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1990 a été pour I'IFREMER une année marquée 
par la réorganisation de l'établissement ainsi que 
par une réorientation des programmes de 
recherche et de technologie. 

Cinq ans après sa création (1984), il était 
souhaitable que I'IFREMER s'interroge sur son 
passé, mais surtout examine avec sérénité son 
avenir, en précisant ses principaux objectifs. Tel fut 
l'objet du projet d'entreprise (1989) et de la mise 
en place d'une équipe directoriale à m6me de 
remplir à la fois nos missions de recherche, de 
valorisation et de transfert des résultats. afin 
d'améliorer la compétitivité du vaste secteur des 
industries liées à la mer, Ce projet d'entreprise 
sera complété, dès le début de l'été 1991, par 
i'élaboration du plan stratégique de I'IFREMER. 
essentiel pour la concrétisation de ce- réflexion. 

En feuilletant les pages de ce rapport. vous 
découvrirez les principaux résultats de la 
recherche scientifique et technique obtenus au 
cours de 1990, dans le cadre de l'accomplissement 
de nos missions d'organisme de recherche et de 
développement technologique, d'agence 
d'objectifs. de service public ou d'agence de 
moyens. Mais au rang des innovations de l'année, 
et symbole d'ouverture de I'IFREMER aux autres 
organismes de recherche, il convient de faire une 
place particulière à des programmes nouveaux, 
telle la mise sur pied du programme national 
d'océanographie cotiére ou les évolutions récentes 
en matière de coopération internationale qui 
mettent en évidence l'importance du contexte 
européen dans la recherche océanographique. 

Ce rôle moteur que doit jouer I'IFREMER, au 
centre du dispositif national de recherche, à 
l'écoute des besoins de la société, est 
indispensable pour la poursuite d'une grande 
politique maritime. 

Pierre PAPON 
Président directeur a6n6ral 



RESENTATION 
DE L'IFREMER 

L'IFREMER gère un budget d'environ 900 millions 
de francs dont I'origine provient pour l'essentiel de 
la subvention que lui verse I'Etat, et à laquelle 
s'ajoutent des ressources propres que son statut 
d'EPIC lui permet de développer; leur évolution 
constitue chaque année une priorité de I'établisse- 
ment. 

Des espaces sotgnés et fonctronmis p u r  le nouveau smga sonal. 

Environ 1 200 ingénieurs. chercheurs, techniciens 
et administratifs participent aux multiples missions 
de I'IFREMER. Ces personnels iravaillent dans 5 
centres (Boulogne-sur-Mer, Brest, Nantes, Toulon, 
Tahiti), 23 stations ou délégations réparties le long 
du littoral français ou outre-mer et dans son nou- 
veau siège social à Issy-les-Moulineaux. 

Mais I'IFREMER, c'est aussi un groupe : en effet à 
ces 1 200 personnes, il faut ajouter environ 
600 personnes qui travaillent dans des filiales pour 
valoriser la politique de recherche de l'institut. au- 
près notamment des professionnels de la mer, et 
gérer les moyens de la flotte océanographique. 

Ce personnel a en commun de travailler exclusive- 
ment dans le domaine marln pour accomplir des 
missions essentielles . 
- il mène des recherches à caractère fondamental 
(le plus souvent en collaboration avec les universi- 
taires) dans des disciplines aussi variées que les 
géosciences, la microbiologie, l'halieutique, la chi- 
mie, la toxicologie, l'océanographie physique, la 
biologie des organismes marins, etc, 

- il réalise des travaux dans les technologies de 
base (acoustique, hydrodynamique, matériaux, etc) 
nécessaires à sa mission et il effectue des dévelop- 
pements technologiques pour ses propres besoins 
ou pour le compte de la communauté scientifique et 
industrielle : robots, chaluts, engins sous-marins, 
capteurs, images acoustiques ..., 

- il assure le suivi des ressources halieutiques et 
aquacoles : il établit un diagnostic de I'état des prin- 
cipaux stocks exploitables par les flottes fran- 
çaises : il contrôle la qualité du milieu et des chep- 
tels pour l'activité aquacole ; il contribue à la 
protection de l'environnement littoral grace à trois 
réseaux de surveillance ; il met au point des tech- 
niques d'élevage et de culture d'animaux et de vé- 
gétaux marins, 

- il a la charge de la construction, de la pro- 
grammation et de la mise en oeuvre de la flotte 
océanographique hauturière (navires et submersi- 
bles) et des moyens lourds associés. 



DE L'IFREMER 

MISSIONS 

L'IFREMER a reçu des missions multiples par le 
texte fondateur de l'institut (décret du 5 juin 1984). 11 
est le seul organisme de recherche français dont la 
vocation est exclusivement maritime : c'est une 
spécificité importante. Dans ce cadre, il exerce cinq 
missions : 

Organisme de recherche, il mène ses actions pro- 
pres dans le domaine des connaissances de base 
et des technologies liées à de grands enjeux scien- 
tifiques et technologiques ou de société (exploita- 
tion des ressources de la mer, protection de l'envi- 
ronnement littoral). 

II doit aussi jouer un r81e d'agence d'objectifs sti- 
mulant sur projets et programmes i'action de tous 
les acteurs de la recherche nationaie en s'appuyant 
sur l'expertise de ses propres laboratoires. 

Ces deux missions d'organisme de recherche pluri- 
disciplinaire et d'agence d'objectifs sont compié- 
mentaires ; elles font de lui une force de proposition 
pour une politique de recherche nationale en liaison 
avec les ministères de la Recherche et de la Tech- 
nologie, de la Mer, de l'Environnement et de la Dé- 
fense. Cela constitue un atout aussi pour une poiiii- 
que de coopération internationale, prolongement 
naturel de sa mission de recherche. 

Agence de moyens, il a la charge de la construc- 
tion, de la programmation et de la mise en oeuvre 
de la flotte océanographique française et des 
moyens lourds associés. Ceux-ci doivent étre au 
service de la communauté .scientifique nationale. 
Par ses actions de recherche technologique, l'insti- 
tut conb.ibue à perfectionner et à renouveler les en- 
gins et l'instrumentation nécessaires à la recherche 
océanographique. La part croissante prise par les 
moyens d'obse~ation satellitaire de l'océan a 
conduit I'IFREMER, en liaison étroite avec des par- 
tenaires comme le CNES, Météo-France et l'Agen- 



ce spatiale européenne, à concevoir et à mettre en 
oeuvre des moyens techniques pour l'exploitation 
des données satellitaires. 

L'IFREMER exerce une mission de service pu- 
blic : suivi des ressources de la mer (principale- 
ment de la pêche et de la wnchyliculture) et pmtec- 
tion de l'environnement littoral, notamment par le 
contrble de la qualité des eaux. 

En tant qu'EPIC, il a la mission de valoriser le ré- 
sultat de ses travaux dans les entreprises. II doit 
donc développer et mobiliser ses compétences 
pour renforcer la compétitivité des entreprises fran- 
çaises du secteur maritime (industrie, pêche, aqua- 
culture) pour affronter la concurrence internationale. 
L'IFREMER contribue aussi à la formation par la 
recherche d'ingénieurs et de techniciens dans le 
domaine de la technologie maritime. 

DU PROJET 
D'ENTREPRISE AU PLAN 
STRATÉGIQUE 

Dans le cadre d'un projet d'entreprise, I'IFREMER a 
élaboré, en janvier 1990, une charte qui précise 
quatre de ses grandes ambitions : 

- développer ses compétences scientifiques et 
technologiques et les mettre au service d'une stra- 
tégie maritime pour le pays ; 

- stimuler, par les travaux de ses équipes, par ses 
moyens à la mer et par sa politique incitative. I'en- 
semble de la recherche océanologique nationale et 
l'innovation dans les entreprises du monde mari- 
time; 

- être l'organisme public ayant vocation à contri- 
buer à la protection de l'environnement et à la res- 
tauration de la qualité de l'environnement littoral et 
à son aménagement ; 

- être le pionnier d'une Eumpe de la recherche 
océanographique au cours de cette décennie. 

La réflexion ne s'est pas arrêtde avec le projet d'en- 
treprise ; elle a été poursuivie en 1990 par la prépa- 
ration d'un plan stratégique qui doit mettre en évi- 
dence les ambitions et les grands objectifs de 
I'IFREMER, le choix des thèmes majeurs de recher- 
che, la répartition des activités entre prestations et 
recherche, les voies d'ouverture vers le secteur 
industriel et le reste de la communauté scientifique. 
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Président 
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Le budget initial consolide de I'IFREMER pour 1991 
(dépenses ordinaires + autorisatfons de pro- 
gramme) représente un montant total hors taxes de 
896,9 MF conte 850,7 MF en 1990, soit une pro- 
gression de + 5,43 %. 

Les dépenses de fonctionnement croissent de 
+ 4,16 %. passant de 643.58 MF à 670.38 MF, 
croissance essentiellement imputable à celle de la 
masse salariale qui représente 55 % de ces dé- 
penses. les autres postes de dépenses étant re- 
conduits en francs courants. 

Les dépenses d'investissement progressent de 
9,4 % passant de 207 à 226,5 MF du fait de la mise 
en chantier du navire de façade méditerranéenne 
dont I'IFREMER assure le financement, de l'effort 
en faveur du poste «Environnement » et notam- 
ment du programme national d'océanographie câ- 
tiére, de l'intervention sous-marine (refonte des en- 
gins. teléopération. télémanipulation. véhicule 

autonome...), de la montée en charge du fonds din- 
citation. 

Les principales recettes de I'IFREMER résident 
dans la subvention du ministére de la Recherche et 
de la Technologie (TTC) : 374,35 MF en subvention 
pour dépenses ordinaires (DO) et 497.50 MF en 
autorisatins de programme (AP) ; son montant to- 
tal (DO + AP) progressait de 5.14 % par rapport à 
1990, mais a été amputé de 20 MF par I'arrété d'an- 
nulation du 9 mars 1991. Cette amputation sera ge- 
rée de manière à ce que les priorités de I'IFREMER 
n'en soient pas affectées. 

Cette subvention globale (DO + AP) de 872 MF 
TTC se traduit par une recette nette de 784,3 MF 
compte tenu de l'assujettissement des 213 de cette 
ressource à la TVA. Les autres recettes sont consti- 
tuées par les ressources propres de I'IFREMER 
(100,6 MF HT en fonctionnement et 12,l MF en in- 
vestissement), en croissance de 9 % par rappofi à 
I'EPRD pour 1990. 

Comparaison des budgets de I'IFREMER 199011991 (en millions de francs) 

1 FONCTIONNEMENT 1 1990 

Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34537 
Fonctionnement de la flone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Autres dépenses de fonctionnement 160.21 / 
( sous-total 

1 INVESTISSEMENT l 
Ressources vivantes, ingénierie des peches valorisation 
desproduits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  Environnement littoral CSRU et ingénierie de I'environnement 
Recherche océanographique et instrumentation . . . . . . . . . . . . . .  
Flolte et intervention sous-marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Politique industrielle et valorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonds d'incitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Autres programmes technologiques et industriels ; 
soutienetsupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sous-total 207,12 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total gbn6ral 850.70 



SOCIALES 

Les principales ressources trouvent leur origine Efteaih 
dans d'importants contrats de prestations de ser- Politique sociale 
vice que I'IFREMER a conclu avec I'Agence spa- 
tiale européenne pour la gestion du CERSAT Formation professionnelle 
(14 MF) et avec EDF pour la surveillance des eaux 
littorales à proximité des centrales nucléaires 
(8 MF), les campagnes d'affrètement commercial de 
la flotte de I'IFREMER (14 MF). le produit des taxes 
parafiscales qui lui sont affectées (12 MF). les 
contrats conclus dans le cadre de la CEE (7 MF), la EFFECTIFS 
convention conclue avec le ministère de I'Environ- 
nement pour I'entretien du réseau national d'obser- 
vation de la qualité du milieu marin (RN0 = 3,5 MF). 

Les objectifs de I'IFREMER en la matière sont les 
suivants : 

- augmenter ses ressources propres grâce à une 
politique industrielle et commerciale dynamique ten- 
dant à valoriser ses potentialités scientifiques et 
techniques, 

- pourvoir I'intégralité des 1200 emplois autorisés à 
son organigramme grâce à ces moyens financiers 
supplémentaires (20 emplois nouveaux seront ainsi 
créés en 1991), 

- continuer à présenter en fin de gestion un 
compte de résultat équilibré. voire en léger excé- 
dent. comme ce fut le cas en 1989 et en 1990 (le 
solde ayant été positif deux années consécutives : 
+ 435 MF en 1989 et + 2,8 MF en 1990), grâce à 
une gestion rigoureuse des dépenses de I'établisse- 
ment. 

Effectif IFREMER ru 31H2lS0 
(Equivalent emplois) 

BOULOGNE 
15.06 %) 

13.86 %) 
BREST 

509.9 

265.1 1 

NANTES 

L'effectif global de I'IFREMER au 31/12/90 est de 
1265 salariés. Exprimé en postes «équivalent 
temps plein n, il s'établit à 1190 postes. Cet effectif 
s'analyse de la façon suivante : 

Répattition selon.le statut 
- 1076 salariés de droit privé (EPIC) - - 189 fonctionnaires (EPST) 



Répartition par catégorie et par sexe 
- 614 Cadres dont 499 hommes et 115 femmes 

- 651 Techniciens et Administratifs dont 335 
hommes et 316 femmes 

Répartition géographique 
entre les centres 
- Issy-les-Moulineaux (siège social et stations des 
DOM) : 164 

- Brest : 555 

- Nantes : 284 

- Toulon : 127 

- Tahiti : 71 

- Boulogne : 64 

POLITIQUE 
SOCIALE 

La politique sociale a été caractérisée par la mise 
en place de groupes de travail composés : . d'experts techniques de la fonction personnel. 

de représentants de la hiérarchie intermédiaire, 

de salariés choisis en fonction de leurs campé- 
tences. 

L'objet de ces groupes est d'élaborer des projets à 
partir d'une réflexion en tenant compte des spécifi- 
cités de I'IFREMER sur des sujets liés à la politique 
du personnel. 

Des groupes de travail se sont d'ores et déjà réunis 
sur : 

les procédures d'avancement et d'évaluation des 
salariés, 

la mobilité et la formation professionnelle. 

La politique contractuelle caractéisée par la nego- 
ciation et la conclusion d'accords s'est développée 
avec les organisations syndicales dont notamment : 

I'accord salarial 1990. 

I'accord sur la reconnaissance de l'unité écono- 
mique et sociale entre I'IFREMER et sa filiale le 
GIE.RA. L'objectif de I'unité économique et sociale 
est d'harmoniser à travers les différentes instances 
représentatives du personnel la politique sociale. 
Dans les faits, cet accord se traduit par la mise en 
place de représentants du personnel communs aux 
deux entreprises. 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Le budget global consacré aux actions de formation 
en 1990 a été porté a 2.27 % de la masse salariale 
de I'IFREMER. L'année 1990 a été marquée par la 
mise en place de nouvelles procédures relatives à 
l'élaboration du plan de formation. 

A la suite des orientations fixées par la direction gé- 
nérale et les directions opérationnelles et afin 
d'évaluer l'ensemble des besoins des salariés, mais 
aussi pour vérifier leur adéquation avec les objectifs 
des équipes, les services du personnel ont organi- 
sé, par service, par laboratoires ou par équipes, 
des réunions de travail sur la formation. 



SCIENTIFIQUE 

En matière de politique scientifique, I'objeciii pour- 
suivi est d'aboutir à un ensemble cohérent, autour 
d'équipes menant une recherche de qualité. Dans 
cet esprit, I'IFREMER centre son action de recher- 
che sur quelques pôles forts, s'appuyant sur un par- 
tenariat structuré. L'accent sera particulièrement 
mis sur les domaines suwants : 

- la valorisation des produits de la mer et les 
biotechnologies marines, 

- la connaissance, la surveillance et la protection 
de I'environnement, 

- l'océan et le changement global du climat, 

- l'intervention sous-marine et I'inst~mentation. 

Un efiort sera égaiement engagé pour développer 
les études de biologie et d'écologie des populations 
d'espèces exploitées et renforcer les recherches 
aquacoles autour de disciplines scientifiques : phy- 
siologie. reproduction, nutrition. Pour tous ces axes 
de recherche, I'IFREMER manifeste une volonté 
d'ouverture vers la communauté scientifique ainsi 
que le souci de développer ses acquis scientifiques 
pour remplir au mieux sa mission d'aide, de conseil 
et d'avis vis-à-vis des professionnels et des admi- 
nistrations, et répondre aux préoccupations du sec- 
teur industriel. 

Afin d'atteindre ces objectifs, la direction scientifi- 
que de I'IFREMER a entrepris de développer les 
coopérations avec les universités, les organismes 
nationaux de recherche scientifique et technique, 
les grandes écoles. Ces coopérations se feront 
sods différentes formes, allant dd simple échange 
d'informations ou de chercheurs en passant par le 
SoLrten d'actions communes de formation. B I'éta- 
bissement de réseaux, au montage de programmes 
communs. jrisqu'à la création d'unités convention- 
nées ou de laboratoires mixtes. 

Une convention générale fixe le schéma de coopé- Un certain nombre de collaborations ont déjà été 
ration entre chaque organisme et I'IFREMER. mises en place : ainsi I'IFREMER a-t-il signé récem- 

ment plusleurs accords de coopération : 
La direction scientifique apporte son appui aux pro- 

- avec le Commissariat à l'énergie atomique dans jets et aux programmes réalisés dans ce cadre, à 
travers le fonds d'incitation. Le fonds doté de 5 MF le domaine de la biotechnologie des micmalgues, 

sert en outre à financer les programmes pour les- - avec l'université de Caen sur la connaissance 
quels I'IFREMER souhaite jouer un rôle moteur, générale du milieu marin, I'exploitation et la valori- 
comme le Programme national d'océanographie cô- sation des ressources marines et l'environnement 
tiére. littoral, 



- avec le BRGM sur la connaissance des fonds 
marins, l'évaluation des ressources, la protection de 
l'environnement et I'aménagement du littoral, 

- avec le Collège de France, au sein d'un u Grou- 
pement de recherches en biotechnologies ma- 
rtnes » qui portera son effort dans un premier temps 
sur les aspects moléculaires du développement des 
crustacés et des mollusques et sur les substances 
organiques biologiques actives. 

D'autre part, la coopération avec I'université de Bre- 
tagne occidentale (UBO) sera renforcée. Dans cet 
esprit, la création d'une unité mixte associant 
I'IFREMER, I'UBO et le CNRS en océanographie 
physique est une première étape. 

D'autres collaborations sont en cours de discus- 
sion, notamment avec I'université de Montpellier 
dans le domaine de la pathologie et de I'immunolo- 
gie, avec I'université de Villetaneuse en matiére de 
biotechnologies des macroalgues (ciblées sur les 
molécules d'intérêt médical). avec I'INSERM et le 
CNRS en matière d'écotoxicologie marine, avec 
l'INRA dans le domaine de la nutrition. avec I'Ecole 
normale supérieure. 

Certaines coopérations, parmi les premières mises 
en place. portent déjà leurs fruits. Ainsi, la collabo- 

ration avec le CEA a permis de réaliser de nou- 
veaux types de réacteurs capables de produire des 
microalgues en vue d'applications, pour la produc- 
tion de biomasse en aquaculture de molécules à 
haute valeur ajoutée. 

En outre, afin de favoriser le dialogue entre cher- 
cheurs et de promouvoir la réflexion scientifique sur 
un certain nombre de thèmes d'intérêt pour I'établis- 
sement, des réseaux de rencontres et d'échanges, 
sortes de « clubs » entre chercheurs ont été créés. 
Ces réseaux pourront s'ouvrir ensuite à des parte- 
naires extérieurs et déboucher sur le montage de 
programmes. Actuellement, existent des réseaux en 
microbiologie, modélisation, imagerie numérique. 

En appui à ces différentes démarches, I'IFREMER 
développe sa politique d'accueil de chercheurs 
post-doctoraux et d'envoi de chercheurs IFREMER 
postdoctoraux à l'étranger, notamment en Europe. 
et cherche à accueillir davantage de r thésards » 
au sein de l'organisme. Outre les bourses IFRE- 
MER et les aides communautaires ou internatio- 
nales, des bourses affichées par le ministère de la 
Recherche et de la Technologie dans les disciplines 
qui intéressent I'IFREMER devront contribuer à ce 
développement. 

Plaque de rnmbfraimn pour un dosage lmmuno-enzymafque 



ET DEVELOPPEMENT C 
En 1989, le projet d'entreprise permettait de dt 
ger cinq axes prioritaires dans les activités 
I'IFREMER pour lesquels un effort financier a 
marqué depuis 1990. 

BIOTECHNOLOGIES 
ET VALORISATION 
DES PRODUITS DE LA MER 

Depuis une dizaine d'années, les biotechnologies 
ont connu un développement considérable et ont 
surtout concerné les secteurs de l'agro-alimentaire, 
de l'agriculture, des élevages terrestres, de la santé 
et des industries chimiques et pharmaceutiques. A 
l'opposé, ces derniéres années en France, peu de 
produits spécifiques, issus de l'application de 
biotechnologies à des organismes marins ou issus 
de l'emploi de biotechnologies pour résoudre des 
problèmes spécifiques aux activités marines, ont 
été conçus. Cette situation a conduit I'IFREMER à 
renforcer ses activités et son soutien en matière de 
biotechnologies marines, tandis que plusieurs pays, 
tels le Japon. la Norvège et les Etats-Unis affichent 
clairement leur intérêt pour ces domaines. Trois 
thématiques sont retenues : 

Prévention et contrôle 
L'internationalisation des échanges, la vive wmpé- 
tition économique entre pays, l'action des consom- 
mateurs ont conduit les Etats à promulguer des lois 
régissant les échanges de cheptel, le niveau de pol- 
lutions du milieu, la qualité sanitaire et la composi- 
tion des produits. La mise au point de méthodes de 
diagnostic, plus sensibles que celles qui existent 
actuellement, automatisables et moins onéreuses 
est de nature à améliorer ces contrôles et à réduire 
les risques. La mise au point de réactifs issus des 
biotechnologies (anticorps monoclonaux, sonde 
DNA. sonde enzymatique) sont susceptibles de ré- 
pondre à cette attente. 

Amélioration des cheptels 
Obtenir des espèces résistantes à une maladie, ré- 
duire les temps d'élevage, accroitre la qualité des 
produits, élever des animaux correspondant à Vat- 
tente du consommateur sont autant de défis à rele- 
ver pour maintenir une aquaculture compétitive et 
efficace. Outre les voies classiques de la sélection, 
les techniques de cyiogénétique. la connaissance 
de génomes et des relations gènes-fonction ainsi 
que des mécanismes de régulation des gènes sont 
autant de voies de recherche à explorer méthodi- 
quement pour obtenir à moyen et long termes des 
animaux et végétaux (algues) correspondant aux 
besoins recensés. 

Valorisation des organismes 
et produits de la mer 
Certains produits de la mer provenant de la péche, 
de l'aquaculture ou de récoltes diverses représen- 
tent encore un potentiel inexploité. Dans un premier 
temps l'effort portera sur la valorisation des ef- 
fluents des industries des algues, les hydrolysats et 
les huiles de poissons et les bactéries collectées 
sur les sites hydrothermaux chauds des grands 
fonds océaniques. Les études sont orientées sur 
les polysaccharides, les systèmes enzymatiques. 
les acides gras polyinsaturés susceptibles de pré- 
senter un intérêt pour les industries agro-alimen- 
taires, pharmaceutiques et cosmétiques. 



ENVIRONNEMENT 
ET AMENAGEMENT 
LITTORAL 

La préparation du Programme national d'océano- 
graphie côtière (PNOC) a été une étape essentielle 
dans la mise en oeuvre de la politique de I'IFRE- 
MER dans ce domaine. 

Le PNOC est un programme de recherche. mené 
conjointement par I'IFREMER et l'INSU, qui vise à 
fédérer l'activité de la communauté scientifique 
concernée sur un petit nombre d'objectifs. Ce pro- 
gramme est lancé pour une première période de 
quatre ans. Un comité scientifique, mis en place 
pour l'élaboration du programme. a identifié des ac- 
tions relevant d'une part de thématiques du PiGB 
(Programme international géosphère-biosphère) et 
plus particulièrement de sa composante LOlCZ 
(Land Ocean Interactions in the Coastal Zone), 
d'autre part de la gestion et du fonctionnement des 
écosystèmes côtiers. Les propositions de recherche 
suivantes ont été retenues : 

- grands cycles biogéochimiques et flux de conta- 
minant~, 

- évolution à long terme des écosystèmes marins, 

- eutrophisation des eaux côtières, 

- environnement et ressources exploitées, 

- microbiologie sanitaire, 

- socio-économie de I'environnement. 

