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ETUDE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OE LA REGION DU NORD C A L E D O N I E N  
-------ICI-- --I__.---- .--- --*-* -_.-^___~ ---- 

1.a Nouvolle-CaledonIo os t  u n  archipel ayant unc double vocation 
Bconoiiilque : mlnlbro d ' u n o  part - ci; l a  plus connuo dcpuls plus de d i x  at is 
par ses Impllcatlons b6nGflquoi: au moment du boom (lu nlckol (1968-1977) - 
e t  rurale d ' au t r e  part, qul f u t  uno des prfioccupatlons ossontlclles dos 
debu t s  de l a  colonisatlon e t  contrlbua a la mlsc en placo ( l ' u n  colonat t:. 
p1 que I 

Le systenie d'economie agro-pastorale s ' e s t  mis on place a p a r t i r  
des annees 1860, mals on peut constater que c ' e s t  a p a r t i r  de 1950 que ce 
secteur de 1 'economie rurale a connu des mutations profondes (1). 

Celles-ci sont de plusieurs ordres : 
1/ C'est  ti partir de l a  f l n  de la  guerre, que l a  culture d u  cafe 

va conna'ltre en Nouvelle-Caledonie des remises en cause profondes l iees  
d ' u n e  part  a u x  changements des conditions d 'u t i l i sa t ion  de la  main-d'oeuvre 
e t  a l 'apparit ioii  de maladles d u  cafe ( la  scolyte).  Enf-in l e  lent  v i e i l l i s -  
sement des plautations europeennes comme autochtones e t  leur non reconsti- 
tution va provoquer une diminution de la production j u s q u ' a  nos jours. La 
m6me si tuat ion pour des raisons voisines se produira aussi pour  la culture du 
coprah, 

(110.000 tetes de bovins environ) reposant souvent sur des conceptions tres 
pragmatiques de l a  p a r t  de beaucoup d'eleveurs q u i  se sat isfont  d ' u n  elevage 
pl us ou moins extensi f ,  peu coOteux en investi ssements , necessi t a n t  un  mi n i  - 
m u m  de main-d'oeuvre e t  permettant souvent a 1 'exploitant d'autres act ivi  tes 
du type sa l a r i e .  

3/ Les autres productions : 1 egmes, cereal e s ,  maraSchages, frui ts  , 
cul tures t radi t ionnel les  res tent  limi tees sectoriellement compte tenu de  l a  
faiblesse de l a  population du Ter r i to i re  (100.000 habitants en 1969 - 136.000 
en 1976), de l a  quasi  absence de debouches a l 'exportation, e t  de la  faibles- 
se intrinseque de la  consommation locale oir la  t radi t ion comme souvent aussi 
l a  necessi t e  t5conomique de 1 'autoconsomnation, font que la  comercial isat ion 
des produits agricoles ne concerne qu'une par t ie  de l a  population caledonien- 
ne surtout urbaine dans  sa grande majorite. 

2/ Le secteur pastoral a a t t e i n t  vers 1930 u n  certain optimum 

'(1) ROUX, J.C. - 1977.  Bllan e t  perspectives de l'economie rurale de la  Nou- 
velle-Caledonie. 110 p. i- car tes  e t  graphiques. Centre 
de Productivi t e .  Noumea. 1977, 

1 

,.- 
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Conipto tenu de cos condl tlons locales flnnlomont llml ta t lvos,  l a  
grande pbrlodo d'euptiorio a u  boom du nickel e t  8 l a  politique tlcs grands 
t ravaux d ' infrastructures  do 1969 A 1974, va avoir do notahlos c f f a t s  (I& 
favorables sur l o  miliou rural ( l ) ,  

On va constator l ' a t t rac t ion  que l e  niotlo do vlo urtmino, los 
sa la i res  fixos vont oxercer sur 1 'enseitible du nillieil rural a Les bosoins on 
main-d'oeuvre do ce t t e  periode, e t  l e  niveau a t t e i n t  par certaines r h u n 0 r a -  
t ions vont creer une distorsion parfois brutale entre los revenus d'oriylne 
rurale  e t  ceux du secteur economlque minier e t  u r b a i n  e t  provoquer u n  d e p a r t  
de ruraux, jeunes souvent, qui v o n t  desertor l e s  t r ibus,  les  s ta t ions  ou les  
centros de brousse.11 en rrisultera dans de nombrecises regior\s oil (Ieja 1 lac- 
t i  v i  te  rural e peri cl  i t a i  t , une scl erose de 1 ' economie rural a aggravee par  1 e 
vieillissement des exploitants ou leur amateurisme e t  souvent p a r  IC( carac- 
te re  suranne des structures de 1 eurs expl ol ta  t ions.  

fo i s  laxis tes  f u t  une pa l l i a t i f  aux carences du milieu rura l ,  Elle n ' e t a i t  
concevable qu'en periode d'euphorie economique e t  en 1 'absence d'une v6ri t a -  
ble prise de conscience des autori tes responsables (1). 

la  deflation des investissement pub l i c s ,  1 'apparition d ' u n  chdmage important 
a l l a i en t  remettre l e  probleme rural au  centre des preoccupations publiques, 

Ce mouvement ne pouvait que s'accentuer avec la prise de conscience 
q u i  a l l a i t  suivre de peu l a  recession minlGre,avec l a  decouverte de l'ampleur 
e t  de l a  gravite du  probleme pos& pa r  l e s  revendications foncieres mBlan6sicn- 

tuees au cours dc l a  colo- 

Une poli tique d'importation des produits agricoles aux a l lures  par- 

Mais ZI partir de 1977, l a  recession entamee p a r  1 'economiz du nickel, 

nes sur une partie des propriet&s europeennes const 
n i  sa tion ( 2 ) .  

A p a r t i r  de 1978, une longue e t  hesitante 
autori tes locales comme centrales devait aboutir a 
action en milieu ru ra l .  : 

réflexion des diverses 
a definit ion d'une double 

a )  avec l 'o f f ic ia l i sa t ion  d'une politique de reforme fonciere v i san t  
a attenuer les  insuffisances de terres  pour  certaines tribus e t  s a t i s f a i r e  cer- 
taines deinandes "historiques" a 

_- 
(1) ROUX, J.C. - 1977. O p  Cit8.  
(2) ROUX, J.C. - Crise de l a  Reserve autochtone e t  passage des Melanesiens 

dans 1 'economie de la  Nouvelle-Calfidonie. Cahiers ORSTOM 
se r i e  Sciences Humaines vol. XI n o  3-4-1974. 
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11) l e  lanceniont d ' u n o  se r io  d 'actions pcrmottant (lo revaloriser 
los productions agricoles, d'encourager do nouvel les  productions, d'arn6l i o r w  
011 ra t ionnal iser  les  tcchniquos e t  l a s  axploitations exlstnnt2s. 

Nous n'ontrorons pas dans  1 'analyse dbtail l( le do ces deux ob,jecti Ps 

qu i  sont devenus aujourd'hui des priori  tes, quelles que soient les  fivolutions 
conceptuelles que ces po!itiques a i en t  prises depu i s  1978 e t  cel les  oncore 
probables qu'el l e s  prendront (lans l e  contexte des refonncs actuel loment QII 

cours. 
Constatons qu'aujourd'hui l e  problese de 1 'avenir agricole de la  

Nouvel 1 e-Cal edonie occupe une pl ace ma jeure au ni veau des preoccupations des 
autori tes pol i t iques,  dos mi 1 ieux economiques e t  des groupes sociaux. 

O 

O 0  

C'es t  dans l e  cadre de preoccupations comunes, bien q u ' a  des 
niveaux de responsabilités d i f fe ren ts ,  que ce t t e  etude a e t 6  decid6e. Elle 
doi t  son or igine à ilne premiere etude du "Nord profond'' de la  Nouvelle-Calé- 
donie effectuée en 1974-1975 e t  res tee  inedite jusqu'à ce jour.  Grace a l ' i n -  
te r6 t  porte p a r  Madame B E N E Z I T ,  chargee des Etudes artpres (le l a  Direction 
des Services Ruraux e t  de Monsieur C A R N U S ,  ingénieur attachi! au Service du 
Génie Rural, 
des communes du Nord-Cal &Ioni en ( Poutn, Ouégoa , Pouebo , Kouniac , Kaal a-Gomen) , 
j ' a i  p u ,  beneficiant d'une convention de financenient du Genie Rural, repren- 
dre les  données d e j a  recuei l l ies  e t  les  actual iser  avec l ' a ide  de A .  ROBELIN, 
technicien de recherche a 1 'ORSTOM. 

Loin de tout académisme univers i ta i re ,  ce travail  s 'efforce de don- 
ner une information de terrain d'abot*d obtenue aupr6s d ' u n  echantil lon repré- 
sentat i f  des exploitants de ce t t e  region. 

Mais on a tendance à user e t  abuser dans certirities etudes de l ' op i -  
nion prêt& aux enquWs,  aussi avons-nous j u g e  ngcessaire d'accompagner c e t t e  
etude d u  maximum de donnees s ta t i s t iques  o f f i c i e l l e s  permettant objectivement 
de def inir  l e s  caracteres ?es  plus representatifs du milieu rural du Nord 
Caledonien e t  l e s  types de problGmes existants qu i  en découlent. 

O n  nous reprochera peut-etre dans  ce t te  analyse de pr ivi légier  es- 
sentiellement l e  milieu europeen ( e t  métis) e t  d'exclure l e  milieu niélanesien I 
I 1  s ' a g i t  l a  d ' u n  cholx purement methodologique e t  sans ambigufté. En e f f e t ,  
si l e  Nord-Caledonien e s t  peuple d'une majorité de Mélanésiens vivant princi-  
palement dans l e  cadre des reserves e t  tribus délimitees lors  de l a  mise en 

;!x travaux personnels de collecte des donrlées socio-économiques 
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place de I n  colonisation, e t  s ' i l  e s t  v r a l  qu'une ma,joritc! dc cottc popu- 
la t ion  v i t  assontlolleniant do  l ' a c t iv l t f i  ruralo,  i1 wt  tout aussi v r v i  
auc l a  notion d ' exp lo i t a t ion  rurale y e s t  t r e s  dlff&rmtc! des fornias pro- 
pres a l 'cxploitatlon de type  ouropCati qui  s ' e s t  wet? en Nouvel In-CalMo- 
nie ,  1.0 probl&w du cadre juridique de l a  t%crvc!, les conccptiotis bcono- 
nilqucs qui semblent propres B do nombreux MBlanesicns st l e  contoxtc cou- 
tirmler plus ou moins tradi tlonncl de ccrtnincs rfiscrves, expl iqucnt l a  qua- 
si absence d'exploitations methodologiquement comparables a cellos du typc 
europeen. Saule une serle d'enquetes speclfiques en milieu m6lanbslen a t  
u t i 1  i san t  une approche e t  une m6thodologie differente ,  permettrait  d ' a t m -  
t i r  8 une connaissance f ine de 1 'exploitation rurale propre en mil leu mela.- 
néslen e t  a ses condi t ions specifiques de fonctionnement, 

p i  tu la t ives  souvent 'originales o t  permettant au lecteur d 'avoir une vision 
globale du t i s su  rural  du Nord-Caledonien dans son uni t6  génl5rale e t  conipte 
tenu de sa divers i te  c t  de ses spec i f ic i tés .  

Nonobstant , nous produisons í c í  un enseinhle dc donnees v6ca- 

O 

O 0  

1.1. - -_--- L'organisation I ------I du r e l i e f  

De1 imi ter gEograpliiquement l e  Nord-Caledonien n 'es t  pas u n  exer- 
cice immediat car  i l  n'y a pas une coupure nette entre l e  Nord--CalC?donien 
e t  l e  res te  de la Grande-Terre. Le concept du Nord-Caledonien reposerait  
p lu t6 t  sur une coupure humaine e t  historique. N€+anmoins, p a r  cer ta ins  
t r a i t s  physiques, l a  region Nord se  differentie du t.este de l'ensemble 
calBdonien. Au niveau physique, 1 'extr ihe Nord e s t  largement ouvert sur 
le lagon e t  d'autre par t ,  l'amenuisement du r e l i e f  de la  chaîne centrale 
au-delb du Giahot, permet une comunication a i s e c  entre les  c8tes Est e t  
Ouest, Deux autres traits  d 'ordre  morphologique permettent aussi de d6ff- 
nir une or ig ina l i te  regionale : 1- Diahot e t  l a  plaine de Ouaco. 

Le bass in  du Diahot e s t  oriente dans  le sens sud-estjnord-ouest 
grosso modo. La riviere Diahot e s t  la  seule marquante du Ter r i to i re  e t  a 
longtemps consti tue une sor te  de barr iere  pour-les contacts, e t  une quasi fron- 
ti &re hl s torique. 
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L'autre facteur notable e s t  l'ampleur de la plainc! (la Oiiaco 
entre Gomen c t  Voh e t  q u i  constitue la plus grande plainc (lu Tcrritoiro,  

Par coinmoditb, nous avons retenu connie ciitlrc de cet te  btudc 
entamco en 1974, 1bs limites forinfios sur l a  Chte Est par  l a  r lvi ivc 
Ouaieme e t  presque symfitriqucinent si i r  l a  Cbtc Otiest i j a t '  li: r iviere  tlc 
TCImal a ,  

1 .1 , l .  - L e n , z o ~ ~ s _ l l a l t l t ~ d ~ ~ - r ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~  (car te  no 1) 
O n  peut discerner plusieurs ensembles physiques qui o rgan i  sent 

les paysages du Nord, font son particularisme E t  contrihuent 5 expliquer 
les  fornles de 1 'occupation humaine. 

De l a  r ivière  Ouaième à l'embouchure du Diahot s 'étend, l e  lorlg 
d ' u n  cordon l i t t o ra l  sans profondeur, t o u t  u n  ensemble de re l ie fs  q u i  tom- 
bent de façon abrupte e t  spectaculaire sur l a  c6te. 

Le Clont Panié vers l a  Ouaiènie avec 1.620 mètres, I C  Mont Colnet 
(1.505 m )  e t  l e  Mont Ignambi (1.311 m )  occupent toute une partie de ce t t e  
zone qui s'achève face à l ' en t rée  des bouches du Diahot  ( î l o t  Pam). 

La Côte Ouest e s t  occupée e l l e ,  s i  l 'on p a r t  de la riviEre Té- 

mala p a r  l e  Massif du  Ouazangou-Taom qui culmine à 1.043 m .  e t  se prolon- 
ge entre les  rivières Iouanga e t  Koiimac, p a r  l e  massif plus ciodestc e t  
plus découpé du Kaala avec son point culminant à 1.043 m .  

amplitude,dérivant en un systsme de collines d 'a l t i tude  inférieure à 500 m .  

l a  vigueur déclinante au r e l i e f  qui néanmoins va constituer j u s q u ' à  h a w  
teur de Pouin une sorte de pseudo-chaîne col l inaire  q u i  é t a b l i t  une échine 
entre l a  Côte Ouest e t  l a  Côte Est jusqu'au niveau de la  t r i b u  d'Arama 
(335 m au maximum). 

Au delà de Kouniac, l es  re l ie fs  s ' i t ténuent  en al t i tude come en 

Seul l e  dôme de la Tiébaghi (595 m . ) ,  face au grand  récif  relève 

1.1.2. - R l v i ~ r i s ~ _ e l a ~ n e s _ c f - ~ ~ ~ l ~ ~ s .  
Toutes les r ivières  coulent dans l e  sens Est-Ouest e t  sur des 

t r a j e t s  courts (20 km en moyenne) sauf l e  Diahot, seule "vraie rivière" 
cal edoni enne. 

Koumac e t  la Néhoué. 
S u r  l a  côte Ouest, notons l a  Temala, l a  Taom, la Iouanga,  l a  

Sur  l a  c i t e  Est, l a  Ouaième e s t  l a  seule r ivière  importante, 
mais i l  existe une multitude de pet i ts  ruisseaux (creeks) plus ou inoins 
courts,  plus ou moins régulierS.Le Oiahot avec un cout's de 90 km (dont 20 
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de navigables) e s t  l e  seul fleuve notable du Terr i toire  au debit; permanent, 
Les vallbes de ces fleuves sont d'une anipleur e t  donc d 'u i i  i n t6 re t  humaiti 
plus ou moins variables,  Ainsl l a  vallec (le la  TErnala s ' f i lnrgi t  sc!ulcnw?nt 
quelques kilomEtres a v a n t  l'embouchure p a r  contre l a  'raom a unc v a l l b  plus 
longue de m6me que l a  Iouanga. Ces rivihros traversent la  grantlc pla.lne de 
Ouaco entre Gomen e t  Temala, 

sivement en-aval de Donde e t  donne dc belles plaines a l luv ia les  dans le  
region de Ou6gon, 

Ainsi, l e s  f a i t s  marquants au niveau dc l 'orynnisation du w l i e f  
resident dans l 'exis tence des plaines de Ouaco, de la  vallee du Dialiot e t  
de quelques autres r iv igres .  Ce furent l e s  zones de predilection de 1'ins.- 
t a l l a t ion  des premiers colons. 

1.e Diatiot dispose d'une assez bel le  vallee qui s ' e la rg i t :  progres- 

1.1.3, -. La bordure cbtiEre _-"- ---..-1-----_-1 
Elle e s t  caracterisee par la dissymetrie, classique en Nouvelle- 

Caledonie, entre versant Est e t  Ouest. La c6te Est es t  frangEe par line 
cote souvent rocheuse e t  la bordure l i t t o r a l e  y e s t  de la Ouaifinie au col 
d 'h ios  de faible ampletir avec des a b r u p t s  montagneux qui joyxtont par- 
fo i s  l e  bord de iner e t  d ' o0  devallent des cascades. Seulc la  plaine de 
Pouebo a une certaine ampleur. 

par  la mangi-ove ou des lagunes marbcagecses. 

d ' l l o t s ,  certains atteignent une t a i l l e  non negligeable : YandB, Daaba, 
Neba, Yenghebane. 

siniilitudes avec l a  cate  Ouest (plaine 
paletuvier, e t  UIIG ample zone de marais .a 1 'embouchure du Diahot). 

La cdte Ouest a une façade maritime plus ample, souvent occupee 

La baie de Pouni ti l'extrenle Nord e s t  occupee p a r  un grand nombre 

De ßoat-Pass aux  bouches du Diahot, la c6te pr6sente de grandes 
l i t t o r a l e  d '  Arama, mangrove ti 

1.2. - .Les .-_-I_-__ condi tionsgluvion@t,.ies _-_I__-- --I ( c f .  carton car te  1). 

\.a ri3gion du Nord Cal6donieti e s t  u w  zotie de contraste pluviorne- 
t r ique.  C o m  l e  montre bien le  carton "prficipitation", de la car te  1, 
l'importance des pluies obeit  a une zonation bien precise. Lc t4assif d u  
Patii6 sur l a  C8te Est au Sud de Poireho, joue l e  ra le  d 'un  vaste chfiteair 



d'eau qui  recueil le des prficjpitations records au nlveau du Terri toire.  
Ainsi, l e s  Cbnts I G N A N O I ,  COLNETT e t  PANIE recrrillent en nloyerine annuelle 
plus de 11000 mm de pluie (pouvant atteindre en cas de cyetone G à 8000 mm) 
( 1). {,a pfiripherie de ce m a s s i f  del irni tee par 1 ' axe  nlaIiot-Oirai6nw recuei 1 - 
l e  q u a n t  a e l l e  de 4000 2000 nm. 14ais l e  piemont du m a s s i f  s'intEgre dans 
u n  regime d e j a  plus 'modfir6 osc i l l an t  entre 1500 e t  2000 m .  

Une zone centrale de precipitation 3lus moyenne s'&tend du Nor'd 
extrême (Doat-Pass) e t  traverse 
regilne moder6 d e j a  montre qu' i l  
prec ip l  ta t ions y Bvoluent entre 

Sur  l e  versant Ouest, 
une tendance plus sectie avec u n  

t o u t  l e  centre de l a  region fiord : son 
s ' a g i t  d'une zone de transit ion e t  les 
1200 e t  1500 nini. 

apparal  t une nouvelle zonation indiquant 
type de regime plirvioiii6triqiic s'Ctendant 

de la baie de Nehou6 a Temala compris entre 1000 e t  1200 nm c t  une poche 
plus sEche englobant une grande partie de l a  plaine de Ouaco. Le rbgime 
sec e s t  plus affirm6 dans ce t t e  enclave avec une moyenne des precipitations 
inferieure 1000 nm. 

A i n s i  l a  distribution des precipitations obeit  i3 un  schema de 
dls t r ibut ion assez simple. 

lo/ une zone de for te  pluviosite axee sur l es  monts qui bordent 
la Cate Est (Massif,du P a n i e )  e t  leur perlpherie e t  o0 les  prlkipitations 
s ' incr ivent  entre 2000 m e t  plus de 4000 mn. 

2"/ une zone mediocre occupant grosso modo l e  centre de l a  region 

3"/ une zone orient& vers l a  Cbte Ouest e t  i3 tendance seche assez 
nette dans sa partie Ouaco (moins de 1000 mm). 

A u  niveau de 1 'occupation humaine, ce t te  decoupe longitudinale du 
regime pluvlometriquc a quelques cons&quences. En e f f e t ,  la zone 1 de for te  
pluv'losit4 e s t  quasi vide d ' h a b i t a n t ,  la zone 2 e s t  plus peupl& mais les 
conditions des sols e t  de r e l i e f s  y linritent l'impact de l 'agrlcullure.  

Tha la  e s t  assez pcuplee e t  possede une organisation des productivns rurales 
s i  gni fica ti ve, 

fai t e ,  ce l l e  analysant l e s  donnees noil plus en moyenne 'theorique globale 
mais en variation snnirelle. 

(1) D'apres les  nouvelles rnesiires du Service Hytlrologlque de 1 'ORSTOM. 

* Nord e t  don t  le regime des prtkipltations s'Ctage entre 1200 et 2000 mm, 

Seule l a  zone 3,c 'est-&dire la  frange C6te Ouest,& Nehoue a 

Mais une autre approche des condi tions pluvlometriques doit  6 t re  

_- -- ---- 
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P O U E B O  

BONDE : 

A R A M A  : 

KOUMAC: 
G O M E N  

û U  AC0 

PRECIPITATI  ONS ANNUELLES-  
P E R I O D E  1'NOV. 310CT. (ANNEE HYDROLOGIQUE) 

Les annees  d e  r e f e r e n c e  s i g n a l e n ?  J e s  p é r i o d e s  d e  c y c l o n e s  o u  de  s é c h e r e s s e s  

. j: 
4 i  

. I 
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-- 
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1766 
3493 
3276 
1357 
1282 
1036 
1216 
1352 
989 

747 
1109 

938 
----_---- 

Le graphique 1 montre b ten 1 'extr6mc i rrfigul ari t e  des precipi - 
tat ions compte tenu des anndes cycloniques. Aiiisl l a  region do Ouaco 
a p p a r a l t  conrne ce l lo  qu i  s '!rscr-ít dans les  pluviosit6s les  plus basscs ; 
a u  contraire  Pouebo s ' i n s c r i t  dans l e s  records rfigionaux (non compris 
l a  pluviosite du Massif du Colnet t ) ,  

L'analyse dr; tableau 1 permet de bien saisir que l ' un  des t r a i t s  
fondamentaux du regime pluviom6trique d u  Nord caledonien reside dans  1 'itis- 
t ab i l i  t 6  des precipi tations inter-annuel les nggrav6a p a r  l e s  deregleinents 
dus aux annees cycloniques. 

saisonnleres e t  leurs r6parti t ions changeantes d'une ann6c 8 1 'autre .  1.a 
combinaison de ces facteurs t r a d u i t  1 ' imp~rtance de l a  maltrice de l'hy,- 
drologie a t e r r e  pour 1 'ensemble des a c t i v i t e s  agricoles conme pa l i a t i f  
aux caracteres al  ea tG:  res de i a pl uviosi t e ,  

A c e t t e  irr6gulari  t 6  s ' a joute  1 ' ins tab i l i  t C  des precipitations 

---- 
2588 

1,657 
4 776 
2148 
2014 

1686 
1951 
1968 
I466 
1 O90 
1552 
1462 

_-.- 

N" 
t a t .  

I 
2 
3 

-- 

lk 

5 
6 

7 
8 
9 
IO 
I I  
12 

Communes 

Pouébo 

Gnlar i n o  

Tao 

Ouégoa ' 

Bundé 

Arama 
Poum 

T'i éb agh i 
Koumac 

Ouaco 

Kaala Gomen 

Vol1 
- 

1199 

2422 

247 1 

888 
806 
690 

808 
80 I 
654 
517 
69 2 
669 

Tableau 2. - Valeurs decennales sEches (valeurs medianes, valeurs déc6nnalcs 
humi des ) . 

AnnEes d'observation : 1952-53 a 1979-U:!.(Sqirrce : ORSTOM-tiydrologlie). 

NumEros : 1, 2 ,  3 = zone 1 : tres arrose@ 
4 ,  5 ,  .6, 7 = zone 2 : pluviosité -& intermediaire 
8, 9 ,  10, 11 = zone 3 : tendance seche. 
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1. 3 0  - L e s _ a e t ' t u d e ~ , c u l t u r ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ s - ~ ~ ! - ~ ~ ~ ~  
(c f .  carte 2 ) .  

Grâce aux t ravaux menés ces dernières années dans l e  domaine pé- 
dologique, nous pouvons avoir des indications générales intéressantes en 
attendant l e  résultat des études beaucoup plus fincs en cours. La carte 2 
permet de si  tuer les divers types de sols e t  leurs apt*i tudes agronomiques. 
Si nous résumons brièvement 1 'essentiel des i nfomations cartographiées, 
i l  apparaît que les tons sols à cultiver constituciit dcs î lo t s  assez l i -  
mi tés .  

alluviaux) se limitent à une mince frange de Balade à Pouébo e t  d'Oubatctie 
à Diahoué. Notons aussi, dans la région de Poum, la bonne situation de 
la  tribu de Tiari. Dans la vallée dii Diahot, une assez large zone de bon- 
ne terre  va de Ouégoa à Bondé occupant les berges du Diahot e t  de ses 
affluents. 

intéressante grâce aux  vallées des rivières Mahlcc, Néhoué, Kouniac, Iouan- 
g a ,  Taom, Pouanlotch e t  Téniala. Notons qu'à côté de ces sols de classe 1, 
coexistent des sols de "qualité agrologique moyenne" (cf .  Latham)( 1).  11s 
se si tuent dans la moyenne vallée de Koumac, les zones de Taom-Iouanga, 
Bogen, Pouanl.otch, Taom, Témala, e t  contribuent à faire de la région de 
Ouaco, une des plus intéressantes de 'ia région Nord en ce q u i  concerne 
1 es aptitudes cul turales. 

aux  bouches du Diahot, présente soi t  des sols très sensibles à l 'érosion 
(sols à aptitudes agrologiques restreintes de classe IV)  so i t  des sols 
médiocres (Boat-Pass, Poum, î les  du Nord) de classe I I I .  

Ainsi les sols de classe 1 (de bonne qualité, sols profonds ou 

La partie Côte Ouest de la région Nord apparaît conme la plus 

Notons que la partie extrême Nord, de l'embouchure de Néhoué 

O 

O 0  

Ces résiil tats montrent ainsi 1 'existence d'une dichotomie c l i -  
matique de la région d'une p a r t  e t  d'une autre dichotomie au niveau des 
sols présentant d '  intéressantes aptitudes agronomiques. Les zones les 
plus arrosées sont celles où les conditions pédologiques sont peu favo- 
rables e t  l e  peuplement mélanésien assez important (comune de Pouébo, 
de Ouégoa, de Pouni). Les zones ou les sols s'avèrent potentiellenmt 

-- -- 
(1) LATHAM. M. Atlâs de Nouvelle-Calédonie. 1901. Paris. Carte e t  notice 28. 
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- 
Communes Population Superficie Dens i tb moyenne 

POUM 767 5 5 0  I , 3 9  

KOUMAC 1 7 1 4  5 6 8  3 

KAAIA-COMEN 1 425 9 2 6  1 , 5 3  

OUEGOA 1 5 1 4  606 2 , 4 9  

POUEIlO 1 7 8 2  2 9  7 6 

Total 7 2 0 2  2 9 4 7  2 , 4 4  

~ - 1  

I---- 

- 
-- 

Interessants sont plus riches d u  f a l t  de l ' l r r e g u l a r I t 6  plus marquee das 
precipl ta t lons,  mais peu occupees p a r  des t r lbus (sauf B Gomen) e t  plus 
nettement mls en valeur pa r  l e s  colons. 

qu ' e l l e  entra'lne e t  l e s  d i spar i tes  de poten t la l i tes  qul en r6sul ten t .  
Cette s i tuat lon e s t  lourde de consbquences pa r l e s  desequilibres 

O 

O 0  

SECTION I I ,  - LES CARACTERES --I_-- HUMAINS DU NORD C A L E D O N I E N  l-l___ 

2 . 1 .  - *- Les caract5res historiques - gGnGraux ---~ 

Actuellement l a  region Nord e s t  divisGe en 5 communes : Poum, 
Kouniac, Ouegoa, Pouébo e t  Kaa:a-Gomen. 

Tableau 3. - Population e t  superficie des communes d u  -- Nord 
(source : recensement INSEE 1976). 
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Quatre de  ces comunes appartlennent b la subdivision Ouest, 
seule ce l l e  de Pouebo e s t  rattachee b l a  subdivlsion Est. 

La densite moyenne e s t  fa ib le  en general e t  seule la  commune de 
Pouebo se detache, attklgnant la  densite moyenne t e r r i t o r i a l e  (proche de 
7 au km2). 

ve dans l e s  comunes du Nord comme dans la majorit6 des comunes de brousse 
des differences  p.^ ou moins sensibles dans l e  r a p p o r t  entre les deux 
principaux groupes mel andsiens e t  europeens. 

Au niveau de la  composition ethnique de la  population, on retrou- 

- 
Communoe 

POUM 

KOUMAC 

KhALA-GOMEN 

OUEGOA 

POUEUO 

- 
66,43 

35,22 

63 ,O5 

67,96 

89 

EuropEcns 

32,115 

58,62 

22,73 

31,63 

IO, 77 

1,12 

2,72 

o, 22 

0,111 

0,23 

Tableau 4 .  - 
(1) Autres ethnies: IndonGsiens, Vlet-namiens, Wallisiens, Tahitiens, 

Ni-Vanuatu (source : recensement INSEE 1976). 

Repartition ethnique des comunes du  Nord - 

Sauf une exception, Koumac, le  groupe melanesien e s t  largement 
majoritaire dans l'ensemble des autres comunes. Mais des minorites euro- 
péennes non negligeables exis tent  i3 Poum, Ouegoa, par  contre a Pouebo l e  
groupe europeen s i  on exclut l e s  fonctionnaires "en sGjour" tend il devenir 
residuel. 

dans la composition actuelle du peuplement. 
Les autres minorites ethniques ne jouent aucun r61e important 

2,1.2. - Le ,cadre ,humain ,er~c~~~n~~~ 
La region Nord e s t  une ancienne region de peuplement oceanien. 

Des t r avaux  en cours de D. Frimigacci ( ArchQologue ORSTOM-CNRS) mettent 
en evidence que d e j a  au d e b u t  de l ' e r e  chretienne, des villages Lapita 
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Gdtaient insta 
zones (Vr11 1 Be 

16s wr la plage de Koumac, 11 e s t  probab  
dt, Diahot surtout) o n t  u n  peuplenient a 1s 

e que d 'autres  
fois ancien e t  

d i v e r s i f i t  avec les tradi tions de migrations polynesiennes d u  Nahot ? t  
ti'Arama, Au moment des premiers contacts avec les  Europ@ens, 4:aprEs de 
recents travaux de res t i tu t ion  historique e t  cartographique (1). on cons- 
t a t a i  t un peuplement melanesien dans la region de Boat-Pass, Malaborit- 
Golonne,Bouerabate - ( t r i bu  des Dahotes), dans la rfigion d'nraiiia o0 des 
vil lages cbtiers s 'ctendaient d'0lane .. prEs de Boat-Pass, Cbte E s t  a u '  
Nord e t  jusqu'aux bouches du Diahot au Sud cn incluant les  anciens v i l -  
lages de Pilou-Dalaguet. Poum e t  son proniontoire (baie du  Croissant, Anse 
de Pouani) avait  quelques villages. Plus a u  Sud,  l e  s i t e  de Gabouillat 
e t  l a  basse Nehoue contenaient u n  habitat melanesien. l.es f les  de l a  Baie 
de Poum (Baaba, Taanlo, Neba, Yenghebane, Yande) abr i ta ient  des vil lages 
assez nombreux de ptkheurs de mbme que Balabio versant Est. Ce peuplenient 
peripherique etai  t - i l  important ? Compte-tenu des ressources du rili1 ieu 
(pikhe sur tout) ,  de l a  secheresse e t  de la quali t6 plus que mediocre des 
so ls  de cet te  partie du  Nord, i l  e s t  probable que les  villages c6 t ie rs  
e ta ien t  surtout nombreux mais peu peuples. Neanmoins les  sources d '  epoque 
accordent 21 la region d '  AramaWBalabio un  peuplaient important ( 2 )  

Au Sud de la ligne theorique passant de la  Tiebaghi a l'embouchure 
du Diahot, on aborde l e s  zones dfsposant d ' u n  peuplement localement plus 
dense s i  on se refere aux etudes historiques r6al isees .  

Un chapelet de villages, don t  certains assez peuples s 'e tendai t  
de la  cbte a la "enne vallee de la Koumac. Par contre, l e  peuplement 
é ta ien t  beaucoup plus dissemine sur 1 'axe Koumac-OuBgoa avec quelques r a -  
res hameaux pres des creeks (Cresson , Bambou) jusqu'aux approches du 
Diahot. Entre Koumac e t  Gomen l a  aussi, la Configuration du r e l i e f  n ' au -  
t o r i s a i t  guere que quelques hameaux disperses. 

Mais la  vallee de la  Camen, come ce l le  de Iouanga e t  l'embouchure 
de l a  Taom etaient des zones de peuplement sensible de meme que l es  vall6es 
de la Temala e t  de l a  Iouanga. 

cotieres jusqu'au Diahot ou 21 la riviGre Ouaieme, bien que possédant des 
hameaux re l ies  pari un  systeme de sentiers "dits canaques", n'Mai t pcuplee 

L'importante zone montagneuse s'etendant a 1 I interieur des zones 

(1) c f .  Evolution hostorique de l'espace foncier melanesien de N . C .  - 
1981, ORSTOM - MEDETOM. 6 tomes t cartographie, 

( 2 )  c f .  Dr. Thiercelin. Les memoires d ' u n  baleinier.  Paris 1979. reedition. 

I 
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que de façon tres discontinue conipte tenu du r e l l e f ,  des pr6cIpitations 
e t  de l a  f a ib l e  ampleur des vall6es. 

Bonde, consti t u a i t  une autre zone de peuplement remarquable. Les vil lages 
se succ6daient B quelques kilometres d ' in te rva l les ,  bCw6ficiant (le ber- 
ges souvent favorables i l ' agr icu l ture  vivrlEre e t  des ressources de l a  
p8che. Certaines vallees affluentes d u  Diahot (l'and&, l'aula, Poila, e t c )  
a b r i  t a ien t  aussi des v i  1 lages ou hameaux pl us ou moins inipor tan t.s. 

L' importance des anciennes t n r o d i t n s  retrotrv6es clans I C  h a u t  
Diahot e t  l e  long de la Ouaieme a t t e s t e  d ' u n  peuplement ancien e t  rela- 
tivement dense surtout par rapport au quasi désert huniain actuel d e  ces 
zones, 

I1 e s t  ti noter que ces societés autochtones du Nord  ca1t;donien 
etaient  regroupees en chefferies (Koumac, Nenemas (!le du  Nord), Arama, 
ßonde, Balade. Des l iens de chefferies exis ta ient  entre e l l e s  e t  ccrtai--  
nes avaient aussi des all iances extérieures ( l e s  Belep avec la région de 
Voh e t  de Balade, Arama avec ßondé ou Koumac). Des oppositions e t  con f l i t s  
p l u s  ou moins réguliers en decoulaient (Arania e t  les Nénémas par  exemple). 

Dernière zone enfin de peuplenient mClan6sien notable par son 
importance, 1 ' e t ro i t e  plaine cdtiPre s'etendant de Balade ci Pouébo e t  
nloins siynificativenient les  quelques v i l  lages dissfiniinës le long de 15 
cate jusqu'8 Tao e t  l a  Ouaieme. 

bien s f r  8 ch i f f r e r ,  mais localenlent plus important que celui exis tant  
actuellement occupait l'ensemble des zones u t i l e s  du Nord caledonien (val-  
lees,  plaines l i t t o ra l e s ,  vallées de l a  chalne). Des échanges sociaux e t  
des trocs de produits en résiiltaierit entre  les  groupes de la C6te Est, 
ceux de l a  chaîne, souvent d&tenteurs de tarodieres iniportantes c t  l e s  
groupes a vocation de peche cb t ië re  de la  baie de Pouni e t  de la Cdte Ouest. 

