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conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends, ces personnes doivent être "indépendantes et impartiales et éviter tous conflits d'intérêts,
directs ou indirects".396  En particulier, un expert consulté par le Groupe ne devrait en aucun cas avoir
de lien avec le gouvernement de l'une des parties en cause.  En présence d'un intérêt quelconque, en
particulier d'ordre professionnel, susceptible d'influer sur l'indépendance ou l'impartialité de la
personne visée ou de soulever des doutes à ce sujet, l'obligation d'information s'applique également
aux experts.397 Compte tenu de l'ampleur des questions abordées, il était peu probable qu'un grand
nombre de personnes puissent posséder une compétence d'expert à l'égard de toutes et de chacune de
ces questions.  Il faudrait donc donner instruction à chaque expert de ne répondre qu'aux questions se
rapportant à son domaine de compétence.

Procédures du Groupe concernant les experts scientifiques

5.5 Le Groupe a demandé aux parties au différend de lui communiquer les noms d'experts
possibles. Le Secrétariat a ensuite demandé à tous ceux des experts proposés qui étaient disposés à
collaborer de lui envoyer de courts curriculum vitae.  Les parties ont eu la possibilité de faire
connaître, sur la base des curriculum vitae, leurs observations concernant ces experts potentiels et, en
particulier, d'indiquer si elles avaient, éventuellement, une objection irréductible à l'encontre de telle
ou telle personne.

5.6 Après examen attentif des curriculum vitae et des observations formulées par les parties, le
Groupe a retenu les cinq experts ci-après:

M. Scott A. Eckert, de l'Institut mondial de recherche sur la mer de Hubbs, San Diego,
Etats-Unis;

M. John G. Frazier, du Centre de recherche et d'études avancées de Mérida, Mexique;

M. Michael Guinea, de l'Université du Territoire du Nord, Darwin, Australie;

M. Hock-Chark Liew, de l'Université Putra Malaysia Terengganu, Malaisie;

M. Ian Poiner, de l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle du
Commonwealth, Queensland, Australie.

5.7 Il a été demandé à ces experts de remplir, en leur capacité personnelle et sous l'autorité du
Groupe, les fonctions de conseillers.  Le Groupe a noté que, dans leurs formulaires d'obligation
d'information, trois des experts approchés avaient fait état de circonstances qui pouvaient être
considérées comme pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts.  Il a toutefois décidé de confirmer
leur recrutement car il a été estimé que les faits révélés n'étaient pas de nature à empêcher les
individus concernés de fournir en toute impartialité les informations scientifiques attendues d'eux.  Le
Groupe a aussi tenu compte des informations divulguées dans son évaluation des réponses fournies. 
Il a souligné que son choix avait été principalement dicté par la nécessité de réunir les compétences
qui soient de la plus haute qualité et qui recouvrent un champ aussi vaste que possible.  Dans la
communauté restreinte des spécialistes des tortues marines, il était difficile - sinon impossible - de

                                               
     396Voir WT/DSB/RC/1, article II.1 (ci-après dénommé "Règles de conduite").

     397Articles III.1 et VI.2 des Règles de conduite.
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recensées et non de contrôler leur utilisation dans les pays mêmes, mais les classements de la CITES
reflètent bien l'état général des espèces.

5.20 Avant de formuler des observations sur la situation des espèces dans les régions des parties au
différend, il faut s'arrêter un moment sur la façon dont on détermine l'état des populations.  Il est
possible d'évaluer l'état des stocks présents dans différentes régions, mais ces valeurs ne peuvent être
utilisées comme si les populations régionales constituaient des unités d'aménagement autonomes.  La
raison de cette restriction est que nous ne connaissons pas l'entière distribution géographique de
chaque stock et que l'état des stocks est estimé par recensement des sites de ponte.  Notre
connaissance actuellement rudimentaire du cycle biologique des tortues marines et des déplacements
ou migrations des cohortes ne nous permet pas encore de définir les limites ou les aires d'origine des
différents stocks (Musick et Limpus, 1996).  Par exemple, toutes les tortues marines sauf une (la
tortue franche du Pacifique) passent au cours de leur développement par une phase pélagique dont la
durée n'est pas encore bien appréciée mais qui semble dépasser cinq ans (Musick et Limpus, 1996). 
Les nouveau-nés de tortues caouannes qui se dispersent depuis les sites de ponte du Japon traversent
l'océan Pacifique Nord et séjournent au large des côtes occidentales des Etats-Unis et de la péninsule
Baja du Mexique avant de retourner au Japon poursuivre leur développement jusqu'à la maturité
(Bowen et al., 1995).  Une migration semblable intervient dans l'Atlantique où des tortues caouannes
nées sur la côte est des Etats-Unis migrent vers des habitats de l'Atlantique Est où elles se
développent.  Malheureusement, ce sont là les seuls stocks de tortues marines pour lesquels nous
savons où se passe la phase pélagique de leur développement.  Toutes les autres espèces nous restent
inconnues, mais ont probablement des cycles semblables.  Sans une claire compréhension de la
distribution des différents stocks, il est impossible de déterminer l'état des populations.  Et c'est
pourquoi l'étude de la situation des populations doit encore se faire à partir de l'état global des
espèces.

5.21 L'étude scientifique de l'extension des différents stocks en est encore à ses premiers
balbutiements.  Les progrès des techniques d'identification des stocks au moyen de l'ADN
mitochondrial et nucléaire ainsi que l'amélioration de la télémétrie satellitaire modifient rapidement ce
que nous savons des aires de répartition des populations de tortues.  Malheureusement, il s'agit dans
les deux cas de méthodes relativement nouvelles et les tailles des échantillons sont encore très
modestes.  Les informations rassemblées au moyen de ces méthodes nouvelles nous amènent souvent
à élargir ce que nous considérions jusque-là comme l'aire d'origine d'un stock.  En 1996, j'ai découvert
que les tortues luths se répartissent sur des bassins océaniques couvrant des aires bien plus vastes que
ce à quoi l'on pouvait s'attendre au vu des données tirées des retours de marques (S. Eckert, 1997). 
Du suivi par satellite de trois tortues luths provenant des sites de ponte de l'île de Trinité, dans les
Caraïbes, il ressort que les tortues luths femelles circulent chaque année autour de l'Atlantique Nord. 
Dans le Pacifique, les études de suivi par satellite des tortues luths que je conduis actuellement
indiquent que ces tortues migrent depuis les sites de ponte de l'Amérique centrale et du Mexique vers
le Chili et le Pérou et, probablement, circulent aussi dans l'océan Pacifique tout entier.  L'analyse de
l'ADN de tortues luths capturées dans le Pacifique Nord et échouées sur la côte ouest des Etats-Unis
indique que les stocks reproducteurs de tortues luths provenant de Malaisie (et probablement aussi de
Thaïlande), d'Indonésie, des Iles Salomon, du Mexique et du Costa Rica se distribuent dans tout le
bassin océanique (Peter Dutton, NMFS, communication personnelle).

5.22 Les divergences d'opinions concernant l'état des populations viennent souvent de ce que la
notion de population prête à confusion.  Pour ajouter à cette confusion, ce que la communauté
scientifique désigne généralement par le mot "population" se réfère en fait à une population ou à un
stock nidifiants.  Par population nidifiante, on entend uniquement les femelles matures qui utilisent
une plage ou une zone déterminée pour pondre.  Les méthodes traditionnelles de suivi d'une
"population nidifiante" de tortues marines consistent à dénombrer chaque année les femelles qui
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viennent pondre sur une plage déterminée et utilisent ces dénombrements pour calculer l'état de la
population nidifiante.  La principale raison de cette pratique, c'est que les activités de ponte sont
observables et peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs semaines après la nidification.  Il faut savoir
cependant que de telles méthodes ont leurs limitations, dont il faut tenir compte quand on effectue une
analyse de tendance.

5.23 On observe souvent des fluctuations stochastiques du nombre annuel de femelles pondant au
cours d'une année donnée.  Ces fluctuations peuvent résulter de conditions environnementales telles
que l'oscillation australe ou les épisodes du phénomène El Niño (Limpus et Nicholls, 1988).  Ces
fluctuations peuvent être tout à fait considérables.  Il existe aussi des différences régionales de ce que
l'on appelle l'intervalle migratoire, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre deux saisons de ponte d'une
même tortue.  Pour la plupart des espèces et la plupart des régions, cet intervalle est en général de
deux à trois ans mais, dans certaines régions, il peut aller jusqu'à cinq à sept ans (Van Buskirk et
Crowder, 1994;  Limpus et al., 1992;  Dodd, 1988;  Witzell, 1983;  Hughes, 1974).  Les raisons de
cette différence ne sont pas encore clairement connues, mais pourraient s'expliquer par la qualité
locale de l'habitat nourricier.  Il est donc recommandé, quand on définit une tendance démographique,
de prolonger l'effort de recensement pendant trois fois le cycle moyen du retour migratoire ce qui,
pour la plupart des espèces et la plupart des populations, suppose que l'on surveillera un site de ponte
pendant 6-9 ans.  La seule exception à cette durée de surveillance concerne la tortue olivâtre qui a
tendance à pondre chaque année.  La confusion qui règne autour de l'état des populations est souvent
due au fait que l'analyse tendancielle s'effectue sur des durées de recensement trop brèves et par
conséquent excessivement dominées par les fluctuations stochastiques.

5.24 L'établissement de l'état d'un stock ou d'une population d'après le nombre de femelles
nidifiantes peut aussi parfois masquer les conditions réelles car il faut en général entre 20 et 35 ans
aux tortues marines femelles pour atteindre la maturité.  C'est pourquoi les mesures de conservation
ou les perturbations causées à la population d'un site de ponte peuvent prendre de nombreuses années
avant de retentir sur le nombre de femelles nidifiant chaque année.  C'est probablement la raison pour
laquelle la population de tortues luths pondant au Terengganu (Malaisie) a mis si longtemps à
s'effondrer.  Il a fallu que les oeufs soient récoltés à près de 100 pour cent pendant au moins 40 ans
pour que cette population soit ramenée à un niveau correspondant pratiquement à l'extinction totale de
la population nidifiante (Chua, 1988a, 1988b;  Chan et Liew, 1996).  Quand on examine l'état d'une
population, il faut impérativement se rappeler que ces longs temps de réaction peuvent perturber
l'analyse des tendances.

5.25 Il est possible de résumer comme suit l'état actuel de chaque espèce:

5.26 Les perspectives de la population mondiale de tortues luths sont des plus médiocres. 
Depuis 1980, la plupart des données indiquent que la population mondiale a fortement baissé.  Sur les
28 sites de ponte étudiés par Spotila et al. (1996), dix pourraient être sur leur déclin, cinq seraient en
augmentation et 13 seraient stables.  Plus important encore, parmi les populations nidifiantes les plus
nombreuses (Mexique, Guyane française/Suriname, Irian Jaya, Gabon, Malaisie), une seule pourrait
être stable (Guyane française/Suriname).  La majeure partie de cette diminution s'est produite dans
l'océan Pacifique, où les populations nidifiantes de Malaisie ont pratiquement disparu;  celles
d'Irian Jaya suscitent quelque doute (Bhaskar 1985;  Stark 1993) mais il est probable qu'elles ont
diminué;  et celle du Mexique, autrefois la plus importante au monde, a presque disparu (Spotila et
al., 1996;  Sarti et al., 1996).

5.27 De toutes les espèces, c'est la tortue luth qui effectue le plus régulièrement une migration
longue distance à travers les eaux d'un grand nombre de pays.  Dans l'Atlantique, des tortues luths
suivies par satellite ont voyagé jusqu'à l'Atlantique Nord, puis vers le sud jusqu'en Afrique en l'espace
d'une seule année (Eckert, 1997).  Au cours de cette migration d'une année, elles ont traversé la
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juridiction de pas moins de sept pays.  Dans le Pacifique, il semble que des femelles pondant au
Mexique et en Amérique centrale séjournent pendant quelque temps dans les eaux littorales du Chili
mais, d'après des données sur l'ADN, elles migrent aussi vers le Pacifique Nord-Est avant de
redescendre le long de la côte occidentale des Etats-Unis jusqu'au Mexique.  On peut donc aller
jusqu'à dire que l'aire d'origine des populations nidifiantes de tortues luths dans le Pacifique recouvre
pratiquement toutes les juridictions nationales de la région Pacifique.

5.28 Les populations de tortues vertes de la (des) région(s) sont aussi en diminution.  D'après
Groombridge et Luxmoore (1989), "on sait ou on suppose que près de la moitié des populations
nidifiantes qui existent encore sont soit décimées, soit en déclin ...".  Le projet de Plan de
redressement des populations de tortues vertes de la partie de l'océan Pacifique qui relève des
Etats-Unis (NMFS et USFWS, 1996b), qui décrit toutes ces populations ainsi que celles de la
République de Palau, des Etats fédérés de Micronésie et de la République des îles Marshall, indique
que "dans toute la région des îles du Pacifique, la tortue verte a probablement continué de reculer sous
l'effet d'une exploitation systématique (légale et illégale) et de perturbations d'habitats essentiels".

5.29 Dans toute la Malaisie, les populations nidifiantes de tortues vertes sont également en déclin
(de Silva, 1982, 1987;  Eckert, 1993;  Chan et Liew, 1996).  Sur la Malaisie péninsulaire, les
populations nidifiantes de tortues vertes ont diminué de 43 pour cent entre 1956 et 1982 (Eckert,
1993).  Etant donné les importants et persistants prélèvements (illégaux) d'oeufs au Sabah et Sarawak,
ces populations nidifiantes continueront de régresser.  Entre 1965 et 1973, plus de 6 millions d'oeufs
ont été récoltés sur les îles des Tortues (de Silva, 1982 cité dans Eckert, 1993) et le braconnage des
oeufs se poursuit (Francis Liew, dans Eckert, 1993) alors que ces zones ont été classées comme
refuges de tortues marines.  Dans le proche Sarawak, les oeufs ont été ramassés au rythme de 1 à 3
millions chaque année entre 1927 et 1960, puis de 500 000 par an dans les années 60 et de moins de
300 000 oeufs jusqu'en 1986 (Banks, 1986, dans Eckert, 1993).  En 1989 et en 1990, 185 461 et 117
701 oeufs ont été récoltés respectivement (Eckert, 1993).  Des informations récentes laissent à penser
par ailleurs que des pressions exercées par des milieux d'affaires de Malaisie sur les îles des Tortues
pourraient aussi constituer une menace pour les populations qui viennent y pondre (Romeo Trono,
communication personnelle).

5.30 En tant que hôtes de récifs coralliens tropicaux, les tortues carets doivent affronter à peu près
la même série de menaces que les tortues vertes.  Toutefois, leurs populations mondiales sont
considérées comme bien plus en péril que les tortues vertes.  Le Plan de redressement des populations
de carets de la zone du Pacifique relevant des Etats-Unis (NMFS et USFWS, 1996e) décrit très bien la
situation de cette espèce:

"Des observations succinctes effectuées dans toute la Micronésie, en divers endroits du
Pacifique et dans d'autres océans tropicaux de par le monde, concordent presque toutes pour
révéler que la taille actuelle des stocks est sensiblement inférieure à ce qu'elle était autrefois. 
Les données quantitatives historiques sont peu nombreuses, mais il semble que le nombre de
carets pondant et recherchant leur nourriture ait considérablement diminué en Micronésie
(Johannes, 1986;  Pritchard, 1981a) et sur la côte pacifique du Mexique, juste au sud de la
Californie (Cliffton et al., 1982) depuis la seconde guerre mondiale, en grande partie parce
que l'accès à des sites de ponte éloignés est devenu plus facile pour des pêcheurs locaux
équipés de fusils à harpons, de moteurs hors-bord, de scaphandres autonomes et autres engins
et technologies de pointe (Johannes, 1986;  Pritchard, 1981a et 1981b).  La pression des
marchés d'Asie, s'appuyant sur une énorme flottille de navires taiwanais et d'autres
nationalités, est en train de submerger les stocks existants.  Mais plus encore, les carets sont
menacés par l'omniprésent commerce des carapaces de tortues, qui continue de sévir, surtout
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Bowen et Karl, 1997;  Chaloupka et Musick, 1997:235).  Mais en l'absence de telles informations,
beaucoup de spécialistes préfèrent employer des expressions comme "unité reproductive", "stock
reproducteur" (Chaloupka et Musick, 1997) ou "unité d'aménagement" (Bowen et Karl, 1997).  Dans
le présent examen, on utilise le terme "population" simplement parce qu'il est d'usage courant.

5.42 Les expressions "espèce menacée" ou "menacée d'extinction" ont une signification précise
pour des organisations comme l'UICN (Union mondiale pour la nature) et la CITES.  Une récente
évaluation de ces catégories par des spécialistes de l'UICN (Bailley et Groombridge, 1996) a abouti à
la conclusion que les catégories appropriées dans les cas des tortues marines sont les suivantes:

Caretta caretta menacée d'extinction
Chelonia mydas menacée d'extinction
Dermochelys coriacea menacée d'extinction
Eretmochelys imbricata gravement menacée d'extinction
Lepidochelys kempii gravement menacée d'extinction
Lepidochelys olivacea menacée d'extinction
Natator depressus menacée

5.43 Sur un plan général, toute diminution d'une population animale peut être attribuée aux mêmes
causes:  le recrutement de nouveaux individus parmi la population ne suffit pas à compenser la perte
des individus qu'elle a perdus.  Sur un niveau plus détaillé, les causes de la baisse du recrutement
et/ou de l'accroissement de la mortalité (ou émigration) varient en fonction de l'époque, du lieu et de
diverses conditions.  Malheureusement, il y a dans la biologie des tortues marines plusieurs facteurs
fondamentaux qui ne sont pas bien connus, comme:  l'âge de la maturité sexuelle, la durée de la
période reproductive, la fécondité, le taux de mortalité à différents stades de la vie, et la sex-ratio dans
la nature.  C'est pour cela que, dans bien des cas, l'absence de données fondamentales fait qu'il est
difficile d'attribuer des "causes" simples à une quelconque diminution (ou récupération) de la
population.

5.44 Ce que l'on sait et qui est largement admis, c'est que - à quelques exceptions près - le nombre
de tortues marines observées en train de nidifier de par le monde est bien moins élevé aujourd'hui qu'il
ne l'était autrefois ou de mémoire d'homme (Frazier, 1980;  King, 1982;  Ross, 1982; 
National Research Council, 1990;  Chan, 1991;  Limpus, 1994, 1995;  Limpus et Reimer, 1994; 
Witzell, 1994;  Chan et Liew, 1996b;  Liew, sous presse).  Dans de nombreux cas, et bien qu'on ne
dispose pas de données quantitatives ou systématiques, des descriptions historiques de caractère
général ou des observations consignées par des résidents de longue date des zones côtières montrent
une diminution évidente du nombre de tortues (Cliffton et al., 1982;  Cornelius, 1982;  Frazier, 1982; 
Kar et Bhaskar, 1982;  King, 1982;  Polunin et Nuitja, 1982;  Ross, 1982;  Spring, 1982;  Jackson,
1997).  Cela dit, il existe quand même des informations systématiques et quantitatives concernant la
situation d'un très petit nombre de populations de tortues marines.

5.45 Sauf rares exceptions, on évalue l'état des populations de tortues marines d'après le nombre de
femelles, ou plus généralement de nids (voire le nombre d'oeufs) observés sur un site de ponte au
cours d'une saison de ponte.  La raison en est tout simplement qu'il est beaucoup plus facile, et moins
coûteux, d'observer et de dénombrer ce qui se passe sur une plage que ce qui se passe dans la mer.

5.46 Les tentatives faites pour estimer le nombre de tortues composant une population (immatures,
mâles adultes et femelles adultes) se heurtent à un manque de données de base concernant la
démographie des tortues marines (Crouse et al., 1987; Van Buskirk et Crowder, 1994;  Crouse et
Frazer, 1995).  En fait, même l'estimation du nombre de femelles reproductives dans une population
constitue une entreprise ardue.  Mis à part les tortues olivâtres, les tortues marines femelles,
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quelques années peuvent ne pas traduire de véritables modifications de l'effectif total de la population,
mais plutôt la condition physiologique des animaux qui migrent pour se reproduire, l'état de leurs
zones de nourrissage, etc. (Limpus et Nicholls, 1988;  National Research Council, 1990;  Crouse et
Frazer, 1995;  Chaloupka et Musick, 1997).

5.51 Une autre complication est liée au fait que les femelles nidifient plus d'une fois au cours d'une
même période de ponte.  Mais le nombre de nids par femelle varie, même pour des tortues partageant
la même plage pendant la même période de ponte.  Il n'existe donc pas de relation précise entre le
nombre de nids et le nombre de femelles qui nidifient.  La relation entre le nombre d'oeufs et le
nombre de femelles est encore plus ténue compte tenu de la variation supplémentaire qui caractérise
la taille de la couvée, aussi bien entre femelles qu'entre couvées successives d'une même femelle.

5.52 Cela dit, il y a certes des cas dans lesquels il est possible de trouver une relation entre des
modifications dûment documentées d'un indicateur démographique et une perturbation majeure de
l'environnement qui a eu de toute évidence un impact important sur une population de tortues
marines.  Par exemple, l'exploitation directe et implacable de tortues vertes reproductives aux
Seychelles, en vue d'alimenter un marché d'exportation, a été rapidement suivie de reculs
spectaculaires de la "production annuelle" (c'est-à-dire du nombre d'animaux capturés par an) et de
l'abondance générale des animaux (Frazier, 1980).  On pourrait citer des exemples similaires
d'exploitation systématique de tortues vertes reproductrices et non reproductrices accompagnée d'une
extermination des effectifs aux Caraïbes (Jackson, 1997) dans le sud des Etats-Unis (Witzell, 1994),
sur la côte pacifique du Mexique (Cliffton et al., 1982) et dans bien d'autres parties du globe (King,
1982;  Ross, 1982).  Les tortues olivâtres pondant sur la côte pacifique du Mexique ont été, elles
aussi, lourdement exploitées, ce qui a entraîné une chute de leurs effectifs (Cliffton et al., 1982). 
Dans toute la zone des Caraïbes, les tortues carets ont considérablement reculé du fait d'une
exploitation intensive d'animaux reproducteurs et non reproducteurs (Meylan et al., ouvrage en
préparation).

5.53 Quand on n'observe pas une exploitation directe de tortues reproductrices, on attribue les
diminutions de populations à l'exploitation directe intensive des oeufs;  c'est le cas par exemple au
Sarawak, en Malaisie orientale (Limpus, 1994, 1995;  Chan et Liew, 1996a).  Mais dans le cas au
moins des tortues luths du Terengganu, en Malaisie occidentale, on pense que la baisse de la
population a été due aussi aux captures accidentelles et à la mortalité, d'abord dans une pêcherie
locale et ensuite dans une pêcherie hauturière (Chan et Liew, 1996a).

5.54 On sait aussi que, en plus de l'exploitation directe, divers facteurs indirects exercent des
impacts importants sur les tortues marines.  Par exemple, les diminutions des populations de tortues
caouannes en Géorgie et en Caroline du Sud sont clairement liées à une mortalité accidentelle dans les
chaluts crevettiers (National Research Council, 1990).  Des baisses impressionnantes des populations
de tortues caouannes du Pacifique ont été mises en relation avec une intensification des activités
halieutiques en Amérique du Sud et avec une mortalité accidentelle sur les pêcheries utilisant des
filets dérivants et des filets maillants (Eckert et Sarti, 1997).

5.55 Il importe de savoir que le déclin d'une population pe387ducbes80reminten des causes multiples et
successives, comme l'ont expliqué Chan et Liew (1996a) à propos des tortues luths du Terengganu. 
Ce cas montre qu'il est dangereux d'assigner des inten ses simples à ce qui semble être des phénomènes
simult touchant les poses marines.  Vu la complexité de leur cycle biologique, le chercheté ddoit
rester constamment vigilant à l'égard de 340i pe3t se passer dans telle zone ou à tel moment, hors de
pe3vent abes8r leur origine de l'autre côté d'un bassin océanique, ou remonter à une décennie avant le
début d'une étude.  Mais c'e'iencore plus compliqué que cela car la même plage pe387dmblre utilisée par
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Béloutchistan, a mentionné que "les captures accidentelles semblent poser un problème dans les eaux
environnantes ...".  Il suggère que la colonie qui venait pondre dans la région de Sonmiani (Las Bela)
pourrait avoir été exterminée par une forte exploitation directe.  Comme il s'agit d'une zone éloignée
et qu'une bonne partie de cette exploitation est destinée à la consommation locale qui n'apparaît pas
dans les statistiques ordinaires, il est à peu près impossible de savoir ce qui s'est passé autrefois, ni
même ce qui est arrivé plus récemment.

