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Au terme de cette étude, j e tiens à 
remercier tous ceux qui se sont intéressés 
à mon t r a v a i l , et particulièrement 
Kr LE QUEFFELEC et son équipage sans 
l'aide de qui cette étude n'aurait pas pu 
être réalisée. 
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INTRODUCTION 

La pêche bigoudenne, p a r son i m p o r t a n c e , son 
originalité, c o n s t i t u e un s u j e t de c h o i x pour b i e n des c h e r c h e u r s . 

La pêche bigoudenne e s t i m p o r t a n t e du p o i n t de vue 
du tonnage débarqué : s u r l e s 460 000 tonnes de p o i s s o n f r a i s 
débarqués p a r l e s n a v i r e s français, en 1985, 41 000 to n n e s o n t été 
mises à t e r r e dans l e s p o r t s du q u a r t i e r du G u i l v i n e c . M a i s , de 
p l u s i l s ' a g i t de p o i s s o n de qualité : l a v a l e u r g l o b a l e a v o i s i n e 
l e s 600 m i l l i o n s de f r a n c s , en 1985, e t l e s p r i x moyens au k i l o 
- 15,25 F. en 1986 - se m a i n t i e n n e n t à des ni v e a u x élevés. Cepen
dant c ' e s t l a diversité des t y p e s de pêche pratiqués , p l u s que 
l a v a l e u r g l o b a l e de l a p r o d u c t i o n e t l a qualité du p o i s s o n débar
qué , q u i f a i t de ce s e c t e u r économique "un l a b o r a t o i r e idéal pour 
a n a l y s e r l a filière p o i s s o n dans t o u t e s a complexité, de l a c a p t u 
r e jusqu'à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n " , comme l'a décrir Mr WEBER, du 
département "économie" de 1'IFREMER, l e 21/05/87, au c o u r s d'une 
réunion de l'OBEMAR. 

Le q u a r t i e r m a r i t i m e du G u i l v i n e c e s t o r i g i n a l p a r 
sa s t r u c t u r e . La p l u p a r t des p r o d u c t e u r s bigoudens s o n t répartis 
dans t r o i s p o r t s p r i n c i p a u x (Le G u i l v i n e c , St Guénolé, L o c t u d y ) . 
Chacune des f l o t i l l e s de ces p o r t s a une spécialité : a i n s i , l e s 
p r o d u c t e u r s du G u i l v i n e c o n t capturé , en 1986, 62 % du tonnage 
de b a u d r o i e débarqué dans l e q u a r t i e r . 

On peut d i s t i n g u e r dans chaque f l o t i l l e p l u s i e u r s 
catégories : canots, c h a l u t i e r s côtiers, c h a l u t i e r s h a u t u r i e r s 
p o i s s o n n i e r s , c h a l u t i e r s h a u t u r i e r s l a n g o u s t i n i e r s , e t , dans 
chaque catégorie, on peut encore c l a s s e r l e s unités s e l o n l e u r 
spécificité : i l y a, p a r exemple, des ca n o t s l i g n e u r s , des c a n o t s 
ceseïeurs, des ca n o t s f i l e y e u r s , e t c . . 

En p l u s des études g l o b a l e s qu'un t e l e nvironnement 
peut i n s p i r e r (dynamique de l a f l o t i l l e , de l a p r o d u c t i o n , des 
a c t i f s , . . . ) l e s 512 n a v i r e s immatriculés au G u i l v i n e c p e u v e n t 
f o u r n i r un gra n d nombre de s u j e t s de réflexion p a r t i c u l i e r s . Le 
s e c t e u r bigouden des pêches e s t d ' a i l l e u r s particulièrement 

s u i v i p a r de nombreux organismes (IFREMER, A f f a i r e s M a r i t i m e s , 
Comité l o c a l des pêches,...). 



Depuis 1984, 1'OBEMAR ( O b s e r v a t o i r e des Pêches M a r i t i m e s du 
Pays Bigouden) réalise régulièrement des " b i l a n s de santé" de 
l a pêche bigoudenne. Les résultats de ses r e c h e r c h e s c o n s t i t u e n t 
une s o u r c e de re n s e i g n e m e n t s précieuse pour des études géogra
phiques. I l c o n v i e n t , pour t i r e r p a r t i e au mieux des t r a v a u x de 
1'OBEMAR, de c h o i s i r un s u j e t précis ou o r i g i n a l dans ce s e c t e u r 
d'activité. On peut , p a r exemple, s'intéresser à une p a r t i e de 
l a f l o t i l l e a r t i s a n a l e en t a n t qu'ensemble d ' e n t r e p r i s e s écono
miques : o b s e r v e r l e mode de g e s t i o n de ces n a v i r e s ( a r t i s a n a l 
malgré 1 1 importance des c a p i t a u x i n v e s t i s ) . La c o m m e r c i a l I s a t i o n 
du p o i s s o n peut a u s s i donner matière à rélexion. 

J ' a i p o u r t a n t c h o i s i un a u t r e s u j e t . J ' a i v o u l u 
m'engager dans l'étude de l a stratégie de pêche d'un n a v i r e pour 
p r o f i t e r au mieux des c o n t a c t s que j ' a v a i s dans l e m i l i e u de l a 
pêche e t , en p a r t i c u l i e r , à bord du K e r f l o u s . 

Ce t r a v a i l a été d i f f i c i l e à réaliser c a r i l 
t o u c h a i t souvent au domaine du s e c r e t p r o f e s s i o n n e l . 
Les zones de pêche fréquentées par un c a p i t a i n e e t son équipage, 
e t s u r t o u t l a manière dont c e l l e s - c i s o n t exploitées ne sont pas, 
à l a différence des c a p t u r e s réalisées p a r l e bateau, révélées 
par des documents o f f i c i e l s . C'est sans doute pour c e t t e r a i s o n 
que l a stratégie de pêche des n a v i r e s e s t souvent ignorée e t 
t o u j o u r s mal connue. Les t r a v a u x de l'IFREMER s u r l a Mer C e l t i q u e 
révèlent l ' i m p o r t a n c e de l ' o b s e r v a t i o n du mode d ' e x p l o i t a t i o n des 
zones de pêche, pour une m e i l l e u r e g e s t i o n des s t o c k s . La straté
g i e de pêche e s t , dans c e t t e étude, considérée au ni v e a u d'une 
f l o t i l l e très i m p o r t a n t e p u i s q u ' e l l e englobe tous l e s n a v i r e s 
t r a v a i l l a n t dans l e s parages de l a Mer C e l t i q u e . De ce f a i t , l a 
d e s c r i p t i o n de l a stratégie n'a pu être réalisée, bateau par bateau. 
Les zones de pêche considérées (zones CIEM, soumises à des régle
m e n t a t i o n s européennes pour l a préservation des s t o c k s ) ne c o r r e s 
pondent pas t o u j o u r s au l i e u d ' e x p l o i t a t i o n de chacun des n a v i r e s . 
A i n s i l e K e r f l o u s t r a v a i l l e à l a l i m i t e des s e c t e u r s 7H1, 7H2, E l , 
BAI e t BA2 de l a délimitation CIEM. E t a n t donné l e nombre d'unités 
p r i s e s en compte, s e u l e l a d e s c r i p t i o n d'ensemble de l a stratégie 
a pu être réalisée p a r l e s c h e r c h e u r s de l'IFREMER. 
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Ha démarche dans c e t t e étude n'a pas été de réaliser en " m i n i a 
t u r e " ce q u i a été mené à b i e n p a r 1'IFREMER pour t o u t e une 
f l o t t e . Dans un p r e m i e r temps, j ' a i c h o i s i de décrire l a straté
g i e d ' e x p l o i t a t i o n des zones de pêche, en étudiant précisément 
l e s s e c t e u r s exploités p a r Mr LE QUEFFELEC. P u i s , j ' a i tenté 
d ' a n a l y s e r s a stratégie, en e s s a y a n t de montrer qu 1 e l l e répond 
à une l o g i q u e . 

L ' e x p l o i t a t i o n des zones dépêche n ' e s t pas commandée au 
s e u l i n s t i n c t du p a t r o n . Le c h o i x des s e c t e u r s se f a i t en 
f o n c t i o n d'un grand nombre de f a c t e u r s a u s s i b i e n t e c h n i q u e s e t 
s o c i o l o g i q u e s , qu'économiques. A u s s i , mon propos n ' e s t pas de 
t r a i t e r du f o n c t i o n n e m e n t d'une e n t r e p r i s e , mais de p r e n d r e en 
compte l e s a s p e c t s q u i c o n c e r n e n t l a g e s t i o n , l e c h i f f r e d ' a f 
f a i r e s du n a v i r e , dans l a mesure où i l s étaient r e s p o n s a b l e s d'un 
changement dans l e p r o c e s s u s d ' e x p l o i t a t i o n des zones de pêche. 

L'originalité de mon t r a v a i l e s t de décrire, p a r l a c a r t o 
g r a p h i e , s u r une période de 15 ans, l e s s e c t e u r s fréquentés par 
l e commandant LE QUEFFELEC. Sans l e s c a r t e s , j e n ' a u r a i s pas pu 
ess a y e r de comprendre s a stratégie. 

Comme ce ty p e de t r a v a i l n'a pas été réalisé j u s q u ' i c i , 
j e n ' a i pas eu à ma d i s p o s i t i o n l'exemple d'études s i m i l a i r e s . 
J ' a i pensé q u ' i l était i m p o r t a n t de c o n s a c r e r une p a r t i e du 
mémoire à l a présentation méthodologique de mon enquête. Pour 
b i e n comprendre l a stratégie d ' e x p l o i t a t i o n des zones de pêche, 
j ' a i v o u l u f a i r e précéder l e c h a p i t r e p r i n c i p a l d'une présentation 
des éléments s u s c e p t i b l e s de j o u e r un rôle e x p l i c a t i f de l a s t r a 
tégie de pêche du K e r f l o u s . 

Le s u j e t de c e t t e étude peut paraître "étriqué" dans l a 
mesure où e l l e concerne un s e u l bateau et que l a stratégie du 
K e r f l o u s ne peut être isolée de c e l l e des a u t r e s unités t r a v a i l 
l a n t dans l e s mêmes zones. M a i s , en p r o f i t a n t de l a c o l l a b o r a t i o n 
e x c e p t i o n n e l l e à ce n i v e a u d'un p a t r o n de pêche ( i l m'a permis 
d'embarquer s u r son n a v i r e , m'a prêté ses c a r n e t s de b o r d , e t a 
répondu obligeamment à mes q u e s t i o n s ) , j ' a i c h o i s i d'étudier à 
fond l a stratégie de pêche d'une unité, t o u t en l a replaçant 

dans l e c o n t e x t e général d ' e x p l o i t a t i o n de l a mer c e l t i q u e . A i n s i , 
j ' a i mis au p o i n t une méthode de t r a v a i l s u s c e p t i b l e d'être 
appliquée à d ' a u t r e s bateaux. 



I METHODOLOGIE 

A ma c o n n a i s s a n c e , une t e l l e étude centrée e x c l u s i v e m e n t s u r un 
n a v i r e n'a pas encore été réalisée, ce q u i me l a i s s a i t apparem
ment, une grande liberté de c h o i x pour l a d i r e c t i o n dans l a q u e l 
l e j e d e v a i s engager mon étude. En f a i t , t e n t e r une étude 
écologique s e m b l a i t risqué , c a r j e n'a v a i s pas l e s bases s c i e n 
t i f i q u e s pour mener à b i e n une t e l l e tâche et 11 échantillon étai t 
t r o p p e t i t pour t i r e r des c o n c l u s i o n s s u r l e s t o c k de p o i s s o n 
de l a mer d ' I r o i s e . S i l e s données b i o l o g i q u e s de c e t t e étude 
peuvent paraître t r o p peu nombreuses, c ' e s t que j ' a i v o u l u me 
c o n s a c r e r e s s e n t i e l l e m e n t à 1'étude des zones de pêche : 
l e u r découverte, l e u r e x p l o i t a t i o n , l e u r abandon. 

A)S0URCES PROVENANT DU KERFLOUS ET LEUR EXPLOITATION 

1) Les c a r n e t s de bord 

Ce s o n t ces documents q u i c o n s t i t u e n t l a s o u r c e l a p l u s 
r i c h e de r e n s e i g n e m e n t s . L'idée de c a r t o g r a p h i e r l e s zones de 
pêche m'est venue en l e s c o n s u l t a n t . C e t t e étude n ' a u r a i t pu 
être réalisée sans l a c a r t o g r a p h i e . Elément c e n t r a l du mémoire, 
e l l e nous montre l e s p r i n c i p a u x s e c t e u r s de pêche, e l l e nous 
permet de m e t t r e en r e l a t i o n l e s changements de zones avec des 
découvertes t e c h n i q u e s , des f a c t e u r s économiques, s o c i o l o g i q u e s . 
I l me f a l l a i t m e t t r e en évidence l e s différents éléments q u i 
déterminent l e c h o i x d'une zone de pêche d'une année à l ' a u t r e 
d'une p a r t , e t d ' a u t r e p a r t au j o u r l e j o u r dans une marée. Cela 
n ' a u r a i t pas été p o s s i b l e sans l e relevé j o u r n a l i e r des évolutions 
du n a v i r e . L ' e x t r a i t c i - d e s s o u s r e p r o d u i t i n ex t e n s o l e s i n f o r m a 
t i o n s que l ' o n peut t i r e r de ces documents. 

Campagne de pêche du K e r f l o u s du 14 âout 1978 au 22 août 1978  
14 août : Congés QUEFFELEC - LE QUEFFELEC 

S o r t i e 11 H. En pêche 19 H 30 . P o s i t i o n Go-B36 
Beau temps, c o e f f i c i e n t s 52-55 
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15 août : Cha u d r a i e L o t t e M e r l u D i v e r s C o e f f i c i e n t s 60-66 
4 3 1 1 P o s i t i o n s 

1 1 1 3 Fo-B36 

1 1 0 1,5 Go-B36 

1 2 0 0,5 Fo-B36 

Vent d'ouest, mer ag ¡i tèe. 
16 août : C h a u d r a i e L o t t e M e r l u D i v e r s C o e f f i c i e n t s 73-80 

3 2 0 3 P o s i t i o n s 

1 1 1 1 E12-C30 
1 1 0 1 E10-D30 
3 0 1 1 E10-D36 

Vent d ' o u e s t - n o r d - o u e s t , i mer agitée. 
17 août : C h a u d r a i e L o t t e M e r l u D i v e r s C o e f f i c i e n t s 87-94 

2 1 0 2 P o s i t i o n s 
C u l largué E12-C30 

5 1 1,5 1,5 E12-C50 
2 1 0 2 D6 -D30 
2 1 0 1 D18-D36 

Beau temps d'ouest. 
18 aôut : C h a u d r a i e L o t t e M e r l u -Limande D i v e r s C o e f f i c i e n t s 

5 3 2 2 P o s i t i o n s 
6 2 0 8 NE p a r s o n s 
3 2 0 2 D35-D18 
3 1 1 2 D36-E6 

Beau temps, mer calme. 
19 aôut : C h a u d r a i e L o t t e M e r l u -Limande D i v e r s C o e f f i c i e n t s 

3 2 1 3 P o s i t i o n s 
5 2 1,5 3,5 E4-D33 
3 2 0 3,5 E4-D36 
3 1 1,5 0,5 

Beau temps. 
20 aôut : C h a u d r a i e L o t t e Merlu-Limande 

9 1 1 
6 0 0 
2 0 0 
3 2 1 

D i v e r s C o e f f i c i e n t s 110-108 
4 P o s i t i o n s 
4 D10-D36 
1 D18-D30 
9 D17-D39 

D39-E4 
Beau temps. 



21 août : C h a u d r a i e L o t t e Merlu-Limande D i v e r s C o e f f i c i e n t s 106-102 
4 1 1 2 P o s i t i o n s 
3 1 1,5 1,5 D35-D16 
2 0 0 1,5 D30-D18 
1 0 0 0,5 D39-E4 

Beau temps. 
Route t e r r e à 23 H. 
22 aôut : Vente demain, au p o r t à 11 H. 

9 hommes, 2 femmes à 2 H. 
90 c h a u d r a i e ,35 l o t t e , 140 d i v e r , 80 l i e u . 

23 aôut : Vente 6,8. 

Cet exemple e s t particulièrement intéressant, on y r e t r o u v e une 
masse d ' i n f o r m a t i o n s : 
- p o s i t i o n s du b a t e a u p a r coordonnées Decca "Manche-Ouest" 
- t o t a l des c a p t u r e s à chaque t r a i t (en c a i s s e s de 50 kg par catégorie 
- c o e f f i c i e n t s des marées 
- p e r s o n n e l en congé 
- temps e t état de l a mer 
- t o t a l des c a p t u r e s e t nombre d ' o u v r i e r s à prévoir pour l e 

débarquement. 
Tous ces r e n s e i g n e m e n t s , a u s s i intéressants q u ' i l s s o i e n t , ne s o n t 
pas également e x p l o i t a b l e s . Leur intérêt dépend e s s e n t i e l l e m e n t de 
l a régularité avec l a q u e l l e i l s s o n t consignés. A i n s i , l e s c a p t u 
res q u o t i d i e n n e s s o n t rarement répertoriées avec a u t a n t de précision 
et l a p o s i t i o n du n a v i r e n ' e s t généralement donnée que deux ou 
t r o i s f o i s p a r j o u r . - p a r f o i s même une s e u l e f o i s . Par c o n t r e , 
l e s c o e f f i c i e n t s de marée s o n t régulièrement enregistrés, ce q u i 
montre l e u r i m p o r t a n c e . 
Ces t r o i s éléments ( c a p t u r e s q u o t i d i e n n e s , p o s i t i o n s d u n a v i r e , 
c o e f f i c i e n t de marée) c o n c e r n e n t d i r e c t e m e n t mon étude, a i n s i que 
l e relevé des noms des membres de l'équipage en congé e t l e s n o t a 
t i o n s météorologiques. Le nombre d ' o u v r i e r s p o i s s o n n i e r s affectés 
au débarquement c o n s t i t u e un renseignement de moindre intérêt". 



2) Utilité des c a r n e t s <3e_bord 

a) pour l e commandant 

I l s n'ont qu'un rôle d'aide-mémoire, de répertoire e t ne 
so n t pas pour l u i d'un intérêt fondamental. Ce ne s o n t pas des 
documents " s e c r e t s " dans l a mesure où i l s ne c o n t i e n n e n t pas de 
renseignements précis s u r l e s zones de pêche. Les s e c t e u r s dangereux 
pour l e c h a l u t ne s o n t pas répertoriés (épaves, r o c h e r s ) . 
Leur intérêt n'étant pas p r i m o r d i a l , i l s ne s o n t pas tenus avec 
une grande r i g u e u r . 
On ne fnjuve q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t des c a r n e t s de b o r d mis à j o u r 
régulièrement., s u r l e s bateaux g u i l v i n i s t e s . Généralement, l e s j e u n e s 
p a t r o n s répertorient p l u s ou moins r i g o u r e u s e m e n t l e s s e c t e u r s q u ' i l s 
fréquentent, mais i l s ne répètent pas c e t t e opération pendant b i e n 
longtemps c a r l e s c a r n e t s de b o r d n'ont pas un caractère o b l i g a t o i r e . 
Au bout de q u e l q u e s mois, v o i r e de quelques années, i l s ne s o n t p l u s 
mis à j o u r . Malgré l e r e l a t i f manque de r i g u e u r avec l e q u e l ces l i v r e s 
du Croas Men p u i s du K e r f l o u s o n t été te n u s , i l f a u t admettre que 
j ' a i eu de l a chance de p o u v o i r d i s p o s e r de documents a u s s i r i c h e s 
s u r une durée a u s s i i m p o r t a n t e . Les " l o g b o o k s " mis en p l a c e s u r 
chaque b a t e a u par l a CEE p o u r s u r v e i l l e r 1 ' e x p l o i t a t i o n des s t o c k s 
de p o i s s o n ne pouvaient -pas me s e r v i r a u u s i b i e n . I l s présentent l e s 
tonnages de p o i s s o n péchés au j o u r l e j o u r mais l e s zones de pêche 
s o n t indiquées avec moins de précision. 

b) pour 1'étude 

Le f a i t que l e s p o s i t i o n s du bateau en pêche ne s o n t 
enregistrées qu'à une fréquence maximale de c i n q f o i s p a r j o u r , ne 
c o n s t i t u e pas une gène considérable. 
En e f f e t , mon étude s'étale s u r q u i n z e ans et l e s zones fréquentées 
par l e s n a v i r e s s u c c e s s i f s s o n t v a s t e s . I l était i m p o s s i b l e , a u départ, 
d' o b s e r v e r avec une très grande précision l e s s e c t e u r s de c a p t u r e , 
l e s notes de ces c a r n e t s s o n t donc a s s e z précises pour l e s résultats 
c a r t o g r a p h i q u e s souhaités. 

Les a u t r e s i n f o r m a t i o n s , b i e n que moins e s s e n t i e l l e s , s o n t i m p o r t a n t e s 

grâce aux relevés des noms des " p e r m i s s i o n n a i r e s " , on connaît l e s 

périodes pendant l e s q u e l l e s l e second prend l a b a r r e , l e commandant 

étant en congé, ce q u i peut a p p o r t e r un changement de zone de pêche. 



L ' a m p l i t u d e de l a marée i n f l u e n c e a u s s i l e c h o i x du s e c t e u r fréquen
té c a r l e c h a l u t i e r t r a v a i l l e t o u j o u r s dans l e sens du c o u r a n t . La 
d i r e c t i o n , l a f o r c e du ven t , 1 1 état de l a mer i n f l u e n t également s u r 
l e cap p r i s par l e n a v i r e . 