C'est sur ce fond de peuplement melanesien tres ancien, car I C  
Nord a e te  tri% prob3blement la  porte d 'cntree de v i e i l l e s  miyrations en 
provenance du  Vanuatu, des î l e s  Sa'romon, d 'Uven,  que va se sut-imposer 8 
partir du milieu du 19e s i&cle ,  la penétration europeenne p u i s  l a  coloni- 
sation française. 

La vallee du  Diahot dcpuis l 'ancien vil lage de Pondela'ì ,iusqu'h 

Ainsi, ori peut considerer q u ' u n  peuplement m&lanesien d i f f i c i l e  
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a )  les "mc!t-iers d u  Nord" 

L'arrivee des EuropEens dans l e  Nord caledonien e s t  t r e s  ancienne 
e t  senible d 'apr& certaines sourcesavoir precede d ' u n c  dizaine d'rlnn6es 
peut-&tre ,  l a  prise o f f i c i e l l e  de possession de la Nouvelle-Cal6donic par 
la  France, En e f f e t ,  quelques Europeens, d u  s ty l e  " 6 c w " s  de plage"  
(beach-combers), en rupture de navires baleiniers  ou santal i c r z ,  s l e t a i en t  
f ixes  dans les  ? l o t s  de la  baie de Poum ( ? l o t  Mouac) e t  y avai t  cree des 
familles vivant de p8che, de culture du cocotier e t  de troc avec les  au-. 
tochtones avec qui i l s  t issErent t rès  v i te  des l iens  de sang, 

On a jusqrr'ici peu d'inforniation d i rec te  sur la p a r t  prisa par  
l a  region Nord dans les  cycles de chasse A l a  baleine ou ceiix connus sous 
l e  nom de période santal iere  (1 ) .  

Néanmoins, i l  e s t  certain qu'a p a r t i r  des ann6es 1820 des ba- 
l e in i e r s  f i r en t  Gpisodiqueinent relâche dans certaines baies ou a b r i s  de 
l a  Cate du Nord. I ls  y é tabl i rent  peut-etre des stations temporaires pour 
réparer leurs navires, reposer les  equipages, échanger des produits avec 
des autochtones.. . 

Le t r a f i c  san ta l ie r  débuta  dans  l e s  annees 1840-41 ; l e s  île?. 
Loyaute, l ' ? l e  des P i n s ,  e t  la Grande Terre caledonienne furent un l i eu  
pr ivi legie  des ac t iv i t é s  de ces navires bases surtout a Sydney ou Mel- 
bourne ( 2 ) .  Ayant besoin de bases 8 t e r r e  souvent permanentes, i l s  ent+ 
rent obligatoirement en contact avec l e s  vi l lages  mélanésiens qui leurs 
fournissaient l e  b o i s  de santal en echange de produits européens. L a  aus- 
s i  des echanges humains en découlErent e t  cer ta ins  santal iers  s ' ins ta7 76- 

rent  à t e r re  comme "traders".  Notons aussi vers les  années 1850,l 'appari- 
t ion des ptkheurs de trépang, souvent d 'origine chinoise dans l e  Nord 
(Poum-ßoat-Pass) e t  dont  certains f i r e n t  souche. 

a p a r t i r  de 1853 de l a  souverainete française,  ne f u t  qu'cffleuré par  lar, 
Jusqu' aux annees 1860, 1 e Nord cal &doni en mal grC? 1 I i ns t a u r a  tion 

_l_-_l_ ______I 

(1) c f .  O. Shineberg : I l s  venaient pour l e  santal .  S.C.W.N.C .  N o u m h .  
( 2 )  voir : P,ron\qen-Douglas : A history o f  cultirre ccntact in North Ecsteru 

New Caledonia. These. i 97%.  A . N . U .  C a i i l w r v .  446 p .  ronfio. 

I 
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d e b u t s  de l a  colonisation française. Pourtant c ' e s t  3 pa r t i r  d u  Nord que 
ce t te  colonisation se mit en place avec l a  prise dc possession a Balade 
e t  avant e l l e  1 ' ins ta l la t ion  des missionnaires maristes dans l a  région 
de Pouebo vers 1844. Les premiers comnierçants ouvrirent dcs comptoirs en- 
t r e  Pouebo-Balade e t  les  premieres propriétés européennes obtenues des 
autochtones y furent fondees. 

p a r  la  p r io r i t e  donnee a la fondation d'une capitale à Nouméa e t  le déve- 

loppement de la  conqu6te du  Sud Calédonien e t  d 'autre  p a r t  pa r  l a  préscn- 
ce dans l e  Nord de puissantes cheffer ies  mélan6siennes q u i  se montrGrent 
vi t e  reservées voire hos t i  les  au développement des entreprises européennes 
e t  à cer tains  de leurs exci% (1). Tant e t  s i  bien qu'en 1864, u n  a r rê te  
d u  gouverneur interdis i  t aux Européens pour  raison de sécuri té  de  résider 
dans l e  t e r r i t o i r e  des Kcumacs en t re  Néhoué e t  Gonien. 

débarquées pour pacifier les  regions du Diahot, de Koumac, de Gonien, de 
Témala, de Voh s e r m t  nécessaires avant que la colonisation puisse dispo- 
ser  d'une to ta le  l iber té  de manoeuvre avec la  délimitation de réserves 
affectées aux  autochtones 1 ibérant a insi  u n  espace important a u x  divers 
entrepreneurs de  1 a coloni sa t ion.  

Mais l 'extension de l a  colonisation y f u t  contrecarree d'une p a r t  

De m u l  t i  pl es opérations mi 1 i t a i  res sous forme de colonnes niobi 1 es 

b )  I C  boom nrinicr du Nord 

La premi6re mise en valeur marquante du Nord a é té  d ' a b o r d  mi- 
nière avec l a  découverte de gisements plus ou moins importants d 'o r ,  de 
cuivre, de plomb, de chrome, de cobalt  e t  de nickel. L'or f u t  découvert 
en 1870 pres de Ouégoa à Fern Hi l l .  I1 s 'ensuivi t  une "pe t i te  ruée" vers 
l ' o r  dans  l e  Diahot e t  l es  régions de Pouébo-Galarino e t  la  creation d ' u n  
centre minier e t  pionnier à Ou6goa en 1874. Mais l e s  quelques centaines 
de kilos d 'o r  obtenus nialgr6 1 'enthousiasme in i t i a l  (création d ' u n  "coin- 

missaire de l ' o r ' '  au Diahot) n ' au ra imt  s u f f i t  .?i f a i r e  uti "boom" minier dans 
l e  Nord sans l a  decouverte e t  l a  mise en exploitation de mines de cuivre 
(1873) dans  l a  région de Ou6goa (Murat-La Balade) e t  de Pilou-Ao. Nous ne 

-- 
I_--- 

(1) c f .  Lacourege dans "une conquete d u  hasard". Nouméa-1973, Signale 
les  exci% du trafiquant portugais Elizardo A Balabio e t  Koumac. 
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reproduirons pas i c i  l e s  multiples t r ibulat ions de ces mines de cuivre 
e t  1 e cortege d'esp6rances puis de dtkeptions q u '  el 1 es engendrerent. 
El le  furent, e t  c ' e s t  ce q u i  compte dans la  mise en place du  peuplement 
colonial ,  u n  des principaux facteurs du peuplement rapide d u  Nord avec 
1 'envoi de plusieurs centai nes de condamnés pour  travai 11 e r  aux m i  nes, 
l ' i n s t a l l a t i o n  d ' u n  port  minier e t  d ' u n e  fonderie à Pam, l ' e s s o r  de Ouéaoa, 
v i l l e  champignon e t  l a  prospection systématique d u  sous-sol du Nord. 
A Merétrice en 1875, l a  decouverte d ' u n  gisement de plomb e t  sitic va 
creer  une nouvelle tâche de prospérité locale.  Peu apres, à p a r t i r  de 
1887, c ' e s t  sur l e  versant CBte Ouest que de nouvelles dikouvertes ont 
l i eu .  I1 s 'agira  d u  cobal t  découvert p u i s  exploite à Chagr in  e t  ensuite 
à Poum. 

les e t  q u i  avaient provoqué des spéculations e t  des investissements aussi 
démesures que grandioses s'cstompent(1). Le rapide épuisenEnt des mines 

d e  cuivre ou d 'o r ,  l a  sous-estimation des coûts réels  amenèrent i a  remise 
en cause des exploi ta t ions minieres. Ainsi, l e  cuivre malgr6 quelques essais 
d e  relance de l ' explo i ta t ion  f u t  a r rê té  définitivement en 1909 à Pilou. 
Vers 1910 on arrêtera  aussi l 'exploi ta t ion du  cobalt de Koumac/Poum pour 
u n e  longue période. Seule la mine de plomb de ClPretrice sera exploitee 
Jusqu'en 1932. La mise en exploitation du chrome de l a  Téibaghi, puis de 
Chagrin a par t i r  de 1903 va créer a u t o u r  de Koumac u n  pale d ' a c t i v i t e  minie- 
t'C parmi les  p l u s  importants du Terr i toire  jusqu'à la  f i n  années 1960. 

h i s  vers l a  f i n  du s iècle ,  l e s  espérances minières un PetJ fol- 

c )  l a  m i s e  en place  d e  la colonisation a g r i c o l e  

Ainsi que nous l'avons signalé en mettant en evidence l e s  carac- 
téri s tiques d u ,  mi 1 i eu physique du Nord, 1 es ac t i  v i  tes agri  col es  pour de 
mul t ip les  raisons pedologiques e t  climatique's ne trouveront que des condi- 
t ions favorables l imitees à certaines vallees 011 plai,nes. 

e t  i l  y eut plusieurs "Nord" plus ou moins emboites empit%iqueriient 1 ' u n  
dans l ' au t r e  e t  ayant par nature des vocations économiques tres differentes.  

D'ai l leurs ,  l e s  premiers colons européens ne s ' y  tromperent pas 

-- --__ 
(1)Higginson f u t  tres a c t i f  dans  les  soci6t6s minih-es du Nord. 
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lo) L'er.trênle Nord de Boat-Pass a u  Nord j u s q u ' b  la ligne 
Héhoué-For6t d '  Oune-Diahot, f u t  l e  plus marginal e t  longtemps l e  p l u s  
typique. 

des mineurs. 

sa conserverie une réel l e  prospéri t é ,  

ques à médiocres conditions de vie e t  fortement enclavés apres l a  f i n  
de 1 '&e miniere i n i t i a l e .  

2") La region T i  ébaghi -Paagoumène-Koumac v i v a n t  du chrome e t  

3") Le domaine de Ouaco, sorte de latifundia q u i  eut grâce à 

4 " )  La vallée du  Diahot e t  ses pe t i t s  concessionnaires autarci-  

5") La zone côt iere  de Poum b Tao avec une sér ie  de t r ibus e t  
quelques peti tes prapri etés européennes q u i  vecurent longtemps dans  une 
aisance étriquée plus ou moins mediocre. 

6') La par t ie  centrale de l a  chaîne occupée pat. de pe t i tes  tr i-  
bus isolées vivant plus ou nloins en symbiose avec quelques frustes  Gle- 
veurs européens q u i  grâce à l a  marginalité du  milieu e t  se5 espaces qua-  
s i  vides échappaient à la  condition de "pe t i t s  blancs"* 

différents milieux. 
Nous allons rapidenient 6voquer les  caractères humains de ces 

1") 1 'extrême Nord (jusqu'à la ligne Néhoué-Forêt d'oune-Diahot). 
Ce fu t  l a  t e r r e  aventurière pa r  excellence comme beaucoup d ' iso-  

1 a t s  geographiques . Longtemps i sol 6e du res t e  de 1 il coloni e,  son ouverture 
e t  son débouche des ressources f u t  essentiellement marin. A côté d ' u n  
peuplenient melsr:fiqien v i te  cantonné (a  par t i r  de 18RO), on y v i t  se dé- 
velopper quelques pe t i t s  noyaux de peuplement européen des plus cosmopo- 
l i t e s  : anglo-australiens d e j a  en place au monlent de la  prise de posscs- 
sion, pecheurs de ''trepang" (1) chinois, pêcheurs plus ou nloins isolés  
dans  les  î l e s  de l a  baie e t  libérés de l a  pénitencih-e, anciens mineurs 
âgés vivotant da pe t i t s  nietiers, quelques Arabes do nourail, quelques 
"coprah-maker" souvent aiissi comrçan t s  e t  pratiquant 1 e cabotage sur 
de peti tes goélettes. Ajoutons-y dans cette colonisation oir la  fenme 
e s t  rare,  1'apparit.ion d ' u n  très fo r t  métissage des Europ6ens e t  des MG- 
lanésiens e t  l e  tableau humain prend tournure. 

- 
(1) ou holothurie souvent nommée aussi biche de mer. 
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Au niveau des ac t iv i t e s  Gconomiqucs, l a  dominante de ce t te  zone 
sera la peche. De la  baie de Nehoue e t  de ses Olots en passant pa r  l e  pe- 
t i t  centre de Pouin, puis l e  long de la cdte jusqu'a Boat-Pass,des pecheurs 
isoles ou en groupes v o n t  "faire l e  troca,  la biche de mer': plus t a rd  l e  
polssons sal6 ou fumC pour les  mines. Des cocoteraies souvent d 'origine 
m6lan6slenne sersnt  developpfies sur les 51es (Mouac, NCba, ßaaba ,  e t c . )  
O U  en cer ta ins  points de la  cate  e t  permettront d 'associer  l 'élevage de 
porcs. Enfin, l e  Domaine du Terr i toire  accordera des concessions ou loca- 
t ions,  souvent d'étendues importantes, à quelques éleveurs (King a Arama, 
l e  Chinois Ot-Chine a Boat-Pass OD i l  6lGvera jusqu'a 5000 moutons, Ros- 
s i t e r  dans la basse Neholie, Ha Ho Kassim a Poudjane-Arama, Equoy un  mineur 
eleveur a i se  à la Roche Mauprat, Henry pres d'Arama). I\ côté de ces "en- 
trepreneurs" coloniaux cohabi t en t ,  dans des rel  a t ions variant du parasí - 
tisme à u n  quasi servage volontaire,quelques individus sans grande volonté, 
ni ambition : " s u r  lu) t e r r a i n  domanial ( A  Poum), s ' e s t  i n , s t a l l B  n k z d ,  ex- 

s u r v e i l l a n t  ( d u  b a g n e ) ,  q u i  vi't l d  A p e u  p r e s  de l a  d m c  façon que le con- 

c e s s i o n n a i r e  l ibre Lotodk  e x - q u a r t i e r  m a î t r e ,  au jourd ' J iu i  m i s k r a b l e .  "( 1). 
Ailleurs à Olane : " L ' A n g l a i s  Mimek a i d é  d i  d e u x  a r a b e s  l i b d r 9 s  

d l & e  un t r o u p e a u  d e  rnoutons. La c a s e  est k o u t  a u s s i  misérable que  celle 

de Sam Müller (A Bouara-noat--Pass) . 
Quant  a u  milieu mélanésien, i l  semble t r è s  perturbé pa r  l a  s i t ua -  

tion qui lui e s t  f a i t e  avec l a  mise en réserve des t r ibus ,  ainsi : "A Arama, 

e n  m k s e n t e n t e  a v e c  l e u r  chef ,  i l s  t r a v a i l l e n t  s o u v e n t  c h e z  l es  b l a n c s  e t  

un for t  a l c o o l i s m e  r d p e  c h e z  eux . "  , ou bien : Iaes canaques  d e  cette 
rt5gion sont p e r v e r c i s  et  q d t k s  p a r  le c o n t a c t  des m i n e u r s  ( d u  D i a h o t ) .  

Leur  dcoiiomie ddpend d e s  marchands europ4ens  p o u r  l e  vente du coprah  et 

m&me la m i s s i o n  c a t h o l i q u e  (une d e s  p l u s  anc ie i ines  de l a  c o l o n i e )  y e s t  A 
l'abandon. C e r t a i n e s  t r i b u s  sont e n  tres mauvais  &(:at  de s a n t 6  o u  p r o c h e  

d e  1 ' e x t i n c t i o n  come A Bou6rabat. .  . C e t t e  t r i h a  o f f r e  1 ' a s p e c t  l e  p l u s  

m i s k r a b l e ,  l es  canaques  y sont a G ou 8 e x c e p t i o i i s  p r k s  t o u s  i n f i r m e s ,  

t o u s  y sont d'une s a l e t 4  r c p o u s s m t e .  Ils n'ont q u e  de vieilles p o p i n t h ì  

e t  trPs p e u  d ' e n f a n t s  .. . Ils o f f r e n t  de nomlJreux c a s  d ' 8 1 4 p h a n t i a s i s  e t  
d e  18pre .  I,a t r i b u  ne p e u t  rnanqrrer d e  d i s p a r a î t r e  e f f e c t i v e m e n t .  If (ce qui 
es t  advenu vers 1900). 

-___-_I 

(1) Les points de vues c i t é s  dans ce passage sont t i r é s  de : "Notice géogra- 
phique SUF l e  5e arrondissement". d'apri% les  travaux des Officiers de 
l a  Mission Topographique, Noumea, 1886. 
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S i  pour compli2tcr ce tableau, on  y a j o u t e  quelques touches su r  
l e  camp des mines de P i l o u  o0 une c e n t a i n e  de condamnés f o u r n i s  p a r  l ' A d -  
m i n i s t r a t i o n  p é n i t e n t i a i r e  e t  encadres p a r  une qu iza ine  de contremai  t r e s  
a u s t r a l j e n s  t r a v a i l l e n t  du l e v e r  au coucher du s o l e i l  e t  l e  s o i r  s o n t  
enchatnes dans l e s  ge i j les  de l a  mine, on c o n ç o i t  l e  c ô t é  marg ina l  que gardera 
longtemps l e  Nord Calédonien e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  de développement humain 
l i m i t e  q u ' i l  e u t .  
c e t t e  r é g i o n  du Nord aura p l u t ô t  e t é  une s o r t e  de ghe t to  géographique 
peuplé 
v r a n t  à des n é t i e r s  de f o r t u n e .  

L o i n  d ' B t r e  un "e ldo rado"  ou un "éden t r o p i c a l " ,  

de marginaux ou de rés idus  dz l a  c o l o n i s a t i o n  a v e n t u r i è r e  se li- 

2") La zone de Tiebaghi-Koumac - 
Ce t te  zone ne s ' o u v r i t  qu'assez tal-divemcnt aux e n t r e p r i s e s  co- 

l o n i a l e s .  Ce s o n t  des mineurs en quête d ' o r  ( d o n t  Lepigeori q u i  fonda une 
f a m i l l e  t o u j o u r s  connue a u j o u r d ' h u i  à Gonien) q u i  y t r o u v e r o n t  du c u i v r e  
ã 1 a l 'corne de Koumac". Des "cobal eurs"  y p rospec tè ren t  é p i  sodiquement, 
p u i s  des mineurs indépendants y e x p l o i  t è r c r i t  l e  cobal  t j u s q u ' e n  1909. Ce 
c e n t r e  de Kouniac ne se c o n s t i t u e r a  - e t  s u r  line é c h e l l e  b i e n  modeste - 
q u ' a  l a  f i n  du s i è c l e .  Koumac n ' e s t  a l o r s  qu'une étape r e l a i s  de brousse, 
l e  c e n t r e  a d m i n i s t r a t i f  de l a  r é g i o n  se t r o u v a n t  à Gonien 18 km p l u s  au 

Sud. 

l a  présence de 2 "occupants" de t e r r a i n s  à "c.oumac" (Co l l eux  e t  MWbet)  
q u i  dé t i ennen t  l ' u n  20 ha e t  l ' a u t r e  40 ha ! Le même Annuaire dans sa l i s t e  
des p r o p r i é t a i r e s  de b e s t i a u x  ne mentionne aucun é leveur  dans l e  Nord ca- 
l édon ien  à c e t t e  époque. 

En 1872, 1 'Annuai re S t a t i s t i q u e  de l a  Nouvel le-Calédonie s i g n a l e  

En 1886, l a  "No t i ce  Géographique s u r  1 e 5e Arrondissement" remarque 
w e :  'I D e s  Européens  o c c u p e n t  kgalerneiit l e s  b o u c h e s  cle l a  rivi&re (de Koumac) 

e t  v i v e n t  du commerce a v e c  les i n d i g k n e s  et d e s  prodtiits de  l a  p ê c h e .  Une 

g r a n d e  s t a t i o n  de h d t a i . 1 ,  cel le  de M. Brun ,  a l a q u e l l e  est: j o i n t  un &tablis- 

sement  m i n i e r  ( m i n e  de c u i v r e )  o c c u p e  l a  rive gauche .  " A ce témoignage, 
on peu t  a j o u t e r  l a  présence d 'après l a  c a r t e  de l a  inême m iss ion ,  des h a b i -  

t a t i o n s  Col leux.  Canaldo e t  .Quenn. 

b i e n  que ce n ' e s t  qu'a l a  f i n  du s i è c l e  q u ' u n  p e t i t  essor de l a  c o l o n i s a -  
t i o n  a g r i c o l e  e s t  a t t e s t é .  

A i n s i ,  en dehors de campements m i n i e r s  i t i n e r a n t s ,  il a p p a r a î t  
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3') - La region de Gomen-Ouaco _I 

Cette region presentai t des aspects favorables il 1 'implantation 
d 'entreprises  coloniales avec les  plaines de Ouaco e t  la  presence de quel- 
ques r iv ie res  aux berges f e r t i l e s  ; aussi ava i t -e l le  a t t i r é  très t b t  l ' i n -  
t é r e t  de certains entrepreneurs privés de la  colonisation agricole. En 1869, 
u n  décret  impérial a t t r ibuera au baron Digeon 'I e t  compagnie", une promesse 
de vente de 24000 hectares dans  l ' a c tue l l e  région de Ouaco, mais sous con- 
di t ion que l ' a t t r i bu ta i r e  - l a  Compagnie de l a  Nouvelle-Calédonie - Pta-  

blisse  une piste de circulation permanente entre Gomen et Voh. Longtemps 
ce vaste domaine, l e  plus vaste d u  Terri to i re ,  restera du f a i t  de nombreux 
a l é a s  humains, judiridiques e t  financiers, ii l ' é t a t  de quasi friche e t  
ce n ' e s t  qu'après 1900 que l 'élevage y trouvera u n  bon essor ainsi  que 
l e s  cultures lccales, grâce à l a  mise en place d'une conserverie. 

Un temps, 1 'administration pénitentiaire y instal la  même lin camp 
de déportés pout- y effectuer des t rnva i ix  de mise en valeur, mais avec peu 
de succès semble-t-il. 

de t ro i s  colons l ibres  e t  d'une douxine de l ibérés sur les  bords de la  
IOUanga. 'I I l s  font  de 1 ' & l e v a g e  d e  porc, l e  commerce du coprah ,  m a i s  on 

ne vo i t  c h e z  aucun d ' e u x  t r a c e s  de  c u l t u r e s . "  Ce n ' e s t  que vers l a  f i n  
d u  s i èc l e  avec l a  mise en place du système de colonisation Fe i l le t  que 
l e  centre de Gonien verra se développer véritablement une colonisation 
agricole s ignif icat ive grâce 3 3 ' introduction du café e t  de main-d'oeuvre 
javanaise. 

En 1886, en dehors du domaine de Ouaco, on n o t a i t  l a  présence 

4") La vallée du Diahot 
Ce s o n t  les  perspectives mini5res q u i  vont déclancher u11 cer ta in  

afflux d'Europeens d a n s  ce t t e  région re5tée jusque-13 marginale. En 1874, 
on ins t a l l e  "le t e r r i t o i r e  agricole du Diahot" formé à partir d'élements 
de la  pénitentiaire mis en concessions agricoles : 164 lots agricoles de 
quelques hectares chacun seront d6l imi tés pres d u  ccntre minier de Ouéyoa. 

re  ce f u t  u n  échec, ainsi en 1882, 73 l o t s  seulement siir 164 etaierit oc- 
cupés e t  l a  mise en valeur effectuee ne semble avoir é té  une reussi t e  que 
pour  quelques concesionnai res seulement. 

Le rapport de l a  Mission Topographique d é j à  c i t e ,  montre bien 
que Ouegoa n'aura pas avant longtemps une vocation agricole du f a i t  de 

Connie pour tolite experience penitentiaire tentee siir l e  t e r r i  toi-  

I 
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l'ampleur de 'Ia f ievre  minlbre.Le passage suivant expl ic i te  b ien  lu i  aus- 
si l a  mediocrite des debuts agricoles de l a  zone du Dlnhot. 

" L ' d l e v a g e  du  b d t a l l  se f a i t  s u r  les d e u x  rives d u  D i d l o t  de-  

p u i s  Bondd. Quan t  d l a  c u l t u r e ,  on e s s a i ß  d'en f a i r e  d a n s  les v a l l d e s  d e  

Parar i  e t  d e  Ouamdld. Les r d s u l t a t s  ont d t d  j u s q u ' i c i  p e u  s a t i s f a i s a n t s  : 

d 'abord  les terres c u l t i v a b l e s  sont complb temen t  i n o n d & s  p e n d a i t  les 

p l u i e s  e t  sont brbltces p a r  l a  secheresse p e n d a n t  1 ' Q t d  ; e n f i n  il n ' y  

a p a s  d 'dcou lemen t  p o u r  les p r o d u i t s .  On e s p h e  q u e  l ' indr is t r ie  miniere 
venan t  A se d d v e l o p p e r ,  o u v r i r a  d e s  ddbouchds  a s s u r e s .  En a t t e n d a n t ,  

trois ou q u a t r e  c o n c e s s i o m a i r e s  p r o s p e r e n t  s e u l s  e t  les a u t r e s  rentrent 
au camp a u s s i t d t  q u e  d ' a d m i n i s t r a t i o n  ne l e u r  a c c o r d e  p l u s  de  vivre. LES 

p l a n t a t i o n s  d e  c a f e  r 6 u s s i s s e n t  tres bien, main l e s  colons n'en f o n t  p a s  ; 

ils sont t o u s  debitants ou Q l e v e u r s .  " 

5') La frange c6tiere de Balade 3 Tao. 
Cette façade cat iere  bien que présentant cer ta ins  a t t r a i t s  p a r  

la  beauté de son paysage dominé par l a  chaine e t  entouré par l e  lagon, 
presente u n  handicap majeur aux entreprises  coloniales avec l a  fa ible  
importance de l a  bande l i t t o r a l e  cul t ivable  d'une p a r t  e t  l a  présence sur 
celle-ci  d ' u n e  assez nombreuse population autochtone. Cel le-ci  bien enca- 
drée e t  protégse dans ses droi t s  fonciers p a r  l a  Mission Catholique q u i  
a creé, malgré certaines vicissitudes,  un  véritable f i e f  temporel e t  
sp i r i tue l  sur l a  rêgion, Aussi, malgr6 l a  pression des premiers colons 
Europeens sur c e t t e  zone, les proprietes q u i  s ' e tab l i ssen t  garderont un 
caractere modeste. Ainsi a Pouebo, on note en 1872, 3 proprietaires  to- 
t a l i s an t  78 ha. A Oubatche, une seule propriete notable avec 343 ha,  c e l l e  
d ' u n  personnage haut. en couleur e t  typique de 1 'époque, Henry Andrew ( q u i  
f u t  santal ier ,  transporteur de main-d'oeuvre, comnerçant, colon e t  dont 
l ' a c t iv i  ti! s ' e tendai t  aussi au Vanuatu). Divers locataires  ou occupants 
é ta ien t  aussi presents, mais au to ta l  les terres  officiellement attr ibuees 
n 'atteignaient que 782 ha. Ici aussi ,  ce n 'es t  que vers 1900 qu'on a s s i s t e  
a m certain etoffement de l ' a c t i v i t b  rurale  mais dont 1 'importance res- 
tera  modeste sonme toute (coprah e t  porc, r iz ie res  de Janizcl , plus tard) .  

O 

O 0  

I 
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Ce bilan rapide des perspectives i n i t i a l e s  de l a  colonisation 
du Nord montre que l a  région ne doi t  son essor qu'à l ' a c t i v i t é  miniere 
q u i  permit à l a  pêche du  Nord e t  à quelques colons de trouver des débou- 
chés a i sés .  Si des domaines d'élevage se const i tuh-ent ,  i l  furent peu 
nombreux, orientés eux aussi  vers les  débouchés des carny miniers e t  i l  
apparaît  que les normes qui présidèrent à leur  exploitation releverent 
da l'empirisme pour t i r e r  l e  meilleur p a r t i  possible d ' u n  f ront  pionnier 
"ouvert", l ib re  de lég is la t ion  e t  des contraintes habituelles (pas de 
c lô tures )  d 'exploitations.  

2 . 2 .  - L'évolution du Nord calédonien ---- 1900-1980 - - ~ -  

On peut discerner grosso-modo deux périodes ; l ' une  de prospéri- 
t é  assez génerale jusqu'en 1950 environ ; puis une période de c r i s e  e t  
d ' interrogation avec des tentatives de recherche d'un nouvel équi l ibre  
économi que e t  humai  n .  

2.2.1. - La --- période -----I---- de proseérité .-..- ----- ( c f .  car te  n o  3 ) .  

Elle va s'appuyer principalement sur 1 'exploitation minière avec 
l e  pôle de Tiébaghi-Paagoumène-Koumac c 'es t -à-dire  l e  s i t e  minier, l e  p o r t  
minier, l e  centre comercial  e t  administratif .  Si  la  main-d'oeuvre f l u t  
en par t ie  d'origine pénale jusqu'en 1921, e l l e  devint p lus  cosmopolite 
avec de nombreux travail  l eurs  sous contrats (Tonkinois e t  Japonais) ou 
des emp oyés l ib res .  

1928 e t  847 en 1936. La main-d'oeuvre d 'origine locale y e s t  souvent i n -  
termit t  nte e t  cherche pour des périodes de durée variable,  u n  appoint 
monétaire pour la  const i tut ion d ' u n  capital  de base.  ne Poirm à Ouégoa, 
l a  région va contribuer à fournir viande, coquillages, poissons, legumes 
e t  autres  produits alimentaires,  Mais ces productions devaient ê t r e  plus 
ou moins sensiblement complètées seloti l e s  années e t  l e s  saisons, p a r  l e s  
produits apportés p a r  l e s  bateaux du " tou r  de côte'' venant de Nouméa, car 
aucune l iaison routi&e permanente ne r e l i a i t  l e  Nord a u  res te  de la 
Grande Terre... (jusqu'à l a  seconde guerre mondiale ! ) .  

La croissance de Tiébaghi sera rapide avec 231 personnes en 

Au niveau de l 'é levage,  la  mise on place d ' u n  nombre s ign i f i ca t i f  
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Comunes 
--- I 

Koumac 
Poum 
Ouegoa 
Pouebo (1) 
Gomen (1) - 

de stations d'elevage f a i t  que vers l e s  annEes 1920 entre  4500 e t  6000 
te tes  de  betail  se  trouvent reunies entre  Poum, Koumac e t  Ouegoa. Proba- 
blement t o u t  a u t a n t  sont concentrees sur Ouaco e t  quelques stations de 
l a  region de Gomen, La conserverle de viande de Ouaco ( d o n t  l e  domaine 
e s t  passe a 32000 ha environ) e t  c e l l e  de legumes, absorbent une p a r t  
notable de la  production locale. Les tribus m6lanGsiennes peu adaptees 
a l a  pratique de l '&levage vont aussi prof i ter  du marche des mines pour  
ecouler leurs  productions de fruits e t  legumes, voire leur  pêche. 

Enfin, 1 'apparition de quelques cultures de plantations, cons- 
t i tuera  malgre leur  fa ible  developpement dans  l e  Nord u n  appoint non ne-  
gligeable pour quelques dizaines d 'exploitants ; l e  cafe a t t e i n t  70 ha 
a Ouegoa vers 1930, 70 ha a Koumac, mais une centaine d'hectares au  moins 
a Gomen. 

rdle non negligeable a Poum e t  dans  l e s  î l e s  de l a  baie de Pouni (tbuac, 
Baaba, Yande, Yenghebane), avec 217 ha de plantation, A Ouégoa, Koumac, 
Gomen les  cocoteraies ont une importance moindre sauf dans les  tribus au- 
tochtones. 

Une mai n-d'  oeuvre importée (pr i  nci pal ement javanai se) va renfor- 
cer utilement 1 ' e f f ec t i f  des colons dans l e  développernent des cul tures 
e t  prendra une place grandissante comme l e  montre l e  tableau s u i v a n t .  

Si  l e  cafe e s t  absent d'Arama-Pourn-Nehoué, l e  coprah joue u n  

1921 

31 
38 
12  

? 

-- 

10 environ 
. ------- 

1936 

67 
14 
5 
20 environ 

150 environ 
---_.__I 

Notons aussi 1 'apparition de Japonais (engages 1 ibres) q u i  
s'embauchent comme ouvriers agricoles ou metayers, voire coniniencent a de- 
venir proprietaires de peti tes cxploi tations bien gerees (Diahot-Temala). 

Dernier e lmen t  enfin q u i  contribue 3 l a  prospérite generale de 
l a  region e t  3 c e l l e  plus par t icul iere  de l ' e x t r h e  nord calGdonien, l ' e s -  
sor pr is  par l a  pikhe au  t ro  a a p a r t i r  de 1907. Activit6 dominante dans /c 
(1) c f .  ROCHETEAU : l e  Nord de la  Nouvelle-Calédonie, rigion économique. \!fi- 

moire ORSTOM, n o  32, Paris, 1968. 130 p .  

r 
I 
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l a  baie de Poum, l a  zone d'Aram2 e t  Balabio, e l l e  e s t  aussi non negligea- 
ble baie de Nehoue, e t  l e  long du l a  c6te de Koumac a Gomen. Elle airrait 
mobilise ju squ ' a  150 bateaux necessitant 6 a 700 p6cheurs e t  produisant 
400 tonnes par an environ de troca. 

Ainsi une honnete prosperité myenne decoule de l'ensemble de 
ces constats economiques. I1 n'empeche que l e  tableau e s t  loins d ' ê t r e  
idyllique si l ' o n  f a i t  une analyse plus f ine ,  

1") l a  région pa r  son Btendue,ses d i f f icu l tés  d'acc¿% e t  sa 
fa ible  population e s t  sous-administrée, soils équipée. 

Les écoles ou infirmeries, :sont concentrées sur  quelques points, 
nombre d'EuropGens sont quasiment i l l e t r é s . .  , , I C s  condi tiotis de santé 
mediocres souvent. 

2")  S i  l'emploi e s t  assuré e t  nécessite même u n  renfort  de main- 
d'oeuvre javanaise, i l  ne faut pas se leurrer sur les  conditions d'emplois 
rigoureuses ex is tan t  sur mines, 1 'absence de r e t r a i t e s ,  de protection so- 
c ia le . .  . 

3") Les colons s o n t  dépendants pour l a  vente des produits de ' 

l'approvisionnement sur mine, des cours du coprah e t  du café dictés p a r  
les societés à quasi monopoles de dis t r ibut ion e t  qu i  consentent ou re- 
fusent l e  c r é d i t  aux  fournisseurs q u i  doivent s'approvisionner à leurs 
comptoirs pour l e s  produits de base. 

4 " )  Certaines ac t tv i tes  c o m  la  plonge au troca,  la  peche, né- 
cessi tent  vu  l e s  rudes conditions, une sante.robuste e t  sont souvent des 
ac t iv i tes  de passage pour de nombreux p6cheurs. 

5") La main-d'oeuvre sous contrat  constitue un element a r t i f i -  
c ie l  d ' a c t i v i t e  q u i  obli t6re l e s  coats reels  de productions agricoles.  

Go) Le developpement des centres urbains  res te  embryonnat re, 
instable e t  l i é  aux produits col lectes  (cas des mines de Pilou), voire 
souvent ephémCres (Ouegoa). Mais ceci d i t ,  i1 n'empeche que l e s  condi- 
tions genérales de vie e t  d ' ac t iv i t e  vont modeler u n  type d'horrme assez 
dur  au t r ava i l ,  peu exigeant sur ses conditions de vie ,  obligé A l 'impro- 
visation e t  a l 'adaptation (chasseurs de peaux de cerfs  de la  chatne), 
developpant une camaraderie de te r ra in  souvent i ridi spensable mais aussi 
dans de p e t i t s  milieux e t ro i t s ,  des rancunes e t  des oppositions farou- 
ches. 
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Enfin, e t  par l a  force des choses s ' e s t  dCvelopp6 un  intense 
metissage, mais celui-ci  e s t  a t tenue  par l'importance des unions l i b re s  
q u i  l imitent  la  s t a b i l i t e  familiale, e t  i l  n'attenue gu&re l a  coupure 
entre  espace melanesien des tr ibus e t  espace europeen qui se superposent 
e t  ne s ' in tegrent  par malgr6 l a  conviviali t6 plus ou moins pa te rna l i s te  
qui souvent se developpe entre colons e t  "i ndig6nes". 