Ces travaux se dérouleront sur un nombre restreint 
de sites ateliers à savoir la Manche et le golfe du 
Lion, l'ensemble GimndeIMarennes-Oléron ainsi 
qu'à I'étang de Thau. 

PROGRAMME 
GEOSPHERE-BIOSPHERE 

Les programmes de recherche consacrés à l'étude 
du changement global de notre environnement pla- 
nétaire relèvent de deux programmes internatio- 
naux : le programme mondial de la recherche sur le 
climat (PMRC) et le programme international géo- 
sphère-biosphère (PIGB). Les projets océanogra- 
phiques qui s'y rattachent sont: TOGA et WOCE 
pour le premier et JGOFS pour le second. Ils sont 
relayes en France par le PNEDC (programme natio- 
nal d'étude du climat) et JGOFS-France. 

Si ces projets ont pour finalité la modélisation pour 
la prévision des changements climatiques. ils s'ap- 
puient néanmoins sur des programmes d'obsewa- 
tion intensive de la totalité de l'océan. En outre, 
des plans de mise en oeuvre rigoureux sont élabo- 
rés par des comités internationaux. Leur réalisation, 
qui s'étend sur plusieurs années, dépend de la par- 
ticipation de chaque Etat appelé à prendre des en- 
gagements à relativement long terme. Cette nou- 
velle orientation des programmes d'océanographie 
(liée d'ailleurs aux moyens satellitaires) et I'impor- 



tance des moyens à mettre en oeuvre imposent, 
dans les faits. un nouveau mode de gestion plurian- 
nuelle qui permette de prendre effectivement les 
engagements nécessaires à la réalisation et au suc- 
cès de chacun des projets. De plus. comme l'a sou- 
ligné la deuxième conférence mondiale sur le climat 
(Genève, 29 octobre - 7 novembre 1990), il est 
temps de mettre sur pied un système mondial d'ob- 
servation du climat et, pour cela, notamment un 
système mondial d'observation des océans qui fait 
défaut actuellement. II est demandé aux scientifi- 
ques, gouvernements et organisations internatio- 
nales de s'atteler sans plus attendre à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre de ce système. 

C'est pour répondre aussi bien aux besoins des 
programmes de recherche qu'à la nécessaire créa- 
tion d'un système -participant aux programmes de 
recherche et les prolongeant- que I'IFREMER a pro- 
posé au ministère de la Recherche et de la Techno- 
logie, avec raccord de l'ensemble des organismes 
impliqués, une organisation particulière des pro- 
grammes d'océanographie pour le changement glo- 
bal. Elle s'appuie sur un comité constitué des direc- 
teuts d'organismes, chargé d'approuver et de 
s'engager sur un plan de mise en oeuvre plurian- 
nuel des programmes d'océanographie pour l'étude 
du changement global qui lui aura été soumis par 

un secrétariat permanent attaché à ce comité ainsi 
que d'en suivre la réalisation. 

Les organismes participant à ce comité sont l e  
CNES, Météo-France, le CNRSIINSU, I'ORSTOM 
et la Mission scientifique des TAAF. Le secrétariat 
permanent est placé sous la responsabilité du 
Directeur d'objectif du programme Géosphére- 
Biosphère de I'IFREMER. Ce comité prend ses 
fonctions en 1991. 

INTERVENTION 
SOUS-MARINE 

La France a acquis une position internationale de 
premier plan en intervention sous-marine tant dans 
le domaine des équipements profonds pour la 
recherche scientifique que dans les applications 
industrielles. L'IFREMER mène une politique visant 
à maintenir cette position. Son action s'appuie au- 
jourd'hui sur les résultats de l'audit stratégique sur 
l'intervention sous-marine commandé par I'IFRE- 
MER et sur les conclusions du colloque « ISM 90 », 
qui a réuni à Toulon des scientifiques, des techni- 
ciens et des industriels pour faire le point sur les 
évolutions techniques et pour cerner les futurs 
besoins en équipements sous-marins pour la 
communauté scientifique. Elles concernent en parti- 
culier i'instmmentation des submersibles, la carto- 
graphie et l'imagerie des fonds marins, I'échantillon- 
nage des roches et des sédiments, I'obSe~ation de 
longue durée des phénomènes de l'océan profond. 

L'une des priorités de ce secteur est de maintenir et 
améliorer I'ensemble des engins sous-marins mis à 
la disposition de la communauté scientifique. Une 
autre priorité est de développer les connaissances 
de base nécessaires à l'évolution et la modernisa- 
tion de ces engins. L'IFREMER s'est ainsi engagé 
dans des programmes de recherche concernant : 

- l'acoustique sous-marine, 

- la robotique et la télémanipulation assistée par 
ordinateur, 



- l'hydrodynamique des engins. 

- les nouveaux matériaux composites pour les 
structures ou des enceintes résistantes légères. 

Pour mener à bien ces projets. I'IFREMER agit en 
partenariat avec les industriels spécialisés. 

Dans ses divers domaines, I'IFREMER s'est aussi 
résolument tourné vers les coopérations euro- 
péennes avec la participation au programme MAST 
(projet ACID, Acoustical imaging development) et 
l'élaboration de nouveaux projets dans le cadre de 
MAST-2 (laboratoires benthiques, engins libres). 

RENOUVELLEMENT 
DELAFLOTTE 
OCEANOGRAPHIQUE 

La flotte océanologique, dont I'IFREMER assure le 
renouvellement, la programmation et le fonctionne- 
ment, est au service de la communauté scientifique 
française : chercheurs des universités. des grands 
organismes de recherche et de I'IFREMER. Les es- 
sais de l'Atalante et de son sondeur multifaisceaux 
ont été achevés en décembre 1990. La premihre 
campagne scientifque aura été effectuée en janvier 
1991. Cette mise en service marque le début de 
réalisation du plan de renouvellement de la flotte 
proposé au gouvernement en 1985. 

La réalisation d'un navire de façade pour la Méditer- 
ranée (NAFMED), d'un navire de recherche et ha- 
lieutique (NRH) et d'un navi- de forage et d'inter- 
vention sous-marine (NEREIS) en seront les 
prochaines étapes. La mise au point des spécifica- 
tions opérationnelles et techniques de ces trois na- 
vires a été poursuivie en 1990. 



Ressources halieutiques 

Economie des pêches et cultures marines 

Ressources aquacoies 

'alorisation des produits 

RESSOURCES 
HALIEUTIQUES 

Dispositifs de concentration 
de boissons à La Réunion 
et à la Martinique 
Implantés par I'IFREMER en 1988-89, les disposi- 
tifs de concentration de poissons (DCP) font désor- 
mais partie du paysage maritime réunionnais. En 
facilitant la capture des gros poissons pélagiques 
(thons, daurades coryphènes) dont les concentra- 
tions temporaires se forment à proximité de ces dis- 
positifs, ils constituent une aide appréciée des pê- 
cheurs. 

Après la phase de mise au point et de développe- 
ment assurée par I'IFREMER, leur suivi a été confie 
en 1990 à I'Ecole d'apprentissage maritime de La 
Réunion, mais I'IFREMER a continué d'accompa- 
gner le projet en procédant à des poses expérimen- 
tales de dispositifs légers, moins onéreux, et à des 
essais d'engins de pêche peu utilisés jusqu'à pré- 
sent dans cette région : palangre et filet maillant. 
Ces deux voies d'optimisation du rapport des DCP 
paraissent intéressantes, avec cependant des li- 
mites dues à I'hydrodynamisme souvent violent des 
eaux réunionnaises et la relative faible abondance 
du poisson. 

A la Martinique, un premier essai d'implantation de 
DCP a été fait fin 1989 par I'IFREMER. II a permis 
de constater que. là aussi, ces structures facilitent 
la péche de certaines espèces (daurades cory- 
phènes, poissons volants). De nouvelles poses de- 
vraient avoir lieu en 1991. 

Dans les deux cas, ces projets s'intègrent dans des 
programmes d'étude de la petite péche comprenant 
également un suivi statistique de l'activité et une 
analyse socio-économique. 

Atlas des ressources et des pêcheries 
La planification de la pêche dans un pays implique 
une bonne connaissance de la répartition spatio- 
temporelle des ressources et des activités halieuti- 
ques qu'elles supportent. Toutefois. pour être utili- 
sables par l'ensemble des acteurs concernés 
(administratifs, politiques, professionnels. scientifi- 
ques) les informations doivent être disponibles sous 
une forme à la fois précise. simple et synthétique 



leur permettant d'appréhender rapidement la situa- 
tion. 

C'est ainsi que le laboratoire Evaluation des res- 
sources halieutiques a été chargé de préparer un 
Atlas des ressources et des pêcheries françaises 
dans les mers européennes. 

L'information collectée auprès de tous les labora- 
toires côtiers a permis de dresser 98 cartes qui 
illustrent les zones fréquentées et l'effort de pêche 
exercé par les différentes familles professionnelles 
ainsi que la distribution et les caractéristiques d'ex- 
ploitation des principales espèces exploitées. Pour 
ces demières i'accent a été mis sur la localisation 
des zones sensibles (frayères et nourriceries), les 
captures saisonnières par secteur de pêche et I'im- 
portance relative que chaque espèce occupe dans 
l'économie halieutique des quartiers maritimes. 

Cet ouvrage, dont la mise en forme a été achevée 
en 1990 doit sortir pour le Salon de la Pêche de 
Boulogne-sur-Mer en mai 1991 et illustre les efforts 
déployés par l'organisme pour un meilleur transfert 
des connaissances en direction des partenaires. 

Une recherche en coopération : 
le groupe d'étude des pêcheries 
de Manche 
La Manche, en relation étroite avec la mer Celtique 
et la mer du Nord, abrite des ressources halieuti- 
ques abondantes et variées exploitées par près de 
3 000 navires de 5 à 25 mètres, et saisonnièrement 
par quelques chalutiers hauturiers. Comme dans 
les eaux de l'Atlantique nord-est, la pression des 
pêches y a enregistré une augmentation récente et 
bnitale ; cette région wnnait une exploitation in- 
tense des ressources, une cohabitation devenue 
difficile entre métiers ainsi que des menaces sur la 
rentabilité individuelle des navires et les emplois. 

Fin 1988, après confrontation des connaissances 
acquises et accord sur divers objectifs communs, la 
France (IFREMER) et la Grande-Bretagne (MAFF, 
ministry of agriculture, fisheries and food), princi- 
paux pays exploitants, ont créé un groupe d'étude 
des pêcheries de la Manche, wmposé de scientifi- 
ques de Boulogne, Ouistreham et Brest d'une part, 
et de Lowestoft d'autre part. Cette collaboration se- 
ra sera prochainement élargie à la Belgique et aux 
iles anglo-normandes. 

Ce groupe. qui doit devenir une force de proposition 
en matière de gestion des pecheries du bassin ma- 
ritime de la Manche, a défini trois axes de recher- 
ches : 
- élaboration d'un modèle de simulation de I'activi- 
té des métiers les plus interactifs de ce bassin, 

- identification biogéographique des stocks princi- 

La première tâche entreprise par le groupe est la 
constitution d'une base de données commune des 
« métiers », sens halieutique du terme (conjonction 
espèce, engin, zone et saison). Ce groupe d'étude, 
proche de celui crée en 1984 pour l'ensemble golfe 
de Gascognelmer Celtique, pourrait présenter pro- 
chainement ses travaux au Conseil International 
pour I'Exploration de la Mer (CIEM). 

Diversification de la pêche en Corse 
Dans le cadre du programme «diversification des 
techniques de pêche artisanale en Corse », une sé- 
rie de prospections de pêche aux nasses (octobre 
1988-janvier 1990) a permis de capturer la crevette 
Pandalidé Plesionika edwardsii sur la côte occiden- 
tale de la Corse. 

La technique de pèche aux nasses, importée de la 
province de Murc~e (Espagne), a semblé adaptable 

paux, 
- préparation d'une approche socio-économique 
des propositions du groupe. 



aux « petits métiers corses B. Le transfert de la 
technique de pêche a été réalisé auprès des profes- 
sionnels. Plusleurs d'entre eux (golfe d'Ajaccio, 
Corse méridionale) ont pratiqué cette activité durant 
l'hiver 1989-1990. Deux campagnes de prospection 
de pêche, réalisées sur la côte orientale de la Corse 
au cours de I'année 1990, ont permis d'identifier le 
secteur de Solenzara-Porto Vecchio comme parti- 
culièrement favorable & la capture de Plesionika ed- 
wardsii. Le développement de cette pêche paraR 
envisageable dans ce secteur. compte tenu : 

- d'une part, des résultats encourageants des 
pêches expérimentales (200 g par nasse), du coût 
modéré de i'investissement, de la proximité des 
lieux de pêche, 

- d'autre part, de la résistance prévisible du stock 
à l'effort de pêche par la sélectivité de la technique 
employée par la large distribution (bathymètrique et 
géographique) et par la féconditè élevée de i'es- 
pèce. 

Analyses de flottilles de pêche 
La grande majorité des flottilles françaises de pêche 
opère dans des pêcheries dites ((composites n. ca- 
ractérisées par la multiplicité des stocks constituant 
la ressource et par I'hétérogénéité des modes et 
moyens d'exploitation. Ces pêcheries sont le siège 
d'interactions fortes exacerbées par les conflits 
d'usage et d'intérêt. II est particulièrement difficile 

de spécifier et de mettre en oeuvre les interventions 
requises par la dégradation génèrale des ressour- 
ces. 

Depuis plusieurs années, le département Res- 
sources halieutiques a entrepris des recherches sur 
le fonctionnement et les possibilités d'évolution de 
ces pecheries. Des études typologiques ont été me- 
nées sur toutes les façades maritimes. y compris 
l'outre-mer, pour inventorier et classifier les navires 
par type d'activité. S'ajoutant aux paramétres de dy- 
namique des stocks, les données halieutiques et 
économiques sur les flottilles sont utilisées dans 
des modèles d'analyse ou de simulation visant A 
expliciter les conséquences de diverses interven- 
tions sur les flottilles ou a explorer des stratégies 
d'exploitation ou de gestion plus efficaces. Ces 
recherches sont un préalable indispensable a une 
gestion directe des capacités de capture dont le 
principe a été récemment réaffirmé. Elles sont aussi 
d'un intérêt primordial pour la prise en compte des 
activités halieutiques dans la gestion des espaces 
littoraux, le caractère composite étant particuliAre- 
ment maqué dans les pêcheries côtières. 

Vers un nouveau navire de recherche 
halieutique 
Après une remise en question des objectifs des tra- 
vaux à la mer qui s'était traduit par un allégement 
du nombre de campagnes au début des années 80, 
la recherche halieutique manifeste un intérêt gran- 



dissant pour des campagnes à la mer qui restent in- 
dispensables à l'étude des variations d'abondance 
des ressources vivantes et de leurs causes. 

Actuellement. I'IFREMER dispose de deux navires 
halieutiques, Thalassa et Cryos, que I'Age, respecti- 
vement 30 et 21 ans, et le sous-équipement ren- 
dent inadaptés aux besoins d'une recherche efi- 
ciente et moderne. Aussi, les utilisateurs et les 
ingénieurs de I'IFREMER ont mis en commun leur 
expérience et leur savoir afin de définir les spécifi- 
cations opérationnelles d'un nouveau navire inno- 
vant et performant dont le lancement est envisagé 
pour 1995. 

Sur ces bases, il apparait que le futur navire devra 
avoir les mêmes capacités de pêche qu'un chalutier 
professionnel de taille identique dont il différera fon- 
damentalement par I'aménagement particulier de 
ses volumes intérieurs et de ses équipements. II be- 
neficiera donc, pour les opérations de chalutage, 
des innovations du projet Halios et profitera. pour 
les équipements scientifiques. de l'expérience ac- 
quise pour la construction de L'Atalante. 

Un effort particulier sera porté sur I'aménagement 
des laboratoires, privilégiant leur polyvalence. aux 
performances en acoustique par la réduction des 
b ~ i t s  rayonnés et à l'optimisation des campagnes 
par une informatisation de l'ensemble des données 
recueillies. 

La polyvalence recherchée en fera une plate-forme 
également adaptée aux recherches en océanogra- 
phie physique, chimique et biologique ainsi qu'à la 
mise à l'eau d'équipements et d'engins d'observa- 
tion légers. Des études particulières restent à rne- 
ner à partir d'un avant-projet fourni par un chantier 
naval sur la base d'un navire de 71 mètres de long 
développant 2500 kW. Ces études conceptuelles 
conduiront à doter I'IFREMER d'un équipement 
scientifique indispensable et d'un instrument irrem- 
plaçable de coopération avec ses partenaires euro- 
péens et notamment l'Institut espagnol d'océano- 
graphie (IEO) avec lequel un accord a été conclu 
Dour I'utilisation de ce navire. 

ECONOMIE DES PECHES 
ET DES CULTURES 
MARINES 

Analyse bio-économique des pêcheries 
Ce programme, qui a pour objectif de formaliser et 
d'introduire une analyse économique dans les mo- 
dèles de gestion des pêcheries, s'est plus particu- 

lièrement porté. cette année, sur l'analyse des prix 
du poisson au débarquement et sur la dynamique 
de la rentabilité des unités de pêche. Dans le pre- 
mier cas, il s'agit de définir une méthodologie pour 
étudier les relations entre les prix sur différents 
ports d'un même littoral (la façade nord-ouest de la 
France a été choisie pour cette étude). Dans le se- 
cond, l'examen des indicateurs de rentabilité, d'in- 
vestissement et d'endettement laisse apparaiire des 
comportements très diversifiés suivant les unités de 
pêche et permet d'établir des liaisons entre ces 
trois éléments. Ces travaux de recherche se pour- 
suivent désormais en y introduisant le comporte- 
ment de pêche des bateaux observé à partir des 
journaux de bord. 

Analyse des coûts de construction 
des navires de pêche artisanale 
Ce programme a permis d'apprécier les évolutions 
depuis vingt ans des différents postes de construc- 
tion des navires (coque, moteur, ...) et de les mettre 
en parallèle avec les évolutions technologiques ob- 
servées durant la même période. Cette étude, qui 
s'inscrit dans l'analyse de la dynamique de I'inves- 
tissement, a mis en évidence la forte progression 
de la puissance des unités de pêche ainsi que de 
l'appareillage électronique. Celle-ci explique partiel- 
lement que l'augmentation des coûts de construc- 
tion ait été plus rapide que l'inflation depuis deux 
décennies. De nouvelles recherches portent désor- 
mais sur l'influence du mode de financement (prêts, 
subventions, ...) sur les prix des bateaux. 

Analyse des marchés 
des produits de la mer 
Dans le prolongement d'un contrat CO-financé par la 
CEE sur la formation des prix dans la perspective 
d'une comparaison NordlSud, I'IFREMER s'est atta- 
ché à fournir une observation détaillée de la réalité 
des différents marchés sur les façades maritimes 
Nord et Sud. Les éléments explicatifs des differen- 
tiels de prix pour une même espèce entre les mar- 
chés du Nord et ceux de Méditerranée (où des prix 
beaucoup plus élevés sont supposés s'établir) peu- 
vent fournir une aide aux politiques communau- 
taires s'orientant vers des propositions régionali- 
sées. La compréhension de la formation des prix 
repose sur la connaissance et la maiirise des 
modes de mise en marché avant même que ne 
soient élaborés des modèles économetriques. 
L'étude a été menée d'abord sur le marché pour 
trois ports français (Boulogne. Lorient et Sète) re- 
présentatifs des productions, donc de I'offre sur les 
trois façades maritimes principales. II s'agissait de 
considérer les différentes espèces commercialisées 
en valeur et en volume mais aussi d'identifier les in- 
tervenants sur les différents segments de chaque 
marché. Les descriptions propres au fonctionne- 
ment de chacun des marchés détaillent et différen- 



cient les deux principaux modes de transactions : RESSOURCES 
les marchés d'enchères, u en criée n et les mar- 
chés de gré à gré, u hors criée n. L'analyse théori- AQUACOLES 
que a révélé que ces modes de transactions difié- 
rent quant aux w0ts d'information qui pèsent sur 
les prix. Durant la séance de vente. on ex~liaue . . 
ainsi différemment la coexistence de plusieurs prix Aquaculture tropicale 
d'équilibre pour un méme produit. Des études ont 

La technique d'élevage intensif de crevettes mise été entreprises en collaboration avec un laboratoire 
au point au Centre océanologique du Pacifique pour spécialisé du CNRS. Elles permettent de déceler 
la constitution de stocks de à un les relations de fidélité entre les intervenants ren- 
aliment spécifique défini par I'IFREMER, a confirmé dues possibles par la succession quotidienne des 
sa supériorité, pour I'espéce Penaeus vannamei. transactions. 
En élevage larvaire. l'utilisation de microparticules a 
permis le remplacement total des algues à l'échelle 
expérimentale (P. vannamei) et à l'échelle pilote 

La ci& de Lonent 1 d'app-6 duton des marches des 
produifs de la m h e  b . gque 

Une fois appréhendés le fonct~onnement des mar- 
chés au débarquement et les différences dans les 
comportements des intervenants, la modélisation 
des pnx pour les principales espèces peut être 
ébauchée. L'étude empirique proposée wnslste à 

(P. stylirostris). 

En grossissement, les performances de croissance 
de P. vannamei en eau saumgtre (8 %) ont été 
confirmées. L'intérêt du fractionnement de la ration 
alimentaire a été démontré (gain en croissance et 
rendement). L'utilisation d'un nouvel aliment de 
grossissement a donné sur P. monodon de très 
bons résultats : rendements de 14 à 27 tonneslhd 
an d'animaux de poids compris entre 26 et 32 g. En 
Nouvelle-Calédonie, l'intensification de I'élevage de 
P. stylirostris a permis d'obtenir des rendements 
proches de 3 tlhalan pour l'ensemble des bassins 
du Territoire. En 1990, la production de crustacés 
d'élevage dans les DOM-TOM a été de 788 t, soit 
une progression de plus de 30% par rapport à 
1989. Cette progression est liée à I'accroissement 
de la production de crevettes en Nouvelle-Calédo- 
nie (535 tau lieu de 300 t en 1989). 

Les actions de coopération en Asie du Sud-Est ont 
débuté en 1990 avec la réalisation des premières 
missions d'identification et de définition des pro- 
grammes de recherche à 5 ans. Ces actions sont 
menées par le département Ressources aquacoles 
et la direction des Relations et coopération interna- 
tionales de I'IFREMER avec 3 pays du Sud-Est 
asiatique (Singapour. Philippines et Indonésie) dans 
le cadre du vaste programme régional AADCP 
(Aquaculture development and coordinating pro- - 

a ~ ~ l i a u e r  et à ada~ter aux différents marchés (voire nnmllCFFIASFAN =. - . . . - - - . .- -. . . . . 
a& différents segments des marchés) su; les 
espèces ciblées, un modèle qui a déjà prouvé ses Le premier programme mené avec le Primary Pro- 

capacités explicatives. pour faciliter la mise en duction Department de Singapour concerne l'étude 
dace des test% discerner k s  Aoiiatinns devant Atre des besoins nutritionnels des poissons tropicaux 
r~ - - -  --- ~ - - ~ -  , ---- - 

testées simultanément. il semble opportun de p ré  loup "pical (Lates calcarifer) et mérou. 

voir différents tests de causalité entre les prix des 
difiérentes espéces, et également les prix sur une 
même espèce suivant les différents marchés et 
segments de marché. 

Cette approche a été complétée par une étude 
théorique des déterminants de la demande finale de 
produits de la mer. Considérant que le prix est une 
fonction inverse de la demande, il est important de 
s'interroger sur les élasticités de la demande aux 
prix et aux revenus. 

Le programme de recherche mené avec le dépar- 
tement des Pêches indonésien (BADC) traite de 
l'aménagement des zones consacrées à i'aquacul- 
ture de crevettes. En 1990, 3 sites ont été identifiés 
pour la réalisation des recherches à partir de 1991. 

Enfin. aux Philippines, le programme de recherche 
défini avec le département des Pêches concerne 
l'amélioration des techniques aquacoles en eau 
douce (tilapia, chevrette) et en eau saumatre (cre- 
vettes, milkfish, loup tropical et mérou). 