3) U t i l i s a t i o n s des données pour l a c a r t o g r a p h i e 

Les p o s i t i o n s du bateau c o n s t i t u e n t 1 'élément e s s e n t i e l des 
données. Grâce à e l l e s , nous pouvons r e t r a c e r a p p r o x i m a t i v e m e n t l e s 
p a r c o u r s au j o u r l e j o u r du n a v i r e en pêche. 
Les données b r u t e s s o n t exprimées s o i t en coordonnées Decca, s o i t 
en zones de quelques m i l l e s de côté q u i ont un nom e t des l i m i t e s 
précises en coordonnées Decca. 
La toponymie de ces l i e u x évoque l a n a t u r e des fonds {"têtes de r o c h e " ) , 
ou l e s épaves q u i s'y t r o u v e n t , ou encore l e s espèces que 1'on y 
pêche ( " s e c t e u r à g r o n d i n s " , " P o u l a i l l e r " - de y a r v o r - p o u l e de mer-
nom dusa'int-pierre, en b r e t o n ) . Ces dénominations ont s e r v i , à l ' o r i g i n e 
de code e n t r e l e s n a v i r e s b i g o u d e n s . E l l e s s o n t , a u j o u r d ' h u i , connues 
de tous l e s marins fréquentant ces zones. (Cf f i g . 1) 
Le D e c c a ^ q u i e s t un système de repérage h y p e r b o l i q u e par ondes 
h e r t z i e n n e s (Cf réf. B i b l i n° 6, page 45), permet uneeprécision de 
manoeuvre en mer de 50 à 200 mètres. La c o u v e r t u r e des zones de 
pêche par ces ondes e s t matérialisée, s u r c a r t e , par un q u a d r i l l a g e 
composé de l i g n e s r o u g e s , v e r t e s e t v i o l e t t e s . Chacune d ' e l l e s e s t 
i d e n t i f i a b l e par une l e t t r e e t un c h i f f r e . Les p o s i t i o n s du b a t e a u 
s o n t a l o r s données p a r deux coordonnées c o r r e s p o n d a n t à l ' i n t e r s e c 
t i o n de deux courbes f a c i l e m e n t repérables s u r "Carte Decca" 
( p a r exemple B36-F16). 
Grâce aux renseignements o f f e r t s par l e s l i v r e s de bord, une c a r t o 
g r a p h i e r e l a t i v e m e n t précise a été effectuée. I l s ' a g i s s a i t de f a i r e 
l a synthèse de nombreuses données ( p l u s i e u r s p o s i t i o n s du b a t e a u 
par j o u r ) , pour a r r i v e r à l a c o n f e c t i o n de c a r t e s a n n u e l l e s des 
t r a j e t s du c h a l u t i e r en pêche. Les p o s i t i o n s du n a v i r e , indiquées 
e n t r e deux e t c i n q f o i s p a r j o u r , ne s u f f i s e n t pas pour a v o i r une 
idée j u s t e de l a fréquentation des zones. I l a f a l l u établir, au 
j o u r l e j o u r , l e s t r a j e t s du n a v i r e . La p r i n c i p a l e difficulté a 
résidé en l a mise au p o i n t d'une méthode C a r t o g r a p h i q u e . 
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Sur c e l l ^ - c i , l e s p o i n t s de convergence des t r a j e t s du n a v i r e en pêche 
sont peu nombreux. I l s s o n t a u s s i moins fréquentés que l e s s e c t e u r s 
l e s p l u s exploités d u r a n t d 1 a u t r e s années. I l f a l l a i t m e t t r e en 
évidence l e s zones p r i n c i p a l e s de pêche s u r chaque c a r t e . 
Je d e v a i s a u s s i c a r t o g r a p h i e r t o u s l e s s e c t e u r s p a r c o u r u s p a r l e 
n a v i r e , même ceux traversés une s e u l e f o i s dans 1 1 année. 
Les c e r c l e s utilisés pour l a représentation du nombre de 
passages du n a v i r e en pêche ne s o n t pas " p r o p o r t i o n n e l s " mais j ' a i 
estimé, après p l u s i e u r s e s s a i s , q u ' i l s r e s t i t u a i e n t l e mieux p o s s i 
b l e l a réalité de l a fréquentation des zones de pêche. 
Ce c h o i x e s t t e l que l ' o n ne peut pas a t t r i b u e r ces c l a s s e s à l a 
c a r t o g r a p h i e des l i e u x de pêche d ' a u t r e s n a v i r e s . C e l u i - c i e s t 
inspiré p a r l a s u p e r f i c i e t o t a l e exploitée par Mr LE QUEFFELEC, 
du r a n t 15 ans, p a r l a d i s p o s i t i o n e t l a quantité des p r i n c i p a l e s 
zones de convergence de t r a j e t s du n a v i r e en pêche, et par l e nom
bre de f o i s où e l l e s s o n t traversées chaque année. 

5) L i m i t e s e t p e r s p e c t i v e s d'un t e l type de c a r t o g r a p h i e 

a) l i m i t e s 

Compte tenu de l a s u r f a c e fréquentée l e s 15 dernières 
années (un r e c t a n g l e de 270 km s u r 200), i l a f a l l u c h o i s i r une 
échelle r e l a t i v e m e n t p e t i t e (1/430000) pour l e format o r i g i n a l de 
t r a v a i 1 . Les c a r t e s o n t été réduites par l a s u i t e 2,7 f o i s pour 
p o u v o i r être insérées au mémoire (l'échelle e s t passée à 1/1162500). 
De ce f a i t , l a définition c a r t o g r a p h i q u e n ' e s t pas inférieure à 
1 m i l l e m a r i n . T o u t e f o i s e l l e permet de réunir s u r l e même f o n d de 
c a r t e t o u t e s l e s zones fréquentées en 15 ans, t o u t en c o n s e r v a n t 
une précision s u f f i s a n t e . 
La légende manque peut être d'une c l a s s e . En e f f e t , l a c l a s s e supé
r i e u r e regroupe l e s s e c t e u r s fréquentés 7 f o i s dans l'année e t 
d' a u t r e s p a r c o u r u s 10 v o i r e 15 f o i s . I l était d i f f i c i l e de r a j o u t e r 
des r u b r i q u e s s i l ' o n v o u l a i t g a r d e r un bon résultat f i n a l . De 
nombreuses c l a s s e s s o n t moins f a c i l e s à différencier du p r e m i e r 
coup d ' o e i l . 



b) p e r s p e c t i v e s 

Ce t r a v a i l permet de v i s u a l i s e r des zones de pêche 
avec précision. Grâce à ces c a r t e s , on peut contrôler l ' e f f o r t de 
pêche du n a v i r e étudié. En e f f e t , un passage du bateau dans un s e c t e u r 
défini p a r l e c a r r o y a g e c o r r e s p o n d à e n v i r o n v i n g t m i n u t e s de c h a l u t a g e 
En c h o i s i s s a n t un échantillon représentatif de p l u s i e u r s n a v i r e s 
t r a v a i l l a n t s u r une même zone, on p o u r r a i t d i s t i n g u e r l e s s e c t e u r s en 
danger de s u r e x p l o i t a t i o n . 
B i e n sûr, l e s s o u r c e s q u i m'ont s e r v i à l a c o n f e c t i o n de ces c a r t e s 
sont d i f f i c i l e s à o b t e n i r . De p l u s , ces c a r n e t s n'ont pas été établis 
dans un but s c i e n t i f i q u e ; i l en résulte, comme nous l ' a v o n s vu, 
un c e r t a i n manque de r i g u e u r c a r t o g r a p h i q u e . 
I l e s t e n v i s a g e a b l e d'étendre une t e l l e étude en l u i donnant un c a r a c 
tère p l u s s c i e n t i f i q u e e t en a p p l i q u a n t ma méthode c a r t o g r a p h i q u e à 
l ' i n f o r m a t i q u e . Pour c e l a , i l f a u d r a i t o b t e n i r des s o u r c e s p l u s f i a b l e s 
La c o l l e c t e des données d o i t être réalisée avec l a p l u s grande r i g u e u r 
c a r l ' o r d i n a t e u r ne p o u r r a pas p r e n d r e en compte d ' a u t r e s f a c t e u r s 
que l e s p o s i t i o n s du n a v i r e . La sélection des s e c t e u r s s e r a f a i t e en 
f o n c t i o n du nombre de données p a r j o u r . Compte t e n u de l a v i t e s s e du 
n a v i r e en pêche (3 noeuds), i l f a u d r a , pour donner une précision 
s u f f i s a n t e aux c a r t e s , 6 relevés par j o u r y à heures régulières. 
De c e t t e manière, l ' o r d i n a t e u r n'aura pas à r e t r a c e r l e s t r a j e t s du 
n a v i r e en pêche. I l définira des s e c t e u r s d ' e n v i r o n 12 m i l l e s de 
côté (0,1 degré : d i s t a n c e p a r c o u r u e e n t r e deux relevés) e t i l a t t r i 
b uera un p o i n t à chaque zone traversée. On règle de c e t t e manière, 
l e s problèmes d'interprétation e t d ' a d a p t a t i o n des données, même s i 
l e résultat c a r t o g r a p h i q u e f i n a l e s t moins précis que l e mien. Les 
p o s i t i o n s d e v r o n t être relevées en coordonnées géographiques 
( l a t i t u d e e t l o n g i t u d e ) pour que l e q u a d r i l l a g e utilisé pour l a 
s a i s i e de données s o i t a d a p t a b l e à n' i m p o r t e q u e l l e zone de pêche. 
Un l o g i c i e l conçu pour t r i e r des coordonnées Decca ne s e r a i t v a l a b l e 
que pour des bateaux péchant dans l a zone Manche-Ouest, s e u l s e c t e u r 
c o u v e r t p a r ce système de repérage. 

La c o l l e c t e de données e s t l e p r i n c i p a l problème à 
résoudre. C e l u i de l a mise au p o i n t d'un l o g i c i e l d o i t être résolu 
par un programmeur i n f o r m a t i c i e n . L'idéal s e r a i t de d i s p o s e r d'un 
système d ' e n r e g i s t r e m e n t des p o s i t i o n s du n a v i r e d i r e c t e m e n t branché 
s u r l e matériel de repérage du bateau. Un t e l i n s t r u m e n t e x i s t e 
déjà s u r l a p l u p a r t des unités de pêche (Le t r a c e u r Decca matérialise 
s u r p a p i e r l e p a r c o u r s du n a v i r e à chaque i n s t a n t ) . 



Un organisme a été mis en p l a c e p a r c e r t a i n s bigoudens ("La 
banque des croches"} devant p e r m e t t r e un échange des s e c r e t s 
c o n c e r n a n t l e s zones fréquentées par l e s n a v i r e s du q u a r t i e r 
( r o c h e s , épaves, dangers pour l e c h a l u t ) . L'échec a c t u e l de 
c e t t e expérience montre à q u e l p o i n t ces bandes répertoriant 
tous l e s s e c r e t s des p a t r o n s s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . I l s e r a i t 
p robablement v a i n de l e s demander aux commandants du G u i l v i n e c . 
Le proclème des données résolu, on peut e n v i s a g e r une étude 
conséquente des zones de pêche e t de l e u r e x p l o i t a t i o n ; ce q u i 
p o u r r a i t a b o u t i r à des mesures de préservation de s e c t e u r s b i e n 
connus e t b i e n définis, en cas de s u r e x p l o i t a t i o n . 

6) Les campagnes de pêche. 

La stratégie e t l a t a c t i q u e de pêche d'un n a v i r e dépendent 
de l a c o n j o n c t i o n de f a c t e u r s t e c h n i q u e s , économiques e t s o c i o l o 
g i q u e s . 

Pour prendre c o n s c i e n c e des phénomènes liés au c h o i x d'une 
zone de pêche, i l était évidemment e s s e n t i e l de connaître l a réa
lité de t e r r a i n . C e l a a été p o s s i b l e grâce aux campagnes de pê
che effectuées en août 1985 e t août 1986. La première année, mon 
embarquement s u r l e K e r f l o u s n'a pas été motivé par une étude 
en c o u r s mais par l e désir de mieux connaître une activité q u i 
m' a v a i t t o u j o u r s attiré. En 1986, ma démarche était p l u s liée à 
l'étude b i e n q u ' e l l e fût réalisée un an auparavant. En e f f e t , l e 
commandant LE QUEFFELEC changeant de bateau, i l m'a semblé inté
r e s s a n t de r e t r o u v e r l e même équipage q u i p a s s a i t d'un c h a l u t i e r 
de t y p e c l a s s i q u e s u r un n a v i r e p l u s moderne à pêche arrière. 

Les i n f o r m a t i o n s que j ' a i pu t i r e r de ces marées s o n t f o n 
damentales . La t a c t i q u e de pêche s'élabore au j o u r l e j o u r ; 
sans ces s o r t i e s , j e n ' a u r a i s sans doute pas compris l a préémi
nence du rôle du commandant. Comme nous l e v e r r o n s , l u i s e u l 
prend l e s décisions, a u s s i b i e n pour l e c h o i x des zones de pêche 
que pour l e s changements à e f f e c t u e r s u r l e t r a i n de pêche. I l 
était a u s s i i m p o r t a n t de connaître l e s t e c h n i q u e s de pêche u t i 
lisées s u r l e n a v i r e . 
A b o r d du K e r f l o u s , j ' a i participé aux manoeuvres de " v i r a g e de 
c h a l u t " . De c e t t e manière, j ' a i pu comprendre l e rôle de chacun 
des m a r i n s , o b s e r v e r l e s m o d i f i c a t i o n s opérées à chaque t r a i c t 
s u r l e t r a i n de pêche (en p a r t i c u l i e r l o r s q u e l e s c a p t u r e s s o n t 
médiocres). 



Nous v e r r o n s que l e matériel change en f o n c t i o n des zones fré
quentées. E n f i n , ces périodes m'ont permis de b i e n connaître l e s 
marins de l'équipage, ce q u i a facilité mon enquête p a r l a s u i t e . 
Par ces r e n c o n t r e s régulières, j ' a i obtenu de nombreux r e n s e i g n e m e n t s . 

B) LES SOURCES NE PROVENANT PAS DU KERFLOUS 

1) Les s o u r c e s économiques 

Un c h a l u t i e r h a u t u r i e r e s t une e n t r e p r i s e q u a s i - i n d u s t r i e l l e . 
Dans l e s sens où l e s moyens i n v e s t i s pour 1 ' a c q u i s i t i o n du n a v i r e , 
du matériel, s o n t très i m p o r t a n t s ( l e K e r f l o u s I I a coûté 6,1 m i l l i o n s 
de f r a n c s , l'écho-soudeur q u i l'équipe v a u t 200 000 F., un c h a l u t 
50 000 F . ) , mais l a g e s t i o n de l ' e n t r e p r i s e e s t a r t i s a n a l e . Hormis 
l e s s u b v e n t i o n s du F.E.O.G.A. ou des organismes d'état, l e c a p i t a i n e 
du n a v i r e a apporté t o u s l e s f o n d s . I l a s s u r e l a g e s t i o n de l ' e n t r e 
p r i s e et l e s r i s q u e s . Au G u i l v i n e c , l a quasi-totalité des armements 
so n t s i m i l a i r e s . S e u l l'Armement Bi g o u d e n , structuré en société 
anonyme, possède p l u s i e u r s unités (7 en 1987). I l e x i s t e a u s s i des 
Sociétés de q u i r a t a i r e s s o u v e n t organisées au s e i n d'une même 
f a m i l l e . T o u t e f o i s , ce type d ' a s s o c i a t i o n tend à disparaître. Les 
p a t r o n s peuvent a r r i v e r à rembourser l e u r s emprunts sans f a i r e a p p e l 
aux fonds p l u s ou moins o c c u l t e s de t i e r s , grâce aux a i d e s des 
armements coopératifs, des sociétés de g e s t i o n e t grâce aux prêts 
bonifiés du Crédit M a r i t i m e . 

( v o i r annexe 2 : c f réf. B i b l i n° 5, p 31 à 34) 

I l était nécessaire de considérer 1'environnement économique dans 
l e q u e l l e n a v i r e e s t plongé, de connaître s a production . La straté
g i e de pêche a pour but l ' o b t e n t i o n du m e i l l e u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s , 
p a r une spécialisation ( p o i s s o n de qualité, l a n g o u s t i n e , p o i s s o n 
i n d u s t r i e l ) . 
Les s t a t i s t i q u e s de l a h a l l e à marée du G u i l v i n e c m'ont p e r m i s d'exa
miner l a p r o d u c t i o n du K e r f l o u s . E l l e s se présentent sous deux 
formes : d'une p a r t , l e s données synthétisées c o n c e r n a n t l e s p r o d u c 
t i o n s p o r t u a i r e s , d ' a u t r e p a r t , l e s s t a t i s t i q u e s présentant l e s 
c a p t u r e s r e s p e c t i v e s de chaque n a v i r e sous l a forme de f i c h e s de 
v e n t e . 



Après chaque marée, l a p r o d u c t i o n du K e r f l o u s e s t vendue p a r l o t s 
de c a i s s e s de 20-25 kg ou 40-50 kg sous l a criée du G u i l v i n e c . 
Généralement, ces l o t s s o n t homogènes, c'est-à-dire q u ' i l s r e g r o u 
pent des c a s i e r s c o n t e n a n t l a même espèce de p o i s s o n . I l s s o n t 
vendus aux enchères aux mareyeurs. Le p r i x moyen au k i l o de p o i s s o n 
v a r i e en f o n c t i o n des quantités proposées à l a v e n t e . La p r o d u c t i o n 
s u b i t l e s l o i s du marché -Une f o i s que l e p o i s s o n e s t étalé sous 
l a criée, l e p r o d u c t e u r ne peut p l u s i n t e r v e n i r , l e p r i x du p o i s s o n 
e s t fixé sans son a c c o r d . Le c r i e u r , qui dirige l°s ventes , f i x e un 
p r i x de base pour chaque l o t q u ' i l détermine en f o n c t i o n des b e s o i n s 
des a c h e t e u r s . S ' i l t r o u v e p l u s i e u r s mareyeurs intéressés, i l f a i t 
monter l e s "enchères. Au c o n t r a i r e , l o r s q u ' i l ne t r o u v e pas d'acheteur 
p o t e n t i e l , i l f a i t b a i s s e r l e p r i x du l o t jusqu'à un s e u i l m i n i m a l 
fixé par l ' o r g a n i s a t i o n de p r o d u c t e u r s . Au-dessous de ce p r i x , l e 
l o t e s t retiré de l a v e n t e , l e vendeur e s t indemnisé par l'O.P.O.B., 
s i t o u t e f o i s i l en f a i t p a r t i e . Les f i c h e s d'achat r e g r o u p e n t t o u t e s 
l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l a vente de l a p r o d u c t i o n : espèces, 
quantités, p r i x du l o t , nom de l ' a c h e t e u r . 
Les f i c h e s de v e n t e o n t demandé un t r a v a i l de synthèse pour p a r v e n i r 
à l a réalisation de g r a p h i q u e s représentant l e s p r o d u c t i o n s : l a 
p r o p o r t i o n de chaque espèce dans l e tonnage a n n u e l , l e u r p a r t dans 
l e s c h i f f r e s d ' a f f a i r e s a n n u e l s . Les données s t a s t i t i q u e s concernant 
l a p r o d u c t i o n p o r t u a i r e , déjà synthétisées, ont demandé moins de 
t r a v a i l e t permis 1'élaboration de schémas du même ty p e , e t donc 
comparables aux précédents. De c e t t e manière, l e s particularités de 
l a stratégie de pêche du K e r f l o u s par r a p p o r t à c e l l e des a u t r e s 
unités du G u i l v i n e c peuvent être mises en évidence. 

I c i e n c o r e , l e t r a i t e m e n t des données a posé quelques problèmes. 
Les f i c h e s de v e n t e s o n t archivées pendant 10 ans seulement (1976¬
1985). Les s t a t i s t i q u e s de pêche du K e r f l o u s ne m'ont pas permis de 
f a i r e c o r r e s p o n d r e l e s c a p t u r e s avec l e s zones de pêche, où e l l e s 
ont été effectuées, pour l a période 1971-1975. De p l u s , l ' a r c h i v a g e 
étant p a r f o i s défectueux, j e n 1 a i pas t o u j o u r s retrouvé t o u t e s l e s 
f i c h e s de vente du n a v i r e pour l a période 1976-1985. I l manque l e s 
renseignements c o n c e r n a n t l e s campagnes s u i v a n t e s : 
9 décembre au 20 décembre 1980, 16 février au 24 février 1981, 
8 septembre au 19 septembre 1981, 26 o c t o b r e au 8 novembre 1984, 
12 novembre au 26 novembre 1334, 4 décembre au 17 décembre 1984. 
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Ces s i x marées, pour l e s q u e l l e s i l manque des données, n'ont pas 
influencé gravement mes g r a p h i q u e s ; l e s f i g u r e s (8) e t (>w) repré
sen t e n t des p r o p o r t i o n s , l e s pourcentages ne s o n t pas gravement 
affectés p a r ces manques. Les f i g u r e s ( 3 5 ) , ( 3 6 ) , (37) e t (38) 
concernent l e s zones de pêche ; e l l e s ne s o n t pas,non p l u s , g r a v e 
ment pertubées. Ces schémas n'ont pas été réalisés e s s e n t i e l l e m e n t 
pour montrer l e s tonnages réalisés, -mais pour examiner l e s réactions 
du commandant en f o n c t i o n de l a r i c h e s s e des zones exploitées. 
Les s t a t i s t i q u e s r e s t e n t e x p l o i t a b l e s en p r e n a n t q u e l q u e s précautions 
L ' e x p l o i t a t i o n de ces données, pour l e s f i g u r e s (9) (10) c o n c e r n a n t 
l e s p r o d u c t i o n s a n n u e l l e s du K e r f l o u s , p a r espèces, e s t p l u s 
délicate. Les courbes au n i v e a u des années 1981 e t 1984 peuvent 
être s u j e t t e s à c a u t i o n . I l c o n v i e n d r a donc de s'en méfier. 

En p l u s des problèmes d'absence de données, i l e x i s t e un p o i n t 
délicat : c e l u i de l'évaluation des quantités de p o i s s o n . En e f f e t , 
l a p r o d u c t i o n e s t vendue p a r c a i s s e s p l u s ou moins g r a n d e s , s u i v a n t 
l e s espèces. L'églefin, l e merlan, l a c a r d i n e , l e g r o n d i n , l e 
s a i n t - p i e r r e , 1 ' e n c o r n e t , l e m e r l u , l e l i e u , l e s p o i s s o n s p l a t s , 
sont vendus en c a i s s e s de 20 kg. La j u l i e n n e , l a b a u d r o i e , l e s 
s q u a l e s , l e s r a i e s , l e c a b i l l a u d , l e l i e u n o i r s o n t vendus en c a i s s e s 
de 40 kg. T o u t e f o i s l e r e m p l i s s a g e des c a i s s e s e s t inégal : c e r t a i n e s 
d'entre e l l e s c o n t i e n n e n t 15 kg, d ' a u t r e s 25 ou 35 à 45 kg. S t a t i s 
tiquement, on peut considérer que l e s moyennes se s i t u e n t à 20 e t 
40 kg. 
La p l u p a r t des l o t s s o n t , comme j e l ' a i d i t , homogènes. P o u r t a n t 
s ' a g i s s a n t des s q u a l e s , r a i e s , j u l i e n n e s , c a b i l l a u d , l i e u s n o i r s , 
i l a r r i v e q u ' i l s s o i e n t vendus ensemble sous l ' a p p e l l a t i o n " c h a u d r a i e 
Je n ' a i donc pas pu l e s différencier dans l e s g r a p h i q u e s . C e l a ne 
présente pas un g r a v e inconvénient pour l'étude c a r i l ne s ' a g i t pas 
de f a i r e une enquête écologique. 

2) Les s o u r c e s de d i v e r s e s o r i g i n e s 

I l a f a l l u appréhender l e c a d r e s o c i o l o g i q u e e t t e c h n i q u e 
dont f a i t p a r t i e l e K e r f l o u s , pour s a i s i r l e s f a c t e u r s quiinfloenceni"la 
t a c t i q u e e t l a stratégie de pêche du n a v i r e . J ' a i donc été c o n d u i t , 
dans l e c o u r a n t de c e t t e étude, à mener des enquêtes auprès des 
f o u r n i s s e u r s du commandant du K e r f l o u s ( C f f i g . 32 ), auprès de 
son équipage, auprès de ses collègues. C'est f i n a l e m e n t en c o n t a c t a n t 
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d ' a u t r e s p a t r o n s que j ' a i compris t o u t e l a complexité des 
"complicités" q u i se l i e n t en mer. Le c a p i t a i n e du n a v i r e 
"Les Pléiades" m'a, l u i a u s s i , prêté ses c a r n e t s de bord. 
Grâce à eux, j ' a i réalisé l e schéma ( f i g . 34) q u i donne un 
exemple d 1 e n t r o ide o c c a s i o n n e l l e l o r s d'une campagne de 
1971. Ces enquêtes m'ont permis de replacer l e K e r f l o u s dans 
l e c o n t e x t e s o c i o l o g i q u e du p o r t du G u i l v i n e c . 