La guerre affectera  peu ,  sinon favorablenient avec la  présence 
de camps U.S. e t  l 'ouverture de routes dans l e  Nord, l a  vie de l a  région. 
Mais, l 'apr6s guerre va iv2véler de nombreux problhes  qui vont r emt - t r e  1 

en cause l ' équi l ibre  économique du Nord. 

lo )  A p a r t i r  de 1947 avec l e s  reformes politiques l i é e s  8 l a  
consti tution de l'Union Française, l e  regime de la main-d'oeuvre a s i a t i -  
que sous contrat  d i s p a r a l t .  I1 en va de "e pour le  s t a tu t  de l ' indige- 
n a t  ce qui entralne l a  f in  des réquis i t ions de main-d'oeuvre pour  l e s  
chantiers publics ou la cue i l l e t t e  du caf6. 

1 

2") La pGche au troca arr6tee pendant l a  guerre, ce q u i  pelmet 
une reconstitution des stocks, va reprendre. Mais b par t i r  de 1956, la 
concurrence de la  nacre a r t i f i c i e l l e  va amener un  effondrement des cours 
e t  a r r e t e r  l a  peche vers 1960. Cela se  repercutera sur les  tentat ives  de 
conserveries de poissons d'Arama (Guyonnct)et surtout de l a  conserverie 
de Ouaco. 

3") A p a r t i r  de 1962 pour des raisons de concurrence e t  de trans- 
formation des achats internationaux, l a  mine de Tiebaghi  a r r e t e  1 'exploi- 
ta t ion du chrome. l.es 209 employes seront licencies e t  qu i t te ront  pour l a  
majorité d 'entre  eux la  region. I1 en n5sulta l'abandon du vi l lage de 
Tiebaghi qui comptai t  GOO personnes. 

4 " )  Les condi tions de 1 ' a c t iv i  te pastorale deviennent plus defa- 
vorables avec la f i n  de l ' è r e  pionniere e t  de ses f a c i l i t é s  (absence de 
cl8tures,apparit ion de la  tique du b é t a i l ,  qui oblige a des baignades men- 
suel l e s ,  envahissement des pdturages p a r  des buissons parasi tes ,  rarefaction 

I 
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de bons paturages attribues en locations ou en concessions quas i  gratui- 
tes p a r  l e  Service des Domaines. 

5O) La reorganisation d u  marché de l 'abattage e t  de la conmrcia- 
l i sa t ion  va entralner l a  fermeture en 1957 de la conserver*ie de viande 
de Ouaco e t  l ' a r r 8 t  def ini t i f  de ses act ivi t6s  annexes en 1961. 

Aussi, malgr6 la  hausse sensible du p r i x  de l a  viande, i l  n ' y  
aura B p a r t i r  de 1960 qu'une vingtaine de stationsde bétail  qui continue- 
r o n t  ri produire pour  l e  nnrché, 

Cette dégradation assez rapide de la si tuation de l'ensemble des 
secteurs sera atténuée à partir de 1965 par  1 'essor éconornique du Sud 
de l a  Grande Terre e t  1 'apparition des signes d'expansion q u i  culminèrent 
8 par t i r  de 1968 avec le  boom d u  nickel. 

Le Nord calédonien va à p a r t i r  de 1970 ê t r e  in tegré  au niveau 
des projets de développements de l a  production minière avec la mise en 
place d u  "grand projet minier" du Nord. Celui-ci v i s a i t  â ins ta l le r  8 Kou- 
mac une usine de production de  nickel de  20000 ou 30000 tonnes de capa- 
c i t é .  La consti tution du groupe COFREMI,  les plans conçus p a r  l a  Mission 
d'Aménagement du Terri toire  pour créer B Kouniac u n  veritable centre ur- 
b a i n  de 5000 h a b i t a n t s  ( e t  1000 emplois nouveaux), l es  etudes p o u r  l a  re- 
lance agricole nécessaire à l 'alimentation de l a  nouvelle population au 
Nord vont creer l'euphorie. 

ou officieuses,  l'emballement s'empare de Kouniac e t  d'une partie d u  Nord. 
Un lotissement comunal q u i  ob t in t  un  certain succes cree u n  nouveau 
Koumac ; des bdtiments administratifs nouveaux sont instal  l és ,  les  servi- 
ces publics s 'é toffent  en ef fec t i f  e t  moyens, les moyens de comnunication 
reçoivent des amfiliorations substzntielles.  A Golonne, Poum e t  m6me 
Boat-Pass des in i t ia t ives  privees envisagent des projets touristiques, 
des lotissement de week-end pour l e s  futurs cadres de Koumac ! On s ' i n -  
quiete de savoir oir trouver l a  main-d'oeuvre e t  même les ressources des 
comunes excentriques (Pouebo, Hienghhe) apparaissent insuffisantes ! 
E t  p u i s  en 1973 l e  tassement apparalt ,  e t  aprfis un long e t  nmrose atten- 
tisme, en 1979 i l  devient evident malgré les  promesses plus ou moins o f -  

f i c i e l l e s  que l e  projet du Nord e s t  reporti! à quelques annees, c'est-8- 
dire B l a  reprise mondiale du nickel ( e t  surtout au rëglenient de vastes 
problemes financiers, poli tiques voire de s t ra tegie  industriel l e  mondiale, 

Dans l a  foulée des projets,  des vis i tes  de Missions of f ic ie l les  
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qu i  font que ce projet  va depasser togte prBVision raisonnable en 1 'Btat  
actuel de l a  s i t u a t i o n ) .  

de l 'exploi ta t ion du  chrome avec pres de 100 emplois en 1982 ( l ) ,  \/a apporter 
u n  soulagement 1 imite 
e t  a une population moralement decourag6e p a r  des espérances sans lende- 
main .  

Enfin, un  nouveau probleme va se poser vers l a  f i n  des années 
80 avec l e  dheloppement de l a  pression melan6siennc pour obtenir  une 
redis t r ibut ion fonciere s ignif icat ive , Le problème de l a  réforme f o n -  
c i e r e  e t  ses implications dans l e  Nord comme dans  d'aut.res régions du 
t e r r i t o i r e  e s t  crucial pour 1 'avenir d'une région qui voudrait renouer 
avec une economie rurale  amé1 ioree e t  CT! prohl Fme e s t  psychologiquement 
capi ta l  aussi pour une 1 arge par t ie  de la  population européenne qui  trou- 
ve dans l a  t e r re  ses racines e t  u n  espace de repl i  lors  des c r i s e s  du 
nickel.  

A partir de 1980, seule la reprise p a r  u n  groupe canadien ( I N C O )  

ci 1 'economie d'une region videe de sa substanco 

2 . 3 .  - Situation d u  milieu mélanésien - ~ - -  - - - ~  

Nous n'avons pas  de données d'enquêtes originales nouvel l e s  sur 
l e s  tribus mélanésiennes autres  que ce l les  des sources publiques compilées 
p a r  une étude de 1'ORSTOM de 1981 ( 2 ) .  Nous en rappelons ic i  l e s  resul ta ts  
l e s  plus intéressants q u i  permettent de s i t ue r  l'enquête sur  les exploi- 
ta t ions agricoles dans l e  contexte humain e t  socio-économique global du 
Nord cal édonien. 

2.3.1. - Données ----I-----_-------"-- calédcniennes 

L'essentiel de l a  population mélanésienne du Nord e s t  groupée 
en réserves comprenant en gf2nét;al plusieurs tri bus, par cormdi té  nous 
ne retiendrons i c i  que l a  notion plus synthétique de Reserve m6me si 
e l l e  peut cacher des d i spa r i t é s  de s i tuat ions entre  les  differentes  tri- 
bus  composant une Réserve. 

chaque commune e t  1 eurs populations au  dernier recensement. 
Le tableau ci-apr& permet d ' i den t i f i e r  Réserves e t  T r i b u s  de 

(1) q u i  viennent d ' s t r e  ramenes a une cinquantaine du f a i t  de la  conjoncture 

( 2 )  J.C. Roux. Analyses des problemes socio-economiques du milieu melanesien 
e t  de l a  f in  des travaux de mise en place. 

de l a  Nelle-Caledonie, Ron€?o/ORSTOM-Noum6a 1982. Tome 1. 112 pages t 
Toine I I (cartographie).  
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------- I__ I_ .--_._ ~ ____-..-_.-_-. __-.- ~ -_-- 
l 'opulation cn 1376 -_ _____-_.___ --I---- Comune de POUll T r i  bus 

Réserve des  NENEMAS : Banha, Thanlo, T i a b e t ,  T i e  
----- 

T i t  ch-Yandb 2 populat ion 
communale : 6 0 , 4 3  (le ARA14A nouaroti, N a r a ï ,  Pnngni --- 

- _____I______ I___ __ - - .---- ______l_---___----l- - 
Commune de KOIJblAC - - 
Réserve de KOUMAC : Galagaoui , Pagou, Pnop, z populat ion 

Wnnac I e t  II coprniinale : 35,27. 

de PETIT-NEI1OUE : P e t i t  N6hou6 ( I  c l a n )  

Commun~- d e  KAI:I,A-CX)MEN 

Réserve de GOHEN : Baganoa, h o u i ,  Gamai., 
--- __I-- 

Oucmba, P a i  t a ,  Tcgori 
9, populat ion 

com"inale : 69.05 
Réserve de PAIMBOAS- noue la s ,  Koiirou, Oucholle _-*- 

TEEELINES (pour p a r t i e  Duemou 
l a  r é s e r v e  s ' é t e n d  a u s s i  
sur OuGgoa) 

Réserve d e  ]%ONDE-PAIAC : S a i n t e  Anne, S t  Jean B a p t i s t e  

Réserve d e  BAlAGAM : Balagani 

R6serve d e  PATMBOA- : Ouene, Ouenia, Pouembanou, Temc- 
TEMELINES 1 i n e s ,  

Réserve d e  SAINT FER- 
D I N A N D  : Manghine,St Joseph, S t  Pau l  

Réserve de TIARI : Tiar  i .  

S t  Michel, S t  P ie r re ,  S t  Timothée 

Z Populat ion 
coinmunale : 67,96 

I_ -- 

Commune d e  POUEBO 

Réserve d e  BALADE : S t  Denis,  S t e  Marie, St Gabr ie l  

Réserve de OUEBIAS : Colnet-Paalo 

Réserve d e  POUEßO : S t  Adolphe, S t  Denis, S t e  Flarie 

Réserve d e  TCHAMBOENE : Tchamboene 

Réserve d e  YAMBE : Yambe 

-- 

S t  Paul  

S t  Gabr i e l ,  SI: Joseph, S t  Lou i s .  
% popula t ion  

communale : 89,OO 
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L'explication dhogrsphique e s t  l e  f a i t  essentiel qui caracterise 
depuis p l u s  de 30 ans l 'evolution du milieu melanésien. C'est 3 l ' intf5ricur 
de l 'evolution de l a  demographie canaque que se si tuent  l a  plupart dus 
problemes actuels de ce t t e  ethnie. 

Ce tableau montre bien la forte croissance propre A l'ensemble 
des tribus e t  même l e s  trEs fortes progressions enregistrees pour cer ta i -  
nes d 'entre-elles (six tribus ont plus de 100 %).  Notons que lus tr ibus 
8 évolution negative ou quasi stable sont en niajoritfi des pet i tes  tr ibus 
de la  chaîne, Pour Titch ou l 'évolution e s t  très négative cela s ' expl i -  
que p a r  une redistribution dps habitants vers Tiabet e t  les  î l e s  de la  
Baie de Poum. 



+ 10 2 50 % + 10 % - 

Total  - 
8 

+ g 0 5 + 1 0 0 %  - 1 0 2  0 %  

S t  Gabriel  

S t  Paul 

Sc Joseph 

S: Louis 

S t e  Yarie 

Tchambouene 

Ti tch i Taanlo 
l Baaba 

i(0urou 

P a i t a  

Yand5 

Teme l i n e  

Yenghé 

Bané 

I 1 

Tie 

DiahouE 

Ouemba 

S t  Anne 

Ouemou 

Ouehol ie 

- 

5 

S t  Gabriel  

St Denis 

Mangnine 

pouembanou 

Ouene 

Tiari 

S t  Jean-Bap- 
t i s t e  

Tegon 

BaouL 

3ouelas 

wznzc I 
~t P i e r r e  

Colnet t  

Ouenia ! 
i 30uarou I Paop 
I 
1 i s a r a i  

i 

i i 3  

( I )  Résu l t a t s  non connus pour 7 t r i 5 u s .  

Tableau 7. - Evolution Cénographique des t r i b u s  ( 1 )  1956-1 976 er. ?onrcect?ze. 
(Socrce : recensements). 

- 
st ?fichel 

Baganda 

Pagou 

aanac II 

Tisbet  

I l 

l 
I 
l 
I 
1 
i 
i 
l 

l 

:om1 

W 
L1 

c 
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l 8  - 5 0  h a b i t a n t s  
------ 
50 B 100 

101 B 200 2 

201 h 300 I 

~ T o t a l  IO 

- 

-- 

I - 
(1) Pour 4 tr ibus p a s  de 

I---- -1---- 
Ouégoa I Kanln- 

Gomen I Koumac Pou6bo Tota l  

I 15 

5 I 14 ----- 
IS 

Tableau 8. - Tai l le  des tribus 
(Source : recensement INSEE 1976).  

Ce tableau e t a b l i t  que la  t a i l l e  dominante des t r ibus se s i tue  
a u n  niveau modeste (moins de 200 habitants).  Les plus pe t i tes  t r ibus sont 
s o i t  de bord de mer vivant de la  peche (Tie, Narai,  PangaT, Titch) s o i t  
des tr ibus de haute cha4ne (Ouene, Ouemou, Bouelas). 

Deux t.ribus seulement depassent l e s  200 habitants : Diahoue e t  
Tchamboueme toute? deux sur 1 a c8te Est. (Pout%?) .- 

Total 

Tableau 9. - Importance des familles nombreuses. ( 7  enfants e t  p l u s )  
m e  1 'ensemble des famille de la t r i bu ) .  
(Source : recensement INSEE 1976). 
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Ces chiffres montrent l’importance actuel le  e t  future de l a  
poussee df3”ornphique dans l e s  familles des t r ibus.  Si on les  projet te  
dalis l e  moyen terne, on peut en deduire l’importance a vcnir de certains 
problemes 6conomlques ou sociaux au sein des t r ibus coirnie au niveau re- 
gional. 

e )  La_ -mo!! teC -d_E -.ie_unes 
Un autre c r i t e r e  permet de confirmer l’extrême importance de 

la poussee dernographique, celui de la place de l a  classe d’5ge des rnoins 
de 14 ans e t  des implications qiie cela comporte. 

Tableau 10. - Pourcentage des enfants de moins de 14 - ans 
-(Source : recemcem-76). 

I1 a p p a r a l t  bien que l a  montee des j e m e s  e s t  l e  phhomene esson- 
t i e l  de l a  d8mographie de l a  majorite des tr ibus e t  cela t radui t  l’impor- 
tance & court terme d u  p roblhe  du passage des jeunes a l a  vle adulte. 

2 . 3  a 2. - ~ i tuat iqJ-~cgJgnJ iq~g  
Pour caracteriser l a  si tuation €?conomique des tr ibus,  nous dis-  

posons des parametres suivants : densite des reserves, types de produc- 
t ìons agricoles comnercialis€?es, importance des salaires  en t r ibus.  



a )  Densite des reserves 
----------------I--- 

--._ 

Poum 

I ___ _--__- T'..'.;.al/ 3 7 
5 21 10 ha 

I r l  
L 
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Tableau 11. - Densité des tribus  nombre d'hectares pa r  liabi t a n t )  - --_ -----.--_---__.__._--I__---_.____ 

Ce tableau f a i t  a9paraitre plusieurs types de s i tua t ions  fonci6res 
dans les  t r ibus.  Les trib.is t rès  a l ' a i s e  (de plus de 10 hectares par habi- 
t an t s ) ,  mais ce s o n t  en général  des t r ibus  de chatne qui ne disposent pas 
souvent de terres  f e r t i l e s  intéressantes. 

Des tr ibus en apparence a u  moins relativement a l ' a i s e ,  ( 5  â 10 
hectares). Enfin u n  groupe majoritaire de tr ibus qui e s t  s o i t  a l ' é t r o i t  
s o i t  défavorise ( -  de 3 hectares). I1  e s t  intéressant de rappeler ã ce 
propos que lors d u  cantonnement des autochtones f in  du s i @ c l e  dernier., 
l o  gouverneur Fe i l l e t  avai t  defini comiie u n  minimum l e  seuil  de 3 hectares 
au moins p a r  t e t e  d 'habitants ! On s ' aperçoi t  qu'avec la remontée de l a  
démographie mélanesienne ce seuil n ' a  souvent plus é té  maintenu . . . 
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Tableau 12. - Production agricoles conunercialis@es ----- des - t r ibus - (peche inclue) 

Ce tableau montre l a  f a ib l e  valorisation commerciale des produits agrico- 
l e s  des tr ibus en tlehors de la pêche (crabes e t  poissons) qui  en baie de 

Poum e t  à Arama représentent u n  secteur écononiiquc intéressant.  L'élevage 
donne des rcsul ta ts  tres décevants surtout dans l e s  tr ibus plus au large 
de l a  chaîne, !e cafe comme d 'a i l leurs  l e  cocotier , e s t  devenu une pro- 
ductior, relique que l 'on s 'efforce aujourd'hui de relancer. Ces médiocres 
résul t a t s  doivent êh-c mesurés p a r  1 'importance qu'a 1 'autoconsommation 
en t r ibus e t  l e  f a i t  que celle-ci  s a t i s f a i t  avec l a  chasse ou l a  pêche 
une grande partie des besoins alimentaires. 

en par t ie  la s i tuat ion esquissée plus h a u t .  
On peut penser aussi que l e  développenicnt du sa l a r i a t  explique 
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Ce tableau n m t r e  que le  salariat. e s t  quasiment inexjstant pour 
pres de la  moi t i &  des t r ibus (20 sur 45). Seules le:; Lv iRus  de Koirmac f a -  
vorisees par 1 'existence du centre adminis t ra t i f  ont. im t a u x  de salarigs 
s i  g n i  fi ca t i  f. 

ne j u s t i f i e  pas l es  nifidiocres résul t a t s  qu'ot1 pcrit apprfihandcr au niveau 
de la commercialisation des produits agricoles. I I c s t  evident que des 
facteurs 1 imi t n t i  f s  fonciers, socioloaiqucs (rapports coutumiers) e t  eco- 
nomiques (problème d e  pr6ts agricoles,  C I C  1 'Cticadt'eiwnt rural , des d6bor1- 
chés agricoles) contribuent i ce t t e  s i tua t ion .  

Ainsi 1 ' é ta t .  de dEveloppcnmt du sa l a r i a t  cn rili1 icu melanesien 

2 . 3 . 3 .  .. Probl ènies sociaux des tr j  t!!is 

Les éléments qur: rious venons d ' a m  lyscr r~ioiitrcnt les blocages 
du développement de 1 'economic rutxlr? nielankicnrrc e t  1 ' importance que 
prend dans ce contexte l a  quas i  explosion di.mogrnphique dec, tribus de- 
puis 25 ans. 

.----..-._-III .___..__ - -... - - .  

a 1 le_: -dw"dcurs 4 I.Cc!!PlOl s 
Quel ques i n d i  ca teurs perme tteii t  de mi eux apprec i e r  1 ' anipleur des 

problèmes 3 nternes q u i  se  posent en tri bus a u ni veau socio-économique. 
I 1  s ' a g i t  d u  problème des deniandeurs d'emplois d ' u n e  p a r t  e t  dos person- 
nes bénéficiant d'une r e t r a i t e  (vieux t ravai l leurs)  ou d 'aides sociales 
d 'autre  p a r t .  E n f i n ,  nous presentons l ' é t a t  dc l a  scolarisation pour la  
population de  p l u s  de 14 ans. 
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La demande d 'emplo i  peut e t r e  consideree comme assez s e n s i b l e  
en moyenne s i  l ' o n  t i e n t  compte du f a i t  que l e s  fennies sont  i n c l u s e s  
dans l e  c a l c u l  de l a  p o p u l a t i o n  a c t i v e  de r e f e r e n c e ,  O r  beaucoup t l 'wi -  

t r e - e l l e s  ne s o n t  pas, vu l e u r  p lace  dans l a  s o c i e t e  tnElan4sienne deman- 
deuses d 'emplo ls ,  quasiment l e s  homnes seu ls  sont  deinandeirrs d 'emplo is .  
A i n s i  un taux de 20 X de demandeur d 'emplo is  ne concerne prat iquement  
que l a  t ranche mascul ine de l a  p o p u l a t i o n  de re fe rence,  ce q u i  s i g n i f i e  
que c ' e s t  probablement. un quasi  doublement des c h i f f r e s  pour l e s  a c t i f s  
mascul ins q u ' i l  f a u t  accepter .  

l e  mode d 'enreg is t rement  r e t e n u  l ' a  exagere. ßeaucoup dc deaandeiirs s o n t  
des a g r i c u l t e u r s  de base q u i  recherchent  un s a l a i r e  proche de l a  t r i b u ,  
mais r e f u s e r a i e n t  souvent pour des r a i s o n s  f a m i  1 i a l e s ,  un s a l a i r e  A V C C  

t r a v a i l  à Nouméa ou s t i r  des centres 6 lo ignEs de chez eux.  

S i  l a  demande d 'emplo i  e s t  f o r t e ,  i l - - - f a u t  nfianmoiris p r é c i s e r  que 

b )  Les a ides s o c i a l e s  ---I---------y-..-- 

Depuis une v i n g t a i n e  d'annees un c e r t a i n  nombre de mesures de 
s o l i d a r i t é  o n t  e t é  amél iorées ou étendues a l 'ensemble des t r i b u s  ; i l  
s ' a g i t  auss i  b i e n  de p r i s e s  en charges, a ides  aux fatni l  l e s  nEccssi  teuses, 
aux handicapes ou o r p h e l i n s ,  aux personnes âgeas (en 1981). Souvent, ces 
d i v e r s e s  a ides ou recours  t r a d u i s e n t  l ' e t a t  de l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  ou 
économique de c e r t a i n e s  t r i b u s ,  aussi  presentons-nous l e s  r é s u l t a t s  cons- 
t a t é s  en 1981. 

I 

Tableau 15. - P r o p o r t i o n  d ' a i d e  par  personne en t r i b u s .  
-(Source : F i c h i e r  des TrfiT-DETOM, 1981). 

I 
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O 

O 0  

Ces elements bien que globaux e t  nieritant d 'Q t re  aff ines ,  per- 
mettent neanmoins de faire  une se r i e  de constats int6ressants sur l e  
milieu melanesien du Nord. 

lo/ Ce milieu e s t  marque pa r  une forte,voirc t r8s  for te  poussfic 
demographique depuis 1956 q u i  rend aujourd'hui predominante la  classe des 
jeunes de moins de 20 a n s .  

2"/ Au point de vue des te r res  disponibles, compte tenu de la  
poussée d h ~ g r a p h i q u e  e t  de l a  qua l i te  des so ls ,  i l  apparaît  qu'une riette 
niajorite des tribus ne dispose pas des surfaces adéquates permettant uti 

essor des cul tures  de rente ou de l 'elevage. 

de la comniercialisation des produits agricoles.  Mais au problEme de l ' e s -  
pace u t i l i s ab le  s 'ajoutent les  problemes de mise en valeur, de débouches 
e t c . .  . 

Cela apparaît au niveau des informations constatant les  résul t a t s  . 

3"/ Les revenus apparaissent comme limités,  sauf  pour les  caté- 
gories disposant de revenus sa la r iés ,  ce qu i  ne concerne de façon sensible 
que moins de l a  moitié des t r ibus.  

Y 

4"/ L'importance des demandeurs d'emplois come des personnes 
secourues t r adu i t  bien les  d i f f i cu l t&  generales de l a  vie e t  les aspira- 
tions à des revenus réguliers. 

O 

O 0  

Au niveau d'une perspective regionale globale, l e  milieu mélane- 
sien montre u n  dynamisme économique actuellement fa ib le ,  au sous-dévelop- 
pement plus ou moins aigu au niveau de l ' hab i t a t ,  des équipements prives 
(eau courante, Electfiicite), des resu l ta t s  scolaires e t  des revenus. 

Or l 'e tude dont nous allons maintenant Evaluer l e s  resu l ta t s  
porte sur 1 ' au t re  en t i té  regionale marquante au niveau de structure éco- 
l - l ~ ~ i q ~ : s  z t  hemqjnes : les exploitants agricoles e t  l e s  propriétaires 
fonciers q u i  sont en majorité d 'origine europaentie. 

I 
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Aujourd'hui l e s  conceptions e t  l e s  pratiques propres a ce sectcur 
encore dominant  dans l e  Nord au niveau de 1 'emprise fonciere sont remises 
en cause plus ou moins fondamentalement p a r  la  revendication des t e r res  ; 
quoi q u ' i l  en s o i t  des solutions proviqoires ou f inales  q u i  en (kcoulcront 
a moyen terme ou 8 plus long terme, d ' impor tan ts  probl8mes d'anihagement 
agr icoles ,  de determination des ac t iv i  t 6 s  rurales les  mieux adaptees cn 
decoul ent .  

SECTION I I I .  - CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DES STRUCTURES FONCIERES 
--I- -- .--~----_I-_._.______ 

En Nouvelle-Calédonie en general e t  dans la  Nord en par t icu l ie r ,  
1 'évolution des problemes agricoles e t  l e s  solutions qui pourront concri- 
buer à produire des améliorations ou des transformations passent par line 
analyse prenant en compte l e s  diverses imp1 ícations découlant des struc- 
tures foncieres en place. 

3.1. - Pronrietés, concessions, locations 

L'ensemble des propriétes du Nord represente (au  1.1.81) 495 

- - - - - ~ -  

propriétaires disposant de 52.392,18 hectares. A cela,  i l  faut  a jouter  
l e s  propriétaires ou exploitants jouissant  de locations demandées en 
a t t r ibu t ion  du Domaine Public e t  ce pour des durées variables. L'cnsem- 
ble des locations représente 29.377.88 hectares (au 1.1.81) pour 204 
locations.  Au t o t a l ,  propriétes e t  locations representent 81.770 hectares. 
A cela, i 1 convient d 'a jouter les  demandes de concessions q u i  sous cer- 
taines clauses de mise en valeur peuvent Btre attr ibuées en propriété dé- 
f i  n i  t i  ve (notons que depui s 1974, 1 ' Assembl ée Terri topial e a suspendu 
l ' a t t r i bu t ion  de nouveaux perim8trecJ en concessions : l e s  demandes actuel- 
l e s  sont cel les  antérieures a ce t te  date e t  en cours de procedure d 'affec- 
t a t ion ) .  

Les concessions demandees rePr6sentent a 1 'echel l e  du Nord. pour  
1981, 38.765 hectares avec 276 demandeurs, e t  souvent e l l e s  sont occupées 
ou mises en valeur p a r  l e  demandeur. 

Ainsi c ' e s t  u n  total  de 116.635 hectares qui sont l ' o b j e t  de la  
colonisation agricole dans l e  Nord du Ter r i to i re  (sur 294.700 hectares 
au total  pour la  région étudiée).  
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3 . 2 .  - Les propri6t6s. Appoche -- generale 

Le tableau (16) permet de connaTtre pour l'ensemble de la région 
l a  rfipartition des proprietes selon leur t a i l l e .  I 1  en découle iirie sér ie  
de constats interessants sur la  structure fonciere globale du Nord. 

lo/ S i  l ' on  t ient  compte des facteurs climatiques conline pédologi- 
ques, l es  spécialistes admettent qu'une propriete d u  Nord calGdonien n'a 
uiie s ignif ica  tion 6conomique au  niveau de 1 'élevage ou des cul turcs céréa- 
l i è r e s  qu'au delà d'un seuil de 200 hectares minimum sauf en zone allu- 
viale.  

S i  nous admettons ce critérium, nous constatons que 78 propriétés 
entrent dans ce t te  catégorie. La majorité d 'a i l leurs  (58 sur 78) de ces 

propriétés se contonnent dans la  tranche des 2 a 300 hectares ce q u i  re- 
présente une partie non négligeable de l'ensemble de l a  surface des pro- 
priétés ( s o i t  25,20 %).  

hectares) mais e l les  correspondent à 26 % de la  superficie to ta le ) .  
Les grandes propriëtés sont peu nombreuses (11 de plus de 500 

2"/ Les petites propriét6s de moins de 10 hectares sont nombreu- 
ses (128 sur 495) mais de pe t i te  superficie moyenne. Sauf quelques unes 
bien s i tuées  (près des vallées du Diaho t )  ou bien valorisées (légunics), 
el les  représentent souvent des pied-à-terre servant de résidence princi- 
pale ou Secondaire. 

3"/ Un grand nombre de propriétaires (tranche de 10 à 50 hectares) 
ne disposent pas de surfaces significatives en général pour  y entreprendre 
une ac t iv i t é  agro-pastorale intéressante sauf quelques cas très isolés (ma- 
raîchage). 

Ainsi, l a  structure foncière dans sa  réparti t ion d'ensemble mont.re 
bien come pour  l e  reste du Terr i toire ,  son inadéquation à répondre 5 des 
nécessités agricoles rentables-. D'une p a r t  i l  y a éclatement sur u n  grand 
nombre de propriétaires disposant de peti tes surfaces e t  d 'autre p a r t  con- 
centra tion a u  prof i t  de quelques propriétaires importants. 

I 



Oué9oa Koumac Poum ' Kaal a-Gomen 

1 1 1  2 3 1 Z i  3 1 2 3 1 2 3 

126 1,13 31 96 0,92 5 29 0,13 

7 92 0,88 7 113 0,93 

- 10 ha 1 35 1 1960 2,32 i 36 
I 

1 
i 10 à 20 ha 1 15 220 ' 2,60 13 1 176 1 1,59 

I l 

Tabieau. 15. - Répartition des propriétés par communes e t  pa r  tai l les.  
(Source CN.4SEA - Services fiscaux) 

1 = nombre de propriétés. 
2 = Surface en hectares. 
3 = % du total de la surface communale. 

Pouébo 

1 2 3 

18 90 3,76 

2 28 1,17 

P 
vi 

20 2 50 ha 32 888 10,51 24 ' 671 5,05 44 1359 13,07 

50 à 100 ha ' I l  753 8,91 7 607 5,48 10 , 732 7,04 

100 ii 200 ha 5 640 7,58 28 4922 1 45,OO ' 26 4439 42,70 

13 2892 34,25 14 3089 27,(19 12 2679 25,77 200 Zi 300 ha 

l 

I 

300 à 500 ha 4 1592 18,36 / / 1 / / / 

500 à 800 ha / / 1 1 588 5,30 1 1 1 

800 1COO ha 1 1 / / 1 826 7,45 1 1 1 

l 

12 399 i,89 111 354 14,82 

5 324 1,54 6 453 19 

19 3298 15,64 5 803 33,63 

18 1 4305 2C,41 1 240 10,05 

4 1618 7,67 1 419 17,55 

4 2581 12,24 / / l 

3 2525 11,97 / / / 

l 

/ .  + de 1000 ha 1 1 1 1262 1 14,95 1 / / 1 1 / / 1 1 5900 
l / I  

27,98 , / 1 
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-,-- 
I- - 

1982 Ba lance Communes 1974 
t 

.-- -- 
t 50 

I__-- 

Pouni 80 130 
- 

Koumac 104 124 -t 20 

Kaal a-Gomen 54 78 t 24 

Ouégoa 152 119 - 33 

Total 421 495 t 74 

--I -- 

- ---- 
_-____-_-- -- ___- 

Pouébo 31 44 + 13 
l_l-.-I_ - -- 

__c__-_. ------ -__---- 

3 . 3 .  - Approches communales 

La repart i t ion comunale montre : 

a )  l e  nombre l imi t é  de tri3 grandes propriétés (t de 800 hectares) 
q u i  n'apparaissent de façon sensible qu'a Kaala-Gonien (40 % de l a  surface 
globale) e t  plus faiblement à Ouégoa (15 %) p u i s  Kouniac (7,45 %).  Elles 
sont absentes des communes du Poum e t  Pouebo. 

b)  l es  propriétés moyennes (de 100 8 300 ha) sont dominantes a 
Koumac (73 %),  d Poirm (68,50 X ) ,  e l l e s  restent significatives i3 Ouégoa 
(42 %) , e t  a Pouébo (43,50 % ) .  

c )  l a  pe t i t e  propriété ( -  de 10 ha) e s t  toujours inférieure à 

moins de 5 X de l'ensemble des proprietés de chaque cormiune, niais avec 
172 propriétaires e l l e  représente 35 % de l ' e f f e c t i f .  Ce ch i f f r e  e s t  à 

comparer aux 20 propriétaires de plus de 300 hectares q u i  réunissent sur 
leurs  t i t r e s  17.312 hectares s o i t  33 % de l a  propriété t o t a l e .  

3.4. - - Evolution d e  l a  propriété -- de 1974 à 1982 -- 

Tableau 17. - Evolution de la  pro r ie t6  de 1974 a 1982 
T s F ë - c ë d -  Oomai ne . 

! 

L' 

Sauf Ouégoa où l 'on  constate une retraction sensible du nombre 
de propriëtaires, dans les autres communes 1 'augmentation e s t  parfois 
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très net te  a Poum, Kaala-Gomen, Pouebo. Cela montre 1 'importance que 
garde la t e r r e  e t  l ' i n t é r ê t  que sa possession représente pour de nombreu- 
ses personnes. 

3.5. - Les locatidns . 

Il  s ' a g i t  de te r res  du Domaine Public louées p a r  l e  Service 
-T- -- 

des Doniaines a u x  par t icul iers  contre redevances. I 1  s ' a g i t  en général 
de l o t s  de terres  souvent de quali t6 mediocre e t  qui  servent aux éle- 
veurs en saison sèche comne pflturages de renfort .  Dans certains cas aussi ,  
les  Fropriétaires augmentent leurs exploitations de locations q u i  les  se- 
parent des voisins. Enfin, notons u n  certain engouement pour l a  location 
qui permet d'avoir une réserve de chasse personnelle i3 moindre f r a i s  ! 



_---- 
I-- ---I -1 I -- Y 

P r o p r i é t a i r e s  en 1940--1950 
-. - -. _- - -. _. . . 

S i t u a t i o n  des 

1974L 

- 25 Ha 

l !5-50Ha 

1 2.6- 1 2 1 - 
2 10-205- 
76 I -- 384- 
!,19-11- 
I [th- 1 G6- 
167-20 1- 
2 38- 3 3  5- 
1311 7- 36 7- 
3 7 11 

i 3% 
. - . 

i 66--'15h- 
1 12-222- 
2 5 7- 30 I -  
'313-437- 

16- 45 3- 
jg- 100 

9 - ___--- 
3 70- 3 83- 
428-431- 
fi6 7 

I 
100 - 200 Ha - -. .-- 

I_____-._ ...--. 

200 - 300 Ha __---- 

it - 2 a- 2 9 
3- 6 8- 7 4 
3- 129-1 
39-750- 
56-319- 
I 3 7 - 4 7 5- 
177 

16 -- 
~~ 

12- 128- 
189-298- 
3 15-387- 
40 7-43.  7- 

9 
I_ 

---- 

4 7 
I 

11-320- 
00-435.- 
58-53 

10 
_._ .. 3 _- 

I 

.- . . . ...- 

i 
! 

5 4 . .- 
_ _  -. _. 

20 
__-.- 
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(s1iit.e du tableau 18 . )  

S i t u a t i o n  des 
Proprié t a i r e s  en 

. - L , Q l h - . - ~ . - .  - 

300 - 500 Ha 

TOTAUX I e t  T.i : 
-_I.._-. _- - 

... .... 

1920-1930 
- - - 

44--45-49 
142- 199- 
203-256- 
292-44 1- 
448-45 1 

I I  . 

63-96- 
3 A 2 - 3 69 
386-.390 
4 3 1. - 4 4 5 
449 

3 _-  

-- . - . . - I - . 

1930- I940 
-- .- - - - - 

75-80-27 1 
285-309- 
3 2 2- 3 39 -- 
372-401 

9 - 

81-93-1 32 
171-262- 
279-310.- 
39 2-4 34 

9 .- 

.......... - 

1940- 1950 
_ _  

65-2 17- 
4 4 o 

1 

191-248- 
2 9 O -. 30 G _- 
31 7-.321>-- 
(1 5 4.- 3 h S 

_- 

8 
I 

.. ....... - __ 

I I  

-. 37 - 

-.-- 

- _. 

....... - - . - -. __ 

......... -. .. 

1950- 1960 
-- 

...... - ...... 

TO'J'AL 
- . ~  

33 - 

41 

7 4 

238 -. .- - 

................ 

i 
i 
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1 a 10 ha. 
10 à 20 ha. 
20 à 50 ha. 
50 à 100 ha. 
100 à 200 ha. 
200 à 300 ha. 
300 à 500 ha. 
500 à 800 h a .  
800 a 1000ha. 
t de 1000ha. 