Développement de l'élevage de turbot 
en France 
Vingt ans se sont écoulés depuis que les premiers 
juvéniles de turbot (quelques individus !) sont sortis 
des laboratoires. 

Les premiers résultats positifs obtenus ont ensuite 
rapidement conduit à la création de la première 
écloserie (1980) afin d'initier une activité. La France 
s'est fait une spécialité de cette phase d'élevage et 
l'on peut considérer aujourd'hui que. par le biais du 
marché. elle a grandement participé à la seule pro- 
duction européenne aujourd'hui significative : 600 t 
de production en Galice en 1990, 1200 t prévues en 
1991. Un tel déséquilibre géographique amène les 
entreprises françaises à investir désormais dans 
des installations de grossissement (une dizaine de 
réalisations et projets avancés) sur le littoral fran- 
çais situé en plein dans l'aire naturelle de répartition 
de I'espèce. donc dans des zones favorables à la 
croissance. 

La filière se caractérise, pour la phase écloserie, 
qui reconstitue'ia chaine alimentaire naturelle, par 
une technicité élevée. Les productions sont cepen- 
dant obtenues aujourd'hui plus grâce à un surdi- 
mensionnement des outils qu'à une maîtrise totale 
des paramètres d'élevage. Dans ce domaine. de 
nombreux travaux de recherche restent à mener 
(physiologie larvaire, nutrition, etc.). Le grossisse- 
ment ne pose pas de problèmes cwciaux, le turbot 
est un bon transformateur mais les aliments devront 
être optimisés. Dans une optique de développe- 
ment de la production, des travaux de conception 
de structures de production économiquement plus 
satisfaisantes que les actuels bassins et pouvant 

permettre de coloniser d'autres types de site sont 
nécessaires. 

L'aquaculture du turbot présente un potentiel impor- 
tant basé d'ores et déjà sur une réalité technico- 
économique. II est cependant nécessaire d'en par- 
faire les moyens de production et d'améliorer les 
performances d'élevage dans un contexte de 
concurrence internationale où le littoral français pré- 
sente bien des atouts. 

Algoculture 
Les efforts concernant le développement des 
cultures d'algues macrophytes ont pour but : 

- de permettre la production d'algues à vocation 
alimentaire pour conforter le marché naissant dans 
ce domaine. 

- de fournir à l'industrie. en quantité et qualité, la 
matière végétale dont elle a besoin pour se renfor- 
cer. 

Lesespècesconcernéessont: 

L'algue à vocation alimentaire, Porphyra linearis, 
dont on essaie de maitriser le cycle de reproduction 
et notamment la libération provoquée par des élé- 
ments reproducteurs. Le cycle est pour la majeure 
partie semblable à celui des Porphyra japonais. 
P. yezoensis, sauf précisément la dernière phase : 
l'émission des conchospores sur laquelle on bute 
actuellement. 

Des essais comparatifs sont menés avec d'autres 
Prophyra, ainsi qu'avec P. yezoensis présent en 
Méditerranée depuis les transferts massifs d'huitres 
en provenance du Japon. 

La laminaire « bivalente » à vocation industrielle 
et alimentaire. Laminaria japonica. La culture est 
envisagée pour la Méditerranée où l'espèce est 
déjà présente. Le procédé pour produire la se- 
mence et en disposer à volonté en dehors des pé- 
riodes de fertilité de l'algue a été mis au point. La 
production des plantules a été maitrisée avec la col- 
laboration du Centre d'études et de recherche de 
Mèze (CEREMHER-Hérault). Les premières mises 
en mer ont pu être réalisées en novembre 1990 
dans des conditions qui ont permis une croissance 
20 fois supérieure à celle des plants sauvages. La 
prochaine étape consistera à passer à la culture sur 
un hectare, de manière à identifier et à résoudre les 
problèmes de changement d'échelle. 



YALORISAIIOW 
DES PRODUITS 

Poissons et crustacés 
Dans le domaine des produits de la pèche. la quali- 
fication de la ligne de traitement industriel des lan- 
goustines à bord a été réalisée sur un chalutier de 
La Rochelle. Les résultats positifs obtenus ont per- 
mis, d'un commun accord avec l'ensemble des par- 
tenaires, de clore ce contrat. Une extension au trai- 
tement des crevettes, notamment d'élevage, est 
prévue en 1991. 

Par ailleurs, I'IFREMER coordonne un programme 
européen sur la valorisation de la sardine ; en liai- 
son avec les Italiens, Espagnols et Portugais ainsi 
que l'université de Montpellier, de nouvelles tech- 
niques de texturation utilisant la pulpe. le surimi ou 
le mélange des deux ont été élaborées. Le projet, 
dont le terme est prévu pour la fin mars 1992, béné- 
ficie d'un financement CEE (programme FAR de la 
DG XIV). 

Récolte de i'algue Undana à Ouessani. 

Le transfert de I'espèce en Atlantique présenterait 
un risque écologique important au niveau de la 
compétition interspécifique avec les autres lami- 
naires indigènes. 

L'algue à alginate de haute qualité Laminaria digi- 
tata. Des progrès ont été réalisés en ce qui 
conceme le contrôle de la semence, mais des diffi- 
cultés subsistent. Une convention d'étude sur 3 ans 
est en projet avec l'industrie des alginates et la pro- 
fession pour parvenir à la production de plantules 
sélectionnées ainsi qu'à la réduction de 2 à 1 an du 
délai entre la naissance de l'algue et le moment où 
elle peut être récoltée (condition indispensable à la 
rentabilité). 

L'algue Gelidium sesquipedale : en culture, I'es- 
péce se développe bien mais produit un agar de 
qualité médiocre. Les travaux réalisés en bassin 
type x Hippodrome » en collaboration avec l'Institut 
océanographique espagnol vise à provoquer une 
production rnéristématique foumissant un colloïde 
de haute qualité. en agissant au niveau des nutri- 
ments et de I'hydrodynamisme. 

La composition chimique des algues à vocation ali- 
mentaire, qui sont soumises à la culture, est établie 
en collaboration avec I'IFREMER et le Centre 
d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) de 
Pleubian. 
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Concernant la valorisation des produits issus de 
l'aquaculture, les études de la variabilité dans le 
temps des caractéristiques de la truite Fano di- 
ploïde et triploïde et les conséquences sur l'aptitude 
du produit à la transformation ont été réalisées. 
Pour certains résultats obtenus par mesures physi- 
ques et sensorielles. la mise au point de protocoles 
analytiques mieux adaptés sera nécessaire. 



Dans le domaine des sous-produits de la pêche, la 
préparation de fractions peptidiques par méthodes 
chromatographiques à partir d'hydrolysat industriel 
de protéines de poisson a permis de vérifier les pro- 
priétés immunostimulantes de lymphocytes pour 
certaines des fractions et de tester I'intérêt dans le 
domaine cosmétique pour d'autres. 

Algues 
Concernant les algues macrophytes, les travaux sur 
l'obtention, la caractérisation et l'étude des activités 
biologiques des polysaccharides sulfatés issus d'al- 
gues brunes ont démontré l'intérêt de ces substan- 
ces vis-à-vis d'applications thérapeutiques poten- 
tielles. Un test de diverses fractions et de certaines 
propriétés est programmé dans les années futures 
en liaison avec des laboratoires de recherche plus 
fondamentale, notamment du CNRS. 

Qualité des produits 
Au niveau du déterminisme de la qualité, le rôle de 
certaines protéines myofibrillaires lors de l'évolution 
post-mortem et lors de la texturation du surimi est 
étudié. 

Sur le plan méthodologique, les travaux ont été sur- 
tout axés sur le programme « amines biogènes », 
qui bénéficie d'un financement CEE sur deux ans 

en liaison avec les Pays-Bas, coordonnateur du 
projet et l'institut Pasteur de Lyon. Des essais d'in- 
tercalibration de techniques ont été réalisés et de 
nouvelles méthodes de mesures (enzymatiques, im- 
munochimiques) proposées. 

L'intérêt des professionnels pour ce thème est évi- 
dent à la veille de l'ouverture du marche unique de 
1993. Au-delà de la mise au point des méthodes. 
I'IFREMER participera sur le problème de qualité 
aux travaux de normalisation et d'appui en liaison 
étroite avec la profession. 

Procédés biotechnologiques 
Les bactéries d'origine ou d'influence marine peu- 
vent posséder des caractéristiques spécifiques di- 
verses. Dans le cas des bactéries lactiques issues 
des produits de la mer. les propriétés de croissance 
à basse température et en absence de sucres, ainsi 
que les possibilités d'inhibition sans acide lactique 
ont été mises en évidence. Un souchier d'environ 
80 souches de bactéries lactiques a été constitué 
en liaison avec I'ENITIAA et les performances d'in- 
hibition ont été testées sur la pulpe de poisson. 

Par ailleurs, des essais de valorisation de Skeleto- 
nerna costaturn, rnicroalgue produite en conditions 
naturelles comme fourrage aquacole, ont été initiés. 



Etudescientifique de l'environnement cdtier 
Environnement et amimagement du iiiiorai 

Les ïravaux mene par I'IFREMER en environne- 
ment litïoral mitent de façon priMitaire de la qualiid 
du milieri ; ils ont a.wi une foite interaction avec les 
qu&ons l1ées à la reswurcs explvit& en domaine 
iniertidaf ou peu profond. 

U@ d W s  à caractère sdenüfique ont pour objet 
Pacquisffim des mnnaissances de base né- 
saires à la eomprBhef15ion du fonctionnement des 
êaiasystème6 &tiers, à l'identificalion et â I'explica- 
ttwi des dysfoncüonnements, à I'4iaMissement des 
bases sdentlRqms dont i'organime a besoin pour 
@uet uii rôle d'expert en ce qui concerne le milieu 
marin. 

L'organisme mbne des aetiviiés de antrMe et de 
suiw du milieu par la mise en oeuvre de réseaux de 
mesure a des fins Bnvironnementales (&mluatim 
des niveaux et des tendances) el de protection de 
la sant4 humaine (saiubrité ba@Briologique des eo- 
quiUages, phycotuxines marines). 

ENVIRONNEMENT COTlER 

L s  pPo$rammes europ4ens MST-62 (Studies on 
the transport of coastal water fmm the English 
Channel fo tha Baltii Sea using radioaçtive tracers) 
et M T - 5 3  (Flux-Manche) ont bffioiellement 
commene4 durant l'an* tS90. Le laboratoire 
d'Ucéanographie physique &tière de I'IFREMER 
partlcïpe B ces programmes pQur lesquels il est 
fesponeable de la partie modelisation mathdrnati- 

que des mrants el du mélange. Plusieurs modèles 
numériques ont été ddvelopp3s pour daûrire les mé- 
canismes aux differentes bchellm. Pour les plus 
peütes d'entre elles, les mo&Ies sont valides par 
des mesures de w u m t  effect- par l'université 
de Southampton et, pour les plus grandes, par des 
mesures de traceurs radbactifs rejet45 par l'usine 
de retraitement des wmbustiblm nucl&aires de La 
Hague et analys& par le Commissariat à l'énergie 
aïomtque. 

Progmmme a Rejets unbains r 
Ce programme s'esi achevd en 1090 avec la tenue 
du colloque natiooal a La mer et les rejets ur- 



bains », organisé par I'iFREMER à Bendor, du 13 
au 15 juin. en collaboration avec le ministère de 
l'Environnement et l'ensemble des Agences de 
I'eau ayant une façade littorale. Ce programme de 
recherche pluridisciplinaire original avait été mis en 
place en 1986 afin de progresser dans la résolution 
des problèmes posés par les rejets urbains en zone 
côtiére. Son objectif était de déteminer le devenir 
et les effets des effluents urbains déversés en mer, 
à partir d'une meilleure prise en compte des proces- 
sus et des mécanismes spécifiques au milieu iitto- 
rai. Ces travaux ont été entrepris en collaboration 
avec l'Agence de I'eau Rhône-Méditerranée-Corse 
sur deux sites représentatifs de situations littorales 
caractéristiques (Morlaix en Manche et Toulon en 
Méditerranée). . 
Le colloque a réuni 150 scientifiques et techniciens 
français de l'assainissement du littoral. Les thèmes 
abordés ont porté sur les rejets urbains et I'enrichis- 
sement du milieu en matière organique et sels nutri- 
tifs, la contamination microbiologique d'origine ur- 
baine et les conséquences sur la salubrité des eaux 
littorales, les apports et les effets des micropol- 
luants organiques et métalliques issus des effluents 

le ministère de I'Environnement à l'intention des tech- 
niciens et aménageurs. L'ensemble des communi- 
cations présentées fait l'objet d'une publication 
dans la série Actes de colloques de I'IFREMER 
(n' 11 - 1991). 

Assurance de qualité 
L'assurance de quallté pour la mesure des paramè- 
tres chimiques en milieu marin se développe depuis 
quelques années au niveau européen. Cet essor se 
rattache à la nécessité d'une cohérence de tous les 
réseaux de surveillance de la oualité du milieu -~~ ~ ~. ~, - ~ 

L'IFREMER contribue au maintien et à I'amé- 
lioration des résultats au travers de différentes acti- 
vités développées au sein de ses laboratoires de 
chimie. Ses représentants au ClEM (groupe de chi- 
mie marine) se sont engagés activement dans les 
exercices d'intercomparaison en polluants organi- 
ques (PCB) et en sels nutritifs (nitrates, phos- 
phates). Pour ces derniers paramètres la France a 
participé à l'organisation de l'exercice ainsi qu'à la 
préparation des échantillons et à I'interprétation des 
données. 

urbains ainsi que sur la modélisation comme outil 
de recherche et de face aux Grâce à I'expérience acquise, I'IFREMER a été sol- 

posés par ce type de rejets littoraux. Enfin deux iicité pour le programme européen triennal (1990- 

communications spécifiques ont traité de l'évolution 1993) d'assurance de qualité développe par le Bu- 

des technologies pour Isélimination des sels nutritifs reau communautaire de référence et impliquant une 

et des microorganismes. soixantaine de laboratoires (programme QUASI- 
MEME). Outre une formation dispensée aux labora- 

Ce colloque a conclu sur l'intérêt d'utiliser les résul- toires (le' Workshop en mai 1990), des échantillons 
tats obtenus par I'IFREMER pour actualiser le de référence doivent leur être distribués tout au 
<< Guide de l'assainissement du littoral n réalisé par long du programme. Le laboratoire de Chimie du 



département Environnement littoral de Brest s'est 
engagé dans la préparation des échantillons pour 
les sels nutriifs. 

Sensibilité des côtes bretonnes 
à l'eutrophisation 
II s'agit d'un programme proposé et retenu par la 
CEE dans le cadre de la n Special Action Program 
for Cleaning up the Coastal Zones and the Coastal 
Waters of the Irish Sea, North Sea, Baltic Sea, and 
the North East Atlantic Ocean r (NORSAP). Le pro- 
gramme est financé par tiers par la CEEIDG XI, la 
Région Bretagne et I'IFREMER. II se déroule sur 
3 ans (1990-1993). Les objectifs du programme 
sont de définir avec précision cette notion de 
n zone sensible s ou zone problématique vis-à-vis 
de I'eutrophisation et de dresser, sur ce critère, un 
inventaire relatif aux côtes bretonnes. Un recense- 
ment des phénomènes d'eutrophisation (eaux colo- 
rées et marées vertes), fondé sur les études en 
cours et les réseaux de surveillance. constituera la 
premiére étape du programme. 

Programme a Plancton toxique w 
Trois genres de dinoflagellés marins ont fait I'objet 
d'études plurispéciiiques en 1990 : Alexandrium mi- 
nutum, producteur de toxines paralysantes, Gymdi- 
nium cf. aureolum, microalgue ichthyotoxique, et Di- 
nophysis spp., dont plusieurs espèces sont à 
I'origine d'intoxications diarrhéiques par I'acide oka- 
daïque. La taxonomie, la distribution géographique 
et la détection automatique par visionique des Dino- 
physis spp. ont fait l'objet de recherches, dans le 
cadre du programme national n Efflorescences ma- 
rines N. OU par des collaborations extérieures. 

Des paramètres d'ordre écophysiologique (crois- 
sance, assimilation des sels nutritifs) et biologique 
(cycle vital, production de kystes) ont également été 
étudiés sur plusieurs espèces en culture : Alexan- 
dnum minutum. A. tamarense, Gyrodinium cf. au- 
reolum et Pmmcenfrum lima, ceci en parallèle avec 
la toxicngenèse des poisons paralytiques, hémolyti- 
ques (stimulation de toxicogenése) et diarrhéiques. 
En ce qui wnceme l'aspect toxicologique de ces 
études, l'extraction et la purification de standards 
(acide okadaïque. gonyautoxines 2 et 3) à partir de 
cultures sont en cours de réalisation à l'aide de wl- 
laborations extemes. De méme les ichthytoxines de 
G. aureolum ont été isolées et des tests hémolyti- 
ques directs ont été mis au point et appliqués pour 
cette espèce. De plus, les profils toxiniques d'A. mi- 
nutum, P. lima et Dinophysis spp. ont été obtenus 
par chromatographie liquide. 

Des expériences de contamination artificielle de co- 
quillages par des cultures toxiques (PSP) etiou 
d'épuration en bassins aquacoles (DSP) ont montré 
le rôle du plancton non toxique et de I'écophysioio- 
gie des bivalves dans les phénomènes de sélection 
et de relargage des toxines paralytiques ou diarrhéi- 
ques. 

Enfin, à la suite des travaux portugais et japonais 
mettant en cause la responsabilité de symbiontes 
bactériens dans la toxinogenèse, un travail de 
thèse a commencé en 1990 sur le rôle des bacté- 
ries associées dans la toxinogenèse de I'acide oka- 
daïque. 

Modélisation de la qualité 
bactériologic(ue des eaux 
des zones conchylicoles 
L'objectif de ce programme est de déterminer les 
causes et de trouver les moyens d'améliorer la qua- 
lité bactériologique des zones de production 
conchylicole. Ce programme a pour objectifs : 

- de déterminer, le cas échéant. les causes de 
cette mauvaise qualité, par exemple l'existence de 
rejets urbains insuffisamment traités, d'apports 
d'origine agricole importants, d'une mauvaise dis- 
persion des eaux contaminées, de l'expulsion lors 
de crues d'éléments piégés dans des zones abri- 
tées. 



- d'identifier les principaux facteurs susceptibles 
d'améliorer la qualité de I'eau et, par la même. celle 
des coquillages. 

- de donner des recommandations en terme 
d'aménagement (niveau d'épuration, position des 
points de rejet,...). 

Le choix du site s'est porté sur la région ouest Co- 
tentin comprise entre le Havre de Geffosses (près 
de Coutances) au nord et Granville au sud par suite 
de la mise en évidence sur ce secteur de parcs 
classés en quasi permanence «zone non 
conforme, de qualité bactériologique médiocre ». 
Ces résultats ont été trouvés quelles que solent les 
années, sèches ou humides, ce qui permet de pen- 
ser que les riviêres sur lesquelles les activités agri- 
coles sont très importantes ne sont pas seules en 
cause. 

L'outil indispensable de cette étude est un modèle 
de dispersion dont la mise en oeuvre nécessite la 
connaissance des fonds et des débits des rivières. 
En 1990 les actions principales ont porté sur : 

- l'acquisition des données sur les flux bactériens 
en collaboration avec la DDASS, le SRAE et le la- 
boratoire IFREMER de Ouistreham (convention 
IFREMERlConseil général de la Manche ; 

Etude pilote des apports 
en contaminants par la Seine 
L'estimation des flux de substances chimiques au 
niveau des interfaces océaniques est d'une aide 
précieuse pour élucider leur comportement et leur 
devenir en milieu marin. Dans le cas de substances 
polluantes, cette estimation revêt un intérêt supplé- 
mentaire. Elle concourt à établir I'importance rela- 
tive des processus de mobilisation chimique natu- 
rels et anthropiques, d'être, par là même, en 
mesure de déceler les perturbations des équilibres 
naturels, d'en suivre I'évolution et éventuellement 
de les prédire. 

Les matériaux de source continentale sont apportés 
au milieu marin par les glaciers, I'atmosphére, les 
eaux souterraines et les fleuves. C'est par ces der- 
niers que transite une grande partie des substances 
issues des activités industrielles et domestiques qui 
parviennent au milieu cdtier. Pour évaluer la conta- 
mination côtière, il est par conséquent très impor- 
tant de porter attention à la composition chimique 
des fleuves et à leur variation. 

En 1989 I'IFREMER, en coopération avec la cellule 
de lutte contre la pollution marine du Selvice de na- 

; miles font pa" d'un picgramme de recherche 8 européen. 

- la réalisation d'une carte bathymétrique complète vigation de la Seine, a entrepris à la demande du 
de la zone : recueil des informations existantes et ministère de I'Environnement une étude pilote desti- 
acquisition des données manquantes, notamment née à effectuer une première estimation des flux de 
sur les havres et la c6te sud ; contaminants A l'entrée de l'estuaire de la Seine. 

Cette étude est basée sur la méthodologie préwni- 
- les premières mesures concernant la contamina- sée par le Conseil International pour I'Exploration 
tion des eaux et des sédiments de la zone. de la Mer et les recommandations de l'UNESCO. 



Elle difibre en outre par la fréquence d'échantillon- ENVIRONNEMENT 
nage et d'analyse de la technique utilide par le ré- 
seau actuel de surveillance. Une station de réfé- ET AMENAGEMENT 
rence représentative des apports a été choisie au DU L ~ T T O ~ L  
barrage de Poses. en amont de toutes influences 
marines. Des métaux (mercure. arsenic, cadmium. 
plomb, zinc et cuivre) et des substances organo- 
chlorées (PCB et pesticides) sous formes dissoute 
et particulaire sont dosés sur des échantillons pré- 
levés deux fois par mois en temps normal et deux 
fois par semaine pendant les crues. L'échantillon- 
nage a débuté en janvier 1990 et doit se poursuivre 
pendant deux ans. 

Les résultats obtenus pour le cadmium dissous au 
cours de la première année montrent que les varia- 
tions de concentration se situent dans la gamme 15 
à 70 nail. c'est-à-dire à des niveaux olus faibles aue 
ceux estimés par la méthode classique. Le flux'de 
cadmium calculé sur la base de ces résultats est 
cinq fois plus faible que la valeur publiée en 1990 
par la commission baie de Seine. Ce résultat de- 
vrait aider les gestionnaires à réévaluer i'impor- 
tance relative des rejets en cadmium en baie de 
Seine. 

Par ailleurs. ces rèsuitats montrent l'existence de 
relations complexes entre les concentrations en 
cadmium et le débit hydrique. Ce type de relation, 
déjà Observé pour les éléments majeurs, est mis en 
évidence ici pour la première fois dans le cas d'un 
élément à l'état de trace dans un fleuve. 

Modélisation de la qualité 
des eaux de la Loire 

A partir de ces premiers résultats l'établissement de 
chèmooraohes décrivant les relations concentra- " .  
tion-débit semble possible. Ces derniers seront utili- 
sés pour affiner les calculs de flux et modéliser les 
variations saisonnières des apports dans le but 
d'optimiser l'information en réduisant l'effort de prè- 
Ièvement et d'analyse dans le cadre d'un suivi pé- 
renne sur la Seine. Une aooroche semblable oour- . . 
rait ëtre appliquée aux autres fleuves français. 

L'important déficit en oxygène dissous. régu- 
lièrement observé en période estivale au niveau de 
la zone de turbidité maximale de I'estuaire de la I Loire, semble induire une mortalité élevée de cer- 1s (ici 
taines espèces halieutiques. Un modèle mathémati- le poit du Cmquef) sont la cause de I'Brosion du Iflooral et de raHBmtim 
que a donc été élaboré pour décrire les phéno- deI'éîosysième. 
mènes hydrodynamiques et hydrosédimentaires. 
ainsi que l'évolution de l'oxygène dissous et la dé- 
gradation de la matière organique dans I'estuaire. 
En raison du puits a oxygéne que constitue la zone Emission d'avis 
de turbidité maximale, riche en matière organique, L'IFREMER est, pour nombre de problèmes concer- 
des études particulieres sont entreprises pour nant le littoral, le conseiller « naturel » de I'adminis- 
comprendre les processus chimiques et biochimi- tration, mais aussi des autorités locales (régionales, 
ques qui interviennent dans le système r bouchon départementales, communales). des organisations 
vaseux-crème de vase ». en conditions aérobies ou professionnelles (sections régionales conchylicoles, 
anoxiques. comités locaux des pêches ...) ou des associations 



de protection de la nature. Les questions posées 
sont très diverses : 

construction ou agrandissement de ports, rejets 
de dragages, 

protection du littoral et lutte contre l'érosion. . assainissement des communes littorales, rejets 
dans le milieu marin, 

études d'impact d'établissements classés, 

extraction d'agrégats marins, permis de recher- 
che pétroliers. . toxicité de certains produits, 

schémas d'aménagement (SMVM, POS, ...). 

