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L’objec)f	  général	  des	  approches	  ethnoécologiques	  est	  d’iden)fier	  les	  formes	  de	  connaissance	  et	  d’usage	  des	  éléments	  de	  la	  
biodiversité	  ainsi	  que	  les	  valeurs	  culturelles	  dont	  ils	  sont	  porteurs	  dans	  une	  société	  donnée.	  	  
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A	  Atauro,	  que	  vous	  vous	  promeniez	  au	  bord	  de	  la	  plage	  ou	  sur	  les	  sommets	  des	  montagnes,	  	  
vous	  tomberez	  forcement	  sur	  un	  coquillage	  
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Une	  étude	  effectuée	  en	  2016	  a	  démontré	  que	  ceFe	  île	  possède	  l’une	  des	  plus	  grandes	  diversités	  biologiques	  du	  monde	  au	  niveau	  marin.	  
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CeFe	  diversité	  biologique	  est	  connue	  et	  u)lisé	  par	  les	  villageois.	  67	  espèces	  u)lisées.	  
la	  plupart	  de	  ces	  espèces	  sont	  recherchées	  pour	  la	  consomma)on	  locale	  	  
et	  seulement	  quelques-‐unes	  d’entre	  elles	  sont	  commercialisés	  pour	  l’alimenta)on	  ou	  pour	  leur	  coquille	  



Diversité	  des	  pra3ques	  de	  collecte	  
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Rivage	  rocheux	   Plage	  	  
de	  graviers	  

Herbier	   Pla)er	  récifal	   Pente	  externe	  

Les	  sociétés	  d’Atauro	  possèdent	  un	  vocabulaire	  riche	  et	  très	  spécifique	  pour	  nommer	  les	  différents	  environnements	  cô)ers	  	  
et	  les	  organismes	  de	  la	  mer.	  Ils	  classifient	  l’espace	  liGoral	  avec	  des	  noms	  précis	  et	  le	  décrivent	  selon	  son	  substrat,	  	  
les	  associa3ons	  d’espèces,	  l’influence	  des	  marées,	  et	  les	  pra3ques	  de	  pêche.	  	  Les	  noms	  donnés	  aux	  coquillages	  
font	  allusion	  à	  un	  comportement,	  une	  caractéris)que	  physique,	  	  
ou	  bien	  sont	  un	  nom	  propre	  tout	  comme	  le	  nôtre.	  	  
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Qui	  pêche	  ces	  coquillages	  ?	  	  
Les	  pra)ques	  entre	  femmes	  et	  hommes	  sont	  très	  différenciées	  au	  sein	  de	  cet	  espace	  liForal.	  	  	  
La	  zone	  située	  entre	  les	  limites	  des	  plus	  hautes	  et	  des	  plus	  basses	  marées,	  c’est	  le	  domaine	  des	  femmes	  et	  des	  enfants	  et	  
c’est	  justement	  là	  où	  se	  retrouvent	  la	  plupart	  de	  coquillages	  collectés.	  	  
Les	  hommes	  se	  concentrent	  sur	  les	  zones	  plus	  profondes,	  à	  la	  recherche	  de	  poissons.	  	  
La	  collecte	  de	  coquillage	  c’est	  donc	  un	  travail	  principalement	  de	  femmes.	  	  



© Burgos A. & Billault L. 



Ethnoécologie	  :	  Ariadna	  Burgos	  

Pour rechercher et collecter des coquillages il faut bien connaitre le mode de 
vie des espèces : leur habitat, leur comportement et leurs cycles	  

CeFe	  femme	  cherche	  une	  espèce	  de	  coquillage	  	  
accroupie	  et	  à	  l’aide	  d’une	  barre	  de	  fer	  

CeFe	  femme,	  prélève	  des	  coquillages	  fortement	  aFachés	  aux	  rochers,	  	  
et	  doit	  calculer	  la	  dynamique	  des	  vagues	  pour	  ne	  pas	  se	  faire	  emporter.	  	  

CeFe	  dame	  remet	  dans	  le	  sol	  des	  coquillages	  qu’elle	  vient	  de	  prélever	  
dans	  une	  autre	  zone	  afin	  de	  les	  maintenir	  vivants	  et	  de	  les	  vendre	  le	  jour	  
du	  marché.	  