----- 
I PROPRIETES 

128 
44 
123 
39 
83 
58 
9 
5 
4 
2 

nombre I- 

I 

urfaces totales  
( W  

536,81 
628,89 
3669,97 
2868,45 
14 171,59 
13204,50 
3629,89 
3169 ,O5 
3350,90 
7162,13 

52392,ln 

LOCATIONS 

nombre 

37 
19 
20 
27 
43 
24 
17 
4 
4 
1 

irrfaces totales 
1 - _ _  . - - -- - 

171,56 
283,4l 
9 12,60 
1950,78 
6496,15 
!i770,72 
68O5,86 
2385 ,O0 

3473,80 
112e,oo 

29377,813 

Tableau 19. - Récapitulatif  du nonibre de proprjetaires  e t  de locations pour  _----_..I-------.-- __--.--_I--__- 

l'ensembe du Nord Dar tranche e t  cumul de surface. 

Le tableau (18) permet de s a i s i r  l'importance des locations qui 
avec 29.378 hectares constituent une forme de contrôle de 1 'espace non 
négl i geabl e par rappor t aux propri é tés .  

contrôlent 19.551 hectares s o i t  les 2/3 de l a  surface des locations.  l.es 
Sur 204 locataires de te r res ,  26 d'entre eux (t de 300 hectares) 

pe t i t s  locataires  de nwins de 20 hectares sont 56 ( s o i t  26 % de l ' e f f e c t i f )  
mais disposent de moins de 500 hectares au total  (455 exactement). Ainsi 
on retrouve les mgmes clivages avec conccntt-ation e t  éparpillement que pour 
l a  propriété. 

leur  importance par rapport aux propriétés es t  for te  à Ouégoa (7.102 ha) 
à Koumac, à Poum, moins nette a Pouého e t  5 Gomen. Les tableaux (18 e t  19) 
permettent de suivre 1 'importance en surface de location. 

L'analyse comunale de  l a  répar t i  tion des locations montre que 
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51 - 
Par perioden,  l i e u x - d i t s ,  . ORIGINE a 1920 
types de f a m i l l e s ,  e f f e c t i f  
e t  sur face  des l o c a t i o n 8  Surface 

1920 - 1940 -- 
Nbre 

KOUPIAC 

P 
D 
A 
T 

P 

- - 
1 I5 I4  
O O I 
o O 5 
1 15 20 

2 45,80 15 
D 
h 
T 

P 
D 
A 

NEHOUE 

-- 

POUN -- 

DIAHOT 

2 25, I O  
O O 

70 , 90 4 

1 3, I O  
O O 
1 2,70 

_I-_- .- ___ 

TI ARI-MlOS 

23,54 

2,30 
D 4,IO 
A O O 

2 
9 
26 

6 
3 
4 

13 

2 
o 
O 

I---- 
I 4 

4 

P 1 
D 1 
A O 
T 2 

_I_.--- 

Surface  

6 026,79 
370 

2 318,140 
8 348,89 

6 498,110 
501,87 
804,63 

7 804,90 

193,lO 
41 ,!il 
191,35 
425,96 

3 735,35 
331,20 
292 

4 358,55 

3 257,414 
997,36 

13 286,39 
17 541,19 

62 
O 
O 
62 

___ ___-___ 

- _. - - 

-. _. 

~ -. _. - _I 

__-.---- 

___.--- 

7,98 
8,50 
1’3,75 
3 6 , 2 3  

2 145,34 
214,33 

1 245,51 
3 605,18 

-__I_ - 

22 924,40 
2 098,45 

IS 158,05 
__-__ --_ 

43 180,90 
= P 0:- z? = = = 

TOTAL GENERAL CUMULE . . .. .. . 98 015,gc lia L ____- ---.-.-- 

1940 - 1954 I 
-.--. 
Nbrc 

12 
o 
‘I 

19 

19 
O 
16 
35 

6 
2 
2 
IO 

20 
O 
8 
28 

51 
8 
4 

63 

8 
O 
O 
8 

-- 

-- - . 

-__ 

T a b l ~ ~ u  - 20. - Location du Nord de l ’ o r i g i n e  h __---_-I 1954 
?source : S e r v i c e  Topograpliiquc . Regis tre cles l o c a t i o n s )  . 

P : s i t u a t i o n  a c t u e l l e  des f a m i l l e s  de co lons  Locataires pr6sentes d a w  l a  régi-on 
D :  I I  dispartics d c  1.n région 
A :  
T : Totnl  

I I  I t  I I  II 11 I I  

I I  II II II Il II I I  a i  1 l eurs  
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Le tableau (20) 'location du Nord de l 'or igine a 1954, presente 
l 'evolution des locations de l 'o r lg lne  ti 1954, Ce tableau n ' i nc lu t  pas, 
faute de donnees connues Kaala-Gomen. Nous y prdsentons l e s  donrices par 
periode e t  en fonction de la  perbnnlte des familles de colons. En e f f e t ,  
l a  pratique f a i t  que l e s  locations sont transmises souvent l o r s  de l a  
devolution testamentaire des proprietes aux heri t i e r s .  Cette notion de 
perenni t e  des fami 1 l e s  permet de s a i s i r  1 ' importance du  renouvel letnent 
des familles de colons e t  l a  place assignee par  l a  t e r re  dans l 'euolution 
de l a  presence du colonat. 

Le tableau montre l'importance prise progressivement par  l es  lo-  
cations pour les  principales regions du Nord, De 1900 a 1920, l e  phhome-  
ne des locations apparaft come t r&s  marginal avec 478 hectares au total  
pour 1 'ensemble du Nord (mais de nombreux exploitants occupaient des pdturages 
sans t i t r e  I ) .  

economique de l a  peche (crabe, trepang, troca) q u i  represente a ce t te  
epoque les  3/4 des locations du Nord. Ailleurs e t  notament dans les  zones 
d'elevage, les  locations sont rares e t  de t res  faibles superf ic ies .  Cela 
s'explique peut-etre par  l a  faiblesse du peuplement europeen e t  melancjsien 
de l'epoque, l e  fa ib le  impact des forrmalIt6s administratives dans une re- 
g ion  marginalis6e au niveau des cormunications e t  l 'absence de pression 
de 1 ' 81 evage pour agrandir les  expl oi t a  tions d e j a  en pl ace. 

De 1920 h 1940, l a  s i tuat ion se  renverse, l e  cumul des surfaces 
attr ibuees en location a t t e i n t  44.180 hectares e t  l e  nombre de locations 
passe 21 154 ! 

Diahot (17.541 h a ) ,  Koumac (8.349 h a ) ,  NBhoud (7.805 h a ) ,  Poum- Arama 
(4 .359 ha) ,  e t  l e s  t l e s  du Nord (3.605 ha) .  L'ensemble des surfaces louees 
pour ce t te  periode depasse l a  surface des propriCt6s en place ! On peut 
t i r e r  t ro i s  conclusfons de ce t te  brutale croissance des locations : 

. 

C'est l a  region de Poum-Arama pour sa zone maritime e t  l ' i n t & & t  

Les regions qui voient se developper ce phenomhe sont celles du 

1") l ' e ssor  de l '&levage e t  l e  besoin de psturages d'appoint 

2') l e  developpemnt des ac t iv i t6s  de p6che (Poun-.Amnü, I les  

3") l e  caractere mediocre des ac t iv i tes  agro-pastorales a Tiar-i- 

(Diahot, Koumac, Nehoue); 

d u  Nord), 

h s  e t  da l a  zolle de Pouebo (de Balade ti G a l a r i n o ) .  
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Pour l a  periode 1340-1954, on ass i t c  il u n  renforcement dc l;, 
place pr ise  par les locations q u i  cumulees sur l a  p6riode to t a l i s en t  
54,557 hectares, Si e l l e s  sont en nette diminution sur Koumac (-2.300 
ha),  e l l e s  augmentent trEs sensiblement pour l a  region de N€?houe ( +  6.000 
ha), de Poum e t  Arama (i- 5,700 ha),  du Diahot (+ 3.500). Notons l a  brusqrie 
"flambee" des locations dans  les zones jusqu'icl  délaissées de Tiari-Anm 
e t  de Balade a Galarino (2.500 hectares environ). En outre l a  r e s t i t u t ion  
au t e r r i t o i r e  des locations des f l e s  du Nord pour affectat ion aux tribus 
melanesiennes entraPne une dispar i t ion de 2.400 hectares de te r res  jusque- 
13 louees. 

expliquer l e  phhomene, a ins i  que l e  goat de boaucoup do calédoniens de 
disposer de reserves de chasse ou de p6che "personnalis€?es". Los probl6mes 
de voisinage e t  l e  souci de  contr8ler a bon p r i x  ( l e s  taxes de location 
Btaient t r e s  faibles a 1 'epoque) u n  espace plus morcelé, plus occupe donc 
source d' incidents possibles (vols de be ta i l ,  braconnage, mauvais voisina- 
ge) provoque une  emulation e t  une deniande de location renforcée. 

Pour 1 a periode ac tucl 1 e 1954- 1982, on cons ta t e  une reduction 
assez net te  des surfaces accordecs en location. Cela s'explique par l a  
pol i t ique volontariste de 1 'Administration visant 5 limitei. l es  a t t r ibu-  
t ions de locations a p a r t i r  de 1970. Ces l imitat ions visent a créer  des 
r6serves foncieres terri t o r i a l e s  propres 3 une pol i t ique dc reboisement 
ou a repondre au  souci d ' a t t r i bu t ion  des te r res  revendiquées dans l e  cadre 
de l a  reforme fonciere. Das c r i t a r e s  se lec t i f s  ont  etfi m i s  en place e t  
l e  t a u x  de l a  taxe de location a e t 6  sensiblement augmentée. On  peut: cons- 
t a t e r  une for te  diminution des locations dans  l a  région de Ouegoa (Diahot), 
de Koumac (Nehoue),  une quasi s tabi  1 i te 8 Pouebo, niais u n  renforceaient 
des locations attr ibuees il Poum-Arama. 

En ce q u i  concerne l e s  familles dc loca ta i res ,  nous l e s  avons 
class?% en fonction des familles do colons l e s  plus ancieniles p a r  rapport 
3 1 eur si t u a t i o n  actuel 1 e : toujours prEsentes ou d i  sparues ou i nstal l  ées 
hors du Nord. 

On constate que pour la  prenii&rc période de l 'o r ig ine  a 1920, une 
minorite seulement appart ieht  a l a  premiere vagile de colons (8 sur 27)  
ce q u i  t radui t  bien l ' i n s t a b i l i t 6  i n i t i a l e  du premier muvenicnt de mise en 
place des colons auropeens c t  l e  depart d'urie par t ie  des premiers colons. 
Pour l a  seconde periode de 1920 a 1940, pour 154 locataires  une large 

Que conclure de c e t t e  evolution ? L'extension du psturage semble 
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% major! te (92) r e l h e  de familleltoujours I presentes en 1982, Enfin, pour 
l a  derniere periode (jusqu'en 1954) l e s  2/3 des familles sont toujours 
presentes. Ainsi l a  consti tution def in i t ive  du tissu de colonisation se 
f a i t  a par t i r  de 1920. 

Le probleme des locations es t  interessant dans  l a  mesure o~ i l  
e s t  un indicateur de la  s i tuat ion des exploitants e t  de certaines de leurs 
conceptions, La location est  d'abord une f a c i l i t e  fonciere qui coQte peu 
e t  n'exige que l e  m i n i m u m  d'investissements e t  d ' infrastructures .  Néan- 
moins m6me si e l l e  est  negligee au niveau de son entret ien,  e l l e  e s t  con- 
sideree come par t ie  souvent integrante de l 'exploi ta t ion e t  on ne peut 
nier  l'importance psychologique qu 'e l le  occupe chez beaucoup d'exploitants. 
Cela explique souvent les  r iva l i t e s  tenaces entre individus ou entre fa- 
milles e t  l es  a t t i tudes  de refus des solutions de developpement cooperatif 
ou de l a  consti tution de groupements d 'exploitants.  

3.6. - Les concessions 

3.6.1. - flrinsie$ 
Le systeme d 'a t t r ibut ion des concessions e s t  pratiquement aussi 

ancien que l a  poli t ique de colonisation agricole e t  une large partie de 
l a  propriete ac tue l le  e s t  issue de concessions attr ibuees en propriét6s 
defi n i  t ives que ce s o i t  dans l e  Nord oil dans l e  res te  d u  Terri toi m. 

at t r ibut ion au demandeur d'une parcelle de 25 hectares Connie "enfant du 
pays" en pleine propriete, 175 hectares e ta ient  a t t r i b u e s  avec une clause 
r6solutoire de mise en valeur dans un delai 'de 5 ans. Une inspection sur 
l e  terrain v e r i f i a i t  l a  mise en valeur (clbture, construction d'une mai- 
son en t a l e ,  d ' u n  reservoir & eau, mise en place des prmiers elements 
d ' u n  troupeau e t  l e  debroussage de quelques hectares) e t  a t t r i bua i t  l e  
t i t r e  defini t i f  de propriete, -diff6?a+t'ttu annulait l a  cession Gu terrain 
e n x a s  do non mise en valeur. 

Ce systeme a donne des resu l ta t s  inegaux,  souvent decevants e t  i l  
a entretenu une psychose a r t i f i c i e l l e  de besoin de t e r r e  q u i  ces dernieres 
annees trouvait  d 'autant moins de jus t i f ica t ion  que l e s  p6rímEtrcs dispo- 
nibles devenaient d'acces d i f f i c i l e s  (chalne) ou de mise en valeur al&-- 
to i re .  A p a r t i r  de 1974, on a suspendu l e s  a t t r ibut ions de concessions c t  

on s 'efforce depuis de liquider les  400 demandos en instence qui couvw" 
30.000 hectares. 

En general, l e s  concession se prEsentaient sous l a  forme suivante : 
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3 . C o  2. - E t a t _ d u - e r o b l ~ m e _ d e s - ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ s - e ~ u ~ . , ~ ~ - ~ ~ ~ d  
Les tableaux ( 2 1  e t  22) récapitulent par lieux-dits e t  par 

periode, les  surfaces demandées en concession e t  l e  nombre come l'origine 
geographique des demandeurs. 

NES DANS LE NORD 

9 7 1- 19 75 

-c 

DTAUX ,960-1 965 11966- 1970 I I97 I -  197.5 LIEUX DITS 

1 GOMEN 5 5 - 
---- 

I 

TEMAL4 4 +-- 1 I l OUACO 

KhREMBE 5 

30 KOUMAC 5 

2 13 14 

6 
_.-.- 

-1 
2 BOAT PASS *. I 19 ARNIA 

O E C O A  

7 

3 14 !3 

7 PAM TIARI 
AMOS 4 

6 POUEBO B A  - 
LADE-SALARI 
NO 
DIAHOT 

- 

2 2 .- 

17 1 I l  I l 4  

113 TOTAUX 12 

6 

. 

2 16 60 276 

Tableau 21. - -- Nombre de demandeurs de concessions 
(Source : Service Topographique). 
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*NES AZLI,P,lIRS ---7 ---- u 

*NES DANS LE NORD 
97 1 -  193 L I E U X - D I T S  360- 1965 

-.- 
966- 197( 
L_I- 

'966- 197( 960- 196 

i 225 GOEEN 506 894 

41 1 1 560 502 57 I TEMALA 

200 

-- 
633 

62 5 7 7  OUACO 

w_ .I 

KAREMBI? 

1 927 3 525 KOUElAC I 

NEROUE 400 717 

POUN 

__-- 

BOAT PASS 

.--I_ -- 
bRVfA 

_II---. _11-1 -- 

OUEGOA 
-- 

PAFI - TIARI - AMOS 

23 

_ _ ~  

40 

214 1 376 2 122 1 5  490 

_u_- 

I 150 I 725 10 614 13 907 O 

._I--- ---- 

25 671 

.----- 

Tablenu 3.2, - Demandes de concensions en 1982 ( p r  lieux-dits etjar surface en ~ n )  ------ -l_l_^_____ - 
(Source : Services Ruraux), 

* Origine géographique des demandeurs, 
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a )  En ce q u i  concerne les  zones l e s  plus demandGes,la tableau 
montre que pour prBs de 35.000 lia de demandes entre  1960 e t  1975, ce sont 
l e s  secteurs de Koumac (7.271 ha), Nehoué (5.238 h a ) ,  Arama (4.945 ha) 
e t  l e  Diahot (4.217 ha) q u i  concentrent l a  majorite des demandes (plus  
Temala a l a  charnisre Ouest du Nord avec 4.905 h a ) .  

precederment (de Pam-Tiari B Galarino), e t  1 'extreme Nord (Boat-Pass) ne 
jouent q u ' u n  ra le  r é d u i t .  Les régions de Gomen, Poum, Ouégoa, n'occupant 
qu'une place secondaire. 

- --I- 

Nous constatons que la  par t ie  C6te Est pour des raisons évoquees 

b )  S i  on analyse ce processus d a n s  ---)11 l e  tw, l es  ch i f f res  montrent 
que la  période 1960-1965 ne connaît que de très faibles demandes de con- 
cessions (moins de 43 % du  total  ! )  concentrees siIr t rois  zones : Témala, 
Nehoué e t  l e  Diahot. 

de 12.000 ha demandés. A c6té d'une nlontee des demandes dans  l e s  zones 
anciennes de colonisation (Temala, Koumac, Poum, Diahot), une tres f o t t e  
demande (2.719 ha) apparatt  dans la  rEgion entourant la Réserve d'Arama 
e t  q u i  é t a i t  pratiquement en friche complète depuis toujours. Notons que 
si l e s  demandes sont assez logiques autour des centres de colonisation 
anciens e t  productifs (Témala, Ouaco, Diahot), e l l e s  soot moins explicn- 
bles économiquement autour de Koumac, Nehoue, Poum sauf si on admet que 
l a  fermeture des mines de la Tiébaghi  a l a i s se  pour compte des employés 
or iginaires  du Nord e t  soucieux de se  procurer des revenus par  une mise 
en valeur agricole. Pour Arama ou l e  Diahot l a  demande de concession paraft  
plus ambiglie : e l l e  paraf t  p l u s  r e s so r t i r  du besoin de "Colmater" u n  es- 
pace l i b re ,  de s'approprier "avant l e  voisin" l e s  terres  encore disponibles, 
que d ' u n  souci b i en  e tabl i  de mise en valeur agro-pastorale. 

b a l e  des demandes de concession$(21.378 tia). 13 aussi la repar t i t ion  e t  
l ' i n t e n s i t e  des demandes par l ieux-dits sont interessantes. De nouvelles 
zones apparaissent d'abord : Karembe (au sud  de Koumac sut- la  CBte), Ouegoa 
e t  sa frange maritime. Ensuite nous notons u n  renforcement des pressions 
sur Ouaco, Gomen, K O U M C ,  Nehoue, Arama, l e  Diahot e t  m6me l a  conniune de 

La periode suivante (1966-1970) e s t  beaucoup plus ac t ive  sur  plus 

De 1971 a 1976 enfin,  on constate une  sensible augmentation glo- 

- Pouebo. 
Comnent expliquer ce t te  pression ? I1 semble qu 'e l le  obé i t  8 deux 

mouvements antagonistes certes ,mais decoulant logiqueinent 1 ' u n  de 1 'autre.  

L 



Depuis 1968, l a  Nouvelle-Calédonie é t a i t  souniisc 5 l a  prospéritt. plus ou 
moins générale découlant "du booni d u  nickel". La f a c i l i t é  des revenus pour 
beaucoup ( q u ' i l s  soient s a l a r i a u x  ou issus des services),  une politique 
bancaire encourageant prêts e t  c réd i t s ,  font que la te r re  appar-aî  t coiiime 
u n  placenient intéressant aussi bien au niveau spéculatif qu'au niveau 
psychologique e t  ludique (réserve de chasse, ëlevage d u  week-end ! ) .  M a i s  

les f ac i l i t é s  du "boo~ii '~ seront soniiiie toute éptiénières e t  la  c r i se  d u  nickel 
qui apparaît tiniidenient après 1972, se  confirnie en 1974 e t  1975 e t  ce ren- 
verseinent n é g a t i f  de tendance explique aussi probablement l e  souci de 
certains dciiiandeurs d'obtenir l'un coin de terre" assurant u n  niininiuni de 
ressources. 

c )  Les demandeurs de concessions e t  leurs origines (voir tableau 
21). Pendant longtenips l a  tiiobilitë fonciere dans l e  Nord a ë té  d'abord 
une "af fa i re  de  faniilles" c 'es t -a-dire  que les "étrangers" une fois l e  
preiiiicr tissu de colonisation iiiis en place auront, sauf a l l iance faniiliiile, 
pc!u d e  f a c i l i t é  pour s ' y  i n s t a l l e r  ou bier, devant les  oppositions quoti- 
diennes rencontrees aupres de 1 eurs voi  sins préfèreront souvent renoncer 
A urie ins ta l la t ion  pennarwntc. Cela explique l e  f a i t  que ce n ' e s t  q u ' a  
une date récente que le  registre des candidats ä l a  concession s 'ouvri t  
2 des dciiiandeurs ilon oriqinaires du Nord du Terri toire .  E n  e f f e t ,  de 1960 
a 19G!,, i l  n 'y eut  aucun deniandeur de 1 'extérieur,  seulenient 12 (sur 8 6 )  

de  1965 a 1970, e t  u n  t i e rs  de l ' e f f e c t i f  des deniandeurs pour l a  période 
1970-1978. 

Hais  au total sur une période de I5 ans, seulenient 28 "1, des 276 
deniaiitleurs d e  concessions n 'é ta ient  pas  oriqinaires d u  Nord. Cette propor- 
tion montre bien ¡ e s  caractères r e s t r i c t i f s  de l a  iiiobil i t 6  foncière du 

Nord qui ne joue que faibleillent e t  depuis peu l 'ouverture sur les exploi- 
t a n  ts  d 'o r ig i  nc ex terielire. 

L'arrivée ces dernières années dc deniandeurs extérieurs 3 la 
region e s t  surtout sensible ä Kouiiiac-Néhoué, Téniala, Araina, c 'est-à-dire 
tlcs zones ( s a u f  Arania) proches des centres de la côte Ouest e t  a y a n t  une 
vocation rurale  ancienne. ( c f .  tableau 2 2 ) .  

I 
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Communes 

- 

Gome n 
Témala (Voh) 

Koumac 

I Surface : Communes 
demandeurs 

i Pouébo 
250,65 Poum 

n 

208,57 1 N:[ 

6 293,86 Ouégoa 

Il--.--- 

I 

-------. ---- 

denia ti deur s 

5 
3 252,03 27 
3 079,15 36 

Total concessionnaires : 128 I (dont 12 Mélanésiens d 'o r ig ine) .  

Tableau 24.  - Concessions attr ibuées ~ - -  àe 1974 ä 1982. 
(Source : Service des Domaines) 

P 

3.7. - Evolution des mutations foncières 

Les observations e t  remarques que nous avons présentées plus 
haut sur les  propriétés,  l e s  demandeurs de locatioris e t  l e s  propriétaires  
tendent i3 montrer que jusqu'ä une époque récente l a  région Nord a connu 
une évolution endogene de ses  structures foncières e t  de leur  mobilité..  

De façon ä analyser l e  plus correctement possible l e  problem 
de l a  mobilité foncière e t  ses implications, nous synthétisons i c i  l es  
données publiées dans l e s  tableaux précédents. 

pa r t  l a  s t a b i l i t é  ou l 'éparpillement des proprietés vendues, d ' au t re  p a r t  
l ' o r ig ine  des acheteurs de ces propriétés. La période étudiée va de 1974 
( f i n  du "boom") ?. 1982. 

Deux problemes apparalssent e t  sont l i e s  étroitement : d'une 

P 
. 
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Témal a (Voti) 
Kaala-Gomen 
Koirmac 
Doum 
Ouegoa 
POU 6 bo 

______-I 

Nombre de 
propri e ta i res  
anciens 
Vendeurs 

13 
10 
15 
16 
15 . 

I-- 

a 

-__--__-__--I --- 
Nouveaux 
propri e ta i res  
or i  g i  nai res 
d '  ai 11 Curs 

1 
3 
3 
2 

2 
2 

Tableau 25. - Evolution des propriétés (de p l u s  _-___- de 1 _. hat, vendues ----_-_- de 

1974 a 1982, région Nord. 
(ne sont pas comptabilisées les  proprietés de I ha e t  nmins). 

Ce tableau constate d ' abord  que pour une période de 8 ans, les 
ventes de propriétés restent l imitées.  Le f a i t  que 77 propriétés passent 
à 125 proprietaires permet d'annoncer une certaine division des propriétés 
au prof i t  de plusieurs acheteurs. Nous reviendrons sur ce probl?.nie. Enfin, 
i l  apparaît que l e  nombre de nouveaux propriétaires res te  réduit  (moins 
de 10 % du total  ) . 

Néanmoins, i l  convient de  mettre en évidence l e  cas de Ouoco. Le 
domaine de Ouaco/Tziba d ' u n e  superficie de 30.000 hectares a eté morcelle 
3 par t i r  de 1978. 

---^-.-I- 

Propri e ta  i res 
venant 

d 'ai  11 etrrs 

Tableau 26. - - Evolution du domaine de Ouaco. 

I 
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A Ouaco, on constate ainsi un net renversement de l a  tendance 
enregistrée par a i l l eu r s  dans t o u t  l e  res te  d u  Nord au niveau de 1 ' o r i -  
gfne de propriétaires.  Cela s'explique p a r  I r  f a i t  que certains des ache- 
teurs t ravai l la ient  souvent dans 1 'ancien domaine e t  ot!t$%+í.ic.i5 d-$ 
f ac i l i t é s  d'acquisition de terres ,  d 'autres  disposaient de capitaux per-. 
sonnels ou de possibi l i tes  de crédits e t  souvent d ' u n  savoir f a i r e  tech- 
nique zu nivcau agro-pastoral , Rotons aussi " 1 ~  rep1 i " de c e r t a i n s  &le- 
veurs de la Côte Est vers la  Côte Ouest e t  Ouaco.. . 

Ainsi l e  parcellemant du domaine do Ouaco a a b o u t i  à la  consti- 
t u t i o n  d ' u n  veritable centre d 'act ivi tés  agro-pastorales avec des exploi- 
tants nouveaux, I1 s ' a g i t  l à  de l'éclaternent l e  plus s ign i f ica t i f  de 
structures foncieres e t  d u  renouvellement humain  l e  plus inarqué que l a  
région Nord a i t  connu depuis longtemps. 

1 

b)  I r a n s ~ i s s ~ o n , e t _ d i v l ~ i o ~ - ~ ~ ~ - ~ r ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . .  
Le tableau (24)  nmtre  une certaine division des propriét is  ven- 

dues ces derniGres années. I1 e s t  intéressant de cerner de quel type de 
propriété i l  s ' a g i t  e t  du sens que prennent ces divis iois .  

Ainsi à Temala (cf tableau des transactions Foncieres 1974-82), 
nous constatons une for te  tendance à l a  division des propriétés vendues. 

Ainsi 5 propriétés sont plus ou moins profondément divisees e t  
notamment les plus importantes, t e l les  l a  propriéte J. Dehien q u i  se  d i v i -  
se en 5 parts pour les  hér i t ie rs ,  la  propriét6 Clavierbn 2 par t s ,  l es  
propriétés Terrier, Clathelori, Chevalier e t  Chivot. 

fract.ionnement des propriétes vendues. 

e s t  assez importante, e l l e  porte principalement sur des pe t i tes  ou moyennes 
propri étes ( R i  eu, Tourte, Ral 11 ard , Col 1 eux, Wei ss, Cou1 on) . 
Par contre A Ouegoa, l e s  propri6tes sont transmises sans divisions notables 
ainsi qu ' à  Pouébo. 

En f a i t ,  l a  division des proprietés s'explique en general p a r  l e  
partage successoral des biens. C'est l e  cas de l a  grande propriété Debien 
à Témala ; Rieu, Oelbor e t  Colleux a Koumac ; ti Poum des propriétés Cogulet, 
Frachi sse, Menaouer). 

A Gomen au contraire,  les  transmissions ou ventes se  font sans 

Pour i a  commune de 'Koumac, par contre la  division des propriétés 

A Poum, i l  en e s t  de m8me (Lepile, Cogulet, Frachisse, Clenaouer). 

I 
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La tendance ii l a  division de patrimoine t r adu i t  souvent l a  fa ible  
rentabi l i té  des exploitations sinon leur é t a t  de quasi f r iche.  Elle montre 
aussi ,  dans  l e  cas des divisions de propriétés en pe t i t e s  parcelles, l e  
g o û t  de beaucoup de calédoniens à avoir " u n  coin de brousse" à,vocation 
ludique (chasse, jardinage, l ieu de  week-end ou (le vacances). DerniEre 
remarque, parmi l e s  propriétés achetées, l e  Ter r i to i re  (avec 5.122 h a )  , 
f a i t  figure de gros acheteur, mais une partie de ces t e r r e s  e s t  en f a i t  
destinée à ê t r e  a t t r ibuée d a n s  l e  cadre de la  réfornie fonciere. 

O 

O 0  

Cette approche de 1 'ensemble des s t ructures  fonciëres de d r o i t  
commun (c 'es t -à-dire  de propriété selon I C  dro i t  français pas opposi t ion 
aux  propriétés mélanésiennes) perniet de y-oduire pliisieurs remarques : 

lo/ l a  concentration des terres  au  mains d ' u n  nombre res t re in t  
de proprié t a i  res ,  res te  senSi bl e .  

Zo/ Mais on constate depuis une dEcennie, u n  phénomgne de partage 
de certaines grandes proprietés, l a  si tuation l a  p l u s  marquante é t a n t  
ce l l e  de Ouaco q u i  a revendu 15.000 ha environ a 56 propriCtaires nouveaux 
q u i  transforment comne on va l e  voir  la  physionomie de la  region de Ouaco. 

3"/ Le poids des te r res  attr ibuees en location montre l'importance 
gardée par c e t t e  pratique e t  l e  caractere souvent precaire de beaucoup 
d'exploitations qui faute d'une surface suff isante  ou d'aménagement foncier 
e t  hydraulique sont obliges de disposer de te r ra ins  de parcours de rBserve 
pour  l a  saison seche. 

4"/ Les at t r ibut ions de concessions ont largement contribuées j u s -  
qu'en 1974, a l a  perpétuation d'une sor te  de pseudo f ront  pionnier q u i  
s ' e s t  Ctendu ces derilieres annees dans l e  Diahot, l a  region de Poum-Arama, 
c 'es t -&dire  dans  des régions marginales q u a n t  à une mise en valeur agro- 
pastorale, 
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SECTION IV. - DONNEES HUMAINES ET SITUATIONS FONCIERES ------- 

- Les structures foncieres ---- 
Elles sont porteuses d'hommes e t  nous allons maintenant analyser 

1 es données humai ties qui caractérisent 1 I? mi 1 ieti rural d u  Nord cal édoni en, 
Nous a l lons  examiner plusieurs types de données : l e s  âges des 

exploitants,  l a  s i tua t ion  pa r  ages e t  par  surfaces,  l e s  t y p e s  d ' ac t iv i t é ,  
e t  les  âges, l es  surfaces exploitées e t  l e s  ac t iv i tés .  

h 

4.1.  - Le poids des patrimoines - ~ ~ -  familiaux 
Un recensement des propriétaires en fonction d e  1 'importance cu- 

mulee des propriétés (en location e t  concessions) relevant de membres 
de familles fondatrices oil anciennes en ce qui  concerne l a  colonisation 
fonciere, montre 1 ' importance prise p a r  1 es patrimoines relevant d ' u n  
même groupe familial  plus ou moins ancien d ' ins ta l la t ion .  L'importante 
na ta l i té  d e  cer ta ines  familles des "pionniers" d 'origine explique l'em- 
prise parfois exercée p a r  certai  ns groupes fami 1 iaux. 

Conmunes Surface Nocbre de Nombre de .Surface Nombre total  
occupée par propriétaires 

total  
cominu ne 

Poum 11617 130 

17313 20700 124 

26190 75 

Ouégoa 10337 69 15543 119 

Ko uma c 

Kaala- 
Gomen (1) 

Pouébo 653 18 3051 44 

Total 44750 231 54 81775 495 

( 1 )  La propriété de Ouaco-Tsiba,de l a  famille Lafleur achetée f i n  des années 50 
n ' a  pas  é t é  prise en coi1:te (13000 ha environ actuellement apres l e  parcel- 
l e  ment commencé en 1978). 

----_ 

.-- 

.-I___ 

4830 

. _- 

_I- - - ~ - -  .-- I 

.- I---_- ------ _ _ _ - _ I _ ~  

Tableau 27, - _I La concentration foncière dans  l e s a t r i m o i n e s  ---__- familiaux --.__ du -.-- N6rd. 
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Ce tableau montre l'importance prise a u  niveau de l a  repar t i t ion 
fonciere pa r  l es  familles, souvent anciennes du Nord calédonien avec 54 
"grandes familles' ' q u i  to ta l i sen t  directement .:lus de 50 X des terres  a t -  
tribuees selon les  diverses regions. 

Cette concentration e s t  variable selon les  conimirnes oir les  lieux 
d i t s  e t  e l l e  peut $tre  très intense comme c ' e s t  l e  cas pour Koumac (+ de 
80 % des te r res  aux 17 familles fondatrices); niais  moins fortement sensi- 
ble pour Ouégoa e t  Poum. Par contre à Pouébo, l a  "décolonisation" fonci&-e 
e s t  tres perceptible e t  confirme d 'a i l leurs  l a  quas i  disparit ion ancienne 
(1950) de la  vocation agt'o-pastorale de ce t te  région. 

ce t t e  comune par la place primordiale occupée pendant longtemps pa r  l a  
proprieté Ouaco. Au niveau dhographique, ce t te  s i tuat ion d'essaimage de 
l a  propriéte confirme la  for te  démographie des faniilles de colons. 

I1 en e s t  u n  peu de même à Kaala-Gomen, mais cela s'explique dans 

4 . 2 .  - Approches e t  modeles I des formes d e  l 'appropriation -- - 
fonci ere 

De façon à éclairer  l a  formation e t  l 'évolution de la  propriété, 
nous avons procédé à la  mise en forme des données fonci8res (date d ' a l i é -  
nation des parcel les ,  mutations) pour  certaines zones significatives du 
Nord caledonien. 

4 2 . l .  - 
Bien que ce t te  région proche des bouches du Diahot e t  j a d i s  

assez fortement peuplee (1) connut très t a t  de nombreuses touchées de 
navires européens, sa colonisation fu t  assez tardive. 

Elle débute officiellement en 1877 avec l ' a t t r i bu t ion  d ' u n  t e r - .  
rain à u n  colon-pêcheur d 'origine scandinave Peterson e t  q u i  f u t  un  temps 
guide de l a  Harine Française ( c f .  Garnier Jules) .  

E n  1880, s ' y  ins ta l lè ren t  t ro i s  autres colons, probablement u n  
t an t ine t  aventuriers, Henry Andrew (qui fu t  l e  premier à "transporter" 
of f ic ie l  lement la main-d'oeuvre hébridaise pour l a  Nouvelle-Calédonie), 

(1) c f .  Dr. Thiercelin. Journal d ' u n  baleinier.  Réédition, P a r i s ,  1979. 
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Ichal T a h i t i  un pecheur e t  Needham " u n  anglais". Ce costnopolite 
ron de "freres de l a  cdte",  ne resta  que peu de temps dans l e s  
Peterson ceda sa t e r r e  a une autre compatriote Lind en 1894 qui 
aussi l e  bien de Needham ; Henri Andrew en f i t  autant au  p ro f i t  
nois O t  Chine. 

quarte -- 
i eux. 
rache t a  
du chi- 

L'exemple d'Arama e s t  interessant car i l  s 'applique ci une région 
géographique restée longtemps une sor te  de no nian's land e t  qui depuis 
une dizaine d 'annéeestun l ieu d 'a t t r ibu t ion  recherché pour  l e s  demandes 
de concessi ons. 

aux sol médiocres ou pauvres, e t  aux  conditions de mise en valeur alf%- 
t o i r s  suscite une t e l l e  a t t i rance (pour la  par t ie  Foret d'0une notamient) 
montre l a  valeur d'abord psychologique accordée souvent â l a  possession 
foncière. 

Poum-Malabout-Golonne -Nalhec où l e  processus de developpement de 1 ' ap -  
propriation foncière Connie de mise en valeur e s t  quasi identique, s i  on 
1 ' exami ne en dé  ta i  1 . 

Le f a i t  que ce t te  zone assez isolée au niveau des comiiunications, 

Des conclusions similaires pourraient e t r e  étendues ci la  région de 

4 . 2 . 2 .  - Cas de la  zone de Temala 
----I^--_-y----^-I-"_I__ 

Cette zone occupe l a  basse vallée de la  Témala e t  se s i t ue  géo- 
graphiquement, bien que dependant de l a  comune de Voh à l a  charnière 
géographique du Nord. Fin du 19e s i ec l e ,  après une mise en cantonnement 
des tribus en place vers la haute Temala, l e  centre de colonisation de 
Témala f u t  creé. A l ' o r ig ine ,  i l  é t a i t  line annexe du centre de colonisa- 
tion Fe i l le t  de Voh d'où quelques unes des faniilles en place vinrent s ' y  
é t ab l i r .  

