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RESUME:

Les auteurs. anaivsent. à qamr des stadltiques cie pêche. les acdvités halieunquesLes auleurs anaivsent. à panir des stadltiques cie pêche. les acdvités halieuciques
des navires des quanies âu sud. àu golfe de Gaicogne,'en 1989, arin d.'icienrifier les
assocrarions de nayircs oui existent à I'intéricur des flomiles. Un uavail idencique avair éré fait
pour I'année i986, et ie documenr reprend les mêmes variables (eng:ns ,i.iUset, espèces
débarquées) ainsi que les mêmes procédures d'analyses mukivanées, que ceiles qui avaienr
éte uulisées. Après iciennficauon des composanres de la flotulle de- 1989, celies-cr sonr
comparées avec- celles d.e 1986 afin de comprendre les évolucions giobales er individ.ueiles
intervenues dans ies componemens de pêche.

ABSTFIACT:

This document presents an analysis of rhe Southern Bay oi Biscay fishing t-ieer
based on recorcis of fishing acnviries during i989, using the same vanables and muidvariete
orcjinacion æchniques rhan 1986's analysis. fr reveals goupt of vesse.l,s having simriar f,rshing
patrcrns with regrrds to urilizecion ot various gears, arees t-rshed and species caughr The
components of iire 2 years are compareci and evoiurions of fishing fleet srudieci.
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Figure 1 - Réparti t ion des quartiers et stations du sud du Golfe



INTRODUCTION{
Laconnaissance de I'ensemble des activités halieutiques aussi bien hauturières que côtières

est un préaiable à toute tentative de restructuradon des flôniiles peûnettant d'orientèr I'impact
sur ieslessources en vue d'assurer un meilleur équiiibre entre lei capacités de pêche existantes
et les stocks disponibles et accessibles.

Seule I'amélioration de la qualité des statistiques de pêche entre 1986 et i989 a permis
d'appréhender l'extrême complexité des sructures de la pêche côtière. Ce type de pêche qui
représente dans le golfe de Gascogne 75 Vo des navires en activité, estimplanté surdes zones
sensibles (nourriceries) et les problèmes qu'elle peut rencontrer, voire créer ne sont pas des
moindres. En effet le tiers des débarquements du Goife est constitué d'espèces qui passent une
partie de leur cycle bioiogique en zone côtière. Comme le souligne Meuriot (1986) "l'appau-
vrissementdesstockslittorauxquienrésulte(exploitationintensivedeszonescôtières) entraîne,
soit Iarecherche de nouvelles zones de pêche, soft lamise aupoint de nouvelles techniques de
captures ( ..) pour exploiter les ressources situées au-delà des zones côtières" . De nos jours ces
problèmes devenus quotidiens, voire cruciaux, pour les professionnels et les gestionnaires,
doivent être mieux estimés et analvsés dans une persDective de gestion des floniiles et des
ressources .

Ce rapport constitue le troisième volet de l'étude des floniiles du sud du golfe de Gascogne
enueprise en 1986. Comme pour les études précédentes, ii conceme les navires des quaniers
maritimes compris entre Noirmouder ec Bayonne, dépendant des régions Pays de Loire,
Poitou-Charentes et Aquitaine (figure 1).

Leur activité représente, en 1989, 49 000 t de produits débarqués pour un chiffre d'affaires
de 1 100 MF, ce qui peut êre rapproché des 370 000 t et des 4 840 MF pour I'ensemble de la
pêche française (pioduction algues et grande pêche exclue).

Le premier rapport décrivait l'ensemble des activités haiieutiques de cette zone, en 1986
: débarquements en poids et en valeurs, engins utiiisés, iieux de pêche fréquentés et ceracté-
ristiques techniques des navires.

Le second volet était de type analytique et portait sur ies données de la même année. Les
méthodes d'analyses multivariables appiiqriees séparémenr sur les temps d'utilisation des engins
de pêche d'une pan et les débarquements d'autre part, avaient pour but de constituer des groupes
de navires dont les acrivités de pêche étaient simiiaires et de nous pernettre de nous affranchir
des définitions a priori des associarions entre engins et espèces-cibles. Un des objectifs de ces
regroupements est aussi de pouvoir disposer d'une segmentation des floniiles permettant la
modélisarion des interactioni cechnologiques enrre mé1iers (modèies multi-floriiiles). Diffé-
rentes anaiyses typologiques des florrilles, en paniculier sur les chalutiers, (Biseau et al.,1988)
pour les flonilles de Mer ceitique et du Mor Braz, (N{urawski et al., 1983) pour le goife du
Maine, Lewy et Vinther (1992) pour les flottilles danoises de mer du Nord, et sur les sennes
coulissantes des pêcheries atlantiques et pacifiques du Canada (Hilborn, 1985) ont été utilisés
oans ce Dut.

Ce dernier volet applique ies mêmes procédures d'analyses aux données de i989. Les
structures des floniiles de 1986 et 1989 sont comparées et l'évoiution intervenue entre ces deux
années est appréhendée grâce au suivi des navires présents pendant cette période.
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Tobleou I - UsfE des types d'engins protlqués dons le sud du golle de Goscogne
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MATERIEL ET METHODES

L'éiaboration des différents fichiers (navires, engins, producrion) servant de base de
données pour les typoiogies des florilles actives en 1989, résuite d'une procédure plus simple
que celle mise en place pour 1986. En effet, l'améiioration de la qualité des statistiques et
I'augmentation du nombre de ports, donc de bateaux, suivis par les Centres Régionaux de
Traitement des Statistiques (CRTS) dans leurs fichiers d'archives annuels (ZA), a permis
d'utiliser ces données sans avoir à mettre en place des enquêtes complémentaires in situ.