L'organisation mise en place pour l'émission d'avis 
a pour but de concilier la rapidité de réponse, sa 
qualité scientifique et la nécessité d'une connais- 
sance locale « de terrain n. Selon la question po- 
sée, la réponse pourra être rédigée par un labora- 
toire côtier. dans d'autres cas, le service 
Aménagement du littoral élaborera une rédaction 
associant les laboratoires locaux, les équipes scien- 
tifiques compétentes et la (ou les) direction@) 
concemée(s). Ainsi, quel que soit le point d'entrée, 
le demandeur est assuré de recevoir une réponse 
rapide. 

Le service Aménagement du littoral veille, dans 
tous les cas. à la qualité de ces réponses et à leur 
conformité avec la position scientifique de I'IFRE- 
MER sur la question. 

Programmes de surveillance 
de la qualité du milieu marin 
L'année 1990 a vu la mise en place du réseau de 
surveillance bactériologique des eaux littorales 
« Réseau REMI ». Ce réseau restructuré en 1989 a 
été bâti avec un double objectif de meilleure exploi- 
tabilité des données acquises d'une part. et de cou- 
verture des risques en matière de protection des 
consommateurs d'autre part. Ceci a permis d'élabo- 
rer un premier bilan qui conduit à une estimation de 
la salubrité de la production conchylicole française : 
plus de 82 % de la production nationale est salubre 
et produite dans la moitié des zones exploitées. 

Les résultats du (< Réseau REPHY u (suivi du phy- 
toplancton) en 1990 confirment que Dinophysis 
semble endémique depuis 1987 en Basse-Norman- 
die, sur la côte atlantique de la Bretagne-sud, de la 
Gironde et en Méditerranée. En Bretagne-sud, les 
toxicités DSP observées ont été plutôt élevées. 

Alexandrium cf minutum s'est développé, comme 
en 1989, en baie de Morlaix. Un très important 
bloom de cette espèce a été enregistré en rade de 
Toulon. 

Le RN0 (Réseau national d'observation) s'est pour- 
suivi selon les modalités habituelles. II a permis 
l'édition d'un bulletin complémentaire 1989-1990. 
Cette année marque le début d'une nouvelle orien- 
tation du RN0 qui prévoit de prendre en compte les 
effets biologiques des polluants au-delà de leur 
seule présence dans le milieu marin. 

Ces réseaux doivent permettre notamment la publi- 
cation d'un Atlas national de la qualité du milieu ma- 
rin dont le contenu attendu et le mode de réalisation 
ont été définis en 1990. 

Amélioration des outils 
et des méthodes 
Un fait marquant l'année 1990 est la validation des 
techniques bactériologiques automatisées. La con- 
ductance-métrie et i'appareil testé (du type Malthus) 
offrent désormais de grands espoirs dans la recher- 
che des bactéries fécales en permettant I'augmen- 
tation du nombre d'analyses, une réduction des 
coüts et des délais de réponse. Ceci vise à une 
meilleure gestion des cas de contamination acci- 
dentelle d'une zone de production conchylicole. A 
cette amélioration méthodologique analytique, il faut 
ajouter la révision des stratégies d'échantillonnage 
et la définition plus rationnelle et scientifique des 
maillages spatio-temporels des réseaux de surveil- 
lance. 

Les besoins de séries temporelles à fréquence de 
mesures élevées ont conduit I'IFREMER à prévoir 
un investissement dans le développement d'un ré- 
seau de stations instrumentées. Une réflexion entre 
I'IFREMER et plusieurs partenaires industriels sur 
la base de l'expérience acquise par les réseaux de 
surveillance a été engagée. 



Conséquences induites 
par l'implantation d'un port 
de plaisance sur le littoral 
II y a. actuellement, une quarantaine de projets de 
création ou d'agrandissement de ports, correspon- 
dant à 20.000 postes d'amarrage. L'ampleur des 
travaux à réaliser suscite des inquiétudes et des 
oppositions rendues plus vives par la méconnais- 
sance des effets d'un tel pmjet sur le milieu marin. 

Des chercheurs de I'IFREMER ont participé à la ré- 
daction d'un document passant en revue les consé- 
quences possibles de I'implantation d'un port sur le 
littoral et recommandant quelques mesures simples 
destinées à réduire les nuisances, à rendre compa- 
tible la plaisance et les autres activités maritimes 
traditionnelles, et concilier la construction d'un port 
avec la protection de l'environnement. Le document 
analyse les impacts liés : 

- à la construction d'un port (altération de l'écosys- 
téme benthique, effets des rejets de matériaux liés 
à la création de bassins portuaires..), 

- à la présence de la structure (modification de 
courants et de la houle, modification du transit 
littoral avec création de zones de sédimentation et 
d'érosion, modification des conditions de sédimen- 
tation dans la zone proche entrainant une modifica- 
tion des peuplements benthiques...), 

- à I'exploitation du port et au développement d'ac- 
tivités annexes qui induisent des apports de pol- 
luants (matières organiques, macmdéchets, hydro- 
carbures, bactéries, polluants divers...). Les dépôts 
de vase nécessitent des dragages d'entretien. 

En conclusion, il ressort de ce document que la 
construction d'un port a certaines conséquences 
négatives sur le milieu marin. Celles-ci peuvent 6tre 
réduites si le site d'implantation est bien choisi 
(« densité N des ports dans la zone acceptable) si 
le port est bien conçu et bien géré. 



GBosciences marines 

Environnement profond 

-2eanographie physique et spatiale 

GEOSCIENCES MARINES de service (principalement définition de tracés de 
cables sous-marins). 

Marges d'extension 
Le département est associé aux grands projets 
ECORS (longs profils sismiques à pénétration pro- 
fonde) et ODP : marges conjuguées. L'application 
géographique est focalisée sur le proche Atlantique 
et la Méditeranée. 

Accrétion océanique 
Les actions du département sont centrées sur la 
dorsale du bassin de Fidji et la dorsale de I'Atlanti- 
que central dans le cadre de grands projets bilaté- 
raux comme STARMER (coopération avec le Ja- 
pon) et FARA (coopération avec les Etats-Unis), ou 
de projets à coopération multinationale (INTER- 
RIDGE). 

L'étude de I'accrétion est menée par comparaison 
de sites variés utilisant des méthodes différentes : 
analyse morphostructurale, méthodes de sondage 
géophysique, géochimie des roches. L'analyse, par 
méthodes indirectes, a porté cette année sur la va- 
riabilité dans le temps et dans l'espace des axes 
d'accrétion et sur le fonctionnement de points tri- 
ples ('). 

L'activité scientifique du département Géosciences 
Marines s'est poursuivie en 1990 autour de deux 
thèmes touchant I'un à la structuration de l'écorce 
terrestre (à des échelles variées) et l'autre aux pro- 
cessus de fonctionnement de la planète Terre et à 
la dynamique de ses constituants. Cette activité est 
une composante des grands programmes interna- 
tionaux en cours. 

Deux autres types d'activité ont été pris en compte 
par le département : activités de service public 
(évaluation des ressources et projet de cartographie 
des zones économiques françaises) et prestations 

L'analyse tridimensionnelle de la structure profonde 
à Yaxe des dorsales est un objectif complexe qui a 
fait l'objet d'un développement méthodologique par- 
ticulier. comprenant la réalisation d'un prototype de 
« Ocean Bottom Vertical Seismic Array » (OBVSA) 

(') Ionctmn de deux dorsales de directions différentes avec une 
zone de fracture 



et la mise en place d'une chaine de traitement des 
données. 

Géochimie des roches (composition de la 
croûte océanique et l'hétérogénéité du manteau) 

Trois thèmes ont été abordés pour I'étude des pro- 
priétés chimiques de la croûte océanique : 

- les propriétés chimiques et isotopiques d'une 
croûte « arrière-arc » (bassins d'Okinawa. de Lau, 
de Fidji) ; 

- les variations le long de I'axe d'une dorsale : une 
variation cohérente des propriétés chimiques entre 
13.N et 2 3 ~ N  sur la dorsale médio-atlantique met en 
évidence une structure complexe du manteau sub- 
océanique ; 

- un apport à la géochimie fondamentale : certains 
rapports d'éléments traces (NbiTa, WNb) traduisent 
des propriétés du manteau au méme titre qu'un rap- 
port isotopique. 

Hydrothermalisme 
L'étude de la variabilité et des différentes formes de 
I'hydrothermalisme est basée sur les diversités des 
propriétés physiques (structure) et chimiques des 
axes d'accrétion. 

Deux résultats importants ont été obtenus en 1989- 
1990 dans le cadre d'opérations internationales : la 
mise en évidence d'un hydrothermalisme actif affec- 
tant des « diapirs » mantelliques à I'axe de la dor- 
sale médio-atlantique (coopération FrancelEtats- 
Unislunion Soviétique) et la découverte en contexte 
arrière-arc (bassin de Lau) du site le plus actif 
connu à ce jour, dont les propriétés sont très diffé- 
rentes de celles connues à I'axe d'une dorsale clas- 
sique (campagne franco-allemande NAUTILAU). 

Couverture sédimentaire 
Sur le plateau continental, le projet « corps sableux » 
s'est terminé en 1990. Gràce au développement 
d'outils de sismique haute résolution et de sonar ca- 
librés par des carottages, on a pu préciser la stnic- 
ture et la dynamique des corps sableux de la fa- 
çade ouest de la France, de Dunkerque à 
Arcachon. 

II a été possible de quantifier la migration de ces 
corps sableux. de décrypter leur structure interne et 
de comparer ces données avec les formules de 
transport et les mesures hydrodynamiques. Une 
étude comparative entre les dunes sous-marines 
actuelles et leurs équivalents fossiles (qui fournis- 
sent parfois de bons réservoirs pétroliers) a été réa- 
lisée pour le compte des compagnies pétrolières 
françaises ELF-Aquitaine et TOTAL-CFP. 

L'aspect de recherche lié aux phénomènes gravi- 
taires a l'origine des transferts de sédiment du haut 
de pente vers les bassins profonds s'est diversifié 
en 1990. Après I'étude du chantier de Nice qui a dé- 
buté après le glissement catastrophique de I'aéro- 
port, et I'étude du flanc sous-marin de I'ile de La 
Réunion (effondrement du volcan de la Fournaise), 
un nouveau chantier a été ouvert sur la pente nord- 
ouest atlantique, en coopération avec les Cana- 
diens. 

La stratégie développée consiste en des reconnais- 
sances géophysiques haute résolution des appa- 
reils sédimentaires et des études plus quantitatives 
à partir d'un modèle numérique de terrain et la ca- 
ractérisation physique des fonds. Cette caractérisa- 
tion a nécessité le développement de moyens de 
mesures in situ et en particulier le module géotech- 
nique, qui a parfaitement fonctionné durant la cam- 
pagne HUDSAR. 

ENVIRONNEMENT 
PROFOND 

Pour l'environnement océanique profond, I'IFRE- 
MER a focalisé ses efforts sur deux thématiques : 

Etude de l'impact humain en grande 
profondeur (projet EPI) 
Ce projet est consacré à I'étude du fonctionnement 

L'étude des volcans sous-marins des points chauds des communautés d'organismes vivant dans les mi- 
des lies de la Société, des Australes et de Pitcairn a lieux sédimentaires qui sont les plus répandus dans 
permis de montrer que le volcanisme sous-marin ré- le domaine océanique profond. L'étude fondamen- 
cent s'étale sur une étendue de plus de 100 km de tale de ce milieu. effectuée dans le cadre du pro- 
diamètre au-delà des lies étudiées. gramme JGOFS-France («étude des flux de ma- 



tière dans l'océan »), doit permettre la modélisation 
des transferts du carbone sur l'ensemble de la co- 
lonne d'eau. 

Etude des écosystèmes de frontière 
de plaques océaniques 
Ces écosystèmes originaux sont alimentés en ma- 
tière organique par la production primaire micro- 
bienne fondée sur la chimiosynthèse. Ils se déve- 
loppent dans l'océan dans de nombreuses zones 
où les apports en minéraux sous forme réduite sont 
importants (sites d'hydrothermalisme dans les 
zones d'accrétion. régions de « minéralisme » dans 
le contexte des zones de subduction) mais aussi au 
niveau de certaines marges actives ou non. La 
phase de découverte, d'exploration et de descrip- 
tion de ces écosystèmes. initiée en 1977, est tou- 
jours en cours et réserve encore de très nom- 
breuses découvertes majeures dans le domaine de 
l'évolution des espèces, des mécanismes de sym- 
biose, des processus de détoxication, des méca- 
nismes de dispersion et de spéciation. 

Ecologie abyssale 
L'intervention d'écologistes, d'environnementa- 
listes et de biologistes dans le domaine profond (à 
plus de 1500 m) nécessite le développement d'une 
panoplie d'outillages télémanipulés par les submer- 
sibles ou d'engins libres robotisés, permettant la 
mesure. le prélèvement. l'expérimentation et I'ob- 
servation. 

Au cours de I'année 1990, une expérience d'obser- 
vation et d'étude du comportement des organismes 
carnivores abyssaux a été réalisée au cours d'une 
mission américaine dans le Pacifique (campagnes 
PULSE 4 du New-Horizon), grâce a un module 
d'observation vidéoscopique. Cette technologie 
(Maeva), encore sous forme de prototype, sera 
mise en oeuvre dans le cadre de la campagne EU- 
MELI, programmée pour le début de l'année 1991. 

Pour l'étude de l'écosystème hydrothermal, dans le 
cadre de l'équipe de biotechnologie, un effort de dé- 
veloppement de préleveurs adaptés au prélèvement 
sans contamination et à la mesure des paramètres 
physiques de l'environnement hydrothermal (me- 
sure fiable de la température en particulier) a été 
soutenu pour préparer les campagnes HERO et 
GUYANAUT prévues pour 1991 et 1992 en collabo- 
ration avec l'université de Californie. Dans ce même 
cadre, physiciens, écologistes et technologues ont 
joint leurs efforts pour la réalisation d'un observa- 
toire instrumenté complexe réunissant, auprès 
d'une source hydrothermale. les mesures physi- 
ques (courantologie, néphelémetrie, tempèra- 
ture. ...). la mesure du flux particulaire exporté à par- 
tir de la source, l'observation du comportement des 
organismes grâce à un module vidéoscopique per- 
mettant la transmission acoustique des images en 
surface (SAMO). 

Le département a été aussi impliqué dans la ré- 
flexion liée au développement de laboratoires ben- 
thiques dans le cadre du projet NEREIS. Un essai 
de matériel a été réalisé au cours de la mission ES- 
CONAUT en Méditerranée. 

Applications biotechnologiques 
Les travaux du laboratoire de biotechnologie ont 
progressé rapidement grâce à la mise au point de 
techniques de culture bactérienne sur milieu solide ; 
ces techniques ont permis d'isoler des souches jus- 



Gasferopode (campagr.. .. -4U). 

qu'à des températures voisines de 100'C. Cette 
possibilité offre un grand intérêt car elle constitue 
un outil nécessaire à I'étude génétique des archae- 
bactéries thermophiles (recherche de mutants). 

L'étude des bactéries provenant des sites du Pacifi- 
que occidental et oriental a permis de constituer 
une collection de 700 souches hétérotrophes d'ori- 
gine hydrothermale. Ces souches ont été isolées à 
des températures comprises entre 20 et 100'C (2/3 
de non thermophiles). Plus d'une centaine de 
souches, dont I'étude fine est en cours, maque une 
croissance à des températures supérieures à 80%. 
L'étude génétique et phénotypique entreprise laisse 
entrevoir une diversité spécifique insoupçonnée. 
Trois pistes sont plus particulièrement explorées 
dans le cadre biotechnologique : I'étude des lipides 
membranaires comme indicateurs chimio-taxonomi- 
ques, I'étude des exopolymères bactériens et en 
particulier des polysaccharides, la recherche d'en- 

zymes thermostables. Dans le cadre de ce pro- 
gramme nouveau, un réseau complexe de collabo- 
rations est en murs de constitution mettant en 
présence de nombreux laboratoires universitaires. 
Des collaborations avec des industriels sont en 
cours de discussion. 

OCEANOGRAPHIE 
PHYSIQUE ET SPATIALE 

Les moyens satellitaires donnent aux programmes 
d'océanographie une dimension nouvelle mais po- 
sent un certain nombre de problémes spécifiques 
qui ont amené I'IFREMER à se réorganiser et à re- 
grouper ses forces dans le domaine pour une meil- 
leure efficacité. II en est résulté la mise en place à 
Brest de deux entités nouvelles : le laboratoire de 
physique des océans qui est une unité mixte 
CNRS-IFREMER-UBO et le département d'océano- 
graphie spatiale qui regroupe toutes les équipes tra- 
vaillant sur les données spatiales ; la station polyné- 
sienne de télédétection gardant son autonomie. 

Le Laboratoire de physique des océans 
@PO) 
Cette unité mixte a été créée pour se consacrer à 
i'étude de la dynamique des océans. Jusqu'en 
1995, son activité portera presque exclusivement 
sur le programme WOCE (World Ocean Circulation 
Experiment). Ce programme a été défini pour ré- 
pondre aux objectifs du 3e volet du Programme 
mondial de la recherche sur le climat : la prévision 
de l'évolution à long terme du climat c'est-à-dire à 
l'échelle des décennies en tenant compte des per- 
turbations anthropiques (gaz à effet de serre). Le 
programme WOCE a pour ambition de fournir le jeu 
de données globales nécessaires pour décrire la to- 
talité de l'océan mondial et développer les modéles 
de circulation générale océanique indispensables à 
toute prévision climatique. Pour ce faire, I'IFREMER 
a poursuivi le développement d'une instrumentation 
originale : 

Tomographie océanique 

Les instruments tomographiques ERATO ont été 
testés avec succès lors de la campagne GASTOM 
menée par le SHOM dans le golfe de Gascogne en- 
tre mai et octobre 1990. 

Floiteurs de subsurface 

Pour I'étude des couches profondes de l'océan, 
I'IFREMER fait développer un type de flotteurs sui- 
vis acoustiquement, capables de rester à une im- 



mwsion donnée et de remonter en surface pério- 
diquement pour transmettre par ARGOS les 
données qui permettront de reconsbtuer leurs tra- 
jectoires. Ceç flotteurs dévdoppés par la société 
TEKELEC seront testés début 1992 dans une cam- 
pagne expérimentale avant d'Btre déployés en 
grand nombre dans l'Atlantique sud pour WOCE en 
1993-1 994. 

Le département d'océanographie 
spatiale 
Ce département a pour mission d'assurer le fonc- 
tionnement du CERSAT (voir chapitre Moyens et 
Equipements) et la qualité scientifique de ses pro- 
duits, de développer des programmes de recherche 
notamment dans les domaines suivants : glaces de 
mer, échanges océan-atmosphère. états de mer, 
halieutique, environnement littoral. Les activités des 
équipes ont porté en 1990 sur les projets suivants : 

Etalonnage et validation des données satellitaires 

L'une des équipes du département d'océanogra- 
phie spatiale est engagée contractuellement avec 

ERS-1 . antenne du radar a synfhese 
d'ouveilure ublisee pour oblemr 

notamment des images 
1100 km x 100 km1 toul lemos de 

b k a n  el de la t e m .  h a i s  au& des 1 

l'Agence spatiale européenne pour participer aux 
campagnes d'étalonnage du satellite ERS-1. Son 
rôle est de vérifier la cohérence des mesures in si- 
tu, de valider les données vents et état de mer pour 
en extraire les vecteurs vent et hauteurs des va- 
gues représentatifs de la zone. Une campagne pré- 
paratoire a eu lieu en février 1990 en mer de Nor- 
vège mettant en oeuvre navires. bouées et radars 
aéroportés. Des équipes de Norvège, d'Allemagne, 
de Grande-Bretagne et de France y ont participé. 
La campagne d'étalonnage réelle aura lieu a I'au- 
tomne 1991 dans la même région. 

Etude de la variabilité spatio-temporelle des états 
de mer 

Ce thème de recherche est repris par le départe- 
ment d'océanographie spatiale et les études me- 
nées en 1990 ont fait appel aux données de I'alti- 
métre du satellite américain GEOSAT qui permet de 
connaitre le module du vent et la hauteur significa- 
tive des vagues. 

L'objectif poursuivi est de mieux connaitre la varia- 
bilité des états de mer (vent et vagues) dans la 
zone des dépressions de l'Atlantique nord de ma- 

« imagelles u (5 km x 5 hm) W 
desquelles on extrail des iobrmalions 

sur la direction et la longueur d'onde 
de la houle 



niére à améliorer les modèles de prévision de houle 
et à mieux paramétrer les flux à l'interface océan- 
atmosphère. 

Environnement littoral 

Le service Applications de la télédétection, intégré 
maintenant au département d'océanographie spa- 
tiale, s'est spécialisé dans la cartographie thémati- 
que à partir d'images haute résolution SPOT avec 
applications aux pollutions. à l'exploitation des al- 
gues et généralement à la gestion de I'environne- 
ment littoral. II apparaît maintenant nécessaire d'in- 
tégrer dans un système unique des données de 
différentes origines (satellitaires ou autres) pour ré- 
pondre aux besoins d'utilisateurs variés soucieux 
de disposer d'une cartographique dynamique et 
évolutive. D'où la réflexion engagée sur les SIG 
(Systèmes d'information géographique) qui se pour- 
suit en 1991. Parallèlement la phase de spécifica- 
tion du projet EUREKA423 MARSIS, dans lequel le 
groupe est engagé. a débuté en mai1990. Ce pro- 
jet, mené en France par la société MS21 avec des 
partenaires italiens et allemands, a pour objet de 
créer un système d'information décentralisé visant à 
mettre à la portée des utilisateurs les données de 
télédétection sur le domaine marin. 

Télbdétection et halieutique 

Une étude menée en coopération avec le Maroc 
s'est poursuivie en 1990 sur I'upwelling c6tier maro- 
cain pour analyser la relation entre les stocks et la 
variabilité de l'environnement caractérisée par celle 
des températures de surface déduites des données 
satellitaires (NOM. METEOSATI et des mesures 
faites à partir de navires par application du logiciel 
Pesket qui permet d'établir des cartes de tempéra- 
ture de surface. La méthode ainsi testée est appli- 
cable à d'autres types d'écosystèmes. 

La Station Polynésienne 
de Téiéddtection 
Le colloque « PIX-ILES 90 n, qui avait pou 
thème la télédétection et les milieux insu 
laires du Pacifique s'est tenu à Nouméa di  
19 au 21 novembre et à Tahiti du 22 au 21 
novembre 1990 11 fut le fruit d'une étroit< 
collaboration entre I'ORSTOM et I'IFREMEF 
avec l'appui des Territoires de Nouvelle 
Calédonie et de Polynésie Française Prés 
de 120 participants de 20 pays. essentielle- 
ment de la zone du Pacifique-sud, se sont 
réunis Ce colloque a permis . 
- de faxe le point sur les recherches et dé- 
veloppements et les applicatioiis de I'wtil te- 
Iédétection vis-à-vis des m i l ~ u x  insulaires. 

- de présenter aux chercheurs étrangers et 
aux utilisateurs potentiels l'outil et les résul 
tats acquts dans la région par les deux labo 

I 
ratwres françats, le LATICAL de I'ORSTOM- 
Nouméa et la SPT-IFREMERITerntoue de la 
Polynésie française à Papeete. 

- de participer au rayonnement de la France 
et à I'intégration des Territoires dans la ré- 
gion. 

II pourait déboucher sur la réalisation d'un 
programme de cartographie et de mffie à dii- 
position d'informations géographiques sur 
les milieux cdtierç du Pactfique, répondan' 
a i s i  la demande de nombreux états de 1; 
régron soucieux de la mise en valeur et d~ 
I'établisaement de schémas d'aménagemen 

I 



strumentation 

tervention sous-marine 

Ouvrages en mer 

Technologie navale 

Technologie des pêches et des cultures marines 

Pour répondre aux besoins de la communauté 1 
scientifique, I'IFREMER a la mission de concevoir, 
réaliser et qualifier l'instrumentation nécessaire à 
une meilleure observation et à une meilleure ges- 
tion du milieu marin. Ces développements aboutis- 
sent dans de nombreux cas à une production indus- 
trielle, lorsque le marché international direct 
l'autorise, ou à une valorisation indirecte dans des 
secteurs comme la pêche ou l'offshore pétrolier. 
Cette activité s'appuie donc sur une politique d'inci- 
tation en recherche et développement s'adressant 
aux laboratoires de recherche du secteur public et 
privé. 