La premiere phase de colonisation se deroule officiellement (en 
ce q u i  concerne l e s  t i t r e s  fonciers dis t r ibués)  A p a r t i r  de 1903 e t  on 
peut admettre qu ' e l l e  dura  jusqu'en 1914. 

mettons en tableau l a  durée de leur presence, on a les  r é su l t a t s  suivants : 
Une douzaine de colons s ' y  instal l6rent  a ;artir de 1903. S i  nous 

I 
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~ - - - - - - - -  -- -___ r----a-T---,., ___- 
Dur& de Présence des colons f.ondat.Piwc 1 Familles 

toujours 
Presentes 

1 3 13 

te colonisation de Téniala 
, ___-------___-- 

(Sources : ORSTOM e t  Service des Domaines). 

Sur les  t re ize  familles i n i t i a l e s ,  t ro i s  s e  sont mainteriucs .jus- 

q u ' a  nos jours ,  niais cinq colons ne furent que des passagers plus ou moins 
rapides e t  3 seulement ont eu une durée d'exploitation (i. de 10 ans) plus 
s tab le  niais finalement courte,  s i  on t ien t  compte d u  f a i t  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  
de nouveaux exploitants agr icoles .  

lémala semble bien se situer en t re  1920 e t  1939, avec 24 nouveaux exploi- 
t a n t s  (contre 4 seulement de 1914 à 1920), q u i  s ' y  i n s t a l l en t .  ¡.On consta- 
t e  qlJe pour ces exploitants une certaine pérennité de l ' ins la l la t ior i  se 
manifeste : 8 d'entre eux, s o i t  l e  t i e r s  de l ' e f f e c t i f  ont leur faniille 
toujours en place aujourd'hui, 6 autres ont exploités leur te r res  d u r a n t  
15 à 20 ans, seulement 4 n'ont é té  que des passagers ( -  de 5 ans),  2 sont 
res tés  après 20 ans. 

apparaî t  comme d ' u n  dynamisme tout 8 f a i t  nnyen sinon médiocre montre 
l'exemple d ' u n  certain accroissement du colonat. Elle confirme auss i ,  si 

vel le-Calédonie, l e s  premiers élénients du colonat é t a i en t  peu représcnta- 
t i f s  d'une véritable vocation rurale. Ce résul t a t  somme toute relativement 
posi t i f  doi t préciser que l a  zone de Témala au niveau de sa moyenne e t  
basse vallee présente des plaines alluviales f e r t i l e s  e t  facilement irr i-  
gables. D'autre p a r t ,  Témala e s t  intercalee en t re  Voli e t  Gomen sur une 
zone de passage obl igatoire .  Ces différents caracteres expliquent l e  suc- 
cès ancien de la colonisation rurale dans ce secteur,  e t  à contrario ex- 
pl iquent pourquoi l e s  régions p l u s  isolees,  p l u s  défavorisées agronomique- 
ment de Poum-Arama e t  du Diahot ont é té  des i so l a t s  à l ' a c t i v i t é  médiocre 
e t  a u  rythme de développement v i te  a t t e i n t  de lé thargie .  

La période de s t ab i l i s a t ion  e t  d'apanouisseriient du centre de 

Ainsi la  zone de colonisation de Témala, même si aujourd'hui e l l e  

, besoins en é t a i t ,  que comme pour d'autres zones de colonisation en Nou- 
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4.3.  - Les ages des exploitants 

Les tableaux exposent l a  s i tuat ion foncifirc des propriétaires 
e t  exploitants pour l'ensemble des communes d u  Nord e t  p a r  comuiie. 

1. - Le tableau (29) recapi tulat i f  montre au niveau des ages : 

(18 sur 564) soi t moins de 3 9: de 1 ' ensemble, 

ne représente que 31 % du t o t a l ,  

nombreux, 

breux, 

du t o t a l .  

. l 'extreme faiblesse des jeunes agriculteurs de moins de 30 ans 

, l a  classe pleinement adulte (30 à 50 ans) avec 173 personnes 

. l e s  adultes avancés (50 à 60 ans) avec 1 7  X sont relativement 

. l e s  exploitants âgés (+ de 60 ans) avec 18 X sont aussi nom- 

. l e s  exploitations en successions sont nombreuses avec 16 X 

Ainsi i l  a p p a r a î t  que l e s  t r a i t s  fondamentaux de la  structure 
pa r  âge montrent : 

. une fa ib le  proportion d'exploitants jeunes ou dans la  force 
de l 'âge (13 %) c 'es t -a-dire  de moins de 40 ans, 

. une p a r t  importante d 'adultes d'âges mûrs ou avancés (40 a 60 
ans) avec 37 % du t o t a l ,  

. l e  nombre d'exploitants âgés de plus de 60 ans confirme l e  
vieillissement moyen avancé de 1 'ensemble des exploitants du Nord, 

. l 'importance des successions non réglees, ou en cours de rè- 
glement montre l a  fa ible  valeur agricole des terres  e t  l e s  risques de 
division de patrimoines fonciers entre  des hér i t ie rs  souvent non agri-  
cul teurs.  

2. - Une seconde lecture de ce tableau (29) doi t  e t r e  f a i t e  en correlant 
l ' âge  des exploitants e t  les  t a i l l e s  des exploitations. 

a )  Grandes e t  tres grandes  propri&& (+ de 300 hectares) 



POUM, OUEGOA, 1 à lOH 20 à 50H 50 2 lOOH 100 2 200H 200 à 300Ei300 

20 B 30 ans 4 ! 5 1 6 

?OüEBO. 

30 2 40 ans 8 5 15 2 15 

1 

10 

- 

Tableau 29. - Répartition par Zges e t  par surfaces des explo i tan ts  ae l'ensemSIe d u  Ncrd. 
(Source : CNASEA e t  Services Fiscaux).  

2 SOOH 

I 

O O O O 18 

2 O 1 O 57 
t I I i 1 40 à 50 ans 30 7 25 8 
t 

50 à 60 ans 13 9 14 9 

60 à 70 ans 8 5 14 3 - 

I 
22 12 6 4 1 116 1 '  
14 16 11 I 6 I 1 94 

1 
l 

5 10 9 4 O '1 59 

+ de 70 ans 6 
I 

j Successions 21 

Inconnus 28 

I 6 8 ! 9 4 i 2  1 1  1 1 43  I I 
1 1  23 8 10 1 6 6 2 * I  1 88 

L 

8 11 1 3 5 4 1 O O O 60 

3 Sociétés 4 
i 

29 o 1 
I 1 '  4 1 7  - - ~- - 

1 5  / 6 =  
c i -8s- 1 37 1 i8 i ! 

122 47 68 
i 

TOTAL 
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Surface Exploitants 
de - 60 ans 

- -I 

300 a 500 ha 19 

500 a 000 ha 10 

t de 800 ha 5 

Total 34 

~- 

_I 

Exploitants 1 en de t 60 ans success i on 

11 I 6 

5 2 

3 1 
- 

9 I 19 

Tableau 30. - Ages e t  grandes propriétés. - 
(Source : Services Fiscaux) 

Ce tableau montre l ' impact du vieillissement sut- les grandes 
propliétés, impact d ' a u t a n t  plus f o r t  à terme que sur les  34 prop:-i% 
t a i res  de moins de 60 ans, 19 se s i tuent  d é j à  dans l a  tranche d e s  50 
à 60 ans. 

b )  p r o p r i & &  d' impor tance  moyenne ( 1 0 0  A 3 0 0  h a )  

Le vieillissement y e s t  bien moins marqué (9C propriétaires de 
- 60 ans e t  25 de plus de 60 ans) que pour l a  grande propr ié te .  

c) P e t i  tes propr i&&.  

Là aussi l e  rappor t  e s t  plus favorable aux exploitants jeunes 
ou assez jeunes (111 moins de 60 ans contre 59 de plus de 60 ans). Ne- 
anmoins 45 exploitants se s i tuent  dans la  classe de 50 h 60 ans) ce qui 
la isse  supposer un vieillissement virtuel sensible à court tern*. 

Ainsi l e  poids des classe 8gees d'exploitants se f a i t  surtoirt 
sen t i r ,  e t  de façon gravement déterminante en terme d'economie rurale ,  
sur les  propriétés de moyenne ou grande importance. 

3. - Analyses conmunales du rapport âge / ta i l le  des exploitants.  
(c f .  tableaux p .  1 à 4 du rapport de convention Totne I I ) .  

Pour l a  commune de - Poum, 82  exploitants ont moins de 60 ans, 22 
seulement sont dans la categorie supérieure, mais 20 propriétés sont en 
succession. De plus, 41 exploitants de moins de 60 ans ont moins de 1CO ha 

. 
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de t e r r e s ,  ce qui compte tenu des poten t ia l i tés  agricoles moyennes de 
c e t t e  region postule des revenus d'origine agro-pastorale accessoires .... 

Koumac : u n  vieillissemeht des dges des exploitants e s t  a cons- 
t a t e r  avec 32 personnes de  plus de  60 ans e t  18 successions. S i  82 exploi- 
t a n t s  o n t  moins de 60 a n s ,  6 seulement sont jeunes ( -  30 ans) e t  12 assez 
jeunes ( -  40 ans) .  

nombre de 87  d o n t  23 seulement à des plus de GO ans (ou des successions). 

t ions de surface e t  des potent ia l i tés  i ia turel les ,  ne permet pas d'en 
déduire d ' u n  grand  dynamiswe des propriétaires considérés. Néanmoins l e s  
3 plus qrandes exploitations de Koumac appartiennent à des propriétaires  
de moins de 50 ans. 

I 1  e s t  a noter que les  exploitations de moins de 100 lia sont a u  

Ici aussi ,  l a  jeunesse des exploitants compte tenu des condi- 

Gomen : commune où l a  jeunesse moyenne des exploitants e s t  t r è s  
net te  (50 sur 85 ont moins de 60 ans) ,  I1  y a 6 exploitants âges ayant  
de grandes propriétés (t de 300 h a )  pour  8 exploitants jeunes. Pour l es  
autres  categories, nous trouvons 24 moins de 60 ans (pour  10 plus de 60 
ans) dans la  tranche des exploitations at te ignant  jusqu'à 100 ha.  

Ouégoa : 5 Ouégoa l e  vieil l issement des exploitants agricoles 
se manifeste d ' abord  dans l e  nombre de successions ( 3 4 ) .  Les jeunes ruraux 
s o n t  peu nombreux (13 de moins de 40 a n s ) ,  mais l a  classe 50 à 60 ans 
avec 25 exploitants t radui t  l 'âge avancé moyen de l'ensemble des exploi- 
t a n t s ,  surtout de ceux ayant des propriétés importantes (t de 200 ha ) .  
Le nombre élevé de successions confirme l e  caractère obsolete e t  peu 
luc ra t i f  de nombreuses propriétés plus ou moins laissées en f r iche .  

Pouébo : ce t t e  comune e s t  intéressante car e l l e  i l l u s t r e  par 
l 'évolut ion actuel le  de ses structures foncières,  l e  quasi abandon des 
ac t iv i t é s  rurales p a r  l e  plus grand nombre de propriétaires. Sur  50 pro- 
p r ié tés ,  30 d 'entre-el les  relgvent de successions, de  sociétés ou de 
propriétaires  sur lesquels on ne dispose d'aucune inforniation ! Notons 
que 35 propriétës sur 50 o n t  moins de 50 h a .  



4.4. - R é p a r t i t i o n  p a r  âges e t  par  types I__-__L__- d ' a c t i v i t é s  des 
- e x p l o i t a n t s  - (Tableau 31) .  

1. - Analyse générale.  

Le tab leau général r é p e r t o r i e  t r o i s  types d ' a c t i v i t é s  : p r o p r i é -  
t a i r e  e x p l o i t a n t  o11 en a c t i v i t é  p r i n c i p a l e ,  p r o p r i é t a i r e  en a c t i v i t é  
secondaire a y a n t  une a c t i v i t é  p r i n c i p a l e  hors de son e x p l o i t a t i o n ,  p ro-  

p r i é t a i r e  a b s e n t é i s t e .  
Pour 1 'ensenible du Nord, l e s  r é s u l t a t s  montrent  l a  f a i b l e  iinpor- 

tarice des p r o p r i é t a i r e s  e x p l o i t a n t s  o11 en a c t i v i t i !  
ment 29 % du t o t a l .  

Les p r o p r i é t a i r e s  pour  q u i  1 ' e x p l o i t a t i o n  

Enf in  23 % des p r o p r i é t a i r e s  sont  absenté 
a c t i v i t é  secondai re sont  48 %. 

p r i  n c i  p a l  e avec seul e-  

ne represente  qu'une 

s t e s .  
Ces r é s u l t a t s  t r a d u i s e n t  b i e n  l e  mala ise général  propre à l a  

s i t u a t i o n  des e x p l o i t a n t s  du Nord e t  l a  v é r i t a b l e  c r i s e  de l ' a c t i v i t c  
agro-pas tora le  q u i  s ' i n s c r i t  dans l e s  r t r u c t u r e s  f o n c i è r e s  e t  l e s  s i t u a -  
t i o n s  des e x p l o i t a n t s ,  

t a n t s  on f a i t  quelques cons ta ts  s i g n i f i c a t i f s  : 

sur  68 personnes, 16 seulement s o n t  e x p l o i t a n t s  en a c t i v i  t e  p r i n c i p a l e ,  
mais 47 l e  s o n t  en a c t i v i t é  secondai re e t  11 s o n t  ahsenté is tes .  

- Pour l a  t ranche d't ige mûr ou avancé (40 à 60 ans) q u i  t o t a l i s e  
198 e x p l o i t a t i o n s ,  47 seulement s o n t  en a c t i v i t é  p r i n c i p a l e ,  140 en a c t i -  
v i t é  secondai re e t  10 absenté is tes .  

du r a p p o r t  au p r o f i t  de 1 ' a c t i v i t é  p r i n c i p a l e  ( a c t i v i t é  secondaire avec 
34 e x p l o i t a n t s  en a c t i v i t é  . p r i n c i p a l e  e t  62 en a c t i v i t é  secondaire ( e t  
9 a b s e n t é i s t e s ) .  

S i  l ' o n  c r o i s e  l a  s i t u a t i o n  de l ' a c t i v i t c ?  avec l ' â g e  des e x p l o i -  

- Chez l e s  e x p l o i t a n t s  jeunes (moins de 40 ans), on constate que 

- Seule l a  c lasse  dgée (+  de 60 ans) c o n n a î t  une a m é l i o r a t i o n  

Notons l e  po ids t r è s  f o r t  des successions(% sur  565 p r o p r i e t é s  
s o i t  17 I du t o t a l ) .  

2 .  - -~ Analyse comunale.  ( c f .  p .  6 à 10 du Rapport de Convention Toine I I ) .  

- Poum : pour 144 e x p l o i t a n t s ,  23 seulernent s o n t  en a c t i v i t 6  

p r i n c i p a l e  s o i t  16 I de l 'enseinble ! Les absente is tes s o n t  eux 24 X e t  
l e s  e x p l o i t a n t s  en a c t i v i t é  Secondaire représenten t  60 X de l ' e f f e c t i f .  

I 
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SI l 'on ajouta a cela l e  f a i t  qiic pour les  exploitants ,jeiitie:i, 

seuls 4 d'entre-cur, (sur  19) figurent comme a c t i f s  principaux c t  33 eri 
a c t i f s  secondaires, on conçoit quel nst, Ir? dynamisme v-wal d e  I n  z ~ v ! ( * .  

e s t  encore plus f lagrant  avec 5 ( c i iq )  exploitants en ac t iv i  t e  pr*.iric'l-. 
palo contre 51 en a c t i v i t é  secondaire (e t  8 absenteistes) ! 

pas  d'amélioration v is fb le  ( 3  ac t i f s  principaw contre 22 aut res )  ; 

t a n t  (18 Z )  c t  t radui t  l e  problilnic (Ju tlcvetiir futirr dc 1 ) c a ~ ~ o u p  tlc! 

propriétés. 
Ainsi l a  comniune de Pouni appai-a7 t. bien conine trEs m r g i  mile a l k  

n iveau  de l a  mise en valeur réal isée e t  riti r f l e  qiie pcut y prétcndw 
1 I economi e rural e .  

Pour les exploitants plus ages ( 3 0  5 60 a m )  l e  d6s?qu i l ih~-? :  

Même chez l e s  exploitants Ages ( i -  de GO ans) ,  on na constate 

A Pouili, I C  nombre de  propriét6s 011 srrcccssions !!st assez inipol... 

w 

-_I- Kouinac : l a  comune de Kouniac a v ( x  %G X d'exploitants en 2ct.i- 
v i  t e  principale présente une nieillerrre s i  tiration quc ce l l e  de Ooiiiii. !,:.:?is 
l es  17 % d'absentëistcs ne sont  pas  ci nGqliger, e t  plus d e  l a  moitiP des 
c!xploi tants l e  sont en ac t iv i t é  scconda.ir*e. 

Notons 1 a fa ib le  proportion de jwnes  exploitants a c t i f s  priiici- 
parix (de moins de 30 ans) au nonibrr? (le 2 ! 

Pour l a  c lasse  40 i GO ans ,  l 'aniélioration de la  s i tua t ion  ns?: 
plus niarquée avec 20 X d ' a c t i f s  principaux pour la  ca t6gor ie .  On t.rolwc? 
aussi l a  ni6mc proportion pour l a  cat6goric 40-GO ans.  

Gornen : nous trouvons i ci 1 es iiiai 11 purs r6srrl t a t s  conmtrnaux dc --- 
l a  région. En e f f e t ,  les exploitants P I I  act ivi t i !  principale a t te iy icn t  
4 2  % de l'ensemble e t  l e s  exploitants eri oc t iv i t e  secondaire 4 4  X .  t.es 

absenteistes sont moins nonibreux qu 'a i l leurs  (14  %). 

ruralenmt l a  plus ac t ive  ( 4  sur 13), niais plut8t l a  c lasse  des 40 3 GO 
a n s  (15 ac t i f s  principaux stir  34 exploi tants) .  

Le fa ible  'taux des successiotis (9 X )  t r a d u i t  l a  valorisation des 
te r res  e t  la prisc de conscience qui et1 r8sirltc. 

Neannioins ce n 'es t  pas la  classe d'8ge jeune ( -  40 ans) qu i  e s t  

Ou630a : c e t t e  conmunt! e s t  intarni6diniw cntrc l e  cas cxtrirne .-- - 
de Pouni e t  celui de Canieti. Les 39 3: d ' a c t i f s  principaux sont ralcltiwmdnt 
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parlant assez favorables, mais l'absentéisme e s t  tres sensible avec 27 % 
de l'ensemble. Notons que ce t  absenteisme e s t  l e  f a i t  de proprietes cn 
successions non regl6es. L'activi  t é  secondairc e s t  sensible avec 33 X 
des expl oi t a n t s .  

Notons une certaine jeunesse moyenne des exploi tants  ac t i f s ,  
6 moins de 40 ans sur 13 sont des exploitants pr inc ipar rx  e t  13 sur 27 
pour l a  classe de 40 à 60 a n s ,  Mais sur u n  total de 53 a c t i f s  principaux, 
12 ont plus de 60 ans. 

LII- Pouébo : cet te  commune presente des caractérist iques traduisant 
conme nous l'avons dé jà  note, l e  déclin final des ac t iv i t e s  agro-pasto- 
rales de type européen. 

Sur 46 exploitants, 48 % d'entre  eux sont absentéislcs e t  30 % 
n'ont qu'une ac t iv i té  secondaire agricole. Notons 1 'absence totale de 
jeunes agriculteurs de moins de 30 ans, e t  I C  f a i t  i u e  5 seulement sur' 
l ' e f f e c t i f  total  ont de 30 a 40 ans e t  l 'on a la  confirmation du cat'ac- 
tEre obsolEte q u i  caracterise i c i  1 ' ac t iv i té  rurale .  Les successions en 
cours (21 % du t o t a l )  confirment l a  c r i se  profonde dcs exploitations a g r i -  
coles de ce t t e  comune. 

I 

4.5': - ItBparti t i o n j a r  -- d z s ,  - ____________ situations juridiTues e t  t;slpcs 
d 'act ivi tés  des - explo i  tants. (Tableau 32) .  

1. - Situation generale _- 

les dges, l e  type juridique d'exploitation et, 12 type d'activitc5 p a r  r ap -  
p o r t  a l a  propriet6 des exploitants.  I1 en decoule plusieurs remarques. 

Pour l e s  exploitants a c t i f s  : si l a  majorite d'entre-eux (119 
sur 169 sur 169) exploitent leur  propricté, l es  locations fonciEres 
jouent u n  r61e non negligeable ou essentiel pour 50 autres dont 20 ac- 
t i f s  q u i  n'ont que des locations a mettre en valour. 

Pour l e s  exploitants en activi  te  secondaire, 88 d'entr'c-eux sur 
261 sont dans la  meme si tuat ion e t  cumulent propr-iGt6s e t  locations. I1  
en e s t  de niBme pour les  absenteistes dont 41 sur 128 sont aussi en situa- 
tion identique , 

de f a i r e  valoir  plus ou inoins rentable pulsquc pour 1 'ensemble des exploitants 

Le tableau nmtre  pour 1 'ensemble du Nord, 1 'ar t iculat ion entre 

Ainsi les  locations apparaissent connit! caracteristiques d ' u n  mode 
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P r o p r i é t é  I Location i CbZGOA i z o 2 r i é t é  Locatio- 1 6 Lropr igfg  1 Locztion 1 & 
j?ropri été Pïopr iécé  

1Location I ,Soca t ion 

1 

I I TOEEBO 

P ropr i é t é  I 
€i I 
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: o  
! 
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en ac t iv i t e  principale. La meme remarque e s t  valable pour l e s  proprie-. 
t a i res  q u i  sont aussi locataires ,  sur 125 dans c e t t e  s i tua t ion ,  30 seu- 
lement sont en ac t iv i  t e  agricole principale. 

S i  l ' on  t i e n t  compte de l a  repartition par age,  on s 'aperçoi t  
que des desequilibres exis tent  au niveau des s i tuat ions des locations. 
Ainsi pour l e s  exploitants a c t i f s  principaux, seulement 4 pour les  moins 
de 40 ans sont t i t u l a i r e s  de locations e t  17 pour l a  tranche d'bge de 40 
a 60 ans, 

disposer de locations,cn pourrait en deduire une cer ta ine  intensification 
des ac t iv i tes  agro-pastorales avec l 'bge e t  l 'expbrience. On peut aussi 
supposer u n  plus grand laxisme, l a  location e tan t  u n  moyen de rEsoudre 
plus ou moins bien l e  manque d ' intensif icat ion des pdturages améliores ... 

On peut f a i r e  les  mhes remarques pour l e s  propriétaires en ac- 
t i v i t e  secondaire ,,. 30 exploitants de plus de 60 a n s  ont  des locations 
e t  52 pour  l es  moins de 60 ans. 

Par contre les  plus de 60 ans de l a  r,i6me categorie sont 22 à 

2 .  - Analyse conmunale (c f .  p. 11 15 du Rapport de Convention Tome I I ) .  

Pouni : c e t t e  comnune v o i t  8 ac t i f s  principaux ruraux sur 23 
disposer de locations, e t  32 a c t i f s  secondaires sur 86 q u i  sont dans  
la  m5me si tuat ion.  De m5me pami l e s  absenteistes, notons que 10 suc- 
cessions comportent des locations. Aucune logique economique pertinente 
ne semble j u s t i f i e r  ce t te  prolif6ration de locations notanment chez l e s  
exploitants en ac t iv i t e  secondaire. 

___- Koumac : Parmi l e s  propri6taires a c t i f s  principaux, 16 sur 39 
disposent de locations e t  31 sur 84 pour l e s  proprietaires ac t i f s  se- 
condaires. M5me chez les absent6istes l a  location de te r res  semble 
primer p u i  squ' el 1 e touche 10 abseri tei s tes sur 25 1 , . . 

Xaala-Gonien - : une net te  diminution de l a  place prise sur des 
locations se  mani fes te  dans ce t t e  ione geographique. Pour 39 proprietaires 
ac t i f s  principaux 13 seulement disposent de locations,  e t  9 sur 41 pro- 
pr ie ta i res  exploitants en act ivi  t e  secondaire. 



7 8  

Ouegoa : c e t t e  comune montre l'importance prise sur l e  sys- 
tente des locations qui  affecte  18 exploitants a c t i f s  principaux sur 53 
e t  16 exploitants secondaires sur 45.  Une f o r t e  tradit ion (le location 
de te r res  exis te  dans l e  Diahot e t  e l l e  ne semble pas 11Be dans de nom- 
breux cas ii des motifs object i fs  de'mise en valeur Bconomique rationnel- 
l e .  

Pouebo : c e t t e  commune dispose de faibles  locations attr ibu6qs 
e t  cela explique avec l a  rar6faction depuis 10 ans  de la  mise en valeur 
agricole,  l e  fa ib le  impact des locations existantes e t  leur quasi ab-  
sence de s ignif icat ion economique. 

4 . 6 .  - Repartition par ac t iv i t e  e t  par inFortance des surfaces -- 
des exDloi tations du Nord caledonien 

I-e tableau ( 3 3 )  permet. dr! degager quelques t r a i t s  caracterist iques 
de la s i tuat ion fonci6rc e t  humaine propre aux exploitations d u  Nord. 

Y 

- Les grandes exploitations (plus de 200 ha) occupent l e  t i e r s  
des exploitants a c t i f s  principaux e t  seulement 26 X des exploitants en 
nc t i  vi te seconda i r e .  

a- I b i s  en proportion, l e  nombre important d'exploitants en a c t i -  
v i t 6  secondaire p a r  rappor t  aux a c t i f s  principaux, 73 contre 37 e s t  int.& 
ressant.  I1 montre que l 'elevage t r e s  extensif traditionnel r e s t e  u n  mo- 
dele a t t r a y a n t  pour nombre d'exploitants d 'autant plus qu ' i l  autor ise  une 
ac t iv i t e  principale salariEe oit independante. 

- L'absenteisme reste notable parmi les  grandes propriétes (18 
proprletaires) e t  cela amene a s ' in te r roger  sur l e  sens éconoinique appor .  
tC! aujourd'hui ii l a  t e r r e  p a r  de nombreux caledoniens. 

-- On p e u t  s ' interroger  aussi sur l e  type d ' ac t iv i t e  reel dc noili- 
Iirc!rx proprietaires classes conm "activi  t 8  inconnuc" e t  supposer quc iiiiiii 

! b i - . !  c!'c?nt.ra-eus sont au fa1  t des absenteistes conip'lcts. 
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I 
1 6 ,  I 549 

Tableau 33. - Répartition par  activités e t  par surfaces des exploitants de i'ensenble du Nord. 

(Source : CNASEA e t  Services Fiscaux). 



L '  n lyse des imp1 ications humaines propres aux tructures fon- 
c ieres  f a i t  apparaqtre plusieurs conktats caracterist iques s o i t  de la  
region Nord caledonienne, s o i t  de 1 'ensemble du Terri t o i r e .  

, Les familles descendantes des premiers colons en place conser- 
vent une place numerique determinante aussi bien au niveau des surfaces 
que du nombre des proprietaires.  

En ce q u i  concerne la  répar t i t ion  fonciere e t  les 5ges des 
exploi tants ,  les proprietaires ages contr6lent uil nombre impor tan t  d'ex- 
ploitations souvent de grandes t a i l l e s .  

. Les types d 'ac t iv i te  des exploitants traduisent l a  fa ib le  p a r t  
representee p a r  l es  exploitants en a c t i v i t 6  principale, l e  caractere ma- 
j o r i t a i r e  des exploitants en ac t iv i t e  secondaire e t  uti f o r t  t a u x  d'absen- 
t6i snie . 

. L'importance generale des locations de terres  e t  des conces- 
sions attr ibuees jusqu'en 1974 montre l e  c6t6 archa'ique de 1'6volution 
des structures foncieres qui continuent 8 creer une sor te  de pseudo front 
pionnier qui s ' e f force  d'occuper l e s  t e r r e s  1 ibres souvent economiqucment 
marginales a lors  que beaucoup de proprietes anciennes res ten t  au stade 
de l'amateurisme ou de l'archaysme des methodes. 

des conditions d'exploitations qui se degage pour l a  region Nord. L'(5co- 
nomie rurale y apparaq t conme frappde d'obsolescence sauf dans quelques 
zones ou e f fo r t s  individuels (Koumac) ou les  acquits miniers (Ouaco) 
permettent une mise en valeur au moins correcte.  

Ainsi c ' e s t  un tableau mediocre des potent ia l i tes  humaines e t  

I_---- SECTION V .  - RESULTATS DE L ' E N Q U E T E  NORD SUR LES CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES __l--.l_-__- 

--- DES EXPLOITATIONS AGRO-PASTORALES. 

5.1. - Principes -- d'enquetcs 

L'6tude des exploitations agricoles du Nord caledonien cirr i  va 6 t re  
maintenant pr(5sentee ic i  au niveau de ses resul ta ts ,  a dCbutC en 19132. 
Elle e s t  en f a i t  l a  reprise e t  1'6largissemctnt d'une premiere ser ie  d'enquhtw 



menhs en 1975 e t  1976. Ainsi, une par t ie  des résul t a t s  ini  t i a i i x  ii c;tE 

actual isec c t  de nouveaux r é su l t a t s  ont pu e t r e  enregis t rés .  

1. - Ln 1975-76 le principe de base de l 'é tude a e t é  une approche p a r  
contact d i r ec t  du chercheur avec l e s  intéressés.  Les entret iens  ont é t 6  
les  plus oiiverts possibles e t  ont souvent débordés largement les (lues- 
tions c l ë s  contenues d a n s  l e  questionnaire de base q u i  se rva i t  à organi- 
se r  l e s  entret iens .  Pour une large pa r t i e  des exploi tants ,  ces entret iens  
ont é t é  regulièrernent améliorés entre  1975 e t  1981 p a r  des tournée per- 
niettant u n  suivi inforniel e t  souple des exploitants.  

broussards, souvent fortes e t  pi ttoresques personnalités locales ( I ) ,  tou- 
jours choisies pour  leur connaissance 
r é a l i t é s  du Nord e t  q u i  nous ont servi de guides e t  d'introducteurs au-  
près des exploitants v i s i t é s .  Ce premier contact o f f i c i e l  a perniis en- 
su i t e  des contacts de travail  d i rec ts  e t  informels avec l e s  exploitants 
acceptant de participer i7 c e t t e  etude. Nous n'avons enregis t ré  que quel- 
ques refus de participation a l 'enquête, parfois explicables pa r  des r a i -  
sons propres a des a f fa i res  confl ic tuel les  mettant en cause les  interes-  
sfis 8 propos de leur exploitation avec des t i e r s . .  . 

Nous avons bénéficié on 1975 e t  1976 de l a  collaboration de 

approfondie des hommes e t  des 

2 .  - Au niveau du choix des exploitants,  nous avons recherché les  entre- 
t iens  avec l e s  exploitants a c t i f s  q u ' i l s  soient propriétaires ,  locataires ,  
concessionnaires. Nous avons pour certains 1 ieux-di t s ,  v i s i té  1 'ensemble 
des exploitants résidents e t  pour les  zone importantes retenu les  plus 
s ign i f i ca t i f s  a u  niveau de l a  mise en valeur e t  de la pérenniti! d ' e tab l i s -  
senicn t. 

(1) Nous remercions i c i  particul iErement : S t x i p h i  n DlMITRIOS e t  Eniimiucl 
WILLIAMS de Pouni, Edouard NORMANOON DE Ouegoa, Louis NAPOLEON de ßoat- 
Pass, Jacky tIENW000 de Tao, tous dec6d6s depuis e t  Paul WINCHESTER 
( Pouni), NAPOLEON Etn i  1 e (Arama), SANTIN0 P h i  1 i ppe (Oufiooa) , COUIIT9T 
Jean (Koumac) ,Raymond C L A V I E R  (Gomen)ct f4acIaii~e Char1 P S  l l ~ c ~ ~ ~ c s  (Oirficroa). 
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Sauf exceptions rares, nous n'avons pas interroge les pe t i t s  
exploitants ne disposant que de moins de 10 hectares de t e r r e ,  sauf si 
dans l e  passe i l s  avaient dir ige des exploitations plus s ignif icat ives .  
De m8me nous n'avons pas directement interroge les  exploitants rbsenthis- 
tes ,  mais localement nous avons auprEs des gendarmeries, des Maires, ou 
des voisins ,essaye d'obtenir  quelques elements d'information permettant 
de caracter iser  leurs proprietes. 

l e  Service du Genie Rural e t  de l'Hydraulique, la  valeur des bstiments 
e t  du materie! agricole e t  l ' i n t e r 2 t  porte p a r  les  exploitants A des t r a -  
vaux d'amenagements de leurs exploitations.  

senibl e des resul t a t s  obtenus. 

L'enquete reprise e t  etendue en 1982 a introdui t  en accord avec 

Nous al lons maintenant aborder dans l e  detail, l 'analyse de l 'en-  

5.2. - Champs comparatifs des engubtes - 1974-76 -- e t  1982 - 

I .- 

Lieux-dits 

-__- - 
Poum-Boa t-Pass-Arama 
Pani- TI a r  i -Ba 1 ade- Pouebo-Tao 
NBhou6-Mal about-Calone 
Koumac * 
Gome n -0uaco 
Tenia1 a-Voh 

Nombre 
d'exploi taa t s  
en 1974-76 

16 
12 

8 
O 

10 
7 

24 
77** --- ~ 

Nombre 
d 'exploitants 
en 1982 

Ou6goa-Diahot 
To tal 

* A l'epoque l a  comune de Koumac incluai t  ce l le  de Poum. En 1982 
nous avons repertorie les  exploitants compte tenu de ce redecoupage 
t o u t  en donnant a la  region de Kouniac une pr ior i te  d'enquete. 

L- 

9 
2 
6 

15 
16 

7 
15 
7 1  

A *  Dont 10 colons decbd6s deptis 1976, 

Tableau 3 4 .  - &art i t ion  des exploitants enqu6tbs en 1974-76 e t  1982. -- -----------I 
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Nous avons pr iv i leg i6 '3  l'6poque l e  "vieux fond colon'' du Nord, 
c 'est-3-dire les  zones d 'exploitations souvent l e s  plus éloigndes des 
centres urba ins ,  les  plus isolees,  les moins bien desservies e t  qiri vu 
leur  marginal i t e  representent l e s  zones les plus t r a d i  tiontiol les c t  l e s  
moins Bvoluees en ce q u i  concerne l e s  techniques agricoles comnie l e s  plus 
d&favorisees au  regard des debotrches de la  comercial  isation. I l  s ' ag is -  
s a i t  d ' u n  échantillon portant pratiquement sur 20 X de l'ensenible des 
exploitants ou proprietaires de l'époque e t  sur près de 50 % des proprie- 
t a i r e s  exploitants normalement sur les 1 icux. 

5.3. - Analyse globale des rcsul ta ts  d'enqu6te 1981-82. 

Nous pouvons regrouper 1 'ensemble des resul t a t s  obtenus selon 

1. - Données humaines. 
2 .  - Donnees d'economie des exploitations 
3. - Données sociales 

---I------ ----- 

t ro i s  rubriques : 

5.3.1. - Donnees humaines ---"------------ 
a) les  Ages d e s  p r o p r i b t a i r e s  c x p l o i  t a n t ~  ( e f f c c t i f  enclu6tB 7 1 ) .  