Pour 1986, les analyses finales ont porté sur 1290 navires ; pour 1989 on dispose de
i'information engins udlisés * espèces capturés sur 1417 navires soit une prise en compte
supplémentaire de I0 Vo de ia flottille. L'annexe 1 présente un tableau comparatif des flottilles
réparties par classe de longueur.

La production des navires de Gironde, de ceux opérant dans le bassin d'Arcachon et dans
les pons de Capbreton et Bayonne nous reste encore inacce ssibie. En revanche la majeure partie
des petits navires de Sainr-Jean-de-Luz sont présents dans les statistiques de pêche de 1989.

Toutefois ii faut signaler que i'étude sur la pêche en 1988 du bassin d'Arcachon (Thimei,
1990), confirme plus précisément les conclusions de norre première typologie, à savoir la reiative
indépendance de la flottiile opérant sur le Bassin.

1. FICHIERS DE BASE UTILISES

1.1. FICHIER NAVIRE

Ce fichier contient les caractéristiques physiques des i417 navires ayant eu une activité
de pêche en 1989, répertoriés dans les fichiers d'archives annuels (ZA) des CRTS. Ces données
onr été utilisées pour affiner la description des groupes identifiés par la tlpoiogie.

1.2. FICHIER ENGIN DE PECI{E

Ce fichier a été créé à I'aide des informations (niveau 3 des ZA) sur les engins de pêche
et les caiendriers d'utilisation pour chaque navire. Le tableau comparatif des données de base
uti l isées pour 1986 et 1989 aoparait dans I 'annexe 2. Pour I 'ut i l isation de ce f ichier dans le
cadre d'une analyse des conèipondances multiples (ACM), notre choix s'est porté sur 36
variables (tableau 1), soit les 34 engins de pêche mis en oeuvre par les navires du sud du Golfe
d'une pa-rt, et la pratique de I'activité conchylicole en parailèle au métier de ia pêche d'autre
part. La dernière variable correspond au nombre de mois d'inactivité annuelle.

La notion d'engins mixtes (ex.: 053 - filer+palangre) qui traduit une pratique simultanée
journaliere, ou mensuelie, de deux engins ou plus, n'a été conservée que dans les cas ofi I'uti-
l isadon séparée des engins concernés n'apparaissaitpas dans ies stadstiques des navires.

Pour I'ACM sur les données de i989, nous avons conservé les mêmes modalités de
variables qu'en 1986, pour ie recodage des classes disjonctives complètes, soit :

indice I : 0 mois d'utiiisation
indice 2:  1à 3 mois d 'u t i l isat ion
indice 3 : plus de 3 mois d'utiiisation
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1.3. FICHIER ESPECE

Comme pour les données de 1986, un frchier espèce a été créé à partir des ZA (niveau 6)
qui fournissent la production annuelle par navire et par espèce. Il comporte 24 variables espèces
et une variable AUTRES (tableau 2). L'ordre de classement des espèces dans les différentes
figures correspond à la valeur décroissante des débarquements annuels de ces espèces dans le
sud du Golfe.

Les espèces retenues repÉsententS0 Vo des valeurs et75 Vo des poids débarqués connus
pour les navires du sud du Golfe (y compris les apports effectués dans des ports situés hors
du secteur d'étude).

Les données correspondent pour chaque navire, au pourcentage de la production (en
poids) de chaque espèce par rapport au total de la production du navire. La variable "AIJTRES ",
par définition, perrnet de ramener la somme sur les espèces pour chaque navire à 100 Vo.

Pour I'ACM le même recodage qu'en 1986 en 4 classes de pourcentages a été effectué,
soit :

indice 1
indice 2
indice 3
indice 4

Pour compléter les résultars de 1989, nous avons utilisé cette année le fichier production
en vaieurs. chose ouo nous n'avions nu faire en 1986 en raison de la non exhaustivité de telles
données dans les ZA de cenains oons.

2 . METHODES

Les méthodes urilisés ont été de 2 types :
- méthodes factorielles : I'analyse des correspondances muitiples (ACM)
- méthodes de classification ascendante hiérarchique (CAH)

On trouvera une description complète de la méthodologie retenue, dans Décamps et Léauté
(1991, annexes I et i I) .

L.'utiiisation de I'ACM, que ce soit pour les calendriers de pêche dont les vaieurs maxi-
males n'excèdent pas 12 mois, ou pour les débarquements rraduits en pourcentages, pourrait
être critiquée car ie codage qu'elle induit situe sur le même plan des navires de taille et de
volumes de captures très différents. Nous avons cependant réutilisé ces méthodes car ce sont
des comportements de pêche que nous recherchoni, c'est-à-dire I'aspect quaiitatif déterminé
par les "profiis-rypes" identifiés ; l'aspect quantitatif des groupes identifiés apparaissant dans
les repÉsentations graphiques des classes, par le cumul des mois par engin et ies débarquements
totaux par espèce.