Thaïlande:  Polunin et Nuitja (1982) nous apprennent qu'on ne dispose que de peu d'informations
systématiques mais que des données provenant de Phangnga et de Ko Khram concernant la
production d'oeufs (probablement de tortues vertes surtout) font apparaître d'évidentes diminutions. 
Un aménagement côtier intensif et la destruction des récifs à l'explosif auraient contribué à supprimer
une grande partie des habitats propices à la nidification.  Tous les indices démontrent une grave
diminution des populations dans le golfe de Thaïlande (Polunin et Nuitja, 1982).  Phasuk (1982) a
signalé une récolte non contrôlée d'oeufs et de tortues, ainsi que des noyades accidentelles dans les
chaluts;  à ces causes s'ajoute la modification des habitats (Lekagul et Damman, 1977;  Ginsberg,
1981).  La récolte directe et intensive ("presque totale, prolongée") des oeufs a été désignée comme la
cause première de la raréfaction des tortues vertes et des tortues luths (Limpus, 1995).  Limpus (1995)
a indiqué que le ramassage excessif des oeufs avait été responsable de la dramatique diminution du
nombre de tortues olivâtres qui autrefois nidifiaient sur la côte de la mer d'Andaman en Thaïlande;  de
cette population décimée, il ne resterait que quelques dizaines de femelles par an.  Si l'on met autant
l'accent sur le ramassage des oeufs, c'est parce qu'il existe des données systématiques sur cette
activité, ce qui n'est pas le cas pour les morts accidentelles et pour l'exploitation des tortues (Eckert,
1993).  L'étude la plus récente de la situation sur l'île de Khram et en d'autres grands sites de ponte,
notamment sur la côte de la mer d'Andaman, a abouti à la conclusion que les tortues vertes et les
tortues carets ont considérablement diminué.  Sur Khram, il semblerait que leur raréfaction soit liée à
d'intenses activités de pêche, tandis que, dans d'autres secteurs, le développement côtier, le
braconnage des oeufs et les captures accidentelles dans les filets maillants, les palangres et les chaluts
ont été mis en cause (Supot, sous presse).

Etats-Unis:  Dans le passé, les diminutions de populations de tortues vertes, dues à une exploitation
intensive en mer à des fins commerciales, ont été documentées pour les eaux côtières qui s'étendent
du Texas à la Floride (Witzell, 1994).  Les pontes de tortues caouannes ont diminué en Géorgie et en
Caroline du Sud, spécialement sous l'effet des captures accidentelles dans les chaluts à crevettes
(National Research Council, 1990).  On pense que, dans ces deux Etats, les populations de tortues
caouannes continuent de diminuer, mais dans une moindre mesure car l'emploi des DET a réduit la
mortalité (Crowder et al., 1995).  A Hawaii, des baisses impressionnantes des populations de tortues
marines - surtout de tortues vertes - se sont produites (Balazs, 1980).  Des reculs tant des tortues
vertes que des tortues carets ont été documentés pour la plupart des autres territoires insulaires
américains dans le Pacifique;  ils sont imputés à la chasse (légale et illégale) pour les oeufs et la
viande, à la dégradation des habitats et aux captures accidentelles (Eckert, 1993).

5.57 D'une manière générale, les causes ont été semblables dans les différentes parties du globe: 
l'incapacité du recrutement de compenser la mortalité.  (On sait peu de choses des processus
d'immigration et d'émigration chez les populations de tortues marines de sorte que, pour simplifier,
ces termes ne seront pas utilisés ici.)  En revanche, les conditions particulières varient en fonction des
circonstances (voir plus haut), et le recrutement et la mortalité peuvent donc varier d'une plage à
l'autre et d'une année sur l'autre.

5.58 Néanmoins, un certain nombre d'aspects sont, on le sait, relativement constants à l'échelle
mondiale.  Lorsqu'on soustrait des individus reproductifs d'une population, le déclin tend à être
relativement rapide (c'est le cas des tortues vertes au Texas, en Floride (Witzell, 1994) et aux
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Seychelles (Frazier, 1980);  quand ce sont les oeufs qu'on prélève, il faut plus de temps pour que la
dépopulation se manifeste (c'est le cas du Sarawak (Limpus, 1994)).  Dans certains cas, c'est un
ensemble complexe de facteurs qui détermine la baisse de population mais l'absence de
renseignements essentiels, notamment de bonnes données de base, rend la tâche difficile quand on
tente d'expliquer en termes simples et précis bon nombre de ces diminutions. Cela sans oublier que les
environnements marins et littoraux sont des milieux extrêmement dynamiques et que beaucoup
d'effets d'origine non humaine peuvent se conjuguer avec des menaces anthropiques.

5.59 Une cause constante de baisse de la population, indépendante du temps, intervient quand la
mortalité excède le recrutement.  La mortalité et le recrutement varient en fonction de l'importance de
la prédation, de la disponibilité et de la qualité de la nourriture, de la qualité de l'habitat et de
nombreux autres paramètres.  Comme le cycle biologique d'une tortue marine est complexe et met en
jeu de longues périodes de temps et de vastes étendues de la planète, la mortalité peut survenir en de
nombreux endroits et à de nombreux moments de l'existence de la tortue.  Si la mortalité se produit en
un moment quelconque précédant la maturité sexuelle, l'individu n'aura pas la possibilité de
contribuer à la continuation de la population.  Dans le cas des tortues marines, cela signifie que la
mortalité, si elle intervient dans les dix premières années ou plus de la vie préreproductive, aura pour
effet de supprimer la potentialité dudit individu de se reproduire et de contribuer au recrutement et au
maintien de la population.  Pendant la période de maturation, une tortue marine aura vécu dans des
environnements variés et notamment elle aura passé les deux premiers mois de sa vie dans un nid sur
une plage, des années dans la mer libre, et d'autres années encore dans des eaux littorales;  dans
chacun de ces environnements, elle devra échapper à diverses causes de mortalité.

M. M. Guinea:

5.60 L'état de conservation des tortues marines du globe est indiqué dans le Livre rouge des
espèces menacées d'extinction de l'UICN (UICN, 1996). La tortue caret est gravement menacée.  La
tortue verte, la tortue caouanne et la tortue olivâtre, la tortue bâtarde et la tortue luth sont répertoriées
comme menacées d'extinction.  La tortue franche endémique du Pacifique est répertoriée comme
vulnérable.  Le statut de chaque espèce est défini par l'identification de la diminution de la population
qui nidifie et par l'identification des processus régionaux qui constituent une menace.  Pritchard
(1997) indique que "l'UICN, en étroite collaboration avec le Secrétariat et les parties à la CITES, a
maintenant adopté une série de critères numériques complexes et en apparence objectifs qui
permettent de déduire la catégorie à laquelle une espèce appartient ...  Les critères englobent l'effectif
réel de la population mondiale, la fragmentation de l'habitat et des populations, et les tendances
démographiques démontrables.  Pour la grande majorité des espèces, il est peu probable que les
données nécessaires soient actuellement disponibles."  Toutes les tortues marines sont inscrites à
l'annexe 1 de la CITES (UICN, 1995).

5.61 Les causes de la dépopulation ont été les mêmes pour toutes les espèces.  Limpus (1997) a
examiné les causes de la diminution du nombre des tortues marines dans le Sud-Est asiatique.  A
chaque fois, les activités humaines ont été désignées comme les agents déterminants.  Toutefois, il
faut examiner l'unité reproductive pour identifier l'activité ou le processus responsable de la baisse de
population.  Le chalutage peut avoir une incidence sur certaines espèces, alors que le ramassage des
oeufs et la destruction des habitats peuvent être plus significatifs pour d'autres unités reproductives. 
Les tortues marines sont exposées à des menaces à tous les stades de leur existence.  Leurs habitats
vitaux le sont aussi.  La nature et le degré de menace varient pour chaque unité reproductive.  Les
menaces peuvent aussi avoir un caractère naturel et agir sur l'unité reproductive pendant la période de
ponte, comme l'ouragan Pauline qui a détruit 40 millions d'oeufs de tortues olivâtres au Mexique
(Bulletin de la tortue marine), ou influer sur la morphologie d'un site de ponte, comme les tornades
qui ont radicalement altéré le site de ponte de Gahirmatha en Inde (Satapathy Rajaram, 1997).  Au
moins une unité reproductive a été touchée par le cyclone Kathy, qui a jeté sur le sable des tortues
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marines qui se trouvaient sur leur aire de nourrissage, à 1 057 km de leur colonie (Limpus et Reed,
1985).  Ces incidents naturels imprévisibles causent moins de dégâts que la constante exploitation
exercée par l'homme.

5.62 La baisse de population des tortues marines à notre époque a bénéficié d'une grande attention
(Poiner et al., 1990).  On peut attribuer à ce phénomène des causes anthropiques, effets néfastes que
les activités humaines exercent sur les tortues marines à tous les stades de leur cycle biologique et sur
leurs habitats critiques.  L'altération directe de l'environnement des lieux de ponte suite à la
modification des plages, par bétonnage, sablage, engraissement, et de la zone environnante par des
éclairages et par l'accumulation de détritus, ainsi qu'à l'utilisation pour des activités de loisirs
(circulation de véhicules et fréquentation massive par l'homme) risque fort de nuire aux tortues
marines, à leurs oeufs, et/ou à leurs nouveau-nés.  Des prédateurs indigènes ou exogènes des oeufs et
des nouveau-nés de tortues marines peuvent avoir une incidence notable sur les colonies. 
Pratiquement tous les vertébrés omnivores et de nombreux invertébrés se trouvant au voisinage d'une
colonie de tortues marines sont des prédateurs potentiels des oeufs et nouveau-nés de tortues marines
(Carr, 1973).  Pourtant, c'est au moment où les tortues nouvellement écloses traversent les eaux
côtières peu profondes pour se disperser en pleine mer que la pression de la prédation est la plus forte
(Limpus, 1997a).

5.63 On ne sait pas grand-chose des conditions de survie des tortues marines dans la pleine mer et
pendant leurs années intermédiaires (Académie nationale des sciences des Etats-Unis, 1990).  La
plupart des interactions qui existent entre les tortues marines et l'homme jouent au détriment de celles-
ci.  Au nombre des menaces, citons la chasse de subsistance, artisanale et commerciale directe, à
proximité des sites de ponte et sur les fonds où elles se nourrissent (Frazier, 1980), la pollution à
laquelle elles succombent (produits pétroliers (Lutcavage et al., 1997), plastiques et engins de pêche
abandonnés (Chatto et al., 1995)) et la capture accidentelle à l'occasion d'activités de pêche, entre
autres les filets maillants calés par le fond (Guinea et Chatto, 1992), les filets de protection contre les
requins (Paterson, 1979), les palangres, les filets dérivants (Eckert et Sarti, 1997), et les chaluts à
crevettes (Académie nationale des sciences des Etats-Unis, 1990).
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5.64 Quand on étudie les causes naturelles et anthropiques de la diminution des populations de
tortues marines dont nous venons de parler, on constate que bien peu d'entre elles visent une seule
espèce, mais que chacune a la possibilité d'influer négativement sur tout groupe et toute espèce de
tortue marine se trouvant dans une zone donnée.  Les menaces naturelles s'exercent à l'aveuglette et
peuvent frapper n'importe quelle espèce.  On pense que la prédation naturelle des oeufs et des
nouveau-nés est contrebalancée par les équilibres naturels de la relation proie-prédateur.  La prédation
est si forte qu'il est évident qu'un certain nombre d'espèces terrestres, marines et aviaires dépendent
des tortues marines pour leur alimentation en protéines.  Les menaces exercées par l'homme sur les
habitats servant à la ponte s'exercent, elles aussi, sans discrimination et sont surtout liées au
développement côtier, à l'industrialisation et aux possibilités récréatives qu'offre le milieu littoral. 
L'exploitation humaine directe des oeufs et des adultes de tortues marines, si elle n'est pas contrôlée
par voie législative, entraînera une nette réduction du nombre de tortues marines, même en l'absence
d'activités de chalutage, comme à Fidji (Guinea, 1993).  Les oeufs de toutes les espèces sont
recherchés mais, jadis, les grandes industries se sont surtout intéressées à la tortue verte (viande,
cartilage et huile), au caret (écaille de tortue), à la tortue olivâtre (cuir, huile) et à la tortue luth (huile).
 La capture accidentelle dans les engins de pêche peut potentiellement réduire la population de
certaines espèces.  Les pêcheries qui travaillent en eaux peu profondes, où se trouvent les habitats des
tortues, avec des filets démersaux à grand maillage pour capturer des requins et des raies ne peuvent
pas ne pas prendre des tortues marines.  Ces filets sont traditionnellement utilisés pour capturer des
tortues vertes (Travis, 1967) et des tortues olivâtres (Marquez, 1990).

5.65 Le chalutage crevettier moderne est une technologie relativement nouvelle.  Il devrait se
pratiquer conjointement avec un certain nombre d'outils d'aménagement tels que les zones
d'exclusion, l'époque du chalutage, la taille des navires, le nombre de filets, le maillage et la durée de
chaque trait de chalut.  Cette réduction de l'effort joue en faveur de la pêche chalutière, tout en
améliorant la capture des espèces visées.  Les dispositifs de triage ou de diminution des captures
accessoires éliminent les espèces et les objets non désirés, ou encore séparent le poisson des crevettes,
assurant ainsi une capture plus propre.  Les traits de chalut de durée prolongée passant sur des
secteurs fréquentés par des tortues marines qui se nourrissent d'organismes benthiques, comme la
tortue caret, la tortue olivâtre, la tortue bâtarde, la tortue franche du Pacifique et certaines tortues
vertes adultes, ou dans des eaux adjacentes à leurs colonies, prendront une certaine proportion des
tortues qui y sont présentes.  Les DET donneront à la plupart des tortues adultes la possibilité de
s'échapper.

5.66 La disparition et le remplacement naturels des sites de ponte sont des événements qui se
produisent dans toute la région tropicale.  On trouve sur la plupart des colonies des prédateurs
indigènes ou exogènes des oeufs et des tortues nouvellement écloses.  Le développement côtier, les
activités récréatives et l'industrialisation du rivage sont monnaie courante dans toute l'aire de ponte
des tortues marines.  Dans toutes les mers tropicales, il existe des pêcheries travaillant en eaux peu
profondes avec des filets et des chaluts.  Toutes les menaces possibles sont, pour l'essentiel, présentes
dans la majorité des pays tropicaux qui abritent des populations de tortues marines.  C'est le degré
d'intensité de ces menaces, leur durée et les mesures prises pour les atténuer qui déterminent la
viabilité des populations de tortues marines.  Les mesures prises en ce sens varient selon la structure
socio-économique des pays.  L'approche technologique adoptée en matière de conservation par les
pays dits développés apparaît déplacée quand il s'agit des pêcheurs artisanaux ou des flottilles
chalutières de pays qui sont encore en phase de développement.  Le déclin des tortues marines a été
déclenché par l'ouverture de débouchés pour les tortues, leurs oeufs, leurs habitats et pour d'autres
espèces marines commercialisables, comme la crevette.

5.67 Les menaces naturelles à l'encontre de l'habitat et les pressions des prédateurs locaux ont été
là depuis que le monde existe.  Depuis des milliers d'années, les populations locales exploitent les
tortues marines à des fins de subsistance.  L'exploitation exogène des tortues marines et de leurs
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étroitement avec ceux qu'exploitent les crevettiers.  Un certain nombre d'hypothèses ont été avancées
pour expliquer ce chevauchement.  L'une d'elles suggère que cette classe de taille est davantage
encline à socialiser, c'est-à-dire que les tortues sont attirées par la grande quantité de prises
accessoires rejetées par les bateaux de pêche et cherchent à en profiter.  L'autre hypothèse est que cet
habitat est tout simplement celui qui correspond au développement de cette classe de taille des
tortues.  Il est probable que ces tortues de taille plus petite ne peuvent pas plonger aussi profondément
ni aussi longtemps que leurs aînées plus matures et qu'elles n'ont pas la même possibilité de manier de
grosses proies.  C'est pourquoi elles recherchent leur nourriture dans des eaux moins profondes à
fonds meubles, qui sont l'habitat caractéristique des crevettes.

5.75 Je pense, personnellement, qu'il n'y a rien d'aussi destructeur pour une population de tortues
que la mortalité accidentelle liée aux opérations de pêche.  En dehors de la question de savoir
comment certaines pêcheries concentrent la mortalité sur des classes de taille qui ont une importance
critique, il faut se rendre compte que l'impact exercé par la pêche peut entraîner des baisses de
population beaucoup plus rapides que la mortalité qui survient sur les plages.  On en a de bons
exemples avec les populations de tortues caouannes de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et
de la Géorgie.  Toutes ces populations ont chuté de 80 pour cent approximativement en l'espace de 26
ans, sous l'effet principalement de la pêche crevettière (NRC, 1990).  Les crises de la tortue luth du
Pacifique s'expliquent sans aucun doute par une forte mortalité due à la pêche hauturière aux filets
dérivants et aux pêcheries sud-américaines qui capturent l'espadon avec des filets dérivants et des
palangres.  Dans ce second cas, nous avons vu la plus grande population au monde de tortues luths
nidifiantes (dont Pritchard a estimé (1982) qu'elle comptait 75 000 femelles en 1980) baisser de plus
de 95 pour cent et tomber à moins de 1 000 femelles en 1997 (Sarti et al., 1996).  Le rythme de la
dépopulation provoquée par ces impacts est souvent trop rapide pour que nous puissions réagir avant
qu'il ne soit trop tard.  Cette situation se rapproche de ma propre expérience car j'ai, en effet, travaillé
avec des collègues mexicains sur l'une des principales plages de ponte de la tortue luth au Mexique
depuis 1986.  Nous aurions dû observer cette terrible diminution de population, mais j'ai dit combien
de temps un site de ponte doit être suivi avant qu'une tendance ne se dégage.  Nous n'avons pas eu
conscience de la réalité de ce déclin jusqu'à il y a cinq ans, et il a fallu trois années supplémentaires
pour que nous ayons confirmation de ce que nous soupçonnions.  Enfin, cela a pris jusqu'à cette année
pour vérifier que le problème venait de la pêche au filet maillant en Amérique du Sud et il est
peut-être trop tard pour renverser la tendance.  Le rythme du dépeuplement dû à la mortalité
accidentelle imputable à la pêche est tout simplement trop rapide pour répondre avec des mesures
correctives.

5.76 Pour ce qui concerne les baisses de populations liées à la mortalité des oeufs, ce genre de
problème prend nettement plus de temps et se manifeste beaucoup plus progressivement, comme cela
a été le cas au Terengganu (Malaisie).  Nous sommes alors mieux équipés pour déceler ces
diminutions et, même s'il faut des années pour remédier à de telles perturbations démographiques,
nous disposons de nombreuses techniques permettant d'atténuer le phénomène (programmes de
protection des plages, écloseries installées in situ sur les plages, réglementation du ramassage des
oeufs, etc.).  Dans le cas du Terengganu, le problème était que, quand on a constaté que la population
était en train de diminuer, on ne comprenait pas encore assez bien la dynamique des populations de
tortues pour réaliser que le fait de préserver approximativement 10 pour cent des oeufs récoltés ne
suffisait pas.

M. J. Frazier:

5.77 Les tortues qui se reproduisent contribuent à perpétuer la population;  ces animaux ont donc
une importance critique pour la survie de la population:  sans reproduction, l'extinction surviendra, tôt
ou tard.  Les sujets qui ne se reproduisent pas encore ne contribuent pas encore au maintien de la
population.  C'est pourquoi les tortues qui ont survécu aux risques multiples et variés qu'elles ont
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total, la mortalité atteindrait 24 à 60 pour cent (Arauz, 1996a).  On ne dispose pas de données
systématiques concernant d'autres populations (ni pour les pays impliqués dans le différend, ni pour
d'autres).  Ces sortes de calculs ne peuvent donc être faits pour d'autres populations que par analogie,
en se fondant sur ce que l'on sait des similarités fondamentales qui caractérisent les paramètres du
cycle biologique.  Tant que des informations systématiques ne viendront pas réfuter ces hypothèses, il
faudra d'une manière générale considérer que la méthode la plus prudente consiste à employer les
résultats des modèles de population comme indicateurs pour fixer les priorités en matière de
conservation.

M. M. Guinea:

5.86 Il est difficile de classer par ordre d'importance les diverses menaces qui, à l'échelle mondiale,
pèsent sur les tortues marines.  Le paradigme des unités reproductives devient donc un outil essentiel
pour estimer, pour telle unité, les effets relatifs des pressions exercées par l'homme.  Il faut estimer et
gérer séparément les principales menaces qui pèsent sur chaque unité reproductive.  Les populations
de tortues marines ont fléchi dans les pays où le ramassage des oeufs s'est pratiqué de manière
intensive pendant de longues périodes.  Il en a été de même des populations présentes dans des pays
qui s'adonnaient à l'exploitation de l'écaille ou de la chair de tortue.  Cela s'est produit
indépendamment des pratiques modernes de pêche telles que le chalutage.  D'autres pays ayant
d'intenses activités chalutières ont aussi enregistré une diminution du nombre de leurs tortues marines.
 C'est l'unité reproductive de chaque espèce qui doit être examinée.  Si des sites de ponte ont été
détruits par le développement commercial ou industriel, alors il faut prendre des mesures appropriées
pour stopper, modifier ou déplacer ce développement.  Si des prédateurs introduits ont fait baisser la
productivité des colonies, les mesures doivent avoir pour but de lutter contre ces prédateurs.  Si des
adultes sont tués pendant qu'ils nidifient et par des filets calés dans les eaux du large, il faut adopter
ou appliquer une législation visant à protéger les colonies et leurs refuges en mer.  Si c'est le chalutage
qui est responsable de la mort de tortues de tous âges, alors il faut adopter des règles d'aménagement
qui réduisent l'effort de pêche par l'institution de zones de fermeture, de périodes de fermeture, par des
restrictions de la taille des navires et des engins, la limitation de la durée de remorquage, l'adoption et
l'application de dispositifs de réduction des captures accessoires comme les DET.

5.87 Comme on l'a dit, les causes de mortalité doivent être étudiées du point de vue des unités
reproductives.  La Malaisie et la Thaïlande, en raison de leur proximité, partagent peut-être des unités
reproductives d'une même espèce.  La Malaisie peut partager des unités reproductives avec les
Philippines et l'Indonésie.  L'Inde et le Pakistan pourraient avoir en commun des unités reproductives
de certaines espèces.  Les Etats-Unis et le Mexique aussi.  On peut imaginer que le sud-est des
Etats-Unis partage une unité reproductive avec n'importe lequel des autres pays concernés par le
différend.

M. H.-C. Liew:

5.88 L'authenticité et l'exactitude des ordres de classement obtenus ne vaudront que ce que vaut
l'information disponible.  Il y aura toujours des défauts dans ce type de rapports et leur fiabilité variera
de pays à pays en fonction de la précision et de l'étendue des informations mises à disposition.  On
continue de conduire des études scientifiques pour améliorer l'information mais il existe encore des
lacunes, notamment pour ce qui concerne la mortalité en mer des nouveau-nés, des juvéniles et des
adultes.  Par exemple, nous ne connaissons toujours pas le coefficient de mortalité des nouveau-nés
en mer.  Combien d'entre eux sont-ils tués par prédation naturelle, ou pour avoir avalé des déchets
flottants comme du goudron ou des particules de polystyrène, etc.?  On a essayé d'estimer ces
inconnues par modélisation, mais ces estimations reposent sur la mise en hypothèse de ces inconnues.
 Les débarquements de tortues, la production d'oeufs, ou les statistiques des captures de tortues
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5.106 La Thaïlande répertorie (Monanunsap, 1997):  i) la surexploitation, autrefois, des tortues
marines et de leurs oeufs comme produits de la mer;  ii) la vente de produits tirés des tortues marines
aux touristes et sur les marchés internationaux;  iii) la détérioration des habitats de ponte et la
pollution marine (pollution par les éclairages et les plastiques);  iv) la capture accidentelle de tortues
marines lors des opérations commerciales de pêche dans les eaux du large.

5.107 Le Pakistan recense (WWF, Les tortues marines du Pakistan):  i) le commerce de la peau de
tortue, des médicaments et cosmétiques fabriqués à partir de l'écaille de tortue;  ii) la destruction des
oeufs par des prédateurs et des braconniers;  iii) la capture accidentelle des tortues dans les filets de
pêche;  iv) l'aménagement de vastes secteurs du littoral, des perturbations d'origine humaine et la
pollution.

5.108 La Malaisie (Threats to Sea Turtles, http://www.ompt.edu.my/seatru/cons2.htm) cite:  i) la
valorisation du front de mer;  ii) l'exploitation intensive des oeufs;  iii) la capture accidentelle dans les
filets calés, filets dérivants, chaluts et palangres;  iv) la pollution (pollution par la lumière et pollution
industrielle).

5.109 L'Inde cite (UICN, 1995):  i) la mortalité directe:  capture intentionnelle par des pêcheries
locales et artisanales et par des palangriers commerciaux;  ii) la mortalité indirecte:  capture non
intentionnelle entraînant la noyade dans les chaluts et les filets maillants;  iii) la dégradation des
habitats:  destruction des plages suite à des activités humaines, extraction du sable;  la marche et la
circulation de véhicules, l'accumulation de déchets et l'encombrement des surfaces, les perturbations
causées par les éclairages urbains et commerciaux;  la modification du rivage par les constructions,
etc.;  la destruction des plages sous l'effet de l'érosion des côtes;  la destruction des sites de
nourrissage, de repos et de développement due à la pollution et à la mise en valeur;  iv) la pollution: 
les plastiques et les déchets abandonnés en mer causent emmêlement et noyade, et mort après
ingestion;  v) les collisions avec des navires;  vi) la mauvaise gestion des écloseries;  vii) le manque
d'information concernant la taille des populations de tortues marines, les migrations et les taux de
mortalité naturelle et anthropique, ne permet pas une planification rationnelle.