Mon étude repose e s s e n t i e l l e m e n t sur des c o n t a c t s 
fréquents avec l e s p r o f e s s i o n n e l s q u i t r a v a i l l e n t s u r l e 
n a v i r e . En e f f e t , c ' e s t une masse d ' i n f o r m a t i o n s glanées i c i 
e t là, en p l u s des r e n s e i g n e m e n t s des c a r n e t s de bord q u i ont 
permis une t e n t a t i v e de synthèse. S i 1 1 étude dépend , en 
grande p a r t i e , des c a r t e s que j ' a i réalisées, l e u r compréhen
s i o n a été p o s s i b l e grâce à des i n f o r m a t i o n s venant de 
nombreuses s o u r c e s e t ay a n t des a s p e c t s différents comme 
j ' a i tenté de 1 ' e x p l i q u e r dans ce c h a p i t r e . 
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Golfe de Gascogne et Mer Celt ique, schéma géomorpholoeique. 
1/5 000 000. D'après PINOT. 
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II PRESENTATION DES FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX DES ZONES DE PECHE 

Avant d ' e n t r e r dans l e détail de l a stratégie e t de l a t a c t i q u e 
de pêche, i l e s t nécessaire de présenter tous l e s f a c t e u r s q u i o n t 
influencé l e s o r i e n t a t i o n s p r i s e s p a r Mr LE QUEFFELEC d u r a n t l e s 
qu i n z e années que couvre mon étude : l e c u r s u s p r o f e s s i o n n e l du 
commandant, l a t e c h n i q u e de pêche, l'équipage, l a zone fréquentée, 
l a p r o d u c t i o n du n a v i r e , d o i v e n t être décrits c a r i l s a i d e r o n t à 
mieux comprendre l e p r o c e s s u s d ' e x p l o i t a t i o n des zones de pêche 
s u i v i par l e Croas-Men e t l e K e r f l o u s de 1971 à 1985. 

A) LA ZONE DE PECHE ET LA TECHNIQUE DE PECHE 

1) Présentation de l a zone de pêche 

La zone de pêche fréquentée pendant les quinze années c o u v e r t e s 
p a r l'étude e s t située en mer C e l t i q u e , e l l e e s t v a s t e de 54 000 km2. 
Sa s i t u a t i o n géographique e s t indiquée s u r l a f i g u r e ( 3 ) . La c a r t e 
bathymétrique ( f i g . 4) montre que l e p l a t e a u c o n t i n e n t a l descend en 
pente douce jusqu'à un p r e m i e r t a l u s situé au sud-ouest de l a zone 
à e n v i r o n - 130 mètres,dux limites de grands bancs de s a b l e orientés 
NE-SO. P l u s encore v e r s l e s u d - o u e s t , on a t t e i n t l e t a l u s c o n t i n e n 
t a l à - 200 mètres. La zone fréquentée pendant q u i n z e ans s'étage 
dans des p r o f o n d e u r s a l l a n t de - 100 mètres au nord de Ouessant à 
- 250 mètres au bord du p l a t e a u c o n t i n e n t a l . 
Les changements des zones de pêche effectués pour l e Croas-Men e t 
l e K e r f l o u s s o n t à r e p l a c e r dans un c o n t e x t e général d ' e x p l o i t a t i o n 
des n a v i r e s bigoudens, évoqué par l a s u i t e . 
De manière générale,le secteur a mauvaise réputation à cause de l a 
c o n f i g u r a t i o n des f o n d s . Dans de nombreux e n d r o i t s , e t en p a r t i c u l i e r 
à l ' o u e s t d'Ouessant e t dans l'entrée de l a Manche, i l y a des 
couches peu épaisses de sédiments, accumulés en r i d i n s serrés.[ [f fig.3) 
E l l e s sont souvent décapées p a r l e s v i o l e n t s c o u r a n t s de marée 
La roche s o u s - j a c e n t e e s t a l o r s découverte, ce q u i ren d l e chalutâge 
d i f f i c i l e . Le sud e t l e s u d - o u e s t de l a zone s o n t p l u s fréquenta
b l e s que l e s e c t e u r n o r d - o u e s t où d es b u t t e s de s a b l e i m p o s a n t e s 
succèdent aux s e c t e u r s de r o c h e nue. Aux a c c i d e n t s n a t u r e l s , 
v i e n n e n t s ' a j o u t e r l e s nombreuses épaves qui g i s e n t s u r ces f o n d s . 

Le s e c t e u r e s t largement o u v e r t s u r l'océan e t reçoit t o u t e s l e s 
p e r t u b a t i o n s a t l a n t i q u e s en provenance de l ' e s t et du s u d - o u e s t . 
(Cf f i g . 4 ) . 
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E l l e s ont été c a u s e s , dans l e passé, de nombreux n a u f r a g e s . 
Beaucoup de combats n a v a l s se s o n t déroulés dans ces p a r a g e s . 
Autant que l e s r o c h e s mises à nue e t que l e s b u t t e s de s a b l e , 
l e s c a r c a s s e s de n a v i r e s coulés représentent des dangers pour 
l e s c h a l u t i e r s . 

2) La t e c h n i q u e de pêche 

Dans l a zone de pêche décrite p l u s haut comme dans t o u t e 
l a Mer C e l t i q u e , l a t e c h n i q u e de pêche l a p l u s employée et l a 
p l u s e f f i c a c e e s t c e l l e du c h a l u t . 
Chacun connaît l e p r i n c i p e de fo n c t i o n n e m e n t de c e t e n g i n : c ' e s t 
un f i l e t en forme de poche que l e s n a v i r e s t r a c t e n t , s o i t s u r l e 
fond ( c ' e s t un c h a l u t de f o n d ) , s o i t " e n t r e deux eaux" ( c ' e s t un 
c h a l u t pélagique). Le Croas-Men, l e K e r f l o u s I e t l e K e r f l o u s I I 
n'ont j a m a i s utilisé de c h a l u t pélagique. Pour mieux comprendre 
1'importance des m o d i f i c a t i o n s opérées pendant q u i n z e ans s u r l e 
c h a l u t , i l e s t nécessaire de détailler l e s différentes p a r t i es 
de c e l u i - c i e t d 1 e x p l i q u e r l e u r utilité. La f i g u r e (5) nous 
montre l a p o s i t i o n d'un c h a l u t en pêche e t l e s p r i n c i p a l e s pièces 
q u i l e c o n s t i t u e n t . 

F i g u r e (5) - Source : réf. B i b l i n°4, page 8. 
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Les panneaux : situés à 1'avant du c h a l u t , i l s a s s u r e n t 
1 ' o u v e r t u r e latérale de c e l u i - c i en p l u s du 
du l e s t q u i permet à 1 1 e n g i n de se m a i n t e n i r 
au f o n d . Leur t a i l l e , l e u r p o i d s , l e u r forme 
e s t v a r i a b l e s u i v a n t l a p u i s s a n c e du b a t e a u , 
l e s zones fréquentées. Les panneaux utilisés 
a c t u e l l e m e n t p a r l e K e r f l o u s I I s o n t de t y p e 
c l a s s i q u e : r e c t a n g u l a i r e s , en b o i s s a u f pour 
l a p a r t i e inférieure (une s e m e l l e d ' a c i e r ) ; 
i l s pèsent 550 kg chacun. La c o n f i g u r a t i o n des 
fon d s fréquentés p a r l e n a v i r e e s t t e l l e que 
des panneaux sophistiqués ( p r o f i l h y d r o d y n a 
mique ) n'ont aucune utilité c a r i l s s o n t 
chahutés s u r des fonds c a h o t i q u e s . C e u x - c i 
p r o g r e s s e n t s u r l e fond à e n v i r o n 100 mètres 
du c h a l u t , o b l i q u e s p a r r a p p o r t à l a r o u t e du 
bateau. Leur o r i e n t a t i o n opposée écarte l e s 
a i l e s du c h a l u t 1 1 une de 1 1 a u t r e . 

Corde de dos e t 
b o u r r e l e t : La corde de dos e t l e b o u r r e l e t forment l e 

s q u e l e t t e du c h a l u t . La p a r t i e supérieure de 
c e l u i - c i v i e n t se f i x e r s u r l a corde de dos 
("corde de bête"}, l e v e n t r e e s t attaché au 
b o u r r e l e t . Tant que l ' o n ne touche pas à ces 
deux p a r t i e s de l ' e n g i n , on peut t o u t m o d i f i e r . 
La l o n g u e u r de l a corde de dos caractérise l e 
c h a l u t : nous p a r l e r o n s du 22 m J Q (22 mètres 
étant l a l o n g u e u r de l a corde de d o s ) . Le 
b o u r r e l e t e s t g a r n i de r o n d e l l e s de c a o u t c h o u c 
dur q u i l e c o u v r e n t s u r t o u t e s a l o n g u e u r . 

Les a i l e s , l e dos, 
l e v e n t r e , l e c u l : C e s o n t l e s différentes p a r t i e s du f i l e t . 

Les a i l e s , situées s u r l e s p a r t i e s latérales 
antérieures du c h a l u t , p r o l o n g e n t l ' a c t i o n des 
panneaux ; e l l e s n'ont pas un rôle d i r e c t dans 
l a c a p t u r e du p o i s s o n . E l l e s p e r m e t t e n t âUSSi 
l ' o u v e r t u r e latérale de l'entrée de l ' e n g i n . 
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De p l u s , e l l e s c a n a l i s e n t l e p o i s s o n v e r s l'intérieur 
de l a poche. Le dos correspond à l a p a r t i e supérieure 
du f i l e t . La s u p e r f i c i e e s t supérieure à c e l l e du 
v e n t r e ( l a p a r t i e inférieure), ce q u i permet l ' o u v e r 
t u r e v e r t i c a l e de 1'engin sans t o u t e f o i s l a provoquer. 
Le p o i s s o n piégé s'entasse dans l e c u l - véritable 
" c u l de s a c " - . C'est l a s e u l e p a r t i e du c h a l u t dont 
l e mail1âge e s t réglementé. (Sur l e K e r f l o u s , i l e s t 
a c t u e l l e m e n t de 85 mm).Le c h a l u t remonté à bord , on 
" l a r g u e " l e c u l en libérant l a corde q u i fc rme c e t t e 
poche e t l e p o i s s o n tombe s u r l e pont. 

- Le s c o u b i d o u , 
l e s d i a b o l o s , 
l e s bouées : La chaîne de s c o u b i d o u e s t située t o u t à f a i t à 

l ' a v a n t de l a poche. E l l e râcle l e fond pour 
" s o u l e v e r " l e p o i s s o n ensablé q u i e s t happé e n s u i t e 
par l e c h a l u t . Employé à p a r t i r du m i l i e u des années 
1960, au G u i l v i n e c , l e système a permi d'accroître 
considérablement l e s c a p t u r e s de p o i s s o n démersal 
( l o t t e , c a r d i n e , p o i s s o n p l a t ). 
Les d i a b o l o s e t l e s f l o t t e u r s a s s u r e n t 1 ' o u v e r t u r e 
v e r t i c a l e du c h a l u t . Les d i a b o l o s fabriqués en 
caoutchouc l o u r d , s e r v e n t de l e s t comme l e s r o n d e l l e s 
e n t o u r a n t l e b o u r r e l e t . S u i v a n t l a n a t u r e des fonds, 
l e s d i a b o l o s s o n t p l u s ou moins u t i l e s . Leur forme de 
roue d ' e n v i r o n 30 cm de diamètre, e s t étudiée pour 
p e r m e t t r e au c h a l u t de p a s s e r s u r l e s fonds accidentés. 
P l u s l e s e c t e u r e s t d i f f i c i l e , p l u s l e s d i a b o l o s s o n t 
nombreux, p l u s on équipe l a corde de dos de f l o t t e u r s 
( bouées ) ; ce q u i agrandi!" 1 1 o u v e r t u r e v e r t i c a l e de 
l'entrée du c h a l u t . S u i v a n t l e s espèces visées, l e 
commandant f a i t m e t t r e p l u s ou moins de bouées : très 
peu pour l a l a n g o u s t i n e , beaucoup pour l e s espèces 
démersales. 
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A chaque zone de pêche, à chaque n a v i r e , c o r r e s p o n d un type de 
c h a l u t p a r t i c u l i e r . L ' e n g i n utilisé e s t révélateur de l'expérience 
du commandant. P l u s c e l u i - c i connaît l ' e s p a c e q u ' i l e x p l o i t e , p l u s 
l e c h a l u t e s t adapté au typ e de pêche q u ' i l p r a t i q u e . 
La mise au p o i n t du c h a l u t se f a i t grâce à l a c o l l a b o r a t i o n des 
f o u r n i s s e u r s . Le p a t r o n i n d i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r à 
l ' e n t r e p r i s e LE DREZEN. Une f o i s l e p r o t o t y p e achevé, l e t r a i n de 
pêche n'est pas modifié de façon fondamentale t a n t que l e n a v i r e 
t r a v a i l l e dans l e même s e c t e u r . Les c h a l u t s s o n t fabriqués en 
série. De légers changements s o n t effectués par l e s marins eux-
mêmes, pendant l e s marées. P e t i t à p e t i t , i l a r r i v e a i n s i que l e 
c h a l u t s o i t tranformé. 

B) LE PATRON, SES NAVIRES, SON EQUIPAGE 

1) Le c u r s u s de_Mr LE_QUEFFELEC, s es différentsjiavires 

La manière dont l e commandant a a p p r i s son métier, e t l e s 
différents n a v i r e s commandés, ont influencé f o r t e m e n t l e c h o i x 
des zones de pêche q u ' i l a fréquentées. 

Né en 1939, Mr LE QUEFFELEC a commencé s a carrière comme 
mousse à 14 ans, s u r "Le l i l a s b l a n c " , l e bateau de son frère. 
I l e s t resté s u r ce n a v i r e jusqu'à l'âge de v i n g t ans. Après son 
s e r v i c e m i l i t a i r e ( 1 9 6 2 ) , i l embarque s u r l e 'N om i noë", a u t r e 
c h a l u t i e r côtier. Au bout d'un an, i l d o i t r e s t e r à t e r r e , malade» 
pendant une a u t r e année. I l o b t i e n t , p a r dérogation, l ' a u t o r i s a t i o n 
de s u i v r e l e s c o u r s e t de pa s s e r , c o u p s u r c o u p * l e s examens de 
l i e u t e n a n t e t de p a t r o n de pêche. Muni de ces diplômes, i l embar
que, pendant 3 ans, s u r l e "Jean de La Lune", un h a u t u r i e r en f e r , 
comme second. I l n'a pas t o u t e f o i s 1 ' o c c a s i o n de r e m p l a c e r l e 
commandant. Son a p p r e n t i s s a g e de p a t r o n commence à l a b a r r e du 
" P e n f r e t " , pendant deux mois, au bout d e s q u e l s l e n a v i r e e s t immo
bilisé pour changement de moteur. I l remplace a l o r s l e p a t r o n du 
"Languivoa" e t r e p r e n d l a b a r r e de son a n c i e n n a v i r e lorsque c e l u i - c i 
e s t prêt. Ce ba t e a u se révèle peu p e r f o r m a n t e t Mr LE QUEFFELEC 
change à nouveau de navire . 

Le p o r t du G u i l v i n e c , à c e t t e époque, e s t en p l e i n e s s o r (Cf f i g . 6 ) . 
Les mareyeurs q u i manquaient de marchandise ont créé des armements, 
acheté des bateaux q u i e x p l o r e n t l e G o l f e de Gascogne ( C f f i g . 7 ) . 
Grâce à Mr DONARD ( v o i r annexe 1 ) , un mareyeur venu de Concarneau e t 
qu i a été l e p r i n c i p a l a c t e u r de renouveau, Mr LE QUEFFELEC t r o u v e 
l e s q u i r a t a i r e s q u i achèteront pour l u i l e Croas-Men. 
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PRINÇIPALES ESPECES CAPTUREES 
(PAR. IL5 l i l O O U U L I ü ) 

ANNEE MAQUEREAU SARDINE THON POISSON de 

Chslut 
CRUSTACES LANGOUSTINE 

1938 1 587 1 500 123 3 200 1 4 68 

1945 466 981 8 546 680 

1946 2 1 2 6 . 0 6 1 175 36 6 400 8S6 

1 W 7 2 151 3 196 26 7 557 

19*8 3 043 2 362 82 6 400 4 6 7 

1 W 9 5 009 2 095 44 9 \ 

1950 6 795 2 814 440 6 900 ! 87C 

1954 1 528 2 840 793 9 556 706 

1955 1 939 1 290 1 398 8 900 ! 

1956 2 201 5 540 1 327 6 590 | 
i 

1957 3 280 1 120 2 554 8 500 j 

1958 706 2 648 1 239 8 500 

1959 890 1 971 2 705 9 100 

1960 1 345 810 2 052 10 500 

1961 1 431 2 012 11 500 

1962 391 2 078 2 675 10 700 

1963 2 783 948 1 453 9 353 

1 9 M 1 733 581 1 890 9 339 ¡ 1 4 5 3 

1965 1 977 4 68 2 134 10 004 j 1 048 

1966 1 480 666 2 178 12 923 1 849 

1967 2 426 1 337 2 097 13 816 1 505 

1968 751 3 286 1 908 12 545 2 C5S 

1969 1 511 795 1 649 15 24 1 4 159 

1970 1 963 775 644 17 163 3 671 

*) Poisson de cha lut : Mer lu , l o t t e , limande, so l e , grondin, dorade, St P i e r r e , 
1 i e u , ju 1 ienne 
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I l f o u r n i t d ' a i l l e u r s une p e t i t e p a r t des c a p i t a u x a i n s i que l e 
mécanicien, Mr GOUZIEN, q u i r e s t e r a son associé 
j u s q u 1 à d e v e n i r lui-même p a t r o n du " F r a n k i z " (1983). C 1 e s t 1'épo
que de l a pêche dans l e " G o l f e " , pendant l a q u e l l e l e commandant 
p a r f a i t s a f o r m a t i o n , L 1 e n t r e p r i s e e s t très r e n t a b l e , l e bateau e s t 
l' u n des m e i l l e u r s du p o r t . 

Lorsqu'en 1973, i l achète l e " K e r f l o u s " pour son propre compte, ce 
n' e s t pas parce q u ' i l ne peut t r o u v e r de financement extérieur, au 
c o n t r a i r e . I l f a u t v o i r i c i l e désir de n ' a v o i r de comptes à r e n d r e 
à personne e t a u s s i l a volonté de g a r d e r pour l u i l e s f r u i t s de 
son t r a v a i 1 . Le n a v i r e e s t un c h a l u t i e r de 31 mètrès, équipé d'un 
moteur " l o u r d " de 510 chevaux ; i l a été c o n s t r u i t en H o l l a n d e , en 
1964, pour l e compte d'armateurs l o r i e n t a i s q u i p e n s a i e n t l e f a i r e 
t r a v a i l l e r dans l e s zones N o r d - I r l a n d e e t Ouest-Ecosse. Assez 
v i t e , i l s ' e s t révélé t r o p p e t i t pour c e l a . Par c o n t r e , i l paraît 
t o u t à f a i t adapté aux zones de pêche que Mr LE QUEFFELEC à l ' i n t e n 
t i o n d ' e x p l o i t e r ( O u e s t - O u e s s a n t ) . Acheté à p r i x intéressant 
( e n v i r o n 400 000 F . ) , i l a été v i t e a m o r t i . L ' e n t r e p r i s e était très 
f l o r i s s a n t e c t l e s impôts f u r e n t très l o u r d s ( e n v i r o n 320 000 F. dont 

i 1 Impôt s u r l e s Grandes F o r t u n e s , en 1982). I n c o n t e s t a b l e m e n t , c ' e s t 
dans l e but d ' a v o i r moins d'impôts à p a y e r que Mr LE QUEFFELEC 
pense à changer de batea u , dès l e début des années 80. Et p u i s , nous 
sommes à 1'époque où l e système c l a s s i q u e de pêche par l e côté tend 
à être remplacé, au G u i l v i n e c , par l a "pêche p a r 1'arrière", ce 
q u i permet de c o u v r i r l e p o n t , a s s u r a n t a i n s i un a b r i à 1'équipage 
pendant l e s manoeuvres. Les hommes r e c h i g n e n t de p l u s en p l u s à 
t r a v a i l l e r à t o u t e heure du j o u r e t de l a n u i t , p a r tous l e s temps 
e t , q u e l l e que s o i t l a s a i s o n , à découvert. Rares sont ceux q u i peu
vent prétendre g a r d e r un équipage p e r f o r m a n t avec de t e l l e s c o n d i t i o n s 
de t r a v a i l . 

Deux v o i e s s ' o f f r e n t à l u i . D'abord l a c o u v e r t u r e du pont de son 
ba t e a u e t s a t r a n s f o r m a t i o n en "pêche par 1'arrière" ; c 1 e s t une 
opération très onéreuse et f i n a l e m e n t peu s a t i s f a i s a n t e c a r l a 
coque e t l e moteur du K e r f l o u s n'en v a l e n t pas l a p e i n e . I l pense 
a u s s i à l a mise en c h a n t i e r d'un nouveau b a t e a u . Très v i t e , i l 
penche pour c e t t e deuxième s o l u t i o n , très intéressante financière
ment . 



Le n a v i r e a coûté 6,1 m i l l i o n s de francsmaisila bénéficié d'une 
s u b v e n t i o n de 25 % du F.E.O.G.A. en vendant l e K e r f l o u s h o r s de 
l a communauté européenne (Le batea u , immatriculé à Chypre, 
t r a v a i l l e pour un armateur Grec dans l'Océan I n d i e n ) , e t d'une 
s u b v e n t i o n n a t i o n a l e de 25 %. E t a n t donné l'allégement f i s c a l 
apporté p a r l e remboursement des prêts s o u s c r i t s , on peut d i r e 
que l a c o n s t r u c t i o n de ce bateau e s t une e x c e l l e n t e opération 
financière. ( C f réf. B i b l i n° 5, annexe 2 ) . D'aucuns o nt pu 
s'étonner qu'à sonâge, Mr LE QUEFFELEC se l a n c e dans une t e l l e 
opération. On peut v o i r , au c o n t r a i r e , que c ' e s t une a c t i o n très 
réfléchie, que nous avons à f a i r e à un c h e f d ' e n t r e p r i s e q u i ne 
se c o n t e n t e pas, comme i l l ' a u r a i t sans doute f a i t i l y a v i n g t 
ans, de f a i r e l e p l u s p o s s i b l e de "mises à t e r r e " ; i l a a p p r i s 
à gérer son a f f a i r e , i l e s s a i e de pêcher s u f f i sa "-""«-«t sans a v o i r 
t r o p d'impôts à payer. 