0 Vo de l'espèce dans la production
de 0,1 à9,9 Vo 'r

de 10 à49,9 Vo rr
pius de 49.9 Vo rr

L-
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RESULTATS

1 . ANALYSES SUR LE FICHIER ENGIN DE PECHE

1.1. L'ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES (ACM) DES EI.IGINS DE
PECF{E

La comparaison des temps d'utilisation des engins perrnet en premier lieu, le regroupement
des navires ayant des comportements similaires tant en terme d'engins utilisés que de calendriers
de pêche.

L'analyse des valeurs propres (tableau 3) montre que ies 4 premiers axes expliquent 19,6Vo
de la variance totale. La faible décroissance de I'inenie expliquée par chaque axe, inhérente à
une ACM, donne aux plans factoriels retenus des taux d'inenie du même ordre de grandeur,
IL,3 Vo pour le pian 1-2 et 8,3 Eo pour le plan 3-.1.

L'iilusn'ation graphique du plan 1-2 (figure 2) met en évidence une opposition trianguiaire
enrre les arts dormants, les ans Eaînants et les activités ostréicoles et esruariennes, auxquelles
est associé un taux non négligeable d'inacdvité. En effet, les casiers, les palangres et les engins
mrxtes (utilisation concomitante de plusieurs engins), associés à l'a-xe 1, et caractéristiques à
la fois d'une pratique séquentieiie (saisonnière) de la pêche et d'une frequentation des zones
côtières s'opposent :

- d'une part, aux différents tlpes de chaiuts péiagiques et au chalut de fond, dont ia pratique
est plus exciusive (sup. à 3 mois) et couwe des secteurs plus étendus,

- et d'autre part, aux navires ostréicoles et/ou estuariens (tamis à civelle).
Laposition intermédiaire du chaiutde fond sur les 2 axes, traduit saprésence dans 1'activité

de certains navûes pélagiques ou "estuariens" (navires des Pertuis charentais).

L'illustration graphique du plan 3-4 (hgure 3) traduit principaiement, parmi 1es ans
dormants, une opposition trianguiaire entre les casiers et les paiangres, sur I'axe 3, et ies filets,
sur I'axe 4. On peut penser que les navires pratiquent I'un ou I'autre de ces métiers saisonniers
(modalité de 1 à 3 mois) à l'exclusion des 2 aurres car les apparaux de pont peuvent être
différents. La présence d'engins mixtes (filet+casier ou filet+palangre) dans chacun des gtoupes
identifiés signalent la polyvalence de cenains navires aurour du filet. Par ailleurs, le groupe
de ligneurs représenté sur le pian 3-4 et qui s'oppose aux autres métiers est dû à l'activité des
petits navires de Saint-Jean-de-Luz nouvellement pris en compte dans les statistiques de pêche
et dont ie métier est une des caractéristiques historiques de ce porr.

1.2. LA CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQIJE (CAH) SUR LES ENGINS

L'ACM sur ies engins a permis d'identifier sur ies 4 premiers axes, les affinités qui existent
pour les professionnels dans I'utilisation ou non d'un engin ou d'un groupe d'engins. L'appli-
cation d'une CAH à la suite de cette méthode d'analyse procure une partition plus précise de la
population étudiée et une répanition des navires dans chacun des groupes identifiés. Après
plusieurs tests de classification et analyse des résultats, une partition de la floniile en 10 classes
(frgure 4) aété retenue (inenie interclasse de'75 7o de I'inenie totale).

Le tableau 4 présente les combinaisons d'engins principaux caractéristiques de chaque
classe, ainsi qu'une dénomination aussi synthérique que possible en foncdon des engins
dominants. Ces définitions expriment parfois la liaison érroite qui existe enrre la pratique d'un
ou piusieurs engins par les bateaux et leur origine géographique.

10



Tableau 3 - Histogrammes des 20 premières valeurs propres - ACM sur les engins
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Tableau 4 -  Dénominat ion synthét ique des 10 c lasses-engins

IDENT'IFICATEUFS . ENGINS DENOMINATIONS. CARACTERES GEOGFIAPHIOUES
NOMBRE DE

NAVIFES

NACTIVITE.  :AMIS A C iVEL!5 .  CSTAEJCULTURE Pâ:he estuarienne et ostréicuiture Z I Z

OIV.  CHALUTS,  CHAL CFEV. ,  iAMIS,  CHALUT DE ÊONO,

U ù I F T I U U L I U H È

Péche et Ostréiculturs - Chaiut|€rs
(gaies - Penuis charenrais)

94

CIIALUT OE :ONO. Chaluùers de lond exciusifs zbv

CHALUT PEI-AGICUE. OIV. CHAL. PsLAG.. CHAL CE FONO. Chalutrers o<ilaoioues et C€ lond 56

UGNE DE TRAINE.  PECHE AU VIF ,  PALANGAE OÉ FOND.
alt€T iCUFINANT ET CCUUSSÂNr f8oiinche)

P alangnaÊ / Bolincheurs
(auaniet de bavonne - Sl Jean-C+Luz)

iÊAI,,IAIL FILST OEÊIVÂNT. FILET D8OIT. OIV. FILETS Fileyeurs ézz

FiLS'.CASIEF. FITET OROIT, FILET+PALANGFIE,

OIV. FILETS, CHAL CE FONO. CASIE.q A C.qÉVETTES
Fileyeurs poiryaients + mixtes (CHAL.rFlL.) 1 2 7

FILET CROIT,  PALANGEE OE SUÊFACE.  PAL.  OE FONO.

iiLET*'tALANGRE (êbs6æcàautt
Palangners - Fileveurs 1 8 0

OIV. PALÂNGFES, PALANGFIE OÉ SUFFÂCE, PAL CE FONO.
oALANGâEf FILET 'ajÉ'na cb cnatJ!)