5.110 Les menaces d'origine humaine qui pèsent sur les tortues marines dépendent de l'intensité et
de la durée de l'activité responsable.  Il est difficile de faire une distinction générale entre les menaces
d'origine océanique et les menaces d'origine terrestre.  On peut dire toutefois que, dès lors qu'une
plage de ponte est perdue, l'unité reproductive a perdu un habitat critique. Tant que la plage de ponte
reste intacte, une population gravement amoindrie conserve une chance de se reconstituer, à condition
qu'elle reçoive une protection suffisante.

5.111 Dès lors que les oeufs et les adultes deviennent une denrée commerciale ciblée en tant que
telle, l'unité reproductive est exposée à un grave et rapide dépeuplement.  Les tortues marines sont des
animaux faciles à capturer et leurs oeufs sont faciles à localiser.  La capture accidentelle est une
notion relativement récente.  Avant les années 60, les tortues marines étaient activement pourchassées
dans tous les pays où on en trouvait.  Gérées rationnellement, les pratiques modernes de pêche ne
devraient avoir qu'un impact minime sur les tortues marines.  C'est ce que se propose la déontologie
de la pêche responsable.

5.112 Les espèces les plus exposées au chalutage crevettier aux Etats-Unis sont celles qui se
nourrissent d'organismes benthiques - la tortue caouanne, la tortue bâtarde et, dans une certaine
mesure, la tortue verte (Robins, 1995).  En Australie, la tortue franche du Pacifique, la tortue olivâtre
et la tortue caouanne sont les espèces les plus couramment capturées dans les chaluts de la pêcherie
crevettière septentrionale (Poiner et al., 1995).  En revanche, sur la pêcherie chalutière du
Queensland, l'ordre des espèces touchées est le suivant:  la tortue caouanne, la tortue verte, la tortue
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franche du Pacifique, la tortue olivâtre et la tortue caret (Robins, 1995).  Ces différences sont peut-être
imputables à la distribution des espèces sur les différents fonds chalutables, à la composition des
habitats et à la profondeur de chaque fond.  Si le fond chalutable contient des herbiers ou une
abondante prolifération d'algues, on y prendra des tortues vertes.  Sur des coraux meubles et des tapis
d'algues, on rencontrera plus fréquemment des carets.  Il est rare que des tortues luths soient prises
dans des chaluts à crevettes.
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des parties ou produits de tortues marines.  Ce qui est en discussion c'est l'expression "encore soumise
à une exploitation excessive", les activités illégales étant, par définition, difficiles à repérer et à
documenter.  Cela dit, on pense, d'après les meilleures informations disponibles, que la
surexploitation peut concerner les tortues bâtardes au large de Gahirmatha et du Bengale occidental
(Silas et al., 1983b;  Pandav et al., 1997);  les tortues vertes au Béloutchistan (Groombridge, 1989); 
les tortues vertes et les tortues bâtardes en Thaïlande (Supot, sous presse);  les tortues vertes et les
carets dans les îles du Pacifique Sud placées sous la juridiction des Etats-Unis (Eckert, 1993).

M. M. Guinea:

5.135 L'exploitation directe des tortues marines, de leurs oeufs et de leurs produits reste une menace
pour ces populations.  Malgré une excellente législation, certains pays ont des difficultés à faire
respecter leurs lois sur la vie sauvage.  Les violations des lois sur la vie sauvage peuvent être perçues
comme moins graves que les crimes commis contre les personnes ou contre les biens.  Des lois qui ne
peuvent être appliquées sont un obstacle à un véritable progrès en matière de conservation de la
nature. 

5.136 Pour poser les bases nécessaires à d'éventuelles poursuites, il est indispensable d'avoir une
législation interdisant l'exploitation directe des tortues marines.

5.137 Dans tous les pays, le respect de la législation pose un problème.  Quelle que soit la mesure
de conservation considérée,  il y aura à chaque fois des cas de non-application.  Je ne crois pas que
nous ayons eu directement connaissance de cas dans lesquels il a été passé outre aux quotas
concernant les tortues marines.

M. H.-C. Liew:

5.138 Dans certains pays, en particulier dans des  pays en développement, l'exploitation directe est
encore une menace sérieuse pour les populations de tortues marines.  Le ramassage des oeufs, par
exemple, conserve une importance appréciable en Asie du Sud-Est en raison d'un contingentement
insuffisant, du braconnage, d'une médiocre application des réglementations et de problèmes
d'aménagement.  Il y a probablement des écloseries qui pratiquent une très bonne conservation,  mais
ce peut n'être pas le cas dans des îles ou des pays voisins qui partagent la même population.  Dans une
récente communication, Limpus (1997) a démontré que le ramassage excessif des oeufs est encore
une menace grave, et que le nombre total des tortues vertes tuées à Bali approchait, ces dernières
années, 30 000 animaux par an.  L'impact de tels massacres fera passer au second plan celui du
chalutage crevettier.

5.139 Le tableau 1 ci-dessous récapitule les conclusions de Limpus.  On n'y trouve aucune
indication de la mortalité liée aux captures accessoires des pêcheries pour ce qui concerne les tortues
vertes, les carets, les tortues olivâtres et les tortues luths.  Elle est peut-être insignifiante comparée aux
autres causes de mortalité, ou bien aucune information n'est disponible.  On a pourtant dit que le
chalutage crevettier en Australie constituait une menace majeure pour les populations de tortues
caouannes et les tortues à dos plat.  Tous les pays répertoriés dans le tableau 1 ont des programmes de
conservation et des mesures régulatrices, mais la plupart enregistrent encore des tendances
décroissantes de leurs populations de tortues.  Des situations similaires existent en Amérique latine,
en Afrique et en Asie.
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dissensions ethniques - est devenu très violent et sanglant.  En fin de compte, une multitude de
pêcheurs traditionnels à plein temps ont perdu le contrôle de ressources halieutiques qu'ils
exploitaient depuis toujours et l'accès à ces ressources.  Le secteur halieutique a été restructuré au
détriment des pêcheurs indépendants à plein temps et au profit de sociétés à fort coefficient de
capital.  Bien que ces entreprises se fassent appeler "coopératives", les auteurs ont remarqué qu'il
"s'agissait de "cartels" rassemblant des élites politiques et économiques locales", et que les
pêcheurs ne participaient que peu ou pas du tout à leur gestion.  Bien évidemment, les gens dont
l'existence dépendait directement des ressources exploitées ont été exclus de la prise des grandes
décisions.

5.147 Les auteurs expliquent que, même si (comme c'est le cas partout) l'information scientifique
nécessaire pour planifier ou gérer correctement cette activité est insuffisante:  "la Malaisie est le
premier pays en développement à avoir tenté sérieusement de limiter l'effort de pêche pour réagir
aux symptômes de surexploitation".  Il n'en est pas moins vrai que, même si en théorie le zonage
institué par le gouvernement est une décision rationnelle, il faut reconnaître, comme le soulignent
diverses sources citées par Mathew (1990) - y compris le Directeur du Département législatif - que
son application n'a pas été suffisante et que les chalutiers ne l'ont pas respecté (9 pour cent
seulement des personnes interrogées ont répondu que l'interdiction de chalutage à moins de 5
milles du rivage était respectée).  Les auteurs indiquent que, comme dans la plupart des autres pays
du globe où les pêcheries ont été "modernisées" et les marchés "libéralisés", l'activité est contrôlée
par une élite toute puissante, d'où une situation sociopolitique dans laquelle les pêcheurs
traditionnels à plein temps seraient les derniers à profiter de la "modernisation" et de la
libéralisation des forces du marché.

5.148 Pour la Thaïlande, Mathew (1990) décrit comment les plans gouvernementaux - bien
intentionnés et généralement bien conçus - d'aménagement des pêches ont été déjoués par un coup
de force politique venant d'une industrie axée sur les exportations (et qui assure au pays une grande
part de ses recettes en devises).  Il a expliqué que le gouvernement n'a pas été en mesure de mettre
en oeuvre des mesures d'aménagement décisives:  "l'Etat a tendance à troquer la durabilité à long
terme de la pêcherie contre des devises".  En fin de compte, les propriétaires de chalutiers font
essentiellement ce que bon leur semble, allant même jusqu'à saborder les plans visant à fermer
l'accès à la pêcherie, une mesure dont l'urgente nécessité est amplement reconnue.  La flottille offre
l'exemple classique d'une entreprise surcapitalisée et, par suite de l'importance de la surpêche, le
golfe de Thaïlande est souvent qualifié de "désert sous-marin", même par des dirigeants locaux.

5.149 Même si l'introduction du chalutage n'a pas suscité en Thaïlande de conflits immédiats et
violents, comme cela s'est produit dans des pays voisins où les petits pêcheurs sont fortement
tributaires des ressources halieutiques, des heurts violents n'en ont pas moins eu lieu avec des
chalutiers.  Mathew (1990) suggère que le nombre relativement faible de problèmes sociaux liés au
chalutage s'explique en grande partie par deux facteurs principaux.  Il suggère, premièrement, que
les Thaïlandais "tolèrent peut-être mieux l'injustice" que d'autres peuples.  En second lieu, il
n'existait pas, dans la société, de secteur bien implanté ou bien organisé traditionnellement
dépendant de la pêche maritime.  C'est pour cette raison que, d'après Mathew (1990), les groupes
touchés n'étaient pas suffisamment organisés ni motivés pour résister aux incursions des chalutiers.

5.150 Yamamoto (1994) a présenté plus tard une synthèse de la situation des pêches en
Thaïlande, qui correspond à une vision beaucoup plus critique des effets sociaux et
environnementaux du chalutage.  Il a affirmé que près de 90 pour cent des "entreprises de pêche"
étaient des "ménages" qui travaillaient dans la pêche littorale et que le reste seulement était des
entreprises centrées sur la pêche hauturière et la pêche en eaux lointaines.  Il a observé que "dès sa
création, la pêcherie chalutière thaïlandaise est entrée en conflit avec la pêche littorale, car elle a
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constant de denrées en direction du sommet, à l'intérieur des pays comme entre pays, permet
d'expliquer la sous-alimentation chronique qui sévit à la base" (Kent, 1985:288).  "Une
augmentation des importations alimentaires intervient souvent pour compenser en quelque sorte
l'expansion des exportations.  Mais en règle générale, les devises gagnées avec les exportations de
produits alimentaires ne servent pas à acheter des aliments nutritifs peu coûteux pour les
nécessiteux, mais sont détournées vers l'achat de denrées de luxe et autres produits demandés par
les élites locales" (Kent, 1985:289).  Ce mécanisme n'a pas seulement des effets dommageables sur
la fraction de la population qui est le plus à risque, il en a aussi sur la pêcherie:  "Quand des gens
pêchent  pour se nourrir, il arrive ce qu'on appelle la satiété.  Dans la logique commerciale, en
revanche, quand des gens pêchent pour réaliser un profit, ce n'est jamais assez.  Comme l'a dit un
observateur:  "la technologie rend possible la surpêche, mais c'est le profit qui fournit l'incitation"
(Kent, 1986:138).

5.156 Kent (1987) fournit une évaluation du poisson et de la nutrition en Inde et les statistiques
qu'il présente sont remarquables.  L'Inde est le premier producteur de poisson dans le monde;  or,
elle a les plus faibles taux de consommation de ce produit par habitant.  Les préférences religieuses
et alimentaires ne suffisent pas à expliquer cette anomalie, car beaucoup d'habitants des Etats
côtiers ont l'habitude de consommer du poisson.  Depuis quelques décennies, la production
halieutique et les exportations ont extraordinairement progressé.  Dans le même temps, le prix du
poisson vendu aux Indiens est monté en flèche, surtout par comparaison avec d'autres denrées
alimentaires et d'autres produits de base.  Les fortes augmentations de la production halieutique ne
contribuent donc pas à nourrir la population.   

5.157 Pour expliquer la production halieutique en Thaïlande, Kent (1984:7) évoque le même
phénomène.  Il écrit ceci:  "De fortes exportations, de faibles importations, la baisse de  la
production globale, l'augmentation de la production de poisson de rebut et la croissance
démographique (humaine) se sont conjuguées pour réduire la quantité de poisson disponible par
habitant".  "Les Philippines et la Thaïlande ont des pêcheries bien développées.  Ce sont en même
temps des pays où la malnutrition protéique et énergétique et les carences en vitamine A, en fer et
en iode sont très répandues.  Les produits de la pêche peuvent servir à résoudre ces problèmes"
(Kent, 1984:25).  Mais il est abondamment prouvé qu'un effort de pêche accru - notamment pour la
crevette - sert à alimenter "les besoins croissants d'exportation" (Tuoc, 1995), et non à nourrir les
populations locales.

5.158 Divers auteurs ont expliqué que la pêche est un mode d'existence et une base de ressource
pour des millions de petits pêcheurs;  le sort de ces gens est, pour de multiples raisons, étroitement
lié à tout ce qui concerne la pêche et la conservation du milieu marin.  Pour commencer, les
pêcheurs artisanaux représentent près de 90 pour cent du nombre total de personnes employées
dans le secteur halieutique.  Ce sont eux, en outre, qui assurent le tiers de la production mondiale
de poisson alimentaire et l'essentiel des produits halieutiques consommés dans le tiers monde
(Ben-Yami, cité dans Bailey et al., 1986).  Et pourtant ces millions de personnes n'ont que peu ou
pas d'influence politique et bien peu des ressources économiques;  elles sont à la merci d'activités
de développement que gèrent les élites nationales et internationales.

5.159 Ces évaluations des impacts sociaux des pêches modernes n'ont rien de nouveau, pas plus
qu'elles ne sont enfouies dans des travaux universitaires difficiles à dénicher.  Des sociologues
écrivent sur ce grave problème depuis des décennies.  De récents articles publiés dans la presse non
spécialisée ont aussi décrit ces questions en grand détail.  Deux excellentes sources d'information
récentes sur l'état actuel des pêches, très lisibles et exhaustives, sont d'une part le livre du
professeur James R.  McGoodwin intitulé Crisis in World's Fisheries:  People, Problems and
Politics (1990) et un numéro spécial de The Ecologist, édité par Simon Fairly (1995), qui contient
une douzaine d'articles de diverse importance décrivant les complexités des pêches modernes.  De
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son côté, O'Riordan (1994) a analysé le problème des pêches modernes dans l'hebdomadaire New
Scientist qui jouit d'une large diffusion.  Enfin, M. Daniel Pauly - doyen des études de biologie des
pêches en Asie du Sud-Est - a travaillé pendant plus de dix ans à faire la lumière sur ces questions
(cf. Pauly, 1988;  1995;  Pauly et Neal, 1985;  Pauly et Chua, 1988).

5.160 Mais ce n'est pas tout,  une réunion régionale sur la diversité biologique des milieux marins
et littoraux, tenue à Subic Bay (Philippines) les 24-25 octobre 1996, a abouti aux mêmes
conclusions générales;  trois au moins des pays impliqués dans le présent différend y étaient
représentés;  la Malaisie, la Thaïlande et les Etats-Unis (DENR et WRI, 1997).  La première
question clé identifiée comme nécessitant une réglementation s'intitulait "Niveaux excessifs de
l'effort de pêche - tant commercial qu'artisanal - et utilisation de méthodes et d'engins de pêche
destructeurs".  Un des points essentiels analysés en détail dans ce document de synthèse était:  "La
protection des zones d'aménagement communautaire des ressources côtières contre des prédateurs
extérieurs que les collectivités locales ne sont pas à même de repousser par elles-mêmes - comme
les chalutiers commerciaux, les opérateurs qui pêchent au cyanure et les responsables du
développement côtier" (page 5, italiques ajoutées).  Il est intéressant de noter que, dans ce rapport
régional, les chalutiers commerciaux sont traités sur le même pied que les pêcheurs au cyanure.  Le
rapport continue en ces termes:  "Les pêcheurs artisanaux constituent l'un des secteurs sociaux les
plus pauvres de la région;  ils sont fortement tributaires du poisson pour leur alimentation en
protéines et pour le revenu en espèces qu'ils en tirent, mais ils sont exploités par les intermédiaires
et délogés par les navires commerciaux qui opèrent près du rivage" (pages 6-7).  "Dans toute la
région, les moyens d'existence des pêcheurs artisanaux sont de plus en plus menacés par la
concurrence des navires commerciaux qui pêchent dans les eaux proches du rivage, et ce malgré
les nombreux textes de loi qui réservent cette zone aux pêcheurs locaux" (page 7).  "Les
subventions octroyées pour le développement des pêches commerciales ont, dans bien des cas,
conduit à une surcapacité et, par voie de conséquence, à la surpêche" (page 7).

5.161 Il importe aussi de rappeler que l'Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social a clairement décrit les risques sociaux et politiques qu'impliquent la
mondialisation et la forme de développement que représentent les pêches modernes (cf. Utting,
1995).  Voir aussi l'annexe I:  Le problème des captures accessoires des pêcheries modernes, eu
égard en particulier aux chaluts à crevettes.

5.162 En résumé, malgré leurs bonnes intentions des programmes de développement visant à
moderniser (= mécanisation et technicité) les pêcheries du tiers monde n'ont, en général, pas tenu
compte de facteurs sociaux fondamentaux, en particulier de la disponibilité et de la distribution des
produits alimentaires nécessaires aux secteurs à risque de la population.  Les gens qui sont en état
de profiter des initiatives de développement sont ceux qui ont accès au capital et au pouvoir
politique.  Il est normal, par exemple, pour ces gens qui disposent déjà d'importants moyens
financiers d'influer sur la mise en place de subventions gouvernementales, puis d'y accéder (si ce
n'est de les monopoliser), tandis que ceux qui n'ont pas de tels moyens financiers n'arrivent pas à
obtenir des subventions qui leur étaient prétendument destinées.  Ceux qui ne jouissent pas
d'avantages économiques et politiques sont, par définition, la majorité - dans les pays en
développement, ils sont la vaste majorité des citoyens et des producteurs.  Pourtant, dans ces sortes
de plans de développement, cette majorité n'a pas les moyens d'entrer en compétition pour accéder
à des ressources halieutiques limitées, même si elle est, à long terme, plus tributaire de ces
ressources et si elle leur est plus étroitement associée que ne le sont ceux qui profiteront de la
nouvelle technologie.  Cette situation a pour résultat typique un accroissement de la productivité,
accompagné de diminutions concomitantes de l'équité des revenus et de la richesse, ainsi qu'une
polarisation sociale croissante:  de plus en plus de richesse superflue pour l'élite et une misère de
plus en plus profonde pour les masses.  L'analyse des troubles civils en Asie du Sud-Est a maintes
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peuvent aussi s'offrir des politiques strictes d'aménagement conservatoire et les appliquer
concrètement.  Les élevages qui autrefois produisaient de la chair de tortue dans les îles Caïmans
ont suspendu leurs activités et les oeufs de tortues sont mis à l'abri et protégés jusqu'à l'éclosion. 
De ce fait, la mortalité due au ramassage des oeufs ou à l'abattage des tortues pour leur chair est
bien maîtrisée et ne constitue plus un problème de conservation.  Ces causes de mortalité étant
éliminées, les spécialistes de la conservation des tortues aux Etats-Unis pourraient concentrer leurs
efforts sur d'autres causes de mortalité, moins visibles, comme la capture accidentelle dans les
chaluts à crevettes.

5.168 Dans des pays en développement comme l'Inde, le Pakistan, la Malaisie et la Thaïlande, les
pratiques d'aménagement conservatoire et leur application n'ont peut-être pas la même efficacité. 
Les oeufs de tortues sont toujours consommés, soit parce que la collecte en est légale, soit parce
qu'ils font l'objet d'un braconnage par défaut de surveillance, soit encore en raison de la  pauvreté. 
Dans certains de ces pays ou dans des pays voisins, des tortues sont encore abattues pour la chair. 
Des milliers de tortues vertes sont abattues chaque année à Bali pour perpétuer une pratique d'ordre
culturel.  Des techniques de pêche comme le chalutage crevettier ne sont peut-être pas aussi
développées, ou sont peut-être encore trop artisanales pour avoir une forte incidence sur les
populations de tortues.  Il est possible même que d'autres méthodes de pêche aient sur les tortues
marines un impact plus grand que celui du chalutage, comme le filet à raies ou "pukat pari" en
Malaisie.  Dans certaines cultures asiatiques, on croit que le fait de relâcher des tortues dans la mer
apporte chance et longue vie.  C'est pour cela qu'on ne relâche pas immédiatement les tortues
nouvellement écloses, mais qu'on les garde par milliers dans des enclos pendant des jours, voire
des mois, pour que le public les libère.  Tous ces facteurs ont effectivement une influence sur la
manière de gérer les programmes de conservation et peuvent varier d'un pays à l'autre.

M. I. Poiner:

5.169 Je ne suis pas compétent pour m'exprimer sur cette question.

2 c) Quelles sont les mesures de conservation des tortues marines qui devraient être mises
en oeuvre en priorité?  Sont-elles les mêmes pour toutes les populations de tortues marines et
pour tous les pays concernés, ou diffèrent-elles selon les pays et les régions, les espèces ou les
populations de tortues marines?

M. S. Eckert:

5.170 S'il est difficile de parler des aspects socio-économiques de l'industrie halieutique dans les
pays concernés par le différend, il m'est possible en revanche d'avancer quelques idées et
considérations économiques au sujet des tortues marines et de leur conservation.  La solution de
loin la meilleure et la plus économique pour conserver les populations de tortues marines consiste à
supprimer les problèmes qui ont, initialement, entraîné le déclin de ces populations (Frazer, 1992).
 Les populations de tortues marines ont une extraordinaire élasticité et capacité de se reconstituer
dès que cessent les perturbations engendrées par l'homme.  Grâce à la forte plasticité reproductive
des reptiles (croissance plus rapide en période d'abondance alimentaire = temps de maturité plus
court et éventuellement fécondité accrue), les populations de tortues sont probablement aptes à se
développer rapidement et à devenir très florissantes, pour peu qu'on les laisse tranquilles.

5.171 La méthode de conservation la plus couramment utilisée pour reconstituer des populations
de tortues consiste à renforcer le rendement génésique.  En règle générale, cela signifie qu'on
protège les femelles reproductrices sur la plage et dans l'eau pendant les intervalles intéressants (ce
que fait d'ailleurs la Malaisie pour les tortues luths qui nichent à Rantau Abang, en associant la
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protection des nids sur le rivage et l'institution d'un sanctuaire au large) et les nids sur la plage. 
Une telle approche peut être mise en oeuvre pour un coût très raisonnable et, souvent, on peut
employer la population locale pour qu'elle participe aux activités de conservation, ce qui permet de
la mobiliser tout en faisant profiter l'économie locale.  Tous les pays impliqués dans le différend
ont de tels programmes.  Cependant, compte tenu de leur structure démographique, la protection
des sites de ponte n'est pas, à elle seule, suffisante pour restaurer des populations de tortues
marines (Crouse et al., 1987).

5.172 Si l'on excepte les lois adoptées pour limiter (ou interdire) l'exploitation directe des tortues,
la plupart des pays impliqués dans le différend n'ont pas fait grand chose pour protéger les
juvéniles ou les tortues marines adultes résidentes.  Les Etats-Unis, qui disposent de la force
réglementaire de la Loi sur les espèces menacées d'extinction et des réglementations concernant les
DET et qui d'autre part, pour ce qui concerne la partie continentale du territoire, n'ont aucun intérêt
culturel pour la capture des tortues marines, est la seule exception.  Les raisons en sont
probablement autant économiques que sociales.  Dans beaucoup des pays concernés, les
populations locales ont exploité les tortues pendant des générations et ce ne sont pas des
réglementations virtuelles qui vont freiner cette exploitation quand l'occasion se présente
(Johannes, 1986).  D'un point de vue économique, les tortues marines peuvent être une source de
revenu, soit par leur chair soit par leur carapace et, malgré leur illégalité, on peut trouver dans
nombre de  ces pays des produits tirés des tortues.  Même aux Etats-Unis, il y a des problèmes dans
les endroits où les tortues étaient autrefois exploitées (territoires du Pacifique Ouest).  Des efforts
de conservation, et notamment le respect des réglementations et une éducation écologique, restent
par conséquent nécessaires.