Ces	  jeunes	  filles	  se	  déplacent	  sur	  des	  rochers	  très	  glissantes,	  couverts	  	  
de	  mousse	  et	  les	  retournent	  à	  la	  recherche	  de	  coquillages	  et	  de	  crabes.	  
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la	  collecte	  de	  coquillages,	  n’est	  pas	  une	  tâche	  simple,	  les	  animaux	  se	  fondent	  parfaitement	  dans	  leur	  milieu,	  et	  les	  
déceler	  requiert	  non	  seulement	  une	  bonne	  connaissance	  de	  leurs	  modes	  de	  vie,	  mais	  un	  savoir-‐faire	  



C’est	  à	  travers	  la	  pra)que	  qui	  se	  transmeFent	  ces	  savoirs	  de	  mère	  en	  fille	  ou	  entre	  congénères.	  Cela	  se	  passe	  souvent	  dans	  la	  bonne	  humeur.	  	  



Charonia	  tritonis,	  percée	  et	  u)lisée	  comme	  instrument	  de	  
musique	  à	  vent,	  la	  conque	  u)lisée	  pour	  rassembler	  les	  membres	  

du	  village	  ou	  d’un	  clan	  

Tridacna	  gigas:	  l’origine	  du	  monde	  
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Les	  ressources	  de	  la	  mer	  ont	  des	  systèmes	  tradi3onnels	  de	  ges3on.	  Les	  femmes	  d’un	  village	  ne	  peuvent	  pas	  aller	  chercher	  systéma3quement	  des	  coquillages	  
dans	  les	  territoires	  d’un	  autre	  village.	  Sauf	  si	  elles	  y	  ont	  grandi	  et	  dé)ennent	  des	  aFaches	  familiales.	  	  
En	  outre,	  les	  lutu,	  qui	  sont	  des	  enclos	  créés	  depuis	  très	  longtemps	  pour	  pêcher,	  sont	  hérités	  de	  généra3on	  en	  généra3on.	  	  Si	  quelqu’un	  pêche	  un	  poisson	  dans	  
un	  de	  ces	  enclos	  il	  doit	  informer	  les	  propriétaires.	  Tout	  de	  même,	  ces	  enclos	  marins	  et	  les	  modes	  de	  propriété	  et	  ges3on	  des	  ressources	  de	  la	  mer	  sont	  en	  train	  
d’évoluer	  et	  sont	  affectés	  par	  le	  développement	  de	  l’île.	  	  
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Ainsi,	  une	  route	  va	  se	  construire	  le	  long	  du	  liForal	  d’Atauro.	  	  
Les	  villageois	  espèrent	  que	  celle-‐ci	  favorise	  le	  tourisme	  
dont	  ils	  aGendent	  des	  emplois	  et	  du	  flux	  monétaires.	  	  

D’autre	  part,	  des	  ini3a3ves	  de	  conserva3on	  du	  liGoral	  et	  
de	  sa	  biodiversité	  nommées	  zones	  tarabandu	  sont	  mises	  
en	  place	  et	  se	  situent	  pour	  la	  plupart	  en	  face	  des	  villages.	  	  
La	  façon	  dont	  elles	  ont	  été	  désignées	  et	  la	  prise	  de	  décision	  
rela)ve	  à	  ces	  espaces	  soulève	  toutefois	  des	  ques3ons.	  Les	  
zones	  tarabandu	  interdisent	  la	  pêche	  et	  la	  baignade	  même	  
pour	  les	  habitants	  du	  village,	  sauf,	  pour	  ceGe	  dernière	  
moyennent	  le	  payement	  de	  deux	  dollars.	  	  
En	  outre,	  las	  zones	  tarabandu	  ne	  3ent	  pas	  en	  compte	  des	  
pra3ques	  et	  savoirs	  tradi3onnels,	  millénaires	  et	  que	  se	  
sont	  avérés	  jusqu’au	  présent	  durables.	  	  Les	  femmes	  se	  
voient	  désormais	  contraintes	  à	  marcher	  de	  longues	  
distances	  pour	  obtenir	  un	  peu	  de	  nourriture	  pour	  leur	  
foyer.	  Ces	  savoirs	  locaux	  et	  pra3ques	  de	  pêche,	  uniques	  et	  
patrimoniales	  devraient	  être	  tout	  autant	  prises	  en	  compte	  
que	  la	  diversité	  biologique	  qu’elles	  ont	  préservées	  en	  ce	  
lieu	  excep3onnel.	  	  
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Abeilles,	  miel	  et	  territoire	  