Palangriers polyval€nrs t + z

DiV. CASlEFS, CAS;EF A CâUSTAC6S. PALANGE€.CASiEF.

Flf€f'CASiER. CASI€F A CAEVETTaS ;&od 6 chaptt
Caseveurs poiyvaienrs 87

; L'ordre de présenlation est celui rcenu dans la sule de I'analyse, e! non pas celui presenté pat le iendrqramne.
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La figure 5 décrit les "profils-types" d'utilisation d'engins de chaque ciasse par un cumul
en nombre de navires. Trois groupes peuvent déjà être identifiés, un groupe dans lequel les arts
dormants dominent, un autre oùr les navires utilisent préférentiellement les arts trainants, et enfin
un groupe, localisé en estuaire ou près du littoral, ayant une pratique mixte des deux ryp_es
d'engini précédents. De plus, comme nous I'avions déjà remarqué (Décamps et Léauté, 1988),
la polyvalence augmente quand la taille des navires diminue. Elle apparaît extrême pour lg
dernier groupe, constitués de navires de petites tailles (estuariens et ostréiculteurs mixte!) qui
utiiisentune large palette d'engins de pêche aussi bien dormants que traînants. Cette polyvalence
peut être plus nuancée lorsqu'elle est le fait de navires utilisant- des engins dormants, mais la
pratique concomitante de deux engins (ex.: filet et palangre) semble plus répandue. A I'inverse,
les navires qui pratiquent le chalut, en ont une utilisation spécifique.
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2 . ANALYSES SUR LE FICHIER ESPECE

2.1. L'ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTTPLES (ACM) SUR LES
ESPECES

L'analyse des valeurs P{opTS (tableau 5).montre que les 4 premiers axes expliquent2'l ,2Vo
de la variance totale. La faible décroissance de l'inerrie exph{uée par chaque axe donne aux
plans factoriels retenus des taux d'inertie du même ordre de grànOeùr auec ùne légère prépon-
dérance du plan 1-2 (18,3 Vo) sw le plan 3-4 (8,5 Vo).

læs illustrations graphiques des pians factoriels mettenr en évidence des associarions
d'espèces, caractéristiques de componèments de flonilles, en paniculier en terrne de fre-
quentation de zones de pêche. Sur le plan 1-2 (figure 6), une ùansidon apparaît des espèces
estuariennes vers les espèces du large, des pêches à tendances monospécifi{ries saisonnières 

't

à des pêches mulrispécifiques annuelles.

En fait, à un axe de symétrie horizontal près, on retrouve ies mêmes regïoupemenn
d'espèces, opposées sur les mêmes axes, que dani la typologie d.es espèces de 19i6, â savoir:

groupe..1 : espèc-es du "nord" (nord er accores du Golfe, Plateau celtique):
- lieu noir(2)-', merlu(4), requin taupe(2), cabillaud(3).

groupe 2 : espèces côtières et du large débarquées à l'année :
- baudroies(2), merlan((2), tacaud(2), congre(2),

tourte au(2), chinchard(2), bar(2), lan gousrine (2/3 )
seiche(2), sole(3), merlu(2).

groupe 3 : espèces côtières saisonnières :
- céteau(3), civeile(2), creverre gnse(2/3).

groupe.4. : espèce esruarienne - pêche à rendance monospéciFrque
(plus de 49 7a dans la production) :

- civelle(4).

. Dans le pian I:.?,4 variables-espèces. se situent en position intermédiaire enrre d.'une parr
les groupes I et 2 Qilg_ue franche(2) et lieu jaune(2)), er d'aurre parr enrre le groupe Z & 3
(merlu(3) et céteau(2)). La localisation graphi{ue de ces espèces ind.ique qu'elles sonr présentes
dans ces deux groupes.

L'iilustration.graphique du plan 3-4 (figure7) fait apparaître u'ois regroupemenrs sup-
piémentaires dont I'un (pélagique) est constitué d'espèces'^bien définies sui l'ènsemble à,
pian. Ils sont ainsi définis :

groupe 5 : principalement, espèces pélagiques, associées à
des espèces démersales :

- thon rouge(3), germon(2), merlu(3/4), chinchard(2),
anchois (2/3), sardine(2)

groupe 6 : espèces côtières saisonnières pouvanr êEe
associés à des fonds rocheux :

- congre(3), bouquet(2), merlu(2), bar(3).

*.r Ce-rtaines espèces ne sont pêchées que saisonnièrement (présence dans Ia zone, habttudes
de pêche...)
*2 Les chiffres entre parenthèses représentent les ind,ices d,es mod,alités des variables
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Tableau 5 - Histogramme des 20 premières valeurs propres - ACM sur les espèces
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t 2 t
r 3 t
t 4 !
t 5 t
l 6 t
t 7 t
t B t
t 9 l
I  1 0  |
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Figure 7 - Représentation graphique
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Tableau 6 - Dénomination synthétique des 9 classes-espèces

H8: sur 24 erpacer étudiéôs : 12 estÉces b€nthique3 (BT), 7 espàces démêr3rl.3 (DM),5 especes pélagiqucs (PL)

Note : L'ordre de présentaton est celui rcênu dans le sute de l'anatyse, et notl pas celui Fesenté par la iendrogramme.