5.173 Une méthode dont  on vante fréquemment les mérites a été proposée pour renforcer les
chances de survie de la progéniture des tortues.  C'est ce qu'on appelle le "headstarting", sorte de
programme de démarrage.  La stratégie sur laquelle elle repose consiste à élever des nouveau-nés
de tortues marines pendant une période qui va de quelques mois à un an, puis à les relâcher dans la
nature quand on pense qu'ils auront un taux de survie plus élevé.  Il s'agit d'un procédé qui
demande beaucoup de travail et d'argent et dont l'efficacité reste à démontrer.  Il pose deux
problèmes techniques, qui suscitent quelque perplexité quant à son utilisation en tant que mesure
de conservation.  Le premier de ces problèmes est qu'il n'a pas été démontré que ces tortues
viendront se reproduire sur leur plage natale.  A ce jour et malgré le lâcher de plus de
20 000 tortues de l'année, deux tortues seulement parmi celles qui sont passées par le programme
de "headstarting" des tortues bâtardes aux Etats-Unis sont, à notre connaissance, revenues nicher
dans la zone du projet (Shaver, 1996).  Si ces pontes fournissent quelque espoir que les tortues
ainsi assistées sont capables de se reproduire, elles peuvent aussi constituer des anomalies.  Il est
permis de se demander si, en interrompant le cycle biologique normal des tortues nouveau-nées,
qui veut qu'elles se précipitent vers la mer et connaissent un stade pélagique, on ne fabrique pas des
tortues qui ne seront pas capables de revenir nicher.  Le second problème est que de tels efforts
sont très onéreux et qu'aucune analyse de rentabilité n'a été faite.  Les Etats-Unis ont dépensé des
millions de dollars pour élever et lâcher approximativement 1 000 nouveau-nés de tortues bâtardes
par an.  En outre, on n'a pas calculé si les tortues qui sont passées par ce programme de
"démarrage" ont une chance de survie supérieure à celle des nouveau-nés éclos in situ.  Les
questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans une telle entreprise sont les suivantes:  i) les
tortues passées par le "headstarting" deviendront-elles des membres reproducteurs de la population;
 ii) se reproduiront-elles sur des plages adaptées à leur espèce/population;  iii) leurs taux de survie
seront-ils sensiblement plus élevés que ceux des tortues nées in situ;  et iv) cette approche est-elle
plus rentable que celle qui consiste à régler tout simplement le problème qui a, au départ, provoqué
la baisse de population (par exemple, en employant des DET) et/ou y existe-t-il un moyen plus
économique de résoudre le problème (par exemple, en renforçant la production sur les plages). 
Pour le moment le "headstarting" n'est pas considéré comme un outil d'aménagement valable.
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5.184 En règle générale, devraient venir en tête de liste les mesures conçues pour protéger les
adultes et les juvéniles;  mais dans les endroits où l'exploitation des oeufs reste importante, le
classement ne sera pas le même.  Différentes populations, espèces et régions nécessiteront des
priorités différentes, comme il a été expliqué dans de précédentes interventions.

M. I. Poiner:

5.185 Les mesures de conservation prioritaires ne seront pas les mêmes pour toutes les
populations de tortues marines et tous les pays concernés.  Il serait inopportun de mettre en oeuvre
des mesures uniformes.  Par exemple, aux Etats-Unis, la capture accidentelle des tortues marines
dans les filets à crevettes a été/est identifiée comme étant la principale cause de mortalité
anthropique des tortues caouannes, des tortues bâtardes et des tortues vertes, par comparaison avec
d'autres causes connues de mortalité.  Les mesures d'aménagement, comme l'introduction des DET,
visant à diminuer la mortalité, ont eu/ont une priorité élevée.  Dans la région indo-pacifique, les
causes majeures de mortalité des tortues caouannes imputables à l'homme sont la prédation des
oeufs, la capture accidentelle d'adultes et de subadultes dans les filets à crevettes, et la capture
accidentelle, au cours de la phase pélagique, par les palangriers de haute mer.  Dans le cas des
tortues vertes, ce sont la prédation des oeufs et l'exploitation des adultes et des subadultes pour la
viande.  Pour les tortues olivâtres, ce sont la prédation des oeufs et la capture accidentelle des
adultes et subadultes sur les pêcheries employant des chaluts et des filets maillants.  Quand on
élabore et quand on évalue des mesures de conservation, il importe d'apprécier l'impact de la
gamme tout entière des causes de mortalité sur un stock en utilisant pour cela de solides modèles
de population, complétés par des études empiriques des causes de mortalité (Chaloupka et Musick,
1996).

2 d) Est-ce que certaines populations de tortues marines fréquentant les eaux des pays
impliqués dans ce différend se sont stabilisées ou rétablies de manière telle qu'il n'y a pas ou
qu'il n'y aura bientôt plus de risque d'extinction de ces populations?  Si tel est le cas, où la
stabilisation ou le rétablissement se sont-ils produits, quelles sont les mesures qui les ont
favorisés et les mêmes mesures seraient-elles aussi efficaces pour ce qui concerne d'autres
populations de tortues que l'on trouve dans les eaux des pays parties au différend?

M. S. Eckert:

5.186 Pour autant que je sache, aucune population nidifiante de tortues marines n'a manifesté de
signe de rétablissement dans aucun des pays parties au différend.  Il existe des signes
encourageants montrant que la population nidifiante de tortues bâtardes pourrait être en
augmentation (Marquez et al., 1996a);  cette opinion a toutefois été contestée (Ross, 1996).  Si
rétablissement il y a, cela tient probablement à l'utilisation obligatoire des DET aux Etats-Unis et
au Mexique et à la protection offerte aux femelles nidifiantes.  Il est cependant trop tôt pour en
conclure que cette population se rétablit et il faudra encore quelques années de croissance régulière
de cette population avant qu'on puisse la considérer comme "rétablie".  Comme je l'ai indiqué
précédemment, il faut suivre une population pendant de nombreuses années avant de pouvoir
dégager une tendance quand on utilise comme indicateurs le nombre de femelles nidifiantes ou la
production d'oeufs.  A ce propos, c'est une erreur de supposer qu'il est possible de définir une
tendance parmi les populations de tortues vertes après quelques années seulement.405  Ce n'est tout
simplement pas vrai, spécialement dans le cas des tortues vertes du Pacifique Ouest qui semblent
avoir des intervalles de retour migratoire exceptionnellement longs (Limpus, 1995).  La "tendance"
décrite par la Malaisie ne sera pas validée avant au moins une autre quinzaine d'années sinon plus,

                                               
     405Voir paragraphe 3.9 a) et b).



WT/DS58/R
Page 235

selon le temps de maturité des tortues composant cette population.  Conclure que ce stock est en
train de se rétablir c'est faire preuve d'optimisme mais, au vu des données présentées par la
Malaisie, cette affirmation n'est pas défendable.

M. J. Frazier:

5.187 Les exemples de rétablissement de populations de tortues marines sont très rares et isolés. 
Limpus (1995) a eu l'impression que les tortues vertes en Floride, à Hawaï et au Sabah, les carets
au Sabah et les tortues bâtardes à Tamaulipas (et dans le golfe du Mexique) manifestaient certains
signes de reprise.  Le cas des tortues bâtardes a été évalué en détail par le Groupe de travail des
experts des tortues (TEWG, 1996:18), qui a conclu que "la population de tortues bâtardes paraît
être au tout début d'une phase d'expansion exponentielle".

5.188 Ce nonobstant, il n'existe pas, que je sache, de preuves concluantes concernant le
rétablissement d'aucune population de tortues marines dans aucun des cinq pays parties au
différend qui pourraient laisser à penser qu'il n'y a pas ou qu'il n'y aura bientôt pas de risque
d'extinction.  Les conclusions du TEWG (1996:18) ont clairement indiqué que, malgré
l'augmentation exponentielle du nombre de nids de tortues bâtardes, on ne saurait tabler sur un
"objectif intermédiaire de rétablissement" avant 2020.  En outre, on ne sait pas très bien si la
"stabilisation" d'une population après un fléchissement exclut tout risque, ou est souhaitable en
termes de conservation biologique.

M. M. Guinea:

5.189 On ne possède que peu de données concernant la taille et la stabilité des unités
reproductives de l'espèce qui nidifie au Pakistan.  L'Inde a l'une des plus importantes populations
de tortues olivâtres.  Les données concernant la dimension et la périodicité des arribadas à
Gahirmatha sont rares.  La taille de la population nidifiante a été estimée à 150 000 en 1975, mais à
zéro en 1976 (Davis et Bendi, 1978), à 200 000 en 1978, 130 000 en 1979 (Kar et Bhaskar, 1992),
286 000 en 1985 et 600 000 en 1991.406  Ces chiffres montrent que la population augmente ou est
au moins stable.  La population de tortues luths de Malaisie est en diminution depuis quelques
années.407  La population de tortues vertes au Terengganu est descendue à 2 945 nids par an
environ, ce qui représente 38 pour cent du chiffre de 1956.  Comme le ramassage des oeufs se
pratique depuis longtemps, on pense que cette population continuera de décliner.  Les tortues vertes
qui nidifient sur les îles des Tortues au Sabah ont amorcé une remarquable remontée, de même que
les carets.

5.190 Dans ces zones, la stabilité a été obtenue grâce à des mesures de conservation visant à
protéger les plages de ponte et les refuges situés au large au moyen d'un système de réserves et de
sanctuaires.  Une législation protégeant les tortues nidifiantes et leurs oeufs a été adoptée et mise
en vigueur.  En Malaisie, de gros efforts ont été consacrés aux écloseries, qui ont eu des résultats
inégaux mais qui ont amélioré les taux d'éclosion.  Comme les oeufs étaient achetés à ceux qui les
ramassaient, les communautés côtières ont été dans une certaine mesure associées à la conservation
des tortues marines.

                                               
     406Voir paragraphe 3.51.

     407Situation des principales populations de tortues marines en Malaisie
(http://www.upmt.edu.my/seatru/mals3.htm).
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M. H.-C. Liew:

5.191 Comme le rapporte Limpus (1997), "… le stock (de tortues vertes et de carets) de Sabah
(Malaisie)/Philippines montrerait des signes de rétablissement après 25 ans d'aménagement
conservatoire intensif au Sabah et 12 ans aux Philippines".  Les efforts de conservation concédés
là-bas étaient destinés à protéger les îles où les tortues nidifient, et à faire fonctionner des
écloseries sur ces mêmes îles pour sauver les oeufs.  Bien que des crevettiers opèrent autour de ces
îles et attrapent même des tortues, l'emploi des DET n'est pas imposé.  En dehors de quelques
observations des tortues échouées et d'inspections effectuées par les responsables des parcs à bord
de chalutiers qui empiètent sur les limites des parcs (Suliansa et al., sous presse), il n'existe pas
d'étude exhaustive de l'impact des chaluts à crevettes sur les tortues marines dans ces eaux.  Cet
impact, s'il devait s'avérer appréciable,  pourrait bien invalider les autres efforts de conservation et
il faudrait d'urgence se pencher sur la question.

5.192 Les mêmes mesures peuvent être efficaces pour d'autres populations de tortues marines
mais, pour porter leurs fruits, elles doivent aller de pair avec d'autres stratégies de conservation. 
Sauver les oeufs et protéger les tortues nidifiantes sur la plage pendant qu'on les laisse se faire tuer
en mer, cela ne peut fonctionner.  Pas plus que ne le ferait l'emploi des DET sur les chalutiers si on
laisse chasser et tuer les tortues avec d'autres engins, ramasser les oeufs pour les consommer, ou
détruire les sites de nourriture et de ponte.  Il importe que chaque région, pays ou Etat évalue ses
propres populations de tortues marines, étudie les menaces qui pèsent sur elles et établisse en
conséquence les priorités des stratégies de conservation.

M. I. Poiner:

5.193 Les tortues marines vivent extrêmement longtemps et arrivent à maturité à un âge
relativement tardif (environ entre 30 et 50 ans).  L'intervalle entre deux épisodes de ponte est aussi
fort long (entre cinq et 15 ans suivant l'espèce).  La production d'oeufs est abondante et la prédation
des oeufs est élevée, mais la mortalité naturelle des subadultes et des adultes est probablement
assez faible.  Etant donné que le recrutement parmi la population adulte se fait lentement, le
rétablissement d'une population descendue très bas (si les causes non naturelles de mortalité sont
éliminées) sera long et on ne connaît pas de cas sérieusement documenté de rétablissement dans le
monde.  Les études de modélisation des tortues caouannes faites aux Etats-Unis après l'introduction
des DET, qui auraient dû abaisser la mortalité, laissent à penser que la remontée sera lente;  il a
fallu 70 ans ou plus à la population simulée pour accuser une augmentation d'une certaine ampleur
(Crowder et al., 1994).

2 e) Quelle est la valeur reproductive des tortues marines aux différents stades de leur
cycle biologique?  Compte tenu des différences, comment les programmes visant à protéger
les oeufs et les tortues nouvellement écloses se situent-ils par comparaison avec les
programmes visant à protéger les grands juvéniles et les tortues adultes, du point de vue de
leur avantage probable pour les populations et les espèces dans leur ensemble?

M. S. Eckert:

5.194 Les tables biologiques et les courbes de la valeur reproductive de Frazer (1983) et de
Crouse et al. (1987) pour la tortue caouanne ont clairement démontré que les classes de taille
correspondant aux grands juvéniles et aux adultes ont la valeur reproductive la plus élevée pour la
population.  Chaloupka et Musick (1996) ont récemment conforté ces conclusions.  Crouse a utilisé
ces tables et ces courbes pour démontrer dans son modèle que les populations de tortues marines ne
se rétabliront pas si on ne réduit pas au minimum la mortalité au sein de ces classes de taille, même
si on protège rigoureusement les femelles nidifiantes et leurs nids.  Ces modèles concernaient les
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unité reproductive du sud-est des Etats-Unis (Crouse et al., 1987).  Ce résultat provient du premier
modèle de dynamique de la population fondé sur les stades biologiques jamais conçu pour une
espèce de tortue marine;  d'autres modèles ont été essayés pour différentes populations et tous ont
leurs limitations (Chaloupka et Musick, 1997).  D'autres modèles suivront assurément. 
L'impression générale, cependant, est qu'il faut entre 1 000 et 10 000 oeufs pour obtenir une seule
femelle nidifiante.408  Ces modèles comportent un certain nombre d'hypothèses:  le ratio
mâles/femelles est de 1:1;  le taux de survie d'un stade à l'autre est une hypothèse;  la longévité
reproductive est une hypothèse.  Cela dit, les études faites sur les caouannes australiennes situent
entre 200 et 400 la valeur reproductive des femelles adultes, suivant la population (Heppell et al.,
1996).  Il semble que la valeur reproductive de chaque stade du cycle biologique soit différente
pour chaque unité reproductive.

5.199 Tous les stades du cycle biologique doivent être protégés.  Les oeufs ont une valeur
reproductive plus faible que celle des grandes tortues, mais tous demandent protection.  Tout
dépend des menaces  auxquelles l'unité reproductive est exposée.  Par exemple, chaque année 50
millions d'oeufs sont déposés sur les plages à Gahirmatha.  Si l'on prend le chiffre de Crouse de
584, cela équivaut à un recrutement au sein de la population nidifiante de plus de 85 000 femelles
adultes par an en l'espace d'une génération.  Sur la base de ce chiffre, une mortalité annuelle de
5 000 unités du fait des chaluts et filets calés409 sur une population nidifiante de 600 000 unités
avec un recrutement de 85 000 unités apparaît relativement modeste.

M. H.-C. Liew:

5.200 On pense généralement que sur un total de 1 000 à 10 000 oeufs, un seul survivra jusqu'à
l'âge adulte.  Ces chiffres ne sont cependant que des estimations car ils ne reposent pas sur des
preuves scientifiques mais sur des modèles comportant de nombreuses hypothèses.  D'après ces
chiffres, on serait enclin à conclure que la valeur reproductive des adultes est infiniment supérieure
à celle des jeunes.  Chez les humains aussi, chaque femelle peut engendrer cinq-dix enfants, ou
plus.  Si on vous demandait de choisir, trouveriez-vous naturel de sacrifier tous les enfants sauf un
et de sauver la mère?  Sachant aussi que l'enfant a encore beaucoup d'années à vivre et de dangers à
affronter avant qu'il/elle devienne adulte?  Il faut aussi se rendre compte que les probabilités de
survie chez les humains sont beaucoup plus élevées car les mères prennent soin de leurs petits. 
Chez les tortues, les parents ne s'occupent pas du tout de leur progéniture.  Beaucoup mourront et,
de fait, dans la nature beaucoup meurent de mort naturelle.  Les tortues, comme d'autres animaux,
compensent cela en produisant de nombreux jeunes.  Il est donc aussi important de protéger les
bébés que la mère.  Protégez les enfants, ils sont notre avenir;  mais il nous faut aussi des mères et
des pères pour les fabriquer.

M. I. Poiner:

5.201 Crouse (1987) et Crowder (1994) et leurs collaborateurs ont appliqué un modèle fondé sur
les stades biologiques aux tortues caouannes des Etats-Unis pour arriver à la conclusion, d'après
une analyse de sensibilité, qu'il était extrêmement important de réduire la mortalité annuelle des
grands juvéniles, des subadultes et des adultes pour garantir la viabilité à long terme du stock.  Cela
en raison de la valeur reproductive élevée des individus correspondant à ces stades/âges dans le
modèle.  Somers (1994) a mis au point un modèle également structuré d'après les stades
biologiques pour un stock de caouannes australiennes, mais a trouvé que la protection des

                                               
     408Voir paragraphe 3.19.

     409Voir paragraphes 3.49, 3.51, 3.59 et 3.77.
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oeufs/tortues nouvellement écloses aurait aussi une incidence majeure sur la viabilité à long terme
du stock.  Cette différence s'explique par le fait que Somers a utilisé des taux plus élevés de
mortalité aux stades des oeufs/nouveau-nés (Chaloupka et Musick, 1997).  Chaloupka et Limpus
(MS) ont élaboré un modèle de simulation stochastique pour un stock de caouannes australiennes
qui a, lui aussi, indiqué que la prédation exercée sur les oeufs contribue de manière importante à
l'accroissement de la mortalité.  Ces résultats différents reflètent soit les conditions différentes
auxquelles sont exposées les stocks de tortues marines américaines et australiennes, soit
l'insuffisance des données concernant la taille - et l'âge - et les taux spécifiques de croissance et de
mortalité, et le manque de données concernant la distribution de taux de transition d'un stade à
l'autre.

Question 3:  Mesures de conservation en mer

3 a) Les DET, quand ils sont correctement installés et utilisés, réduisent-ils de manière
appréciable la mortalité de tortues marines causée par les chaluts à crevettes?  Les conditions
socio-économiques et le niveau d'éducation, qui diffèrent parmi les pêcheurs,
particulièrement dans les pays en développement, influent-ils sur l'installation et l'utilisation
correctes des DET?

M. S. Eckert:

5.202 A en juger d'après la vaste expérimentation à laquelle ont été soumis aux Etats-Unis les
DET dits rigides (par opposition avec les DET souples dont l'homologation a été récemment retirée
en raison de leurs médiocres performances), il ne fait pas de doute que les DET réduisent la
mortalité des tortues marines quand ils sont correctement installés et utilisés (Crouse et al., 1992; 
Renaud et al., 1991;  Renaud et al.,  1990;  Henwood et Stuntz, 1987, Henwood et al., 1992; 
Crowder et al., 1995).  Il est certes possible de mal déployer un DET mais l'expérience que j'ai
faite auprès de crevettiers de Géorgie indique que la plupart des pêcheurs expérimentés
comprennent très bien la méthode de déploiement des filets, quel que soit leur niveau d'instruction,
et je suppose donc que le maniement de filets équipés de DET ne présente pas de difficulté
particulière.  Bien que je n'aie pas personnellement travaillé avec des équipages de chalutiers
d'autres pays parties au différend, je ne pense pas qu'ils soient nécessairement moins habiles à
manier leur propre équipement que les pêcheurs américains.

M. J. Frazier:

5.203 Des études réalisées en Australie (Robins-Troeger et al., 1995), au Costa Rica (Arauz,
1997;  Arauz et al., 1997b) et aux Etats-Unis (cf. Watson et Seidel, 1980;  Easley, 1982;  Seidel et
McVae, 1982;  National Research Council, 1990) révèlent que, convenablement installés et
utilisés, les différents types de DET peuvent réduire sensiblement la capture accidentelle et la
mortalité des tortues marines dans les chaluts à crevettes.  Dans une récente étude, Crowder et ses
collaborateurs (1995) ont analysé des données à long terme provenant de Caroline du Sud et ont
conclu que les DET "diminuent les échouages de près de 44 pour cent par rapport aux effets
estimatifs des chaluts à crevettes non équipés de DET".  En outre, suivant le modèle de DET et ses
conditions d'emploi, le dispositif peut arriver à exclure plus de la moitié de la capture accessoire
(cf. National Research Council, 1990;  Robins-Troeger et al., 1995;  Olguin, 1996;  Olguin et al.,
1996).

5.204 Sous l'égide du Centre de développement des pêches en Asie du Sud-Est, des essais ont été
conduits avec dispositif thaïlandais d'exclusion des tortues (une version thaïlandaise des DET) en
Malaisie (Ali et al., 1997), aux Philippines (Dickson, 1997) et en Thaïlande (Bundit et al., 1997). 
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quantités de tortues mortes (Crouse, 1996).  Compte tenu des conditions socio-économiques, du
niveau d'éducation, des différences linguistiques et des antécédents historiques de l'exploitation des
tortues, il faudra encore au moins autant de temps pour introduire l'usage des DET, former tous les
pêcheurs de crevettes, les convaincre de respecter cette obligation et parvenir à une application
effective.  Il est important d'initier correctement les pêcheurs à l'utilisation des DET, de leur
montrer les avantages qu'ils peuvent en tirer et d'obtenir leur pleine collaboration.  En les obligeant
du jour au lendemain à les employer, on ne ferait que se heurter à une résistance aveugle.  Même
aux Etats-Unis où l'emploi des DET est obligatoire, on continue de conduire des études pour
vérifier s'ils sont nécessaires.  Le NMFS finance actuellement une étude de 500 000 dollars EU
conduite par Gary Graham (Texas A&M, Galveston) qui a pour but de dire si les DET sont
nécessaires dans les eaux du large du golfe du Mexique où des observateurs seront placés à bord de
six navires pour voir si des tortues sont capturées (Steiner, 1997a).
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chaluts équipés de ces dispositifs datent de 1992).  Rien n'a été fait pour corriger les séries de
données en tenant compte de la variation interannuelle.  On aurait dû, par exemple, comparer les
captures moyennes de 1991 et 1992 avec les taux de capture moyens des cinq ou dix années
précédentes afin de vérifier si les données communiquées entrent dans la variation annuelle
escomptée des taux de capture.  Faute d'une telle analyse, il est impossible de savoir si les
différences observées dans les taux de capture sont simplement dues à une variation annuelle de la
CPUE ou à l'emploi du dispositif.

5.213 En Malaisie, une récente expérience sur l'emploi des DET dans la pêche crevettière a
montré que "les DET empêchent les tortues marines d'être piégées dans le filet mais n'influent pas
sur la capture de crevettes et de poisson" (Ali, A et al., 1997).  Cette étude ne peut être considérée
comme concluante vu la très petite taille de l'échantillon, mais elle semble constituer une première
expérience bien exécutée et bien analysée.

M. J. Frazier:

5.214 Le chiffre de 97 pour cent est une valeur arbitraire qui a été établie par des spécialistes des
engins du Laboratoire de Pascagoula du Service national des pêches maritimes des Etats-Unis
(NMFS).  Lors des premiers essais de DET, ils ont fixé une norme pour évaluer différents modèles
de DET.  Comme le modèle du NMFS a réussi à exclure 97 pour cent des tortues qui entraient dans
le chalut, il a été décidé qu'un DET, quel que soit le modèle, devait exclure au moins 97 pour cent
des tortues pour être homologué par le NMFS.  Cette norme a été fixée de manière à offrir toute la
protection possible aux tortues marines, tout en tolérant une petite - et réaliste - marge d'erreur. 
Certaines des premières expériences sur l'exclusion des tortues des chaluts à crevettes, qui se sont
étendues sur 20 ans, ont eu lieu à bord de navires commerciaux en Floride, en Géorgie et en
Caroline du Sud.  Deux types d'engins modifiés ont été utilisés, le "chalut à barrière renversée" et
le "dispositif d'exclusion des tortues";  l'un et l'autre ont pris un nombre de tortues sensiblement
inférieur à celui des filets normaux (p <0,001) (Watson et Seidel, 1980;  Seidel et McVae, 1982).

5.215 Depuis quelques années, on observe sur la pêcherie crevettière commerciale des Etats-Unis
des indices très nets montrant que les DET ont notablement abaissé la mortalités de tortues. 
Concernant les échouages, des données provenant de la Caroline du Sud pour la période 1980-1993
montrent un remarquable recul, notamment au moment où la réglementation sur les DET a été mise
en place.  Crowder et al. (1995) en ont conclu que la diminution des échouages résultait d'une
baisse de la mortalité, elle-même consécutive à l'adoption des DET.  Les premières analyses des
résultats d'une étude sur le chalutage à "filet nu" (c'est-à-dire sans DET) le long des côtes de la
Caroline du Sud en 1997 indiquent que le taux de capture de tortues caouannes (CPUE) est
maintenant bien supérieur à ce qu'il était quand ces eaux ont été étudiées il y a dix ans par
Henwood et Stuntz (1987) (Bransdetter, communication personnelle).  Cet accroissement du
nombre de tortues, joint à la diminution du nombre des échouages documenté par Crowder et al.
(1995), montre clairement que les DET ont bien abaissé la mortalité des tortues.

5.216 Des DET conçus aux Etats-Unis et des DET modifiés localement ont été testés sur des
crevettiers commerciaux en Australie, au Costa Rica, au Mexique et au Venezuela.  Robins et ses
collaborateurs (1997) ont consigné les résultats de 151 traits tests (le filet étant remorqué) effectués
avec huit chalutiers commerciaux dans le nord-est de l'Australie.  Ils ont constaté que la capture de
gros animaux (y compris de tortues) était notablement plus faible dans les filets utilisant le
DETAus, tant sur la pêcherie estuarine subtropicale (p = 0,041) que sur la pêcherie du golfe
tropical (p <0,01).  Arauz et al. (1997b) ont consigné les résultats de 165 traits tests (le filet étant
traîné sur le fond) effectués avec onze chalutiers commerciaux sur la côte pacifique du Costa Rica.
 Ils ont constaté que les DET Super Shooter et Seymour avaient réussi à exclure les tortues (dans la
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des objectifs d'aménagement, de la nature de la pêcherie et des possibilités de surveillance et
d'application.  Tucker et al. (1997) ont comparé l'approche australienne et celle des Etats-Unis
concernant l'introduction des DET pour abaisser la mortalité des tortues.  Ils suggèrent qu'une
solution participative (non législative) aux problèmes des captures accessoires des chalutiers,
passant par des négociations et des médiations entre les parties prenantes, est, dans le contexte
australien (nature de la pêcherie, nature de la population, système politique, etc.), nettement plus
avantageuse que l'approche litigieuse et légaliste qui était/est suivie aux Etats-Unis.