En 1990. comme au cours des années préce- 
dentes, une part importante des ressources a été 
consacrée à des développements s'inscrivant dans 
le cadre de grands programmes internationaux, tels 
que WOCE et ODP. En 1988. la campagne FARE 
avait permis de démontrer la possibilité de réintro- 
duire dans de bonnes conditions des appareils de 
mesure dans des forages effectués dans le cadre 
du programme ODP et laissés en attente. En s'ap- 
puyant sur les résultats de cette campagne, le pro- 
gramme NADlA 2 (navette de diagraphie) a consis- 
te à mettre au point des équipements et à faire des 
essais en mer, en collaboration avec le BRGM, 
dans le cadre de la campagne DIANAUT en novem- 
bre 1990. Le tandem Nautile-Nadia a permis à cette 
occasion. sans faire appel à Vintelvention d'un na- 
vire de forage spécialisé, d'effectuer des mesures 
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thermiques, des prélèvements de fluides, des me- 
sures de magnétisme ainsi que d'imagerie acousti- 
que des parois dans trois puits de l'Atlantique nord. 

Pour les besoins du programme WOCE (étude de la 
circulation océanique à I'échelle de la planète) le 
développement des flotteurs dérivants MARVOR a 
été poursuivi en 1990. Ce projet est actuellement 
conduit en partenariat industriel avec la société 
TEKELEC. La campagne ESSWOCE a permis de 
tester les performances acoustiques du récepteur 
dans des configurations voisines de la configuration 
opérationnelle. 

Rappelons que l'objectif est de déployer une cen- 
taine de flotteurs qui dériveront avec la masse 
d'eau à une profondeur stabilisée proche de 
1 500 métres. ils seront positionnés acoustique- 
ment jusqu'ii des distances de l'ordre de 1 500 km. 

Ces flotteurs seront préprogrammés pour remonter 
en surface tous les 250 jours afin de transmettre, 
via le réseau ARGOS, les données de positionne- 
ment. de pression et de température enregistrées 
durant leur séjour en profondeur. Les flotteurs MAR- 
VOR sont conçus pour assurer quatre cycles 
complets de 250 jours. 

lotfeurs denvanb et le salelli!e AigO$[vci~j% a4 - 



Par ailleurs, le prototype industriel de système de 
transmission d'images par voie acoustique TIVA, 
initialement étudié et mis au point par I'IFREMER 
en collaboration avec I'ENSTB. a été expérimenté 
lors d'une plongée du Nautile en Méditerranée. 
Maintenant fabriqué industriellement par la société 
ORCA, créée par essaimage de personnel de 
I'IFREMER, ce matériel est l'un des plus perfor- 
mants du marché. II constitue un des maillons es- 
sentiels d'un équipement plus complexe qui sera 
mis en oeuvre en 1991 au cours de la campagne 
franco-américaine HERO 91 pour la surveillance en 
temps réel, de l'activité des sources hydrothermales 
et des organismes vivants qui y sont associés. Pla- 
cé à 3500 métres de profondeur au voisinage d'un 
site hydmthermal, ce système transmettra pendant 
un mois au navire de surface des images en cou- 
leurs et des données de température et de courant. 
Cette station préfigure ce que pourrait être la station 
benthique du futur. 

Parallèlement aux deux thèmes précédents, axés 
principalement sur l'étude des océans profonds, 
I'IFREMER a poursuivi une activité instrumentale 
pour l'environnement littoral. liée à la maîtrise de 
la qualité des eaux côtières. Ce programme a per- 
mis d'engager au niveau national de nombreuses 
actions de Recherche et Développement en parte- 
nariat avec des laboratoires de recherche, tout par- 
ticulièrement avec ceux du secteur public (CNRS, 
universités. écoles d'ingénieur) et de favoriser par 
ailleurs certains développements industriels, telle la 
mesure in-situ du transport particulaire par granufo- 
métrie laser avec la société ClLAS et dans un cadre 
européen (projet EUREKA-MERMAID). L'activité de 
I'IFREMER a concerné d'autres réalisations, telles 
que : 

- le transfert industriel du sondeur multifaisceaux 
pour la pèche aux sociétés SYMINEX et CRAME 
dans le cadre du projet EUREKA-HALIOS. 

- la poursuite des études d'un systéme d'imagerie 
et de reconnaissance des fonds marins utilisant le 
laser, 

- le développement d'un émetteur acoustique très 
basie fréquence (250 Hz) appliqué aux pro- 
grammes flotteurs dérivants et tomographie acousti- 
que. 

INTERVENTION 
SOUS-MARINE 

En 1990, I'IFREMER a poursuivi un effort de déve- 
loppement des différentes techniques qui cond~tion- 
nent la pénétration du milieu sous-mar~n et les mé- 

thodes d'intervention : engins habités et inhabités. 
techniques de liaison fond-surface par acoustique 
sous-marine, robotique pour assister le plongeur et 
se substituer à lui aux grandes profondeurs. 

Véhicules et systèmes d'intervention 
Le Nautile a subi en 1990 son premier grand caré- 
nage au cours duquel le vecteur et les équipement 
ont été démontés et contralés (sphère, charpente. 
câblage électrique, hydraulique). Ce grand caré- 
nage a été à l'origine d'un certain nombre de modifi- 
cations et d'améliorations ayant pour but I'accrois- 
sement de ses capacités opérationnelles et un 
meilleur aménagement des équipements du sous- 
marin. 

Ces améliorations ont notamment porté sur la pre- 
mière refonte du système d'acquisition des données 
à bord. le dispositif optique de la caméra haute ré- 
solution, l'ensemble de flottabilité de l'engin, les dis- 
positifs de commande et les capacités manoeu- 
vrières du sous-marin. 

D'autres équipements ont été développes et quali- 
fiés notamment pour améliorer les moyens opéra- 
tionnels d'intervention sous-marine. Par exemple le 
système LAC0 (loveur automatique de cible opti- 
que) qui permet le déploiement d'un câble en fibres 
optiques autour d'un câble porteur a fait l'objet d'un 
contrat de licence avec la société INTERSUB. 

De plus, la refonte du robot d'inspection du Nautile 
(Robin) devrait augmenter les possibilités d'inter- 
vention sur épaves immergées. Au cours de la cam- 
pagne ESCONAUT, une inspection de l'épave du 
pétrolier SILJA, coulé en 1979. fut effectuée et des 
séquences filmées à partir du Nautile et du Robin 
constituent des premières au niveau international. 



Baihymétrie, imagerie, positionnement 
Ces activités concernent l'ingénierie de systèmes 
destinés à l'équipement de navires ou d'engins, 
ainsi que des recherches dans le domaine de 
l'acoustique sous-marine et du traitement du signal 
orientées vers l'amélioration des techniques de liai- 
son fond-surface et de positionnement des engins. 

En 1990, l'installation sur L'Atalante du sondeur 
multifaisceaux EM-12 DUAL a pennis de vérifier les 
capacités opérationnelles de cet engin au cours des 
premières campagnes à la mer du nouveau navire 
amiral de I'IFREMER. 

Le projet AClD (Acoustical imaging development) 
est, par a~lleufs, entré dans sa phase active. la 
tâche de I'IFREMER étant de réaliser la coordina- 
tion entre les partenaires européens qui participent 
au projet. 

Robotique sous-marine 
Une des techniques génériques de l'intervention 
sous-marine est la manipulation à distance dans un 
environnement structuré ou non. 

plates-formes. 

Dans ie bassin de Brest, m a i s  de comportement en immersion d'ouiiis 
de confrdle non destructif d'éléments de structures métaiiiques de 

Fondée sur I'expérience du programme de recher- 
che ARA (Automatisation et robotique avancée 
198011986), et sur l'expérience du milieu nucléaire 
du CEA, la transposition au milieu sous-marin est 
l'objet du projet d'atelier de TAO (télémanipulation 
assistée par ordinateur). La réalisation confiée à la 
société CYBERNETIX s'est poursuivie en 1990. Un 
bras « esclave » hydraulique conditionné pour les 
utilisations sous-marines a été mis au point en par- 
tenariat entre I'IFREMER et la société CYBERNE- 
TIX. L'atelier doit permettre en 1991 l'évaluation de 
ces techniques pour la mise en oeuvre d'outils de 
contri3le non destructif pour l'offshore pétrolier dans 

le cadre du projet européen ICON (Intercalibration 
of offshore NDT) et d'outillages scientifiques pour le 
submersible Nautile. 

Le projet ICON se rapporte aux méthodes d'inspec- 
tion des structures métalliques en mer. Le but est 
de définir, puis de qualifier différentes méthodes 
telles que les inspections par ultra-sons, par parti- 
cules magnétiques ou par les courants de Foucault. 
Le projet comprend des essais sur éprouvettes en 
acier et suppose l'utilisation des techniques de TAO 
pour la mise en oeuvre sans plongeur de ce type 
d'inspection. Le projet est mené en collaboration 
avec ELF-AQUITAINE et des partenaires britanni- 
ques et italiens. II a reçu le soutien du CEP& M et 
de la Commission européenne au titre du pro- 
gramme Thermie. 

Génie minier océanique 
Après I'arrët des activités de GEMONOD, il a été 
décidé d'une part de poursuivre à un niveau limité 
la coopération avec l'Allemagne sur les nodules et 
d'autre part, de valoriser des acquis qui avaient été 
obtenus dans le domaine minier en mer par la 
constitution en 1989 d'un « groupement pour le dé- 
veloppement des moyens d'exploitation des mine- 
rais sous-marins ». Ce groupement comprend les 
sociétés TRAVOCEAN, HYDROCONSULT, TECH- 
NIP GEOPRODUCTION et I'IFREMER. Depuis sa 
création, le groupement s'est enrichi d'un nouveau 
membre, la société LOUIS DREYFUS. Le domaine 
couvert est l'ensemble des ressources minières des 
océans quelle que soit la profondeur. Au cours de 
la période 1990-début 1991, le groupement a été 
consulté pour l'étude des moyens d'exploitation 
d'un gisement de phosphate en Polynésie et a réali- 
sé la préétude de système d'exploitation de gise- 
ments d'or en Alaska. 

II a. par ailleurs. travaillé sur un projet d'exploitation 
et de transport de sable marin et monté diverses 
opérations d'exploration de gisements. 

Les recherches et développements en cours visent 
à utiliser I'expérience complementaire des parte- 
naires dans le domaine industriel maritime et à as- 
surer le développement des moyens d'exploitation 
des minerais sous-marins. 

Achèvement du programme SAGA 
En 1990. Saga (Sous-marin d'assistance à grande 
autonomie) a effectué ses premiers essais à la mer, 
achevant ainsi son programme de qualification 
(1987-1990) de manière probante. Saga est le pre- 
mier prototype d'une nouvelle génération de sous- 
marins industriels. le plus gros sous-marin civil 
(28 mètres de long, 550 tonnes de déplacement en 
plongée). Ce prototype. dont le programme fut lan- 
cé en 1987, a été développé par I'IFREMER et la 
COMEX, associés dans un groupement d'intéret 
économique. La particularité de cet engin est d'être 



équipé d'un compartiment hyperbare qui peut ac- 
cueillir 4 à 6 plongeurs en plus de l'équipage 
(6 hommes) C'est à partir de ce compartiment que 
des plongeurs sortirent du sous-marin pour établir 
un record du monde en mai 1990 à motns 316 mè- 
tres pendant plus de quatre heures 

engins wsceptibies d"rtervencc sam aucune 
liaison physique w fmcttonnelle avec le ba- 
teau support. Rappeions qu'Epaulard, ength 
de ce type destiné à photographier les fonds 
marins, a été au début des années 1980 un 
des tout premiers engins a libres » à être 
opérationnels 

La prochaine géné 
rait pour mission la 
fonds marins jusqu'à 6000 M r e s  Les pro- 
blèmes les DIUS difficiles a résoudre mur les ~ ~ 

mettre au point sont : la navigatton autonome 
et le suivi des reliefs (perception muiiisenso- 
rrelle, f u m  des donnaes), les matériaux Lé- 
gers et résstants ; I'hydmdynamique ; leg 
sources d'énergie pour des missions de i'or- 
$re de 24 heures. 

Cgg nuuvBP,u~ projets, enwîsa@3atpla9 à 
l'échéance de 4 B 5 ans, safalent mk B 
l'étude en coopération avec l'lOS (Inshtute of 
oceanographic soience) britanmque. Pm ail- 
leurs, te projet d'automatisation de la navette 
Nadia est à l'étude. Dans un stade ultérieur, 
cette navette pourrait être télbpérée à partir 
de la surface. 

Saga. 

OUVRAGES EN MER 

L'amélioration des outils de conception et de sur- 
veillance des ouvrages en mer, fortement sollicités 
par les actions de la houle, du courant et des vents, 
implique la connaissance du milieu, la représenta- 
tion statistique des données nécessaires aux cal- 
culs de structure et I'étude du comportement de 
celles-ci. 

Animation de groupements 
de recherche 
Conjointement avec l'Institut français du Pétrole, 
I'IFREMER anime depuis plusieurs années une 
structure de recherche en collaboration : le u Club 
pour les actions de recherche sur les ouvrages en 
mer » CLAROM. Organisé en « projets n et « grou- 
pes de compétences », le CLAROM favorise les 
échanges entre spécialistes et opérationnels ; il 
crée ainsi entre les centres de recherche, les opéra- 
teurs pétroliers et les entreprises industrielles une 
synergie qui contribue au maintien et à I'amé- 
lioration de la compétitivité internationale de ces 
dernières. 

P8at*forme petroliere de 1,pe Jacker en cwrs ae tanspon #ers un sae 
dinslallatm !es #d&s sont eflec(u8es sw la staaldd ou m m !  ei la 
reh1,ursa da Id rtruLlura wf~Idril la taniph de Irdiibwt 



De 21 membres en 1989, le CLAROM est passé à 
26 en 1990 et 28 en 1991. Ses programmes s'ins- 
crivent dans le cadre des efforts de recherche coor- 
donnés par le CEP&M et soutenus par les pouvoirs 
publiw. L'IFREMER y joue à la fois un rôle moteur 
et celui d'un auditeur attentif des besoins de 
Recherche et Développement d'une profession. 

innovation et inghierie des structures 
grande profondeur 
Le projet CLAROM-DYNATOUR, visant à I'amé- 
lioration et au développement des méthodes de cai- 
cul et de dimensionnement des plates-formes 
conçues pour les grandes profondeurs d'eau (plu- 
sieurs centaines de métres), aboutit maintenant à 
des recommandations pratiques. Outre la rédaction 
de cette synthèse. I'IFREMER a poursuivi en 1990 
sa contr~bution par des essais en bassin d'un stabi- 
lisateur à fentes et par l'analyse des spéc~ficités 
liées aux conditions mannes. 

Etude du comportement 
des sols marins 
Qu'il s'agisse de poser des câbles téléphoniques ou 
des oléoducs, d'installer des plates-formes, de 
construire des jetées ou des émissaires, la connais- 
sance des caractéristiques mécaniques des pre- 
mières couches du fond marin est primordiale, mals 
difficile à obtenir. Le projet CLAROM-GEOSIS, qui 
a débuté en 1990, vise à mettre au point les métho- 
dologies permettant d'utiliser la sismique très haute 
résolution pour extrapoler à de vastes zones les 
mesures effectuées sur un nombre limité de son- 
dages (carottages), ainsi que pour optimiser les po- 
sitions de ces sondages. L'expénence de I'IFRE- 
MER en sismique trés haute résolution et en 
géotechnique l'ont conduit à une importante partici- 
pation à ce projet. 

Utilisation des satellites scientifiques 
par l'industrie 
La préparation et la conduite des opérations à la 
mer, comme le transport et la mise en place de 
plates-fomes, le dimensionnement des ouvrages, 
côtiers ou hauturiers, dépendent de la climatologie 
des sites concernés. L'IFREMER a montré la faisa- 
bilité de l'utilisation des mesures satellitaires pour 
déterminer cette dernière et en a convaincu les pro- 
fessionnels. Le passage des méthodes de recher- 
che à des outils opérationnels demande un pro- 
gramme de recherche approprié pour permettre aux 
satellites de mesures scientifiques de trouver des 
applications industrieiles. 

Nouvelle application des méthodes 
d'ingénierie offshore 
La société METEOMER, spécialiste des conditions 
océano-météorologiques pour les travaux maritimes 

et l'exploitation 
offshore, mais plus connue du - 
grand public pour avoir I< routé » les vainqueum.de 
grandes courses transocéaniques, a marqué sa vo- 
lonté de mettre en oeuvre les techniques les plus 
avancées en acquérant la compétence et les outils 
de détermination des conditions océano-météorolo- 
giques à utiliser pour la conception d'ouvrages en 
mer qui avaient été développés ces dernières 
années par I'IFREMER. L'originalité de cette métho- 
dologie est de fournir non seulement des conditions 
extrêmes (houle centennale ou décennale par 
exemple), mais aussi des intervalles de confiance 
sur les résultats. 

Développement de la sismique 
très haute résolution 
La sismique trés haute résolution permet une re- 
connaissance des couches superffcielles (quelques 
dizaines de mètres) des sols marins qui répond tant 
a une attente scientifique (sédimentologie) qu'in- 
dustrielle (reconnaissance en vue de I'exploitation). 
Accompagnant la généralisation des syst8mes d'ac- 
quisition numériques, le logiciel de traitement et 
d'interprétation de SITHERE a été développé à I'ini- 
tiative des équipes scientifiques. 



Une étude de marché, menée avec le soutien de 
I'ANVAR, ayant révélé l'existence de débouchés 
prometteurs, une collaboration pour le développe- 
ment et la commercialisation SITHERE a été enga- 
gée avec une société spécialisée dans les sys- 
tèmes d'acquisition. ELICS, et la compagnie 
pétrolière ELF-Aquitaine. 

Parallèlement, I'IFREMER a souhaité prendre date 
et prépare le développement des systèmes multi- 
traces d'acquisition et de traitement de sismique 
très haute résolution qui devraient permettre de 
rompre les barrières qui subsistent avec la sismique 
monotrace. 

TECHNOLOGIE NAVALE 

Le soutien de I'IFREMER aux projets de navires In- 
novants pour la pêche (HALIOS) et pour le trans- 
port rapide de passagers (NES-24) s'est poursuivi 
au cours de i'annee 1990 ; dans cet espr~t, le rap- 
port Abraham-GrlII-Papon a permis de préciser les 
grandes lignes d'un programme mob~lisateur pour 
construire le navire rapide du XXlème siècle 

Pour étayer ces projets liés aux technologies du fu- 
tur. I'IFREMER continue son effort de recherche sur 
des techniques de base en hydrodynamique navale 
et sur des matériaux composites. 

Programme européen Halios 
Le marché de la pèche, les politiques de pêche et 
la gestion des zones de pêche ont fait i'objet d'im- 
portantes modifications ces quinze dernières 
années. II apparaii qu'une réflexion approfondie et 
globale est nécessaire tant au niveau des bateaux 
de pêche eux-mêmes qu'au niveau des compo- 
sants (équipements et systèmes de Capture, traite- 
ment du poisson. ergonomie, sécurité ....) Cela 
conduit à des développements technologiques vi- 
sant à une meilleure efficacité. C'est là toute I'ambi- 
tion et la justification. du projet HALIOS. Ce pro- 
gramme a été lancé en 1988. selon la procédure 
EUREKA, par un protocole d'accord regroupant 
I'IFREMER et les CMN (Constructions mécaniques 
de Normandie) pour la France, la société espagnole 
SOERMAR et la Fédération des industries islan- 
daises. 

Des développements importants sont en cours dans 
le cadre de ce projet: une maquette de sondeur 
multifaisceaux a été testée avec succès en 1990 
(16 a 24 voies donnznt 32' A 48' d'ouverture sous 
la coque) et doit permettre une meilleure définition 
des fonds afin de déterminer I'emplacement du 

poisson et orienter intelligemment la pêche. Le po- 
sitionnement acoustique du chalut (PACHA) per- 
mettra d'accroître l'efficacité de la pêche tout en 
améliorant la sécurité du navire et les conditions de 
travail ; ou encore le concept de cale automatisée 
pour les navires semi-industrialisés qui doit permet- 
tre une meilleure manutention (économie du per- 
sonnel, manoeuvre de déchargement moins péni- 
ble) et une qualité de poisson plus satisfaisante. Ce 
système est actuellement proposé à des armateurs, 
notamment Islandais. 

Navires a effet de surface 
Le projet NES-24 a éfé lancé début 1986 par 
I'IFREMER pour soutenir I'innovation des PMI en 
technologie navale non conventionnelle. Ce projet 
porte sur les études, la réalisation et les essais 
d'évaluation technique et commerciale d'un navire a 
effet de surface (catamaran à coussin d'air) de 
transport de passagers. 

Les nouveautés apportées par ce type d'embarca- 
tion concernent : la technologie du coussin d'air, le 
comportement hydrodynamique, la structure de la 
coque en matériaux composites. L'IFREMER as- 
sure le financement du projet avec I'aide de I'AN- 
VARldélégation régionale de Bretagne pour la fabri- 
cation de la structure en composites sandwich et du 
ministère de ['Industrie pour la réalisation de I'en- 
semble du coussin d'air. 

La coque du navire a été livrée en 1990 et I'IFRE- 
MER confiera aux chantiers PlRlOU la commerciali- 
sation de NES du type NES-24. Celle-ci sera effec- 
tuée avec l'aide du réseau mondial des agents du 
groupe WORMS dont la Compagnie morbihannaise 
est filiale. Participeront à la construction de ces 
NES les partenaires CDK Composites et BARIL- 
LEC. Déjà des contacts commerciaux positifs sont 
pris en Polynésie, aux Seychelles et en Afrique. 



NEO-C~ baracrennques pnncipaies 

Longueur hors tout ...................................................................................................... 24.97 mètres 
Longueur à la flottaison ................................................................................................ 20,79 m$tres 
Largeur hors tout .............................. .. ...................................................................... 6,85 &tres 
Largeur à la ffottaison sur coque 6,40 mètres 
Creux sur la quille ......................................................................................................... 2.10 mètres 
Tirant d'eau en carge sur coque .................................................................................. 1,48 mbtree 
Masse à 1'état lèger .................................................................................................... 32 500 k& 
Masse en pieine charge ............................................................................................... 49 500 k$ 
V i s s e  maximate ....................... .. ............................................................................ 38 n m d r  
Vitesse de cmisiire sur houle ................................................ ; ..................................... 28 nœud? 
Moteurs de propulsion ........................ .......... ................................. .... 2 x 720 kW (978 ch: 
Moteurs des ventilateun ..................... .......... ..................................... 2 x 130 kW (175 d\: 

Hydrodynamique navale 
Dans ce domaine, I'IFREMER poursuit deux objec- 
tifs : tout d'abord résoudre les problèmes particu- 
liers qui peuvent se poser à l'occasion de I'étude de 
nouveaux navires océanographiques, et d'une ma- 
nière plus générale, développer des outils de calcul, 
avec l'appui de moyens expérimentaux appropriés. 
afin de contribuer à l'évolution des connaissances 
sur la stabilité et le comportement à la mer des na- 
vires. 

L'année écoulée a vu l'achèvement de la chaîne de 
calcul HUBLOT avec un logiciel qui permet la convi- 
vialité dans un environnement WINDOWS. Ce pro- 
duit qui n'a pas d'équivalent dans le monde, sera 
commercialisé auprès des architectes et des bu- 
reaux d'études afin de réaliser les meilleurs 
compromis dans la conception des navires (résis- 
tance a l'avancement, hélice. motorisation...). 

navire océanographique 
(NAFMED). 

façade méditerranéen 

Matériaux composites 
La vocation du laboratoire Matériaux est l'étude de 
la durabilité des matériaux en milieu marin: 
compréhension des mécanismes, prévision de du- 
rée de vie. Les matériaux étudiés sont des maté- 
riaux de structure particulièrement bien adaptée aux 
constructions navales et nautiques. Leur utilisation 
doit etre étendue aux structures marines (super- 
structures de plate-forme pétrolière) ou sous-ma- 
rines (engins d'inte~ention sous-marine,...). Les 
propriétés fonctionnelles telles que la flottabilité, 
I'anticorrosion, la capacité à résister aux salissures 
marines et la tenue des matériaux en environne- 
ment marin conditionnent. en effet, la sécurité des 
installations et la qualité de l'environnement. 