IOEilTlRCATEURS . ESPECES
Nbre esDêc€

DENOMINATIONS .  CARAC. GEOGHAPHIOUES
NOMBBE DE

NAVIFESBT )M PL

AUTÊES.  SÊiCHE.  C:VELLE,  TOUFTEAU,  . . . Especes estuariennes ou côtières A n Ê

E:pccsr 6sruerl€nn.a salsonniàres

ÂUTFES,  CONGEE.  SEICHE,  L IEU JAUNE.  3OUOUÊT.

MEFLAN, 3AFI. ÏCURTÊAU.
a E:pècer côtièrec

(zon€r rocttous6s) 179

u q r  = A U .  U H E Y .  U H | è C ,  Ç I V E L L : ,  ) 9 L C ,  ) q r ç n E .

MERLU.  SAR.  MEÊ1AN. . . .
3 5

Espcccs tràa côtlàrêr st sai30nnièra.
lPortuiE drarsntai ! i 122

VEFLU,  SAUOFOIES.  TACAUO.  L IEU JAUNE.  SOLE.
ÀUTFES.  MEFLÂN.  BAR.  SEICHE.  CONGÊE

b
Espà:es côtières at du Lsrgc
lPèd|€ côto æéane) 2 1 2

CAEILLAUO, LIEU NOIR. LINGUE FÊANCHE. VEFLAN
VERLU. 9AUOROIES. LJEU JAUNE. LANGOTJSTINE. ...

t b Espà:or du "nord" - Hors Golfc 6t sccores 21
LANGOI,SÎINE. SAUOEOIES. MERLAN, TACAUO.

LIEU.,JAUNÊ. MEFLU, SEICHE. AUIFES. CÂ8ILLAUO,
7 Espàces du Largc - Grande Vastàre

MEÊLU.  GEFMON,  T1I .  FOUGE.  CHINCHAFO,  L  JAUNE.

ÀNCHOIS, RO. ÏAUPE, L!NG. FRANCHE. SAFIOINE
b Espècar pdlagiquer dominante! l u o

VERLU,  SOLE,  AAUOROIES.  CETEÀU,  CHINCHAÂO.

LANG.. VEÂLAN, CONGEE.TCURlEAU, AUTRES,...
b f

Divorsas o3pà:as, principai€m€nt benlhiquar
et dcmer3ales {Pàc1l. ry?€ 'c:taiufier arûsil') 204
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groupe 7 : espèces du large - nord du Golfe, Grande Vasière,
hors Goife :

- lieu noir(2), cabillaud(2), langoustine(3), baudroies(3).

2.2. LA CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQTIE (CAH) SUR LES
ESPECES

Les 7 profils principaux de débarquements trouvés à partir des données de 1986 appa-
raissent sur les 4 premiers axes factoriels, indiquant la pérennité de ces prof,ris d'une année sur
I'autre. La classification utilisée à la suite de ce type d'analyse permet de répartir les bateaux
dans 9 classes (frgure 8) avec une capacité de description du rapport inerrie interclasse sur
inerrie totale de 78 7o, (pourcentage de navires ayant trouvé leur piace au sein d'un groupe
homogène).

Le tableau 6 donne, à panir des informations obtenues par la CAH, une dénomination
aussi synthétique que possible des différentes ciasses. La notion de comportement biologique
(benthique, démersal, pélagique) des diverses espèces participant à I'analyse, intervient dans
I'identification du profil de chaque classe. Une connaissance exogène entre associations d'es-
pèces dans les débarquements et secteurs de pêche fréquentés a permis ia localisation géogra-
phique, sensu largo, des groupes d'espèces qui apparaissent dans le tableau.

La figure 9 décrit les profils de débarquement d'espèces de chaque classe par un cumui
en poids débarqués. Elle met en évidence des associations d'espèces caractéristiques du com-
portement des florilles. Par ailleurs, indépendamment des engins utilisés, le meriu et la soie
sont ies espèces les pius repr,ésentées dans les captures des pêcheries séquentieiles qui exercent
leurs prélevements sur les différentes classes d'âges.

14_
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Troisième Partie

INTERPRETATION ET DISCUSSION



Tobleou 7 - Dénomlnollon des groupes englns et espèces lssus des typologtes

DENOMINATION DES GROUPES.ENGINS Nbre novires Nbre Vpologie(

Novires estuoriens ostreiculïeurs 212 2C]r2
Choluliers ostreicutteurs Y4 88
CholuTiers de fond 269 269
Cholr. l iers pélooiques et de fond 56 50
Polonoriers. Bolincheuts 28 25
Fileyeurs 222 z\-E+

Fileyeurs polwolents 127 r19
Poionoriers-Fileveurs r80 1&
Polongriers polyvolenrs t 4 z 13r
Coseyeurs poWol€nis 87 86

IOTAT 1417

DENOMINATION DES GROUPES.ESPECÊS Nbre novires Nbre typologie(

$oeces esluonennes ou colreres ÀôF ^^Ê,

Esoèces esiuoriennes soisonnières

Èspeces cofleres 179 172
Esoèces très côtières et soisonnières 122 r06
Espèces côtières er cu Lorqe 212 20r
Espèces du'nord'- Hors Golfe eT occores ô 1

z l
ô l
L I

Esoèces du Lorge - Gronde Vosère 22
Esoèc es pélo giques dominonTes 106 1U2
Esoèces du Loroe Golfe 2U tYo

TOIAI 1417
(') Note: nombte de novlt* ellecllvenent ulillté dqlt lo contllÛlon det comg6qilet
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TROISTEME PARTIE

INTERPRETATION ET DISCUSSION

Rappelons que le but de cette double typologie sur les engins utilisés et les espèce.s
débarquées était de définir des structures ou des groupes de navires, appelés composantes 

-',

ayant des pratiques de pêche analogues.