Étude	  des	  connaissances	  et	  des	  savoir-‐faire	  autour	  des	  abeilles	  et	  de	  la	  collecte	  du	  miel	  

Dans	  la	  région	  sud	  de	  l’île	  d’Atauro,	  un	  territoire	  où	  l’on	  rencontre	  deux	  types	  de	  pra)que	  de	  collecte	  
et	  de	  ges)on	  des	  abeilles	  et	  du	  miel,	  tous	  deux	  marquées	  et	  très	  différentes	  l’une	  de	  l’autre.	  	  
CeFe	  recherche	  s’inscrit	  dans	  une	  recherche	  plus	  large	  commencée	  il	  y	  a	  plusieurs	  années	  en	  
Indonésie,	  du	  côté	  de	  l’île	  de	  Sumatra.	  	  
Étude	  d’une	  technique	  pour	  aarer	  les	  abeilles,	  proche	  du	  piégeage,	  mais	  rare	  car	  localisée	  dans	  très	  
peu	  d’endroits	  en	  Asie	  du	  Sud-‐Est.	  	  
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CeFe	  technique	  concerne	  l’abeille	  géante	  
asia)que,	  Apis	  dorsata,	  la	  plus	  grande	  espèce	  
du	  genre	  Apis.	  	  
Contrairement	  à	  notre	  abeille	  domes)que,	  
celle-‐ci	  construit	  un	  rayon	  unique	  mais	  très	  
grand,	  accroché	  à	  des	  falaises	  ou	  au	  branches	  
des	  grands	  arbres.	  Sur	  son	  aire	  de	  répar))on	  
géographique	  qui	  va	  du	  Pakistan	  à	  Timor,	  la	  
plupart	  des	  collecteurs	  de	  miel,	  que	  vous	  
connaissez	  peut	  être	  comme	  chasseurs	  ou	  
cueilleurs	  de	  miel	  prennent	  des	  risques	  
importants,	  parfois	  mortels,	  pour	  accéder	  à	  
ces	  rayons	  en	  hauteur.	  	  
A	  savoir	  que	  ces	  rayons	  étaient	  
principalement	  collectés	  pour	  la	  cire,	  un	  
produit	  fores)er	  recherché	  jusque	  dans	  les	  
années	  50.	  	  
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Un	  tronc	  à	  miel	  pour	  aarer	  les	  
essaims	  migrateurs	  et	  rendre	  
plus	  accessible	  la	  collecte	  du	  
miel	  	  
(modèle	  indonésien,	  Sumatra)	  

L’espèce	  ne	  peut	  pas	  vivre	  dans	  une	  ruche.	  	  
Les	  colonies	  de	  l’abeille	  géante	  migrent	  sur	  
plusieurs	  kilomètres	  à	  la	  recherche	  de	  fleurs	  
avant	  de	  construire	  leur	  rayon.	  	  
Certaines	  communautés	  locales	  ont	  donc	  
développé	  une	  technique,	  celle	  dite	  du	  chevron,	  
ou	  du	  rager	  en	  anglais,	  qui	  consiste	  à	  aarer	  les	  
essaims	  migrateurs	  sur	  un	  tronc	  ou	  une	  planche	  
ar)ficiellement	  posé	  et	  facilement	  accessible.	  	  
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Un	  support	  ar3ficiel	  
pour	  les	  abeilles 