Le programme matériaux composites en technolo- Des études comparatives ont par ailleurs été me- gie navale particulièrement les ba- nées en bassin de carène sur des options monoco- teaux de péche et de transport des que et catamaran en vue de la construction du futur 
vise à mieux comportement des maté- 
riaux composites dans des conditions d'utilisation à 

Essais hydmdynamiquer d'une maquette de coque do NAFMED dans le bord des navires, à recommander leur emploi dans 
bassin d'essais de Brest des conditions appropriées et à promouvoir des ap- 

plications nouvelles. 

Dans cet esprit, le groupement national pour les 
materiaux composites en construction navale 
(GNC) a été créé à la demande du ministère de I'ln- 
dustrie pour étudier les problèmes liés à ces maté- 
riaux (essais mécaniques, tenue au feu,...). L'IFRE- 
MER participe à ce groupement, animé par le 
bureau Véritas, en association avec des archi- 
tectes, constructeurs, centres techniques, fabri- 
cants. 

D'autres collaborations existent au niveau européen 
dans le cadre des programmes MAST et BRITE- 
EURAM (dont le programme COMAST - compo- 
site materials for structures and components - qui 

1 consiste en I'étude de matériaux stratifiés et de 
sandwichs, utilisables pour la construction de na- 
vires de taille moyenne). 



TECHNOLOGIE 
DES PECHES ET 
DES CULTURES MARINES 

En matière de pêche, I'IFREMER attache beaucoup 
d'importance aux relations entretenues de manière 
suivie avec les professionnels afin de contribuer à 
dégager des solutions aux problémes que pose la 
pêche (prise en compte de nouvelles contraintes ré- 
glementaires, découverte et mise en exploitation de 
nouvelles ressources, détection du poisson, capture 
et conditionnement à bord. 

Une part significative des recherches conduites sur 
ces thèmes est menée en collaboration avec des 
partenaires étrangers dans le cadre de contrats CO- 

financés par la DGXlV de la CEE et se rapporte : 

- à l'évaluation des stocks et à l'identification des 
espèces par voie acoustique (avec des partenaires 
anglais, grecs et français), projet qui devrait avoir 
des retombées aussi bien dans le domaine scientifi- 
que que dans celui de la pêche professionnelle, 

- à la conception des chaluts assistée par ordina- 
teur et à la simulation de leur fonctionnement per- 
mettant un gain de temps dans cette conception et 
la possibilité de tester des formes très innovantes à 
moindre coOt que par une étude sur modèles en 
bassin (projet mené avec des partenaires danois), 

I - à l'étude systématique des performances des 
panneaux de chalut et à la rédaction d'un guide de 
leur usage, avec des partenaires anglais et danois, 

- à l'étude des chaluts afin de réduire la consom- 
mation d'énergie du bateau 

Les autres études menées dans un cadre national 
ont oorté sur : 

I - la définition d'un sondeur de pêche numérique 
dont la réalisation et l'industrialisation par une. so- 
ciété française permeitront à notre industrie de se 
réimplanter sur un marché d'où elle a disparu, 

- la mise au point d'engin de capture (chaluts, 

I nasses) adaptés aux besoins de pècheries spécifi- 
ques (crevettes à faible ou grande profondeur. par 
exemple). 

L'étude de I'aménagement des navires de pêche 1 est un autre sujet majeur : 

- I'aménagement de la plage arrière des chalutiers f conditionne la mise en oeuvre efficace et sans dan- 
+ ger pour le personnel des équipements liés au cha- 
.< 

lut, 

- I'aménagement des thonniers-senneurs pour di- 
minuer les contraintes de mise en oeuvre de la 
senne coulissante est une nécessité pour résister à 
la course au gigantisme dans laquelle nous entraine 
nos concurrents étrangers (espagnols notamment) 
et rester compétitifs en cherchant dans des solu- 
tions innovantes le moyen d'améliorer nos perfor- 
mances plus rapidement que les armements étran- 
gers avec lesquels nous sommes en compétition. 



En matière de techniques aquacoles, I'IFREMER Enfin, pour rèpondre à des besoins spécifiques, 
apporte un soutien aux initiatives à caractére indus- I'IFREMER a contribué à des dèveloppements tech- 
triel afin d'introduire de nouvelles techniques nologiques tels qu'une drague à coquillages par 
conchylicoles ou piscicoles, comme des cages, « effet Magnus » et un disposiiii original conçu pour 
dont il faut étudier le comportement en zone côtibre rbcolter les algues. 
exposée. Un n Guide de la filière mytilicole sub- 
flottante (aide au dimensionnement. à l'approvision- 
nement, à I'installation et à l'exploitation) u a été ré- 
digé comme un ouvrage de synthèse avec notice 
d'utilisation destiné aux exploitants de filières sub- 
flottantes. 

Par ailleurs, les études déjà entreprises dans le do- 
maine de la pisciculture en mer ouverte laissent 
toujours entrevoir des perspectives prometteuses 
en Méditerranée. 

Miss B i'sau du coupe-algut 
sur la vedeiie SfeJInr 

de IlFREMEl 



oyens a la mer 

oyens d'essais terre 

Moyens informatiques 

MOYENS A LA MER 

Composition de la flotte 

L'Atalante a été mise en service en 1990, avec son 
sondeur multifaisceaux EM-12, en remplacement 
du Jean-Charcot qui a été vendu. Le Capricorne, 
désarmé depuis longtemps. a été vendu fin 1990. 
L'équipement de sismique multitraces est opera- 
tionnel et a effectué plusieurs campagnes. Le Ca- 

Navirpfiong c4urriers-d'oc8ano 
L'Atalante W,60 16~330 
Le Surolf 56.34 1 IO0 
Le Noroit 50,55 540 

NavirelLong coumer support d'engm , Nadir 
L .  

NaviresIGrande pêche regions froide 
Thalassa 

1 Gryos 

NavireslPBche au large ou c&tièr@ i Roselys II 
Gweh Orez 

n 

Navire/OcBanographque cbbr  
Thalta 

Submersibles habités et robots libres ou 
rernorqit8s 

Nautile (engtn slm habite - 6 OW m) 
Cyana (engin slm hablté - 3 000 rn) 
Epaulard (mbot autonome - 6 000 m) 
Sar (sonar remorque - 6 000 m) 
Raie (engin remarque - 6 000 m) 
Robin (robot du Nautile - 6 000 m) 
Scampi (caméra rernorqu6e - 6 000 rn) 

Année de 
mise en 
service 



pnuime, lancé en 1969. a été vendu a l'Institut na- 
tional de recherche sur la pëche (INIP) du Portugal 
qui le transformera et le rééquipera pour l'affecter à 
des programmes de recherche halieutique, en co- 
opération, notamment, avec certains pays africains. 

La flotte se compose donc de : 

- 9 navires, 

- 7 engins sous-marins : 2 submersibles habités, 
3 engins remorqués, 1 engin autonome et le robot 
du submersible habité Nautile, 

- 2 équtpements importants : le sondeur multifais- 
ceaux EM-12 installé à bord de L'Atalante et le sys- 
tème de slsmtque multitraces. 

Campagnes 1990 
L'année 1990 a été marquée, d'une part. par la 
mise en service et les essais de L'Atalante avec 
son sondeur multifaisceaux, et, d'autre part. par un 
grand carénage de six mois du Nautile. II s'ensuit 
une diminution importante du nombre de cam- 
pagnes réalisées : moins de 50 pour les navires 
hauturiers : 

- après un affrétement et 3 campagnes scientifi- 
ques en Méditerranée, le Jean-Charcot a été vendu 
en juillet ; 

- L'Atalante. qui a pris sa suite, a été occupée pen- 
dant tout le second semestre par la fin des aména- 
gements et les différents essais du navire et de ses 
équipements. dans le proche Atlantique et I'Atlanti- 
que tropical (essais de climatisation) ; 

- Nadir a mis en oeuvre le système de sismique 
multitraces au large des cotes d'Afrique occidentale 
en début d'année (3 campagnes), puis le Nautile en 
Méditerranée pour traverser l'Atlantique en direction 

MW a i  eau ou rvauriie 

des Caraibes en fin d'année et retourner dans le 
Pacifique en 1991 ; 

- Le Suroît. rentrant de l'océan Pacifique (Polyné- 
sie) en contournant le continent sud-américain par 
le détroit de Magellan, a travaillé dans l'Atlantique 
sud puis dans le proche Atlantique avant de traver- 
ser de nouveau cet océan vers l'Amérique centrale ; 

- Le Noroa est resté dans des zones proches de la 
France (Méditerranée, golfe de Gascogne) ; 

- Thalassa a effectué les campagnes habituelles 
de recherche halieutique dans le golfe de Gas- 
cogne et en mer du Nord ; 

- Cryos, après sa campagne de pëche également 
habituelle à St-Pierre et Miquelon, a réalisé 2 cam- 
pagnes d'océanographique physique et chimique 
dans le golfe de Gascogne ; 

- Enfin. il faut noter la mise en oeuvre réussie du 
Sar à bord d'un navire de recherche canadien, 
l'Hudson, au cours de la campagne HUDSAR. 



=,gins sous-marins 

Navires hauturiers (et nombre de jours de campagne par disciplines) 

20 176 261 8 16 

81 28 
1 30 22 
19 18 
51 29 l l7 

281 47 67 

25 
- 

29 
37 

- 

66 - 20 T+ 1 

392 47 176 87 261 8 16 

Nombre de campsgne Nombre de jours 
de campagne 



MOYENS D'ESSAIS 
A TERRE 

Centre de Brest et station de Lorient 
Le centre de Brest rassemble les installations les 
plus importantes. 

Bassin d'eau de mer 

L'IFREMER a pour mission de réaliser et gérer les Ce bassin est le plus profond d'Europe. Equipé de 
moyens de manutention et de visualisation. c'est un èquipements lourds d'intérêt général. En complé- 
outil de travail unique : 50 mètres, largeur 

ment de ceux de la flotte, ces équipements 12,50 mètres, profondeur 10 mètres sur les 314 de 
comprennent des moyens à terre qui Sont égale- 
ment ouverts à la clientèle industrielle. De plus, les 

sa longueur et 20 mètres sur le reste. 

équipes spécialisées dans la gestion des moyens à 
terre consacrent une palt de leur activité au conseil 
vis-à-vis de l'extérieur pour laconception et la miSe 
au point de moyens expérimentaux. 

Dans le domaine de l'hydrodynamique, I'IFREMER 
dispose d'un ensemble considérable de moyens. 

Centre de Boulogne 
Une veine à circulation d'eau a été installée dans le 
Centre national de la mer (Nausicaa). Opération- 
nelle en 1991, elle aura une section de 4x  2 mètres, 
une longueur utile de près de 20 mètres. Une vi- 
tesse approchant 2 mls lui ouvrira des perspectives 
d'utilisation dans le domaine des engins immergés 
hors pêche. 

m 
k t -  

LUtablissement technique d'Angers (E.T.A.S.) dependant de la DGA- 
DAT qui effectuait jusqu'd présent dliiérents essais en Allemagne a mte- 
nu le bassin d'essais pmfond de i'IFREMER en 1990poor accomplir des 
mesuras de variations & ppression à l'intérieur d'un blindé V A . &  à des 
profondeurs de 10 et 20 melres. L 



En 1990. ce bassin a été équipé d'un générateur de 
houle. créée par deux caissons cylindriques et 
amortie à Vautre extrémité du bassin par une plage 
de forme parabolique. Ainsi équipé, le bassin est la 
seule installation permettant la modélisation physi- 
que de la liaison surface-fond à des échelles raison- 
nables pour des fonds importants, jusqu'à 
1 000 mètres éventuellement. Cela concerne les 
systèmes de forage ou d'exploitation de types flot- 
tants, à càbles tendus ou articulés ; la zone sur fond 
de 10 métres a la surface nécessaire pour modeli- 
ser des systèmes de pose sur le fond (pipes-lines 
ou câbles), étudier le couplage entre le navire et 
des apparaux de pêche des systèmes sous-marins 
remorqués. La surface globale du bassin est égale- 
ment suffisante pour l'expérimentation de modèles 
libres dans la houle, en vitesse de manoeuvre rela- 
tivement lente. 

Canal d'etudes hydrodynarniques 

Equipée d'un générateur de houle et d'un chariot 
puissamment motorise. cette installation présente 
une grande souplesse d'adaptation à des études 
tres diverses 

Stat~on de Lorient 

Cette station dispose. en plus d'un bassin d'essa~s 
de maquettes de chaluts, d'une veine à circulation 
d'eau (vitesse maximum supérieure à Imls) dédiée 
essentiellement à la formation des pécheurs et aux 
études sur les apparaux de pêche 

Autres moyens 

Le centre de Brest dispose également d'équipe- 
ments permettant de restltuer les conditions de I'en- 
vironnement marin et de rendre possible I'expén- 
rnentation contrôlée. ainsi que la qualification des 
matériels avant leur mise en service . 

station d'essai d'exposition en milieu marin natu- 
rel en baie de Sainte-Anne du Portzic, 

boucle de circulation d'eau de mer (350 rn3/h), 

caissons hyperbare (jusqu'à 1 000 bar), 

halls d'essais (alimentés en eau de mer naturelle) 
avec dispositif de mlse en charge mécanique, ad- 

- 
Ce1 ? d'essais hyprbares d Brest 

jonction de polluants de I'eau de mer. possibilité de 
réaliser des essais de vieillissement et de corrosion 
accélérée, . laboratoire d'essais de matériaux, permettant 
d'effectuer des mesures électrochimiques, des ana- 
lyses chimiques et biochimiques, des essais méca- 
niques statiques et la mise au point d'outils de 
contrôle non destnictif de structures immergées, 

laboratoire de métrologie pour les essais d'éva- 
luation et d'étalonnage de I'instrumentation océano- 
graphique 

Centre de Toulon 
Ce centre dispose de moyens appropriés pour I'as- 
sistance technique aux engins d'intervention sous- 
marine de I'IFREMER 

"épartition en jours et en pourcentage, de l'utilisation des moyens d'essais du centre de Brest 

Moyens d'essa~s en caisson hyperbare.. 3E21-33% 7601-67 .. 
Moyens d'essais en environnement 3431-22% 12441.78% 
- - 

Moyens d'essais bassin - Canal 1341.29% 3301-71 % 

1 Moyens d'évaluation et d'étalonnage 1 1601.62% 1 981-38% 1 



MOYENS 1NFORMATlQUES 

Le lancement de L'Atalante avec son réseau infor- 
matique embarqué moderne est l'un des événe- 
ments majeurs pour I'IFREMER en 1990. Toutefois. 
l'activité développée pour l'informatisation de ce na- 
vire ne doit pas occulter les diverses autres acti- 
vités : la conception et la mise en place du plan 
d'équipement informatique de I'IFREMER, i'ingénie- 
rie informatique liée au développement des sys- 
tèmes d'acquisition et de traitements de données 
océanographiques. ainsi que I'effort pour faire évo- 
luer l'informatique scientifique dans le sens d'une 
efficacité accrue des stations de travail. 

Informatique embarquée de L'Atalante 
Après la préparation du câblage du navire au Ha- 
vre, l'installation a été faite à bord des principaux 
éléments correspondant aux différents sous-ensem- 
bles suivanis : 

- réseau large bande multisewices, 

- centrale d'acquisition de données scientifiques. 

- système de visualisation temps réel, 

- système de diifusion vidéographique, 

- système de rejeu de données 

Premien résuliais obtenus gr& au sondeur muitriaiscsaux de 
LNlalanfe a 



SYMSAT: SYsteme de Messagerie SatelIlte entre l'Atalante et la T e m  

Avant le lancement, des essais en mer, ainsi que la 
formation du personnel de GENAVIR appelé à met- 
tre en oeuvre ces systèmes, ont démontre I'opéra- 
tionalité de l'ensemble. 

Outre le réseau multiservices lui-même et I'utilisa- 
tion de stations de travail scientifiques puissantes 
sous UNIX. les principales innovations technologi- 
ques portent sur l'utilisation de nouveaux logiciels : 

pour le compte de l'Agence spatiale européenne a 
pour but d'archiver, de traiter et de diffuser les don- 
nées du satellite. 

L'année 1990 a permis de passer de la phase de 
développement à celle d'intégration, c'est-à-dire 
d'assemblage de différents éléments du système et 
de préparation de la recette réalisée en début 1991, 
afin d'être orêt oour le lancement du satellite orévu 

- VXWORKS, pour le développement des applica- en ju~llet 1991. Le système développé correspond à 

tions temps réel sous UNIX, 500 000 lignes de code (réparties sur 3 machines) ; 
il commence à vivre avec des jeux de données 

- DATAVIEWS. pour le développement d'interfaces d'essais aussi complets que possible préparés par 
graphiques utilisateurs et de suivi d'exploitation et I'éouioe de I'IFREMER du CERSAT. . . 
de contr6le des données, 

La maîtrise du système de gestion de données 
- PHIGS, pour les outils graphiques interactifs, ORACLE sur SINITRAN (svstéme d'exoloitation des 

- F ~ M E M A K E R ,  pour la mise au point sous UN~X ordinateurs NORKS DATA), la mise'au point du 

de la documentation technique liée au projet. système d'archivage sur les juke-boxes de disques 
optiques numériques (DON), se sont ajoutés aux 

Réalisation du centre Cersat 
obstacles habituels a franchir sur ce type de pro- 
iets. en oarticulier le fait oue oueloues-unes des ' - ~ - ,  - ~ -~ ~ ~ ~ ~. , , 

Le Centre d'archivage et de traitement des données spécifications du système fournies par l'Agence 
du satellite ERS-?, réalisé à Brest. par I'IFREMER spatiale europeenne ne sont figées qu'en fin de 
avec le concours du CNES et de Météo-France projet. 



POLITigUE 
VALORISATION " 

Toute politique nationale de recherche vise à assu- 
rer ou à conforter la position du pays sur la scène 
internationale à la fois sur le plan de la connais- 
sance scientaique et sur celui de la compétition 
économique. Valoriser la recherche doit donc satis- 
faire aux principes directeurs suivants : 

- mettre à la disposition de la communauté scienti- 
fique les résultats acquis, 

- fournir à la collectivité les éléments pertinents né- 
cessaires à la prise de décisions efficaces, 

- faire bénéficier les secteurs économiques 
concernés des avancées techniques et scientifi- 
ques obtenues, 

- offrir aux professionnels et aux entreprises les 
services les mieux adaptés leur permettant d'amé- 
liorer leur compétitivité. 

Ces principes se déclinent en politiques particu- 
lières ayant chacune leurs orientations et leurs mo- 
dalités propres : 

les recherches n amont » sont valorisées par I'or- 
ganisation de colloques et de publications de haut 
niveau. Elles se traduisent également par la colla- 
boration avec des organismes de recherche natio- 
naux ou internationaux. Par exemple. ont été lancés 
un programme micro-algues avec le CEA, une 
étude sur les fibres alimentaires en coopération 
avec l'INRA ; 

les recherches finalisées à destination des pro- 
fessionnels de la pêche et de l'aquaculture donnent 
lieu à une assistance technique et économique. 

C'est dans ce cadre que I'IFREMER a participé à la 
réalisation d'une étude sur le développement du 
marché du loup, de la daurade et du turbot et a me- 
né en direct une étude sur la valorisat~on des pro- 
duits de la pêche guyanaise. 

Pour les secteurs industriels proches de I'IFRE- 
MER, des études et des programmes ont été entre- 
pris visant à mettre à la disposition des entreprises 
concemees des résultats leur permettant d'élargir 
leur gamme de produits ou d'améliorer leur produc- 
tivité. A ce titre, on peut mentionner les méthodolo- 
gies d'exploration et d'exploitation des gisements 
miniers offshore, I'extraction de molécules à usage 
pharmaceutique à partir d'algues, la recherche 
d'une activité cosmétique. 

Les programmes, qui ont abouti à la définition d'un 
savoir faire spécifique etiou au dépbt d'un brevet, 

sont transférés aux industriels susceptibles de les 
traduire en terme de produits commerciaux. telles 
qu'une machine à traiter à terre ou à bord d'un na- 
vire les petits cmstacés frais, une machine à valori- 
ser les déchets de filetage, la mise en route de plu- 
sieurs unités de fabrication de surimi : PROTIMER, 
SURIMI-France (Groupe Fleury-Michon), COMABO- 
KO (Groupe Comapêche). la cession à Morgère de 
la licence de l'aéroplane IFREMER (dispositif d'ou- 
verture de chalut). 

Les compétencés techniques et humaines et les sa- 
voir-faire uniques de I'IFREMER sont mis à la dis- 
position d'industriels sous la forme de prestations 
de services. Les principales prestations menées en 
1990 ont porté sur des levés de câbles (MAT2, 
SAT-2. UK-F4) des études documentaires (Sea- 
MeWe-2), des inventaires de gisements de granu- 
lats en Guadeloupe, des études d'impact. 

Dans le but d'améliorer la compétitivité des acteurs 
de l'économie française, I'IFREMER met en oeuvre 
les mesures adaptées pour accroiüe la qualité in- 
trinsèque des résultats valorisables et augmenter 
l'efficacité de son réseau de relations industrielles. 



FILIALES 
Lescentras techniques 
Transférer les r&uliats de la recherche ae 
traduit le plus sowent par la conclusion d'a<; 
cwds pwticuliers avec des entreprises pre- 
nant en charge le développement et l'indus- 
trialsation. 

Pour certains sectëurs économiques, où les 
ré8ultats doivent bénéficier à un grand nom- 
bre d'entreprises concurrentes, il n'est pas 
souhanable de pfïvilégier un seul partenaire 
et I'IFREMER a dû se doter de structures 
adaptées. C'est ainsi qu'ont été mis en place 
au plan national ou régmnal des centres de 
transfert qui peuvent coopérer avec Sensem- 
ble des agents économiques intéressés. A 
ce jour, I'iFREMER pamcipe au financement 
et à la gestion de Bois centres de ce type : 

- IBMER à Lorient (Institut technique 
développement des produit de la mer), 

- CEWW (Centre d'étude et de valorisation 
des produits de la 
pour tous les procédés 
des ressources de la mer 
de nouveaux produits ; 

- CEVA (Centre d'études e 
des algues) % Pleubian 
de la filière algues de 
la bamformatr 

Bases d'une politique de filiales 
L'IFREMER met en oeuvre des activités donnant 
lieu à valorisation et commercialisation. Cependant, 
les règles administratives et financières en vigueur 
dans un tel établissement ne sont pas toujours 
adaptées. Par ailleurs, conformément à ses mis- 
sions, I'IFREMER n'a pas vocation à poursuivre lui- 
même ces activités économiques. C'est pourquoi. 
agissant dans le cadre de sa mission de promotion 
de l'exploitation des ressources de l'océan, I'IFRE- 
MER a été conduit à créer ou à participer à des 
structures adaptées aux enjeux visés. 

La politique des filiales s'inscrit dans le cadre de la 
politique de valorisation des activités de recherche 
et développement. particulièrement lorsqu'il s'agit 
de favoriser l'émergence d'un nouveau secteur 
d'activité économique, dans lequel les industriels ou 
les professionnels ne peuvent assumer seuls le ris- 
que de s'y engager, mais qui répond à un marché 
auquel leur participation apporte un élément dyna- 
misant. La valorisation des recherches et des pro- 
jets menés à I'IFREMER peut aboutir : soit à la 
conclusion d'accords-cadres avec des industriels 
bénéficiant déjà de structures de production et de 
commercialisation ; soit à la création de structures 
spécifiques auxquelles participent des partenaires 
industriels et financiers. 

Dans ce dernier cas, le soutien de I'IFREMER ne 
peut étre illimité dans le temps et l'établissement 

Cwes de bars et de turbots dans les locaux de la filiale Aqualive 



doit à terme se désengager; il convient donc que 
soient. dés le départ, précisées les conditions de 
cette évolution et que soit organisé le relais. Dans 
de telles siructures, la présence de I'IFREMER ap- 
porte le soutien à des activités nouvelles présentant 
un risque mesuré. la compétence permettant de 
consolider une réussite technique, le label qui per- 
met d'attirer et de réunir les partenaires potentiels. 