De plus, l'utilisation cette année du fichierproduction en valeurs a permis de mieux cerner
les stratégies d'exploitation de certaines composantes

L'originalité de nou'e analyse repose sur l'élaboration d'un tableau croisé dans lequel
chaque case (17) contient le nombre de navires ayant un profil de débarquement des espèces
identique i, caprurées par le même engin ou groupe d'engins j (hgure 10). Cependant i'inter-
section des 10 classes "engins" et des 9 ciasses "espèces" (tableau 7) dans ce type de tabieau
fait apparaive 62 cases (effectifs compris enre 1 et 152 navires) dont I'anaiyse reste complexe.
Par ailleurs, i1 était nécessaire d'identifrer l'évolution intervenue depuis 1986, au sein des
floniiles. Parconséquent, d'une part I'ordre des lignes et des colonnes du tableau a été réorganisé
afin de rapprocher les cases dont les critères diespèces principales, d'engins et de caractéristiques
physiques-moyennes des navires, étaient simiiaires, et d'autre-part, suivant I'optique du suivi
des stocks, ces cases ont été regroupées en composantes (même terminoiogie que ceile de 1986)
dominées par une ou plusieurs espèces principales, et appartenant aux deux entités classiques
des arts dormants et des arts trainants, sous-jacentes dans ia typologie des engins. Enf,tn, lorsque
le nombre de navires dans une case i;l est inférieur à 10, ils n'ont pas été pris en compte pour
l'élaborarion des composanres (79 navires/1417) car constitués d'éléments marginaux peu
r,ep_résentatifs des flottilles, sauf dans les cas où ce.groupe s'inscritdéjà dans une composante''. 

Le nombre de navires et les caractéristiques physiques moyennes de ces groupes apparaissent
dans les tableaux 8 à 11.

La première entité (arrs dormants) se subdivise en 6 composantes (notée AD) pius ou
moins dominés par ies fiiets, dont 2 nouveiles, formées pour I'une (AD5b) par les navires de
Saint-Jean-de-Luz récemment pris en compte dans les statistiques, et pour I'autre (AD6) par
des fileyeurs côtiers de construction récente (5 ans en moyenne). La seconde entité (arts traînants)
est séparée en 6 composantes (notée AT) dont la première traduit un état intermédiaire entre les
2 groupes par une mixité des engins utilisés et par une localisation géographique des navires
dans des zones estuariennes. Les autres composantes de cet ensembie rassemblent les navires
pratiquant le chalutage et dont les profrls de débarquement rraduisent une activité qui s'exerce
plus ou moins loin des côtes en fonction de leurs caractéristiques physiques et sur des biotopes
différents.

Que ce soit pour I'une ou I'autre de ces entités, certaines composantes identifiées en 1986
et dont les profils-espèces se ressemblaient déjà, se Eouvent confondues en 1989 (AD1+4D2,
AT2+AT3, AT6+AT7).

Par ailleurs, on notera I'importance de la variable "AUTRES" qui peut êue déterminante
pour cenaines composantes (annexe 3). Cependant cette importance reste relative même pour
la composante estuarienne et lirtoraie (AT1) oùr elle est composée à plus de 90 Vo (annexe 4) par
une seule espèce capturée par seulement 10 navires, sous licence, qui pratiquent une pêche
monospécifique. Pour les nàvires des autres composantes, le regroupement d'espèces, au sein
de cettè variable, ne dépasse pas 40 7o de ieurs appons pour 40 à 90 espèces regroupées.

*r composante : élément d'un ensemble complexe
*z nombre entre parenthèses dans les tableattx I à I I .
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1 . COMPOSANTES DES PECHERIES DE 1989

i.1. COMPOSANTES ISSUES DES ARTS DORMANTS

1.1.1.  Descr ip t ion

La classification suivant les 3 critères déjà identifiés pour classer les navires de cette enrité
se trouve confirmée dans l'analyse de 1989 à savoir :

- la puissance du navire
- le nombre et la désignation du ou des engins dormants utilisés
- I'espèce principale débarquée (en poids).

Dans les 6 composantes, le rapport inverse entre le nombre d'engins utilisés et la puissance
morice mise en oeuwe reste ia même que celui identifiée en 1986 (tableau 12),

Tabieau 12 - Puissances moyennes (kW) des navires des 6 composantes en fonction du
nombre d'ensins utilisés.