3 d) La diversité des conditions géographiques et environnementales (par exemple  la
topographie des fonds marins, la végétation, les courants) influe-t-elle de manière appréciable
sur l'efficacité des DET, du point de vue tant de la perte de captures que de la protection des
diverses espèces de tortues marines?  Plus particulièrement, les conditions géographiques et
environnementales qui règnent dans les eaux indo-pacifiques nécessitent-elles une approche
différente de celle qui a été choisie dans le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes?

M. S. Eckert:

5.232 Comparant des essais effectués dans l'océan Atlantique et dans le golfe du Mexique,
Renaud et ses collaborateurs (1991) ont observé des différences dans les taux de capture des filets
équipés de DET et des filets sans DET.  Toutefois, ils ont noté aussi qu'il n'y avait pas de
différences statistiques des taux de capture entre zones différentes du golfe du Mexique.  Comme
aucune indication n'a été fournie pour caractériser les habitats concernés par ces tests, il est difficile
de tirer des conclusions de ces données.  Poiner et ses collaborateurs (1990) ont comparé les taux
de capture de la pêcherie crevettière du nord de l'Australie et celle des Etats-Unis et ont trouvé des
taux de capture comparables (entre la partie américaine du golfe du Mexique et le nord de
l'Australie).  Pour autant que je sache, aucune étude n'a été faite pour comparer les performances
des DET en fonction de l'habitat ou de la zone géographique.

M. J. Frazier:

5.233 Pour fonctionner correctement, les DET doivent être adaptés aux conditions particulières
de l'endroit où ils seront utilisés en tenant compte de:  l'engin de pêche, la technique de pêche, le
type de substrat, le couvert du fond marin, la profondeur de l'eau, entre autres choses.  Ces sortes
d'adaptations ne sont pas très différentes des modifications que les pêcheurs apportent à leurs
engins pour pouvoir pêcher dans différentes conditions.  Randall Arauz, qui a travaillé sur les DET
au Costa Rica ces quatre dernières années, affirme ceci:  "moyennant des modifications
appropriées de la technologie des DET et des pratiques de pêche, et une bonne documentation
scientifique, la recherche permet de faire fonctionner efficacement les DET dans pratiquement
toutes les conditions de pêche, comme nous l'avons démontré au Costa Rica" (Arauz, 1997).

5.234 Les fonds de pêche du golfe du Mexique, de la mer des Caraïbes et du Pacifique Est, où
sont utilisés les DET, sont extrêmement variés.  Les fonds de pêche de la zone indo-pacifique 
présentent probablement les mêmes similitudes et différences que ceux des Amériques.  Le
principe de la modification des DET en fonction des conditions locales est le même partout. 
D'ailleurs, des spécialistes thaïlandais des engins ont conçu et expérimenté deux modèles
originaux, le dispositif thaïlandais de pêche exempte de tortues et le Thaï-ku (Bundit et al., 1997). 
Sous l'égide du Centre de développement des pêches de l'Asie du Sud-Est, les fonctionnaires des
pêches de Thaïlande ont diffusé cet engin dans d'autres pays de la région (SEAFDEC, 1996; 
1997a;  1997b;  1997c).

5.235 Il faut aussi rappeler que les spécialistes des engins de pêche du Laboratoire de Pascagoula,
du Service national des pêches maritimes, possèdent des dizaines d'années d'expérience en matière
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de conception, de modification et d'expérimentation des DET.  Ils ont activement contribué à
former les gens, ainsi qu'à diffuser les engins et faire circuler l'information dans de nombreux pays,
à l'occasion d'ateliers organisés depuis 1983 aux Etats-Unis et ailleurs.  (Voir Appendice 2
"Transfert de la technologie des DET", à l'annexe II du rapport.)

M. M. Guinea:

5.236 Pour que les DET contribuent efficacement à abaisser la mortalité des tortues marines, ils
doivent être fonctionnels dans le contexte de la pêcherie.  Une partie de leur fonctionnalité tient à la
bonne volonté avec laquelle ils sont acceptés par la pêcherie.  Cela suppose un gros travail de
modification et d'expérimentation car il faut non seulement faire naître ce sentiment d'appropriation
dont nous avons parlé précédemment, mais aussi convaincre les opérateurs de l'utilité de cette
nouvelle technologie.  Les zones australiennes de chalutage sont extrêmement différentes de celles
du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes.411  Il faut étudier des possibilités comme l'ouverture
par le bas ou par le haut du DET pour laisser sortir les éponges et les tortues marines
respectivement.  L'angle auquel le DET est fixé et sa position dans le filet doivent être modifiés
pour tenir compte de la nature de l'habitat benthique et des espèces de tortues marines et de leur
taille, ainsi que des autres types de captures accessoires.  Il faudra procéder à des modifications et
des essais considérables avant que le DET ou tout autre dispositif de réduction des captures
accessoires soient acceptés par les pêcheurs.

5.237 Au vu d'essais faits en Australie (Robins, 1995;  Mounsey, 1995) et en Thaïlande
(Chokesanguan et al., 1996), il est possible que les conditions d'environnement soient très
différentes entre les localités.  C'est ce qui explique les résultats et le fait que les DET non modifiés
n'aient pas été acceptés.

M. H.-C. Liew:

5.238 Je ne suis pas en mesure de commenter.

M. I. Poiner:

5.239 Le suivi des DET et d'autres dispositifs de réduction des captures accessoires (DRCA) dans
les eaux tropicales du nord de l'Australie (Brewer et al., 1995, 1997;  Robins-Troeger et al., 1994)
dans des conditions commerciales démontre que les performances des DET dépendent de la nature
du fond marin.  Pour des zones différentes, il faudra des types différents de DET.  Ces résultats
devraient être transférables à d'autres secteurs de la zone indo-pacifique.  Ce que ces résultats font
apparaître c'est que si l'on veut que les DET soient employés, il faut qu'ils soient sélectionnés et
adaptés aux conditions et méthodes locales de la pêche.  Des DET qui fonctionnent efficacement
dans le golfe du Mexique et dans la mer des Caraïbes peuvent ne pas être adaptés aux pêcheries
indo-pacifiques.

Question 4:   Mesures de conservation sur les sites de ponte

4 a) Comment évaluez-vous les programmes de conservation axés sur la protection des
oeufs et des tortues nouvellement écloses?  Y a-t-il des exemples dans lesquels ces

                                               
     411US Embargo on the Import of Wild-Caught Shrimp, communication présentée par l'Australie au Secrétaire
d'Etat des Etats-Unis à l'appui de sa demande de certification au titre de la Section 609 b), avril 1996.  Voir plus
haut, paragraphe 4.2.
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recrutement d'oeufs et de nouveau-nés parmi la population, celle-ci mourra progressivement "de
vieillesse";  mais on court à l'échec si on se "concentre" sur la protection des oeufs et des
nouveau-nés exclusivement, sans réduire la mortalité chez les animaux plus âgés (je vous renvoie à
mes réponses aux questions 1 b), 1 c), 2 c) et 2 d)).  Il est un peu absurde d'investir du temps, de
l'argent, du matériel et des efforts pour protéger simplement des oeufs dont quelques-uns seulement
arriveront à éclosion et dont un plus petit nombre encore grandiront jusqu'à devenir de jeunes
tortues, si ces tortues sont exposées à tous les dangers et si leurs chances de survie sont infimes. 
Comme la protection des oeufs produit des résultats rapides et tangibles (des centaines de bébés
tortues grouillant, deux mois à peine après que les oeufs aient été pondus), elle offre une
récompense rapide et attrayante aux activités de conservation.  De plus, elle est beaucoup plus
simple et moins onéreuse que la protection des animaux dans la mer ou dans des environnements
marins.  C'est pour cela que, en règle générale, la protection des oeufs bénéficie d'une plus grande
attention que les tâches plus difficiles, plus complexes et plus laborieuses qui consistent à protéger
les tortues en mer.  Pendant des décennies, les programmes de protection des oeufs et de
"headstarting" (élevage en captivité) ont été réalisés avec les meilleures intentions du monde, et
leurs résultats rapides et tangibles ont toujours été des activités dont on a vanté les succès - et dont
les politiciens n'ont pas manqué de tirer parti.  Depuis une dizaine d'années, cependant, les
spécialistes de la conservation des tortues marines commencent à s'apercevoir que le fait de
s'occuper principalement des plages de ponte a régulièrement détourné l'attention d'autres activités
bien plus nécessaires (cf. Mortimer, 1990;  1995;  Suliansa et al., 1996).  Comme l'expliquent
plusieurs stratégies de conservation des tortues marines (Conférence mondiale sur la conservation
des tortues marines, 1982;  UICN, 1995;  1996;  sous presse), la priorité doit aller à l'aménagement
et la conservation intégrés.

M. M. Guinea:

5.243 Les mesures de conservation consacrées aux oeufs et aux nouveau-nés ont donné de bons
résultats pour certaines unités reproductives de certaines espèces, par exemple les tortues olivâtres
dans l'Etat d'Orissa.  Mortimer (1995)  distille avec élégance les arguments en faveur de la
protection des oeufs et des adultes.  Chaque stratégie a ses points forts et ses scénarios éventuels
pour retarder de telles mesures de conservation.  La conservation qui associe les communautés
côtières bénéficiera d'un soutien populaire et aura davantage de chances de se poursuivre qu'un
texte de loi qui ne touche qu'une petite partie de la population, en l'occurrence les pêcheurs ou les
entreprises de pêche, hors de portée de la communauté.  Comme la pêche, la conservation peut
devenir une industrie, si elle est correctement structurée.

5.244 Les mesures de conservation employées par la Malaisie (Liew, 1997) et la Thaïlande
(Monansunsap, 1997) semblent avoir du succès.  Ces mesures reçoivent le soutien des
communautés et le parrainage d'un certain nombre d'organisations.

5.245 L'efficacité des programmes de conservation axés sur la protection des oeufs et des
nouveau-nés présentera des différences régionales.  Celles-ci seront liées à la culture de l'endroit et
au climat socio-économique qui y règne, mais dépendront aussi de l'unité reproductive à laquelle
appartiennent les tortues marines.  Les tortues marines peuvent montrer une certaine plasticité en
matière de stratégies biologiques qui peut s'exprimer par des variations de la température de
différenciation sexuelle, des sex-ratios et de la structure des âges.  Chaque unité reproductrice
réagira de manière similaire mais à un rythme différent à des mesures identiques de conservation. 
Les mesures de conservation qui protègent les nids ou les oeufs apporteront une contribution
appréciable à la perpétuation de l'unité reproductrice. 

M. H.-C. Liew:
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pêche.  Ces 50 000 oeufs doivent s'ajouter au nombre d'oeufs déjà produits sur la plage puisque la
production actuelle de la plage ne suffit probablement pas pour maintenir la population (compte
tenu de l'hypothèse que la plupart des populations sont déjà en diminution).  Cet exemple nous
permet de voir pourquoi il est si difficile de faire de la conservation des plages de ponte un moyen
d'atténuer la mortalité due à la pêche, et pourquoi une telle approche ne fonctionnera tout
simplement pas, comme cela a été mis en évidence dans l'île de Little Cumberland.

M. J. Frazier:

5.249 On ne connaît, à ce jour, aucune espèce de tortue marine qui atteigne l'âge de la
reproduction en moins de dix ans.  On pense généralement que les tortues vertes et les carets, qui
sont celles pour lesquelles on dispose des informations les meilleures concernant les taux de
croissance, atteignent la maturité vers 30 ans.  Vu la longueur de cette période de développement,
seules des données recueillies sur le long terme permettront de véritablement comprendre les
tendances de la population.  Comme il a été déjà expliqué, on évalue les populations de tortues en
dénombrant les femelles nidifiantes, les nids ou les oeufs.  Ces dénombrements ne représentent
qu'une petite fraction de la population totale et l'on observe d'énormes variations de la taille des
couvées, du nombre de couvées par femelle, des intervalles entre deux pontes, et de l'activité de
ponte d'une année sur l'autre.  Autrement dit, l'estimation de la taille d'une population d'après ce qui
peut être observé sur une plage pendant une période de ponte présente d'évidentes limitations.

5.250 Peu importe que la mesure de conservation soit la protection des oeufs ou l'emploi des
DET;  il faut des années d'informations systématiques pour être en mesure de déchiffrer les
tendances de la taille d'une population de tortues marines.  Comme ces animaux ont des cycles
biologiques complexes et nécessitent une longue période de maturation, ils sont soumis à de
nombreuses causes différentes de mortalité s'étendant sur de longues périodes de temps.  Il est
prudent d'entreprendre une conservation intégrée en prenant toutes sortes de mesures pour protéger
les habitats et pour abaisser la mortalité.  Cette stratégie de conservation intégrée des tortues
marines est celle que de nombreuses instances internationales ont adoptée depuis plus d'une
décennie (Conférence mondiale sur la conservation des tortues marines, 1982;  UICN, 1995, 1996,
sous presse).

M. M. Guinea:

5.251 Le recours aux stratégies de protection des oeufs remonte à moins d'une génération de
tortues marines.  Les plages de ponte sont les seuls points de référence pour mesurer le degré de
réussite de ces mesures de conservation.  Si, dans l'idéal, on connaissait les habitats où elles se
développent, on pourrait mettre en évidence une augmentation de l'abondance des tortues marines
mais, en fait, les habitats de développement peuvent être décrits plus par la capacité de charge que
par l'abondance absolue de tortues marines subadultes.  Les mesures de protection des oeufs de
tortues olivâtres en Inde et de tortues vertes en Malaisie semblent donner de bons résultats. 
L'importance relative de la protection des oeufs est difficile à établir quand on ne connaît pas les
autres types de menaces qui ont un impact sur l'unité reproductive.

M. H.-C. Liew:

5.252 Les méthodes de protection des oeufs ne sont pas à elles seules suffisantes si d'autres
menaces restent présentes et exercent des effets appréciables sur la population.  Dans le cas de
populations, s'il en existe, pour lesquelles l'exploitation des oeufs est importante mais les menaces
d'autres sources sont négligeables, la protection des oeufs suffirait.
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M. I. Poiner:

5.253 Les tortues marines sont des animaux dotés d'une grande longévité, qui arrivent à maturité
à un âge relativement tardif (vers 30 à 50 ans).  L'intervalle entre deux épisodes de reproduction
est, lui aussi, très long (entre cinq et 15 ans environ, selon l'espèce).  Le nombre d'oeufs produits
est très élevé et la prédation des oeufs importante, mais la mortalité naturelle des subadultes et des
adultes est probablement assez faible.  Le recrutement parmi la population adulte étant lent, la
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Pacifique, il est probable que les tortues luths femelles matures circulent autour de l'océan
Pacifique pendant les deux ou trois années qui séparent deux périodes de ponte.  Mon hypothèse
actuelle pour ce qui concerne les déplacements des tortues luths dans le Pacifique est que les
femelles appartenant à deux grandes colonies (Mexique/Amérique centrale et Irian Jaya/îles
Salomon) ainsi qu'à des colonies de moindre importance (Malaisie) se distribuent dans le cadre
d'une migration cyclonique dans l'océan Pacifique, les tortues faisant des haltes pour se nourrir
dans les zones de haute productivité.  Ce que j'ai montré, pour l'océan Atlantique, c'est que les
tortues luths sont très expertes à deviner quelles sont les zones où elles trouveront beaucoup de
nourriture et sont prêtes à parcourir de grandes distances pour accéder à ces ressources.  Grâce à la
télémétrie satellitaire et à l'évaluation des stocks par l'ADN, on est en train de rassembler des
données propres à étayer la théorie du cycle migratoire des tortues luths du Pacifique et, jusqu'à
présent, l'hypothèse se confirme.  Ce qui est intéressant c'est que cela fait de la tortue luth une
espèce que se partagent de nombres juridictions nationales.  Il est hautement probable que la
Malaisie, la Thaïlande et les Etats-Unis se partagent la  responsabilité des tortues luths du Pacifique
pendant une même migration de ponte.

5.257 Les femelles de tortues vertes effectuent, après la ponte, des migrations à grande distance
sur lesquelles nous sommes bien documentés.  La plupart des données proviennent de retours de
marques, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes quand on essaie de comprendre les cycles
migratoires.  Ce genre de données ne représente généralement qu'un voyage aller simple, ou une
halte au cours d'un voyage éventuellement plus long mais, invariablement, la tortue est tuée et c'est
ainsi qu'on récupère la marque.  La plupart des migrations post-ponte des tortues vertes sont
comprises entre 1 500 et 3 000 km (Kolinski, 1991, 1992;  Meylan, 1982;  Mortimer et Carr, 1987;
 Pritchard, 1973;  Balazs, 1976).  Une avalanche d'études récentes par suivi satellitaire de
migrations post-ponte de tortues vertes femelles s'est révélée encore plus précieuse encore que,
dans la plupart des cas, la durée du suivi n'ait pas été suffisante pour définir le schéma des
déplacements annuels (Balazs, G.H., 1994;  Balazs et al., 1994;  Liew et al., 1995;  Luschi et al.,
1996).

5.258 Les migrations ou déplacements de tortues vertes juvéniles ou à la recherche de nourriture
ne sont pas aussi bien étudiés.  Il est probable que l'espèce connaît la même existence planctonique
que les autres espèces pendant les premières années qui suivent l'éclosion.  Balazs (1976) a
suggéré, concernant la population nidifiante de tortues vertes hawaïennes des Bancs de French
Frigate, que les tortues nouvellement écloses se dispersent probablement en direction de l'ouest,
mais jusqu'où et pendant combien de temps, nul ne le sait.  Généralement, les femelles de tortues
caouannes effectuent aussi de longues migrations post-ponte qui peuvent dépasser 1 000 km;  leurs
déplacements sont généralement plus courts que ceux que l'on connaît pour les tortues vertes (Bell
et Richardson, 1978;  Hughes, 1974;  Meylan, 1982;  Margaritoulis, 1988).  Les migrations en
phase de développement des caouannes juvéniles sont peut-être mieux comprises que celles de
toute autre espèce.  Dans le Pacifique comme dans l'Atlantique, les caouannes nouvellement
écloses tournent autour de leur bassin océanique respectif pendant les premières années de leur
existence (Carr, 1987;  Bowen et al., 1995) et reviennent vers la côte où elles ont éclos pour se
sédentariser.  Depuis ces zones de nourrissage, elles migreront vers leurs plages natales pour
nicher.  Les premières publications traitant du comportement migratoire des tortues carets
suggéraient qu'elles étaient relativement sédentaires et n'effectuaient pas de longues migrations
(Bustard, 1979).  Meylan et ses collaborateurs (1997) ont passé en revue ce que l'on sait des
migrations des tortues carets et concluent qu'elles migrent sur des distances comparables à celles
des tortues vertes ou des caouannes.  La migration la plus longue a été de 2 925 km, et un grand
nombre de migrations dépassent 1 000 km.  Meylan et al., (1997) présentent aussi un résumé des
études consacrées aux juvéniles de tortues carets tant dans les Caraïbes que dans le Pacifique, qui
laisse à penser que les juvéniles restent probablement dans le même habitat ou la même zone
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diverses publications scientifiques des informations provenant d'autres pays, comme:  l'Erythrée
(Hillman et Gebremariam, 1996), l'Inde (Silas et al., 1983a;  1983b;  1985;  Pandav et al., 1997), le
Kenya (Wamukoya et al., 1996), la Malaisie (Suliansa et al., 1996;  Ali et al., 1997), Maurice
(Mangar et Chapman, 1996), la Tanzanie (Howell et Mbindo, 1996) et la Turquie (Oruç et al.,
1997).

M. M. Guinea:

5.280 Tout comme il existe un certain nombre d'espèces de tortues marines, il existe un nombre
encore plus grand d'espèces de crevettes.  Il faut éviter de généraliser au sujet des interactions entre
les tortues marines et les crevettes car différentes espèces de crevettes de valeur marchande inégale
privilégient des habitats différents.  Les opérateurs s'intéressent à des espèces de crevettes
particulières.  Sur les fonds de chalutage australiens, des espèces comme Penaeus merguiensis
(crevette banana) forment des regroupements denses qui changent la couleur de l'eau quand elle est
peu profonde et les bancs de crevettes forment une image sur les échosondeurs.  On emploie des
chaluts à perche ou des chaluts à panneaux pour cibler ces bancs.  La durée de remorquage dépasse
rarement 30 minutes.  Il est rare que des tortues marines soient capturées à l'occasion de traits de
chaluts aussi courts, ciblés sur un banc particulier.  D'autres espèces de crevettes vivent en eau
profonde (90 m).  Les traits de chaluts peuvent être plus longs mais il n'est pas fréquent que des
tortues se trouvent à de telles profondeurs et il est peu probable qu'elles aient à en pâtir.  Le
chalutage de certaines espèces de crevettes tigrées s'effectue dans des eaux moins profondes, et des
traits d'une durée de trois heures sont relativement courants.  Ceux-là ont la possibilité, si on ne les
tempèrent pas de certaines restrictions, d'interagir avec des tortues caouannes, des tortues olivâtres
et des tortues franches du Pacifique.  Les opérateurs peuvent cibler différentes espèces de crevettes
à différentes époques de l'année.  Mais ils peuvent aussi cibler différentes espèces au cours d'une
même sortie.

5.281 Il peut arriver que des régions situées au large devant des colonies de tortues marines
abritent, en raison de la nature meuble du lit marin, des fonds crevettiers.  Ces secteurs devraient
être saisonnièrement fermés aux activités de pêche susceptibles de nuire aux tortues marines. 
L'étendue de la zone ainsi fermée dépendra de l'espèce de tortues marines qui nidifie en cet endroit.
 Pour certaines espèces, un refuge de trois km de largeur suffira mais d'autres, comme les tortues
luths, auront besoin d'un espace de 20 km de rayon pour être à l'abri.  Dans ce domaine, il vaut
mieux laisser aux pays respectifs le soin de légiférer.  Tous les pays parties au différend ont
indiqué qu'ils avaient institué, au large des sites de ponte, des sanctuaires ou des refuges
saisonniers.

M. H.-C. Liew:

5.282 Globalement, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences localisées.  En Asie,
nous avons une saison sèche et une saison humide déclenchée par la mousson;  les conditions
seront quelque peu différentes dans l'Atlantique.  Même à l'intérieur d'une région donnée, certaines
populations de tortues marines nidifient pendant la saison sèche, alors que d'autres peuvent nidifier
pendant la saison humide.  Il y a des endroits, comme les îles des Tortues au Sabah, où les pontes
se produisent tout au long de l'année.  La saison du chalutage crevettier est elle-même variable. 
Les habitats où se nourrissent différentes tortues marines ne seront pas les mêmes suivant leurs
habitudes alimentaires, mais ces habitats peuvent se chevaucher.  Un même secteur du fond marin
peut abriter en même temps des tortues vertes, des carets, des caouannes et des tortues bâtardes car
il est riche en algues, éponges, crabes, crevettes, mollusques et poissons.  Mais ailleurs vous
pouvez avoir, dans un estuaire, une zone tapissée d'algues où vous ne trouverez que des tortues
vertes venues s'y alimenter.  Comme les tortues caouannes et les tortues bâtardes se nourrissent de
crustacés et de mollusques tandis que les tortues vertes et les tortues luths se nourrissent d'algues et
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5.295 L'étude de Limpus de 1997413 donne un aperçu général de la situation des tortues marines
dans la région de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental.  Cette étude ne décrit pas la situation
des tortues dans les eaux indiennes.  M. Guinea a donné une réponse très détaillée à la question en
citant des données de plusieurs sources.  Nous souscrivons à ses vues d'une manière générale. 

5.296 Les affirmations de M. Eckert selon lesquelles "les populations régionales constituaient des
unités d'aménagement autonomes"414 et "l'étude de la situation des populations doit encore se faire
à partir de l'état global des espèces"415 sont contradictoires.  Même les données obtenues au moyen
de l'analyse de l'ADN et de la télémétrie satellitaire citées par M. Eckert montrent que les tortues
luths de l'Atlantique migrent à l'intérieur de l'océan Atlantique.  De même, la population du
Pacifique reste à l'intérieur de l'océan Pacifique.  La généralisation hâtive selon laquelle les stocks
reproducteurs de tortues luths provenant de Malaisie, de Thaïlande et d'Indonésie se répartissent
dans tout le bassin océanique est fondée sur une communication personnelle (Peter Dutton,
NMFS)416 et doit être étayée par des données plus objectives.  Bien que les méthodes de
surveillance de l'état des populations reproductrices soient limitées, l'utilisation des mêmes
méthodes sur un certain nombre d'années peut servir à dégager des tendances.  M. Eckert énumère
aussi plusieurs causes de l'amenuisement de différentes espèces.  Voici nos observations sur les
opinions de M. Eckert.