Le nouveau bateau e s t de c o n c e p t i o n différente des précédents ; 
i l mesure 24 mètres seulement mais s e s performances m o t r i c e s 
s o n t s e m b l a b l e s . Les différences v i e n n e n t s u r t o u t des c o n d i t i o n s 
de t r a v a i l . Les marins t r a v a i l l e n t à 1 1 a b r i e t un e n r o u l e u r 
permet d'éviter l a f a s t i d i e u s e e t p a r f o i s dangereuse opération 
q u i c o n s i s t a i t à ramener à l a main l e c u l du c h a l u t v e r s l e 
bateau. Même s i l a c o u v e r t u r e du pont présente p a r f o i s des 
inconvénients ( l e s marins o n t moins de p l a c e pour étaler l e 
c h a l u t quand i l f a u t l e réparer), e l l e a permis une n e t t e améliora
t i o n de l a sécurité de l'équipage. 
On peut p e n s e r que l e n a v i r e e s t conçu pour t r a v a i l l e r dans l e s 
mêmes s e c t e u r s que l e s précédents. I l e s t c o n s t r u i t s u r l e modèle 
des "Bara", n a v i r e s mis au p o i n t i n i t i a l e m e n t p a r l e s C h a n t i e r s 
GLEHEN du G u i l v i n e c pour l'Armement Bigouden e t lancés à p a r t i r 
de 1980, pour t r a v a i l l e r dans l e s mêmes s e c t e u r s que l e K e r f l o u s . 
L'originalité du n a v i r e v i e n t de l a machine : Mr LE QUEFFELEC a 
équipé son bateau d'un moteur DEUTZ de 750 CV q u ' i l a c h o i s i pour 
sa p u i s s a n c e e t sa sobriété. On v e r r a p l u s l o i n q u ' i l ne f a u t pas 
e x c l u r e cependant l a possibilité d ' e x p l o i t a t i o n de n o u v e l l e s 
zones. 

2) 1/équipage 

L ' e f f e c t i f de l'équipage concerné a varié de 10 hommes s u r 
l e Croas-Men à 7 s u r l e K e r f l o u s en 1985. Les progrès t e c h n i q u e s 
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évoqués p l u s haut o n t permis une réduction de l ' e f f e c t i f . De 
p l u s , l e s marins s o n t p l u s expérimentés que dans l e passé. Sans 
être p l u s diplômés, i l s s o n t p l u s p e r f o r m a n t s c a r p l u s âgés que 
ceux employés dans l e passé. L'équipage du K e r f l o u s a v a i t 
d ' a i l l e u r s une moyenne d'âges élevée par r a p p o r t à c e l l e d ' a u t r e s 
bateaux, en 1985 : e n v i r o n 39 ans (l'équipage l e p l u s jeune étant 
c e l u i du "Yoké" : 22 a n s ) . Le n i v e a u de q u a l i f i c a t i o n n'est pas 
l e même pour t o u s . Depuis 1974 e t jusqu'en 1984, l'équipage e s t 
composé d'un mousse, de deux m a t e l o t s , de deux boscos, d'un 
mécanicien, d'un second et du p a t r o n . En 1985, l e mousse e s t 
p a r t i e t n'a pas été remplacé ; e t , comme d e p u i s 1975, à chaque 
marée e t par roulement un homme r e s t e à t e r r e en congé, c ' e s t 
avec un e f f e c t i f réel de 6 hommes que l e n a v i r e t r a v a i l i e . 

Le p a t r o n e s t l e s e u l a décidé de l'engagement d'un membre 
de l'équipage. I l e s t p l u s ou moins influencé p a r son entourage 
(amis, p a r e n t s ) quand i l s ' a g i t d'embaucher un m a t e l o t , mais l e s 
pos t e s à grande responsabilité s o n t confiés en f o n c t i o n de l a 
q u a l i f i c a t i o n des p o s t u l a n t s ( l e second, l e mécanicien, l e s b o s c o s ) . 
Le l i c e n c i e m e n t d'un membre de 1 1 équipage e s t extrêmement r a r e . 
Généralement l o r s q u ' u n marin s'en va, c ' e s t de son propre gré ; 
i l pense a v o i r trouvé un m e i l l e u r engagement. Mr LE QUEFFELEC a 
employé ces 17 dernières années 4 seconds, 2 mécaniciens, 6 boscos. 
Les seconds ont tous quitté 1'équipage pour commander l e u r p r o p r e 
n a v i r e ; l e 1er mécanicien a l u i a u s s i f a i t c o n s t r u i r e un bateau. 
Les boscos ont p a r f o i s s u i v i l e s seconds quand c e u x - c i s'en a l l a i e n t . 

a) l e rôle de chacun 

Les boscos s o n t chargés de d i r i g e r t o u t e s l e s 
m o d i f i c a t i o n s du t r a i n de pêche, ordonnées p a r l e p a t r o n , e t de 
g l a c e r l e p o i s s o n . Ce s o n t des p o s t e s de c o n f i a n c e dont dépend 
en p a r t i e l a quantité de p o i s s o n capturé e t l a vente de l a 
p r o d u c t i o n ( s i l e s m o d i f i c a t i o n s du t r a i n de pêche sont mal e f f e c 
tuées, l e bateau péchera moins ; s i l e p o i s s o n e s t mal glacé, i l 
ne se vendra pas b i e n ) . Les marins q u i occupent ces charges s o n t 
en général l e s p l u s expérimentés de l'équipage. 

Le mécanicien e s t r e s p o n s a b l e du moteur et de t o u t 
l e matériel mécanique e t électronique. I l p a r t i c i p e également au 
t r a v a i l s u r l e pont. 

Le second remplace l e p a t r o n quand ce d e r n i e r e s t 
en congé. En temps normal, i l occupe un p o s t e de m a t e l o t . 
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déchargement), l ' a r m a t e u r p r e n d 55 % de l a masse g l o b a l e . Ce 
q u i r e s t e e s t divisé en p a r t s : l e mousse touche 3 q u a r t s de p a r t , 
l e s m a t e l o t s 1 p a r t , l e membre de l'équipage en congé touche 
I p a r t q u e l q u e s o i t son r a n g , un bosco 1 p a r t un q u a r t , l e mécani
c i e n 1 p a r t e t demie, l e commandant deux p a r t s . Quand Mr LE QUEFFELEC 
e s t en mer, i l perçoit donc 55 % de l a masse n e t t e p l u s deux p a r t s . 
Quand i l e s t en congé, l a p a r t du commandement r e v i e n t au l i e u t e n a n t . 
Les f r a i s occasionnés par l e remplacement ou l a réparation du 
matériel ou l ' e n t r e t i e n du n a v i r e sont à l a charge de l ' a r m a t e u r 
(16 % du c h i f f r e d ' a f f a i r e s , s o i t e n v i r o n 25 % de l a p a r t de 
I I armement) ( C f réf. B i b l i n° 10, page 22). 

L'équipage n ' i n t e r v i e n t d i r e c t e m e n t n i dans l a straté
g i e , n i dans l a t a c t i q u e de pêche. Toutes l e s décisions s o n t p r i s e s 
par l e p a t r o n " s e u l maître à b o r d " . Un commandant ayant un équipa
ge médiocre ne se r i s q u e r a pas dans des zones méconnues, dangereu
ses pour l e chalut.Généralement , i l c a l c u l e ses r i s q u e s en f o n c t i o n 
des capacités t e c h n i q u e s de s e s hommes. La p r i s e de r i s q u e du 
p a t r o n dépend beaucoup de l a capacité de son équipage à réparer 
l e c h a l u t . De bons boscos e t de bons m a t e l o t s peuvent réparer un 
c h a l u t très endommagé en un minimum de temps. V i t e réparé e t v i t e 
remis à l ' e a u , i l r e d e v i e n t p r o d u c t i f . I l n'y a pas de "bon bateau" 
sans "bon équipage". 
Par a i 1 l e u r s , l e mécanicien e s t souvent l e s e u l apte à j u g e r de l a 
g r a v i té d'une panne, e t l e s boscos d o i v e n t p o u v o i r e f f e c t u e r l e s 
réparations ou l e s légers changements du t r a i n de pêche de l e u r 
p r o p r e c h e f . La p o s i t i o n du second e s t p l u s o r i g i n a l e : s i m p l e 
mate l o t quand l e p a t r o n e s t là, i l e s t commandant quand 1'armateur 
e s t en congé, avec t o u t p o u v o i r de décision. A i n s i , e n p l u s de l a 
p a r t de commandement dont i l bénéficie a l o r s , i l t r o u v e l ' o c c a s i o n 
de se former s u r l e t a s e t de se préparer à commander son p r o p r e 
bateau. Le système p r o f i t e aux deux p a r t i e s . Le p a t r o n peut r e s t e r 
à t e r r e pendant que son n a v i r e t r a v a i l l e . I l bénéficie également de 
l'expérience a c q u i s e p a r son second quand c e l u i - c i a exploré de 
n o u v e l l e s zones. 

Comme on l e v o i t , i l est nécessaire, pour un p a t r o n , d ' a v o i r un bon 
équipage. S ' i l v e u t l e g a r d e r , i l d o i t réussir. I l n'y a pas de 
c o n t r a t écrit e t jusque ces d e r n i e r s temps, où i l y a eu q u e l q u e s 
procès pour l i c e n c i e m e n t a b u s i f , l e pat r o n p o u v a i t l i c e n c i e r un 
marin quand i l l e v o u l a i t et c e l u i - c i p o u v a i t q u i t t e r l e b a t e a u 
sans préavis. 
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Un commandant s u r q u i l a "malchance" s'acharne, p e r d s e s hommes 
et l e s remplace comme i l l e peut ; ce q u i n'améliore pas s a 
p r o d u c t i o n . 

C) LA PRODUCTION 

Les différentes espèces capturées p a r l e K e r f l o u s , l e u r p a r t dans 
l e s tonnages e t dans l e s c h i f f r e s d ' a f f a i r e s a n n u e l s , donnent de 
bonnes i n d i c a t i o n s s u r l a stratégie de pêche. En e f f e t , l e s c a p t u 
r e s réalisées p a r l e bateau s o n t différentes p a r l e u r c o m p o s i t i o n 
e t en quantité de c e l l e s des a u t r e s n a v i r e s . En comparant ces 
p r i s e s avec c e l l e s réalisées par tous l e s n a v i r e s g u i l v i n i s t e s , on 
peut appréhender l e s originalités de l a stratégie de pêche du 
K e r f l o u s . 

1) Les différentes espèces capturées, 1 ' i n f l u e n c e des tonnages 
s u r l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s . 

E t a n t donné s a t a i l l e , ( l e K e r f l o u s e s t 1 ' un des p l u s g r o s 
n a v i r e s du p o r t ) l e ba t e a u de Mr LE QUEFFELEC f a i t p a r t i e des p l u s 
g r o s p r o d u c t e u r s du G u i l v i n e c . T o u t e f o i s , l e s tonnages débarqués 
ne sont pas ce q u i caractérise l e mieux l a p r o d u c t i o n du K e r f l o u s , 
mais l a qualité du p o i s s o n q u i l a compose. 
La f i g u r e (8) montre l a p a r t des différentes espèces dans l e s 
tonnages a n n u e l s e t i n d i q u e que l e s espèces capturées en p l u s 
grande quantité s o n t : l a " c h a u d r a i e " , l a l o t t e , l e g r o n d i n ; l e 
mer l u , l e saintp i e r r e , l e l i e u j a u n e , 1 ' églef i n , 1 1 e n c o r n e t repré
s e n t e n t a u s s i une p a r t conséquente des tonnages réalisés. La 
c a r d i n e , l e m e r l a n peuvent être considérés comme des p r i s e s 
s e c o n d a i r e s . 
On peut n o t e r , e n t r e 1976 e t 1985, une évolution dans l a c o m p o s i 
t i o n des tonnages a n n u e l s . Jusqu'en 1980, l e s tonnages de chaque 
espèce s o n t représentés harmonieusement dans l e s c a p t u r e s t o t a l e s . 
En 1981 e t 1982, on remarque un brusque déséquilibre. La " c h a u d r a i e " 
e t l a l o t t e f o u r n i s s e n t p l u s de l a moitié des tonnages débarqués ; 
l a p a r t du g r o n d i n a considérablement diminué. Jusqu'en 1981, l e s 
tonnages d'églefins représentaient un pourcentage i m p o r t a n t des 
c a p t u r e s {près de 10 %) ; l e u r p a r t c h u t e en 1982. A p a r t i r de 
1983, un rééquilibrage se p r o d u i t , sans doute consécutif à l a 
b a i s s e des tonnages de l o t t e ( C f f i g . 9 e t 10). Les p r i s e s de 
merlu prennent beaucoup d'importance, c e l l e s de g r o n d i n r e p r e n n e n t 
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PART DE C H A Q U E ESPECE DANS LE TONNAGE DEBARQUE PAR LE 
KERFLOUS (en pourcentage) 

sources: feuilles de vente du Kertlous 

Légende . 



-35-

LOTTE 

Voooo 

*w rtftA^n V) vi iv 11 ti, \s 

5AltfT.PIERRÌ 

»•0« 

11, CAD 

À\QO0 

«>C n i l n io u u u i l , l i 

G R O N I ) l N 

Ti i M o O U l i 11, U 

4" 

A , P M K ( f . A K ) 

40 

. t 

il 

1 

Al***. 
4 
J. 

. 
%.«. 
-)«•*• 
(,»— 

M 
1,0 " O 

w<«o 
O 

C H f t U D U M E 
PMK 

1, 

>-;K H *t « k t-» « *Ì* 

rtffcLU 

j w n H H *° ^ U l i ^ ^ " 

PnK(r.^>t.) 
~\o »•• 

U eoo _| 

le *«v 

l» ©• o 

m t * > n « * ì J 1 L u u u 

tonnagoet pfix moyensau kilp enFranc 

Constant 1976 d espec es vencLes par 

le Kerflous 

5oort-t-S: bolliti, dt VWf t4 0 KtrfUuS Rgur*tì) 

priK 
(F. W\ 

Ai 
. Ao 

• % 

. c 

. <, 

. 1 



-36-

UEUTAUNE 

tori rvi^«.ii 

looo 

Cooc 

V>oc 

ìooa 

0 

CARDINE 

^ i t IÌ n n t. \j u n ti, u 

-me ir >t n | . 11 l ì v, t i iw t» ii n i. li I M I n ii 

HK 11 U ^ to 11 W i l U U 

toimag^et prix moyer&au kilo enFranc 

constanl 1976 o'éspecesvenctesper 

le Kerflous 

S o r t i i : Cit/tUt", d i VirtttdoKu^W Fijort. \AÓ\ 



-37-

PART DE CHAQUE ESPECE DANS LE CHIFFRE D AFFAIRE DU KERFLOUS 
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L ' o b s e r v a t i o n de l a f i g u r e (11) montrant l a p a r t de 
chacune de ces espèces dans l e s c h i f f r e s d ' a f f a i r e s a n n u e l s , 
permet de définir c e l l e s q u i sont réellement l e s p l u s i m p o r t a n 
t e s pour l ' e n t r e p r i s e : l a l o t t e , l a " c h a u d r a i e " , l e s a i n t - p i e r r e , 
l e merlu. I c i , on remarque moins de brusques v a r i a t i o n s . En f a i t , 
quand l a p a r t d 1 une espèce diminue dans l e s tonnages t o t a u x 
débarqués, c ' e s t q u ' e l l e e s t pêchée en moins grande quantité ; 
l e s l o i s du marché f o n t a l o r s que son p r i x moyen au k i l o augmente ; 
sa p a r t dans l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s annuel diminue moins que sa 
p a r t dans l e s tonnages. 

Les g r a p h i q u e s de p r o d u c t i o n moyenne a n n u e l l e , en kg, par 
j o u r de mer, ( C f f i g . 9 e t 10) peuvent nous p e r m e t t r e d'affiner 
l ' o b s e r v a t i o n . On remarque que "1980" et "1982" c o r r e s p o n d e n t aux 
c a p t u r e s maximales de l o t t e . "1980" c o r r e s p o n d a u s s i au maximum de 
c a p t u r e s de c e t t e espèce pour l e p o r t du G u i l v i n e c (Cf f i g . 1 t ) . 
L'augmentation des tonnages capturés, en p l u s de l a hausse des 
p r i x , en f a i t 1'espèce p r i n c i p a l e m e n t visée p a r l e K e r f l o u s . A 
p a r t i r de 1982, l e s tonnages de b a u d r o i e b a i s s e n t , mais l e p r i x 
moyen au k i l o augmente p l u s rapidement, a t t e i g n a n t 10 ( F. 1976) 
en 1985. Les courbes des tonnages de merlu e t dessin!"- p i e r r e 
s u b i s s e n t d'une année à l ' a u t r e d ' i m p o r t a n t e s v a r i a t i o n s ; c e l l e s -
c i s o n t compensées p a r l e s augmentations e t l e s d i m i n u t i o n s du 
p r i x moyen au k i l o de ces deux espèces. La p r o d u c t i o n de " c h a u d r a i e 
diminue à p a r t i r de 1984. 

Le p r i x moyen des espèces capturées p a r l e K e r f l o u s e s t 
généralement élevé : 20 (F. "1976") pour lesainf'-pierre, 10 (F. "1976 
pour l a l o t t e . . . l e p o i s s o n l e moins cher étant l e g r o n d i n 
(1,3 F. "1976"). généralement, l e s espèces l e s p l u s ciblées sont 
l e s p l u s rémunératrices ( l o t t e ,sainr - p i e r r e ) . 

On remarque, en comparant l e s p r i x moyens au k i l o des 
espèces capturées p a r l e K e r f l o u s , en 1985, e t ceux des espèces 
vendues au G u i l v i n e c , l a même année, que l a spécialisation du 
bateau, dans l a c a p t u r e de c e r t a i n e s espèces, feaint-pierre, c h a u d r a i e 
e s t bénéfique ; a l o r s que l o r s q u ' i l ne s ' a g i t pas d'espèces ciblées 
( c a r d i n e ) , ce p r i x moyen au k i l o e s t en dessous du n i v e a u moyen. 

http://fig.1t


-39-

PART DES TONNAGES DANS LES CAPTURES TOTALES 
e t PRIX MOYEN AU KILO DE 5 ESPECES 

POUR LE KERFLOUS ET POUR LE PORT DU GUILVINEC EN 1985 

Espèces PRODUCTION PORTUAIRE PRODUCTION DU KERFLOUS 

:% dans l a P° P.M.K. :% dans l a P° : P.M.K. 
: DU PORT PORTUAIRE : DU KERFLOUS : DU KERFLOUS 

L o t t e : 31,52 % 17,66 F. 15,50 % : 19,50 F. 
SaintPierre : 0,80 % 42,78 F. : 5,30 % : 46,27 F. 
Chaudraie : 25,00 % 5,28 F. : 39,28 % : 7,34 F. 
Merl u : 7, 90 % 19,69 F. : 6,80 % : 18,56 F. 
Ca r d i n e : 5,78 % 14,28 F. : 2,98 % : 11,44 F. 

SOURCE OBEMAR 1986 (réf. B i b l i n° 8, page 16) 
e t F i c h e de Vente du KERFLOUS 

Le saint p i e r r e e t l a i h a u d r a i e , péchés p a r l e K e r f l o u s , s o n t vendus 
à un p r i x moyen supérieur au p r i x moyen au k i l o du p o r t du G u i l v i -
nec. Inversement, l e m e r l u , l a t a r d i n e s o n t vendus à un p r i x infé
r i e u r à l a moyenne p o r t u a i r e . La l o t t e ne répond pas aux mêmes 
f a c t e u r s c a r e l l e e s t pêchée en grande quantité p a r l e K e r f l o u s , 
même s i s a p a r t , dans l a p r o d u c t i o n du n a v i r e , e s t inférieure à 
c e l l e q u ' e l l e occupe dans l a p r o d u c t i o n p o r t u a i r e . I l f a u t , en règle 
générale, que l e s a c h e t e u r s p o t e n t i e l s a i e n t à l e u r d i s p o s i t i o n 
une quantité conséquente de p o i s s o n s d'une même espèce, pour p o u v o i r 
s a t i s f a i r e l e u r s c l i e n t s . Un bateau ne p r o p o s a n t , p a r exemple, que 
deux c a i s s e s de r a i e s (englobées dans l a catégorie " c h a u d r a i e " ) 
v e r r a sa p r o d u c t i o n de c e t t e espèce vendue moins c h e r que c e l l e 
d'un bateau p r o p o s a n t un l o t de 5 c a i s s e s . 

La spécialisation du n a v i r e e s t , comme on l e v o i t , nécessaire. 
Un bateau vendant une p r o d u c t i o n peu homogène réussira moins b i e n 
qu'un n a v i r e p r o d u i s a n t , spécialement, deux ou t r o i s espèces, s u r t o u t 

s i c e l l e s - c i s o n t capturées en p e t i t e s quantités p a r l e s n a v i r e s 
c o n c u r r e n t s . ( C f l a P r o d u c t i o n de samï-pierre ) 
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CHIFFRE DAFFAIRBDU KERFLOUS 
DE 1976 A 1985 
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La courbe du c h i f f r e d ' a f f a i r e s , par j o u r de mer, ( C f f i g . 12) 
évolue, e s s e n t i e l l e m e n t , en f o n c t i o n des c a p t u r e s de l o t t e , de 
sainf-pierre, de " c h a u d r a i e " , de mer l u ; en fo n c t i o n d e leur p r i x moyen 
au k i l o ; en f o n c t i o n des c a p t u r e s réalisées p a r l e s a u t r e s 
n a v i r e s ( C f f i g . 14} ( C f f i g . 9 e t 10). 

- de 1976 à 1977 : l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s n'augmente pas : l a l o t t e 
e s t pêchée en p l u s grande quantité mais son p r i x moyen au k i l o 
diminue. Les c a p t u r e s du K e r f l o u s p r o g r e s s e n t en même temps que 
c e l l e s des a u t r e s n a v i r e s g u i l v i n i s t e s . 

- de 1977 à 1978 : l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s p r o g r e s s e f o r t e m e n t . Le 
p r i x moyen au k i l o de l a l o t t e p o u r s u i t s a chute mais t o u t e s 
l e s espèces s o n t pêchées en p l u s grande quantité ( s a u f l ' e n c o r n e t 
e t l'églefin). Parallèlement, l a p r o d u c t i o n p o r t u a i r e b a i s s e 
f o r t e m e n t . Le K e r f l o u s e s t moins concurrencé p a r l e s a u t r e s n a v i r e s 
Sa s i t u a t i o n e s t très f a v o r a b l e . 

- de 1978 à 1979 : l e p r i x moyen au k i l o de l a l o t t e commence à 
augmenter, l e s tonnages de c e t t e espèce p r o g r e s s e n t t o u j o u r s . 
Toutes l e s espèces p r i n c i p a l e s s o n t pêchées en p l u s grande quantité 
(s a u f l e m e r l u ) . P o u r t a n t l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s augmente moins 

que l'année précédente ; sans doute parce que l a p r o d u c t i o n p o r t u 
a i r e r e p r e n d un rythme de c r o i s s a n c e . Le K e r f l o u s s u b i t p l u s de 
con c u r r e n c e . 

- de 1979 à 1980 : l e p r i x de l a l o t t e s t a g n e , c e l u i de l a " c h a u d r a i e 
diminue, malgré une hausse des tonnages, l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
b a i s s e . 

- de 1980 à 1981 : l a d i m i n u t i o n du c h i f f r e d ' a f f a i r e s coïncide avec 
l a b a i s s e de l a p r o d u c t i o n de l o t t e , desainf-pierre e t l a s t a g n a t i o n 
du p r i x de l a première espèce. 