COMPOSANTES ADI+AD2 AD3 AD4 AD5 AD5b AD6

Un engin

dominant

Filet l , l 178 286

Palangre 59 66 l1 i 250

Deux

engins

Pal.+Fil 60 92

Cas.+Fil. 59 65 89

Pal.+Bol. i 16

Plus de
deux engins

Filets
Casiers

Palangres
50 / 1

o l 92

NB NAV. 307 172 185 30 25 IO

. Lafigure 1 I donne, pour chaque composante, le nombre de mois d'utilisadon des différents
ê n g r n c

Les figures 12 et 13 (cumuls des poids et des valeurs débarqués par espèce et par com-
posante) monrent la stabiiité des composantes en terrne d'espèces principales recherchées, à
savorr:

- le touneau (AD1+AD2)
- le congre (AD3)
- Ia sole (AD4)
- le merlu (AD5)

auxquelles s'ajoutent les associations merlu/thon rouge/chinchard pour AD5b et mer-
lu/sole pour AD6.

Il est intéressant de noter, dans ces g'ois dernières figures, que si des engins et des espèces
dominent chacune des composantes, ils sont entourés d'engins et d'espèces compiémentafues
qui rendent difhcile une définition stricte d'un métier à I'aide d'un engin et d'une espèce cible,
surtout dans le cas des navires côtiers ; I'aspect de la saisonnalité n'a cependant pas été pris en
compte.
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Les 307 navires de la première composante (AD1+AD2 - "caseyeurs fîleyeurs côtiers")
se caractérisent par des compositions spécifrques de leurs débarquements (tourteau et espèces
amphihalines telles que aloses, lamproies, mulets et maigres), et par la multiplicité des engins
utiiisés.

Les I72 navires de la deuxième composante (AD3 - "palangriers côte et large"),
recherchent du congre et du bar à longueur d'année. Les autres engins associés (casiers et filets)
possédés par une partie de cette flottille sont réservés à des activités marginales.

La troisième (AD4 - "fileyeurs côte et large") recherche surtout de la sole. Cette com-
posante de 185 navires capture cette espèce essentiellement à I'aide de filets tramails mais
tavaille aussi avec des filets droits. Les nouveaux venus issus de la composante "palangriers
côte et large", compte tenu de 1'attrait économique que constitue cette espèce, ont rejoint ce
groupe entre i986 et i989. Ils conservent cependant une iégère poiyvalence. Par ailleurs, il faut
signaler que ce type d'activité exercé toute I'année par certaines unités côtières, fournit des
captures accessoires qui sont loin d'être négligeables.

Le quarième groupe (AD5 - "fileyeurs large Golfe") regroupe les 30 fileyeurs princi-
paiement axés sur le merlu, mais qui déveioppent des activités compiémentaires saisonnières
au large (pêche du germon au fiiet) ou sur les accores (requin taupe à la paiangre).

La cinquième composanre (AD5b 
' - " palangriers et bolincheurs" ) se distingue égale-

ment des autres par ia recherche d'espèces pélagiques teiles que sardine, anchois, chinchard et
autres (bogue, maquereau, ..) aux filets tournant et coulissant, ainsi que meriu et thon rouge
capturés à la ligne (canne - pêche au vif,;. L'apparition de ce goupe de 25 bateaux dans notre
typoiogie est dû, pour I'essentiel, à la prise en compte des navires de St-Jean-de-Luz dans les
statistiques de pêche, et traduit une des particularités historiques de la pêche basque liée à
1'étr-oitesse du plateau continental dans cette région.

Le dernier groupe (AD6 - " fileyeurs côtiers") ne compte que 10 navires qui recherchent
indifféremment meriu et soie toure I'année. Cette composante est constituée de navires récents
(movenne d'âge inrérieure à 5 ans) techniquement avancés avec des systèmes de filage/virage
très efficaces ainsi que des rangements imponan$ pour plusieurs types de filets de grandes
longueurs ; notons que plusieurs fileyeurs de type catamaran figurent dans ce groupe.

1.1.2 Indices de "productivité" moyenne.

L'utiiisation des appons en valeurs dans le tableau 13 a permis d'estimer, pour 1989, des
indices de "producrivité" moyenn€ des navires en fonction des puissances totales mises en oe uwe
dans chacune des composantes arts dormants. Le rappon des apports en poids en fonction des
puissances totales, n'apparaît que dans un but de comparaison avec les composantes de 1986
dont les valeurs non exhaustives Dour la flonille n'étaient pas utiiisables.

*L'indice b marque la différence avec la composanrc AD5 qui appartient à Ia même classe-
espèce, et à la même entité.
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COMPOSANTES ADl+AD2 AD3 AD4 AD5 AD5b AD6
Nombre de navires 307 172 r85 30 25 10

Longueur moyenne (m) - Àt . + 8 .1 10.3 17.9 13.3 t4.9

Puissance totale (kW) l )  u i  I 10 802 20 5r9 7 r29 2 892 2 855

Espèces

débar-
quées

Apports totaux
annuels (t)

1 487 L 920 3 7r7 2393 | 709 334

Valeurs totales
annuelles (kF)

3 t  + J O 55 183 156 777 72 697 22767 ï4 854

' Tableau 13 - Indices de "productivité" moyenne (poids-valeurs) pour les composantes arts
dormants.