5.297 Les opinions de M. Eckert ne tiennent pas compte des données récentes (MTN, 1996)
concernant la reconstitution des populations mexicaines de tortues olivâtres.  Pour ce qui est des
populations de tortues olivâtres en Inde, il s'est fondé sur des données anciennes et non sur les
publications récentes qui indiquent un rétablissement des populations (Mohanty-Hejmadi, 1994).417

 En outre, M. Eckert a cité plusieurs sources au sujet de la destruction d'environ 5 000 tortues
attribuée aux captures accidentelles par les chalutiers.  Comme cela est souligné dans la
communication des experts indiens au Groupe spécial de l'OMC, le document énumère
principalement le nombre et le type de bateaux de pêche de l'Orissa où le nombre des chalutiers
crevettiers est bien inférieur à celui des autres bateaux de pêche.  La conclusion selon laquelle
toutes les tortues tuées l'ont été du fait des chalutiers crevettiers n'est pas vraie.  Bien que le chiffre
de 5 000 puisse paraître élevé s'agissant des autres populations, l'Inde souhaite appeler l'attention
sur l'observation de M. Guinea selon laquelle "une mortalité annuelle de 5 000 unités du fait des
chaluts et filets calés sur une population nidifiante de 600 000 unités avec un recrutement de
85 000 unités apparaît relativement modeste".418  En outre, M. Eckert signale que l'Etat d'Orissa a
tenté de créer des ports de pêche à côté du sanctuaire.419  Sur ce point, l'Inde répète que la jetée, en
particulier la jetée de Tachua qui aurait affecté la population de Gahirmatha, n'a pas été
commandée par le gouvernement.  Par ailleurs, toute la région a été déclarée sanctuaire marin, avec
                                               
     413Limpus, C. (1997), Marine Turtle Population of South East Asia and the Western Pacific Region: 
Distribution and Status, Proceedings of the Workshop on Marine Turtle Research and Managment in Indonesia,
Jember, Java Est, Indonésie, novembre 1996.

     414Eckert, paragraphe 5.20.

     415Ibid.

     416Eckert, paragraphe 5.21.

     417Eckert, paragraphe 5.31.

     418Guinea, paragraphe 5.199.

     419Eckert, paragraphe 5.37.
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reste, l'Inde note que M. Frazier n'a pas dit que les espèces de tortues marines menacées
d'extinction faisaient partie des captures accessoires des opérations de pêche indiennes dans sa
description des captures accessoires figurant dans les paragraphes 1 à 53 de l'Appendice 1 (voir
annexe II).  M. Frazier a raison lorsqu'il dit que l'Inde considère les DET comme l'un des nombreux
moyens de conserver et de protéger les tortues marines.  La mention de l'interdiction de la pêche au
chalut dans les eaux indiennes au large de la côte du Kerala (paragraphe 60 de l'Appendice 1) et de
l'intérêt porté à l'expérimentation de DET en Inde (paragraphe 77 de l'Appendice 1) illustre cet
argument.

5.310 L'Inde tient à souligner que, comme l'a mentionné M. Frazier, "la question des tortues
marines menacées d'extinction, l'emploi des DET et les questions qui font l'objet du présent
différend" ont retenu l'attention en 1997 (paragraphe 98 de l'Appendice 1).  Cela va dans le sens de
l'argument que nous avons fait valoir devant le Groupe spécial selon lequel l'embargo imposé par
les Etats-Unis sur nos exportations de crevettes n'a pas été fondé sur des éléments de preuve
factuels ou scientifiques provenant de données indiennes dont les Etats-Unis auraient eu
connaissance avant 1997.  Même les données de 1997 concernant l'Inde ne peuvent pas donner un
fondement scientifique à l'embargo imposé par les Etats-Unis.

5.311 L'Inde ne voit pas l'intérêt pour les programmes de conservation des tortues marines en
Inde de l'établissement d'un lien entre les captures accessoires constituant un danger pour
l'environnement marin et la conservation et la protection des espèces de tortues marines menacées
d'extinction (paragraphes 103 à 108 de l'Appendice 1), étant donné que l'argument semble fondé
sur des situations hypothétiques, sans être étayé par des données scientifiques concernant les eaux
indiennes.

5.312 L'Inde note que les vues de M. Frazier concernant le transfert de la technologie des DET
exposées dans l'Appendice 2 (voir annexe II) de son rapport ne sont pas en contradiction avec
l'opinion des experts indiens présentée au Groupe spécial, à savoir que les ateliers organisés sous
les auspices du NMFS des Etats-Unis en Inde avaient été de trop courte durée et n'avaient utilisé
qu'un type limité de DET fabriqué aux Etats-Unis pour pouvoir conclure que les DET sont
effectivement la seule façon de protéger et de conserver les espèces de tortues marines menacées
d'extinction en Inde.  La correspondance fournie par M. Frazier (page 373 de l'annexe II) démontre
aussi que l'Inde s'est toujours intéressée aux DET comme l'un des nombreux moyens de conserver
et de protéger les espèces de tortues marines menacées d'extinction.  Enfin, l'Inde souhaite que le
Groupe spécial ne prenne pas en compte l'objectivité des vues concernant "l'intervention
désintéressée" communiquée par le Centre pour la protection du milieu marin en date du
17 septembre 1997, ainsi que "l'intervention désintéressée" du WWF et la Déclaration de
scientifiques jointe à l'opinion de M. Frazier (voir la section III.D).

2. Observations de la Malaisie

5.313 D'une manière générale, les vues de M. Guinea, de M. Liew, de M. Pointer et de M. Frazier
(à l'exception des Appendices 1 et 2 figurant à l'annexe II) sont conformes aux vues de la Malaisie.
 Toutefois, la Malaisie conteste certains points soulevés par M. Eckert ainsi que par M. Frazier
dans ses Appendices 1 et 2.

5.314 La Malaisie rappelle que toutes les opérations de chalutage en Malaisie sont soumises au
zonage en vertu du Règlement de 1967 relatif aux pêches (maritimes).  Ce règlement a institué
quatre zones, comme suit:
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d'années" de surveillance pour que les populations des îles des Tortues du Sabah soient considérées
comme rétablies.  M. Eckert a reproché à la Malaisie de supposer à tort qu'il est possible de définir
une tendance parmi les populations de tortues vertes après quelques années seulement.431  Nous
tenons à souligner que l'évolution favorable des populations des îles des Tortues du Sabah est
observée depuis 1988:  il ne s'agit donc pas de quelques années seulement.  Nous avons maintenant
des chiffres pour les années 1995, 1996 et 1997, comme indiqué plus haut. 

5.320 Dans sa réponse à la question 2 d), M. Liew indique que pour la population des îles des
Tortues du Sabah "cet impact (des chalutiers crevettiers), s'il devait s'avérer appréciable, pourrait
bien invalider les autres efforts de conservation et il faudrait d'urgence se pencher sur la question".
 L'évolution favorable de la population nidifiante des îles des Tortues du Sabah, dont le nombre
actuel est de deux à trois fois plus élevé qu'avant le début du rétablissement, indique que les
captures accidentelles, y compris celles qui sont dues au chalutage, n'ont pas eu d'incidence
négative sur la population actuelle.  Il ne s'agit pas d'une amélioration éphémère car elle dure
depuis 1988.  Si la mortalité due à la pêche était importante, il y aurait eu une tendance persistante
à la baisse.

5.321 L'argument présenté par M. Eckert au sujet des tortues caouannes de l'île de Little
Cumberland, en Géorgie432, corrobore notre affirmation.  En l'occurrence, la population n'a pas
augmenté bien que les oeufs bénéficient d'une protection à 100 pour cent depuis 1964.  M. Eckert
attribue ce fait à la mortalité liée à la pêche crevettière sur la côte atlantique, qui a annulé les effets
d'une protection totale des oeufs.  Pour la même raison, la mortalité attribuée au chalutage des
crevettes et aux autres activités de pêche aux alentours des îles des Tortues du Sabah a
certainement été faible pour que la population ait augmenté dans cette région.

5.322 Il est généralement admis que chaque stock ou population ou unité de reproduction de
tortues marines doit être identifié et géré comme une unité indépendante.  Ces unités sont définies
sur le plan génétique.433  Limpus (1997)434 le reconnaît lorsqu'il affirme que "les études génétiques
des populations montrent clairement que chacun des groupes géographiquement distincts de
colonies représente une unité de gestion indépendante".  M. Guinea l'affirme aussi dans ses
observations liminaires.435  Cependant, M. Eckert ne semble pas du même avis.  Il affirme que les
populations régionales ne peuvent pas être considérées comme des unités de gestion indépendantes.
 Toutefois, il souligne par la suite qu'il faudrait en priorité identifier les aires d'extension des stocks
de tortues436, ce qui semble en contradiction avec le fait qu'il ne reconnaît pas les unités de gestion
indépendantes.

                                               
     431Eckert, paragraphe 5.186.

     432Eckert, paragraphe 5.241.

     433M.Y. Chaloupka et J.A. Musick (1997), Age, growth and population dynamics, dans:  P.L. Lutz et
J.A. Musick (ed.), The Biology of Sea Turtles, CRC Press, pages 234 à 276.

     434C.J. Limpus (1997), Marine Turtle Populations of Southeast Asia and the Western Pacific Region: 
Distribution and Status, Proceedings of the Workshop on Marine Turtle Research and Management in Indonesia,
Jember, Java Est, novembre 1996.

     435Guinea, paragraphe 5.14.

     436Eckert, paragraphe 5.174.
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faciles à utiliser et que la situation socio-économique des pays plaignants ne constituerait pas un
obstacle.  En théorie, cela peut sembler être le cas.  Toutefois, dans la pratique de l'utilisation des
DET, toute une série de situations et de problèmes peuvent se poser.  La preuve en est la forte
résistance des pêcheurs de crevettes des Etats-Unis à l'utilisation obligatoire des DET (Weber et
divers collaborateurs, 1995).465  Du reste, même après que l'utilisation des DET est devenue
obligatoire aux Etats-Unis, un grand nombre de tortues ont continué de s'échouer.

5.339 La Malaisie note que M. Eckert n'a pas répondu à la question 3 b) dans son contexte.  La
question est la suivante "A-t-on des données sur les performances des DET dans le cadre de la
pêche crevettière commerciale?"  Les études de Renaud et ses collaborateurs (1990, 1991) citées
par M. Eckert étaient des essais "contrôlés".  En outre, Crowder et ses collaborateurs (1995) cités
par M. Eckert se sont servis d'un modèle pour prédire les effets des DET.  M. Eckert n'a pas pris la
peine de citer les références d'où il a tiré ses trois conclusions.  Les exemples cités par M. Eckert
pour d'autres pays étaient les résultats d'essais effectués par des spécialistes des engins de pêche et
non de la pêche crevettière commerciale pratiquée par les pêcheurs eux-mêmes.466  M. Eckert s'est
abstenu de répondre aux questions concernant le nombre de tortues échouées dans les zones où
les DET sont actuellement obligatoires.  La Malaisie a déjà fourni des données au Groupe spécial
(voir la section III.B);  en outre, M. Liew, dans sa réponse à la question 3 b), se réfère à Coyne
(1997), lequel indique que "tandis que des tortues bâtardes nidifient, d'autres meurent en grand
nombre le long de la côte du Texas ...  à ce jour (1997), 275 tortues mortes sont venues s'échouer le
long de la côte du Texas ...  les biologistes enregistrent une forte diminution du nombre
d'échouages de tortues mortes à l'époque où, chaque année, la pêche crevettière est fermée dans le
golfe du Mexique".  La dernière partie de la citation montre que les périodes de fermeture de la
pêche semblent plus efficaces pour réduire la mortalité des tortues.

5.340 M. Eckert évoque les problèmes de contrôle de l'application en ce qui concerne les
périodes de fermeture saisonnière et temporaire, les fermetures de certaines zones et les limitations
des temps de remorquage.467  Des problèmes similaires se poseraient pour le contrôle de
l'utilisation des DET.  Des renseignements révèlent que des pêcheurs des Etats-Unis enlèvent
leurs DET une fois qu'ils sont au large (Seber et divers collaborateurs, 1995).468  On sait aussi que
les pêcheurs peuvent être exemptés de l'obligation d'utiliser des DET après des orages. 
Apparemment, les débris dans les filets empêchent la fermeture des DET, ce qui permet aux
crevettes de s'échapper, d'où une diminution des prises.469  La Malaisie souligne à nouveau que
l'interdiction du chalutage dans une zone de 5 milles marins à partir de la ligne de côte élimine la
mortalité des tortues attribuée au chalutage des poissons et des crevettes dans ces eaux peu
profondes.  Le contrôle de l'application de la réglementation est plus facile, comme cela est
expliqué au paragraphe 5.315.  Ce dont la Malaisie a besoin, ce n'est pas d'une réglementation
additionnelle mais de personnel et de ressources financières supplémentaires pour mieux faire
respecter la réglementation existante visant à protéger les tortues marines des opérations de
chalutage.
                                               
     465M. Weber, D. Crouse, R. Irvin et S. Iudicello, (1995), Delay and Denial:  A Political History of Sea Turtles
and Shrimp Fishing, Center of Marine Conservation, page 12.

     466Eckert, paragraphes 5.210 à 5.213.

     467Eckert, paragraphe 5.223.

     468M. Weber, D. Crouse, R. Irvin et S. Iudicello (1995), Delay and Denial:  A Politicial History of Sea Turtles
and Shrimp Fishing, Center for Marine Conservation, page 12.

     469CURTLE List (source Internet), T. Steiner, 14h.30, 29.07.97, Are TEDs Coming Off? cité par M. Liew.
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5.358 Les chaluts à crevettes ne sont pas équipés de DET au Pakistan pour les raisons suivantes:

- Le Pakistan a une flotte de pêche crevettière assez importante, qui comprend environ
2 000 chalutiers de taille moyenne.  Les chaluts utilisés sont relativement petits.  Leur
ouverture pendant le chalutage est d'environ 2 m  x 15 m.  En outre, le chalut est remorqué
à une vitesse très faible, en général inférieure à deux  noeuds.  En raison de la petite taille
de l'ouverture et de la faible vitesse du chalutier, les tortues peuvent facilement éviter les
filets.  Il est rare que des tortues se fassent prendre dans les chaluts à crevettes.

- Les principales zones de chalutage des crevettes sont situées le long de la côte du Sind, à
l'Est de Karachi.479  Les criques de l'estuaire de l'Indus et les zones avoisinantes sont les
lieux de prédilection de la pêche à la crevette.  Le fond de ces zones est vaseux et
sablonneux et ne convient donc pas pour les tortues marines.  On n'a pas observé de
nidification de tortues dans l'estuaire de l'Indus, ni dans les criques et zones avoisinantes.

- Les principales zones de nidification, de nourrissage et de reproduction des tortues sont
situées entre Sandspits, Hawksbay jusqu'à Cape Monz.  Le fond de ces zones est
sablonneux, ou sablonneux et rocheux, donc idéal pour les tortues.  Le chalutage des
crevettes n'est pas pratiqué dans ces zones parce que le fond ne s'y prête pas.  Du reste, on
n'a pas observé de crevettes dans ces zones.

- Les tortues sont considérées comme des animaux sacrés et les tuer est de mauvais augure. 
Par conséquent, les pêcheurs ne tuent pas les tortues qui sont capturées accidentellement
dans les filets mais les relâchent immédiatement.  En outre, les tortues ne sont pas pêchées
dans le pays.  De même, les tortues ne sont pas consommées et l'exportation de tous les
produits dérivés des tortues est interdite.  La mortalité de tortues due au chalutage des
crevettes est par conséquent insignifiante.

- Les études sur les captures accessoires effectuées par des organismes de recherche au
Pakistan n'ont pas signalé un seul cas de tortues, même jeunes ou nouvellement écloses,
capturées accidentellement dans des chaluts à crevettes.

- Les études effectuées par le Département de la flore et de la faune sauvages du Sind
indiquent que la population de tortues est statique.  Les programmes de reproduction n'ont
pas entraîné d'augmentation de la nidification des tortues.

5.359 Le chalut à crevettes utilisé au Pakistan a été mis au point en 1958 lorsque le chalutage des
crevettes a été introduit pour la première fois au Pakistan.480  Ce modèle de chalut à crevettes n'a
pas été modifié depuis lors.  Un chalut à crevettes typique a un pourtour de 860 mailles d'une
longueur de 50 mm de la maille étirée et une poche de mailles d'une longueur de 25 mm de la
maille étirée, doublé d'un second maillage d'une longueur de 10 mm de la maille étirée.481  Des

                                               
     479Zupanovic, S. (1973), The Pakistan Shrimp resources, FAO TA-3218, FAO, Rome, 76 pages.

     480FAO (1995), Report to the Government of Pakistan on mechanisation of West Pakistan fishing boats,
UNDP/FAO, TA;  Jaleel, S.A. (1978), Fish resources of Pakistan, UNESCO/IOC Advanced Regional Training
Course in Biological Oceanography, Karachi, Pakistan (4-30 novembre 1978), 21 pages;  Qureshi, M.R. (1961),
Pakistan's Fisheries, Central Fisheries Department, Karachi, Pakistan, Government of Pakistan Press, Karachi.

     481Khan, M.Y. (1994), Fishing techniques in coastal waters of Pakistan, dans Proceedings of national Seminar
of Fisheries Policy and Planning, Marine Fisheries Department, Government of Pakistan, Karachi 345-364;  Van
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pour un chalutier dans la mer de Java et au sud de la mer de Chine semble faible, mais
l'effet de l'ensemble des opérations de pêche pourrait être important".506

Surtout, la compilation de K. Eckert ne fait pas référence au fait que le taux de prises d'un chalutier
considéré individuellement semble faible.  Il n'apparaît d'ailleurs même pas clairement si ce qui est
dit dans l'article de Polunin et Nuitja se réfère au taux de prises des chalutiers thaïlandais dans les
eaux thaïlandaises;  une des sources mentionnées dans cet article (Variations in size and
composition of demersal trawler catches from the North coast of Java with estimated growth
parameters for three import and food-fish species) concerne les prises par chalutier dans le sud de
la mer de Chine.507  De même, dans une autre source (Report on the Java Sea Southeast Monsoon
trawl survey June-December 1976), les auteurs expliquent dans l'introduction que l'étude porte
essentiellement sur l'Indonésie car celle-ci est bien plus riche en tortues marines que la
Thaïlande.508  Enfin, il est important de noter que dans la partie de l'article consacrée aux méthodes
de conservation, les auteurs ne mentionnent même pas les DET pas plus qu'une réglementation de
l'industrie de la pêche.  Ils se concentrent au contraire sur les mesures concernant l'exploitation
directe.

5.377 M. Eckert cite également l'étude de Chantrapornsyl Status of Marine Turtles in Thailand.509

 La Thaïlande a déjà examiné cette source en détail.  En ce qui concerne les tortues vertes et les
carets de l'île de Khram dans le golfe de Thaïlande, l'article déclare que la réduction des
populations est due à "d'intenses activités de pêche" et notamment aux chaluts, aux filets maillants
dérivants et aux palangres.  Il ne précise pas laquelle de ces activités a la plus forte incidence.  Pour
ce qui est de la côte de la mer d'Andaman, le chalutage est cité comme un problème uniquement
près de l'île de Phrathong et conjointement au ramassage des oeufs, aux filets maillants et au
développement immobilier et touristique.  L'article note que la Thaïlande a interdit la pêche
commerciale à moins de 3 km des côtes parce qu'il a été constaté que les tortues marines sont
surtout capturées accidentellement par des chalutiers dans des eaux peu profondes.  Enfin,
M. Eckert cite Hill (1992) qui reparle du même village de la mer d'Andaman déjà cité dans l'étude
de 1991.  Comme les autres sources, l'article déclare que le principal problème qui se pose encore
est celui des grands chalutiers opérant à moins de 3 km des côtes.510

5.378 Si l'on se fonde sur les réponses des experts, il est clair que les menaces, et leur
importance, varient tant dans l'ensemble du monde qu'en Thaïlande même.  Les réponses montrent
donc que l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle les chaluts à crevettes constituent la principale
cause anthropique de mortalité des tortues marines est tout simplement incorrecte pour ce qui est
de l'ensemble du monde comme de la Thaïlande.

                                               
     506N.V.C. Polunin et N.S. Nuitja, (1995 rev. ed.), Sea Turtle Populations of Indonesia and Thailand, K.A.
Bjorndal, Biology and Conservation of Sea Turtles, page 359.

     507Sudrajat, A. et U. Beck, (1978), Variations in Size and Composition of Demersal Trawlers Catches from the
North Coast of Java with Estimated Growth Parameters for Three Important Foodfish Species , Laporan
Penelitian Perikanan Laut, 4:1-80.

     508Losse, G.F. et A. Dwiponggo, (1977), Report on the Java Sea Southeast Monsoon Trawl Survey,
June-December 1976, Laporan Penelitian Perikanan Laut (Special Report), 3:1-119.

     509Phuket Marine Biological Center, (1997).

     510Hill, G., (1992), The Sustainable Sea Turtle, Marine Turtle Newsletter, 58:2-5.
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5.382 La majorité des experts ont déclaré que les mesures prioritaires à prendre pour réduire la
mortalité des tortues marines varient, et que l'utilisation obligatoire des DET ne constitue pas une
mesure de conservation indispensable dans toutes les régions.  En fait, certains d'entre eux ont
donné des exemples de programmes de conservation réussis qui ne prévoyaient pas l'utilisation des
DET.  Enfin, un expert a bien dit que l'utilisation des DET constitue une mesure de conservation
nécessaire, mais la justification qu'il donne est peu convaincante.

5.383 La majorité des experts estiment que même dans les zones où le chalutage des crevettes
représente une menace pour la population de tortues marines, il existe de nombreuses solutions
possibles autres que l'utilisation des DET.  Plus précisément, en réponse à la question du Groupe
spécial de savoir si l'utilisation obligatoire des DET sur les crevettiers constitue une mesure de
conservation indispensable dans toutes les régions où l'on trouve des tortues marines, tant
M. Poiner que M. Guinea ont dit que les DET étaient un outil d'aménagement disponible parmi
d'autres.517  Les autres mesures possibles sont "les zones d'exclusion, l'époque du chalutage, la
taille des navires, le nombre de filets, le maillage et la durée de chaque trait de chalut".518  Les
mesures de conservation choisies dépendent d'un certain nombre de facteurs et notamment "des
objectifs d'aménagement, de la nature de la pêcherie et des possibilités de surveillance et
d'application".519

5.384 M. Liew a déclaré que les DET ou d'autres engins similaires ne devraient être imposés que
sur les crevettiers opérant dans des secteurs où il existe une probabilité élevée que des tortues
soient capturées accidentellement520 et il ajoute la mise en garde suivante:

"Il faudra néanmoins que des études appropriées soient entreprises pour savoir où se
trouvent ces secteurs et quelles sont les saisons concernées.  Les pêcheurs ne se décideront
pas à utiliser des DET s'il ne leur arrive que rarement de prendre des tortues dans leurs
filets.  Ils ne les utiliseront pas non plus s'ils ont l'intention de manger ou de vendre la
tortue."521

Il conclut en disant que "l'emploi des DET ne doit pas être imposé aveuglément, sans que des
études appropriées aient été faites".522  Il ressort donc clairement de ces observations que les DET
ne sont pas nécessaires sur tous les chalutiers.

                                               
     517Poiner, paragraphe 5.231 et Guinea, paragraphe 5.229.

     518Guinea, paragraphe 5.65.  M. Guinea note également que "l'approche technologique adoptée en matière de
conservation par les pays dits développés apparaît déplacée quand il s'agit des pêcheurs artisanaux ou des flottilles
chalutières de pays qui sont encore en phase de développement".  Guinea, paragraphe 5.66.  Voir également
Guinea, paragraphe 5.124 ("des remorquages durant moins de 60 minutes ne mettent pas beaucoup en danger les
tortues marines").

     519Poiner, paragraphe 5.231.

     520Liew, paragraphe 5.207.

     521Ibid.  Voir également Liew, paragraphe 5.230 ("Dans certaines zones, l'emploi des DET est indispensable
mais il faut conduire des études scientifiques avec des données non biaisées pour en démontrer la nécessité et
pour convaincre les pêcheurs de ces zones des raisons pour lesquelles ils doivent les utiliser").

     522Liew, ibid.
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5.385 Plusieurs experts ont aussi donné des exemples précis de programmes d'aménagement qui
n'imposaient pas l'utilisation de DET mais obtenaient néanmoins des résultats positifs.523  Par
exemple, M. Liew a observé que les stocks de tortues vertes et de tortues carets de Malaisie/des
Philippines sembleraient montrer des signes de rétablissement après de nombreuses années
d'aménagement conservatoire intensif comportant une protection des plages de ponte et des
écloseries.524  Ce rétablissement s'est produit sans que l'utilisation des DET soit imposée bien qu'il
y ait des opérations de chalutage dans cette région.525  De plus, des études ont été citées selon
lesquelles, dans les zones où le ramassage des oeufs était important, les mesures de conservation
qui consistaient à empêcher ce ramassage pouvaient avoir une incidence significative.526  Dans les
études présentées par M. Liew, Limpus a identifié la colonie de Ko Khram (qui est constituée d'une
plage de ponte protégée et d'un refuge au large parce qu'elle se trouve dans une zone de sécurité
navale thaïlandaise dans le nord du golfe de Thaïlande) comme étant la seule population nidifiante
de tortues vertes stable à long terme en Asie du Sud-Est.527  L'expérience de Ko Khram indique que
les mesures de conservation choisies par la Thaïlande (protection des plages de ponte et protection
des oeufs et des tortues, interdiction de toute pêche commerciale à moins de 3 km des côtes)
devraient effectivement protéger les tortues marines dans ses eaux territoriales à condition que les
ressources prévues à cet effet puissent effectivement être consacrées à la mise en oeuvre de ces
mesures.  La majorité des experts a donc spécifiquement réfuté la thèse des Etats-Unis selon
laquelle, sans utilisation de DET, les autres mesures visant à protéger les tortues marines sont
insuffisantes.