La présence de I'IFREMER au sein d'une de ses fi- 
liales ne doit pas étre comprise par les autres parte- 
naires comme une garantie d'équilibre financier. 
Vis-à-vis de ses filiales, I'IFREMER peut étre à la 
fois : 

- actionnaire et donc responsable de la saine ges- 
tion et de la bonne marche de la structure, 

- support technique pour réussir la valorisation 
recherchée et le développement du nouveau sec- 
teur économique jusqu'à ce que celui-ci atteigne sa 
phase de croisière, 

- client pour les produits ou les prestations de ser- 
vice fournis par ses filiales, 

- fédérateur des compétences de chacune pour 
créer à terme une synergie commune, base d'une 
politique harmonieuse de développement et d'une 
politique commerciale de groupe. 

Quatre exemples de la politique des filiales me- 
nees par I'IFREMER en 1990 : 

CREO 
La CREO. filiale spécialisée dans le secteur de l'en- 
vironnement et de l'aménagement du littoral, dont le 
siège est à La Rochelle, a adopté un nouveau plan 
de développement pluriannuel s'organisant autour 
de 4 axes : 

- renforcement de ses points forts : les études 
d'impact, les reconnaissances de sites. les mesures 
à la mer. 

- diversification dans les domaines de la qualité 
des eaux et de la technologie de I'envimnnement, 

-mise en oeuvre d'une nouvelle dynamique 
commerciale, 

- modification de sa structure caractérisée par la 
fusion avec une société concurrente ECOCEAN 
(CREO étant la société absorbante), l'entrée de 
partenaires industriels SOGREAH (Grenoble) et In- 
génierie-Topographie-Informatique (Nantes), I'aug- 
mentation du capital porté à 2.056 KF. 

des ressources jusqu'h la mise en marché des pro- 
duits dans les pays en voie de développement qui 
désirent favoriser leurs échanges avec la France. 
est un véritable inst~ment spécifique de valorisa- 
tion, de coopération et de promotion des entre- 
prises françaises du secteur des pèches. L'entrée 
dans le capital, par le biais d'une augmentation de 
celui-ci, du Fonds d'intervention et d'omanisation 
des marchés (FIOM), de deux sociétés financibres, 
d'une nouvelle société d'armement de chalutiers 
industriels et de la Confédération de la Coopéra- 
tion, de la Mutualité et du Crédit Maritime permettra 
de renforcer I'action de COFREPECHE dans le do- 
maine de la coopération internationale et de diversi- 
fier ses compétences techniques. L'IFREMER voit 
sa participation passer de 42 à 31 %. 

AQUAPAC 
AQUAPAC (Société d'aquaculture du Pacifique) est 
une ferme de production de chevrettes et de cre- 
vettes, installée à Tahiti. 

L'IFREMER a cédé la totalité de ses parts du capi- 
tal (51 %) à un partenaire local, aquaculteur privé, 
M. Siu qui représentait la Société civile de participa- 
tion pour le développement de l'aquaculture déten- 
trice de 11 % du capital. II s'agit là d'un exemple 
réussi de démonstration de faisabilité technico- 
économique suivi d'un transfert au secteur privé. 

SODACAL 
SODACAL (Société d'aquaculture caiédonienne), 
ferme industrielle pilote de production de crevettes 
de mer, a procédé à une augmentation de capital 
qui est passé de 7,9 MF à 12,6 MF et à laquelle ont 
souscrit notamment en plus de I'IFREMER, 
FRANCE-AQUACULTURE qui possède désormais 
16 % des parts, la Banque Calédonienne d'Investis- 
sement (12 % des parts) et la Province Sud (4 % 
des parts). L'IFREMER a ainsi pu réduire sa partici- 
pation de 51 % à 36 %. Les investissements visant 
à améliorer la productivité et un contrat d'assistance 
technique passé avec FRANCE-AQUACULTURE 
permettront d'assurer une nouvelle phase de déve- 
1oppemen.t de cette ferme qui produira environ 400 
tonnes en 1992 à comparer à une production calé- 
donienne prévue d'environ 900 tonnes face à un 
marché local de 200 tonnes. SODACAL a reçu pour 
mission de développer et de coordonner le marché 
à l'exportation rendu necessaire. Une étude de stra- 
tégie marketing a été réalisée dans cette optique en 

En juin 1991, CREO se transformera en CREO- 1990. Les conclusions ont été mises en abplkation 

CEAN dont I'IFREMER détiendra 45 % des parts, rapidement par SODACAL et les premiers résultats 

Contre 52 % antérieurement dans CREO. sont très encourageants. 

COFREPECHE 
COFREPECHE, spécialisée dans l'étude, la réalisa- 
tion et la gestion de pècheries depuis I'exploitation 



1 ' E f i I o N s  RELATION, 
1 

L'IFREMER, implanté dans la plupart des régions 
de la façade maritime et menant des recherches 
souvent en relation avec les problèmes d'aménage- 
ment ou de développement économique régionaux 
a, de ce fait. des relations très étroites avec les col- 
lectivités territoriales et en particulier avec les Ré- 
gions. On sait que le dispositif de relations contrac- 
tuelles qui régit pour partie ces relations a été 
renouvelé en 1989 avec la mise en place de 
contrats de plan Etat-Région. 

En 1990, outre la mise en oeuvre de ces contrats, 
de nouvelles relations contractuelles ont été éta- 
blies : 

- avec la Région NordIPas-de-Calais dans le cadre 
d'un avenant au contrat de plan pour consolider le 
Centre d'étude et de valorisation des produits de la 
mer (CEVPM) créé à Boulogne-sur-Mer en 1985. 
Les engagements financiers s'élèvent à 3,5 MF 
pour la Région. 3,5 MF pour I'IFREMER. Par ail- 
leurs. la Région NordIPas-de-Calais s'est associée 
à un grand programme d'étude de la pèche artisa- 
nale en Manche-est (programme PAME) déjà lancé 
par les Régions Basse-Normandie et Haute-Nor- 
mandie et mené conjointement par I'IFREMER et 
des laboratoires belges et anglais : 

- avec la Région des Pays-de-Loire, où une 
convention a été signée entre la Région et I'orga- 

nisme chargé pour le compte de celle-ci de la politi- 
que de développement aquacole (SMIDAP) d'une 
part, I'IFREMER, d'autre part, pour mettre en œuvre 
un programme de recherche sur la valorisation des 
marais maritimes pour I'aquaculture comportant 
cinq volets. Le programme, qui s'étale sur les 
années 1991 à 1993, a un coût total de 5,3 MF, au- 
quel la Région Pays-de-Loire contribue pour 
2.1 MF. II faut noter que la Région Poitou-Charente 
participe également à certains volets de ce pro- 
gramme pour un montant de 0,8 MF. La participa- 
tion des deux Régions à un même programme 
amorce un processus d'élaboration de programmes 
interrégionaux qui devrait s'amplifier dans l'avenir ; 

- avec la Région Basse-Normandie et le départe- 
ment de la Manche pour la construction de la nou- 
velle station de I'IFREMER à Porten-Bessin, qui 
remplacera celle d'Ouistreham. Le coüt total de cet 
investissement s'élève à 6 MF dont 1,5 MF est ap- 
porté par la Région et 1,5 MF par le département. 
En outre, la municipalité a mis un terrain de 
4 000 m2 à la disposition de I'IFREMER pour cette 
construction ; 

- avec la Région Bretagne ou la convention géné- 
rale de coopération IFREMEWRégion a été renou- 
velée avec pour thèmes principaux : l'aménagement 
des pèches côtières. le développement de la 
conchyliculture et de I'aquaculture nouvelle, le dé- 

veloppement des biotechnologies marines, 
la valorisation des produits de la mer, les 
technologies marines : 



- avec la Région Corse où la convention pour le avec l'Agence de I'eau Rh8ne-Méditerranée-Corse, 
suivi des pecheurs a été renouvelée avec en 1990 a suscité un très vif interet en particulier de la part 
le démarrage d'une étude portant sur I'exploitation des munici~alités des arandes villes cbtibres - - ~~ - -  

d'une espece jusqu'ici négligée (crevette ~leslonika 
Enfin, il faut signaler-que I,IFREMER participe a edwanlsii). 
l'élaboration des schémas de mise en valeur de la 

D'autres événements importants sur le plan des re- mer que I'Etat a décidé de mettre en place dans les 
lations de I'IFREMER avec les collectivités territo- zones suivantes : étang de Thau, baie de Bour- 
riales et les grands organismes d'aménagement ré- gneuf, pointe du Raz-embouchure de l'Odet. Cette 
gional ont émaillé l'année 1990 : action prend la forme de conseil et de oarticioation 

- en Région NordIPas-deCalais, un colloque sur 
les mers épicontinentales clôturant plusieurs 
années de travaux de recherche sur I'environne- 
ment marin a été organisé à Lille au mois de mars 
par la Région et I'IFREMER ; 

- en Basse-Normandie, I'IFREMER a mené à bien 
une étude sur le développement de la salmonicul- 
ture dans la rade de Cherbourg et a entrepris la mo- 
délisation des rejets sur la côte ouest du Cotentin 
pour le compte du Syndicat mixte pour l'équipement 
littoral ; 

- un important projet d'étude des phénomènes 
d'eutrophisation sur les côtes bretonnes a été rete- 
nu dans le cadre du programme de recherche de la 
CEE, avec un soutien financier de la Région ; 

- en Poitou-Charentes, un groupement d'intérét 
scientifique a été créé entre la Région, le Conseil 
générai de la Charente et celui de la Charente man- 
time, l'Agence de I'eau Adour-Garonne, I'IFREMER 
et le CEMAGREF. II aura pour mission de coordon- 
ner un programme de recherche sur le fleuve Cha- 
rente, son estuaire et le bassin Marennes-Oléron, 
en vue d'élaborer un outil de gestion de I'eau douce 
de la Charente en tenant compte des répercussions 
sur les zones conchyiicoles ; 

- en Région Provence/Alpes/Côte d'Azur. le coilo- 
que, qui s'est tenu à Bendor à i'issue du pro- 
gramme « Rejets urbains n mené en coopération 

aux groupes de travail d'une part et de lk réalkation 
de certatnes études d'autre part. Sur I'étang de 
Thau, et pour la première fois, un contrat de baie a 
été stgné entre I'Etat et plusieurs partenaires régio- 
naux. L'IFREMER a également été impliqué dans la 
préparation de ce contrat. 

En Guyane et Martinique. les conventions sont ve- 
nues à échéance en 1990 et sont en cours de re- 
nouvellement. 

En Nouvelle-Calédonie. la nouvelle organisation po- 
litique du Territoire a conduit à établir un protocole 
d'accord signé conjointement par les trois Pro- 
vinces (Provinces Nord, Sud et des iles) et par 
I'IFREMER. Dans le cadre de ce protocole, il a été 
décidé entre I'IFREMER et les Provinces Nord et 
Sud : 

- de poursuivre le programme a Crevettes », 

- de lancer un programme portant sur I'étude et la 
gestion de la ressource du crabe de palétuvier Scyl- 
la serata. 



X T E R N A T I o N A w s  COOPERATION ET 
y r 

A la fin de I'année 1989, dans le cadre de la prépa- 
ration du Projet d'Entreprise. la politique de coopé- 
ration internationale a fait l'objet de réflexions qui 
ont conduit à définir une stratégie générale a moyen 
et long termes tout en révisant les modalités d'inter- 
vention. Trois éléments principaux caractérisent 
cette évolution : 

- la priorité accordée à la dimension européenne, 
la coopération multilatérale devant être fondée sur 
des liens bilatéraux forts, 

- la part~cipation française aux grands programmes 
océanographiques internationaux, 

- le renforcement de la politique de coopération en 
faveur des pays en développement. 

COOPERATION 
EUROPEENNE 

où I'IFREMER a joué un rôle de catalyseur. Ce suc- 
cès a conduit a envisager de construire le futur 
navire de recherche halieutique et environnement 
marin comme I'un des prototypes Halios, en coopé- 
ration avec l'Institut Espagnol d'océanographie. 

Euromar 
Dans l'organisation EUROMAR, le projet SeaWatch 
proposé par les Norvégiens, avec une contribution 
allemande, est important pour la France: il com- 
plète, avec des mesures d'alerte en temps réel, les 
observations faites sur le littoral (Réseau d'obsewa- 
tion de la qualité des eaux, surveillance des eaux 
conchylicoies). 

Fondation Européenne de la Science 
L'IFREMER fait désormais partie de la 
Fondation Européenne de la Scien- 
ce. Aux côtés du CNRS, de 
I'INSERM et du CEN V"" I t 
IRF. I'IFREMER en *!a 
devient ainsl au le' 
janvier 1991 le 
4e membre 
français PCRDT 

La préparation du 3e Programme cadre de recher- 
che et développement technologique s'est poursui- 
vie durant l'année 1990. Le nouveau programme 
spécifique en sciences' et technologies marines, 
MAST2, comprend plusieurs volets : sciences ma- 
rines, océanographie et ingénierie côtière, tech- 
nologie marine, initiatives de soutien et projets 
ciblés ou intégrés (grands programmes pluridiscipli- 
naires concernant des zones géographiques d'une 
certaine ampleur). Une initiative française a permis 
d'identifier le bassin méditerranéen occidental 
comme I'un des sites de travail intégré Méditerra- 
née. Les recherches en halieutique et en aquacul- 
ture (programme FAR) seront désormais concer- 
nées par le programme AIR, dont la gestion est 
confiée a la DG XII. Les recherches sur I'environne- 
ment marin seront incluses dans le programme sp6- 
cifique Environnement. 

Eureka 
Dans le cadre du programme EUREKA, le succès 
du projet Halios (prototype du chalutier du futur et 
de ses équipements). mené conjointement par la 
France, I'Espagne et l'Islande, montre I'impOrtanCe 
d'une coopération technologique dans un domaine 



Clora 
L'IFREMER a rejoint le club Clora (Club des orga- 
nismes de recherche associés), constitué à I'initia- 
tive du CNRS. afin de disposer de moyens pena- 
nents de travail auprès de la Commission des 
Communautés. 

Projet Néréis 
L'année 1990 aura été une étape importante pour le 
projet Néréis, navire européen de forage et d'inter- 
vention sous-marine. En janvier. en effet, les partici- 
pants au séminaire européen organisé à Bmxelles 
par I'ESF et la Commununauté européenne (DG 
XII) pour évaluer les objectifs du projet ont jugé que 
les perspectives qu'il ouvrait à la recherche océano- 
graphique étaient trés importantes et qu'une plate- 
forme comme Néréis permettrait à I'Europe de dis- 
poser d'un ensemble d'équipements de haute 
technologie. Un groupe d'expeits a été constitué 
sous I'égide du comité ECOPS (European commit- 
tee on oceanography and polar sciences) afin de 
définir les spécifications des équipements d'inter- 
vention sous-marine nécessaires qui seront réali- 
sés à partir de 1991 avec le soutien du program- 

me MAST. Plusieurs partenaires européens de 
I'IFREMER (Grande-Bretagne, Pays- 

Bas. Italie, Espagne, Portugal, 
k Suisse) ont déclaré leur inté- 

COMMISSIONS 
INTERNATIONALES 

Conseil International pour l'Exploration 
de la Mer (CIEM) 
Le CIEM réunit chaque année vingt groupes de tra- 
vail dits d'évaluation, analysant soit une espèce 
particulière, soit des groupes d'espèces, ou des pê- 
cheries, notamment dans la mer communautaire. 
Les diagnostics et pronostics formulés par ces 
gmupes sont transmis au Comité d'avis sur la ges- 
tion des pêcheries (ACFM) qui prépare deux fois 
par an un rapport transmis à la CEE qui constitue 
l'ossature scientiiique des propositions que la 
Commission soumet aux états-membres. Des ex- 
perts français ont participé aux activités des vingt 
groupes de travail et au comité d'avis sur la gestion 
des pêcheries. 

Commission Internationale 
pour l'Exploration Scientifique 
de la Méditerranée (CIESM) 
Le 3Ze congres de la CIESM s'est tenu à Perpignan 
du 15 au 20 octobre devant 600 participants, sous 
la présidence du Prince Rainier de Monaco et a trai- 
té de la pollution et de l'état général de la Méditer- 
ranée. 

Commission Océanographique 
Intergouvernementale (COI) 
L'IFREMER, au travers du Comité national français 
à la COI dont il assure Vanimation. participe aux 
activités multinationales de promotion et de coordi- 
nation des programmes de la COI, agence de 
l'UNESCO groupant 117 pays. En 1990, I'IFREMER 
a notamment participé à la première session de la 
sous-commission régionale WESTPAC (Pacifique 
occidental) de la COI. 

COOPÉRATION 
BILATÉRALE AVEC 
LES PAYS EUROPÉENS 

Coopération franco-allemande 
La ~4~ session de la commission mixte franco-alle- 
mande a eu lieu à Bonn le 13 juin 1990. En exécu- 
tion des accords d'avril entre les ministres français 
et allemand de la Recherche, les deux parties sont 
convenues de poursuivre leur coopération wncer- 
nant les technologies d'exploitation des nodules po- 
lymétalliques. La 25' session de la commission 



mixte, réunie à lssy le 20 novembre 1990, a confir- 
mé I'orientation du programme de coopération vers 
le développement de technologies polyvalentes. 

Les travaux conjoints sur les phénoménes hydro- 
thermaux du bassin de Lau se poursuivront: les 
partenaires allemands ont confirmé leur grand inté- 
rét pour l'utilisation des submersibles profonds. 

L'unification de l'Allemagne ouvre des perspectives 
de coopération dans le domaine des pëches et de 
I'océanographie avec I'lnstitut de Rostock. 

Coopération franco-britannique 
Le Natural Environment Research Council (NERC) 
britannique et I'IFREMER ont signé le 10 juillet 
1990 un accord de coopération scientifique et tech- 
nique. Du cbté britannique, le partenaire principal 
est I'lnstitute of ocean sciences. II favorisera les 
échanges de chercheurs, ingénieurs et techniciens, 
de moyens de recherche à la mer, l'échange et la 
gestion conjointe des données. 

Le Marine Technology Directorate (MTD) et I'IFRE- 
MER ont signé le 23 octobre à Londres un accord 
de coopération pour développer l'instrumentation 
scientifique d'exploration et de surveillance des 
fonds marins, notamment les laboratoires benthi- 
ques du projet NEREIS. 

Coopération franco-italienne 
Un colloque franco-italien sur l'environnement litio- 
ral a eu lieu à Venise du 16 au 18 mai 1990 et a 
permis de définir des domaines de coopération 
dans sept thèmes de recherche. 

Un séminaire sur les technologies sous-marines a 
réuni les 20 et 21 septembre à Toulon des scientifi- 
ques et des industriels des deux pays. A la suite 
d'une mission du président de I'IFREMER à Rome 
les 5, 6 et 7 noiembre, un projet de convention 
IFREMER-CNR-Consiglio nazionale delle ricerce- 
(principal organisme de recherche italien) a été éla- 
boré. 

Coopération franco-portugaise 
Le comité mixte franco-portugais de coopération en 
océanologie s'est réuni à Issy les 22 et 23 novem- 
bre. Les programmes en cours concement principa- 
lement les géosciences. I'océanographie biologique 
et les ressources vivantes. 

A l'occasion de la vente par I'IFREMER à I'INIP 
(Institut national portugais de recherche sur les 
pêches) du NI0 Capricorne, un accord de coopéra- 
tion tripartite a été préparé entre I'INIP, I'IFREMER 
et I'ORSTOM. Cet accord prévoit l'utilisation 
conjointe par des équipes franco-portugaises du na- 
vire (rebaptisé « Capricornio x) pour des program- 
mes de collaboration avec les pays lusophones et 
francophones de I'Afrique de l'ouest dans le do- 
maine des pëches. 

COOPÉRATION AVEC 
LES PAYS DE L'EST 

Dans le cadre de la politique décidée par le minis- 
tère de la Recherche et de la Technologie. I'IFRE- 
MER cherche avec ses partenaires des pays de 
l'Est à identifier des chercheurs susceptibles de re- 
cevoir en France une formation post-doctorale. 

Coopération franco-soviétique 
Du 9 au 18 septembre, une mission constituée, 
d'experts de I'IFREMER et d'un professionnel sé- 
tois, a analysé les installations soviétiques de mytili- 
culture de la mer Noire afin d'envisager les prolon- 
gements économiques menées en coopération. 

Le président de l'Académie des Sciences de l'union 
Soviétique. M. Martchuk, a été reçu au siège de 
I'IFREMER. Un séminaire portant sur I'évolution du 
climat, les interactions océan-atmosphère et la mo- 
délisation aura lieu en 1991. 



Coopération franco-polonaise 
Une délégation de I'IFREMER s'est rendue en Po- 
logne du 8 au 18 novembre 1990 afin de prendre 
contact avec les responsables de l'océanographie 
polonaise. Un accord bilatéral est envisagé avec 
l'Académie des Sciences. 

COOPÉRATION AVEC 
LES PAYS DyAFRIQUE 

Mauritanie 

Dans le cadre de la coopération avec le Centre Na- 
tional d'océanographie et des Pêches, des mis- 
sions d'appui d'experts de I'IFREMER ont été effec- 
tuées en matière de statistiques de pêches et de 
valorisation des produits, ainsi qu'un stage en 
France pour l'organisation d'une bibliothèque spé- 
cialisée. 

Tunisie 
En collaboration avec l'université d'Aix-Marseille II, 
I'IFREMER s'est vu confier par la DG XII de la CEE, 
aprés appel d'offres communautaire. la réalisation 
d'une étude d'environnement côtier en Tunisie (éva- 
luation, surveillance et protection). Ce nouveau pro- 
jet renforce la collaboration initiée en 1990 avec le 
programme d'étude des pollutions dans le golfe de 
Gabés entre I'IFREMER et le Centre national de té- 
lédétection tunisien. 

Coopération avec les pays d'Afrique de 
l'Ouest 

Côte d'Ivoire 

La coopération avec le Laboratoire Central de l'En- 
vironnement marin et lagunaire s'est poursuivie par 
l'organisation de stages de longue durée (cinq mois 
au total) dans les laboratoires de I'IFREMER en 
technique d'analyse des polluants et en informati- 
que de traitement des données. 

COOPÉRATION AVEC 
LES PAYS DE L'AMÉRIQUE 
DU NORD 

Coopération franco-américaine 
La coopération s'est poursuivie dans le cadre de 
l'accord bilatéral avec la National Oceanic and At- 
mospheric Administration (NOAA), à laquelle parti- 
cipent du côté français I'IFREMER, le CNRSIINSU, 
I'ORSTOM et le CEDRE. Des relations scientifiques 
satisfaisantes ont été progressivement établies 
avec la National Science' Foundation. Le président 
et le directeur des relations et coopération intema- 
tionales de I'IFREMER ont rencontré à Washington, 
les 15 et 16 novembre, l'administrateur de la NOAA, 
le prbsident de la JO1 (Joint oceanographic institu- 
tions) et plusieurs responsables de la National 
Science Foundation. La proposition française d'évo- 
quer l'ensemble de possibillés de forages, lourds et 
légers, au sein d'une même instance de réflexion a 
été jugée intéressante. Le renouvellement de I'en- 
gagement français dans I'Ocean drilling program 
(ODP) au-delà de 1993 sera fonction des résultats 
incluant la prise en compte des possibilités de tra- 
vail de NEREIS. 

Coopération franco-canadienne 
L'IFREMER et le ministère fédéral des Pêches et 
Océans du Canada ont signé un u mémoire d'en- 
tente >, le 14 novembre à Ottawa. Ce mémoire pose 
les bases d'une coopération entre les centres de 



recherche dépendant de ce ministère et I'IFRE- 
MER. Plusieurs domaines ont été identifiés : éva- 
luation des ressources halieutiques, aquaculture. 
océanographie physique et biologique, géosciences 
marines, étude des mers arctiques et technologie 
sous-marine. 

COOPÉRATION AVEC 
LES PAYS DE L~AMÉRIQUE 
DU SUD 

Argentine 
Deux secteurs de coopération (télédétection appli- 
quée aux zones catières et pathologie des bivalves, 
notamment I'huTire argentine) ont été développés 
avec accueil de deux stagiaires argentins dans un 
laboratoire de I'IFREMER (18 mois au total). 