- de 1981 à 1983 : l e s tonnages de l o t t e débarqués c o n t i n u e n t à 
b a i s s e r , mais l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s augmente en r a i s o n d'une 
p r o g r e s s i o n p l u s n e t t e de son p r i x moyen au k i l o . Parallèlement, 
l e s p r i s e s desaint- p i e r r e o n t f o r t e m e n t augmenté p a r r a p p o r t à 
l'année précédente. 

- de 1983 à 1985 : on a s s i s t e à une b a i s s e des tonnages pour t o u t e s 
l e s espèces capturées p a r l e K e r f l o u s . Le c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
diminue malgré l ' a u g m e n t a t i o n des p r i x moyens au k i l o . On a s s i s t e 
a l a r e p r i s e du rythme de c r o i s s a n c e de l a p r o d u c t i o n p o r t u a i r e 
pour ce q u i concerne l e s espèces à f o r t e v a l e u r . Le K e r f l o u s p e r d 
des p l a c e s parmi l e s p r i n c i p a u x p r o d u c t e u r s de l o t t e du p o r t . 



On l e v o i t , l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s du K e r f l o u s e s t influencé 
par l e s tonnages débarqués p a r l e n a v i r e , ( s u r t o u t l e s tonnages de 
l o t t e ) , p a r l e s c a p t u r e s d'espèces à f o r t e v a l e u r feint-pierre), e t 
a u s s i par l e s résultats des a u t r e s n a v i r e s g u i l v i n i s t e s . Lorsque l a 
p r o d u c t i o n du K e r f l o u s augmente, a l o r s que c e l l e du p o r t b a i s s e , l e 
c h i f f r e d ' a f f a i r e s p r o g r e s s e f o r t e m e n t (1978). Dans l a s i t u a t i o n 
i n v e r s e , c e l u i - c i b a i s s e (1983-1985). 

2) Les originalités de l a c o m p o s i t i o n de l a P r o ^ u c t i o n _ d u 

K e r f l o u s . 

La comparaison des f i g u r e s (8) e t ( 1 3 ) , nous permet de 
mettre en évidence l'originalité de l a p r o d u c t i o n du K e r f l o u s . 
On remarque d'abord que l a p a r t de chaque espèce, dans l e s t o n n a 
ges a n n u e l s de p o i s s o n débarqués au G u i l v i n e c , ne v a r i e presque 
pas d'une année s u r l ' a u t r e . On peut o b s e r v e r a u s s i que l e s espè
ces b e n t h i q u e s ( c a r d i n e , l o t t e ) mais également l e m e r l u sont mieux 
représentées que dans l a p r o d u c t i o n du K e r f l o u s . P a r c o n t r e , l e s 
espèces q u i ont l a réputation de v i v r e dans l e s s e c t e u r s mouvemen
tés , l e s o n t moins feainf-pierre, c h a u d r a i e , g r o n d i n ) . I l ne f a u t pas 
pour a u t a n t décréter que l e K e r f l o u s ne pêche pas beaucoup de 
p o i s s o n b e n t h i q u e . Pendant longtemps, i l a f a i t p a r t i e des m e i l l e u r s 
pêcheurs de l o t t e . De p l u s , i l c a p t u r e l e s espèces démersaies, 
v i v a n t s u r l a roche (saint-pierre, l i e u jaune) , q u i ne s o n t quasiment 
pas capturées p a r des n a v i r e s d ' un type différent de c e l u i du 
K e r f l o u s . 

- l e s n a v i r e s fréquentant des zones s a b l o n n e u s e s , r e l a t i v e 
ment p l a n e s e t f a c i l e s à e x p l o i t e r ( l e s grands bancs de 
s a b l e , l a zone Ouest e t Nord-Ouest de l a Mer C e l t i q u e ) 
v i s e n t e s s e n t i e l l e m e n t l e s espèces b e n t h i q u e s ( l o t t e , c a r 
d i n e ) . Les espèces capturées sont généralement peu variées. 

- l e s c h a l u t i e r s l a n g o u s t i n i e r s , fréquentant l a "grande vasière" 
côtière, ou l e Nord de l a Mer C e l t i q u e , ramènent s u r t o u t 
du m e r l u - p r i n c i p a l e c a p t u r e a c c e s s o i r e de l a l a n g o u s t i n e -
mais a u s s i de l a l o t t e e t de l a c a r d i n e . 

- Les c h a l u t i e r s du ty p e du K e r f l o u s , e x p l o i t a n t l e s zones 
p l u s mouvementées de l ' E s t de l a Mer C e l t i q u e , c a p t u r e n t 

de l a " c h a u d r a i e " , de l a l o t t e ; i l s s o n t r e s p o n s a b l e s de l a 
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quasi-totalité des c a p t u r e s desaint-pierre. 

La l o t t e f i g u r e t o u j o u r s en bonne p l a c e parmi l e s espèces de p o i s s o n 
captuié p a r ces n a v i r e s . On ne peut pas caractériser l e typ e de 
pêche pratiquée p a r un c h a l u t i e r , en se basant s u r l'espèce de p o i s 
son q u i c o n s t i t u e l a p r i n c i p a l e c a p t u r e , mais en considérant l e s 
t r o i s ou q u a t r e espèces de base, on a r r i v e à t r o u v e r l e s o r i g i n a l i 
tés de chaque b a t e a u : a i n s i , l e K e r f l o u s v i s e , en priorité, l e 
po i s s o n de v a l e u r : l e s espèces t r a d i t i o n n e l l e m e n t pêchées par l e s 
g u i l v i n i s t e s , e t c e l l e s q u i so n t p l u s d i f f i c i l e s à p r e n d r e c a r 
e l l e s v i v e n t dans des s e c t e u r s à "fonds d u r s " . 

&&&&&&&& 
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III LES ZONES DE PECHE, LEUR EXPLOITATION, 
ET TACTIQUE DE PECHE DE 1971 à 1985 

A) ETUDE DES CARTES ANNUELLES ET DES PRINCIPAUX FACTEURS D'EVOLUTION 

Mieux que l e s p r o d u c t i o n s , ces réalisations montrent l e s 
d i fférentes étapes q u i ont marqué 1 ' h i s t o i r e du Croas-Men et du 
K e r f l o u s , d e p u i s 15 ans. Chacune d ' e l l e s possède une originalité, 
mais e l l e s se s u i v e n t l o g i q u e m e n t . On peut, par l e u r d e s c r i p t i o n , 
a b o u t i r à l a découverte des f a c t e u r s d'évolution ( f a r t e u r s t e c h 
n i q u e s , s o c i o l o g i q u e s , économiques) e t du processus de changement 
de zone de pêche. 

1) O b s e r v a t i o n c h r o n o l o g i q u e des c a r t e s une à une. 

a) D e s c r i p t i o n 

Avant de t e n t e r de comprendre l a l o g i q u e des 
changements de zone, observons l e s c a r t e s : 
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( F i g . 15 "1971" : On d i s t i n g u e s u r c e t t e c a r t e , t r o i s zones 
p r i n c i p a l e s de pêche, reliées e n t r e e l l e s 
p a r des chenaux p l u s ou moins l a r g e s . La 
zone J 11 - 12 - 13, prolongée au Nord-Ouest 
par l e s e c t e u r J 10 e s t l a p l u s i m p o r t a n t e . 
E l l e c o r r e s p o n d à une zone t r a d i t i o n n e l l e de 
pêche des n a v i r e s g u i l v i n i s t e s . Le s e c t e u r 
E 10 - F 10 e s t a u s s i b i e n connu des mêmes 
n a v i r e s . La zone H 5 - H 6 - I 6 e s t fré
quentée d e p u i s une période p l u s récente. 
E l l e n'est p o u r t a n t pas " v i e r g e " . En e f f e t , 
e l l e était déjà connue des bateauxmalouins. 
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CFig. 16) "1972" : Les zones fréquentées sont l e s mêmes. T o u t e 
f o i s , on remarque que l ' e f f o r t de pêche e s t 
mieux réparti. C e l a montre que l a r e s s o u r c e 
tend à manquer. Le commandant e s t obligé de 
c h e r c h e r l e p o i s s o n dans des s e c t e u r s q u ' i l 
fréquentait moins 1 1 année précédente. 





-52-

( F i g . 17) "1973" : C e t t e année marque l e pr e m i e r grand change
ment de zone de pêche de l a période étudiée. 
Le s e c t e u r J 11 - 12 - 13 e s t délaissé pour 
l e s p a r a g e s de "Ouest-Ouessant" (F 5 , G 5 , 

H 5 , I 5 ) . Ce changement de zone a l i e u l'année 
de l ' a c q u i s i t i o n du K e r f l o u s par son comman
dant. Performant, le moteur de ce n a v i r e permet 
de t r a v a i l l e r dans une zone d i f f i c i l e , à 
r i d i n s très i m p o r t a n t s e t serrés, où l e Croas -
Men ne p o u v a i t pas c h a l u t e r . 
Les s e c t e u r s t r a d i t i o n n e l s ne sont pas t o t a l e 
ment abandonnés. La v o i e d'accès à "Ouest -
Ouessant" à p a r t i r de l a chaussée de S e i n , e s t 
p l u s l a r g e m e n t fréquentée que l e s années précé
dentes . 



( F i g . 18) , l1974" : La zone p r i n c i p a l e se s i t u e dans l e s s e c t e u r s 
E 5,F 5, H 5, I 5, H 6, I 6» G 5 e s t moins 
fréquentée, ce q u i i n d i q u e que l e n a v i r e opère 
s u c c e s s i v e m e n t en E 5, F 5, p u i s en I 5, 1 6 
q u i c o n s t i t u e n t deux zones d i s t i n c t e s . G 5 e s t 
p l u s d i f f i c i l e à e x p l o i t e r en r a i s o n des c o n d i 
t i o n s de f o n d que 1'on y r e n c o n t r e . 
Les parages p a r c o u r u s , s u r t o u t en 1971 e t 1972, 
sont encore fréquentés, mais moins qu'en 1973. 
Deux s e c t e u r s nouveaux sont visités à p a r t i r 
des bases E 5 e t F 5. L'un d'eux se s i t u e au 
Sud du Banc de Bishop (A 1). 
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( F i g . 19) "1975" : C e t t e année, l e commandant du K e r f l o u s a changé 
de t y p e de c h a l u t , t r o q u a n t un e n g i n " i r l a n d a i s " 
pour un c h a l u t c h e r b o u r g e o i s . 
La zone G 5, r e l a t i v e m e n t délaissée précédemment, 
e s t m a i n t e n a n t exploitée en q u a s i exclus!vité. 
Les fonds mouvementés de ce s e c t e u r ne posent 
p l u s de problème de c h a l u t a g e grâce à ce chan
gement . 

Dès l o r s , on peut considérer que t o u t e l a 
"bande 5" e s t connue. Le c h a l u t i e r commence à 
e x p l o r e r l e s s e c t e u r s proches de c e t t e l i g n e 
(G 4, H 4 ) . Une zone s e c o n d a i r e e s t remarquable 
en H 1. On peut considérer q u ' e l l e a été e x p l o i 
tée pendant deux marées où l e second commandait 
( c e l l e du 31 j u i l l e t au 8 août et c e l l e du 
11 août au 19 août). Le s e c t e u r H 7, déjà 
fréquenté auparavant, e s t p a r c o u r u assez souvent 
pendant l'année. En f a i t , c ' e s t un c o u l o i r 
d 1 accès à l a zone G 5. Pour de nombreuses marées, 
l e commandant a mis en pêche en H 7 pour remon
t e r à G 5. Les d e r n i e r s t r a i c t s des campagnes 
de pêche s o n t effectués régulièrement dans ces 
pa r a g e s . 
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( F i g . 20) "1976" : La zone G 5 c o n t i n u e d'être exploitée intensé
ment (son e x p l o i t a t i o n va se p o u r s u i v r e j u s q u ' e n 
1985). On p e u t n o t e r une zone i m p o r t a n t e de 
pêche q u i s'étend "en c h e n a l " depuis G 6 jusqu'à 
J 5. Les s e c t e u r s E 5 e t F 5 c o n t i n u e n t d'être 
fréquentés, mais beaucoup moins qu'auparavant. 
Les a n c i e n n e s zones de pêche ( I 10, J 11,12,13) 
so n t presque abandonnées. 
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( F i g . 21) "1977" : Le c o u l o i r d'accès à G 5, peu utilisé l'année 
précédente, e s t fréquenté presque e x c l u s i v e m e n t . 
On a s s i s t e , en même temps, à un déplacement 
des zones p r i n c i p a l e s v e r s l e Nord (G 4, H 4 ) . 
Les zones s e c o n d a i r e s au Nord se m u l t i p l i e n t . 
Le K e r f l o u s r e t o u r n e f a i r e quelques marées 
dans l e s e c t e u r Nord-Ouest, au Sud du Banc de 
B i s h o p . La zone J 5 e s t p r o v i s o i r e m e n t délaissée. 
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( F i g . 22) "1978" : On a s s i s t e à un étalement des zones de pêche 
v e r s l e Nord e t v e r s l ' E s t . T o u t e f o i s , l ' e x 
p l o i t a t i o n des s e c t e u r s s e c o n d a i r e s de pêche 
situés dans ces parages, e s t souvent l e f a i t 
du second (du 29 a v r i l au 4 mai - v e r s l e Nord -, 
du 15 août au 21 août - v e r s l e Nord -, du 
12 o c t o b r e au 21 o c t o b r e - v e r s l ' E s t - ) . 
Le commandant p r o g r e s s e , l u i a u s s i , v e r s l e 
Nord, mais p l u s lentement : i l " s ' i n s t a l l e " 
dans des zones qu 1 i l a v a i t déjà fréquentées. 
C e l a semble f r u e t u e u x : l e s c a p t u r e s de l o t t e 
p r o g r e s s e n t , a l o r s que l a p r o d u c t i o n p o r t u a i r e 
chute f o r t e m e n t . Le c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
augmente beaucoup (Cf F i g . 8 ) . 

i 

I 
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( F i g . 24) "1980" : C e t t e c a r t e ressemble t o u t à f a i t à l a précé
dente mais l ' a i r e parcourue e s t encore p l u s 
p e t i t e . Le commandant a tenté d ' e x p l o i t e r , 
au mieux, l e s s e c t e u r s q u ' i l c o n n a i s s a i t 
p a r f a i t e m e n t , sans c h e r c h e r à p r o s p e c t e r 
a u t o u r . 
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nombra da po i f aoe i 
du navi r* an paiha 

• 3 ou 4 
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( F i g . 25) "1981" : C e t t e c a r t e r e t r a c e l e démarrage d'une n o u v e l l e 
époque de l ' h i s t o i r e du K e r f l o u s . 
En p l u s des zones l e s p l u s méridionales, des 
s e c t e u r s G 5 e t H 5 q u i so n t exploités d e p u i s 
déjà quelques années, on remarque en H 4 e t 
s u r t o u t en I 4 des s e c t e u r s i m p o r t a n t s de con
vergence des t r a j e t s du n a v i r e en pêche. 
Auto u r , l e s s e c t e u r s s e c o n d a i r e s ne sont pas 
très nombreux e t l e u r s u p e r f i c i e n'est pas très 
grande. 
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( F i g , 26) "1982" : On t r o u v e des s e c t e u r s i m p o r t a n t s de pêche 
jusqu'en J 3, dans l e prolongement en 
" c o u l o i r " p a s s a n t par I 3, I 4, H 4, H 5, 
G 5. G 5 e s t devenue l a p l u s méridionale 
des zones i m p o r t a n t e s de c a p t u r e . Partant 
du " c h e n a l " , on remarque nettement des v o i e s 
d i v e r g e n t e s , d i s t i n c t e s , en d i r e c t i o n du 
Nord, du N o r d - E s t , du Sud-Est. 
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( F i g . 27) "1983" : Le " c o u l o i r " observé s u r l a f i g u r e précédente 
e s t p l u s l a r g e s u r l a c a r t e "1983" ; p a r 
c o n t r e , l e s chenaux d i v e r g e n t s sont moins 
nombreux. Le s e c t e u r I 6 e s t très fréquenté, 
i l e s t souve n t l e p o i n t de départ d'une 
marée e t l e l i e u du d e r n i e r t r a i c t . 
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( F i g . 28} "1984" : Le " c h e n a l " c e n t r a l d e v i e n t p l u s "vague" c a r 
i l se pe r d dans un "nuage" constitué par l e s 
zones s e c o n d a i r e s de pêche. La s u p e r f i c i e 
t o t a l e p a r c ourue s'étend moins v e r s l e Nord 
que l e s années précédentes, mais p l u s v e r s 
l ' E s t ( I 4, J 4, K 4, C 4 ) . Le bipôle 
G 5 - H 5 e s t t o u j o u r s a u s s i fréquenté. 
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( F i g . 29) "1985" : Le " c o u l o i r " c e n t r a l s ' e s t t o t a l e m e n t estompé. 
La zone N o r d - E s t e s t t o t a l e m e n t i n v e s t i e . I l 
e x i s t e de nombreux p o i n t s dispersés marquant 
des zones i m p o r t a n t e s de convergence. Le 
s e c t e u r G 5 - H 5, quoique t o u j o u r s fréquenté, 
e s t un peu délaissé. 
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b) T r o i s grandes étapes. 

Comme l e s d e s c r i p t i o n s précédentes l e m o n t r e n t , 
"1973" e t "1981" marquent des changements dans l'évolution e n t r e 
1971 e t 1985. On peut donc d i s t i n g u e r t r o i s grandes périodes dans 
c e t t e époque. 

de 1971 à 1972 : c ' e s t l a f i n de l ' e x p l o i t a t i o n du Croas-Men. 
Les zones de pêche p a r c o u r u e s ne s o n t pas 
o r i g i n a l e s , e l l e s s ' i n s c r i v e n t dans l e s s e c t e u r s 
fréquentés o r d i n a i r e m e n t par d ' a u t r e s n a v i r e s 
g u i l v i n i s t e s : " E c k m i i h l " , " T h i e r r y La F r o n d e " , 
"Basse Nevez", "Les Pléiades", e t c . . 
T o u t e f o i s , l e Croas-Men s'écarte p a r f o i s , 
pour quelques j o u r s , du r e s t e de l a f l o t i l l e , 
pour e x p l o r e r l a zone Ouest-Ouessant. 

de 1973 à 1980 : C'est l'époque de l'épanouissement du commandant. 
La découverte e t l ' e x p l o i t a t i o n de l a zone 
Ouest-Ouessant fon t l a renommée du K e r f l o u s . 
I l e s t un p i o n n i e r dans l ' e x p l o i t a t i o n de 
c e t t e zone. 

de 1981 à 1985 : Les p r i n c i p a u x s e c t e u r s de pêche commencent à 
se déplacer v e r s l ' E s t . Le commandant a observé 
un fléchissement du c h i f f r e d ' a f f a i r e s o b t e n u 
par l a fréquentation des zones familières, e t , 
influencé sans doute p a r l e s résultats des 
marées effectuées dès 1978 dans l e s s e c t e u r s 
s e p t e n t r i o n a u x e t o r i e n t a u x par ses sec o n d s ; 
i l entame un p r o c e s s u s d ' e x p l o r a t i o n de c e s 
zones, s u r t o u t à p a r t i r de 1980, année à 
p a r t i r de l a q u e l l e l e c h i f f r e d 1 a f f a i r e s b a i s s e . 

Dans ces t r o i s étapes, on peut v o i r t r o i s moments du commandement 
de Mr LE QUEFFELEC. 
D'abord, n'ayant pas eu l a possibilité de se former en étant 
commandant en second, i l apprend s u r " l e t a s " à l a b a r r e d'un 
n a v i r e e t t r a v a i l l e pour l e compte d'un armement dans l e q u e l 
i l n 1 e s t que m i n o r i t a i r e m e n t impliqué. 
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I I opère donc dans des s e c t e u r s connus, d'autant p l u s que l e s 
performances t e c h n i q u e s de son n a v i r e ne l u i p e r m e t t e n t pas 
d 1 e x p l o i t e r des zones moins fréquentées. 
L'achat d'une n o u v e l l e unité, dont i l s e r a l e s e u l armateur, montre 
sa volonté d ' i n n o v e r . I l c h o i s i t un n a v i r e à moteur p u i s s a n t q u i 
l u i p e r m e t t r a de p a s s e r l e s " b u t t e s " de l a zone "Ouest-Ouessant", 
q u ' i l s e r a longtemps un des s e u l s bigoudens à fréquenter, e t 
q u ' i l connaît mieux que quiconque. 

E n f i n , après a v o i r achevé dans un p r e m i e r temps s a f o r m a t i o n , dans 
des zones très fréquentées, après a v o i r exploité dans un second 
temps un "se c t e u r q u ' i l a v a i t découvert, dans un troisième temps, 
i l p o u r s u i t son activité dans des parages où i l n ' est pas p i o n n i e r , 
c a r ses seconds l ' y ont précédé. Le système de répartition des 
p r o f i t s e t p e r t e s e s t t e l que c e u x - c i peuvent se p e r m e t t r e d'ex
p l o r e r des zones inconnues, donc dangereuses pour l e t r a i n de 
pêche, c a r i l s n'auront pas à s u p p o r t e r l e s conséquences financiè
r e s de l a p e r t e éventuelle de matériel ( c h a l u t , panneaux,...). 
En p l u s des bénéfices immédiats q u ' i l s r e t i r e n t d'une t e l i e e x p l o -
r a t i o n , i l s étudient, à moindres f r a i s , des zones q u ' i l s p o u r r o n t 
e x p l o i t e r sans dommage quand i l s s e r o n t p a t r o n s . En c e l a a u s s i , 
l e commandant p a r t i c i p e à l a f o r m a t i o n de ses seconds. C e u x - c i , 
en c o n t r e - p a r t i e , i n d i q u e n t , avec p l u s ou moins de précision, l e s 
p o s i t i o n s des " c r o c h e s " (épaves, r o c h e r s ) , q u ' i l s ont découvertes, 
l u i p e r m e t t a n t de s'engager à son t o u r dans ces zones. 

2 ) E x p l i c a t i o n du p r o c e s s u s d ' e x p l o r a t i o n des zones de pêche, 
( t e n t a t i v e de systématisation) 

a) S i t u a t i o n des zones i m p o r t a n t e s de convergence 
des t r a j e t s . 

Pour mieux décrire l e s s e c t e u r s particulièrement 
fréquentés d u r a n t l e s q u i n z e années c o u v e r t e s par 1 1 étude, i l a 
été nécessaire de t e n t e r une t y p o l o g i e simplifiée de ces s e c t e u r s 
de convergence ( C f f i g . 30 ). Le nombre, l'importance d e c e s zones 
sont en r e l a t i o n a v e c l e u r s i t u a t i o n l e s unes p a r r a p p o r t aux a u t r e s . 
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( F i g . 24) "1980" : C e t t e c a r t e ressemble t o u t à f a i t à l a précé
dente mais l ' a i r e parcourue e s t encore p l u s 
p e t i t e . Le commandant a tenté d ' e x p l o i t e r , 
au mieux, l e s s e c t e u r s q u ' i l c o n n a i s s a i t 
p a r f a i t e m e n t , sans c h e r c h e r à p r o s p e c t e r 
a u t o u r . 