Nous	  avons	  retrouvé	  ceFe	  technique	  de	  collecte	  
à	  Atauro.	  	  
Pour	  aarer	  les	  essaims,	  les	  habitants	  installent	  
de	  troncs	  à	  miel	  à	  hauteur	  d’homme,	  souvent	  à	  
flanc	  de	  falaises	  ou	  de	  rochers.	  	  
L’idée	  est	  toujours	  d’offrir	  un	  support	  de	  
nidifica)on	  pour	  les	  abeilles.	  Le	  site	  est	  
naturellement	  protégé	  par	  sa	  situa)on	  dans	  un	  
creux	  ou	  à	  proximité	  d’un	  arbre.	  	  
Ces	  pra)ques	  répondent	  à	  des	  connaissances	  
précises	  des	  insectes,	  notamment	  de	  leur	  
écologie.	  	  
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Comme	  sur	  d’autres	  sites	  où	  j’ai	  travaillé,	  les	  collecteurs	  construisent	  un	  toit	  de	  végéta)on	  pour	  éviter	  un	  ensoleillement	  trop	  direct	  et	  pour	  que	  les	  abeilles	  	  
se	  sentent	  davantage	  en	  sécurité.	  Si	  les	  troncs	  sont	  périodiquement	  changés,	  les	  meilleurs	  sites	  sont	  entretenus	  pour	  être	  régulièrement	  u)lisés.	  	  
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On	  ne	  le	  voit	  pas	  forcement	  quand	  on	  passe	  devant	  mais	  certains	  arbres	  sont	  mêmes	  plantés	  pour	  faire	  de	  l’ombre,	  voire	  pour	  servir	  de	  support	  au	  rayon.	  	  
Ces	  troncs	  sont	  la	  propriété	  de	  ceux	  qui	  les	  ont	  posé	  ou	  les	  main)ennent	  et	  le	  miel	  récolté	  n’appar)ent	  qu’à	  eux.	  



Ethnoécologie	  :	  Nicolas	  Césard	  

CeFe	  ques)on	  de	  l’accès	  aux	  ressources,	  c’est	  à	  dire	  des	  sites	  où	  les	  abeilles	  sont	  suscep)bles	  de	  nidifier	  est	  essen)el.	  L’exploita)on	  du	  miel	  est	  réglementée	  par	  
les	  coutumes	  locales.	  Comme	  ailleurs,	  on	  trouve	  aussi	  des	  grands	  arbres,	  de	  hautes	  falaises,	  où	  les	  essaims	  migrateurs	  viennent	  s’installer	  à	  chaque	  floraison	  
massive.	  Certains	  arbres	  n’appar)ennent	  à	  personne	  et	  c’est	  le	  premier	  qui	  voit	  l’essaim	  qui	  le	  collecte.	  En	  disposant	  d’un	  signe	  à	  côté	  pour	  le	  réserver	  par	  
exemple,	  si	  la	  personne	  qui	  le	  rencontre	  ou	  le	  rayon	  n’est	  pas	  prêt	  pour	  la	  collecte.	  Dans	  un	  verger,	  la	  personne	  devra	  partager	  la	  récolte	  avec	  la	  personne	  
propriétaire	  du	  terrain.	  	  



Les	  vallées	  du	  miel	  :	  	  
des	  territoires	  coutumiers 
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Mais	  dans	  deux	  des	  villages	  où	  nous	  enquêtons,	  plusieurs	  pe)tes	  
vallées	  aarent	  chaque	  année	  des	  centaines	  d’essaims.	  	  
Ces	  vallées	  et	  les	  terres	  alentours	  appar)ennent	  à	  des	  clans,	  c’est-‐
à-‐dire	  à	  des	  familles	  apparentées	  par	  le	  sang	  ou	  par	  alliance.	  	  

Les	  essaims	  s’installent	  principalement	  sur	  les	  arbres.	  Le	  
prélèvement	  est	  interdit	  aux	  autres	  clans,	  du	  moins	  sans	  
autorisa)on.	  	  



Ethnoécologie	  :	  Nicolas	  Césard	  

Sept	  clans	  se	  partagent	  sept	  vallées.	  
La	  récolte	  du	  miel	  est	  collec)ve	  et	  se	  fait	  entre	  membres	  du	  clan.	  
Un	  gardien	  du	  miel	  s’assure	  que	  les	  rayons	  de	  miel	  sont	  prêts	  et	  
une	  date	  est	  fixée	  par	  les	  clans	  et	  le	  chef	  du	  village.	  	  
Les	  familles	  se	  réunissent	  le	  jour	  retenu	  et	  chaque	  clan	  récolte	  le	  
miel	  de	  sa	  vallée.	  	  