Nous avons regroupé en grandes tranches de 20 a n s ,  l es  âgcs des 
propriêtaires exploitants. Nous optenons l e  resul t a t  suivant : 

Nes avant 1920 14 
entre 1920-1940 4 1  
entre 1940-1960 16 
apres 1960 O 

-___ 

Tableau 35. - Age des exploitants enquetes _- 

Ce tableau permet de constater une nloyenne d'age 6lev6e ; de façon 
A coilserver tin intéret fu tur ,  compte tenu des possibil i tes de developpenlent 
agro-pastoral envisageable, notre echantil lon a & v i  t é  de sur-représenter 
l a  classe d'âge l a  plus 3 g 6 e .  



b )  S i t u a t i o n  € a m i l i a l e  

Marie 
Veuf 
D i  vorce 
Concubinage 
Ce1 i batai re 
Non defini 

49 
4 
2 
9 
5 
2 --- 

Tableau 36. - 

L'échantillon propose une s t ructure  familiale assez stable 
mais qui minore l e  cel ibat  e t  l e  concubinage compte tenir du fa ible  nom- 
bre d 'exploitants jeunes, Nous n' insisterons pas sur l'importance ree l le  
du concubinage en milieu broussard comme urbain e t  qui e s t  u n  t r a i t  so- 
ciologique calédonien ancien. 

c )  T a i l l e  des farhflles 

O enfants 
1 a 2 enfants 
3 a 4 enfants 
5 enfants e t  plus 
non declares 

6 
2 1  
16 
22 

6 
_ _  

Tableau 37. - 

La t a i l l e  des familles f a i t  apparaqtre u n  f a i t  d&"oraphique in- 
teressant : l'importance des familles nombreuses. Dans notre echantillon 
e l l e s  representerit plus de l a  molti6 des familles etudiées. Les familles 
nombreuses ( 3  enfants e t  plus) sont dominantes e t  les  familles de 5 en- 
fants e t  plus montrent la  vigueur de la na ta l i te  du milieu colon. Nean- 
moins ces r e su l t a t s  for ts  tendent corm nous l e  verrons u1 tc!rieuremant, 
a s ' i n f l ech i r  chez les  jeunes generations. Alors que noils avons, rcncon- 
t r e  nombre d'exploitants dgds ayant  souvent 9 enfants e t  plus ( l ) ,  ce t te  

(1) Quelques familles arrivent a 15 ou 16 clnfants ! 



tendance propre a la générat 
nettenient dans la generation 
d i r e  normale) dans  l a  c lasse  
( a  Ouégoa), 

on actue 
des 40 a 
des 20 a 

d )  O r 1  g i m  des coli j o i n t  CS 

l e  des plus de 60 ans, s'estompe 
60 ans e t  devient rare (c'est-c'l- 
40 ans  sauf quelques cas d'esp6ces 

Europeennes nees dans  l e  Nord 
'I 

Autres ethnies (nées dans l e  Nord) 
a i 1 1 eurs 

I' (nées a i l l eu r s )  
__-__-__LI------ - 

Tableau 38. - 

La si tuat ion des conjoints para î t  assez c la i re  en ce q u i  con- 
cerne leur  origine ethnique e t  géographique. Les personnes se  déclarant "EU-  
ropéennes" sont ma j o r i  t a i  res  y compris cel 1 es i ssues du Nord cal édoni en. 
Néanmoins l a  n o t  on ethnique sous-jacente au terme Européen, do i t -ê t re  
appréhendée avec précaution. En e f f e t ,  dzns l e  Nord calédonien comnie 
d ' a i l l eu r s  dans 
l'appartenance a u n  s t a t u t  juridique e t  cul turel  ( p a r  opposition au "sta- 
t u t  particulier ' '  propre a la  majorité des Mélanésiens). Mais au niveau 
ethnique, nombre d'Européens sont souvent métissés de Mélanésiens ou d'A- 
s ia t iques ,  cela e s t  particulièrement vra i  dans l e  Nord caledonien 00 l e  
milieu colon qui se d i t  "Européen" e s t  en f a i t  souvent marque p a r  une i n -  
fluence melanésienne q u i  a debu té  avec les débuts de la colonisation e t  
q u i  si e l l e  s ' e s t  attenuée depuis une géneration au  moins, res te  sensible 
chez de nombreuses familles.  L'élément as ia t ique p a r  contre n'a y $ r e  
q u ' u n  role modeste dans l e  Nord au moins mais i l  res te  sansible aux char- 
nieres géographiques avec 1 es anciennes colonies indonésiennes d e  Hi enghène, 
Koné e t  Poucmbout. 

e res te  du Terr i toire  c e t t e  notion t radui t  souvent plus 
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o) I J  ou do nnissnnco dos propridtoi ros 

I 

Nds dails la conmine de rdsidenca 
Nes dans  l e  Nord 
Nds a Noumda 
Nes dans l e  reste du Ter r l to i re  
Nes a l l l eu r s  

---I--- 

43 
11 
10 

5 
2 

Tableau 39. - 

Nous retrouvons ic i  une des constantes humaines du Nord, cella 
d ' u n  enracinement profond des na t i f s  dans leur milieu d'origine e t  leur 
faible c i rculat ion hors de la region. Presque les deux t i e r s  des exploi- 
tants vivent dans la region ( a u  sens l imi t&)  00 i l s  sont nes. Seul l ' ap-  
por t  recent de Ouaco avec son parcellement e t  la mise en place de colons 
nouveaux venus du reste du Terr i toire  constitue une ouverture. Fixite e t  
r igidi  té de la circulation régionale découlent des chiffres  présentes plus 
h a u t .  

I) D u d e  d& residence 

Nés dans l a  propri8t.6 
Ins ta l lés  depuis plus de 10 ans 

II 5 à 10 ans 
'I moins de 5 ans 

II 

II 

Non précisés 

37 
17 
7 
4 
6 -- 

I 

Tableau 39. - 

Ce tableau confirme s i .  b2soin en é t a i t ,  nos précédentes remar- 
ques sur l'enracinement, la f i , t i t e  du milieu humain e t  l a  fa ible  mobilité 
qui en découle. Plus .de la nioitie des proprietaires exploitants vivent 
sur une propriété familiale 'd'origine. L'aspect "front pionnier", l i é  aux 
a t t r ibut ions des concessions, e t  d é j à  évoqué plus h a u t ,  e s t  d 'autre 'part  
confirme p a r  l es  instal la t ions assez récentes (moins de 10 ans) d'une 

I 
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part ie  signlficative des exploitants,  D'ail leurs d 'autres  Informations 
confirment l a  mobili tC! gBographiquc des propriBtaires c!t apPurQnt C C S  

rcniarqires. 

No ITI b r e 

Oans le  reste du Terr i toire  

Anciene residence 

Dans la commune 
Dans l e  Nord 

A NOlJméa, a i l l eurs  

Tableau 40. - 

Si les  informations obtenues montrent une assez grande s t a b i l i t é  
géographique des exploitants, la trEs grande majorité d'entre-eux "es1 
du Nord" e t  e s t  restée fixée dans l e  Nord. 

Remarques globales : Nous pouvons 8 par t i r  des éléments d'enqu6te present&ì 
plus h a u t ,  proposer une rapide synthese des tendances les  plus s ign i f i ca t i -  
ves propres aux colons exploitants du Nord. 

Plus de 84 % appartiennent A des familles anciennes ou tr&s an- 
ciennes e t  c ' e s t  seulement depuis quelques années au tour  de Ouaco avec l e  
parcellement réalisé qu'une ouverture 8. des familles extérieur& s ' e s t  
réal isée de façon s ignif icat ive.  

que la grande majorité des conjointes des exploitants sont originaires du 
Nord. Cette population e s t  d'une faible mobilité puisque moins de 20 % de 
ses éléments o n t  au cours de leur vie vécu ou trava1116 hors de la  région 
Nord. 

Ainsi somes-nous face à u n  milieu aux  tendances fortement con- 
servatrices e t  reproduites p a r  l e  jeu des a l l iances ,  de la  résidence, e t  
des familles nombreuses (+ de 50 4: des familles ont plus de 3 enfants ) ,  

d o i t  constater la persistance d ' u n  frmt pionnier a t tes té  p a r  l e  f a i t  

\ 

Un autre facteur d e  conservatisme social a p p a r a f t  avec l e  f a i t  

Dernier element interessant,  en ce qui concerne l e  foncier, o n t  



quo plus (la 50 % dos colons oxploitants etutllbs occupant dcs t e r res  oti 
concession, Toils ces 6lbmctits montrent que nous sonmes cn prbsotcc de 
Ftructurcs liumaincs, familiales c t  fonciEras rolcvant cncorc do l 'orgn- 
n i sa t ion  sociale dbveloppec illi cours de l a  p8riotle coloniale c t  q u i  sc 
sont maintenues au niveau des a t t i  tudos e t  des real i  tes tiunminos dans unc! 

largc par t ic  de l a  region Nord oil e l l e s  conuncnccnt a s 'cdulcorcr plus ou 
moins fortement depuis une generation. 

5.3.2. - 
Du f a i t  de l a  densite dc l ' information r e c u e i l l i e  nous allons 

procéder pa r  analyse successi ve des donnees concernant : 

a )  Surfaces e t  s t a t u t s  des exploitants 
b )  Les condi ti  ons agronomiques genéral es 
c )  Les productions agro-pastorales 
d )  Les revenus des exploitants 
e )  Le potentiel agricole de travail  
f )  Le capital  investi 
g )  Emprunts,  subventions. 

a)  S u r f a c e s  e t  s t ä t u t s  des e x p l o i t a n t s  

Le tableau nous donne l a  répar t i t ion des exploitations selon leur  
t a i l l e .  Nous avons cherché dans l 'échantillonnage r é a l i s é  il présenter des 
résul.tats propres aux exploitants techniquement les  plus interessants .  C'est- 
à-dire que nous avons minoré 
tations de t a i l l e  ambigue (50 à 100 ha) qui  ne correspondeht pas toujours 
aux cr i te res  s o i t  de la mise en valeur agricole e t  sur tout  à l 'exploi ta t ion 
d ' u n  troupeau s igni f ica t i f  covpte tenu des real i  tes agro-pastorales de l a  
région. Par contre, nous avotis recherche les  résul t a t s  des exploitations 
ayant une t a i l l e  s ignif icat ive compte tenu des techniques locales d'éleva- 
ge e t  compte tenu de leur importance en terme d'appropriation foncière. 

l e s  p e t i t e s  exploitations e t  surtout l e s  exploi- 



Tableau 41,  - Superficie des exploitants ou proprietes  -- -_____ ---- I- 

En ce q u i  concerne l e  s t a t u t  des exploitations,  conune nous 
l 'avons v u ,  i l  ressor t  de t r o i s  type juridiques : l es  proprd8tGs de plein 
d r o i t ,  l e s  concessions du Domaine d u  Terr i toire  non enccre attr ibueos 
définitivement e t  l e s  locations.  Ces dernieres ainsi  que nous 1 'avons évo- 
qué, occupent dans l e s  s t ructures  fonci6res du Nord Calédonien une place 
importante e t  par t icul iere  par rapport au r e s t e  du Terr i toire .  Dans notre 
base d'enquiJte, nous avons l a  situat-ion suivante en ce q u i  l e s  concerne. 

Super f i c i  e 

de 50 à 100 hectares 
de 100 :I 200 " 

de 200 à 500 'I 

t de 500 hectares 

-- ~- 
Nombre d'exploitants 

7 
2 

Tableau 42-  - Exploitants ddtenteurs de locations - --- 

Ainsi c ' e s t  pratiquensnt l e  t i e r s  de notre t5ctiantillon total  étu- 

Le s t a t u t  juridique des exploitations amène a poser l e  problCme 
d i é  q u i  se trouve en s i tua t ion  de proprietaire e t  locataire.  

' 

du s t a t u t  des exploitanfis p a r  rapport il leur  exploitation en terme d 'ac t i -  
v i té  e t  de quali té professionnelle. En ce qui concerne l ' a c t i v i t é  des 
exploitants,  40 declarent ê t r e  des exploitants ruraux en a c t i v i t é  princi- 
pale.  
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Tableau 43 . - Age e t  a c t i v i t é  -_- dos __ e x p l o i t a n t s  -. -- enqu6tGs. 

En a c t i v i t e s  secondaires,  nous avons 29 e x p l o i t a n t s .  Dans l e s  
deux cas, a c t i v i  t e  secondaire ou  p r i n c i p a l e ,  nous cons ta tons  \ e  f a i b l e  
nombre d ' e x p l o i t a n t s  jeunes. Notons pour  l a  c a t é g o r i e  des e x p l o i t a n t s  
en a c t i v i t é  p r i n c i p a l e ,  l e  nombre é l e v 6  d ' e x p l o i t a n t s  dges ( p l u s  de 60 
ans) e t  l e  t r & s  f a i b l e  nombre de jeunes .  

so d e c l a r e n t  co lons ,  mais 23 se d B c l a r e n t  s a l a r i é s  e t  10 coimie appar tenant  
à des p r o f e s s i o n s  1 i bera les .  

S i  nous rappelons i c i  que n o t r e  souci  c o n s t a n t  a é t e  d 'enqu6ter  
en p r i o r i  t e  l e s  e x p l o i t a n t s  témoignant d'une a c t i v i t é  ag ro -pas to ra le  no ta-  
b l e ,  ces premiers  r e s u l t a t s  c o n f i r m e n t  l e s  i m p l i c a t i o n s  des r @ s u i  t a t s  gé- 
neraux s u r  l e s  c o n d i t i o n s  des e x p l o i t a n t s  du Nord que nous avons s i g n a l é  
p l  us hau t .  

En ce  q u i  concerne l e s  types  d ' a c t i v i t e s  des co lons  Btud iés ,  50 

b )  l a  p e r c e p t i o n  p a r  .!es e x p l o i t a n t s  d e s  c o n d i t i o n s  agronomiques 

Nos enqu6tes o n t  i n s i s t é  aupres des e x p l o i t a n t s  enquêtés, su r  l a  
mani&@ don t  i l s  j u g e a i e n t  l e s  a p t i t u d e s  de l e u r s  t e r r e s ,  l e s  avantages ou 
carences q u ' i l s  pe rceva ien t  dans l e  m i l i e u  n a t u r e l  ambiant.  

lo/ En ce q u i  concerne \ e s  avantages rencon t rés  ' ' in s i t u "  nous avons l a  gam- 
me des p o i n t s  de vues su i van ts  : 

Nous avons analysé l e  d i f f e r e n t e s  reponses obtenues. 

Tableau 4 4 .  - Avantages p e r ç u s p a r  l e s  e x p l o i t a n t s  --- -- - - .____ 
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On peut constatar que dans ce t  bventail de points de vue, l e s  
prboccupations d'ordre puremant agricoles n'apparaissent pas on natte prio- 
r i  t e .  Los considbrations familiales qui 1 'emportent, confirment s i  Imoin  
on b t a i t ,  nos prbcbdentes rcninrques sur l o  c8t6 ru ra l ,  faniilial e t  t rad i -  
,tionnel propre a la st ructure  fonciere du Nord . l.as motivations di tos  da 
" t r ava i l "  peuvent para l t re  pcu c la i res .  I1  f a u t  los entendre ainsi  : "la  
t e r r e  donne un travail  e t  dos rcvenus I "  (1). Cette ganinie d ' a t t i t ude  e s t  
assez s ignif icat ive,  s i  on la  r e l i e  2\ d'autres  observations d n j h  presen- 
tees ,  d ' une  perception assez particuliere de l a  vie e t  de l ' a c t i v i t e  ru- 
r a l e  en milieu broussart du  Nord spécialement. Nous y reviendrons u1 t d e r r -  
renien t .  

2"/ Les inconvenients rencontrés. Dans l e  domaine agrononiique, l e s  inconve- 
nients de leurs s i tuat ions t e l s  qu ' i l s  sont perçus p a r  les  exploitants,  se 
résument a deux f a i t s  physiques majeurs. C'est  d'une p a r t  l a  qua l i té  des 
so ls ,  jugée souvent médiocre ou mauvaise qui r e t i e n t  l ' a t ten t ion  d'une ma- 
j o r i t é  des exploitants (39 sur 71). D'autre p a r t ,  l es  inondations ou r i s -  
que d'inondations résul t a n t  des depressions ou cyclones sont pour 28 exploi- 
tants  u n  aléas majeur ( 2 ) .  

seulement 19 exploitants estiment avoir de bonnes terues, 37 o n t  des te r res  
sat isfaisantes  e t  12 affirment avoir de mauvais so ls .  

Les raisons invoquées pour  appuyer ces jugements inettent en cause 
l e  climat (pour  18 exploi tants) ,  la sécheresse ou les  inondations (pour  39 
exploi tants) ,  les  apti tudes cul turales des so ls  (pour 43 exploitants) . Ain- 
s i ,  contrairement à une certaine opinion courante, i l  s e ra i t  faux de pré- 
tendre que les  exploitants n'ont aucun perCu du  milieu naturel, de ses ap- 
t i tudes e t  de ses carences, même s i  ce t te  connaissance reste t r è s  largenient 
empirique pour l a  niajori t é .  

Les questions plus précises sur l a  qual i t é  des sols montrent que 

c) Les p r o d u c t i o n s  agro-patorales 

La gamme des productions agricoles a p p a r a î t  comme assez réduite 
a insi  que l e  confirme l e  tableau récapi tu la t i f .  

(1 )  Mais u n  autre sens e s t  souvent entendu : Avoir uve propriété proche d u  

( 2 )  que confirment l e s  s ta t i s t iques  des indemnisations régul ieres p a r  la 
l i eu  de t rava i l .  

C . A . M , A ,  des exploitants s in i s t rés  . . . 

I 
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Nombre de bovins 

- de 50 
50 1 100 
100 a 200 
200 1 500 
+ 500 
Total( 1) 

1 L c ;; g unie 1 s I I; s --- -T?TGn-G- 

Cafb, niaYs 20 
I gnamcs, taro 14 
Viande de boucherie 57 

Nombre d'exploitants 

10 
3 

59 
- 

Tableau 45-  - Productions agricoles realls6es --- 5 ' '  

Nous avons regroupe l e  cafe e t  l a  maYs p a r  commodité. S i  l e  cafe 
tend a dimincer (Ouegoa) régulierement, l e  maCs connalt u n  certain succes 
local (Gomen, Koumac). Notons l a  dispar i t ion du  coprah encore r0colVi i l  
y a 20 ans vers Arama, Poum, Pou6bo. En ce qui concerne l e s  cultures de 
légumes e t  de f rui ts ,  pour  l a  majorité des producteurs i l  s ' a g i t  de fa i -  
bles surfaces e t  l e s  productions q u i  dépassent l e s  besoins de l'auto-con- 
sommation famil ia le ,  sont vendues souvent aléatoirement a des col porteurs 
ou commerçants locaux. Les seules productions régulieres e t  d'une r é e l l e  
importance marchande sont l 'élevage (2/3 de l ' e f f e c t i f )  e t  l e  maïs. Les 
autres productions sont pour  l a  grande majorité, i r r&gulières  dans l e  temps 
e t  d ' u n  f a i b l e  volume 
chers 1 Koiimac, Gomen e t  Temala.. 

sions sur l e s  types de productions. 

en général sauf;, pour quelques exploitants marai- 

Cet enoncé des productions nous amene a apporter quelques préci- 

1. - L'elevage 
C'est l ' a c t i v i t é  productrice t radi t ionnel le  e t  dominante depuis 

longtemps dans l a  region. Le tableau de l 'élevage e s t  l e  suivant. 

Tableau 46. - ~ I J X  

(1) 12 exploitants n'ont pas de bé ta i l .  
- 
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Surface 1 ha ' 

Nombre 
d'exploitants 12 
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-5 ha 5 ä 10 ha 10 à 20 ha t ;; h a T l  

4 3 2 

Pratiquement, plus des 3/4 des exploitants pratiquent a des 
CIchelles de grandeur variable l 'elcwiqc, Notons quq los pe t i t s  &levours 
sont assez nombreux e t  quo lo  grand Clovagc (plus de 200 bovltis) e s t  limi- 
t€! 1 

AutiSes paradoxes, alors que nous relevons la presence de 59 
elcveurs, seuls 52 d 'entre  eux en t i r en t  des revenus. Cette difference 
s'explique par  l e  f a i t  que quelques exploitants 'sont en train da recons- 
t i t u e r  leur cheptel e t  donc ne comnercialisent pas encore de productions 
(nous reprendrons u1 t e r i  eurement 1 es devel oppements propres a 1 Ielevage 
au niveau zonal ou technique). Autre production 
vage porcin. I1 ne concerne que 8 exploitants d o n t  2 seulement sur uric 
assez grande echel l e .  

l i ee  à l 'élevsge, 1 ' 6 1 ~ -  

2 .  - Les cereales 
On leur prGte depuis quelques annees u n  certain essor notamnent 

dans  l e  Nord. Nous avons relevé 21 exploitants s ' adonnan t  a ce t t e  culture 
avec l e  bilan suivant. 

Nous ne nous étendrons pas sur les  autres productions agricoles 
réal isées ,  s o i t  parce qu 'e l les  sont au stade de developpement en cours, 
s o i t  parce que leur  regular i té  comme leur importance sont tout à f a i t  secon- 
daires .  

c e t t e  s i tuat ion des exploitants pa r  rapports aux productions agricoles.  
Mais d 'autres  informations obtenue nous permettent de préciser 

" 
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3 .  Les conditions'd!Bcoulenient des productions 
I1 n'oxiste pas dans  l e  Nord de systemc coopbratif, ou de grou- 

pcmcnts sloccupint de la colloctc des produits agr icoles ,  sauf  a Cox2ii an 
ce qui  concerne lo maYs ( 1 ) .  S i  nous constatons l a  fa iblesse des produc- 
tions autres  que colles issues de l',blovage ou du mars, on ne pout scnibla- 
t - i l  l ' imputer fi u n  probleme de d i f f icu l t6  de vcnte, E n  e f f e t ,  interrog6s 
siir cc point, souls 13 exploitants estinient se heurter a des d i f f lcu l tes  
de commercialisation. Mais ce n ' e s t  pas l'opinion de 11 autres exploitants.  
Le f a i t  que 35 exploitants se  declarent b proximite de comicrçants e t  2 1  
a proximite de colporteurs, montre que si u n  cer ta ln  isolement existe dans 
certaines zones pa r  rapport aux c i r c u i t s  de commercialisation, cela n'est 
pas  u n  argument expliquant la m6diocrite des productions agricoles. Notons 
enfin l e  r61e impor t an t  des productions agricoles destinees b 1 'autoconsom- 
mat ion  familiale avec 32 exploitants q u i  declarent produire B ce t te  f i n ,  
contre seulement 21 qui produisent pour  la  coniniercialisation. 

d )  L e s  r e v e n u s  des  e x p l o i t a n t s  

La question des revenus des exploitants e s t  une question fonda- 
mentale ayant une valeur explicative amplifiante car  e l l e  explique ou con- 
ditionne de nombreux autres probl6mes du monde rural caledonien. 

Les résul tats des enquêtes menees abouti ssent  au b i  1 an sui v a n t .  

I 1 

Tableau 48. - Origine des ressources des exploitants.  

Le tableau precise l a  place determinante des revenus de l 'elevage 
d'une p a r t ,  e t  d'autre p a r t  l e  f a i t  que plus de l a  moitie des exploitants 
disposent de revenus principaux ou secondaires extérieurs b leur acti;i t é  
agricole. Cela confirme bien l e  côté ambigu pa r  leur  polyvalence,de sec- 
teurs d 'ac t iv i tes  differents cohabitant d a n s  beaucoup d'exploitations du Nord. 

( I . )  e t  à Aram en tribu pour l e  poisson e t  l e  crabe. 
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-- 
e 

Jusqu' a 80,000 francs 

Jusqu'a 150.000 francs 

Jusqu'a 300 O00 e t  plus 
_--I____-_cI- ---i---- 

37 

23 

Tableau 4 9 ,  - Estiniation de l'importance des revenus des 
-II--_ *__ ----- --________ 
exploitants,  -- (moyennes mensuel l e s ) ,  

Cette s i tuat ion des revenus e s t  lilteressante. Elle montre d ' a b o r d  
l a  modicite des revenus pour une majorité d 'exploitants où I l s  sont infe- 
r ieurs  à 80.000 francs CFP. A l ' inverse ,  l es  revenus importants (+  de 300.000 
francs CFP)  sont t r e s  minoritaires.  Enfin des revenus moyens (150.000) sont assez 
bien rapresentfis. La premiere remarque que ce tableau impose, e s t  donc 
c e l l e ,  compte tenu de l'importance on surface de certaines s ta t ions  ou de 
1 ' investissement agricole rea l i sé ,  de la médiocri t é  moyenne des revenus dé- 
c l  arés par  1 es exploi tants  , 

La seconde remarque qui decoule de ce t te  analyse, e s t  que les  re- 
venus d'origine agricole sont t rès  fa ibles  compte tenu du f a i t  que sur l ' e -  
chantillon étudié, plus de la  moitié des exploitants declarent avoir une 
source de revenus provenant d ' u n  secteur autre  qu'agricole ( p a r  des pensions, 
r e t r a i  tes , sal ai res ,  comnerce, Bpouse empl oyée) . Préci sons que 30 expl o i  - 
t an ts  déclarent beneficier de revenus "hors s t a t i o n " - e t  que dans 16 ménageq 
d'exploitants,  l'épouse e s t  sa la r iee  ou comnerçante. Ainsi l a  pr ise  en comg- 
t e  de ces chiffres  t r a d u i t  l a  double contrainte que subi t  l ' a c t i v i t e  rurale 
dans l e  Nord Calédonien. D'une p a r t ,  l a  faiblesse moyenne des revenus de 
plus de 40 % des exploitants (precisons qu'en d e b u t  1983, l e  SMIG t e r r i t o -  
r i a l  e s t  à hauteur de 50.000 francs CFP p a r  mois) e t  d 'autre  p a r t  l e  f a i t  
que pour  une autre par t ie  des exploitants q u i  e s t  majoritaire,  l e s  revenus 
de l 'exploi ta t ion sont souvent secondaires p a r  rapport  à ceux provenant de 
l ' a c t i v i t é  principale. On conçoit combien ce t t e  double conjonction e s t  con- 
t r a i r e  à une mise en valeur s 'effectuant  dans de bonne conditions. 

informations propres à ces revenus se pose dans l e  cadre de ce t rava i l .  
D'autant plus qu'une conjoncture locale (mise en place d'une f i s c a l i t é  
directe ,  reforme fonciGre, demandes de c réd i t s  ou de subventions) peut 
pousser nombre d'exploitants 1 une minoration assez sensible e t  systéma- 
t ique de leurs revenus. Aussi allons-nous nous efforcer a p a r t i r  des don- 
nées recueil l ies,de degrossir les  informations possedées de façon à approcher 
au plus pres l e  revenu agricole.  

Le probleme de la  formation des revenus e t  de la  f i a b i l i t é  des 

I 



La dlsparit6 d'une annee il 1'aut;re des revenus agricoles res te  
neanmolns un  elenlent d ' i nce r t i  tudc dans 1 ' a p p r k i a t i o n  e t  la perception 
des revenus qu ' i l  faut  noter, 

I 

Re ve nu s 
I__ - 100.000 

- 500.000 
fi00 a 1 million 
1 à 2 millions 
2 a 3 millions 
3 a 5 mill.ions 
t de 5 millions 

Tab1 eau 60. - Reparti t i  on des revenus par  expl oi tants ( 1981-82). 
(revenus agricoles uniquement pour une année). 

On peut noter la  fa iblesse,  voire l 'extrême faiblesse des revenus 
pour  urre par t ie  non negligeable de l 'échant i l lon.  Seuls 15 exploitants t i -  
rent  des revenus supérieurs à u n  minimum de l million CFP. Bien s f r ,  l e  
f a i t  qu'une large par t ie  des exploitants dégage de son exploitation l e  re- 
venu implicite de l'autoconsomnation e s t  à prendre en compte e t  pour cer- 
taines familles nombreuses ce revenu de f a i t  n ' e s t  pas négligeable, 

Tableau 51. - Ressources, âyes e t  ac t iv i tés  des exploitants agricoles. - 

I I 
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L o  tableau suivant corelle divers 6 l h " s  tnt&wsennts qui por- 
niettent de preclsor l e s  points suivants : 

a )  l es  exploitants jeunes ( -  40 ans) se rbpartissont li bgalitfi 
entre ac t iv i t6  principale e t  ac t iv i tb  secondaire. Un seul d 'entre  eux se 
classe dans les  revenus importants, l'ensemble des autres revenus se s i tue 
en-dessous du seui l  de 1 niillion. Ces chiffres  traduisent un  dynamisme ac- 
tuel mediocre e t  des perspectives ternes. La classe d'4ge de (10 a GO ans 
(i une meilleure repar t i t ion des reveniis (11 exploitants font. plus de 1 
million don t  4 plus de 2 mill ions).  Mais 25 % des exploitants en act ivi tk  
principale o n t  moins de 500,000 f r ams  de revenus annuel ! Notons 13 aussi 
l'importance des ac t iv i t é s  agricoles secondaire (40 % des exploi tants) .  

Enfin pour les  plus de 60 ans, l e s  revenus sont en moyenne assez 
médiocres pour plus de 50 % de l ' e f f e c t i f .  

Meme schématiques ou pa r t i e l l e s ,  les  données recuei l l ies  concer- 
n a n t  les  revenus agricoles dec, exploitants autorisent a quelques remarques 
importantes dans  l e  contexte agricole cal fidonien. 

1") les  "gros colons", sont "gros" plus p a r  des surfaces à poten- 
t i a l i t é  mediocres ou mauvaises que par  l e s  revenus d'exploitation. 

2") I1  y a dans l e  Nord une sor te  de demobilisation au niveau 
des exploitations. En-dehors de l 'élevage qui e s t  l a  dominante, de poches 
de maïs ou de jardinage, i l  n 'y  a r ien que l'experimental au niveau des 
productions. 

3") L'ac t iv i te  agricole e s t  perpre,du f a i t  de la  place prise pa r  
l 'élevage,souvent come une ac t iv i te  ou l ' aspec t  ludiquc d ' u n  passe-temps 
re  joi n t u n  apport secondai re monetai re .  

e )  Potentiel de travail agricole 

1") Main d'oeuvre e t  entraide agricole.  
Nous allons aborder ic i  a c6té de la force de t r ava i l ,  l 'équi- 

peinent des exploitations.  
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----.I-.-.-- -.---*------.----- 

___----_ ------.-_-.-- ..--_ I - --.- Nbre oxpl oi tants Total 

Sans main-d'oeuvre 40 
Main-d'oeuvre tmporai re 17 
Main-d'oeuvre pormanen te 15 

_I_._I_ -.---.----.-.------ -.-*-. 

Tableau 52. - Utilisation de la niain-d'oeuvre --- --------I_--I-- 

Le tableau é t a b l i t  que plus de l a  mi t ie  des exploitants n ' u t i -  
l i s e  pas de main-d'oeuvre. Un fa ible  contingent u t i l i s e  une main-d'oeuvre 
temporaire e t  une minori t e  dispose d'employés permanents (1) 

La reparti t ion de c e t t e  main-d'oeuvre dans  l es  stations e s t  s i g n i -  
f icat ive.  Pour Ouegoa, 3 exploitations, pour Koumac 4 exploitations, 2 à 

Gomen, e t  5 a Ouaco. Sur  15 exploitants u t i l i s a n t  de l a  main-d'oeuvre per- 
manente, 5 d'entre-eux parmi les  plus importants ont une activi  t e  princi-  
pale non agricole ! 

Parmi les  explo tants qui n ' u t i l i s e n t  de la main-d'oeuvre qu'en 
ac t iv i té  temporaire 8 d entre-eux ont leur a c t i v i t é  principale sur leur  
exploitation e t  7 hors de leur exploitation. 

de nombreux exploitants benéficienl d'une aide reguliere de leurs enfants 
( p o u r  JO d'entre-eux) ,de parents (pour  18), ou d'amis (pour  12) .  En géneral , 
ce t te  aide se f a i t  pour  l e  marquage des bestiaux, les  recensements, l c s  
constructions de clbtures,  e t c . .  . 

Néanmoins, ces ésu l ta t s  doivent ê t r e  c0rrigi.s pa r  l e  f a i t  que 

2") les  équi pement hydraul iques. 
Nous avons essayé de fa i re  u n  inventaire aussi systématique que 

possible des équi pements possédes ou des infrss tructures real isées au n i  veau 
hydraulique, En ce q u i  concerne l'hydraulique l a  s i tuat ion e s t  la  suivante, 

I 

( 1) Main-d'oeuvre en gCnéral mé1 anésienne. 
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--- 
Equi  pements primaires ----- 

Trous d'eau 32 
creek 4 1  
Abreuvoi rs 22 
cuves 2 1  
Eau courante 4 1  

I- 

- 
Equi pements secondaires -- - 

Retenues co l l ina i res  23 
Forages 1 4  
Eo1 i ennes 11 
Pcmpages 18 

Une analyse plus poussee perinet par  u n  regroupement par  fami 1 l e  
d'equipemcnt, de mieux s a i s i r  l a  s i tuat ion , Si  on considere comme equipe- 
ment primaire ceux q u i  requierent l e s  techniques l e s  plus somaires  e t  l e s  
moins coliteuses ( c f .  tableau p l u s  haut),on décompte 30 exploitants q u i  se 
trouvent dans t e t t e  s i tua t ion .  Cela t r a d u i t  l e  caractere  f ruste  a u  niveau 
de 1 'equipement d ' u n  nombre important de s ta t ions .  

disposant d ' u n  equipement plus élaboré, sur 41 exploitants positionnes 
dans  c e t t e  catégorie,  11 d'entre-eux ne disposent en f a i t  que de retenues 
col 1 i nai res  

Ces chiffres  e t  l e  tableau joirht traduisent bien l ' inconfort  de 
l a  s i tua t ion  de bun nombre d 'exploi tants  au  niveau de  l'equipement hydrau- 
lique compte tenu des donnGes climatiques e t  pedologiques de l a  region. Rap- 
pelons à ce propos l e  f a i t  que ii peine plus de l a  moitie des exploitations 
disposent d'eau courante. 

e t  d ' u n  ensemble d'equipement s a t i s f a i s a n t ,  on a r r i v e  au chiffre  de 15 ; 
7 autres  s ta t ions  malgre un cer ta in  equipement r e a l i s é ,  ne disposent pas 
d'eau courante permanente. 11 e s t  il noter que l a  repar t i t ion  de ces s ta t ions  
aux conditions favorables e s t  s ignif icat ive : 12 d 'en t re  e l l e s  sont dans l e s  
vallees de Nehoue, Koumac, Gomen, Ouaco, Temela, 2 sont ti Ouégoa, 1 e s t  à 

Boat-Pass, On retrouve l e  poids de la  par t ie  Ouest cd t ie re  e t  de zone de 
vallées ( I k j B  dbcri te  pour l a  region Nord. I1  est i3 noter que 8 :de ces ex- 
ploi tants  n 'ont  qu'une ac t iv i  t e  agricole secondaire ou des revenus non- 
agricole d 'or igine.  

De plus, en ce q u i  concerne les  s ta t ions  de seconde categorie 

S i  on tient compte des exploitations q u i  disposent d'eau courante 

3") 1 'equipement en materiel agricole. 
Sous c e t t e  rubrique nous incluons le materiel de t ract ion,  l e  

materiel de cul ture e t  l e  materiel d ' i r r iga t ion .  
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Le matériel de traction e s t  présent chez 43 exploitants,  i l  
. s ' a q i  t principalenient de tracteurs ou t ~ u ~  I-dozer. Pour l e  n'iatériel de 

culture ce sont 4G exploitants qui en sont détenteurs. Enfin, l 'équipe- 
nient en niatëriel d ' i r r iga t ion  concerne 35 exploi tants .  Derrih-e ces chif- 
.fies, i l  y a l e  problème de la  d i s t r ibu t ion  de ces equipcnients e t  des 
dispari tés entre  exploitants q u i  cri découlent. 

agricole les  t r o i s  élénients suivant : matériel de t ract ion,  matériel de 
cul turc, matériel d ' i r r iga t ion .  Cela s ignif ic ,quel les  que soient les  d i f -  
ferences en v a l e u r  de ces divers matériels,  u n  niveau d'cquipenient qui 
peut traduire chez 1 'exploitant une r é e l l e  volonté de mise en valeur e t  
u n  cngagenierit vers des techniques d'exploi tation modernes. Une analyse 
fine des données tl'enqu6tes montre que parmi ses 28 exploitants disposant 
d'un équipenlent coniplet en matériel ,  14 d'entre-eux disposent de revenus 
non-agricoles. Seuls les  50 % restant  peuvent ê t r e  considérës come ayant 
une a c t i v i t é  agricole principale au niveau de leurs revenus. Notons aussi 
que ?4 exploi tants se rëpartisscrit sur ' l es  coniniunes de Kaalc Gomen e t  de 
Koiiiiiac, mais 2 seulenielit à Poui; e t  2 autres à Ouégoa ! 

cun @quipeinent en inatéricl agricole dont 13 d'entre-eux sont des exploi t a n t s  
d t i  t re  principal,  

tionnels e t  cxploi t a n t s  souvent secondaires, entre les  zones à potentia- 
l i  tés agricoles correctes ( d e  Koumac à Témala) e t  zones marginales (Pouni- 
Qudgoa) . 

11 apparaît  que 28  exploitants possèdent au niveau d u  materiel 

Prficisons aussi que 21  exploitants par contre ne disposent d ' au -  

Ces indications nous confirment l e  dua l  isnie entre colons t r a d i -  

I- I d'pprociie de 1 a val eur des équipenients va conf irnier cet te  caren- 
ce .  Notons enfin une dern-¡Ere information intéressante, c e l l e  qui a t ra i t  à 

l ' u t i l i s a t i o n  des engrais. Les chi f f res  sont simples e t  c l a i r s  : 2 2  exploi- 
t a n t s  u t i l i s e n t  régulièrement de l 'engrais  mais 46 n'apportent aucun amen- 
deiaent ä leur sol s a u f  b r û l i s  épisodiques ou feux de brousse. 

b 

Determiner des valeurs en capi tal de biens souvent anciens a u n  
côté arbi t r a i  re bien connu.  Néanmoins arr iver  à définir- des fourchettes 
nlhiic! larges d'cstiniations de ces biens e s t  un  indicateur surtout comparatif 
qu'on ne peut; négliger. 

I I  
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Nous avons procede il une deflnlt ion des valeurs en secteurs 
(btìtiments, materiel agricole, troupeaux) a 1 ' in t6r ieur  de fourchettes 
larges d'estimation de ces biens compte tenu s o i t  de leur  valctir 
s o l t  de leur  valeur penale i n i t i a l e  (materiel agr icole) ,  s o i t  de  let^ va-.  
leur moyenne estimee selon l e s  cours du marche (troupeau). 