5.386 Un seul des experts, M. Eckert, a estimé que l'utilisation des DET était une mesure de
conservation indispensable.528  Comme le montrera la discussion ci-après, les arguments qu'il a

                                               
     523Guinea, paragraphe 5.189 (le rétablissement des populations de tortues vertes et de tortues carets sur les îles
des Tortues au Sabah est imputable à la protection des plages de ponte et des refuges situés au large);  Liew,
paragraphe 5.246 (la protection des plages de ponte, des oeufs et des nouveau-nés a permis un rétablissement des
populations de tortues vertes et de tortues carets sur les îles des Tortues, des populations de tortues luths en
Afrique du Sud, à Sainte-Croix et au Suriname et des tortues vertes des Bancs des frégates françaises à Hawaii).

     524Liew, paragraphe 5.191.

     525M. Liew a prévenu qu'il faudrait de toute urgence s'intéresser à cette question s'il était prouvé que l'impact
du chalutage était important, mais a jugé que l'utilisation obligatoire des DET n'était pas nécessaire pour obtenir
de bons résultats.

     526Poiner, paragraphe 5.201.  Plus précisément, M. Poiner a examiné deux études distinctes indiquant que la
protection des oeufs/des tortues nouvellement écloses aurait une incidence majeure sur la viabilité à long terme
du stock.  Cette conclusion était basée sur le fait que l'étude utilisait des taux plus élevés de mortalité au stade des
oeufs/nouveau-nés qu'une étude sur la population de tortues caouannes aux Etats-Unis, hypothèse qui coïncide
avec le fait que la prédation exercée sur les oeufs est bien moins forte aux Etats-Unis que dans les pays autres.

     527Limpus, C.J., (1997), Marine Turtle Populations of Southeast Asia and the Western Pacific Region: 
Distribution and Status, Proceedings of the Workshop on Marine Turtle Research and Management in Indonesia,
Jember, East Java, novembre 1996, pages 37-73.

     528M. Frazier a estimé que les DET n'étaient qu'une "mesure provisoire" et qu'il fallait plutôt interdire le
chalutage dans tous les pays en développement.  Frazier, paragraphe 5.225.  De plus, il a déclaré que "avec ou
sans DET, avec ou sans plan de conservation intégrée des tortues marines, il ne pourra y avoir de conservation
durable des tortues marines sur notre planète tant qu'une grande majorité de l'humanité continuera de sombrer
toujours plus dans la pauvreté et n'aura que de moins en moins de possibilités de survie".  Frazier,
paragraphe 5.145.  M. Frazier estime donc apparemment que l'utilisation des DET ne sera pas suffisante pour
protéger les tortues marines.
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avancés pour justifier son opinion ne sont toutefois pas convaincants.  Il dit que l'utilisation des
DET devrait être obligatoire parce qu'ils offrent "la meilleure possibilité de diminuer les captures
accessoires de tortues, et cela avec la plus grande efficacité possible et le coût le plus bas possible
pour l'industrie de la pêche".529  Il ajoute qu'il faudrait imposer l'utilisation des DET avant toute
autre mesure parce qu'elle est facile à mettre en oeuvre.  Il a fait observer que:

"le problème, avec les périodes de fermeture saisonnière, c'est que 1) leur application
suppose une présence continuelle et importante sur les lieux.  Compte tenu des coûts de
fonctionnement des navires de surveillance de l'étendue des zones de pêche, ce sont des
opérations qui dépassent généralement les moyens de la plupart des pays (Etats-Unis
compris)...".530

5.387 Pour ce qui est de l'efficacité des DET, il n'a pas été prouvé, en situation réelle qu'ils
permettaient aux tortues marines de s'échapper des filets.  De plus, aucun élément n'est venu étayer
l'affirmation selon laquelle il est plus facile, ou moins onéreux, de faire respecter l'obligation
d'utiliser des DET, plutôt que de faire appliquer d'autres mesures comme les zones d'exclusion.  Vu
la facilité avec laquelle un DET peut être neutralisé, la seule manière de contrôler leur utilisation
serait que des inspecteurs se rendent sur les chalutiers et inspectent les filets - et même dans ce cas
ils pourraient ne pas se rendre compte que le DET a été neutralisé.531  En fait, l'expérience des
Etats-Unis eux-mêmes en la matière donne à penser qu'il n'est ni facile ni peu onéreux de faire
respecter l'utilisation des DET.532  Les arguments sur lesquels s'appuie M. Eckert pour justifier sa
préférence pour les DET ne sont donc pas convaincants.  Dans l'ensemble, les réponses des experts
réfutent la thèse des Etats-Unis selon laquelle sans DET les autres mesures de conservation sont
insuffisantes.

5.388 Dans leur présentation au Groupe spécial, les Etats-Unis ont fait valoir que les mesures
contestées étaient des mesures "se rapportant" à la conservation des tortues marines au sens de
l'article XX g) car les chaluts à crevettes étaient la principale cause anthropique de mortalité des
tortues marines et parce que les DET étaient extrêmement efficaces pour réduire cette mortalité. 
Plus précisément, les Etats-Unis ont cité ces "faits" pour démontrer "une relation substantielle"
entre les mesures en question et la conservation des tortues marines.  Les données présentées par
les experts contredisent les allégations factuelles des Etats-Unis.  Comme cela a été dit plus haut,
                                               
     529Eckert, paragraphe 5.223.

     530Ibid.  M. Frazier dit également que les autorités ne parviennent pas à faire respecter les fermetures de zones
de pêche.  Frazier, paragraphe 5.226.

     531Voir Decline Of The Sea Turtles Causes and Prevention, National Research Council, National Academy of
Sciences, (1990), page 134 ("Il est très difficile de contrôler l'utilisation des DET car ces derniers peuvent être
facilement neutralisés;  en effet il suffit de modifier la tension des cordes ouvrant la trappe ou de les attacher
d'une manière quasiment indétectable pour les inspecteurs").  De plus, comme cela a été signalé dans un article du
Bangkok Post (Troubled Waters, 17 avril 1997) les inspections aux Etats-Unis sont effectuées par les gardes-côtes
et, puisque les pêcheurs savent quand une inspection va se produire, les gardes-côtes ont peu de chances de
surprendre des contrevenants.

     532Voir Poiner, paragraphe 5.222 (après avoir examiné une étude qui révélait qu'il n'y avait pas de différence
des taux d'échouage entre la période qui avait précédé l'imposition des DET et la période qui l'avait suivie dans le
golfe du Mexique, M. Poiner a déclaré que "toutes sortes d'hypothèses ont été prises en compte pour tenter
d'expliquer la poursuite de cette relation statistique, entre autres la violation de la réglementation relative aux
DET par les pêcheries");  Guinea, paragraphe 5.220 (note qu'aux Etats-Unis il semble y avoir un problème
d'application des réglementations).
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dans laquelle elle opère d'une part et les autres industries de la pêche à la crevette et leurs zones
d'opération d'autre part.  La technologie mise au point aux Etats-Unis doit être adaptée avant de
pouvoir être utilisée dans d'autres régions.542  De plus, la mise au point d'un DET "local" est lié à
son acceptation par la pêcherie locale et "il faudra procéder à des modifications et des essais
considérables avant que les DET ou tout autre dispositif de réduction des captures accessoires
soient acceptés par les pêcheurs.543  Ainsi, comme l'a signalé M. Liew, la mise en oeuvre des
programmes DET prend beaucoup de temps.544  M. Poiner a également fait observer que
l'imposition d'une réglementation qui passe par la participation des parties prenantes et des
négociations et des médiations donnait de meilleurs résultats dans certaines situations que
l'approche litigieuse et légaliste adoptée par les Etats-Unis.545  D'après ces déclarations, les Etats-
Unis ont tort de n'avoir donné à la Thaïlande que quatre mois (délai que la Thaïlande n'a pas pu
respecter) pour mettre en oeuvre un programme DET simplement parce qu'ils ont mis au point un
DET qui peut être utilisé par les pêcheurs américains dans les eaux américaines.

5.393 Pour défendre leur thèse selon laquelle les mesures en question sont conformes au
préambule de l'article XX, les Etats-Unis ont argué que le délai plus court accordé à la Thaïlande et
aux autres pays nouvellement visés par rapport aux pays initialement visés était justifié.  Cet
argument se fondait sur le fait que la technologie DET n'était pas encore parfaitement mise au point
ni facilement disponible, en particulier dans les pays en développement, lorsque cette prescription a
été appliquée aux pays initialement visés, mais que des DET extrêmement efficaces étaient
disponibles lorsque cette prescription est devenue applicable aux pays nouvellement visés.

5.394 Comme cela a déjà été noté, les DET mis au point aux Etats-Unis ne s'avèrent pas être
extrêmement efficaces dans la pratique.  Même indépendamment de cette question, comme la
Thaïlande vient de le faire remarquer, les éléments de preuve présentés par les experts montrent
que les DET conçus pour les crevettiers américains dans les eaux américaines doivent être modifiés
avant de pouvoir être utilisés ailleurs.  Ce processus, qui est étroitement lié à l'acceptation de cette
technologie, prend du temps.  Par conséquent, les Etats-Unis ne peuvent pas prouver qu'ils ont
raison d'accorder aux crevettiers des Etats-Unis et des pays initialement visés un délai important
pour mettre en oeuvre les programmes DET alors qu'ils n'accordent que quatre mois aux pays
nouvellement visés.  L'application des mesures prises par les Etats-Unis constitue donc un moyen
de discrimination arbitraire ou injustifié entre des Membres où les mêmes conditions existent (dans
le cas présent, mise en oeuvre d'une mesure de conservation qui n'était pas exigée auparavant) et
une restriction déguisée au commerce international.

5. Observations des Etats-Unis

5.395 Les Etats-Unis se félicitent de l'occasion qui leur est donnée de faire des observations sur
les réponses communiquées par les cinq experts choisis par le Groupe spécial.  Ils remercient
vivement les experts pour le temps et l'attention qu'ils ont consacrés à la préparation de leur
réponse.  Comme il est indiqué plus loin, ces réponses peuvent contribuer utilement au règlement
du présent différend.

                                               
     542Poiner, paragraphe 5.239;  Frazier paragraphe 5.233.

     543Guinea, paragraphe 5.236.

     544Liew, paragraphe 5.208.

     545Poiner, paragraphe 5.231.
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5.396 Des experts peuvent donner à un groupe spécial des renseignements, des avis et leur
opinion  sur certains aspects de la question qui fait l'objet du différend.546  Ils peuvent donner à un
groupe spécial des points de vue, des renseignements et des avis essentiels sur des questions
techniques.  Dans le même temps, un groupe spécial ne peut pas consulter des experts sur des
questions ou mesures qui ne relèvent pas de son mandat, y compris les questions qui n'entrent pas
dans le champ d'un accord qu'il est appelé à interpréter.  En outre, il est évident qu'un groupe
spécial ne peut pas déléguer à des experts la tâche primordiale qui lui incombe d'interpréter l'accord
ou les accords en cause dans un différend.  Les experts peuvent donner des avis uniquement sur les
points de fait, non sur les points de droit ni sur l'application aux faits en cause des normes
juridiques définies dans l'accord ou les accords.  Le Groupe spécial a reconnu ce principe en
choisissant des personnes ayant une grande connaissance des questions scientifiques et techniques
plutôt que de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur
l'OMC").

5.397 Le règlement du présent différend dépend essentiellement d'une détermination sur le point
de savoir si les mesures des Etats-Unis en question se rapportent à la conservation d'une ressource
naturelle épuisable et sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production nationale,
ou si elles  sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des animaux.  Pour aider le
Groupe spécial à établir cette détermination, les parties ont présenté une quantité importante de
renseignements factuels de caractère scientifique ou technique.  Les Etats-Unis estiment que,
conformément à l'Accord sur l'OMC et au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends, le Groupe spécial peut utiliser les réponses communiquées
par les experts pour être mieux à même de se prononcer sur les principales questions scientifiques
ou techniques qui sont au coeur du présent différend.

- Les tortues marines sont-elles menacées ou en danger dans le monde entier, y compris dans
les eaux des plaignants?

- Le chalutage des crevettes sans utilisation de DET entraine-t-il la mort d'un grand nombre
de tortues marines?

- Les DET, lorsqu'ils sont correctement installés et utilisés, réduisent-ils sensiblement la
mortalité des tortues marines causée par les chaluts à crevettes?

5.398 Les observations ci-après portent sur des aspects pertinents des réponses des experts dans
la mesure où ils se rapportent à ces questions essentielles.  Les Etats-Unis font ensuite des
observations sur certaines réponses spécifiques des experts (voir les paragraphes 5.420 à 5.431).

5.399 Les experts estiment à la quasi-unanimité que les tortues marines sont en danger dans le
monde entier, y compris dans les eaux des plaignants.  M. Frazier et M. Guinea notent que l'Union
mondiale pour la nature répertorie toutes les espèces de tortues marines, sauf la tortue franche du
Pacifique, comme "menacées d'extinction" ou "gravement menacées d'extinction".547  M. Eckert est
du même avis:  "les populations de tortues marines ont fortement diminué dans le monde, au point
que toutes les espèces sont menacées d'extinction".548  M. Poiner ajoute que "la plupart des
                                               
     546Voir l'article 13 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends.

     547Frazier, paragraphe 5.42 et Guinea, paragraphe 5.60.

     548Eckert, paragraphe 5.19.
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correctement installés et utilisés."567  "Convenablement installés et utilisés, les différents types de
DET peuvent réduire sensiblement la capture accidentelle et la mortalité des tortues marines dans
les chaluts à crevettes".568  "Les DET donneront à la plupart des tortues adultes la possibilité de
s'échapper [des chaluts à crevettes]."569

5.409 Au-delà de cette conclusion générale, les experts précisent un certain nombre de points
spécifiques que les Etats-Unis ont soulevés tout au long de la procédure:

- Les DET aident à protéger les populations de tortues marines.
- Les DET sont bon marché et faciles à utiliser.
- Les DET entraînent des pertes minimes en crevettes et offrent d'autres avantages.
- Les DET peuvent être adaptés à différents environnements de pêche de la crevette.
- Les autres méthodes de protection des tortues marines sont insuffisantes, si elles ne sont

pas associées à l'utilisation de DET.

5.410 Les experts indiquent comment l'utilisation obligatoire de DET par les crevettiers des
Etats-Unis a eu des effets bénéfiques importants pour les populations de tortues marines.  M.
Eckert signale que "pour les tortues vertes, les tortues caouannes et les tortues bâtardes de
l'Atlantique, la menace la plus grave est celle des chalutages crevettiers ... L'obligation d'utiliser les
DET dans toutes les eaux et à toutes les époques de l'année a fait reculer cette menace".570  M.
Frazier dit également que "depuis quelques années, on observe sur la pêcherie crevettière
commerciale des Etats-Unis des indices très nets montrant que les DET ont notablement abaissé la
mortalité de tortues.  Concernant les échouages, les données provenant de la Caroline du Sud pour
la période 1980-1993 montrent un remarquable recul, notamment au moment où la réglementation
sur les DET a été mise en place.  Crowder et al. (1995) en ont conclu que la diminution des
échouages résultait d'une baisse de la mortalité, elle-même consécutive à l'adoption des DET".571

5.411 De même, bien des experts attestent que les DET sont bon marché et faciles à utiliser. 
M. Eckert, par exemple, indique que:

"Les DET sont des dispositifs extraordinairement simples qui peuvent être fabriqués avec
des matériaux locaux, n'exigent pas des compétences particulières ou supérieures à celles
que possèdent déjà les pêcheurs et leurs plans de construction sont déjà disponibles. 
Compte tenu des coûts du carburant, des filets et autres équipements nécessaires à ce type
de pêche, il est douteux que les DET en alourdissent beaucoup le coût;  ils pourraient
même en fait se révéler avantageux ... le déploiement et le fonctionnement de ces
dispositifs ne demandent que très peu de compétences ou de manoeuvres particulières... les
premiers DET ont été mis au point et utilisés par des pêcheurs comme moyen de diminuer
les problèmes de salissures et de captures accessoires bien avant que l'on ait commencé à
se préoccuper des tortues marines... la plupart des pêcheurs expérimentés comprennent très
bien la méthode de déploiement des filets, quel que soit leur niveau d'instruction, et je

                                               
     567Eckert, paragraphe 5.202.

     568Frazier, paragraphe 5.203.

     569Guinea, paragraphe 5.65.

     570Eckert, paragraphe 5.92.

     571Frazier, paragraphe 5.215.
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5.415 M. Guinea indique que l'utilisation de DET devrait être une des règles de gestion adoptées
lorsque le chalutage est responsable de la mort de tortues marines.  "Dans les zones fréquentées par
des tortues marines, les traits de chaluts ne devraient pas excéder 60 minutes et il faudrait employer
des DET".577  M. Eckert dit simplement que "les DET offrent la meilleure possibilité de diminuer
les captures accessoires de tortues, et ce avec la plus grande efficacité possible et le coût le plus bas
possible pour l'industrie de la pêche...  il s'agit là de la mesure de conservation la plus facile à
mettre en oeuvre que nous ayons à notre disposition.578  M. Frazier, résumant les rapports d'autres
chercheurs (dont M. Poiner), conclut que l'emploi de DET, joint à d'autres mesures de
conservation, jouerait un rôle déterminant dans la survie des espèces marines, y compris les
tortues.579  M. Liew pense lui aussi que l'emploi de DET sur les chalutiers devrait être une mesure
"prioritaire" pour diminuer la capture accidentelle de tortues adultes et juvéniles.  "Tous les
chalutiers, crevettiers qui opèrent dans des secteurs où il existe une probabilité élevée que des
tortues soient capturées accidentellement devraient être encouragés à adopter des DET ou des
engins similaires."580

5.416 La plupart des experts sont également d'avis que d'autres méthodes de protection des
tortues marines peuvent être utiles, mais qu'elles ne permettront pas d'assurer le rétablissement des
populations de tortues marines decimées si elles ne sont pas associées à l'utilisation de DET dans
les eaux où les tortues marines sont susceptibles d'être capturées dans les chaluts à crevettes.  Par
exemple, M. Liew souligne que "sauver les oeufs et protéger les tortues nidifiantes sur la plage
pendant qu'on les laisse se faire tuer en mer, cela ne peut fonctionner...  Les méthodes de protection
des oeufs ne sont pas à elles seules suffisantes si d'autres menaces restent présentes et exercent des
effets appréciables sur la population".581  M. Frazier est tout aussi pessimiste quant aux chances de
succès de ces approches:  "on court à l'échec si on se concentre sur la protection des oeufs et des
nouveau-nés exclusivement, sans réduire la mortalité chez les animaux plus âgés".582  M. Eckert est
du même avis:  "il ne suffit simplement pas de concentrer tous les efforts sur la protection des
femelles reproductrices et des oeufs...  aucune population ne peut être préservée par ces seules
méthodes. ...  La protection des sites de ponte n'est pas, à elle seule, suffisante pour restaurer des
populations de tortues marines".  Pour illustrer l'échec de ces méthodes, M. Eckert note que les
efforts considérables déployés par le Mexique pour protéger les stocks reproducteurs de tortues
luths n'ont pas empêché un recul de 95 pour cent de la population en dix ans dû à la mortalité
accidentelle lors des opérations de pêche.583

5.417 Les experts ne sont également pas favorables à la pratique de la "mise en nourrice"
(headstarting) qui consiste à garder les tortues nouvellement écloses en captivité protégée pendant
un certain temps avant de les relâcher dans la nature.  M. Liew qualifie cette pratique de "stratégie

                                               
     577Guinea, paragraphes 5.86 et 5.181.

     578Eckert, paragraphe 5.223.

     579Frazier, paragraphes 5.84 et 5.225.

     580Liew, paragraphes 5.183 et 5.207.

     581Liew, paragraphes 5.192 et 5.252.

     582Frazier, paragraphe 5.242.

     583Eckert, paragraphes 5.73, 5.171 et 5.34.
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marines se déplacent généralement, pour se nourrir, sur plus de 1 000 km à partir de leur lieu de
ponte.

5.423 M. Guinea note également que "la plupart des tortues vertes, et généralement les tortues
carets et les tortues luths ... sont relativement peu affectées [par le chalutage]".  Il est vrai que les
tortues caouannes, les tortues olivâtres, les tortues bâtardes et les tortues franches du Pacifique sont
peut-être plus susceptibles d'être prises de manière accidentelle dans les chaluts à crevettes, mais il
a été établi que les tortues vertes, les tortues carets et les tortues luths pouvaient l'être également. 
En fait, le document auquel M. Guinea se réfère dans sa réponse à la question 6 c) (Sachse et
Wallner, sous presse) indique que, dans une étude, les tortues vertes venaient au deuxième rang des
espèces de tortues marines les plus capturées.  Il y avait également une prise importante de tortues
carets (368 tortues vertes et 62 tortues carets capturées - page 3).  En outre, dans sa réponse à la
question 1 c), M. Guinea dit qu'il y a dans la pêcherie crevettière australienne des prises
accidentelles de tortues franches du Pacifique, de tortues olivâtres, de tortues caouannes, de tortues
vertes et de tortues carets.  Il place la tortue verte au deuxième rang des principales espèces de
tortues accidentellement capturées dans la pêcherie chalutière du Queensland.595  Les autres experts
consultés pour l'affaire à l'étude évoquent également la mortalité de toutes les espèces de tortues
marines dans les chaluts à crevettes.  M. Eckert dit que le chalutage a contribué à la régression des
tortues luths596 et que le chalutage crevettier a été une cause importante de mortalité pour les
tortues vertes et les tortues carets sur la côte pacifique du Mexique, dans le nord-est de l'Amérique
du Sud et en Thaïlande.  M. Liew écrit ce qui suit:  "Les habitats où se nourrissent différentes
tortues marines ne seront pas les mêmes suivant leurs habitudes alimentaires, mais ces habitats
peuvent se chevaucher.  Un même secteur du fond marin peut abriter en même temps des tortues
vertes, des carets, des caouannes et des tortues bâtardes car il est riche en algues, éponges, crabes,
crevettes,  mollusques et poissons."597  En outre, la déclaration de Guinea ne tient compte que des
habitats de nourrissage des tortues marines, elle ne prend pas en considération les menaces pesant
sur les tortues marines lorsqu'elles vont de leur site de nourrissage à la plage de ponte ou
lorsqu'elles sont dans les eaux côtières pendant la période entre deux saisons de ponte.  Examinant
les divers habitats de nourrissage de différentes espèces et les risques de capture accidentelle lors
d'opérations de pêche dans ces habitats, M. Liew écrit ce qui suit:  "Mais toutes ces espèces de
tortues sont aussi vulnérables dans les eaux qui se trouvent devant leur site de ponte où elles se
rassemblent, à l'époque de la reproduction, en plus ou moins grand nombre suivant la taille de la
population nidifiante."598

5.424 Dans ses observations liminaires, M. Guinea indique en outre que la mesure des Etats-Unis
est inefficace parce que les pays visés peuvent la contourner de diverses manières, notamment en
faisant passer leurs crevettes par des pays certifiés.  A l'appui de cet argument, il cite une
déclaration qu'un délégué de l'Inde aurait faite à un atelier de la FAO.599  Les Etats-Unis répondent
que cette question ne relève pas du mandat du Groupe spécial et que, de plus, chacun des
plaignants - y compris l'Inde -prétend avoir été sensiblement lésé par la mesure des Etats-Unis. 
Enfin, l'article 609 s'applique aux crevettes sur la base du pays de pêche, que les crevettes aient ou
non subi une transformation dans un pays tiers ou transité par ce pays.  Un pays ne devrait donc
                                               
     595Guinea, paragraphes 5.15, 5.291 et 5.112.

     596Eckert, paragraphe 5.34.

     597Liew, paragraphe 5.282.

     598Liew, paragraphe 5.115.

     599Guinea, paragraphes 5.16 et 5.17.
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cadre pas avec nos constatations, lesquelles ne reposent pas uniquement sur l'objet et le but de
l'article XX.  Elles sont fondées sur une analyse, conformément à l'article 31 1) de la Convention
de Vienne sur le droit des traités (1969), du sens ordinaire des termes du texte introductif de
l'article XX dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC.  De plus,
dans notre raisonnement, nous nous en remettons aussi aux principes généraux du droit
international public comme le principe pacta sunt servanda.  En conséquence, nos constatations
sont le résultat de l'application des méthodes d'interprétation requises par l'article 3:2 du
Mémorandum d'accord.  A notre avis, notre mode d'interprétation de l'article XX en l'espèce
n'accroît pas les obligations des Membres ce qui serait contraire à l'article 3:2 du Mémorandum
d'accord.