La	  règle	  est	  le	  respect	  et	  la	  bonne	  humeur	  car	  c’est	  un	  temps	  de	  
partage,	  de	  cohésion	  entre	  membres	  du	  groupe	  et	  entre	  l’ensemble	  
des	  clans.	  	  
Le	  miel	  est	  partagé	  équitablement	  entre	  les	  collecteurs	  et	  leurs	  
familles.	  CeFe	  récolte	  collec)ve	  est	  plus	  durable	  que	  celles	  
pra)quée	  individuellement	  sur	  les	  troncs	  à	  miel	  car	  les	  collecteurs	  
sont	  souvent	  moins	  pressés	  de	  prendre	  le	  miel	  et	  la	  colonie	  peut	  
mieux	  se	  développer,	  ce	  qui	  lui	  assure	  une	  meilleure	  chance	  de	  
revenir	  l’année	  suivante.	  



Plantes	  en	  société	  

Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  



Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Biodiversité	  et	  récits	  mythiques	  
La	  biodiversité	  végétale	  à	  Timor	  Est	  renvoie	  de	  manière	  forte	  à	  une	  profondeur	  temporelle	  qui	  mêle	  
l’ancien	  et	  le	  récent,	  le	  récit	  mythique	  transformateur	  (nous	  l’avons	  vu)	  et	  l’histoire.	  L’origine	  des	  
poissons,	  plantes	  ou	  des	  produits	  qui	  en	  sont	  issus	  est	  mise	  en	  scène	  dans	  ces	  récits	  et	  donne	  sens	  aux	  
actuels	  éléments	  de	  la	  biodiversité.	  

Marché	  aux	  poissons	  	  
à	  Atauro	  

Maïs	  blanc	  et	  pois	  de	  cajan	   Gerbes	  de	  chaume	  du’ut	   Planta)on	  d’aréquiers	   Bambous	  aur	  



Jicama	  

Manioc	  
Patate	  douce	  
Ananas	  
Cajou	  
Papaye	  
Cacahuète	  

Millet	  

Larmes	  de	  Job	  

Sorgho	  

Cajan	  

Bananiers	  

Canne	  à	  sucre	  

Maïs	  

Taro	  

Courge	  à	  cire	  

Diversité	  de	  plantes	  cul)vées	  à	  Atauro	  
Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  



Diversité	  	  
des	  agricultures	  
et	  des	  paysages	  

agricoles	  

Batugade	  :	  riz	  inondé	  Balibo	  :	  cultures	  annuelles	  et	  pérennes	  

Suai	  :	  tabac,	  maïs,	  palmier	  akar	  Atauro	  :	  manioc,	  cajan,	  maïs,	  frui)ers	  

Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Ces	  assemblages	  de	  plantes	  se	  
retrouvent	  dans	  des	  systèmes	  agricoles	  
très	  divers	  en	  fonc)on	  des	  groupes	  
culturels,	  des	  condi)ons	  écologiques,	  	  
de	  la	  présence	  d’ac)vités	  économiques	  
et	  aussi	  de	  poli)ques	  d’introduc)on	  
	  de	  nouvelles	  variétés	  et	  techniques	  
agricoles	  comme	  celle	  du	  riz	  inondé	  	  
à	  Batugade	  au	  nord	  de	  Balibo.	  



Des	  pra)ques	  	  
agrofores)ères	  

Atauro	  :	  émondage	  des	  arbres	  

Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

La	  ges)on	  du	  végétal	  ne	  concerne	  pas	  
seulement	  l’ac)vité	  agricole	  en	  champ.	  	  
Dans	  un	  contexte	  de	  pénurie	  de	  bois	  
d’œuvre	  et	  de	  bois	  de	  feu,	  de	  
nombreuses	  pra)ques	  visent	  à	  
op)miser	  la	  produc)on	  de	  ressources	  
ligneuses.	  La	  taille	  de	  ces	  ai	  lelé,	  des	  
Ceiba,	  permet	  de	  fournir	  
périodiquement	  du	  fourrage,	  des	  
fleurs,	  fruits	  et	  graines	  qui	  sont	  
consommés	  dans	  leurs	  jeunes	  stades,	  
du	  kapok	  et	  de	  l’ombrage.	  



Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Les	  ressources	  alimentaires	  ne	  relèvent	  pas	  du	  seul	  registre	  agricole	  et	  des	  
espèces	  spontanées	  fournissent	  un	  apport	  alimentaire	  important,	  soit	  comme	  
agrément,	  complément	  alimentaire	  ou	  économique.	  Les	  graines	  oléagineuses	  
de	  kiar,	  Canariumen	  sont	  un	  exemple	  ;	  soit	  lors	  de	  périodes	  de	  diseFe,	  
soudure	  ou	  conflits,	  où	  des	  ressources	  comme	  le	  isu	  huan	  (Entada)	  qui	  fournit	  
de	  grandes	  graines	  rondes	  qui	  doivent	  bouillir	  plusieurs	  fois	  avant	  
consomma)on.	  Il	  y	  a	  aussi	  des	  champignons,	  des	  plantes	  à	  tubercules	  comme	  
des	  ignames	  sauvages	  et	  des	  Aracées,	  les	  talas	  qui	  sont	  recherchées.	  
Ces	  exemples	  montrent	  à	  la	  fois	  la	  complexité	  des	  formes	  de	  ges)on	  du	  
végétal	  et	  comment	  se	  construit	  le	  système	  alimentaire	  local	  qui	  repose	  sur	  
des	  ressources	  tant	  cul)vées	  que	  spontanées.	  



Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Graine	  de	  isa	  huan,	  Entada	  sp.	  

Noix	  de	  kanari,	  Canarium	  sp.	   Ignames	  fores)ères,	  Dioscorea	  spp.	  Champignons	  



Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Complémentarités	  sauvage	  /	  cul)vé	  
On	  en	  a	  pour	  autre	  exemple	  une	  impressionnante	  diversité	  de	  haricots	  (foré	  et	  koto)	  (tous	  ne	  sont	  pas	  représentés	  sur	  la	  diaposi)ve)	  avec	  une	  
catégorisa)on	  locale	  en	  quatre	  groupes.	  Le	  groupe	  de	  gauche	  comprend	  des	  haricots	  sauvages	  ou	  semi-‐domes)qués	  dont	  le	  dénominateur	  
commun	  est	  qu’ils	  doivent	  être	  cuits	  dans	  plusieurs	  eaux	  avant	  d’être	  consommés.	  Les	  trois	  autres	  groupes	  sont	  des	  haricots	  cul)vés	  
correspondant	  à	  plusieurs	  espèces	  botaniques.	  Nos	  recherches	  permeFent	  aussi	  une	  approche	  des	  systèmes	  classificatoires	  locaux.	  



Les	  palmiers,	  marqueurs	  culturels	  et	  écologiques	  

Akar	  tali	  	  
Corypha	  utan	  

Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Enfin,	  dans	  ce	  gradient	  spontané	  –	  cul)vé,	  il	  faut	  citer	  les	  palmiers	  dont	  
quatre	  espèces	  sont	  embléma)ques	  de	  Timor	  Est	  de	  par	  leur	  importance	  
alimentaire,	  socio-‐culturelle	  ou	  technique.	  Il	  s’agit	  de	  l’akar	  tali,	  de	  
l’akadiru,	  du	  tali	  metan	  probablement	  des	  ressources	  très	  anciennes	  et	  
du	  pua	  ou	  bua,	  soit	  de	  l’aréquier.	  Les	  trois	  premiers,	  et	  en	  par)culier	  
l’akar	  et	  l’akadiru	  fournissent	  du	  vin	  de	  palme,	  ,	  plusieurs	  litres	  par	  jour,	  
une	  boisson	  centrale	  dans	  l’alimenta)on	  et	  dans	  les	  rela)ons	  sociales.	  
L’akar	  fournit	  aussi	  une	  fécule	  employée	  dans	  l’alimenta)on	  humaine	  et	  
animale.	  Le	  palmier	  tali	  metan	  (palmier	  de	  Palmyre,	  palmier	  à	  sucre)	  se	  
trouve	  en	  général	  dans	  les	  espaces	  fores)ers,	  il	  fournit,	  outre	  du	  vin	  de	  
palme,	  du	  sucre,	  un	  produit	  qui	  commence	  à	  être	  prisé	  sur	  les	  marchés	  
alterna)fs.	  Plus	  que	  cul)vés,	  la	  croissance	  et	  la	  mul)plica)on	  de	  ces	  
palmiers	  sont	  protégées.	  	  