( i '  :ictiat., 

u ----- --.-.- --.--- 
Val eur es timee Nombre d'exploitants 

- de 0,5 million 15 
de 0 ,5  a 1 million 13 

2 1  
10 
6 

de 1 a 3 millions 
de 3 b 5 millions 
t de 5 millions 

-----.__I. -ll-___-.-_l 

I_ --.--.- 

Tableau 54. - Valeur des btitiments d 'habitation e t  3 usage agricol;. 

L'estimation de l a  valeur des batiments (maison d'habitation + han-  
gars ou dependances) montre les clivages de s i tuat ions qui exis tent  e t  sont 
souvent profonds. 

Pour 28 exploitants, l a  valeur de ces bâtiments e s t  inférieure a 
u n  million (par estimation). Mais pour 15 de ces exploitants,  c ' e s t  en fa i t .  
3 moins d ' u n  demi-million que l ' on  doi t  estimer l a  valeur ree l le .  E n  S a i t ,  
un  cer ta in  nombre d'exploitants se sat isfont  d ' ins ta l la t ions  sonniaires, voire 
de fzi-tüne e t  l a  t61e ondalee yfaitsouvent recet te  ou l e  torchis avec t o i t  
recouvert de vegetal. 

estimée se s i tue  entre 1 e t  3 millions, Amelioration toute re la t ive e t  qui 
compte tenu des coats moyens de construction d'une surface habitable de 130 
in2 (3,5 millions Noumea pour u n  logement social)  montre l a  médiocriti! 
moyenne des si tuations de 1 'habi t a t  pour  ce t te  categorie d 'exploitants.  

Ensuite nous trouvons une catEgorie p l u s  notable ( 3  à t i  millions) 
mais peu représenth (20 exploitants),  Enfin, 6 exploitants serilenient de-  
passent l e s  5 millions en valeur estimée, dont 2 011 3 en f a i t  at teignent ou 
dépassent l e s  10 millions. 

Ce tab1 eau bref e s t  expl i ci te du fa ible  degre 'de dével opperwnt 
e t  i ' investissement dans l ' h a b i t a t  e t  l e s  annexes propres a unc exploitation 
sqr icolc .  Cela t r a d u i t  aussi l e  f a i t  que beaucoup d'exploitants r6sident 

Pour 2 1  exploitants, l a , s i t ua t ion  e s t  meilleure puisque l a  valeur 

I 
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l a  air i l s  exercent leur  a c t i v i t e  principale ( n o n  rurale) e t  ont liinlci! 
volontairement l e s  investissements en batiment sur une exploi ta t ion oil -il!; 

se rendent en voiture e t  oir i l  ne resident qu'Bpisodiquernent. 

Tableau 55. - 
(1) valeur moyenne estimee du materiel agricole (en millions ou fraction de 

mi 11 ion) 

Ce tableau confirme les  f o r t e s  disparit6s de s i tua t ion  d e j a  
rencontrees. Ainsi 21 exploitants n 'ont  aucun materiel a g r i c h ,  e t  autant 
ont pour moins de 1 million de matér ie l ,  Seulement 5 exploitants font f i--  
gure de gros investisseurs en materiel avec plus de 3 mill ions.  

Ces irifomations sont interessantes a analyser plus fiticnien1.. 
Parmi l e s  exploitants les  mieux equ ip i s  (au nombre de 5) tous se  trouvent 
conhentrés il Koumac (pour 2 )  e t  Gomen-Ouaco (pour 3 ) .  Parmi eux, t r o i s  
jouissent de revenus d'origine externe importants e t  seul u n  ancien de l a  
régicn (Pacil1y)et un nouvel exploi tant  de Ouaco (Cordier) sont das ruraux 
à temps plein. Cette s i t u a t i o n  est assez Bdifiante sur l e s  poss ib i l i t és  
de promotion par l ' agr icu l ture  dans l e  Nord. 

S i  on considere l e  groupe des 14 exploitants assez bien t?quipPs 
(valeur de 2 à 3 mill ions),  i l  fau t  savoir que 5 d'entre-eux sont en dct iv i -  
t é  agricole secondaire e t  o n t  der sources de revenus autres. De plus, sur 
l e s  9 "authentiques" ruraux restant ,  3 Font de nouveaux proprietaires  tic 

Ouaco. I1 res te  donc 6 authentiqiles exploitants d u  Nord presents dans cr!tt,c 

categorie 1 
ConsidBrons maintenant l e  groupe d'exploitant q u i  ne dispose (l'sii - 

c m  iquipement. On constate que ,fi d'entre-eux sur 21 ont dos revenus autres 
ou des ac t iv i tes  principales non-agricoles, d2 plus 5 autres  exploitants 
ont plus de 60 ans. Reste enfin un groupe d'exploitants q u i  volontaireinent. 
préfere s'accomnloder de l'elevage l e  plus tradi tionriel requ6rant l e  inoindre 
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A.- 

Valeur O s a  500000 

- --. 
Nbre 12 7 

exploitants 

coat en investissement e t  en tenips de t rava i l .  

j --*TOt;l -. _ _  ---' 500 a 
.---__-^^_- -*_._--.-----I--- 

7 1  

.-- - -.- -. I 

2. - !W.%!!A!~!x%!w!! 
Compte tenu des chiffres  concernant 1 ' e f f e c t i f  du troupeau, on 

peut evaluer par extrapolation (f ixant  en moyenne 3 20.000 Frs la t e t e  
de b e t a i l )  la  valeur du troupeau declare. Ces chiffres  bien que (levant 
ê t r e  ut.ilis6s avec precaution concourent aussi 3 fixdr l e  cadre de l ' a c -  
t i v i t e  agro-pastorale e t  ses impllcations dans l e  Nord. 

. _ . I  1 

Nombre de bovins - 20 20a 503 
50 100 

--- 
Activi te principale 5 7 16 

Activi t e  secondaire 2 3 5. 
-- 

- 

a 
2 

Ces chiffres  anienent a quelques réflexions : 
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Le probleme de l a  valeur du trbupeau amene b examiner celui 
de l a  valorisation spatiale des exploitations aux  fins d'elevage. Le 
tableau nous donne l e  rapport du nombre d'hectares u t i l i s 6  ct1 nioyonnc 
pour  une tbte de b e t a i l ,  

Surface -- 
0,5 a 1 hectare 
1 b 2 hectares 
2 a 5 hectares 
+ de 5 hectares 

___-_-._ 
Nombre d'exploitants 

7 
1 2  
1 7  
21 

--------.- 

Tableau 5 7 ,  - Charge a l 'hectare  en bovin 

Nous constatons 1 'extr6me faiblesse des s i tuat ions les  p l u s  
optimales (1 ha pa r  bov in )  avec.7 Bleveurs seulement. Notons que ces 
él eveurs sont concentres a Koumac, Gomen, Temal a ,  Deux d'entre-eux sont 
ins ta l les  B Ouaco depuis quelques annees (Goyetche, Debien), 3 autres se 
l ivrent  
tiquent l '&levage qu'en activi  te secondaire. Pami l e  groupe d'éleveurs as- 
sez bien place encore (1 a 2 ha par bovin)', i l  faut preciser que 4 élevcurs 
ne sont, qu'en a c t i v i t e  secondaire, 4 autres sont de nouveaux exploitants 
de Ouaco, e t  1 e s t  trEs dgé.  

Les p l u s  mauvais resu l ta t s  p&slent lourd dans notre échantillon 
avec 21 Bleveurs u t i l i s a n t  plus de 5 ha dont 6 sont Bleveurs en activit i!  
secondaire e t  3 autres qui  sont âges. 

du p e t i t  elevage (moins de 50 te tes ) ,  e t  l es  2 derniers ne pra-  

3 .  - valeur,dee,Eutres,eroductrons 
I1 s ' a s i t  principalement d'elevage de porcs e t  d 'autres élevages 

t e l s  que vola i l les ,chhre .  En ce qu i  concerne l 'elevage porcin, s i  j a d i s  
i l  f u t  developp6 jusqu'B Poum e t  Pouébo pour l 'alimentation des mines, 
aujourd'hui i l  e s t  revenu ti une echelle modeste puisque sur 8 éleveurs 
de porcs, 6 se si tuent  a moins de 1 million de valeur du troupeau e t  il 
depassent ce stade avec plus d e  1 million (dont 1 gros élcveur ;i Komac). 

f r u i t s )  notons que sur 19 producteurs, 3 seulement t rava i l len t  sur une, 
echelle leur permettant de depasser l e  mill ion de revenu annuel. 

Pour l e s  autres productions(légumes, cul tures tradit ionnelles,  

I 

I 
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y) Credits,  emprunts, subv$gntions 

I 1  e s t  notoirement connu que l e  secteur rural  calbdonien a fit6 
longtemps neglige en ce q u i  concerne l e  system d 'a ide publique ou para- 
pub1 ique aux exploitants,  Deux reproches sont fa i  t s  par  les special is tes  
aux systenies de prets ou c red i t s  en vigueur sur l e  t e r r i t o i r e  : 

. l e  faible montant des prets . l a  durbe jugee trop courte d'amortissement des prets.  

Un autre reproche e s t  aussi f a i t  souvent aux responsables ruraux I 

1 'alxence de politique d ' inc i ta t ion  favorable aux exploitants "sbrieux" 
desireux de promouvoir cer ta ines  productions ou de proceder a des travaux 
d'amelioration de leurs exploitations so i t  en ce qui concerne les  equipe-. 
ments en materiel agricole ou l e s  infrastructures.  Depulc quelques annees 
des subventions specifiques (souvent des dotations du Fond Européen de 
Developpement), ou des i n i t i a t i v e s  t e r r i  to r ia les  ont permis d'anié1 iorer  
ce t t e  s i tuat ion pour les  prs t s  ou subventions concernant les  paturages 
ame1 iorés e t  1 'hydraulique. Cette poli tique a d ' a i l  leurs comience a porter 
ses f r u i t s  comnie naus l e  verrons. La question qu'on peut se poser compte 
tenu d u  déphasage entre l e  Nord e t  l e  res te  du Ter r i to i re ,  explicable peut- 
Gtre par  l e  moindre étoffement des services techniques ruraux d u  Nord e s t  
1 'impact de ces mesures chez les  exploitants, du N0'r-d-Calédonien, 

Les emprunts r éa l i s e s  par les  exploitants d u  Nord enqu6tés p a r  
nos soins concernent 38 exploitants pour l es  emprunts contractés a des 
organismes publics et. 11 exploitants pour l e s  emprunts réalises aupres de 
banques ou organismes prives de credi t .  . 

L'objet de ces emprunts peut se r4sunier a quatre ut i l isat ions : 
pour achat de terres ,  achat de materiel, achat de cheptel e t  enfin pour  
mise en valeur. 

Nous avons la  r épa r t i t i on  suivante : 

Objet emprunt Nombre d i  expl oi t a n  t s  
-- 

16 
25 
14 

Mise en valeur 15 

Foncier 
Ma ter i el 
Cheptel 

--- 

Tableau 58. - 
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Montant  emprunte 

= de 0 ,5  mill ion 
0,5 a 1 mill ion 
1 8 3 mill ions 
3 a 10 mill ions 
+ de 10 ni-i 11 ions 

-- 

- 
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L'achat de materiel agricole ou d'equipement a p p a r a f t  comme une 
prtoccupation sensible  puisqu'elle touche plus de 50 % des emprunteurs e t  
u n  t i e r s  envi;on du total  des exploitants interroges.  Mais nombre d'exploi- 
tants s 'endet tent  aussi pour achat de terrcs(ou mise en place de corices- 
slons).  Enfin, l e s  prets pour  mise en valeur e t  amelioration du cheptel 
traduisent u n  c e r t a i n  e f f o r t  par rapport aux pratiques de l 'blevage t radi-  
t ionnel.  

L'importance du montant  de ces emprunts e s t  variable.  
-- 

Nombre d'exploitants 

22 

-- 
Nombre d'exploitants 

22 

Ce tableau montre l a  fa ib lesse 'des  tout p e t i t s  pr6,s ( -  L? 0,s 

Autre perspective intéressante,  l a  p6riode d 'a t t r ibu t ion  des 
million) c o m  des prEts importants (+ de 3 mill ions).  

pr6ts. Entre 1970 e t  1975 n0u.s relevons 9 emprunteurs, de 1975 il 1978 ce 
ch i f f re  passe a 13 e t  i l . r e s t e  l e  meme de 1978 a 1981. 

ploitants envisageaient des demandes de  prets. Les probl&nes de reforme fon- 
c iere  aussi bien que la  tournure pr ise  p a r  l a  s i tuat ion polit ique generale 
du  Terr i toire  e t a i e n t  l a  raison donnee en general, mais quelques exploitants 
mettaient en cause l a  par t ia l . i te  d'une des principales societes parapubliques 
( l a  SICNC), plus rares  e ta ien t  ceux q u i  bvoquaient des prsts trop eleves en 
t aux  d ' i n t é r 6 t ,  ou de trop courte duree. En ce q u i  concerne l a  duree des 
prbts, 11 exploi tants  disposaient de pr6ts d'une duree de 5 arls, 17 autres 
jouissaient de  pr8ts d e  5 8 10 ans e t  seulement 7 exploitants de prEts su- 
perieurs a 10 ans.  

I 1  e s t  &vident que l'approche du fonctionnement géneral du s y s t h e  
de pret e s t  d'une f i a b i l i t e  variable au niveau de l ' information recue i l l i e  
compte tenu de l a  réticence de nombreuses personnes a aborder dans l e  detai l  
e t  avec precision ce domaine. Aussi avons-nous procede a l 'analyse des 

Notons que lors  de nos passages d ' e n q u b  en 1982, tres peu d ' ex -  
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dossiers de demandes de prgts deposfis aupres des Services Ruraux qui sont. 
appeles a donner u n  avis technique compte tenu des caractwist iques des 
exploi ta t ions,  Nous avons procede a 1 'analyse de ces donnees P O U P  la  vi;.gioti 

Nord. 
Au niveau de la  repartition globale nous avons les demandeut*s re- 

groupes ainsi  : 

Ouaco 7 I Ouegoa 2 
Gomen 2 
Voh Teniala 3 5 1 Pouebo 

(1) dont 1 groupement t r ibal  d 'exploi tants .  

Tableau 59. - Dossiers demandeurs de p_8tsI  -- 

Ce tableau t radui t  sans equijpque la  ligne de partage regionale 
en t re  zone d'agriculbwe bén6ficiant d ' u n  dynanlisme plus ou moins sensible 
e t  zones agricol es tradit ionnel 1 es.  Les ccniniunes de Ouegoa-Pouébo-Poum 

Gomen-Ouaco-Thal a e s t  cel l e  qui 
pl oi t a n  ts. 

On note 10 absenteistes,  4 a c t i v i t é s  secondaires e t  13 ac t iv i tés  
principales parmi l e s  detnandeurs. Pour les  autres  c r i t6 re  interessants nous 
avons 1 es réparti  tions sui vantes : 
Montant des prets 
+ de 10 millions : 1 à Ouaco. Nouvel exploitant de 463 ha e t  moins de 40 ans 

ressortent de c e t t e  derniere catégorie, au contraire,  l a  zone Koumac.. 
tradui t. 1 e niei 11 eut. dynamisme des cx- 

d'age. 
l'lions ; 5 d o n t  4 à Ouaco. Nouveaux exploitants d e  483,835, 345 

e t  1400 ha ,  de moins de 50 ans. 
1 ii Koumac, a c t i v i t e  secondaire, 233 ha,  e t  moins dc 50 m s .  

210 ha,  dont 2 de plus de. 50 ans .  
2 à Koumac dont un  absenteiste e t  de plus de 60 ans, 3671. 
et 212 ha.  
1 à Ouaco 
1 d Ouégoa, absentéistc de 204 ha .  
1 à Voh-Tt?i"a. 

l ions : dont 4 à Gcmen, tiEs dans l a  région, de 689, 185, 106 e t  

d e  3 à 10 m 

de 1 a 3 mi 
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Pour l e s  p r e t s  demandes i n f e r i e u r s  a 1 m i l l i o n ,  nous avons en 
a c t l v i t e  secondaire,  deux e x p l o i t a n t s  a TCmala, 2 a Poum don t  un clidincur 

avec 27 ha, e t  1 a Ouegoa avec 3 ha, 
Koumac : 2 dont  1 en a c t i v i t e  secondaire 
Temala : 2 dont  1 en a c t i  v i  t e  secondaire 
Poum : 2 dont  1 en a c t i v i t e  secondaire e t  l in chômeur 
Ouegoa : 1 r a p a t r i é  du Vanuatu avec 3 ha 
Ouaco : 1 e x p l o i t a n t  avec 330 ha 
Gonizn : 2 en a c t i v i t t !  p r i n c i p a l e  avec 121 e t  160 ha. 

C e t t e  r a p i d e  Bnumération a l e  m é r i t e  de mon t re r  l e s  l i m i t e s  du 
s e u i l  q u ' a  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  nous avons evoque dans l e s  d6veloppements 
a n t e r i e u r s .  

10 X (49 recenses) o n t  s o u s c r i t  des p r h t s .  Ces p r e t s  s ' a d r e s s e n t  souvent 3 
des p r o p r i e t a i r e s  nouveaux d i s p o s a n t  de sur faces  impor tan tes  (t de 200 ha) 
ayant  un m a t e r i e l  a g r i c o l e  e t  dcs techniques de mise  en  v a l e u r  q u i  e x p l i -  
quent  l e u r s  bons r é s u l  t a t s  d'ensenible. Quelques e x p l o i t a n t s  n a t i f s  de l a  
r e g i o n  peuvent seulement se comparer 3 eux. A c ô t é  de ce "haut de garmiel' 
d ' e x p l o i t a n t s  assez jeunes, g~ographiqireniet i t  concent res  s u r  Ouaco., Gomen 
e t  quelques e x p l o i  t a n t s  a Tfimala e t  Koumac, on t r o u v e  une s t r a t e  i n t e r n l e t l i a i r e  
E l l e  e s t  p l u s  "no rd i s te " ,  un peu p l u s  dgée, souvent a y a n t  des revenus non 
a g r i c o l e s ,  des e x p l o i t a t i o n s  p l u s  proches de 200 ha. E n s u i t e  on t rouve  des 
e x p l o i  t a n t s  p l u s  t r a d i  t i o n n c l s ,  mais p a r f o i s  dynamique, mais aux su r faces  
moins amenagées, aux e x p l o i t a t i o n s  moins equipees. i l s  s o n t  moins o u v e r t s  
ai l  systeme des p r ê t s ,  p l u s  p rudents  s u r  l e u r  engagement a g r i c o l e  dans l e  
fu tur ,  moi ns sens ib les  ou i n fo rmés  aux techniques nouvel  1 es. 

D e r n i e r  problEme fi evoquer, l e s  a t t r i b u t i o n s  de subvent ions du  
type  F . E . D .  pour  a m e l i o r a t i o n  h y d r a u l i q u e  ou pour r e a l  i s a t i o n  de c lo i sonne-  
nient. Les enquêtes nous i n d i q u e n t  que 45 e x p l o i t a n t s  n ' o n t  pas demandé l e  
b€?né f i ce  de ces subvent ions,  mais 17 l ' o n t  obtenu pour  des t ravaux  t i y d r a u l i -  
ques e t  19 e x p l o i t a n t s  pour l a  mise en  p lace  de b a r r i E r e s  pour  c r e e r  des 
p6turages ané1 i o r 6 s .  

C e t t e  r e l a t i v e  a t o n i e  que nous venons de c o n s t a t e r  d o i t  neanmoins 
ê t r e  temper& au niveau du  f u t u r  proche par l e s  i n t e n t i o n s  de developpcment 
que nous avons r e l e v e  auprEs des c x p l o i t a n t s  l o r s  de nos e n t r e t i e n s  e t  qu i  
se d 6 f i n i s s e n t  a i n s i  : 

Sur un e f f e c t i f  des p r o p r i é t a i r e s  impor tan ts  (564)  nioins (ie 

I 
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__--.II I___--cII__,_____I _-__ --_-A -- 
Intention de d6voloppement 

Developpcment des act ivl t f is  

(vol a i  11 e ,  porc, chevre) 

des exploitations 
lll_ -- -- 

II d u  p e t i t  elevage 

el  wage bovl  n Il 

II productions agricol e s  
II amelioration des techniques 

Transforriiation de 1 'exploi ta t ion (toiirisnie 
lotissement r e s iden t i e l ,  e t c . .  .>  

_-II__________________---.----.---_.I-- ~ 

-CI---- 

(ombre 
j 'exploi tants  (1) 

Tableau C O .  - 
( 1 )  certains exploitants peuvent cnvisaqer plusieurs types de d6veloppcment. 

Si l es  constats postulent actiielleiiient une s i tua t ion  souvent mé- 
diocre ou mairvaise porir beaucoup d'cxploi t ac t s  d u  Nord, l e s  intentions en- 
reg is t rées  traduisent une pr i se  de conscience posi t ive poten t ie l le  si quel- 
ques hypotheques actuel les  sont levées ou éc l a i r c i e s .  L'amelioration p a r  
prêts ,  aides techniques, acqirisi tion de mater ie l ,  permettra seule  line subs- 
t an t i e l  l e  ameliorations de l a  s i tua t ion  moyenne de beaucoup d 'explo i ta t ions .  
Le Nord calédonien ne conimcnce q u ' a  émerger de ses conceptions e t  s t ructures  
tradit ionnelles a u  niveau d e  1'6levage. Trop de s ta t ions encore n ' o f f r en t  
A leur troupeau que des "p5turages naturels" souvent proches d e  l ' é t a t  de 
brousse. Les ef for t s  en t repr i s  ces dernières annees ont porté sur llamé- 
1 io ra t ion  des pâturages par débroussage, consti tution de "runs" (pdturages) 
amé1 iorés  p a r  1 ' introduction de fourrages nouveaux. Des prets e t  des aides 
techniques ( p a r  l a  SEDERCAL) ont é té  concentrés c e t  e f f e t .  Peut-on d i r e  
que jusqu ' ic i  l e s  progrès soient  s ign i f i ca t i f s  ? 

-, I surface I Nombre d 'exploi tants  I 

Tableau 61. - Importance des défrichements ___ -_---___ 

Pour l a  region Nord, on a l e s  r é su l t a t s  d'enquêtes suivants qui 
montrent les l imites de ces progres au stade actuel o r  l ' aven i r  de l ' f i le-  
vage passe pa r  l e  progres technique a r e a l i s e r .  Actuellement l a  production 
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c 

de viande selon les  methodes t radi t ionnel les  donne d 'apres  les  spécia1is.- 
tes 7 kg a l ' h e c t a r e ,  Mais avec l e s  methodes d'elevage intensif  on a t t e i n t  
l es  60 kg /hectare ! (1) .  

O 

O 0  

N . ß .  : Le tableau qui suit s ' e f f o r c e  de recapituler au niveau de 1'Echantilloii 
6 t u d i é  1 'ensemble des observations importantes recueil 1 í e s  sur les  
exploitations.  Ce tableau met en systEnie ordonné l e s  informations 
suivantes : Exploitants Jeunes e t  Agés, Activité principale ou secon- 
daire ,  Surface ( p a r  tranche) des exploitations,  

Le tableau montre que l e  groupe des exploitants en a c t i v i t e  secon- 
daire  réa l i se  en ce q u i  concerne les revenus nioyens de meil?eures per- 
formances que l e  groupe des exploitants en activiti3 pr!:scipale. 

jusqu ' ic i  a u x  exploitants en activi  t e  secondaire mais dynamiques d'ob-  

t e n i r  de bons r é s u l t a t s  globaux avec u n  investissement l imité en temps 
de t r a v a i l ,  Les a c t i v i t é s  agro-pastorales s e  s i f f i sa ien t -e l les  d'une 
a c t i v i t é  secondaire de l a  p a r t  de l ' explo i tan t  ? 

O n  peut s ' in terroger  sur l a  performance a ins i  réalisi3e q u i  a pcrniis 

4 

---- ~ -_-- ---- 
(1 )  c f .  La these de P .  LAPLAGNE : "1 'élevage bovin : un espoir pour la  

Nouvelle-Calédonie ?"1902. Ronéo, 112 pages + annexes. Service du Plan. 
Nouniéa . 

L 
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SECTIO11 V I .  - REFLEXIONS SUR L E  VECU SOCIAI. DU Cl1l.IEII COLON DU NORD _. - - - - - -_- -- -II_-- ________________I____.__ ~ 

I l  e s t  toujours dél icat  d'avancer des idées sur ' la  condiLion 
sociale de grciupes humains e t  l a  façon d o n t  ses groupes O n t  conscicncc 
de leur propre place. Aussi ne produirons nous pas ici ilne théorie socia- 
l e  sur les  colons du  Nord, nous nous contenterons de signaler des repères 
s ign i f ica t i f s  obtenus lors de nos passages e t  souvent explici tes pour  
une analyse plus génerale, de l a  cotiditiori des individus en gene ra l .  

5 .1 .  - L ' é t a t  de colon __I_-.- -.----- 

Dans l e  Nord comiie dans d'autres regions de Nouvelle-Calédonie, 
ê t re  colon e s t  d ' abord  u n  " é t a t "  ( e t  non pas utle "situation" à significa- 
tion monétaire ! ) .  Le nlot "colon e s t  souvent mal perçu u t  mal compris, 
au nmins pour l e  visi teur métropolitain par exemple, ou l e  citadin de 
passdye d a n s  ces régions. En Nouvelle-Calédonie, l e  n l o t  colon ouvre une 
s@rie  de connotations, re  evdnt souvent du "non dit" social e t  interes- 
santes a ce t i t r e .  
que diachronique (ou historique),  l e  colon e s t  u n  des personnages c lés ,  u n  
pivot du theâtre historique social du Terr i toire .  En e f f e t ,  devenir colon 
a é t6  une possibi l i té  offer te  à l a  quasi t o t a l i t e  des groupes humains,  
scciaux e t  professionnels q u i  ont aboutis en Nouvel le-Caledonie. Ainsi l e s  
homnes des metiers de la mer, c'est-il-dire les  marins,  l es  baleiniers,  l e s  
santal iers ,  l es  pecheurs (de perle, de troca, de nacre, de poissons pour 
fumer, at. trepang) ont donne apres fixation 5 t e r r e ,  abandon ou adaptation 
de leur métier i n i t i a l ,  de nombreux colons q u i  tout  en assurant une mise 
en valeur rurale o n t  maintenu ou adopte une a c t i v i t é  l i &  à la  iner. Tels 
furent l e s  colons p6chetri-s du Nord c t  de Poum, les  l'faiseurs de coprah", 
les t r a f iquan t s  qui ouvrirent comptoirs sur leur proprifités. 1.n mine four- 
nira aussi u n  contingent notoire de colons, comnn, l e  cormierce e t  l es  m i -  
lieux d 'a f fa i res .  Mais c ' e s t  surtout l 'adminis t ra t im q u i  directement ( p a r  
l e  pénitentiaire) ou indirectement (pa r  ses propres agects) étendra largc- 
nient l a  cohorte des colons locaux. 

Le bagne va donner au  colonat l e  for t  contingent des "concession- 
naircs", c 'cst-d--dire des libfires de bonne conduite, jugés dignes d'obtenii. 

Si on se place dans  ilne analyse en terme de sémanti- 

I 
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u n  lopin de t e r r e  leur perniettant de renouer avec une vie respectable e t  
.d'assurer l e u r  "rachat". 

par rencontre d'une bme soeur, choiss i ren t  de se f a i r e  oublier en adopta!it 
l e  métier de colon. 

Des l iberes ,  volontairement, s o i t  p a r  go f t ,  s o i t  par hasard, ou 

A cbté  de c e t t e  c l i e n t e l e  plus ou n m i n s  aventuriêre e t  f rus t e  
souvent, des fonctionnaires ou mi1 i t a i r e s  ohtenant l eu r  "peritiission" de 
congé, bénëficierent d ' a t t r i bu t ion  foncieres qui les traiisforrliercnt en 
colon.Enfin "1 'establishment" de NoumGa, souvent d 'o r ig ine  cosmopolite 
se pla i ra  à avoir des propriétés p l u s  ou nmins importantes qu i  serviront 
de thébaïdes, d e  lieux de r e t r a i t e ,  mais souvent seront aussi rigoureuse- 
ment mises en valeur par u n  p ropr ie ta i re  q u i  par g o û t  coinme p a r  i n l é r 6 t  
aimait l a  t e r r e  e t  son rapport l u c r a t i f .  

Ainsi, l e  cosmos social  Calédonien va S C  trouver o r c h e s t r é  par sa  
s i tua t ion  par rapport 5 l a  t e r r e  e t  l ' é t a t  colon pour beaucoup s igni f ie ra  
trouver une au t re  na ture, une quasi nouvel 1 e ví rgi  ii-i t é  social e ,  compte tenu 
des nécessi tés de 1 'époque. Pour d 'au t res , i l  l eur  permettra d'assumer 1el.rrs 
goûts, l e u r  amat.eurisme a ins i  qu'on l e  v i t  pour des f i l s  de faniilles p l u s  
ou moins fortunés qui vinrent jouer avec p lu ;  ou moins de succès au "gentle- 
man-farmer". 

Dans l a  France Australe calédonienne, décrdtée colonie de peuple- 
ment, "être colon'' pris l e  sens d ' ê t r e  un  nouveau citoyen pleinenient péren- 
nisé.  Pour l e s  plus humbles, les p l u s  nombreux, ê t re  colon c ' é t a i t  ê t r e  
nienibre d '  une nouvel l e  c i  toyenncté s '  integrant dans  une nouvel l e  société .  
Cet é t a t  de colon a é té  v k u  par beaucoup, d'abord comme u n  é t a t  de rédemp- 
t ion e t  de  renaissance soc ia le  effaçant officiellnnient u n  passé lourd e t  
perniettant par l a  propriété fonciere,' 1 'enrichissement moral e t  matériel ' 

qu ' e l l e  supposait, l 'accession a une nouvelle d ign i t é .  Celle-ci s ' i n s é r a i t  
dans une quasi ou pseudo "nouvelle societe coloniale" qui va a t t i r e r  des 
individus hétérogènes, cosnlopol i tes ,  souvent horilnies d'expérience e t  u n  tan- 
t i n c t  aventuriers p a r  g o f t s  e t  obl igat ions.  

5 .2 .  - Dans tin Darfun d'aventure . . . 

On ne comprendrait rien ä l a  psychologie des geiis dir Nord en par- 
t i c u l i e r ,  si on ne prenait pas en conipte ce qu'a été i l  y a tout juste u n  
s i èc l e  l a  r é a l i t é  de la vie  quotidienne e t  l a  densité huniaine de cer ta ins  

I I 
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Al de ses acteurs.  Recrhns d ' abord  u n  Nord qui constitue u n  quasi archipel, 
inter ieur  a l a  Nouvelle-Cai&donie e t  r e l i 6  principalement p a r  voie mari t i -  
me ( l e  tour de cbte) a Noi" ou a u x  autres  centres de brousse. UI; Nord, 
lu i -mhe fractionne quasiment en !les du f a i t  du r e l i e f ,  de l'absence de 
voies de communications pernianentes : Témala, charnière entre le  Nord e t  
l a  region de Voh ne sera colonisée p a r  l e s  colons Fei l le t  venus de Voh que 
vers 1900, d 'autre F e i l l e t  (venus du ßerry) i ront  ins ta l le r  leur  ac t iv i té  
à Gomen ( l e s  Clavier, Gaudry, Fournier, P e t i t ,  e t c , . . ) .  Déjà, i l s  trouve- 
ront à Gonien des mineurs d u  cuivre (Lepigeon), des pêcheurs de troca,  des 

"saigneurs"de banians (arbre qui f u t  exploité u n  temps p o u r  son l a i t  u t i l i -  
sé cornme caoutchouc) 2cliappés ou 1 ibérés du bagne, des éleveurs cosniopol i -  
tes  d:! Ouaco. 

A Gomen, cohabi tent l e  discret  Lebreton ancien secrétaire  d u  blinis- 
t r e  de l a  Guerrt? e t  futur Président de la Rt?pirblique Mac blahon ( e t  d o n t  on 
garde eticcre I C  souvenir de la bibliothèque ainenée de Paris) l e  marquis de 
Suire ,  f i l s  de famille en rupture de manoir. e t  qui se v i t  a t t r ibuer  l'anibi-. 
gu t i t r e  de "Marquis de la  bi t te" .  I 1  y a aussi Lepigeon venir conime chercheur 
d ' o r  d'Austral i e  e t  q u i  ne trouvera que du crrivrc à Kouniac . 

Kouniac n ' e s t  qu'une étape r e l a i s  avec quelques anciennes e t  obscu- 
res fantillesdejà en voie de métissage (Colleux, Boudoubc) e t  l a  future quasi 

sacienne avec son f r è r e ,  deviendra u n  sculpteur réputé. Quelques grands pro- 
pr ié ta i res  plus ou moins absentéistes y passent rarement ( B r u n  e t  King) .  A u  
Nord de Koumac, on trouve la Tiébaghi qui a p a r t i r  de 1900 va développer 
une active exploitation d u  chrome avec sa  main-d'oeuvre asiatique (vil lage 
javanais de Tiebaghi), Italienne plus tard.  C h a g r i n  plus au Nord e t  l es  
mines de Poum (cobal t )  havre de p a i x  pour  l e s  échappes de la  pénitentiaire 
e t  les  l ibérés .  E t  de  Koumac jusqu'à Poum, u n  no nian's land peuple de quel- 
ques isolés ,  souvent farouches e t  quasi misérables à Malabout,Golonne ( l e s  
f reres  Vilotte,y vécurent de façon s p a r t i a t e ) ,  g a g n a n t  qirelquc atyent f ra i s  
des coupes de b o i s  pour les mines, de pêche en baie de Olane, de chasse 
v.ers les tiarlts de Arama, de capture de batail  ensauvagé.. . 

coprah, du troca, de l a  bêche de mer, de l 'élevage de porcs e t  d e  la  cons- 
t ruc tion de bateaux côt iers .  Quelques\ f i  gures hautes en cou1 eur y prosperent 

1 plus ou mo.ins aventureusement c t  largement. Ainsi la quasi colonie créee 
p a r  les  Williams-Winchester, à l ' î l o t  t4ouac où i l s  étaient p k s e n t s  a v a n t  
1 I instal  l a t  3 n  de la  France. D'origine anglo-australienne, e t  charpentiers 
de marine de c0nd.i t ion,  ces Protestants rigoureux prirent fermnes metisses 

" t r ibu niultiracia1e"dcs k ï s s  dont u n  des ancëtres chassé de sa patr ie  A l -  

- 

Pouiii, à l'époque exploite quelques nines mais v i t  de la pikhe, du 

9 . h  
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à Mare où e l l e s  etaient elevees par les tlissionnaires Anglicans . . , Ces 
binions donneront des familles fécondes e t  on y gardera jusqu'à nos jours 
l 'habitude de donner des prénoms anglo-saxon arrx enfants,  de fa i re  l e  pud- 
d i n g  les  jours de fdte. 

Les \.Ji 11 iams-Winchester devinrent pêcheurs , colons , niari tis de ca- 
botage, commerçants, interpretes ( i l s  parlaient l 'Anglais, Le Biche !.a Llar, 
les  langues de Belep e t  des Nsnemas de Poum). A côté de  ces quasi nobliaux 
d u  colonst, vivaient des individus parfois plus f o r t s  en couleurs contras- 
tées : descendants d'Arabes l ibérés  de ßelep, Chinois venus fa i re  (lu t ré -  
pang ou d u  mouton à ßoat-Pass (Otchine), du cormierce de coprah (Ali Long) 
e t  d 'autres  métiers (Ha Ho pour l e  porc). Quelques scandinaves hantent l a  
région ( S t u a r t ,  Peterscn a l ' î l e  Pot t  (ßelep) o0 son g c " i  Flortensen vient 
dra l e  rejoindre pour fa i re  de 1 'élevage, t o u t  en prenant la précaution 
d '  amener son pi ano de Suède ! ) . De nombveux Errropéens aux  or fg i  nes i ncer- 
taines vivent d a n s  l a  baie de Pouni connne pêcheurs (Vincent, Frachisse, 
Duhamel ) , certains on t  u n  pass6 légendaire (Canaldo qtri après u n  duel 
nietirtrier a Fidji d u t  changer de nom e t  abandonner son é t a t  de capitaine 
de navire),  des feninies Européennes y apparaissent aussi e t  l ' é t a t  c i v i l  de 
1 'époque a t t e s t e  au registre dcs naissances, des nombreuses unions  l ib res  
nomades qui supposent u n  cer ta in  laxisme des moeurs locales .. , 

I'n f i l s  de faniille venu de La Réunion, T u r p i n  de Morel (1) ,  y 
sévi t  aussi en inculquant à sa popinee (fermie autochtorie) des discours 
grivois qu 'e l le  r é c i t a i t  ingénuement aux rares o f f i c i e l s  de passage.. . 