COOPÉRATION AVEC 
LES PAYS DyASIE 

Coopération franco-japonaise 
La lZe réunion du comité mixte franco-japonais a 
eu lieu au siège de I'IFREMER les 6 et 7 novembre. 
Une importance particulière a été portée au pro- 
gramme STARMER qui a compris une campagne 
du navire Kaiyo (decembre 1988-janvier 1989). une 
campagne de plongées du Nautile (juin-juillet 1989), 
une seconde campagne Kaiyo (décembre 1989- 
janvier 1990) et se terminera en 1991 

Coopération franco-coréenne 
Une lettre d'intérêt a été signée le 14 novembre par 
I'IFREMER et le KRISOE (Korea Research lnstitute 
for Ships and Ocean Engineering) concernant la 
réalisation par la Corée du Sud d'un prototype de 
robot sous-marin 3000 mètres (ROV) moyennant 
une redevance pour transfert de technologie. 

Coopération franco-chinoise 
Le séminaire final du programme Nan-Hai, « Recent 
contributions to the geological histoiy of the South 
China Sea », s'est tenu du 8 au 16 octobre. Ce sé- 
minaire était tripartite : République Fédérale d'Alle- 
magne, République Populaire de Chine, France. Un 
protocole d'accord IFREMER-Bureau d'Etat à la 

Mer, a été proposé, ainsi qu'un projet de coopéra- 
tion sur l'étude des corps sableux de la mer de 
Bohai. 

Coopération franco-taiwanaise 
Un « protocole d'accord n a été signé le 10 septem- 
bre 1990 entre l'INSU. I'IFREMER et le Conseil Na- 
tional des Sciences de Taiwan sur trois thèmes de 
coopération (biogéochimie, géodynamique. et océa- 
nographie physique) à la suite d'un colloque bilaté- 
ral organisé à Taipeh. 

COOPÉRATION AVEC 
LES PAYS DU SUD-EST 
ASIATIQUE ET DU 
PACIFIQUE SUD-OUEST 

Coopération franco-indonésienne 
Dans le cadre de l'accord intergouvernemental de 
coopération signé en juillet 1988, deux campagnes 
de recherche ont eu lieu en 1990 a bord des na- 
vires océanographiques livrés par la France a I'ln- 
donésie en 1989 et 1990. Ces campagnes, Menta- 
wai-l et Jade 90, ont apporté d'importants résultats, 
notamment la découverte de la zone de fracture de 
Mentawai et les échanges d'eaux profondes entre 
l'océan Pacifiaue et l'océan Indien. 

Coopération française avec les pays de 
I'ASEAN 
L'IFREMER est opérateur d'un programme de dé- 
veloppement sur 5 ans de l'aquaculture, soutenu 
par la CEE et I'ASEAN. Les trois pays plus particu- 
lièrement concernés sont Singapour, les Philippines 
et l'Indonésie. 

Coopération franco-australienne 
Les contacts établis entre I'IFREMER et ses homo- 
logues australiens dans le cadre général de I'ac- 
cord de coopération de 1988 entre la France et 
l'Australie ont permis d'identifier des sujets d'intérét 
commun dans les domaines des géosciences, de 
l'environnement, de la télédétection, des pêches 
hauturières et de l'aquaculture. 



EDITIONS -MANIFESTATIONS 

Information - Communication 

Editions et Co-Editions 

Manifestations 

L'année 1989 a vu la naissance de la lettre d'infor- 
mation interne « IFREMER-Information », 1990 
celle de la c Lettre aux médias B bimestrielle et des- 
tinée B toute la presse écriteou audi.ovisuelle. Cet 
effort vers la Presse -et notamment vers la presse 
nationale- s'est concrétisé par un voyage des mem- 
bres de l'Association des journalistes scientifiques 

de la presse d'information au centre de Nantes sur 
le thème de l'environnement littoral. 

Sur le même sujet, « Equinoxe x. revue bimestrielle 
de I'IFREMER, destinée aux professionnels de la 
péche et des cultures marines et distribuée en kios- 
que, a publié un numéro spécial. 

Culture scientifique et technique 
Des journées « Portes ouvertes » se sont déroulées 
aux centres de I'IFREMER de Toulon (mai) et de 
Nantes (octobre) ainsi qu'à bord de L'Atalante (oc- 
tobre) attirant un public passionné. 



Par ailleurs, les actions menées vers les jeunes se 
sont traduites en 1990 par des conférences en mi- 
lieux scolaires, des participations à des mini-sémi- 
naires à l'usage des enseignants ou la diffusion 
d'expositions thématiques et de matériels. 

Audiovisuel 
Les orientations issues du colloque Projet d'entre- 
prise ont fait l'objet d'un nouveau film vidéo intitulé 
« Les 5 missions de I'IFREMER » (durée 20 minu- 
tes). Ce document vient en complément du film de 
présentation n La face cachée de la terre n 

En 1990, l'élaboration d'une « banque d'images » a 
débuté : marées vertes, Robin. l'ostréiculture à Ma- 
rennes-Oléron, le sous-marin Saga, L'Atalante ... Le 
développement de cette politique doit permettre de 
satisfaire (ou susciter) les demandes de plus en 
plus nombreuses d'information et d'achat d'images 
provenant de chaînes de télévision ou de sociétés 
de production. 

L'IFREMER a, parallèlement, poursuivi sa politique 
de coproduction parmi lesquelles on peut citer plu- 
sieurs émissions ThalassaIFR3 (L'Atalante, fugu, 
algues, Garett). Carré veriiFR3 (ostréiculture), 
TFlIUshuaia (Saga. Nautile), RFOItélévision sco- 
laire (élevage des crevettes tropicales en Nouveile- 
Calédonie). 

EDlTlONS ET 
CO-EDITIONS 

La collection d'ouvrages sur la valorisation des pro- 
duits de la mer lancée en 1989 s'est complétée par 
la pamtion de : « L'ionisation des produits de la 
pêche » par J.L. Kodo, « Harmonisations européen- 
nes et transports maritimes : financements et fiscali- 
tés » édité en collaboration avec le Conseil supé- 
rieur de la Marine marchande, « Les chaluts » par 
J.C. Brabant et C. Nédélec. 

En février 1990, deux accords ont été signés entre 
I'IFREMER et la société des Editions Ouest- 
France : le premier concernant la diffusion pour les 
publications propres de I'IFREMER et le second, 
concernant des CO-éditions (non exclusives). 

Dans le cadre de la revue « Oceanologica Acta » 
publiée par les Editions Gauthier-Villars sont parus 
les actes du colloque «Tour du monde du Jean- 
Charcot x en trois volumes: descriptif des cam- 
pagnes, atlas des cartes, principaux résultats scien- 
tifiques. 

Publications des Bdiiior- 1 de IJIFREMER 

3orts scientifiques et techniques 

La chloration des eftluents umains w 
jet en mer, par A. Abamou, J.F. Guillau~ 
Miossec 

Modélisation de la croissance des pois- 
Pns d'élevage, par A. Muller-Feuga 

Les PCB en milieu mann : biochimie et 
:otoxicologie, paf M. Marchand, A. Abarnou 
C. MarcaiIlou-Lebaut 

Le mercure en milieu marin. oublié en Iial- 
>n avec l'INSERM 

Advances in tropical aquaculture 

B~ornétrie et océanographie, sous la direc- 
ln  de S. Frontier 

uvrages 
&&*L 

Climatk atlas of the tropical atlantic, 
Sewan et S Lucas 

Campagne Mediprod-5 ' variabilité a 
oyenne échelle du bassin algkien, sous la 
*sponsabiltté de C Millot et de M.C. Bonin 

Campagne Dinopefiuls 88 conditions 
appantin de dens~tés accrues de dinofla- 
slfés Dinophysis dans le pertuis d'Antioche 

MANIFESTATIONS 

L'IFREMER a participé a plusieurs manifestations 
en France et à l'étranger, parmi lesquelles : Le mois 
de l'océan (La Villette, Paris), Le défi des ports de 
pêche (Granville), Okeanos (Montpellier), lnova 
(CNIT. Paris). Salon des produits de la mer (Lo- 
rient), Foire de Bordeaux. Science Tech (CNIT, Pa- 
ris), Astelab (Paris). Festiv'Algues (Pleubian), « Les 
enfants de Jules Verne » (Musée de la Marine, 
Paris). SlAL (Salon international de l'alimentation. 
Paris), Technomer (Brest), Salon nautique interna- 
tional (Paris) en commun avec FR3IThalassa. 
Oceanology international (Brighton), Euromarket 
(Venise). Seamer (Casablanca). 



Le salon naufique 1S 

- Colloque Envtronnement des mers epicontinentales n, organisé conjointement avec ia Régioi 
wdlPss-de-Calais (Lille, 20-21-22 mars 1990) 

Colloque u La gestron des péches mantimes françaises. aujourd'hui - demain u, organisé par I'EN 
SAR et I'Assouation u agrohalieutes D (Rennes, 23-24 mars 1990) 

lsr Congrès français d'acoustique, (Lyon. avnl 1990). organisé paf le laboratoire du traitement du si 
al, sous I'égide de la Soctété française d'acoustique 

- 2e Réunion EURASLIC (European association of aquatic sciences Iibrares and information centres 
(Paris, institut Océanographique, 26-27 avril 1990) 

I 
- Réunion européenne sur la n Biologfe moléculaire des cyanobacténes » (Dourdan, 13-16 mai 1990) 
organisé par le laboratoire de physiologie microbienne de I'institot Pasteur 

- Collaque « Biotechnologies marines )), organisé par I'ADEBIO (Martigues, 31 mai-2 juin 1990). ava 
le soutien du CNRS et de I'IFREMER 

- Colloque (( La mer et les rejets urbains », (Toulon, jutn 1990) 

- Symposium international u Btochimie et circulation générale des masses d'eau dans l'océan Austral i 

'?est, juillet 1990), organisé par I'UBO 

lle Congrès international de biologie des hautes pressions, organise par le CERB, l'ARAS-SNHP, I( 

1 CNRS, et I'OCTARES (Toulon, 19-22 août 1990), sous le patronage de la DRET et de I'IFREMER 

- Symposium international sur la u Respiration en milieux extrémes mer et espace W .  organisé par II 
laboratoire de biologie des hautes pressions (septembre 1990) 

1 - Symposium international n Fluids in subduction zones » (Paris. 5 et 6 novembre 1990) 

PIX-ILES 90 : Workshop sur la télédétection et les milieux insulaires du Pacifi 
' 

" -YSTOM et I"---MER (Noumea et - ' "' 26 novembre 19T '  



COMPTE DE RESULTAT AU 31.1 2.9( 

CHARGES fiors taxes) 

Charges d'exploitation : 
Coût d'ochot des morcimndises vendues dons I'exercice : 
Athofi de morchondises 
Voriotion des stocks de morhondiser 

Consommation de l'exercice en povmance des tiers : 
Achots stockés d'opprovisionnemenh : 
- Motières premieres 
- Auhes oppmvisionnemenh 
Voriotion des stock; d'opprovisionnemenh 
Achats de saur-hoitonces 
Achoh non stockés de motières et fournitures 
Sewicer extérieun : 
- Personnel intérimoire 
- Loyers en crédithil 
- h h e s  

ImPts, taxes et versemmts assimilés : 
Sur r8munérntions 
Auhes 

Charges de personnel : 
Soloires et hoitemenb 
Chorges soaoles 

Dotations aux mortissements et aux wovisions : 
Sur immobilisniions : dototions oux omortiüeienk 
Sur ociif cirrulont : dotations oux omvisiom 

Autres charges 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

Cbrges spécifiques 

TOTAL DES CHARGES SPECIFIQUES 

Charges financières : 
Dotahons oux omortiaemenh et oux provivons 
Intérêh et chorges ossimilées 
Différent6 négohves de chonge 

TOTAL DES CHARGES FINANcI~REs 

h r g e s  exceptianndles : 
Sur op4raiions de gesiiwi 
Sur op4rniions en topitol : 
- Voleurs comptables des blémenh immobi l i~s et finontiers cédk 
Dotations oux omortinemenh et oux provirions 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLIS 

Impâts sur les bénéfices 

TOTAL DES CHARGES 
Solde uediteur = Bén6fice 

TOTAL MN~RAL 

Exercice 1989 a 



De 1989 à 1990, les ressources de fonctionnement Ces ressources et ces charges sont comptabilisées 
ont progressé de 3,58 % passant de 832,8 MF à hors taxes. 
863,7 MF. Le compte de rèsultat 1990 s'èquilibre à 

Parallèlement, les charges ont augmenté de 335 % 863 775 348,OI F et dégage un résultat bénéficiaire 
en 1990 de 2 891 000,08 F. - . . . - . . . 
Elles s'élèvent à 860,8 MF contre 826,8 MF en En 1989, il s'équilibrait à 832 850 909,82 F avec un 
1989. bénéfice de 6 043 768,89 F. 

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.90 

PRODUITS (hors taxes) 

Produits d'exploitaiian : 
Venter de monhondises 
Produdion vendue : 
- Ventes 
- Trovoux 
- Piestoiions de senices 
Produdion stockée 
Produdion immobilisée 
Subventions d'exploitoiion 
Reprires sur oinomnemenk et provisiwis 
Auhes poduik 

TOTAL DES PRODUITS D'IXPLOITATION 

Produits spMRIues 
TOTAL DES PRODUITS SP~IFIPUES 

Produits finunciers : 
De W ~ ~ ~ C ~ D ~ L N  
0'o;hes voleurr mobilières et créonces de I'odif immobilisé / Auhes intér6k et ornduik osrimilés 
Drfférences posm;es de chonge 
Produih nets sur cessions de voleun mobilières de placement 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 

Produits sxreptlonnels : 
Sur opérorion de gesiion 
Sur opérolion en copitol : 
- Praduik des cenions d'éléments d'odif 
- Subueniions d'investmement virees ou rewltot de I'exercice 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

TOTAL DES PRODUITS 
Solde débitsur = Perte 

TOTAL GENÉRAL 



1 ACTIF 

ACTIF immo~iusi 
Imniobilisntions incorporelles : 

Frois d'étnblisement 
Frois de rebierrhe et de dbveioppernent 
Conceaions, brevets, licences, morques, procédés, dmit et vol. 
Auhes 
Avonces et otomptes 

Immobilisations corporelles : 
Terrains* 
Conshuctions 
Instollotions techniques, rnoteriel et outilloge industriel 
Novires et engins 
Auhes immobilisations corporelles 
Immobilisations cotporelles en cours 
Avonces et ocomotes 

1 Immobilisations financières : 
Portiripotions 
Créoncer mtiochées d des porfiripotions 
Autres tihes immobilisés 
Prêts 
Autres 

TOTAL (1) 

A(nF CIRCULANT 
Stocks et  en-cours 

Moîi6rsr premières et ouhes opprovisionnemerts 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
C r é m e s  d'expldtat ion : 

Créoncer clients et comptes rottochés 
Autres 

Créances diverses : 
Voleun mobilièies de piotemed 

Actionr 
h e s  tihes 

Disponibilités 

TOTAL (Il) 

COMPTES DE REGUURISATION 
Charges ù répartir sur plusieurs exercices 

TOTAL (Ill) 

TOTAL GENÉRAL (I+II+III) 

AmÉnogernent des turnins inclus 

Exercice 1989 1 



1 PASSIF 

CAPITAUX PROPRES 
Dotation 
compiément de dotation (EM) 
Complément de dotation (organismes iuhes que I'Etat) 
Dons et I H ~  en capitd 
Roanes : 

Auhes 
Report à nouveau 
Résultnl de i'exerdo (Bénéfia ou perte) 
Srbventions d'investissemat 

TOTAL (1) 

PROVISIONS POUR RISPUIS E l  CHARGES 
Provisions povr cbrges 

TOTAL (II) 

DETTES 
Dettes financiéres : 

Emprunh et dettes ouptes der éfoblissemenh de crédit 
Emprunh et dettes finonclers divers 

Detta  d'expio0itiition : 
Dettes fournneurr et romptes mituthés 
Dettes fiscnles et sociales 
Autres 

Dettes diverses : 
Dettes sui immobilisohons et comptes mmichés 
Auhes dettes 

Produits constatés d'ivame 

TOTAL (III) 



Liste des 

ARAE 
ARBEM 
ARGEMA 
ASE 
CCPM 
CCRRDT 

CEA 
CEDRE 

CEE 
CEMAGREF 

CEPBM 
CERSAT 

CEVA 
CFP 
CG-DORIS 

CGG 
CGPM 
CIC 
ClEM 

ClUS 
CLAROM 

CMN 
CNES 
C N W  
CNRS 
COFREPECHE 

COI 
COMEX 
COREMODE 

CREMA 

CREO 

DCP 
DOMrrOM 
DRET 

DYNATOUR 
EDF 
ENSAR 
ENSM 
EPlC 

EPRD 
EPST 

FA0 

FlOM 
FSH 

sigles GEMONOD 

Cousbcal imaging development 
Agenœ nationale pour la valorisation de la reeher- GENAVIR 
phP . . 
Assoaation de recherche sur l'action des Bl6ments GEPIASTEO 
Assoaation de recherche s w  le béton en mer 
Assoaation de recherche en @orechnique manne GIE 
Agence spatiale européenne GERA 
Comité central des pèches manlimes 
Comité mnsultatif r@ionaI de la recherche et du d& GIP 
veloppement technologique GIS 
Commissariat à I'énergie atomique ICCAT 
Centre de documentation. de recherche et d'exoén- 
mentation sur les pollutiori acadentelles des e a k  ICON 
Communauib économique europèenne ID-MER 
Centre national du machinisme agricole, du génie N- 
ral. des eaux et forêts IEO 
Comité d'etudes pétrolières 8 mannes IFP 
Centre pour I'archivage, le traitement et ia diffusion INRA 
entemps dliiéré des données du satellite ERS-1 INSERM 
Centre d'études et de valorisation des alaues 
Comoaoniefrancaisedes ~etroles INSI I 
Comperjne génkia.e 20"; les oéreioppemenis ope- OS 
ratimnes des richesses sois-marines PG 
Cornpagn e genera e de geupn)siqde RCh 
Conse genéra oes pecnes en Mwiienanee .AC0 
Comite mtemrofessionnei de la conchvliculture - .. 
Conseil ntekat8ona pour exploraokoe a mer 
Commss on nlernationale po.1 I eiploraton scieni. .hn 
6q.e ae ,a mer Méo tenanee MAST 
Comite interprofessronnel des poissons et crustacés MNHN 
d'élevage marin 
Conseil international des unions scientfiques 
Conseil de laison des associations de recherche sur 
les ouvrages en mer 
Consbuctions mécaniques de Nwmandie 
Centre national d'études spatiales 
Centre national p u r  Veqioitalion des océans 
Centre national de la recherche scientifique 
Conswtium français p u r  le développemed des 
p h e s  
Commission océanographique intergouvernementale 
Compagnie maritime d'expertises 
Comité régional de modmisation de la e c h e  aitisb 
nale 
Centre de recherche en Bmlogie manne et aquacul- 
iure 
Compagnie de recherches et d'études océanographi- 
ques 
Dispositifs mncentrateurs de poissons 
Décartements et terriioires d'outre-mer 
Direction des recherches et études techniques de la 
Manne nationale 
Dynamique des tours s o u p h  
Electncitb de France 
Ecole nabonale supérieure agronomique de Rennes 
Ecole nabonale sumeure de mecanique (Nantes) 
Etablissement public à caradère indusbiel et 

NAFMED 
NEREIS 

NES 
N O M  

ODP 
OMM 
OPANO 

ORSTOM 

PACHA 
PIGE 
PMRC 
PNEDC 

PNEHO 

PNOC 
PNUE 
POP 
RN0 

SAGA 
SAR 
SHOM 

mmmercial 
Etat prévisionnel des reœtles et dépenses T M F  
Etablissement public a caradbre scienbfique et tech TAO 
nmue TiVA ..... 
&nisation des Nations Unies pour Iïalimentation TOGA 
et l'agriculture UAPF 
Fonds d7ntarventmn et d'wganisatmn des marchés UBO 
Fonds de swtien aux hydrocarbures WOCE 

Groupe d'étude et d'évaluation des moyens d'exploi- 
talion des minerais ocbaniques et des ncdules poly- 
métalliques 
Gmupement d'intéret économique pour la gestion 
des navires océanologiques 
Groupement interprofessionnel pour I'expioitation 
des océans 
Groupement d'intéret émnomique 
Gmupement d'intérét économique < Recherches 
aauamles » 
~k.pemenia mieret p.& c 
Groupemeni a méiet sr enlfiq-e 
Comm sson niemai.onae poLr a conservaion oes 
bons en Atlantique 
lntercalibration of offshore NDT 
lnstitut de développement des prcduib de la mer 
(Lorient) 
lnstitut espagnol tiocénographie 
lnstitut francais du oétmle 
Institut nationai de ia recherche agronomique 
Institut national de la sante et de la recherche médi- 
cale 
lnstitut national des sciences de I'univers (CNRS) 
lnstitute of oceanographic science 
lnstitut de physique de globe 
Institut de recherche sur la conslrudion navale 
Loveur automatique de càble optique 
Laboratoire d'inlerprétation du comprtement des 
ouvrages en mer 
Laboratoire national hydraulique 
Manne science and technolcgy 
Muséum national d'histoire naturelle 
Navire de façade méditerranéenne 
Navire européen de forage et d'intervention sous- 
manne 
Navire a eiiet de surface 
National Oceancqraphlc and Atmmpheric Adminis 
bation (EWb-Unis) 
Ocean dnllingprogram 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation des péchenes de I'AUantique nord- 
ouest 
institut français de recherche scientifique pour le de- 
veloppement en coopération 
Positionnement acoustique du chaiul 
Programme international Géosphere-BiosphBre 
Programme mondial de recherche surie ciimat 
Programme national d'étude de la dynamique du cli- 
mat 
Programme national d'étude de I'hydrothermalisme 
océanique 
Prmramme national d'océanoaraohie cbtibre - .  
Programme oes \aluns -ries pour en. rtnneinen: 
Pan O 21 entaion p .nann.e 
Reseai natonai a'wseniatol oe a q.aliie OL m e. 
marin 
Sous-marin d'assistance à grande autonomie 
Sonar acoustique remorqué 
Service hydrographique et océanographique de la 
Manne 
Tenes a~stra es e l  aniarciq.es francs ses 
Tefeman p. asol assisiee par ordilatebr 
Transmene-r O mages par m e  aco.siq.e 
Tropca, ocean an6 gioba aimosphere 
Union des armateurs à ia pèche de France 
Université de Bretagne occidentale 
World oœan circulation experiment 



Adresses des centres 
et ddlégations de I'IFREMER 

Siège social 
Technopolis 40 - 155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux cedex 
Tél. 46.48.21.00 

Centre de Boulogne 
150, quai Gambetta - BP 699 
62321 Boulogne-sur-Mer Cedex 
Tél. 21.99.56.00 
Directeur: Gérard Lefranc 

Centre de Brest 
BP 70 - 29280 Plouzané 
Tél. 98 22.40.40 
Directeur: Jean-Max de Lamare 

Centre de Nantes 
BP 1049 - 44037 Nantes cedex 01 
Tél. 40.37.40.00 
Directeur: Henn Durand 

Centre de ToulonILa Seyne 
BP 330 -Zone portuaire de Brégaillon 
63507 La Seyne-sur-Mer cedex 
Téi. 94.30.48.00 
Directeur : Jean Jarry 

Centre de Tahiti 
BP 7004 - Taravao -Tahiti - Polynésie française 
Tél. 689.57.12.74 
Directeur : Jean-Michel Griessinger 

Délégation de Saint-Pierre et Miquelon 
Quai de I'Alysse - BP 4240 
97500 Saint-Pierre et Miquelon 
Tél. 508.41.30.83 
Délégué : Philippe Moguedet 

DBlégation de La RBunion 
BP 60 - 97822 Le Port cedex - La Réunion 
TBI. 262.42.03.40 
DBl6gu6 : Jean-Pierre Minet 

DBlBgaUon des Antilles 
Le Robert - Pointe Fort - 97231 Le Robert 
Martinique 
Tél. 596.65.1 1.54 
Délégué : Jean-Marc Ricard 

Délégation de Guyane 
BP 477 - 97302 Cayenne - Guyane française 
Tél. 594.30.22.00 
Délégué : Jean Marin 

Implantation de I'IFREMER 
en Métropole et Outre-Mer 

LaTrinil 

Noirmoutier 

Délégation de Nouvelle-Calédonie 
Quai des Scientifiques - BP 2059 
Nouméa - Nouvelle-Calédonie 
Téi. 687.28.51.71 
DBlégué : Michel Gauthier 

O Centre 0 watms 



Sc busseau 
dex - 