6.6 Les Etats-Unis allèguent par ailleurs que le Groupe spécial a adopté un critère appelé
"menace pour le système commercial multilatéral" qui est tautologique et porte atteinte à
l'article XX.  A notre avis, la notion de "menace pour le système commercial multilatéral" est une
application en l'espèce du principe selon lequel les Membres ne devraient pas priver l'Accord sur
l'OMC de son objet et  de son but.  Cette notion est précisée aux paragraphes 7.44 et 7.45.  Nous
n'avons pas imposé un nouveau critère, mais simplement constaté que le type de mesure en cause
privait l'Accord sur l'OMC de son objet et de son but et ne relevait donc pas de l'article XX. 
L'analyse n'est pas tautologique car elle précise la fonction de l'article XX dans le cadre de l'OMC.
 Comme les Etats-Unis l'ont indiqué dans leur demande de réexamen intérimaire:  "Une mesure
conforme aux dispositions de l'article XX, par définition, ne peut pas être une "menace pour le
système commercial multilatéral"."  En conséquence, lorsqu'un groupe spécial estime qu'une
mesure constitue effectivement une telle menace, il convient d'interpréter l'article XX de manière à
ne pas autoriser cette mesure.  Nous ne pensons pas que la notion de "menace pour le système
commercial multilatéral" donne aux groupes spéciaux toute latitude de déterminer quelle mesure
satisferait aux conditions énoncées à l'article XX.  Au contraire, elle préserve le droit des Membres
de mettre en oeuvre les politiques environnementales de leur choix par le biais de mesures
commerciales, pour autant que ces mesures commerciales n'affectent pas le système multilatéral au
point de priver l'Accord sur l'OMC de son objet et de son but.

6.7 Les Etats-Unis font valoir en outre que "le rapport intérimaire contient des termes
préoccupants donnant à penser que sous couvert de l'objet et du but de l'OMC, les préoccupations
commerciales l'emportent sur les préoccupations environnementales" et que les termes
catégoriques du Groupe spécial selon lesquels des mesures ne sont autorisées que si elles ne
portent pas atteinte au système de l'OMC sont beaucoup plus généraux qu'il n'est nécessaire pour
résoudre le différend à l'étude.  Nous ne pensons pas que nos constatations reflètent un tel point de
vue.  Notre examen de l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC nous a amenés à conclure que l'idée
qui sous-tend cet accord est la promotion du développement économique par le biais du commerce.
 Cela signifie qu'il y a de la place pour d'autres préoccupations, en particulier des préoccupations
environnementales, comme l'attestent le libellé du préambule et l'existence d'exceptions.  En outre,
nous ne nous sommes en aucune manière prononcés sur l'importance relative des politiques
commerciales et environnementales.

6.8 Enfin, nous rejetons l'affirmation des Etats-Unis selon laquelle nous avons utilisé des
termes trop généraux dans nos constatations.  En fait, nous avons rédigé nos constatations en
termes précis pour aborder certaines caractéristiques spécifiques de la mesure des Etats-Unis en
cause, caractéristiques qui à notre avis ne seraient pas couramment traitées dans les
réglementations relatives à l'environnement.  En fait, comme les Etats-Unis le reconnaissent dans
leur demande de réexamen intérimaire, nous avons dit qu'"il ne devrait pas y avoir et [qu']il n'y
avait pas nécessairement de contradiction au plan des politiques entre la préservation et la
sauvegarde d'un système commercial multilatéral ouvert, équitable et non discriminatoire d'une part
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et les actions visant à protéger l'environnement d'autre part".  Compte tenu de cette déclaration,
nous ne voyons pas comment un groupe spécial futur pourrait mal interpréter les constatations que
nous avons rédigées en termes précis dans l'affaire à l'étude. 
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experts, nous avons rappelé que les parties devraient limiter leur intervention à des questions et
observations directement liées aux points soulevés par les experts.  En conséquence, nous avons
décidé de ne pas tenir compte dans nos constatations de toutes observations ou questions formulées
à propos de la consultation des experts qui ne seraient pas directement liées aux points scientifiques
examinés avec les experts.

 C. VIOLATION DE L'ARTICLE XI:1 DU GATT DE 1994615

7.11 Nous notons que les quatre plaignants616 formulent tous des allégations concernant la
violation de l'article XI du GATT de 1994.  L'Inde, le Pakistan et la Thaïlande font observer que la
portée de l'article XI:1, qui prévoit l'élimination générale des restrictions quantitatives, est globale
puisque cette disposition s'applique à toutes les mesures instituées ou maintenues par un Membre
pour prohiber ou restreindre l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits,
autres que les mesures prenant la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions.  Les
mesures interdites par l'article XI:1 comprennent les contingents proprement dits et les restrictions
quantitatives mises en oeuvre au moyen de licences d'importation ou d'exportation.  L'embargo
appliqué par les Etats-Unis sur la base de l'article 609 constitue une prohibition ou une restriction à
l'importation de crevettes ou produits à base de crevettes en provenance des plaignants et n'a pas le
caractère d'un "droit" d'une "taxe" ou d'une "autre imposition", au sens de l'article XI:1.  L'Inde, le
Pakistan et la Thaïlande considèrent que les rapports de 1991 et 1994 sur l'affaire Etats-
Unis - Restrictions à l'importation de thon617 concernent une mesure à peu près identique à la
restriction à l'importation de crevettes et produits à base de crevettes incriminée en l'espèce.  Dans
ces affaires, l'embargo était appliqué par les Etats-Unis aux importations de thon en provenance de
pays qui n'avaient pas mis en oeuvre des programmes de conservation comparables à ceux des
Etats-Unis pour protéger les dauphins accidentellement capturés lors d'opérations de pêche
commerciale du thon.  Dans les deux cas, les groupes spéciaux ont constaté que la restriction
constituait une violation de l'article XI.

7.12 La Malaisie fait valoir que la prohibition à l'importation imposée par les Etats-Unis au titre
de l'article 609 tombe sous le coup de l'article XI puisqu'elle interdit l'importation de crevettes ou 
produits à base de crevettes en provenance de tout pays ne satisfaisant pas à certaines conditions en
matière de politique et qu'il ne s'agit pas de droits, taxes ou autres impositions.  Les constatations
formulées dans les affaires Thon I et Thon II sont applicables de la même façon aux faits en cause. 
La prohibition imposée par les Etats-Unis à l'importation de crevettes et produits à base de
crevettes est donc contraire à l'article XI:1 et ne peut pas être justifiée au regard de l'article XI:2 car
cette disposition ne vise pas la situation en cause.

7.13 Les Etats-Unis font valoir qu'étant donné qu'au titre de l'article XX, rien dans le GATT
de 1994 ne doit être interprété comme empêchant l'adoption ou l'application des mesures
incriminées, ils n'ont pas à prendre en considération l'article XI.  Ils estiment également qu'il
appartient aux plaignants d'établir l'existence d'une violation alléguée du GATT de 1994. 
Toutefois, ils ne contestent pas le fait que, pour les pays qui ne sont pas certifiés au titre de l'article

                                               
     615Pour une présentation plus détaillée des principaux arguments des parties, voir la section III du présent
rapport.

     616L'Inde, le Pakistan, la Malaisie et la Thaïlande sont ci-après dénommés les "plaignants".

     617Rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Restrictions à l'importation de thon, DS21/R, 3 septembre 1991,
non adopté ("Thon I"), et Rapport du Groupe spécial Etats-Unis - Restrictions à l'importation de thon, DS29/R,
16 juin 1994, non adopté ("Thon II").
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7.17 En conséquence, nous constatons que les Etats-Unis admettent que, pour ce qui est
des pays qui ne sont pas certifiés au titre de l'article 609, les mesures imposées en application
de l'article 609 représentent des "prohibitions ou restrictions" à l'importation de crevettes au
sens de l'article XI:1 du GATT de 1994.  Même si l'on devait considérer que les Etats-Unis
n'ont pas admis qu'ils imposaient une prohibition ou une restriction à l'importation au sens
de l'article XI:1, nous constatons que le libellé de l'article 609 et la façon dont le CIT
l'interprète sont des éléments de preuve suffisants établissant que les Etats-Unis imposent une
"prohibition ou restriction" au sens de l'article XI:1.  Nous constatons en conséquence que
l'article 609 constitue une violation de l'article XI:1 du GATT de 1994.

D. VIOLATION DE L'ARTICLE XIII:1 ET DE L'ARTICLE I:1 DU GATT
DE 1994624

7.18 L'Inde, le Pakistan et la Thaïlande allèguent que la prohibition à l'importation des crevettes
et produits à base de crevettes en provenance de pays non certifiés est incompatible avec le
principe de la nation la plus favorisée inscrit à l'article I:1 du GATT de 1994 parce que des
crevettes et produits à base de crevettes physiquement identiques provenant de Membres différents
sont traités différemment par les Etats-Unis au moment de l'importation.  Ce traitement différencié
est fondé uniquement sur la méthode de pêche et les politiques de conservation du gouvernement
dans la sphère de compétence duquel se trouvent les crevettes pêchées.  De plus, à supposer même,
pour les besoins du débat, que la méthode de pêche ait un effet sur la nature des crevettes,
l'embargo constitue une violation de l'article I:1 parce qu'en vertu de cet embargo, les crevettes
sauvages capturées avec utilisation de DET sont interdites à l'importation aux Etats-Unis si elles
ont été pêchées par un ressortissant d'un pays non certifié, tandis que l'admission aux Etats-Unis de
crevettes capturées selon la même méthode par un ressortissant d'un pays certifié est autorisée.

7.19 L'Inde, le Pakistan et la Thaïlande allèguent par ailleurs que l'embargo tel qu'il est appliqué
est également incompatible avec les articles I:1 et XIII:1 du GATT de 1994 parce que les pays
initialement visés se sont vu accorder une période d'adaptation progressive de trois ans, tandis que
les pays nouvellement visés n'ont pas bénéficié d'une semblable période transitoire.  La Malaisie
fait valoir en outre que, alors qu'un délai de quatre mois seulement est généralement accordé aux
pays nouvellement visés, elle a eu en fait trois mois (c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 1996) pour
adopter un programme conforme aux prescriptions des Etats-Unis.  Pour la Malaisie, ce traitement
différencié est également discriminatoire et incompatible avec l'article XIII:1.  Selon l'Inde, le
Pakistan et la Thaïlande, les pays initialement visés ont eu la possibilité de mettre en oeuvre
l'utilisation requise de DET sans interrompre substantiellement leurs envois de crevettes vers les
Etats-Unis.  Les produits de ces pays ont donc bénéficié d'"avantages, faveurs, privilèges ou
immunités" par rapport aux produits similaires originaires des territoires d'autres Membres, en
violation de l'article I:1.  De même, une prohibition semblable n'était pas appliquée à l'importation
de produits similaires en provenance de pays initialement visés, en violation de l'article XIII:1.

7.20 L'Inde, le Pakistan et la Thaïlande font valoir également que l'article 609 est incompatible
avec l'article XIII:1 du GATT de 1994 parce qu'il restreint l'importation de crevettes et produits à
base de crevettes en provenance de pays qui n'ont pas été certifiés, alors que les produits similaires
en provenance d'autres pays qui ont été certifiés peuvent être importés librement aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis interdisent l'admission de crevettes et produits à base de crevettes en fonction de la

                                               
     624Pour un exposé plus détaillé des principaux arguments des parties, voir la section III du présent rapport.
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unilatérale pour conserver une ressource naturelle partagée, il est contraire au principe de la
souveraineté inscrit dans le droit international.  Les Etats-Unis répondent que l'article XX b) et g)
ne prévoit pas de limitation quant à la sphère de compétence ni de limitation concernant
l'emplacement des animaux ou des ressources naturelles devant être protégés ou conservés et que,
en vertu des principes généraux du droit international relatifs à la souveraineté, les Etats ont le droit
de réglementer les importations dans leur sphère de compétence.

7.25 Les parties pertinentes de l'article XX disposent ce qui suit:

Article XX
Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes
conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien
dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou
l'application par toute partie contractante des mesures:

...
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et

des animaux ou à la préservation des végétaux;
...

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables,
si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des
restrictions à la production ou à la consommation nationales;

...

7.26 Les arguments des parties soulèvent la question générale de savoir si l'article XX b) et g)
s'applique vraiment lorsqu'un Membre a pris une mesure subordonnant l'accès à son marché pour
un produit déterminé à l'adoption de certaines politiques de conservation par le(s) Membre(s)
exportateur(s).  Nous notons que l'article XX peut couvrir une gamme étendue de mesures visant à
la conservation et à la préservation de l'environnement.629  Dans le même temps, en acceptant
l'Accord sur l'OMC, les Membres s'engagent à assumer certaines obligations qui limitent leur droit
d'adopter certaines mesures.  Nous jugeons donc important de déterminer tout d'abord si la portée
de l'article XX s'étend à des mesures par lesquelles un Membre subordonne l'accès à son marché
pour un produit déterminé à l'adoption de certaines politiques de conservation par le(s) Membre(s)
exportateur(s).

7.27 Conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord et eu égard aux décisions de
l'Organe d'appel630, nous devrions, lorsque nous essayons de clarifier la portée de l'article XX,
avoir recours aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.  Nous notons

                                               
     629Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Etats-Unis - Normes concernant l'essence nouvelle et
ancienne formules ("Essence"), WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, où il est dit, à la page 33, ce qui suit:

"Les Membres de l'OMC disposent d'une large autonomie pour déterminer leurs propres
politiques en matière d'environnement (y compris la relation entre l'environnement et le
commerce), leurs objectifs environnementaux et la législation environnementale qu'ils adoptent
et mettent en oeuvre.  En ce qui concerne l'OMC, cette autonomie n'est limitée que par la
nécessité de respecter les prescriptions de l'Accord général et des autres accords visés."  

     630Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire Essence, op. cit., pages 18 à 20.
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concerné n'a pas été certifié.654  En outre, la certification n'est accordée que si des prescriptions
générales concernant l'utilisation de DET sur les navires de pêche sont appliquées par le pays
exportateur concerné ou si ce dernier pratique le chalutage des crevettes uniquement dans des eaux
où il n'y a pas de tortues marines.  L'article 609, tel qu'il est appliqué, est donc une mesure655

subordonnant l'accès au marché des Etats-Unis pour un produit déterminé à l'adoption par les
Membres exportateurs de politiques de conservation que les Etats-Unis jugent comparables à leur
propre politique pour ce qui est des programmes de réglementation et des prises accidentelles.

7.49 En conséquence, il nous semble que, à la lumière du contexte du terme "injustifiable" et de
l'objet et du but de l'Accord sur l'OMC656, la mesure des Etats-Unis en cause constitue une
discrimination injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent et ne fait donc pas
partie des mesures autorisées au titre de l'article XX.  Toutefois, avant de faire une constatation
définitive sur ce point, nous devons examiner plusieurs arguments des Etats-Unis qui se rapportent
de manière générale à notre analyse de l'article XX.

                                               
     654Tribunal du commerce international des Etats-Unis:  Earth Island Institute c. Christopher, décisions du
8 octobre (942 F.Supp. 597) et du 25 novembre 1996 (948 F. Supp. 1062).

     655Comme il est indiqué au paragraphe 7.45.

     656Voir le paragraphe 7.34.
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coopération internationale662 et d'éviter les mesures unilatérales.  Par conséquent, nous considérons
que le préambule ne justifie pas que l'on interprète l'article XX comme autorisant un Membre à
subordonner l'accès à son marché pour un produit déterminé à l'adoption de certaines politiques de
conservation par les Membres exportateurs pour les aligner sur celles du Membre importateur.  Au
contraire, la coopération internationale est le meilleur moyen de prendre en compte la diversité des
situations en matière d'environnement et de développement soulignée dans le préambule.  Le
préambule laisse entendre aussi que les tentatives de généraliser des normes de protection
environnementale devraient faire l'objet d'une discussion multilatérale, surtout lorsque, comme
dans le cas d'espèce, des pays en développement sont concernés.  En conséquence, nous ne
considérons pas que le libellé du préambule auquel les Etats-Unis se sont référés devrait nous
amener à une conclusion différente de celle que nous avons formulée plus haut.

                                                                                                                                                             
l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de
développement à laquelle ils s'appliquent.  Les normes appliquées par certains pays peuvent
ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer
un coût économique et social injustifié".

A cet égard, nous notons que si la noyade accidentelle dans les filets pour crevettes peut être la principale
source de mortalité des tortues le long de la côte Est des Etats-Unis, dans d'autres pays la récolte des oeufs et
la pêche directe des tortues marines sont des facteurs qui ont une forte incidence sur la survie des tortues
marines.

     662Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, op. cit., Principe 12:  "[...] Les mesures de
lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées
sur un consensus international."

7.53 Les Etats-Unis allèguent en outre que les tortues marines sont une ressource mondiale
partagée et qu'en conséquence, il est dans leur intérêt et ils ont le droit d'imposer les mesures en
cause.  Premièrement, ils font valoir que les tortues marines sont une ressource mondiale partagée
parce que ce sont des animaux extrêmement migrateurs qui se déplacent dans de larges étendues de
mer, sur des milliers de kilomètres, passant de la sphère de compétence d'un Membre à celle d'un
autre Membre.  Deuxièmement, ils font valoir également que, même si les tortues marines n'étaient
pas du tout migratrices, elles pourraient néanmoins représenter une ressource mondiale partagée du
point de vue de la diversité biologique à la protection de laquelle ils peuvent avoir un intérêt
légitime.  Les renseignements présentés au Groupe spécial, y compris les déclarations des experts
étayées par des documents, tendent à confirmer le fait que les tortues marines, à certains moments
de leur vie, se déplacent dans les eaux de plusieurs pays et en haute mer.  Cela dit, à supposer
même que les tortues marines soient une ressource globale partagée, nous considérons que la
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notion de ressource "partagée" suppose un intérêt commun dans la ressource en question.  Si cet
intérêt commun existe, il serait mieux pris en compte par la négociation d'accords internationaux
que par des mesures imposées par un Membre subordonnant l'accès à son marché à l'adoption par
les autres Membres de certaines politiques de conservation.  Nous notons à cet égard que l'article 5
de la Convention de 1992 sur la diversité biologique dispose ce qui suit:

"Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra,
coopère avec d'autres parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par
l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, dans des domaines ne
relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel,
pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique."663

Nous estimons que cette disposition est la preuve que les "domaines d'intérêt mutuel" doivent
normalement être traités pour l'essentiel dans le cadre de la coopération internationale.664  En
conséquence, nous constatons que si, comme les Etats-Unis le prétendent, les tortues marines sont
une ressource mondiale partagée, cela ne changerait en rien notre constatation.  En fait, cela donne
à penser que les Etats-Unis auraient dû recourir à la coopération internationale pour élaborer des
méthodes de conservation acceptées à l'échelon international, y compris avec les plaignants.

7.54 En outre, les Etats-Unis font valoir que rien dans l'article XX n'exige qu'un Membre
cherche à négocier un accord international au lieu ou avant d'adopter des mesures unilatérales.  En
tout état de cause, ils allèguent qu'ils ont proposé de négocier, mais que les plaignants n'ont pas
répondu.

7.55 S'agissant du point de savoir si un Membre est tenu de négocier, nous rappelons la
constatation que nous avons formulée au paragraphe 7.45, à savoir qu'il serait porté atteinte au
système commercial multilatéral de l'OMC si les Membres étaient autorisés à adopter des mesures
subordonnant l'accès d'autres Membres à leurs marchés à l'adoption par les Membres exportateurs
de certaines politiques de conservation, car il ne serait pas possible aux Membres de satisfaire à des
prescriptions contradictoires de cette nature.  Il s'agit manifestement d'une situation dans laquelle
l'élaboration de normes internationales serait souhaitable.  Nous notons à cet égard que les Accords
de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
encouragent l'utilisation de normes internationales.665  Nous rappelons également ce que nous
avons dit au paragraphe 7.52.  La nature des mesures que les Etats-Unis cherchaient à obtenir des
pays exportateurs concernés et les principes rappelés dans plusieurs accords environnementaux

                                               
     663Nous notons également que la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (dont certaines parties au présent différend ne sont pas signataires) énumère les
espèces pertinentes de tortues marines à l'annexe I dans la catégorie "Espèces migratrices en danger" et que
son préambule dispose ce qui suit:

"Les parties contractantes [sont] convaincues qu'une conservation et une gestion efficaces
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de
tous les Etats à l'intérieur des limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces
séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;"

     664Il semble que les organismes de l'OMC appuient cette approche multilatérale.  Voir la note de bas de
page 657 relative au paragraphe 7.50.

     665Voir, par exemple, l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, quatrième alinéa du préambule et
articles 2 et 9, et l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, article 3.
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leurs crevettiers soient équipés de DET, du fait que les plaignants et les tierces parties se sont
opposés à l'utilisation de ces dispositifs, il est difficile de conclure que l'utilisation obligatoire de
DET a été généralement acceptée comme une norme environnementale multilatérale applicable aux
plaignants.673

7.60 En conclusion, nous ne considérons pas que l'un quelconque des arguments présentés par
les Etats-Unis justifierait une constatation différente de celle que nous avons formulée au
paragraphe 7.49.  Nous considérons que nos constatations ne mettent pas en cause la légitimité des
politiques environnementales, y compris celles qui sont encouragées par le biais de conventions
multilatérales.674  Nous considérons que nos constatations sont conformes aux principes énoncés
dans de nombreux accords internationaux selon lesquels il faut faire appel à la coopération
internationale avant de recourir à des mesures unilatérales.  En outre, le risque de voir se multiplier
les prescriptions contradictoires est manifestement réduit lorsque les prescriptions sont arrêtées
dans des enceintes multilatérales.  De plus, nous ne voulons pas dire que l'existence de marchés
d'importation doit être une incitation à la destruction de ressources naturelles.  En fait, nous
examinons une situation particulière dans laquelle un Membre a pris des mesures unilatérales qui,
par leur nature, pourraient mettre en danger le système commercial multilatéral.

7.61 Pour arriver à nos conclusions, nous nous sommes fondés sur l'état actuel des règles de
l'OMC et du droit international.  En ce qui concerne l'Accord sur l'OMC, nous avons considéré que
certaines mesures unilatérales, pour autant qu'elles pouvaient compromettre le système commercial
multilatéral, ne pouvaient pas être visées par l'article XX.  Nos constatations relatives aux normes
internationales confirment notre raisonnement au sujet de l'Accord sur l'OMC et du GATT.  Le
droit international général et le droit international environnemental préconisent clairement le
recours à des instruments négociés plutôt qu'à des mesures unilatérales pour traiter des problèmes
environnementaux transfrontières ou mondiaux, en particulier lorsque des pays en développement
sont concernés.  Dès lors, une solution négociée doit manifestement être privilégiée, du point de
vue à la fois de l'OMC et du droit international environnemental.  Toutefois, nos constatations
concernant l'article XX n'impliquent pas que le recours à des mesures unilatérales est toujours
exclu en particulier après que de réelles tentatives ont été faites pour négocier;  elles n'impliquent

                                                                                                                                                             
s'interpréter et s'appliquer conformément aux principes, droits et obligations établis par l'Accord sur l'OMC
(article 11.2.1) et indique que les Etats devraient coopérer pour élaborer des règles ou normes
internationalement acceptables portant sur le commerce du poisson et des produits de la pêche et conformes
aux principes, droits et obligations établis par l'Accord sur l'OMC (article 11.2.13).  Enfin, le Code prévoit
également que lorsqu'un Etat apporte des modifications aux conditions requises établies par la loi et portant
sur le commerce du poisson et des produits de la pêche avec d'autres Etats, des informations et un laps de
temps suffisants devraient être donnés afin de permettre aux Etats et producteurs concernés d'introduire, s'il y
a lieu, les modifications nécessaires dans leurs processus et procédures.  A cet égard, il serait souhaitable que
les Etats concernés soient consultés sur le calendrier de mise en application des modifications ainsi apportées
(article 11.3.4).  Ce Code, même s'il n'est pas contraignant, témoigne des méthodes qui sont actuellement
préconisées pour promouvoir et développer les activités de conservation (voir, entre autres, la Convention de
1992 sur la biodiversité ou la Convention de 1982 sur le droit de la mer). 

     673Voir l'article 38.1 b) du Statut de la Cour internationale de justice et Brownlie, Principles of Public
International Law, quatrième édition (1990), pages 4 et 5, citant Brierly:  "pour qu'une coutume puisse être
considérée comme une pratique générale acceptée comme étant le droit, il faut que les Etats reconnaissent de
manière générale qu'une certaine pratique est obligatoire".

     674Nous ne mettons pas non plus en cause le fait, généralement admis par les experts, que les DET,
lorsqu'ils sont installés et utilisés de manière appropriée et adaptés à la situation locale, seraient un instrument
efficace pour la préservation des tortues marines. 
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7.65 Nous avons constaté que la mesure des Etats-Unis en cause constituait une violation de
l'article XI et n'était pas justifiée au regard de l'article XX.  Nous concluons en conséquence qu'il y
a une présomption d'annulation ou de réduction d'avantages au sens de l'article 3:8 du
Mémorandum d'accord, et qu'il appartient aux Etats-Unis de la réfuter.  Nous ne considérons pas
que les Etats-Unis ont réussi à réfuter la présomption selon laquelle leur manquement aux règles du
GATT a annulé ou compromis des avantages résultant pour les plaignants du GATT de 1994.
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VIII. CONCLUSIONS

8.1 A la lumière des constatations faites plus haut, nous concluons que l'interdiction d'importer
des crevettes et produits à base de crevettes appliquée par les Etats-Unis sur la base de l'article 609
de la Loi générale n° 101-162 n'est pas compatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994 et ne peut
pas être justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994.

8.2 Le Groupe spécial recommande que l'Organe de règlement des différends demande aux
Etats-Unis de mettre cette mesure en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord sur
l'OMC.