Pensons au "trésor de Boat-Pass", une marmi te remplie de pi6ccs 
d'o). cnterréc a u  pied d ' u n  cocotier.  Elle valut 3 son proprietaire (Féreol , 
un l ibéré)  une mort jugée suspecte ; e l l e  a provoqué depuis des decennies 
des recherches art isanales discrètes e t  vaines ... ? I'cnsons 3 ßaaba e t  son 
infernale chaudih-e a fabriquer de la  c,wde de coprah e t  o0 s'abimèrent de 
ncmbreuses mains. Pensons a u x  troupeaux de bovins dc! la  Maison ßallande 
mis sur l ' î l e  de h a b a  e t  sur ce l le  de Balabio. ßovins qui s ' y  ensauvageaient 
en par t ie  e t  don t  certains él6rwnts à nwrec basse pr i rent  l 'habitude de mi- 
grations vers la  Grande Terre . . . souche des p e t i t s  troupeaux sauvages q u i  
tiantfircnt longtemps le  Diahot e t  Aranla. 

f in  d u  s ièc le .  Du village d'Arania, la distance e t a i t  courte en longeant la  
cate pour arr iver  arrx mines de P i l o u  c t  Ao oir d e b u t a  l 'aventure du criivrc. 
Pilou mine de cuivre qui porta de fabrrlcuscs proniesses, prodqrra 
t i o n  de Port-Pilou, d'une voie de décauville, d ' m e  barrage pour 

Face A l ' î l e  (le Balabio, Arama tr ibu deciméc p a r  l a  peste vers la  

a crea- 
'eau. 

- - ~ - -  
(1)  Lire les  interessants souvenirs de Turpin de Morel : "Le Nord 

, Etudes niélanésiennes no  10-11 de 1956-57. "m. 
Souvcnits, in 
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Pilou oil dans l e  cadre de "contrats de chair  humaine'' furent amenés des 
dizaines de condamnés qui aprGs une rude journee de travail  y é t a i e n t  
(dit-on ? )  enchatnés l e  so i r  dans les  geôles t a i l l e e s  dans l a  co l l ine  
g r i l l é e  p a r  l e  s o l e i l .  Pilou, Balaguet, Noet, Javel, Forêt d'Ouiie, l a  Roche 
h u p r a t  lieux-di t qui après 1 ' a r r ê t  de 1 ' a c t i v i t é  miniere consti tuerent une 
sor te  de vaste no man's l a n d  entre  la  t r i b u  d'Arama e t  l e s  marais du Dianot. 
En e f f e t ,  des nuées de moustiques obligèrent jusqu'à 1 ' introduction d u  
poisson t i l a p i a s ,  dans l e s  diverticules d u  Diahot, les  rares  voyageurs 
curieux ou les  chasseurs ci ?orter au visage e t  ~ I J X  ritains des t o i l e s  g r i l -  
lagées de protection . . .  Seules les  grandes familles des Napoléon e t  des 
Song se disputèreIIt longtemps les locations oit concessions de c e t t e  hos- 
t i l e  contrée. 

E n f i n ,  l e s  bouches du Diahot, seul flcuve notable e t  por'.ew 
d u  rêve calédonien avec la  création d a n s  l e s  années 1870 d u  "coinntissa- 
t-iat de l ' o r ' '  d a n s  l e  Diahot  avec siège i Ouégoa. Ouégoa q u i  f u t  u n  temps 
avec son avant-port et. sa fonderie de Pam une sorte de Far-West "caldoche" 
oir accoururent des chercheurs d ' o r  professionnels venus d'Austral i e ,  voire 
de Californie e t  a t t i r é s  p a r  l e  mirage de Fern-Hill où l ' on  o u v r i t  la pre- 
mière mine d ' o r  . Ouégoa où l 'on a u r a i t  pu j u s q u ' à  i l  y il peu, jouer les  
Dalton chez les  Apaches ! Ouégoa longtemps obnubilée pa r  sa péni tent ia i re ,  
ses Arabes redoutes, ses "concessionnaires" q u i  s '  incrustèrent dans l e  
paysage grcice a de nombreuses unions mixtes avec les  autochtones. E t  p u i s ,  
l e  Col d'Amos franchi ( l a  route permanente d'accPs ne f u t  créée qu'en 
1948), voic 
de l a  prise 
f l  i J entre 
d ' o r  ( u n  f i  
fonderie. N 

la cate  Est avec Ualade-Pouebo. Premiers l ieux e t  h a u t s  lieux 
de possession, de l a  presence missionnaire, des premiers con- 
Européens e t  Mélangsiens. Pensons ic i  aussi à 1 'éphémere mine 
on p lu ta t )  de Galarino, au projet  avorte de port  Tao e t  d'une 
oublions pas ,  bien que cela  s o i t  plus proche de nous, la  fa- 

3 

mille Janisel ,  dont l e  pere ex employe des Chemin de Fer en France, poussé 
dans  l e  Pacifique p a r  I C  mirage colonial m i t  en valeur des riziGres labour6es 
p a r  des charrues mues par traction électr ique ! Coinble du phantasme exotisme, 
l a  niaison familiale (aujourd'hui t4airic de la  Corrmune) des Janiscl  f u t  
construite selon l e  plan d'une gare de chemin de fe r  français ! 

locales ,  de. personnalites pittoresques que doi t  se l i r e  l a  psychologie so- 
c i a l e  actuel le  de la  region, car  on l e  constatera, l e  ilord c ' e s t  d ' a b o r d  
u n  cimetiere de projets ,  d'esperances, d ' i l lus ions ,  d ' e f f o r t s  vains, e t  

C'est  (? p a r t i r  de c e t t e  col lect ion de f a i t s  e t  de p e t i t e s  histoires 
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de souffrances aux l imites  de l'humain parfois .  On ne peut oublier aussi 
l e s  dizaines de tombes anonymes de Teoudie (Gomen), Kournac, l e s  tombes 
i so lées  des Japonais de ßoat-Pass, l es  tombes de Ouegoa ou Pouébo avec 
1 eur nonibreux inconnus venus niourai r 1 A ,  échouer sans espoir de pé1 e r i  nage 
des leurs  . . .  

t radf t ion  ora le ,  la réal i t é  d 'antan devient niythc- e t  ce. fa i san t  se prépare 
i5 mourir bientôt définitivement à l a  mémoire h is tor i san te  des honwnes, qu'est  
f a i t e  l a  mémoire co l lec t ive  des Nordistes. Eux auss i ,  i l s  entretiennent 

discri?temeait peut-etre, car  i l s  sont pudiques, leurs  t radi  t ions,  l eurs  visions 
de  1 '6popi.e des ancêtres fondateurs, l e  souvenir des mis&tcs famil ia les  ou 
col 1 ec ti ves subies,  

C 'es t  de toute c e t t e  r é a l i t é ,  menie s i  aujourd'hui, comnie toute 

5 . 3 .  Le Nord d u  temps a r r ê t é  _------ __._ 

Qu'est l a  t e r r e  pour eux ? Ces arpents d e  niaoul is ,  de co l l ines  

C 'es t  leur  matrice, l e  l i eu  de rencontre d ' u n  destin souvent 
sPches,de b o r d s  de mci. à niangrove, de vallée éti-oites aux l i t s  cail louteux ? 

iniposé , d '  une espérance deçue, e t  CI' une acceptat.ion pl us O V  moins rés i  - 
gnée. La t e r r e  e s t  leur  h i s t o i r e ,  leur horizon, l a  dimension qui leur  f u t  
consentie,  Largement méti sées ,  1 ongtemps niargi na1 isées  , souvent paupéri sées, 
l e s  familles de colons du IJord n n t  vécu jirsqu'aux annees 60 dans u n e  so r t e  
de ghetto géographique OLI l a  fa ib le  scolarisation reçue ne permettait p a s  
une évasion fac i le  (nous avons relevé 30 % d'analphabetes ou quasi anal- 
phabètes chez l e s  Européens de  Kaala-Gomen (de p l u s  de 14 ans) l o r s  di l  dé- 
nombrement de 1974. Longt-emps 1 ' espace é tan t  ouvert voire vi de, 1 e col onat 
d u  Nord a lentement g l i s se  dans l a  f a c i l i t é ,  l e  conservatisnie, l a  routine 
d'une so r t e  d t  rêve na tu ra l i s t e  a n P t é ,  se s i t i s f a i s a n t  de lui-même, s i tua-  
t ion d'autant plus f ac i l e  que beaucoup de colons Ptaient d 'origines plus que 
niodest;es:le sens de  l 'ambition sociale ,  du confort, de l a  possession de biens 
matPriels,  des tionneurks ne f i t  pas p a r t . i e  prenante des c r i  teres sociaux 
en vogue dans ce milieu f rus t e .  Seuls luxes, l a  possession d'arnies de chasse 
(par fo is  des col lect ions)  ou de bateau de pEr!ie, ou de chevaux de course... Plus 
tard de t racteurs  sur-puissants e t  sor tes  d e  gros jouets coGteux.. .DI?II  t1t.ilisés. 

pures professionnelles p l u s  ou moins lo,igues 
ceux que nous connaissons parmi l e s  vieux, come a l a  plonge air troca ou 

/ 

D'ailleurs beaucoup de  coloris p'o;?t é t é  colons qu'apres des cou- 
l a  mione pour la niajorité de 
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a l a  pêche.  apri.^ c e t t e  In i t ia t ion  rude, conipte tenu des conditions de l ' é -  
poque, l e  jebr,e colon ava i t  accompli avec plus ou moins de succes l e s  r i t e s  
d ' i n i t i a t i o n  e t  de passage à l a  r é a l i t é  d u  inonde. Cela l e  confortait  souvent 

La familì2 sovvent nombreuse 1 'y  a t t enda i t ,  l e  rythme de vie traditionnel 
e t  simp16 de l a  s t a t ion  l e  r ep rena i t . ( l ) .  Q u ' i l  é t a i t  bon quand même d ' ê t r e  
f i l s  d'une s ta t ion  de Poum ou de Ouégoa ! La chasse, l a  pêche, l a  recherche 
des crabes, 1 es condui tes  de bé t a i  1 , 1 e s  repas d '  ami s souvent pan tagruél iques , 
l e  dressage des chevaux cnsauvagës rawenes d u  haut-Diahot ! , , . N'y avai t - i l  
pas  de quoi occuper son iiortnie avec densité ? E t  puis de temps en temps une 
virée au folklorique bal de Oufigoa ou "indigènes e t  blancs" se retrouvaient 
pour danser, l e s  premiers regardant l e s  seconds pcndàiit longtemps .. . , puis 
a l a  so r t i e  souvent l a  bonne bagarre pour tine t ê t e  de bétai l  disparue pour 
laquelle on demandait des colliptes a un  voisin inamical, u n  manque "d'égards" 
à l a  cavalière d u  s o i r ,  où une v i e i l l e  ja lousie  . . .  

r i  tue l le  entre autochtones e t  Européens, souvent après boire, l ' a r r ivée  des 
notables, maires, chefs de t r ibus,  voit:e de l ' un i t é  des 2 gendarmes locaux 
venus pour calmer l e s  espr i t s .  .. e t  r é t a b l i r  l 'ordre  républicain., , 

des unions durables. Souvent "on démarrait 5 l a  co l le  come a l a  saison des 
gommes" en se mettant en concubinage avec une voisine, une parente plus ou 
moins lointaine,  une "popinee ( f i l l e )  de t.;*ibu". Si la  famille é t a i t  nom- 
breuse, l a  propriéte exiglle, on s'cfforcait par re la t ion avec u n  notable 
de Nouméa où  u n  Conseiller Général d 'obtenir  une concession, ou des locations 
intéressantes. Cela é t a i t  fac i le  aux enfants d u  pays qui longtemps bénefi- 
c iè rcn t  des fameux "25 corme enfant 411 p : y s  -$ 175 de niise en valeur" ( i l  
s ' a g i t  d'hectares sous-entendus). O n  c~!~!3::t*tli:jai t sur l a  concession une mai- 
son de tôle  ondulée ou une case en torchis f a p n  ciiropfienne. Pres d ' u n  
creek permanent on p lan ta i t  u n  potagcr ,  (i:;: ts rcs ,  dcs ignames, quelques 
bananiers. La chasse regul iErenrent donriai t cochons sauvages, roussettes, 
cer fs ,  cht?vres ensauvagéas. Les creek; parfois abondaient en crevettes e t  
s i  on é t a i t  proche de l a  mer, " u n  coup de pêche'' ainfiliorait l ' o rd ina i re .  
Question f a i r e  va lo i r  de l a  s ta t ion ,  s'i on ava i t  des écononlies on achetai t  
u n  troupeau. Sinon, on a l l a i t  t r ava i l l e r  quelques temps a Koumac ou "sur 
mines" pour se consti tuer u n  magot pow démarrer. Jusqii'en 1940 voire 1960, 
dans certaines zones d u  Nord, peu ou pas de barrieres ; quand aux soins d u  

- pour rs\)pnir avec allégresse dans  l a  propriété paternelle, l a  station-cocon. 

E t  puis i l  y ava i t  a:issi " la  ponce" ( l a  bagarre) plus ou moins 

Arri vé enfin,  après l e  temps des anlours bui ssonrii ères ,  1 e temps 

-_ -. 

(1 )  Les ouvrages de Georges Baudoux : "Les blancs sont venus" t .  1 e t  2 ,  ou 
celui de J .  Mariotti : ' 'A bord de l ' incertaine' ,  traduisent b i en  ce t te  
douceur créole rustique de la  vie des colons d 'antan. 
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bétail jusqu'à 1 'intt-oduction des tiques p a r  les  niillets de 1 'at-nlee anléricai.- 
ne, l e s  baignades d u  bétail  n 'exis ta ient  pas..  . 

Le troupeau une fo is  constitué é t a i t  souvent laissi. 5 l ' e t a t  de 
nature. Seules opérations a y a n t  une certaine régular i té  : l e  marquage des 
veaux e t  l e  recensement du b é t a i l .  Cela donnait l i e u  ã des réunions des 
membres d'une mêiiie faniille, avec les  stockmen mélanésiens loués à f o r f a i t ,  
amis ou curieux y par t ic ipaient  aussi e t  l e  s o i r  se retrouvaient unis par 
l a  solitlari t é  d u  travail  commun, des émotions vécues istsrisélnent. Car sou- 
veilt l es  tro?JpeaUX s'i!taistÌt cachés défiant les  s o l l i c i t a t i o n s  yjpq caval ìe rs  )-aba- 
teurs q u :  les  poussaient vers les  couloirs d e  c a l i c o t s  aboutissant a u x  paddocks. 

d 'Australie (notons 1 ' introduction dans l e  vocabulaire courant de nombreux 
termes d'élevage a p p o r t P S  P a r  l es  Australiens). Le rabattage prenait des a l -  

lures de traque, de chasse parfois plus ou moins-épiques oil l 'on n'hé-. 
s i t a i t  pas 3 "flinguer à l a  Winchester'' titi vieux taureau r é t i f .  

* lo r s  l e s  "stock\Vhil)s" (f0lEtS) raqeaient les  ' ' chjcnS t)leiic" int,rcduits 

La station a ainsi  créé un cl imat 'spécial  de complicité e t  de 
participation à u n  mode de vie commun, i l  en f u t  de même pour d 'autres  ca- 
tégories de colons plus or ientés  sur les a c t i v i t é s  d e  la mer. Pensons aux 
colonies saisonnières de co1or:s pêcheurs de Balabio, des î l e s  d u  Nord, qui 
se retrouvaient pour  la  plonge au troca, l a  pêche. Communautés humaines 
ét roi  tes  mais hétérogènes, métiers souvent dangereux, bénefices a léatoires  
car plus ou moins la issés  à l a  discrétions des comptoirs coloniaux ins ta l lés  
par les  "grandes boîtes" de commerce ou les  négociants futés.  La mine aussi 
va façonner des milieux humains typiques, so l ida i res ,  egoïstes, ayant leur  
langage d' i n i t i é s ,  la t r a d i  tioii de5 imspec t io?s  héroïques, des bons coups 
e t  des mauvais coups d u  s o r t  , , . des grandes' r i i a i l l e s  bien arrosées. 

les honmes, à les associer,  l e s  sol idar iser  e t  à l e s  amalgamer d a n s  u n  fond 
psychologique commun f a i t  de réserve sinon d ' h o s t i l i  t e  face ã l ' é t ranger ,  
p u i s  de chalzur e t  d 'entraide envers ceux qui e t a i e n t  acceptés. I1  dévelop- 
pe chez beaucoup l e  +goct de l a  polyvalence : "on a f a i t  la plonge", p u i s  
" la  mi ne", puis l e  "stock1' (garde des troupeaux!, p u i s  l e  corrflierce, p u i s  
on e s t  devenu colon-éleveur". . . 

Une famil iar i té  t o u r n a n t  5 l a  conviv! , l i t é  propre à certains 
fronts pionniers f i t  accepter e t  supporter les  contraintes de la s i tua t ion .  
Isolenlent souvent durable des familles, absence d'écoles sauf dans l e s  
centres,  absence de medeci n proche, absence de p i s  t es  permanentes, des truc- 
tions dues aux cyclones, i rrégirl a r i  té  des cours des produi t s  agri col es ,  
incer t i  tude de l'emploi q u i  faute de qualification technique é t a i t  souvent 

Ces différents processus hboutirent dans l e  Nord a u  moins, à mêler 

U 
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u n  emploi de tâcheron, sentiment aussi d ' ê t r e  d i f fe ren t  par l e  mode de 
vie ,  les  habitudes pr ises  pa r  r a p p o r t  a u x  autres  calédoniens,aux 
l a  v i l l e .  

gars de 

5 .4 .  - Le temps rp tou rng  - ~- 

Clais les " é t a t s  de grâce" ne sont que délais  de niatirration, de 
t ransi t ion e t  de préparation 8 de nouvelles dynamiques e t  à des remises 
en cause. C 'es t  au.début de l a  seconde guerre mondiale qu'on peut f a i r e  
débuter l e  d é b u t  de "retournement" de l a  s i tua t ion  d u  Nord. L ' instal la t ion 
en brousse comm2 à Noumë; de nombreux camps mi l i ta i res  ou dépôt de l l a r -  
inée U . S .  va contribuer à l 'ouverture de routes,  dc p is tes ,  d'ah-odrornes. 
L'armée U . S .  va recrrrter de nombreux employés souvent bien rémunérés e t  
q u i  vont découvrir l a  société d'abondance matérielle "niade in U . S . A . " .  
Des contacts amicaux oir sentimentaux s ' é t a b l i r o n t  aussi ,  ouvrant \ e s  ho- 
rizons à de nombreux calédoniens,les amenant ii des 'prises de conscience 
nouvelles, e t  a i n s i  à fotmuler des exigences nouvelles en ce qui concernait 
leur vie ,  leurs  habitudes, leurs désirs .  

A p a r t i r  de 1945, e t  a u  moment oir l a  prospérité apportée p a r  l a  
présence américaine s'estompe, des remises en cause polit iques vont t rans-  
former l e  théâtre jusque-là inamovible du  système colonial .  La suppression 
déf ini t ive d u  régime d'introduction des t rava i l leurs  sous contrats ( d ' o r i -  
gine viet-namienne, indonésienne e t  hébridaise) va enlever au secteur mi- 
nier e t  au  secteur agricole un  contingent important de t ravai l leurs  de qua-  
l i t é  e t  d'un coût minoré. 

En 1947, avec l a  suppression des l o i s  de l ' indigénat  q u i  s ' a p p l i -  
qiraievt aux autochtones Mélanesiens, c ' e s t  l a  remise au  cause de l a  place 
e t  du  rôle des "indig¿%es",jusque-la plus ou moins marginalisés dans  l es  
Réserves ,qui d é b u t e .  

A p a r t i r  de 1953, l 'extension des d r o i t s  poli t iques A tous les  
!!élanésicns,puis 5 p a r t i r  de  1956, l a  mise en pldce d'une Assenibl6e Terri- 
to r ia le  e t  d ' u n  Conseil de Gouvernement autonome qui vont s ' e f forcer  de 
décoloniser les  s t ructures  e t  l es  mentali tes montrent 1 'étenduc des change- 
ments intervenus. 

C 'es t  au niveau des rapports cal6doniens-mélanésiens actrrcl s e t  
surtout futurs que se  s i  tue probablement 1 'aveni t* des s t ructures  agricoles 
d u  Terri toi re .  

Longtemps l e  canaque a é te  u n  acteur 8 la fois  présent e t  occulté 

1 
I -  

= 
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du paysage Calédonien. S i  nous r2sioiss dans l e  cadre régional d u  Nord, on 
p s u t  constater que depuis longtemps u n  processus de métissage 
place. La ra re té  ou 1 'absence des femmes d a n s  l a  société pionnière du Nord 
a ses d é b u t s ,  l e  f a i t  auss i  qu'une par t ie  des colons européens ne pouvait 
guère espérer en trouver facilement a i l l e u r s  vu l a  force d u  r e j e t  de l ' é l é -  
ment pénitentier par l e s  colons l ib res ,  ont obligé les  bagnards l ibérés  e t  
beaucoups de colons, ne serai  t-ce que par l e  caractère marginal  géographique- 
ment de leurs a:tivités, à prcndre partenaire en t r i b u .  Cela explique au-. 
jourd'hui i Poum, Ararna, Ouégoa, Koumac, 1 ' importance du métissage sur plu- 
si  eurs généra t i  ons. 

Mais quelques familles ne se sont jamais métissées( ã Gomen) mais 
siirtout l e  drame du  métissage réside d a n s  l e  f a i t  social indéniable 
q u ' i l  n'a pas  é t é  facilement admis hors du contexte de l a  "brousse pro- 
fonde'' pa r  l a  société coloniale.  Ce n ' e s t  gu&re qu'après 1950, qu'une ou- 
verture des espr i t s  e t  une acceptation aujourd'hui large du phénomène en a 
r é s u l t é  e t  a é té  f a c i l i t é  par l e  boom e t  une nouvelle population. Le métis- 
sage a b u t é  aussi bien sur l e s  blocages s t ruc ture ls  e t  les  coutumes de l a  
société  mélanésienne que sur les  valeurs de la  société coloniale é l i t i s t e  
dir igée pa r  Nouméa e t  son "establishment" souvent puri ta in ,  en façade au  
moins. Peut-être ce blocage social envers " les  gens de Ouégoa" ou d u  
"grand  ' iord" en général explique aussi c e t  "enkystement" d'une s t ructure  
coloniale archaïque e t  obsolète j u s q u ' à  nos jours d a n s  certains zones au 
moins du  Nord. Réussir l ' i n s e r t i o n  dans l a  Calédonie active,  monétariste e t  
de pureté d'ascendance - ( l e s  descendants d u  bagne e t  l es  canaques ont été 
deux archétypes n é g a t i f s  douloureux e t  socialement anxioghes de nombreuses 
familles calédoniennes de "bonne origine' '  j u s q u ' à  i l  y a peu ! )  - n ' é t a i t  
finalement guère f a c i l e  pour u n  broussard du  Nord, souvent quasi i l l é t r é ,  
métissé, i n a d a p t é  à l a  vie urbaine e t  a ses réseaux d'obligations. L'étude 
des biographies famil i a l e s  i l l u s t r e s  bien ce blocage, certaines famil les  du 
Nord sont restées dans l a  région avec tous leurs membres jusqu'aux années 
50. Ce n ' e s t  qu'apri2s c e t t e  periode que l e  Nord s'ouvre au res te  d u  Terri-  
t o i r e  e t  oil l 'on v n i t  des homes a t  des femies venir s ' i n s t a l l e r  ci Nouméa, 
présenter les  concours administratifs,  rentrer  en u n  mot dans  l e  c i r c u i t s  
normaux de l a  vie e t  des échanges d u  Ter r i to i re .  Aujourd'hui dans l a  p l u p a r t  
des v i e i l l e s  famil les , i l  y a souvent toujours u n  f i l s ,  un f rère ,  une soeur 
i n s t a l l é s  a i l l e u r s ,  mais l e  phhomi?ne e s t  récent e t  nos enquêtes ont trouvé 
encore des familles q u i  res ten t  totalement ancrées sur l 'espace régional du 
Nord. I 1  e s t  évident aussi que l a  promotion des Mélanesiens au  s a l a r i a t ,  

s ' e s t  mis en 
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a la fonction publique e t  aux responsabilit6s a contribué aussi A ouvrir ,  
dans l e  Nord specialement, l e  jeu social e t  a remettre en cause les  pra- 
tiques anciennes qui reservalent les  emplois publics locaux, d ' a b o r d  a u x  en- 
fants des familles des colons. 

qu ' i l s  n'avaient ''pas de problemes avec les  indig&".  Reponse stéréotypge 
qui en f a i t  voulait  occul te r  en terme de devenir, l es  problèmes que tous 
ressentaient : concurrence avec l e s  Mélanésiens pour  les  emplois pub1 i c s ,  
pour  les  c réd i t s  d'équipcments des communes, pour l ' a t t r i bu t ion  des crédi ts  
de développement agricole,  d é b u t  de concurrence su sein des par t i s  po l i t i -  
ques. 

En 1974-1976, l a  quasi t o t a l i t e  des colons interrogés estimaient 

Les discours types souvent entendu se resument a insi  : "11 f a u t  

a i d e r  les M é l a n é s i e n s  d vivre e n  t r i b u ,  d r e s p e c t e r  l e u r s  cout i lmes e t  2 

f a i r e  t r a v a i l l e r  les j e u n e s  q u i  deviennent gdtks p a r  l a  c i v i l i s a t i o n ,  1 '6 -  

cole, les f a c i l i t é s  a c t u e l l e s  e t  p e r d e n t  l e  r e s p e c t  p o u r  l es  Anciens, les 

A u t o r i t é s  e t  n o u s  les C o l o n s  q u i  a v o n s  t o u j o u r s  v k c u  en b o n n e  e n t e n t e  a v e c  

e u x ;  notis q u i  l es  c o n n a i s s o n s ,  n o u s  q u i  sommes j u s t e s  a v e c  les i n d i g t h e s ,  

m a i s  q u i  savons l e u r  p a r l e r .  'I 

D'autres plus pragmatiques estimaient que I' i a  t r i b u ,  l a  réserve, 

les che fs ,  l a  c o u t u m e ,  t o u t  ç a  c 'es t  du p a s s é  e t  ça ne p r o f i t e  q u ' A  q u e l q u e s  

f a i n é a n t s  q u i  e x ~ l o i t w l t  c e u x  q u i  t r a v a i l l e n t  Jiors d e  l a  t r i b u  e t  se s a o i l l e n t  

l a  g u e u l e  t o u s  les week-end! I1 f a u t  q u e  1 ' E t a t  c r k e  d e s  p r o p r i k t k s  dans  les 

t r i b u s ,  c a r  les  canaques  n 'ont  p a s  d e  terres d e u x ,  e t  le  chef l e u r  donne 

0 1 1  l e u r  p r e n d  l e u r s  terres, ce q u i  les dkcourage  d ' inves t i r  e t  d e  t r a v a i l l e r  

e t  p u i s  il f a u t  libdrer les femmzs q u i  n ' a c c e p t e n t  p l u s  c h e z  l es  j e u n e s  d e  

rester e s c l a v e s  e t  p r e f e r e n t  a l l e r  A l a  v i l l e  f a i r e  l es  cent c o u p s  I "  

D'autre enfin plus pessimistes n 'hésitent pas a pronostiquer que 
" P a r i s  ne comprends  rien a u  probl&me.  Les canaques  ne p e n s i n t  qu'A r e p r e n d r e  

n o s  terres q u i  k t a i e n t  A e u x  e t  o Ù  i l s  ne f o u t a i e n t  rien. Les homes p o l i t i -  

q u e s  f l a t t e n t  l es  canaqttes p o u r  q u ' i l s  votent p o u r  e u x ,  m a i s  on s a i t  bien 

comment c e l a  se t e r m i n e r a  p o u r  n o u s .  

a dire que "les restes d e  t a r o d i d r e s  011 d e s  v i l l a g e s  c a n a q u e s  a n c i e n s ,  t o u t  

ça  011 n e  s a v a i t  p a s  q u i  1 ' a v a i t  f a i t  e t  que p c t r t - 6 t r e  c ' & t a i t  d ' a u t r e s  peu-  

p l e s  venus  a v a n t  les canaques e t  q u i  a v a i e n t  e n s u i t e  k t k  b o u f f d s  p a r  les 

canagiies ! ' I .  

D'ailleurs cer ta ins  n'ht5si ta ient  pas 

Enfin, les plus pondéres e t  prudents affirmaient que 'Cnr~~qc ied  c t  
Europkens m a i n t e n a n t  c'sst p a r e i l ,  i l  y a d e s  p o p i n d e s  d a n s  les  s t a t i o n s  

qui o n t  d e s  g o s s e s  a v e c  des b l a n c s ,  d o s  colons q u i  vivent en t r i b u  o Ù  i l s  
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s ' e n c a n a q u e n t  e t  q u e  cela m o n t r e  qu 'on  p e u t  b i e n  s ' e n t e n d r e  ; i l  y a de  l a  

p l a c e ,  d e  l a  terre l i b re ,  e t  a v e c  d u  t r a v a i l  e t  d e  l a  bonne v o l o n t d  t o u t  l e  

m n d e  p e u t  ê tre  h e u r e u x  i c i  c h e z  nous ". 
Cet éventail de points de vue souvent entendus concordait sur u n  

point : t o u t  l e  monde ressenta i t  plus ou moins clairement e t  intensément 
u n  probleme d'avenir dans la  cahabitation entre Calédoniens e t  l4élanésiens. 

A par t i r  de 1978, l ' o f f i c i a l i s a t i o n  d'une polit ique de réforme 
foncière,  1 'appari tion de p a r t i s  poli tiques nouveaux "exigeant 1 'indépen- 
dance canaque e t  la repr ise  des terres  volées p a r  les  blancs" devait  bien 
s û r - f a i r e  éclater  une s é r i e  d ' interrogations qui o n t  pr is  aujourd'hui une 
tournure souvent angoissée. 

5.5.  - Le vécu de l a  t e r re  

L'attachement à l a  t e r r e  e s t  une donnée de base chez beaucoup 
de calédoniens d u  Nord. S u r  notre échantillon rappelons que plus de 50 % des 
exploitants sont nés l à  où  i l s  o n t  leurs biens fonciers e t  presque tous ceux 
l à  ont hérité d'un bien familial i n i t i a l  que souvent i l s  o n t  aggrandi p a r  
des achats ou des concessions du  Domaine. Le nombre important de propriétés 
qui res tent  en successions non réglées à cause de l i t i g e s  entre  hé r i t i e r s ,  
montre l'attachement plus sentimental qu'économique porté à l a  t e r r e  (95 suc- 
cessions sur 558 propriétes).  D'autre p a r t ,  l e  phénomsne de division des 
propriétés entre héri t i e r s  d o n t  certains sont des absenteistes régul iers ,  
mais veulent "garder u n  bou t  de te r re  des parents" e s t  une au t re  indication. 

Interrogés d 'autre  p a r t  sur l a  qual i té  de leurs rapports réguliers 
avec les  tribus voisines, les  exploitants donnent les  réponses suivantes : 

Revendication de leurs propriété 
Bons rapports 
Clauvai s rapports I-- -- 

Certains exploitants disent d 'a i  1 leurs que les  revendications 
sont poli tiques e t  formel les e t  n'emp8chent pas de rilaintenir de bons rapports 
avec 1 eur voi sins Mélanesi ens ! 



Nous avons enregis t ré  chez certains colons l e  smici de qui t te r  8 
terme plus oli moins rapide leurs  t e r r e s  s ' i l s  trouvent acquereurs. fylais ces 
cas sont t r e s  minoritaires.  En e f f e t ,  53 exploitants espèrent prendre leur 
r e t r a i t e  la  oil i l s  vivent actuellement e t  38 pensent que leurs enfants pren- 
dront leur  s u i t e  pour  dirigev l ' explo i ta t ion  (10 ne savent pas).  L 'a t ta-  
chement à l a  t e r r e  qui en résu l te  repose d ' a b o r d  sur  l e  mode de v ie  l i é  à 

l a  t e r r e  (50 exploi tants) ,  sur l ' imposs ib i l i t e  de se reconvertir a i l l eu r s  
(pour  28 explo i tan ts ) ,  sur l 'attachement enfin à l ' hé r i t age  familial (20 

exploitants) . 
En f a i t ,  la hiérarchie des réponses nous p a r a i t  i c i  ambigüe car 

pour beaucoup, i l  y a une intense corrélation entre l e  mode de vie, l ' a b -  
sence de reconversion e t  l 'attachement du sanctuaire famil ia l .  

Dernier point à évoquer, l ' a spec t  qua l i t a t i f  réel e t  moyen des 
rapports entre  colons e t  Mélanésiens(1). Certains observateurs suoerficiels 
ou radicaur estiment que les  rapports entre ces deux ethnies sont bloqués 
depuis longtemps p a r  "1 es r a p p o r t  domi nateurs/dominés, engendrés p a r  l e  
système colonial r igide mis en place." Si ce t te  appréciation peut t h é o r i -  
quement ê t r e  avancée, e l l e  mérite d ' ê t r e  corrigée dans l e  tenips comme dans 
l 'espace.  Depuis une génération au moins, on peut estimer que les  rapports 
o n t  évolué dans l e  sens d ' u n  assouplissement e t  d ' u n  libéralisme inst i tut ion-  
nel évident. L'Assemblée Terri t o r i a l e  e t  les  Conseils de Gouvernement o n t  
a rb i t r é  de plus en plus e t  au mieux de leur compEtences dans l e  sens d'une 
décolonisation lente peut-être,  mais rée l le  des rapports.  La création à 

par t i r  de 1969 de mairies dotées d ' u n  Conseil Municipal é lu  a u  collège 
unique va contribuer aussi à ouvrir  u n  dialogue, à dégager des solutions 
sensibles aux  mul t ip les  problèmes nes destatuts  d i f fé ren ts  au niveau du 
foncier e t  des problèmes de l a  vie quotidienne. D'autre p a r t ,  l e  f a i t  
qu'une par t ie  du colonat e s t  d 'or igine metisse a créé aussi certaines so l i -  
d a r i t é s  de f a i t s  entre des familles de colons e t  des familles mélanésiennes. 
Souvent colons e t  tr ibus sont l i é s  durablement pa r  des accords taci tes  au  
niveau de l ' u t i l i s a t f o n  des t e r r e s  des colons ou de pdturages en tribus 
(Diahot;, au niveau de la  main-d'oeuvre temporaire ou permanente, des accords 
oraux f o n t  que tel  colon prendra sa main-d'oeuvre a t e l l e  t r ibu.  On peut 
noter aussi une entraide entre t r ibus e t  colons porir l e s  commissions, l e s  
déplacements vers Ouégoa ou Koumac, voire Koné (siège de la  sous-préfecture). 
Au niveau des activitEs ludiques, chasses e t  pêches, souvent des amis ou 
voisins Européens e t  Canaques se joignent ensemble. Certes, cela n'cmpeche 
pas aussi l es  différents  (problemes de barriere,  de vagabondage de bé ta i l ,  
de coupe de bois "sauvages" ,de feux de brousse) .A  ces di f férents , f i  na1 ement 

(1) TURPIN DE MORELO;; c i t e  d e j a  en 1900 Evoquait l a  rude conviviali té entre 
"popul a tion (bl anche)venue de p a r t o u t "  e t  canaques du cru. 

1 
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noimaux en milieu rural quelques soient l e s  la t i tudes ,  s 'a joutent  bien sûr 
aujourd'hui l a  revendication fonciere p l u s  ou moins systematique e t  depuis peu 
certaines intimidations verbales e t  symboliques envers les  propriétaires 
européens. E t  dans  ce domaine i l  y a dégradation des rapports, réflexes 
d'opposition. Notons quand même aussi que cer ta ins  propriétaires ( i l s  sont 
rares a notre connaissance dans l e  Nord e t  souvent absentéistes) ont pro- 
posé aux  tribus voisines de "revendiquer leurs terres"  pour que l 'E ta t  les  
indemnisent a u  meilleur coût ! C'est l ' aveni r  des mesures techniques des 
opérations de réforme fonciere qui va conditionner l e  type de rapports f u -  
turs  entre Européens e t  Mélanésiens e t  l e  type d'écononiie agricole qui 
pourra ê t re  maintenu ou créé.  

.m 

-0-0-0-0-0-0-0- 

N.B.  : M. Rocheteau,cf op c i t é , é c r i t  en 1966 (p.21) : "11 rend  compte  e n  

e f f e t  du c a r a c t & r e  trPs o r i g i n a l  d e s  c o n f r o n t a t i o r i s  e t h n i q u e s  d a n s  

1 ' e x t r ê m e  Nord c a l é d o n i e n ,  o u  i n d i g h a e t  a l log&nas  viveTt dans  une 

sorte d e  s y m b i o s e  économique ,  e t  oÙ 1 'Europ&n s ' i l  est l e  p l u s  S O U -  

v e n t  dans  une s i t u a t i o n  p r i v i l é g i k e  es t  a u s s i  s o u v e n t  p o u r  1 ' a u t o c h -  

t o n e ,  un ami. .  . 'I. Nous ne pouvons que souscrire totalement 5 ce p o i n t  
de vue qui correspond 5 l a  s i tuat ion existante jusqu'à i l  y a peu 
dans l'ensemble d u  Nord. 

J.C. ROUX 
Maî t r e  de Recherches en Géographie 
Fevr i e r  1983 
NOUMEA/ORSTOM . 
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