Les	  palmiers,	  marqueurs	  culturels	  et	  écologiques	  

Akar	  tali	  	  
Corypha	  utan	  

Akadiru	  	  
Borassus	  flabellifer	  

Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  



Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Pua	  	  	  
Areca	  catechu	  

Tali	  metan	  	  
Arenga	  pinnata	  

L’aréquier	  est	  toujours	  cul)vé.	  Il	  fournit	  la	  noix	  d’arec	  qui	  consommée	  comme	  
s)mulant	  avec	  des	  feuilles	  de	  bétel	  (cf.	  vigneFe).	  Bétel	  et	  arec	  sont	  des	  
ressources	  économiques	  majeures.	  



Des	  droits	  et	  des	  responsabilités	  collec)ves	  sur	  les	  forêts	  sacrées	  
Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  

Enfin, il y a une gestion sociale de la biodiversité qui 
s’exprime à travers des régimes de droits coutumiers qui 
peuvent entrer en conflit avec les normes légales.  
Dans la région de Balibo, des forêts sacrées occupent le 
haut de certaines collines. De 5 à une trentaine 
d’hectares, elles sont l’objet de règles et de 
responsabilités collectives entre lignages. L’entrée dans 
une de ces forêts est soumise à autorisation et demande 
des offrandes. Ce sont des lieux de rituels propitiatoires, 
des marqueurs de trajectoires, des lieux craints. Leur 
fonction tant sociale qu´écologique est importante. En 
effet, ces forêts ont un rôle de conservation de la 
biodiversité (animale et végétale), de régulation du régime 
des eaux et ainsi de l´érosion.  
Dans le contexte actuel et dans un paysage marqué par 
une forte anthropisation, avec des formations végétales 
ouvertes de type maquis, elles ont aussi un rôle de fixation 
de carbone.	  



Ethnoécologie	  :	  Laure	  Emperaire	  
Des	  droits	  et	  des	  responsabilités	  sur	  des	  espèces	  clés	  

D’autres normes s’appliquent non plus à l’espace mais 
aux ressources qui s’y trouvent. Les droits sur la terre sont 
dissociés des droits sur les ligneux qui s’y trouvent. Une 
même parcelle cultivée peut donc renfermer des arbres 
qui appartiennent à plusieurs propriétaires. Autre cas de 
figure, un espace peut être collectif et les arbres 
appropriés individuellement. Les régimes de droits 
coutumiers vont donc au-delà de l’idée de propriété 
foncière des systèmes occidentaux. 

Les normes qui s’appliquent aux végétaux sont des interdictions de collecte ou de 
coupe qui se manifestent par des marques de propriété, avec des mesures de 
surveillance. L’aréquier, les bambous, les cocotiers, des arbres sacrés comme 
certains Ficus ou encore le miel, ou les coquillages comme nous l’avons vu sont 
objet de tels droits. Ces normes engendrent aussi des responsabilités individuelles 
vis-à-vis de la ressource en jeu. Qu’il s’agisse de plantes, de miel, ou de 
ressources littorales, c’est l’articulation de l’individuel et du collectif qui contribue à 
la pérennité du bien.  



Développement	  Autonomie	  alimentaire	  

Patrimoine	  culturel	  /	  savoirs	  locaux	  

Conserva)on	  de	  la	  biodiversité	  

Ethnoécologie	  :	  Ariadna	  Burgos,	  Nicolas	  Césard,	  Laure	  Emperaire	  

En conclusion, nos trois études, menées 
en étroite articulation avec les 
populations locales et croisées avec les 
autres aspects développés dans le projet, 
apportent des éléments de 
compréhension des dynamiques socio-
environnementales face à deux grandes 
incertitudes, celles des conséquences 
d’un développement qui investit 
principalement sur le tourisme et celle 
liées aux changements climatiques.  

Nous voulons insister sur l’acuité, la 
pertinence des savoirs naturalistes locaux. 
Ils participent non seulement de la 
conservation de la biodiversité mais aussi 
du bien-être matériel et social des 
populations. Ces formes de connaissance 
locale sur la biodiversité se constituent en 
un objet patrimonial qui est à même 
d’articuler politiques culturelles, politiques 
environnementales et politiques agricoles. 
(Rappel si temps, populations traditionnelles 
gèrent 28 % de la surface émergée de la 
terre dans de meilleurs conditions 
environnementales que les autres terres). 