-67-
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( F i g . 25) "1981" : C e t t e c a r t e r e t r a c e l e démarrage d'une n o u v e l l e 
époque de l ' h i s t o i r e du K e r f l o u s . 
En p l u s des zones l e s p l u s méridionales, des 
s e c t e u r s G 5 e t H 5 q u i so n t exploités d e p u i s 
déjà quelques années, on remarque en H 4 e t 
s u r t o u t en I 4 des s e c t e u r s i m p o r t a n t s de con
vergence des t r a j e t s du n a v i r e en pêche. 
Auto u r , l e s s e c t e u r s s e c o n d a i r e s ne sont pas 
très nombreux e t l e u r s u p e r f i c i e n'est pas très 
grande. 
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( F i g , 26) "1982" : On t r o u v e des s e c t e u r s i m p o r t a n t s de pêche 
jusqu'en J 3, dans l e prolongement en 
" c o u l o i r " p a s s a n t par I 3, I 4, H 4, H 5, 
G 5. G 5 e s t devenue l a p l u s méridionale 
des zones i m p o r t a n t e s de c a p t u r e . Partant 
du " c h e n a l " , on remarque nettement des v o i e s 
d i v e r g e n t e s , d i s t i n c t e s , en d i r e c t i o n du 
Nord, du N o r d - E s t , du Sud-Est. 
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( F i g . 27) "1983" : Le " c o u l o i r " observé s u r l a f i g u r e précédente 
e s t p l u s l a r g e s u r l a c a r t e "1983" ; p a r 
c o n t r e , l e s chenaux d i v e r g e n t s sont moins 
nombreux. Le s e c t e u r I 6 e s t très fréquenté, 
i l e s t souve n t l e p o i n t de départ d'une 
marée e t l e l i e u du d e r n i e r t r a i c t . 



-73-

1984 T "IT 

+ 
+ 

• • • • ..••##•< 

' • • • • ' • • • • • • M M * 
• • • e ••)•*•$• ' ' 

f -f + -I + -f 

1 HGCNDl 

nombra dm p o i i o g e j 
O l i nov i , , e n p i t n , 
por i on* de Imiti 

.morJij de (6/é: 

I s» 2 
• 3 ou 4 

* S CHJ ¿ 
,• ' OU p i u i 

f i gure/28] 



.74-

( F i g . 28} "1984" : Le " c h e n a l " c e n t r a l d e v i e n t p l u s "vague" c a r 
i l se pe r d dans un "nuage" constitué par l e s 
zones s e c o n d a i r e s de pêche. La s u p e r f i c i e 
t o t a l e p a r c ourue s'étend moins v e r s l e Nord 
que l e s années précédentes, mais p l u s v e r s 
l ' E s t ( I 4, J 4, K 4, C 4 ) . Le bipôle 
G 5 - H 5 e s t t o u j o u r s a u s s i fréquenté. 
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( F i g . 29) "1985" : Le " c o u l o i r " c e n t r a l s ' e s t t o t a l e m e n t estompé. 
La zone N o r d - E s t e s t t o t a l e m e n t i n v e s t i e . I l 
e x i s t e de nombreux p o i n t s dispersés marquant 
des zones i m p o r t a n t e s de convergence. Le 
s e c t e u r G 5 - H 5, quoique t o u j o u r s fréquenté, 
e s t un peu délaissé. 
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b) T r o i s grandes étapes. 

Comme l e s d e s c r i p t i o n s précédentes l e m o n t r e n t , 
"1973" e t "1981" marquent des changements dans l'évolution e n t r e 
1971 e t 1985. On peut donc d i s t i n g u e r t r o i s grandes périodes dans 
c e t t e époque. 

de 1971 à 1972 : c ' e s t l a f i n de l ' e x p l o i t a t i o n du Croas-Men. 
Les zones de pêche p a r c o u r u e s ne s o n t pas 
o r i g i n a l e s , e l l e s s ' i n s c r i v e n t dans l e s s e c t e u r s 
fréquentés o r d i n a i r e m e n t par d ' a u t r e s n a v i r e s 
g u i l v i n i s t e s : " E c k m i i h l " , " T h i e r r y La F r o n d e " , 
"Basse Nevez", "Les Pléiades", e t c . . 
T o u t e f o i s , l e Croas-Men s'écarte p a r f o i s , 
pour quelques j o u r s , du r e s t e de l a f l o t i l l e , 
pour e x p l o r e r l a zone Ouest-Ouessant. 

de 1973 à 1980 : C'est l'époque de l'épanouissement du commandant. 
La découverte e t l ' e x p l o i t a t i o n de l a zone 
Ouest-Ouessant fon t l a renommée du K e r f l o u s . 
I l e s t un p i o n n i e r dans l ' e x p l o i t a t i o n de 
c e t t e zone. 

de 1981 à 1985 : Les p r i n c i p a u x s e c t e u r s de pêche commencent à 
se déplacer v e r s l ' E s t . Le commandant a observé 
un fléchissement du c h i f f r e d ' a f f a i r e s o b t e n u 
par l a fréquentation des zones familières, e t , 
influencé sans doute p a r l e s résultats des 
marées effectuées dès 1978 dans l e s s e c t e u r s 
s e p t e n t r i o n a u x e t o r i e n t a u x par ses sec o n d s ; 
i l entame un p r o c e s s u s d ' e x p l o r a t i o n de c e s 
zones, s u r t o u t à p a r t i r de 1980, année à 
p a r t i r de l a q u e l l e l e c h i f f r e d 1 a f f a i r e s b a i s s e . 

Dans ces t r o i s étapes, on peut v o i r t r o i s moments du commandement 
de Mr LE QUEFFELEC. 
D'abord, n'ayant pas eu l a possibilité de se former en étant 
commandant en second, i l apprend s u r " l e t a s " à l a b a r r e d'un 
n a v i r e e t t r a v a i l l e pour l e compte d'un armement dans l e q u e l 
i l n 1 e s t que m i n o r i t a i r e m e n t impliqué. 



.74-

I I opère donc dans des s e c t e u r s connus, d'autant p l u s que l e s 
performances t e c h n i q u e s de son n a v i r e ne l u i p e r m e t t e n t pas 
d 1 e x p l o i t e r des zones moins fréquentées. 
L'achat d'une n o u v e l l e unité, dont i l s e r a l e s e u l armateur, montre 
sa volonté d ' i n n o v e r . I l c h o i s i t un n a v i r e à moteur p u i s s a n t q u i 
l u i p e r m e t t r a de p a s s e r l e s " b u t t e s " de l a zone "Ouest-Ouessant", 
q u ' i l s e r a longtemps un des s e u l s bigoudens à fréquenter, e t 
q u ' i l connaît mieux que quiconque. 

E n f i n , après a v o i r achevé dans un p r e m i e r temps s a f o r m a t i o n , dans 
des zones très fréquentées, après a v o i r exploité dans un second 
temps un "se c t e u r q u ' i l a v a i t découvert, dans un troisième temps, 
i l p o u r s u i t son activité dans des parages où i l n ' est pas p i o n n i e r , 
c a r ses seconds l ' y ont précédé. Le système de répartition des 
p r o f i t s e t p e r t e s e s t t e l que c e u x - c i peuvent se p e r m e t t r e d'ex
p l o r e r des zones inconnues, donc dangereuses pour l e t r a i n de 
pêche, c a r i l s n'auront pas à s u p p o r t e r l e s conséquences financiè
r e s de l a p e r t e éventuelle de matériel ( c h a l u t , panneaux,...). 
En p l u s des bénéfices immédiats q u ' i l s r e t i r e n t d'une t e l i e e x p l o -
r a t i o n , i l s étudient, à moindres f r a i s , des zones q u ' i l s p o u r r o n t 
e x p l o i t e r sans dommage quand i l s s e r o n t p a t r o n s . En c e l a a u s s i , 
l e commandant p a r t i c i p e à l a f o r m a t i o n de ses seconds. C e u x - c i , 
en c o n t r e - p a r t i e , i n d i q u e n t , avec p l u s ou moins de précision, l e s 
p o s i t i o n s des " c r o c h e s " (épaves, r o c h e r s ) , q u ' i l s ont découvertes, 
l u i p e r m e t t a n t de s'engager à son t o u r dans ces zones. 

2 ) E x p l i c a t i o n du p r o c e s s u s d ' e x p l o r a t i o n des zones de pêche, 
( t e n t a t i v e de systématisation) 

a) S i t u a t i o n des zones i m p o r t a n t e s de convergence 
des t r a j e t s . 

Pour mieux décrire l e s s e c t e u r s particulièrement 
fréquentés d u r a n t l e s q u i n z e années c o u v e r t e s par 1 1 étude, i l a 
été nécessaire de t e n t e r une t y p o l o g i e simplifiée de ces s e c t e u r s 
de convergence ( C f f i g . 30 ). Le nombre, l'importance d e c e s zones 
sont en r e l a t i o n a v e c l e u r s i t u a t i o n l e s unes p a r r a p p o r t aux a u t r e s . 
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TYPOLOGIE DES ZONES DE CONVERGENCE 
DES TRAJETS DU NAVIRE EN PECHE . 
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Grâce aux schémas de t y p o l o g i e , nous pouvons e s s a y e r de mieux 
e x p l i q u e r l a p o s i t i o n des s e c t e u r s très fréquentés e t de l e u r s 
zones l i m i t r o p h e s . I l s e m b l e r a i t que chacun des ty p e s de p o i n t s 
de convergence, décrit à l a f i g u r e (30) corresponde à une étape 
particulière de l a c o n n a i s s a n c e des zones de pêche. Depuis l a 
p r o s p e c t i o n dans l e s e c t e u r jusqu'à sa c o n n a i s s a n c e p a r f a i t e , on 
passe s u c c e s s i v e m e n t du schéma A au B, p u i s au C, au D, e t e n f i n 
au E ( l e schéma F étant à m e t t r e à p a r t quoique comparable au A). 

Le modèle A : i l c o r r e s p o n d à une phase e x p l o r a t o i r e . A p a r t i r 
de chenaux b i e n connus et très fréquentés, l e 
bateau s ' a v e n t u r e dans des v o i e s n o u v e l l e s . P l u s 
l ' a x e c e n t r a l se p r o l o n g e , p l u s l e s chenaux d i v e r 
g e n t s s o n t utilisés pour former e n f i n , a u t o u r du 
c h e n a l c e n t r a l , une s o r t e de nébuleuse ( C f "1984"). 

Le modèle B : i l c o r r e s p o n d à 1'étape s u i v a n t e . L'axe c e n t r a l a 
d i s p a r u . La zone q u ' i l t r a v e r s a i t e s t t o t a l e m e n t 
i n v e s t i e , t o u t e f o i s l a zone p r i n c i p a l e de pêche 
r e s t e établie s u r l e s s e c t e u r s b i e n connus e t fré
quentés d e p u i s p l u s i e u r s années déjà (Cf "1985"). 

Le modèle C : s u r ce schéma, l a base située dans l e s zones t r a d i 
t i o n n e l l e s e s t remplacée par un pôle situé dans l e 
s e c t e u r en v o i e d ' e x p l o r a t i o n . Le n a v i r e c o n t i n u e 
à p r o s p e c t e r dans une l a r g e zone située a u t o u r de 
ce p o i n t , m a i n t e n a n t b i e n connu ( C f "1973"). 

Le modèle D : 1 ' e x p l o r a t i o n de l a zone c o n t i n u e . Deux pôles p r i n c i 
paux s o n t fréquentés en priorité, séparés par une 
zone moins p a r c o u r u e , e t reliés e n t r e eux par un 
" c h e n a l " r e l a t i v e m e n t étroit (Cf "1974"). 

Le modèle E : La c o n n a i s s a n c e de l a zone s'achève. Le s e c t e u r de 
séparation e s t maintenant exploité, s o i t parce que 
des progrès t e c h n i q u e s l e p e r m e t t e n t , s o i t parce 
que l e commandant a découvert des chenaux de l i a i s o n 
e n t r e l e s deux pôles. Les zones latérales s o n t p a r f o 
abandonnées au p r o f i t du s e c t e u r c e n t r a l (Cf "1975") 
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b) Les zones s e c o n d a i r e s d ' e x p l o i t a t i o n 

Moins p a r c o u r u e s que l e s précédentes, e l l e s 
s ont p o u r t a n t i m p o r t a n t e s . Le p l u s s o u v e n t , e l l e s c o n s t i t u e n t l e s 
s e c t e u r s l i m i t r o p h e s des zones p r i n c i p a l e s . On peut donc d i r e 
q u ' e l l e s s o n t concernées p a r l e même rai s o n n e m e n t . 

c) La s u p e r f i c i e t o t a l e exploitée 

E l l e a u s s i e s t concernée par l a même démonstra
t i o n . Moins l a zone e s t connue e t p l u s l e s s e c t e u r s fréquentés 
sont nombreux e t espacés (Cf "1974", "1985"). Inversement, l a 
s u p e r f i c i e c o u v e r t e p a r l e n a v i r e t e n d à se rétrécir a u t o u r d'un 
s e c t e u r p a r t i c u l i e r à mesure que l ' e x p l o r a t i o n de l a zone s ' e f f e c 
tue (Cf "1980", "1975"). On a s s i s t e à des phases d'élargissement 
s u i v i e s de périodes de rétrécissement du s e c t e u r fréquenté. A i n s i , 
un c l a s s e m e n t sommaire peut être établi. Les années 1973, 1974, 
1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, c o r r e s p o n d e n t à 
l a première phase : l e commandant évolue dans des s e c t e u r s q u 1 i l 
ne connaît pas entièrement. 1975, 1976, 1980, c o r r e s p o n d e n t à 
des périodes de "rétrécissement". Le commandant cherche à e x p l o i t e r 
au maximum une zone q u ' i l connaît p a r f a i t e m e n t sans en e x p l o r e r 
d ' a u t r e s . 

C e t t e a n a l y s e ne se prétend pas irréprochable. 
E l l e peut être contestée s i l ' o n considère que l e s c a r t e s "1971", 
"1972", "1977" (schéma F) ne s o n t pas p r i s e s en compte p a r ce 
type de ra i s o n n e m e n t . En f a i t , l e s c a r t e "1971" e t "1972" s o n t 
très comparables aux c a r t e s "1981" e t "1982". Le c h e n a l décrit 
dans l e modèle A, ne se p o u r s u i t p a s , s u r l e s c a r t e s "1971" e t 
"1972", jusqu'à l a zone en v o i e d ' e x p l o r a t i o n . Les v o i e s d'accès 
au s e c t e u r "Ouest-Ouessant" s o n t nombreuses comme l e montre l a 
f i g u r e ( 3 1 ) . E l l e s s o n t moins v i s i b l e s que l e c h e n a l emprunté à 
p a r t i r de 1981 pour l a p r o s p e c t i o n v e r s l e Nord-Est. Le p r o c e s s u s 
d ' e x p l o r a t i o n e s t p o u r t a n t l e même. 

La c a r t e "1977" pose p l u s de problème. E l l e 
nous présente une e x p l o i t a t i o n systématique de l a v o i e d'accès 
p r i n c i p a l e à "Ouest-Ouessant", en p a r t a n t de l a Chaussée de 
S e i n . C e t t e c a r t e paraît a n a c h r o n i q u e dans l a t y p o l o g i e présentée 
à l a f i g u r e ( 3 0 ) . 
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D1 a u t r e s nuances d o i v e n t être apportées. La 
l i m i t e e n t r e l e s schémas n ' e s t pas t o u j o u r s a u s s i n e t t e : "1975" 
correspond sûrement au schéma "E", mais "1980", représentée p a r 
l e schéma E peut l'être a u s s i p a r l e modèle D. 

I l a r r i v e a u s s i que l e s zones s e c o n d a i r e s d ' ex
p l o i t a t i o n n ' a i e n t r i e n de comparable avec l e s s e c t e u r s l e s p l u s 
fréquentés. Le schéma d ' o c c u p a t i o n des zones de pêche ( F i g u r e 31) 
nous montre, s u r t o u t dans l a p a r t i e Sud-Ouest, que l e s g r a n d e s 
v o i e s de T r a n s i t s o n t très éloignées des i m p o r t a n t e s zones de 
convergence des t r a j e t s du n a v i r e en pêche. 
Ce type de s e c t e u r s s e c o n d a i r e s se t r o u v e s u r t o u t s u r l e s c a r t e s 
a n c i e n n e s . I l s c o r r e s p o n d e n t à l ' e x p l o i t a t i o n des bancs de l a zone 
Sud.Ouest, pour l e s c a r t e "1971" e t "1972". I l s s o n t à m e t t r e en 
l i a i s o n avec l a c a r t e battiymétrique ( C f F i g . 4 ). Le n a v i r e s u i t , 
dans ces par a g e s , un i s o b a t h e l o n g e a n t l e s t a l u s q u i b o r d e n t l a 
l i m i t e du p l a t e a u c o n t i n e n t a l , ou l e s bancs de La C h a p e l l e , P a r s o n s , 
Shamrocks, K a i s e r , e t c . . . 

Malgré ces q u e l q u e s réserves, on p e u t a d m e t t r e 
que l e s schémas de l a f i g u r e (30) s o n t a s s e z représentatifs des 
zones de pêche fréquentées d u r a n t 15 ans. L ' e x p l i c a t i o n du p r o c e s 
sus de p r o s p e c t i o n de nouveaux s e c t e u r s semble cohérente, p u i s 
qu'on peut l a vérifier s u r l e s c a r t e s a n n u e l l e s . T o u t e f o i s , e l l e 
ne s u f f i t pas pour b i e n connaître l e s moteurs de c e t t e évolution. 
I l e s t donc nécessaire de c o n s a c r e r un c h a p i t r e spécial aux f a c t e u r s 
de changement. 

3) M o t i f s e t moyens des changements des zones de pêche. 

I l c o n v i e n t de d i s t i n g u e r l e s f a c t e u r s q u i m o t i v e n t un 
changement de zone de pêche de ceux grâce au x q u e l s 1 ' e x p l o r a t i o n 
de nouveaux s e c t e u r s peut être réalisée. 

a) Les moyens t e c h n i q u e s ( l e n a v i r e , l e c h a l u t ) . 

Le n a v i r e e t son 
moteur : Durant ces 15 années, Mr LE QUEFFELEC a comman

dé deux n a v i r e s . On a observé, précédemment 

que l e changement de zone de pêche c o r r e s p o n d à 
l ' a c h a t du K e r f l o u s , en 1973. 



Le Croas-Men, comme j e l ' a i d i t , n ' a v a i t pas 
l e s capacités m o t r i c e s , q u i a u r a i e n t permis à 
Mr LE QUEFFELEC d ' e x p l o i t e r sérieusement l a 
zone "Ouest-Ouessant". I l était équipé d'un 
moteur " l o u r d " de 420 chevaux ; tournant" à 460 
to u r s - m i n u t e . Avec l e K e r f l o u s , l e commandant 
d i s p o s a i t d'un moteur l o u r d de 510 chevaux, 
t o u r n a n t à 500 t o u r s - m i n u t e , donc beaucoup p l u s 
p u i s s a n t que c e l u i du n a v i r e précédent. 
P l u s l e moteur e s t p u i s s a n t , p l u s f a c i l e m e n t l e 
bateau f e r a p a s s e r l e s o b s t a c l e s au c h a l u t , 
sans p e r d r e de v i t e s s e ( c e l l e - c i devant se main
t e n i r e n t r e 3 noeuds e t 3,5 noeuds) et l e p a t r o n 
aura l a possibilité de s 1 a v e n t u r e r en t e r r a i n 
accidenté. 

On peut i m a g i n e r que l e lancement du K e r f l o u s I I , 
effectué en février 1986, e s t l e préambule à de 
n o u v e l l e s p r o s p e c t i o n s . Mr LE QUEFFELEC déclarait 
dans l e OUEST-FRANCE du 27 février 1986, en page 
"marine" ( C f réf. B i b l i n° 1, page m a r i n e ) , q u ' i l 

^'attend de son nouveau bateau l a possibilité de 
pousser au delà de ses zones t r a d i t i o n n e l l e s " . 
Ce n a v i r e e s t équipé d'un moteur "léger" de 
750 chevaux, t o u r n a n t à 1600 t o u r s - m i n u t e . Les 
performances de ce moteur s o n t s e n s i b l e m e n t 
équivalentes à c e l l e s du précédent, mais i l 
d e v r a i t se révéler p l u s économe en c a r b u r a n t . 

Dans un p r e m i e r temps, l e commandant à l ' i n t e n 
t i o n de p o u r s u i v r e ses r e c h e r c h e s , en Manche, 
des espèces de qualité comme l a l o t t e e t l e 
s a i n t p i e r r e t ii e n v i s a g e , dans un second temps, 
un changement r a d i c a l de s e c t e u r ; c ' e s t dans 
c e t t e p e r s p e c t i v e q u ' i l a déjà a c q u i s des c h a l u t s 
du type " I r l a n d a i s 4 f a c e s " , semblables à ceux 
q u ' i l u t i l i s a i t avant 1975 e t q u ' i l garde en 
réserve. S i l e s c a p t u r e s fléchissent, i l p o u r r a , 
par exemple, t r a v a i l l e r dans l e s parages i r l a n 
d a i s , à l a r e c h e r c h e du m e r l u . 
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Le c h a l u t : Nous avons vu qu'en 1975, l e K e r f l o u s p o u v a i t 
t r a v a i l l e r dans de n o u v e l l e s zones, grâce à 
l ' u t i l i s a t i o n d'un nouveau type de c h a l u t : A 
l ' o r i g i n e , un e n g i n ramené de Cherbourg p a r des 
p a t r o n s g u i l v i n i s t e s , dès l e début des années 
1970. Après c o n c e r t a t i o n avec ses boscos e t avec 
c e r t a i n s de ses collègues, u t i l i s a n t l e " c h e r -
b o u r g e o i s " , i l en r a c c o u r c i t l e s a i l e s e t u t i l i 
se un m a i l l a g e p l u s l a r g e , en gros f i l , pour l a 
p a r t i e antérieure. A i n s i e s t né l e 22 J Q -
c h a l u t de 22 m, p o r t a n t l e s i n i t i a l e s du comman
dant. 
Fabriqué p a r l e s E t a b l i s s e m e n t s LE DREZEN, s a 
s t r u c t u r e e s t t e l l e q u ' i l passe p l u s f a c i l e m e n t 
s u r des fo n d s accidentés qu'un e n g i n de t y p e 
" I r l a n d a i s " , prévu pour l e s fonds vaseux. 
(C f f i g . 3 2 ) . 
Les a i l e s r a c c o u r c i e s s o n t moins vulnérables, l e 
"dos" beaucoup p l u s l a r g e que l e " v e n t r e " donne 
à 1'engin une grande o u v e r t u r e v e r t i c a l e . C e t t e 
caractéristique e s t accentuée par l e f a i t que, 
s u r l e 22 JQ, on augmente souvent l e nombre des 
f l o t t e u r s , ce q u i permet l a c a p t u r e d 1 espèces 
démersales ( l i e u j aune) e t l e c h a l u t e s t "allégé", 
ce q u i l ' a i d e à p a s s e r l e s b u t t e s . Le " b o u r r e l e t " 
e s t équipé de nombreux d i a b o l o s q u i r o u l e n t s u r 
l e s r o c h e r s , d i m i n u a n t l e s possibilités de 
" c r o c h e s " . Les m a i l l e s du dessous, en g r o s f i l , 
résistent b i e n ; étant l a r g e s , e l l e s s o n t a u s s i 
v i t e réparées. 
A l ' o r i g i n e ( 1 9 7 5 ) , s e u l l e r e n f o r t de v e n t r e 
était f a i t de m a i l l e s de 150 mm ; pour l e s a i l e s 
e t l e v e n t r e , on u t i l i s a i t des m a i l l e s de 50 mm. 
Mais, l e commandant LE QUEFFELEC s ' e s t rendu 
compte que l ' u t i l i s a t i o n de grandes m a i l l e s , dans 
l a p a r t i e antérieure du c h a l u t , n ' a v a i t pas 
d ' i n c i d e n c e s u r l e s c a p t u r e s . 



P L A N DE CHALUT DE TYPE « 2 2 J Q » 

t 1.5 5 1.5 *• 

ventre 
renfort 

de venir* 

r t n f o r t J i V i n L n . i 

PLAN DE C H A L U T DE TYPE «IRLANDAIS» 

1 

aile 
supérieure 

grand 
dos 

petit 
dos 

cuf 

i t mail 

• L *. t 1 

aile 
ïnfénet 

F I G U R E :G2> SOURCE : ENTHEPJdSE LE DRE ZEN 



P a r c o n t r e , réparé p l u s f a c i l e m e n t , i l r e t o u r 
n a i t p l u s v i t e à l ' e a u après réparation. ( I l 
f a u t d i r e que s u r un c h a l u t i e r c l a s s i q u e , i l 
n'est pas f a c i l e de changer d'engin e n t r e deux 
t r a i c t s . L o r s q u e c e l a e s t p o s s i b l e , on préfère 
réparer c e l u i que l ' o n u t i l i s e . ) 

Le 22 JQ, que l e commandant LE QUEFFELEC u t i l i s e 
d e p u is 1975, a donc pour avantage d ' a v o i r l e 
moins p o s s i b l e de s u r f a c e f r a g i l e en c o n t a c t 
avec l e f o n d , a f i n de réduire l e s a v a r i e s . S i 
c e l l e s - c i se p r o d u i s e n t , e l l e s peuvent être 
réparées r a p i d e m e n t c a r l e s p a r t i e s du c h a l u t à 
f a i b l e m a i l l a g e s o n t réduites au minimum. 

b) Les m o t i f s du changement de zone de pêche. 

Mai n t e n a n t que nous avons vu comment s 1 e f f e c t u a i t 
l e changement de zone de pêche ( l e p r o c e s s u s e t l e s o u t i l s ) , 
essayons de comprendre ce q u i m o t i v e l e s p r o s p e c t i o n s . 

C e l l e s - c i se f o n t e s s e n t i e l l e m e n t en f o n c t i o n des 
f a c t e u r s économiques. Le p r e m i e r changement de zone de pêche se 
s i t u e en 1973. 

Les s e c t e u r s , que l e Croas-Men fréquentait j u s q u ' e n 
1972, ne s o n t p l u s r e n t a b l e s pour des n a v i r e s de ce t y p e . Peu à peu, 
l e s gros bateaux l a i s s e n t l a p l a c e à des unités p l u s p e t i t e s , avec 
des équipages de 4 ou 5 hommes, t i r a n t de grands c h a l u t s . Ces unités 
ont été elles-mêmes obligées de q u i t t e r l e u r s zones t r a d i t i o n n e l l e s 
de pêche (généralement, p l u s p r o c h e s du p o r t ) pour l e s mêmes r a i s o n s . 
A u j o u r d ' h u i , l e s Bancs de P a r s o n s , L a C h a p e l l e , e t c . . . , s o n t fré
quentés p a r des n a v i r e s de 17 à 20 mètres, e f f e c t u a n t des marées de 
8 à 10 j o u r s ; l e s zones I 10, J 11, 12, 13, p a r l e s n a v i r e s d'en
v i r o n 15 mètres, e f f e c t u a n t des campagnes de 3 à 8 j o u r s , p a r f o i s 
même, p a r des c h a l u t i e r s côtiers q u i se déplacent pour l a journée. 
(Cf f i g . 33) 

L'abandon de zones p a r l e s g r o s n a v i r e s , pour 
des causes de rentabilité, ne v e u t pas d i r e que ces s e c t e u r s s o i e n t 

laissés au r e p o s . Comme on l e v o i t , l e p r o c e s s u s d ' e x p l o i t a t i o n 
des zones de pêche e s t complexe : 
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Les p l u s g r o s n a v i r e s découvrent l e s z o n e s , 
l e s e x p l o i t e n t jusqu'à l e u r s e u i l de rentabilité ; i l s l a i s s e n t 
a l o r s l e champ l i b r e aux unités p l u s p e t i t e s , q u i bénéficient de 
l'expérience de l a f l o t i l l e précédente, e t peuvent se c o n t e n t e r 
de résultats p l u s médiocres. 

Les charges d ' e x p l o i t a t i o n , de c h a l u t i e r s 
c l a s s i q u e s de 24/30 mètres, a t t e i g n e n t 96,4 % des v e n t e s b r u t e s , 
en 1985 ; s u r l e s n a v i r e s p l u s p e t i t s (19,5/20, 5m) e l l e s a t t e i 
gnent 89,4 % ; s u r l e s bateaux p l u s p e t i t s encore (15/17 m)84,9 %. 
P l u s l e n a v i r e e s t grand e t p l u s l a p a r t du c h i f f r e d ' a f f a i r e s , 
concernant l e s résultats d ' e x p l o i t a t i o n , se réduit. Les coûts de 
p r o d u c t i o n , imputables au c a r b u r a n t , à l a p a r t de l'équipage, aux 
charges s o c i a l e s , à 1 ' e n t r e t i e n , s o n t supérieurs à ceux de bateaux 
p l u s p e t i t s . L'équipage e s t p l u s i m p o r t a n t que s u r l e s n a v i r e s de 
19/20 m ou 15/17 m. Le t o t a l des charges du p e r s o n n e l représentait, 
en 1985, 41,6 % du c h i f f r e d ' a f f a i r e s , sur un bateau comme l e 
K e r f l o u s . Sur l e s bateaux de 19/20 m, de type moderne, c e s mêmes 
charges étaient de 38,7 %. 
Le p o s t e " c a r b u r a n t " e s t a u s s i p l u s i m p o r t a n t , s u r l e s n a v i r e s du 
même type que l e K e r f l o u s , (21 % du c h i f f r e d ' a f f a i r e s , en moyen
ne pour l e s n a v i r e s c l a s s i q u e s de 24/30 m) que s u r des unités p l u s 
p e t i t e s ou p l u s modernes : 23/24 m pêche arrière - (17,2 % des 
ventes b r u t e s ) . 
En général, l ' e x p l o i t a t i o n d'un t e l t y p e de n a v i r e r e v i e n t à cher ; 
i l f a u t , pour r e n t a b i l i s e r l ' e n t r e p r i s e , un c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
p l u s i m p o r t a n t que c e l u i de bateaux p l u s p e t i t s . Pour une v e n t e 
b r u t e de3 120 172 F., en 1985, un n a v i r e du type du K e r f l o u s réalise 
un résultat d ' e x p l o i t a t i o n de 115 001 F., s o i t 3,7 % du c h i f f r e 
d ' a f f a i r e s . Pour les mêmes ventes , un c h a l u t i e r moderne de 15/17 m, 
réussit un résultat d ' e x p l o i t a t i o n ( l e bénéfice net de l ' a r m a t e u r ) 
de 311 241 F. (Cf réf. B i b l i n° 10, page 37) 

Le deuxième changement de zone de pêche, a morcé 
en 1981, a pu être étudié p l u s en détail. Le g r a p h i q u e ( C f f i g . 1 2 ) 
montre b i e n que l a " m i g r a t i o n " commence quand l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s 
par j o u r de mer, diminue (1980). 
La quantité de p o i s s o n ramenée p a r l e K e r f l o u s , n'a f i n a l e m e n t pas 
une i n f l u e n c e d i r e c t e s u r l e démarrage de ce p r o c e s s u s . Le c h i f f r e 

d ' a f f a i r e s dépend, b i e n sûr, des c a p t u r e s , mais a u s s i du p r i x du 
p o i s s o n ; ce d e r n i e r étant lié aux tonnages débarqués p a r l'ensem
b l e des n a v i r e s . 



-90-

Tant que l e s performances du K e r f l o u s sont en r a p p o r t avec c e l l e s 
de ses r i v a u x , son c h i f f r e d ' a f f a i r e s ne diminue pas. C'est à 
p a r t i r du moment où l e n a v i r e pêche moins que l e s a u t r e s , que 
c e l u i - c i b a i s s e . ( C f f i g . 9,10,14). S i l a s i t u a t i o n p e r s i s t e , l e 
commandant che r c h e de n o u v e l l e s zones p l u s r e n t a b l e s . 

La s i t u a t i o n du c h i f f r e d ' a f f a i r e s , p a r j o u r 
de mer, en 1985, l a i s s e présager, avec l ' a c q u i s i t i o n d'un nouveau 
n a v i r e e t 1'achat de nouveaux c h a l u t s mis en réserve, l a r e c h e r 
che de n o u v e l l e s zones de pêche, b i e n différentes de c e l l e s q u i 
l u i sont familières. 

I l a r r i v e que l e s changements de s e c t e u r s 
s o i e n t r a d i c a u x , comme en 1973 ou en 1981. Mais l e p l u s souvent, 
l e commandant du K e r f l o u s e s t influencé par des n a v i r e s opérant 
dans des zones p r o c h e s . Les p r o s p e c t i o n s s ' e f f e c t u e n t a l o r s dans 
des s e c t e u r s l i m i t r o p h e s e t n ' i m p l i q u e n t pas l'abandon des p a r a 
ges q u ' i l fréquentait a u p a r a v a n t . Les quantités capturées ont 
a u s s i un rôle dans l e c h o i x des zones de pêche, mais c e t t e i n f l u e n c e 
e s t différente, e l l e s 1 e f f e c t u e au j o u r l e j o u r . P l u s que l a 
stratégie g l o b a l e , e l l e concerne l a t a c t i q u e de pêche. 

P a r f o i s i l a r r i v e que des n a v i r e s fréquentant 
l e s mêmes zones que l e K e r f l o u s , pèchent mieux que l u i . Dans ce 
cas, l e s mauvais résultats s o n t i m p u t a b l e s à des problèmes t e c h 
n i q u e s . Le commandant e f f e c t u e des m o d i f i c a t i o n s sur l e t r a i n de 
pêche pour rétablir l a s i t u a t i o n . P a r f o i s l e déplacement d'une 
s e u l e m a n i l l e s u r un panneau, s u f f i t à améliorer l e s résultats. 

La mise en c o n c u r r e n c e économique des n a v i r e s , 
e s t , comme on l e v o i t , un f a c t e u r de progrès. M a i s , dans un t e l 
cadre, un système de préservation des zones de pêche n 1 a pas sa 
p l a c e , p u i s q u e pour réussir un p a t r o n d o i t pêcher beaucoup, mais 
s u r t o u t pêcher a u t a n t , s i n o n p l u s , que l e s a u t r e s . 
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C h a p i t r e I I I ( s u i t e ) 

B) LA TACTIQUE DE PECHE• 

1) Les c o n t r a i n t e s du m i l i e u . 

a) Les c o u r a n t s de marée, l a météorologie. 

Nous l ' a v o n s vu, l a r o u t e du n a v i r e en pêche 
s u b i t des c o n t r a i n t e s liées au m i l i e u . C e l l e s - c i s o n t de p l u s i e u r s 
o r d r e s : l e commandant t i e n t compte du c o u r a n t , du v e n t , de l a 
bathymétrie. 

Le n a v i r e t r a v a i l l e t o u j o u r s dans l e sens géné
r a l du c o u r a n t . C e l a n ' i m p l i q u e pas o b l i g a t o i r e m e n t que l e s t r a j e t s 
prennent l e sens unique N o r d - E s t - Sud-Ouest. Cependant, à marée 
montante, l e bateau v a plutôt v e r s l e Nord ou v e r s l ' E s t ; au 
j u s a n t , i l v a v e r s l e Sud ou v e r s l ' O u e s t . De l a même manière, l e 
commandant t i e n t compte de l a d i r e c t i o n du v e n t ; s e l o n que c e l u i 
c i s o u f f l e ou non dans l e sens du c o u r a n t , l e bateau p e u t a v o i r 
une v i t e s s e v a r i a n t de 6 à 0,5 noeuds. Le commandant d o i t a l o r s 
manoeuvrer pour s t a b i l i s e r c e t t e v i t e s s e a u t o u r de 3 noeuds 
( a l l u r e du n a v i r e en pêche). 

I l e s t communément admis que 1 1 o r i e n t a t i o n du 
vent à des i n c i d e n c e s s u r l e s c a p t u r e s . A i n s i , quand c e l u i - c i se 
m a i n t i e n t à l ' E s t ou au Sud-Est, l a pêche e s t p l u s f a i b l e ; au 
c o n t r a i r e , quand l e ve n t t o u r n e à 1'Ouest-Sud-Ouest, l e p o i s s o n 
se met à " t r a v a i l l e r " , l e s tonnages capturés augmentent. Ces 
allégations s o n t d i f f i c i l e m e n t vérifiables de manière s c i e n t i f i q u e . 
De p l u s , e l l e s n'entraînent pas de m o d i f i c a t i o n dans l a t a c t i q u e 
de pêche q u o t i d i e n n e . I l n'en e s t pas de même pour l a météorologie. 

Par beau temps, l e p o i s s o n " t r a v a i l l e " peu, i l 
e s t nécessaire d ' a l l e r l e c h a s s e r au r a s des r o c h e s , dans l e s en
d r o i t s d i f f i c i l e s à fréquenter. C e c i e s t r e l a t i v e m e n t p o s s i b l e 
grâce au sondeur perfectionné q u i équipe l e K e r f l o u s . P a r mer 
calme, i l permet de l o n g e r , avec précision, l e s o b s t a c l e s . P a r 
mauvais temps, i l e s t i n u t i l e d ' a l l e r t r a q u e r l e p o i s s o n près de 
ces r e f u g e s c a r i l s'en écarte. De p l u s , l e sondeur ne donne p l u s 
a l o r s , avec précision, 1'image du fond. 
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b) La bathymétrie. 

Le commandant d o i t a u s s i en t e n i r compte. La 
longueur de c a b l e utilisée pour t i r e r l e c h a l u t e s t co n s t a n t e 
pendant l a durée du t r a i c t e t d o i t être t r o i s f o i s supérieure 
à l a p r o f o n d e u r de l a zone que l e n a v i r e fréquente. Quand l e 
bateau n a v i g u e dans l e s s e c t e u r s où l a pr o f o n d e u r e s t v a r i a b l e , 
i l s u i t un t r a j e t p e r p e n d i c u l a i r e à l a l i g n e de p l u s grande pente. 
Depuis 1974, l e f a c t e u r "bathymétrie" e s t moins im p o r t a n t ; l e s 
zones fréquentées étant moins escarpées. T o u t e f o i s , à chaque 
t r a i c t , l a lo n g u e u r de c a b l e e s t modifiée, même de quelques d i z a i n e s 
de centimètres a f i n q u ' e l l e concorde exactement avec la bathymétrie 
de l a zone, q u i l u i e s t indiquée p a r ses sondeurs. 

2} T r a v a i l en commun ? 

Le K e r f l o u s f a i t p a r t i e d'un environnement économique 
p a r t i c u l i e r . I l r e n t r e a u s s i dans un cadre s o c i o l o g i q u e précis. 

Le système de vente du p o i s s o n sous criée e s t t e l , nous 
1'avons vu, que chaque commandant a u r a i t intérêt à m a i n t e n i r un 
"blacl«3ut" a u t o u r de ses c a p t u r e s , de ses zones de pêche, de son 
t r a i n de pêche. C'est d ' a i l l e u r s , en p a r t i e , ce q u i se passe au 
G u i l v i n e c , chacun es s a y a n t de g a r d e r l e p l u s longtemps p o s s i b l e 
ses s e c r e t s . 
Généralement, sous l a criée ou à sa p a s s e r e l l e , un commandant e s t 
à l'affût de t o u t i n d i c e révélant l e s zones de pêche, l e s détails 
t e c h n i q u e s dissimulés par ses c o n c u r r e n t s . A i n s i , i l passe une 
p a r t i e de son temps en mer à e s s a y e r de découvrir, à l ' i n t o n a t i o n 
des "messages r a d i o " , l e s quantités de p o i s s o n réellement capturées 
par l e s a u t r e s bateaux. 
H a b i t u e l l e m e n t , quand un n a v i r e pêche dans une zone particulière
ment r i c h e , son commandant e s s a i e de d i s s i m u l e r a u s s i longtemps 
que p o s s i b l e ses c a p t u r e s . M e t t a n t en p r a t i q u e l e proverbe b i g o u -
den " c e l u i q u i pêche, met dans son p a n i e r " , i l e s s a i e d ' e x p l o i t e r 
au maximum l e s e c t e u r q u ' i l a découvert : i l s a i t que très v i t e , 
d ' a u t r e s c h a l u t i e r s a r r i v e r o n t s u r p l a c e . Un s e c r e t n'est j a m a i s 
gardé très longtemps. 



Les r e l a t i o n s e n t r e l e s différents c h a l u t i e r s fréquentant 
l e s mêmes zones ne s o n t p o u r t a n t pas mauvaises. 
La p l u p a r t d ' e n t r e eux s o n t regroupés en "équipes". Chaque membre 
de ces groupes prévient ses collègues quand i l pêche beaucoup. 
B i e n entendu, i l ne s ' a g i t pas d ' a p p e l e r l e s membres de "l'équipe" 
dès que l a zone e s t découverte. Simplement, i l f a u t a v e r t i r l e s 
équipiers av a n t que des n a v i r e s étrangers n ' a r r i v e n t dans l e s e c t e u r . 

Ce type de r e l a t i o n s o u s - e n t e n d une réciprocité dans l a 
d i s t r i b u t i o n des i n f o r m a t i o n s . Les membres de l a même équipe d o i v e n t 
a v o i r r e l a t i v e m e n t c o n f i a n c e en l e u r s collègues. Les groupes se 
forment généralement s u i v a n t l e s affinités e n t r e l e s commandants. 
C'est a i n s i que Mr LE QUEFFELEC coopère e s s e n t i e l l e m e n t avec ses 
a n c i e n s s e c o n d s , a u j o u r d ' h u i devenus p a t r o n s . On peut d ' a i l l e u r s 
remarquer que l e " K e r f l o u s " commence s o u v e n t ses marées avec l e 
" K r i s t e l - P a t r i c k " , n a v i r e a p p a r t e n a n t à Mr DURAND, second à b o r d 
du K e r f l o u s de 1978 à 1983. 

Ces groupes ne s o n t pas complètement fermés : chaque 
p a t r o n d'une même équipe peut échanger des i n f o r m a t i o n s avec des 
membres étrangers à l ' a s s o c i a t i o n ; on p e u t o b s e r v e r p l u s i e u r s 
degrés dans ce type de r e l a t i o n s . Les commandants c o l l a b o r e n t a s s e z 
étroitement au s e i n d'une même équipe. I l e x i s t e a u s s i des r e l a 
t i o n s " i n t e r - g r o u p e s 1 1 , p a r l e j e u des affinités e n t r e l e s différents 
commandants. E n f i n , i l e x i s t e une solidarité e n t r e l e s p a t r o n s 
bigoudens pour f a i r e échec à l a c o n c u r r e n c e "étrangère" (bat e a u x 
d ' a u t r e s q u a r t i e r s m a r i t i m e s ou e s p a g n o l s ) . 

La coopération e n t r e l e s différents n a v i r e s se matéria
l i s e par l a mise au p o i n t de co d e s , p l u s ou moins compliqués s u i 
v a n t l'importance de l ' i n f o r m a t i o n e t ses d e s t i n a t i o n s . Les 
commandants bigoudens communiquent en b r e t o n pour ne pas être 
compris des marins e s p a g n o l s . Au s e i n d 1 une équipe, l a mise au 
p o i n t d'un code e s t p l u s d i f f i c i l e ; généralement, l e s commandants 
e s s a i e n t s u r t o u t de cacher l e u r s résultats en employant des unités 
de mesure des quantités de p o i s s o n capturés, p r o p r e s à l e u r groupe. 

La f i g u r e (34) nous montre un exemple s i g n i f i c a t i f du 
type de r e l a t i o n s q u i se nouent, de n a v i r e à n a v i r e , d u r a n t l e s 
campagnes de pêche : 
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Le "Croas-Men" p a r t en campagne l e 27 a v r i l . 
Du 27 au 28 a v r i l , ses c a p t u r e s ont été r e l a t i v e m e n t modestes : 
4 c a i s s e s de 50 kg de l o t t e s e t 2 c a i s s e s d'espèces d i v e r s e s . Le 
28, i l r e j o i n t , p l u s à l ' O u e s t , "Les Pléiades", sans doute i n f o r 
mé des m e i l l e u r s résultats effectués dans ces parages. Les c a p t u r e s 
du "Croas-Men" augmentent. P o u r t a n t , l e s commandants de c e s deux 
n a v i r e s ne semblent pas s a t i s f a i t s , p u i s q u e l e 30 a v r i l , i l s q u i t 
t e n t l a zone : l e "Croas-Men" descend au Sud, "Les Pléiades" v a 
p l u s à l ' O u e s t . Durant deux j o u r s , i l s r e s t e n t séparés. Le 
"Croas-Men" réalise une bonne pêche. Les résultats de 1 ' a u t r e 
n a v i r e s o n t moins bons. En f i n de marée, "Les Pléiades" r e j o i n t 
l e "Croas-Men", son commandant ayant sûrement été prévenu p a r 
Mr LE GUEFFELEC. 

La c o l l a b o r a t i o n e n t r e ces deux p a t r o n s a duré lo n g t e m p s , 
puisque d'après l u i , c ' e s t l e commandant de "Les Pléiades" q u i a 
f a i t découvrir l e c h a l u t " c h e r b o u r g e o i s " au commandant du K e r f l o u s . 
On l e v o i t , c e t t e c o l l a b o r a t i o n se concrétise p a r un échange 
d 1 i n f o r m a t i o n s en pêche, mais a u s s i de renseignements t e c h n i q u e s 
fondamentaux. 

En résumé, l e commandant d'un c h a l u t i e r comme l e K e r f l o u s 
a des s e c r e t s q u ' i l d o i t préserver, pour espérer f a i r e mieux que 
ses c o n c u r r e n t s , mais i l d o i t a u s s i d i s t i l l e r des i n f o r m a t i o n s pour 
r e c e v o i r des renseignements s u r l e s c a p t u r e s des a u t r e s b a t e a u x , 
ou s u r l a r i c h e s s e des s e c t e u r s v o i s i n s . 

3) L ' i n f l u e n c e des c a p t u r e s s u r l e c h o i x des zones de pêche 
à chaque marée. 

I l e s t b i e n évident que l e s c a p t u r e s i n f l u e n c e n t l e c h o i x 
des zones de pêche. Tant que l a pêche e s t bonne, l e n a v i r e ne change 
pas de s e c t e u r . T o u t e f o i s , i l e s t i m p o r t a n t de préciser en q u o i 
c o n s i s t e exactement une "bonne pêche". 

Nous avons déjà vu que l e s tonnages n'ont pas une impor
tance fondamentale. C e u x - c i peuvent r e s t e r bas s i l e s c o n c u r r e n t s 
ne pèchent pas beaucoup. 
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La c o m p o s i t i o n des c a p t u r e s e s t p l u s i m p o r t a n t e , comme 
nous l ' a v o n s d i t , l e s espèces l e s p l u s intéressantes pour l e 
" K e r f l o u s " s o n t l a l o t t e , l e m e r l u , l e s a i n l - p i e r r e , l a " c h a u d r a i e " . 
D'une p a r t , parce q u ' e l l e s s o n t capturées en quantité, e t , d'autre 
p a r t , l e u r p r i x moyen au k i l o e s t intéressant. L ' i n f l u e n c e des 
c a p t u r e s s u r l e c h o i x des zones de pêche e s t s e n s i b l e , surtout pour 
ces q u a t r e espèces. 

Les f i g u r e s ( 3 5 ) , ( 3 6 ) , (37) e t (38) montrent l e s zones 
p r i n c i p a l e s de c a p t u r e , p a r marée, depuis 1976 à 1985, des 4 
espèces p r i n c i p a l e s capturées p a r l e " K e r f l o u s " . 

Une d e s c r i p t i o n au j o u r l e j o u r des s e c t e u r s a u r a i t été 
t r o p d i f f i c i l e à e x p r i m e r de c e t t e manière. I l f a u t donc préciser 
que l a zone de pêche représentée à l'intérieur des co u r b e s , pour 
chaque marée, n'a pas forcément été fréquentée e x c l u s i v e m e n t par 
l e n a v i r e , mais m a j o r i t a i r e m e n t . Ce qui n ' e x c l u t pas que l e 
bateau a i t pu p a r c o u r i r d ' a u t r e s s e c t e u r s . 

En o b s e r v a n t l e s différentes courbes, on peut c o n s t a t e r 
qu'apparemment, ce sont l e s c a p t u r e s de l o t t e q u i s o n t l e s p l u s 
déterminantes. En e f f e t , on peut remarquer que, t a n t que l e s 
tonnages de c e t t e espèce s o n t élevés, l e K e r f l o u s ne change pas de 
zone de pêche : i l fréquente a l o r s pendant 5 à 6 marées, l e même 
s e c t e u r (1976, 1977-1978, 1979-1980, 1980-1981, 1982). I l ne 
change de zone que l o r s q u e 1 a p r o d u c t i o n de l o t t e e s t en b a i s s e . 
Pendant d i x ans, on r e t r o u v e ce phénomène. On remarque que quand 
l e s p r i s e s de l o t t e s o n t f a i b l e s , l e n a v i r e change fréquemmentdeparage 
(à chaque marée, i l change de s e c t e u r de pêche, quelles que s o i e n t 
l e s a u t r e s p r i s e s ) . 

Ces courbes nous révèlent a u s s i un changement i m p o r t a n t , 
à p a r t i r de 1982, du c y c l e a n n u e l de captures. I l e s t surtout" s e n s i 
b l e pour l e s p r i s e s de l o t t e . En e f f e t , de 1976 à 1981, on remar
que que l e s tonnages débarqués s o n t i m p o r t a n t s au pr e m i e r e t 
d e r n i e r t r i m e s t r e de chaque année. A p a r t i r de 1982, de bonnes 
pêches s o n t réalisées à des périodes q u i , j u s q u ' e n 1981, n'étaient 
pas p r o p i c e s à de g r o s s e s c a p t u r e s de b a u d r o i e (1982 : zone NE ; 
1983 ; zones Nord, Nord-Est e t E s t ; 1985 : zone N o r d - E s t ) . 
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sans doute p l u s e n v i s a g e a b l e à c o n d i t i o n que l e s mareyeurs 
découvrent de nouveaux marchés. Compte tenu des c o n d i t i o n s de 
vente i n s t a b l e s , l e s c a p i t a i n e s des bateaux s o n t t e n u s de c h e r 
cher des s e c t e u r s de pêche en permanence pour prévenir t o u t e 
défaillance de l e u r s zones t r a d i t i o n n e l l e s . Dans l e cas du 
K e r f l o u s , c e t t e r e c h e r c h e c o n s t a n t e s u i t des modèles précis. 
T o u t e f o i s , i l s e r a i t h a s a r d e u x de prétendre que chaque p a t r o n 
de pêche a g i t de l a même manièredanslarecherche e t l ' e x p l o i t a t i o n 
des zones. 
C e t t e étude permet p o u r t a n t de mieux comprendre l a stratégie 
générale des n a v i r e s g u i l v i n i s t e s . Le système de f o r m a t i o n des 
p a t r o n s èst, en grande p a r t i e , r e s p o n s a b l e du déplacement des 
l i e u x de pêche. Les seconds quand i l s r e m p l a c e n t l e u r p a t r o n , ont 
l a possibilité d ' e x p l o r e r des zones de pêche j u s q u ' a l o r s inconnues 
e t q u ' i l s fréquenteront l o r s q u ' i l s s e r o n t commandants de l e u r 
p r o p r e n a v i r e . On p o u r r a i t p r esque d i r e que chaque génération de 
p a t r o n , d'une même spécialité, a s a zone privilégiée de pêche. 
A i n s i , l a génération de commandants q u i a précédé Mr LE QUEFFELEC 
t r a v a i l l a i e n t l e l o n g des atcores du p l a t e a u c o n t i n e n t a l ; l u i -
même a fréquenté, e s s e n t i e l l e m e n t , l a zone "Ouest - Ouessant" ; 
ses a n c i e n s seconds t r a v a i l l e n t beaucoup en "Manche-Ouest". on 
peut comprendre à q u e l p o i n t l e s systèmes d ' a i d e à l a c o n s t r u c t i o n 
de nouveaux n a v i r e s s o n t i m p o r t a n t s , dans l a mesure où l e chan
gement d'unité provoque s o u v e n t un déplacement des l i e u x de pêche 
La systématisation des p r o c e s s u s d ' e x p l o r a t i o n s ' a p p l i q u e à une 
interprétation p e r s o n n e l l e de l ' o b s e r v a t i o n des c a r t e s a n n u e l l e s . 
Le c a p i t a i n e du K e r f l o u s , s ' i l e s t c o n s c i e n t d'opérer de manière 
réfléchie à des changements de s e c t e u r d'activité, ne l e s p l a n i f i e 
pas précisément. I l s u i t s o u v e n t son i n s t i n c t . Ce f a c t e u r e s s e n 
t i e l e s t d i f f i c i l e à appréhender de façon p r a t i q u e , e n c o r e p l u s 
délicat à décrire. Sa c o n n a i s s a n c e de l a zone de pêche e t des h a b i 
tudes du p o i s s o n e s t e s s e n t i e l l e m e n t e m p i r i q u e . Les i n f o r m a t i o n s 
t e c h n i q u e s ou c o n c e r n a n t l a r i c h e s s e de c e r t a i n s s e c t e u r s s o n t 
a c q u i s e s p a r o u i . d i r e ou p a r expérience. 

Les études d'organismes s c i e n t i f i q u e s ne j o u e n t pas, pour 1 1 i n s 
t a n t , de rôle d i r e c t pour l a p l a n i f i c a t i o n de l a fréquentation 
des zones de pêche. Dans une c e r t a i n e mesure, on p e u t se demander 
s i une t r o p bonne c o n n a i s s a n c e des h a b i t u d e s du p o i s s o n s e r a i t 
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très bénéfique, étant donné l e c o n t e x t e économique évoqué 
p l u s haut. L'empirisme, dans c e t t e activité, e s t peut-être 
ce q u i l a sauve. La c o n n a i s s a n c e s c i e n t i f i q u e des s t o c k s 
e t des l i e u x privilégiés de c a p t u r e {Cf réf. B i b l i n°ll,p 5 ) 

entraînerait, sans une p l a n i f i c a t i o n de l ' e x p l o i t a t i o n des 
zones, une d e s t r u c t i o n r a p i d e des r e s s o u r c e s . I l e s t donc 
nécessaire, avant de p e r m e t t r e une amélioration de l a produc
t i o n grâce à des études s c i e n t i f i q u e s , de connaître l a ma
nière dont l e s n a v i r e s e x p l o i t e n t l e s zones. 
Par exemple, i l n ' e s t pas e n v i s a g e a b l e d'accroître l ' e f f o r t 
de pêche ( C f annexe I I I ) en d i r e c t i o n d 1 espèces spécifiques 
comme l e préconise l a réf. B i b l i N° 12, p. 27. Une c o n n a i s 
sance des s t o c k s e s t nécessaire à l'établissement de l i c e n c e s 
ou de quotas de pêche. La mise en p l a c e de c e s moyens de 
p r o t e c t i o n d o i t p r e n d r e en compte l e s réserves n a t u r e l l e s , mais 
a u s s i l e s h a b i t u d e s des équipages. On a pu se r e n d r e compte à 
t r a v e r s c e t t e étude que l e s changements de zone de pêche 
n'étaient j a m a i s effectués en f a v e u r de s e c t e u r s t o t a l e m e n t 
méconnus du p a t r o n . L'établissement de quotas ou de l i c e n c e s 
de pêche ne d o i t pas c o n t r a i n d r e l e s n a v i r e s à un t r o p b r u t a l 
déplacement. I l e s t donc nécessaire de connaître l e s stratégies 
précises des unités pour établir des moyens de p r o d u c t i o n ou 
d ' e x p l o i t a t i o n r a t i o n n e l l e des s t o c k s . 

&&&&&&&&&&&&&&& 



BIBLIOGRAPHIE 

Réf B i b l i n° 1 : Cougot (Roger) 26 février 1986 "Un nouveau 24 mètres 
lancé au G u i l v i n e c " 
"Ouest F r a n c e " page "marine" 

Réf B i b l i n° 2 : Destangue ( C a t h e r i n e ) 
1981 "Etude de l a répartition géographique des 
p r i n c i p a l e s zones langoushnières en Mer &(Hque : 
a n a l y s e des données d'abondance p a r t r a i c t de 
de c h a l u t " 
Mémoire de f i n d'étude (D.A.A.) 

Réf B i b l i n° 3 : IFREMER 1984 
"Etude d'une g e s t i o n o p t i m a l e des pêcheries de 
l a n g o u s t i n e s e t de p o i s s o n s démersaux en Mer 
C e l t i q u e " 

Réf B i b l i n° 4 : G i r a u d i n e a u ( L a u r e n t ) J u i l l e t 1985 
" L ' H i s t o i r e a v o u l u condamner l e c h a l u t " 
Les c a h i e r s de l a pêche n° 4, pages 18 à 35. 

Réf B i b l i n° 5 : G i r a u d i n e a u ( L a u r e n t ) Novembre 1985 
"Créer son e n t r e p r i s e " 
Les c a h i e r s de l a pêche n° 5, page 8. 

Réf B i b l i n° 6 : G i r a u d i n e a u ( L a u r e n t ) Novembre 1986 
"Le p o i n t s u r l e p o s i t i o n n e m e n t " 
Les c a h i e r s de l a pêche n° 9, page 45. 

Réf B i b l i n° 7 : OBEMAR Octob r e 1985 
"Ana l y s e économique 1984 p a r typ e de métier" 
B u l l e t i n n° 2 85 pages Quimper 

Réf B i b l i n° 8 : OBEMAR J u i n 1986 
" B i l a n a n n u e l des pêches m a r i t i m e s du q u a r t i e r 
du G u i l v i n e c " 
B u l l e t i n n° 3 83 pages Quimper 

Réf B i b l i n° 9 : OBEMAR J u i n 1986 
" E v o l u t i o n 1985-1986 de l a f l o t i l l e du Q u a r t i e r 
du G u i l v i n e c " 
B u l l e t i n n° 4 27 pages Quimper 

Réf B i b l i n° 10 : OBEMAR J u i n 1986 
"Analyse économique 1985 p a r typ e de métier" 
B u l l e t i n n° 5 44 pages Quimper 

Réf B i b l i n° 11 : P a r i c e a u ( J ) 13 décembre 1985 
"La Mer C e l t i q u e : banc d 1 e s s a i pour une g e s t i o n 
r a t i o n n e l l e des pêches" 
Ouest F r a n c e , page 16. 

Réf B i b l i . n° 12 : Pochet (Noël) 27 mars 1986 
"Les s t o c k s de l a Mer C e l t i q u e ne s o n t pas en péril" 
Le Télégramme, page 27. 

Réf B i b l i n° 13 : V a u c l a r e ( C l a u d e ) 1985 
"Les pêches m a r i t i m e s en Pays Bigouden : matériaux 
pour une bonne c o n t r i b u t i o n à l ' h i s t o i r e s o c i o -
économique" 
IFREMER - CEASM 153 pages. 



Table des FIGURES 

F i g u r e ( 1) : "Toponymie des l i e u x de pêche" P.9 
F i g u r e ( 2) : "1976 : p a r c o u r s du K e r f l o u s en pêche" ... P .11 

F i g u r e ( 3) : " G o l f e de Gascogne e t Mer C e l t i q u e , 
schéma géomorphologique" P.19 

F i g u r e ( 4) : "Bathymétrie" P-20 
F i g u r e ( 5) : "Schéma d'un c h a l u t en pêche" P.22 
F i g u r e ( 6 ) : " P r i n c i p a l e s espèces capturées dans l e 

q u a r t i e r du G u i l v i n e c de 1938 à 1970" ... P.26 
F i g u r e ( 7) : " E v o l u t i o n de l a f l o t i l l e bigoudennede 

1950 à 1970" P.27 
F i g u r e ( 8 ) : " P a r t de chaque espèce dans l e tonnage 

débarqué par l e K e r f l o u s " P 3* 
F i g u r e ( 9) : "Tonnages e t p r i x moyen au k i l o d'espèces 

vendues par l e K e r f l o u s " P.35 
F i g u r e (10) : "Tonnages et p r i x moyen au k i l o d'espèces 

vendues par l e K e r f l o u s " P.36 
F i g u r e (11) : " P a r t de chaque espèce dans l e c h i f f r e 

d ' a f f a i r e s réalisé p a r l e K e r f l o u s " .... P.37 
F i g u r e (12) : "Le c h i f f r e d 1 a f f a i r e s du K e r f l o u s de 

1976 à 1985" P.tf 
F i g u r e (13) : " C o m p o s i t i o n des tonnages de p o i s s o n mis 

à t e r r e au G u i l v i n e c " P .0 

F i g u r e (14) : " P r o d u c t i o n des 5 espèces p r i n c i p a l e s de 
p o i s s o n dans l e p o r t du G u i l v i n e c de 
1976 à 1985" ? M 

F i g u r e (15) : "1971" P.tf 
F i g u r e (16) : "1972" P.49 

F i g u r e (17) : "1973" P-SI 
F i g u r e (18) : "1974" P.53 
F i g u r e (19) : "1975" P.55 
F i g u r e (20) : "1976" P .57 
F i g u r e (21) : "1977" P .59 
F i g u r e (22) : "1978" P.61 
F i g u r e (23) : "1979" P.63 
F i g u r e (24) : "1980" P .65 
F i g u r e (25) : "1981" P.67 
F i g u r e (26) : "1982" P.69 
F i g u r e (27) : "1983" P.71 
F i g u r e (28) : "1984" P.73 
F i g u r e (29) : "1985" P.75 



F i g u r e (30) : " T y p o l o g i e des zones de convergence des 
t r a j e t s du n a v i r e en pêche" P.79 

F i g u r e (31) : "Schéma d ' o c c u p a t i o n des zones de pêche 
par l e Croas-Men e t l e K e r f l o u s de 
1971 à 1985" P 82 

F i g u r e (32) : " P l a n de c h a l u t de type "22 JQ" e t de 
type " I r l a n d a i s " P.86 

F i g u r e (33) : " P r i n c i p a l e s pêcheries en Mer C e l t i q u e " ... P.f$ 
F i g u r e (34) : "Campagnes de pêche du "Croas-Men" e t de 

"Les Pléiades" en a v r i l 1971" P.% 
F i g u r e (35) : "Zones p r i n c i p a l e s de c a p t u r e p a r marée 

pour l a " c h a u d r a i e " P.97 
F i g u r e (36) : "Zones p r i n c i p a l e s de c a p t u r e par marée 

pour l a b a u d r o i e " P.9ft 
F i g u r e (37) : "Zones p r i n c i p a l e s de c a p t u r e p a r marée 

pour l e sai n t p i e r r e " P.99 
F i g u r e (38) : "Zones p r i n c i p a l e s de c a p t u r e p a r marée 

pour l e m e r l u " P.100 
F i g u r e (39) : "Fréquentation saisonnière des zones de 

pêche en 1971 - 1972 - 1973 - 1974" P. 104 
F i g u r e (40) : "Fréquentation saisonnière des zones de 

pêche en 1982 - 1983 - 1984 - 1985" P.105 

&&&&&&&&&&&& 



A N N E X E I 

Production du port du Guilvinec et évolution de l a f l o t i l l e 

c h a l u t i e r s de plus de 100 tonneaux de 1962 à 1967. 



- 1962 : n a i s s a n c e des deux p r e m i e r s armements pour l e c h a l u t a g e 
au l a r g e . 
2 n a v i r e s a c i e r de p l u s de 100 t x de jauge b r u t e s o n t 
c o n s t r u i t s . 
Apport de l a pêche au c h a l u t = 7 264 tonnes 

- 1963 : Arrivée de 2 n o u v e l l e s unités pour l e c h a l u t a g e au l a r g e 
( n a v i r e s a c i e r de p l u s de 100 t x de j a u g e b r u t e ) 
Apport de l a pêche au c h a l u t = 6 411 tonnes ( b a i s s e des 
appo r t s de l a pêche côtière). 

- 1964 : 2 n a v i r e s h a u t u r i e r s supplémentaires fréquentent l e p o r t . 
Apport de l a pêche au c h a l u t = 7 791 t o n n e s . 

- 1965 : 3 n a v i r e s h a u t u r i e r s supplémentaires fréquentent l e p o r t . 
Le nombre des unités a c i e r de p l u s de 100 tonneaux de 
jauge b r u t e e s t passé à 9. 
Apport de l a pêche au c h a l u t = 8 459 t o n n e s . 

- 1966 : Arrivée de 4 n o u v e l l e s unités en a c i e r ( d o n t l e Croas-Men). 
Apport de l a pêche au c h a l u t = 9 996 t o n n e s . 

- 1967 : 14 c h a l u t i e r s en a c i e r de p l u s de 100 tonneaux de jauge 
b r u t e fréquentent l e p o r t . La pêche chalutière côtière 
a un f a i b l e rendement. 
Apport de l a pêche au c h a l u t = 9 790 t o n n e s . 



A N N E X E I I 



P A Y E R 

LE PARCOURS 
DU FINANCEMENT 

l'i^mtilfii ' 

hili'-flill h'i'yilllill liih-

G roupements de gestion et coopé
ratives d'armement fonciionneni la 
main dans la main. Quand on 
s'adresse à l'un, on s'adresse à 

l'autre. Même dans le cas (rare) où l'on 
peut se dispenser de l'armement coopératif 
pour accéder à la propriété, on doit adhérer 
au groupement de gestion puisque cetie 
démarche es! obligaioire pour loute cons
truction de navire artisan. 
Si les promoteurs se heurtent souvent à un 
manque d'informations techniques, les 
centres de gestion sont par contre des mines 
de renseignements d'ordre économique. Le 
groupement collecte cette informaiion, ces 
chiffres, et c'est au patron de les digérer. Le 
patron est investisseur, et ¡1 sera le seul res
ponsable de la rentabilité de son investisse
ment. C'est pour ça qu'il doit maîtriser les 
bases de gestion. 

' 'A u bout de plus de cinq ans, on a mainte
nant engrangé tous les éléments de compa
raison concernant les délais ou les prix, 
notre méthode est bien rodée',' admet 
André Leprince, directeur de la Capal et 
responsable du centre de gestion de Loc-
tudy (dans les locaux du G P A , eux-mêmes 
dans l'immeuble du Crédit Maritime...). 
Cette méthode pan du principe que "5/0// 
sait qu 'un gars a les capacités de comman
der, ça vaut ie coup de creuser avec lui les 
possibilités de financement." Cela se con
crétise souvent en dossier de financement 
pour décrocher des subventions ou des 
aides {lire page suivante). 

18 à 24 mois  
pour concrétiser un projet 
André Leprince retrace le parcours classi
que d'un dossier : "Un patron est venu me 
rendre une première visite le l> juin I9S4. Il 
a 'avait pas de devis, mais il était déjà décidé 
ci voulait des renseignements financiers. 
Trois mois plus lard, le 20 septembre, le 
dossier est houcle, les appels d'offre lances 
nu/ires des loinnisseui \ et les premières 
iic^Khtauns {vmmetrutlo entamées. 

Di-ptns. on n'a eu aucune nouvelle de 
l'ndmunKiiulion. alors 1/11 'il élan prévu une 
le but eu 11 démarre en niai. Si le dossier est 

finalement primé à la prochaine session de 
la Corémode", il faudra encore attendre 
deux-trois mois avant de recevoir le PVde 
la séance, donc de pouvoir signer le moin
dre contrat avec les constructeurs' ' Dans les 
faits, la pratique des chantiers est de préfa
briquer avant l'arrivée du formulaire à par
tir du moment où le promoteur signe un 
engagement moral. A u total, i] faut bien 
compter 18 à 24 mois avant que l'idée de 
construction ne se concrétise par le lance
ment du bateau. 

'COREMORE : Commission Régionale de 
Modernisai ion et de Développement de ta Floue 
de Pêche Artisanale èi des Cultures Marines. 

C O M P T E S C O M P A R E S 

Un patron ne doit pas forcément savoir rem
plir toutes les cases d'un compte d'exploita
tion. Les centres de gestion sont là pour ça. 
En revanche, il doit savoir analyser ces 
données pour prendre des décisions. 
Rien de meilleur pour l'analyse que la 
comparaison : "un centre de gestion peu! 
remettre au patron son compte personnel, 
niais il peut aussi donner la moyenne des 
comptes des bateaux comparables," expli
que Hervé Jeantet. Cet instrument est pré
cieux, il en donne une preuve : "à Loctudy, 
on a construit cinq bateaux du même type, 
avec le même moteur et les mêmes lieux de 
pêche. H s'est trouvé qu'au bout de deux 
marées, un patron avait des frais communs 
beaucoup plus importants que les autres. 
On a pu déceler par la comparaison que 
l'excédent de consommation de gas oil 
venait du pus d'hélice. Et ce simple détail 
influai! donc en néuaiij sur ta rémunération 
de l'équipage'' 

Cet esprit de comparaison permet aussi de 
définir une politique ,1 lotie lenne pour 
l'entretien du baicau. Si un moteur dépasse 
occasionne un exédent annuel de KXHXXJ F 
sur les frais communs ei que cei eiai de fait 
don durer plus de cinq ans. le p.iiion .1 inté
rêt a iinesiir cipuleinein dans un nouveau 
moteur qui lui coûtera peut-cire -KKKXX) l\ 
IIKIIS .n ce lequel il -cra M U de ne |>;is dê cqui-
hbiei ses compte d'exploit.uion 