Apports annJ Puis. (kgiklY) 98 178 181 336 591 Lt7

Valeurs ann./ Puis. (F/kW) 2 483 5 164 7 640 10L97 7 872 s 203
Prix moyen (F/kg) 25.20 29.05 42.20 30.10 13.30 44.50

Un classement des indices présente la composante des fileyeurs à merlu (AD5) comme la
pius "productive" tant du point de vue des débarquements (poids-valeurs) par navire qu'en
fonction de la puissance, suivi par ies bolincheurs (AD5b) avec leurs apports importants
d'anchois, sardine et chinchard qui compensent les prix moyens peu élevés de ces espèce s. Les
fiieyeurs à sole (AD4) et côriers (AD6) viennent ensuite ; leur "productivité" est assurée par le
prix moyen élevé de la soie. Enfin, ce sont ie bar et le tourteau qui valorisent les apports des
composantes AD3etADl+AD2maiscesdeuxgroupessont,enmoyenne,lesmoins"productifs"
des composantes "arts dormants".

1.2. COMPOSANTES ISSLIES DES ARTS TRAiNANTS

1.2.1. Descript ion

La figure 14 (cumul des mois travaiilés par engin) et les figures 15 eî16 (cumuls des
débarquements par espèce, en poids et en valeurs) permettenr une représentarion précise de
chacune des composantes de cette entité.

Comme dans la précédente étude. deux composantes reiativement indéoendantes s'indi-
viduaiisent par ies coàpositions spécifiques de leurs débarquemenrs : la composante "estua-
rienne" (AT1) de 211 navires axés sur la pêche d'espèces amphihalines, proches des estuaires
ou rrès littorales, et lacomposante "chalutiers hors goife" (AT4) formée de 21 navires pêchant,
sur ies zones de Mer d'Irlande, Ouest Irlande et Plateau celtique, principaiement de la morue,
du lieu noir, ainsi que du merlan, de la langoustine et de ia baudroie.

Les quare aures groupes ont en commun la présence, en proportion variable dans leurs
captures, de merlu, sole, bar, merlan et seiche. A ces espèces s'en ajoutent d'aufes prélevées
grâce à I'urilisadon de petits maillages :

- la creverte grise et le céteau pour AT2+AT3
- la sardine et I'anchois pour AT6+AT7
- le céteau et la langoustine pour AT8

Apports annuels /navire (t) 4.9 11.5 20.1 79.8 68.4 33.4

Valeurs ann./navire (kF) 7 1 ' '  1 330.1 817.1 2123.2 9I0.7 1485.1

" Productivité" movenne faible (479 nav.) élevée (250 nav.)
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Figure 15 - Cumul des apports par espèce et composante "arts traînants"
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Les 122 navires de la composante AT2+AT3 ("chalutiers côtiers") utilisent des chaluts
à petits maillages et exercent, pour I'essentiel, leurs activités dans les Pertuis charentais ey'ou
les zones de pêche situées à I'intérieur de la zone des "trois milles".

Les 22 bateaux de la composante AT5 ("chalutiers nord Golfe-Plateau celtique")
pratiquent exclusivement le chalut de fond. Leurs débarquements se rapprochent alternative-
ment, suivant les saisons de pêche, de ceux des composantes AT4 (hors golfe) et AT8 (large
golfe), ce qu'exprime leur profil de captures par la présence de la morue et du lieu noir, d'une
part, et I'importance de la langoustine, de la seiche et de la sole, d'autre pafl.

Le groupe AT6+AT7 formés de 47 navires ("chalutiers pélagiques") pratique la pêche
des espèces pélagiques, et utilise en complément le chalut de fond. En été, certains d'entre eux
sortent du Goife pour pêcher Ie germon.

La dernière composante (AT8 - " chalutiers large Golfe" ) est formée de 186 navires qui
exploitent une large partie du Golfe exclusive ment à I'aide du chalut de fond. Ils ne varient pas
leurs activités par l'utilisation d'autres engins de pêche, qui leur permettrait de diversifier les
compositions spécihques de ieurs captures, dominées par le merlu et la soie.

1.2.2. Indices de "productivité" moyenne.

Tableau 14 - Indices de "productivité" moyenne (poids-valeurs) pour les composantes arts
traînants.

CONIPOSANTES ATI AT2+AT3 AT'I AT5 AT6+AT7 AT8

Nombre de navires 2tL r22 21 ) ) + t 186

Longueur mo5'enne (m) 8 .5 10.0 24.6 t7 .4 17.0 14.0

Puissance totale (kW) L L  1 1 3 9 709 L0 375 o l.!. /. 12765 J )  I  l J

Espèces

débarquées

Apports totaux
annuels (t)

I 500 1 750 6 166 2 355 8 724 12 230

Valeurs totales
annuelles (kF)

24 489 49 438 96 861 49 173 r54 678 263 497

Apports ann./ Puis. (kgikW) t23 180 594 3s0 683 3J8

Valeurs ann./ Puis. (F/klV) 2 020 5 090 9 3.10 7 100 L2 t20 7 500
Prix moyen (F/kg) 16.30 28.25 15.70 21.t0 L7.70 2r.50

Le classement des indices des composantes arts traînants du tableau 14 situe les chaluriers
péiagiques (AT6+AT7) à un aussi bon nirreau de "producrivité" que les chalutiers hors Goife
(AT4). Comme pour la composante AD5b ce sont les grandes quantités débarquées d'anchois,
sardine, chinchard complètées par les apports de merlu pour les uns et de lieu noir, morue pour
les autres qui compensent le faible prix moyen des espèces capturées. On trouve ensuite les
chalutiers nord Golfe-Plateau ceitique (AT5) au même niveau que ies chalutiers large Golfe
(AT8), les valeurs des appons dê langoustine, seiche et baùdroies des uns, perrnenanr

Apports annuels /navire (t) 7.1 1.1.3 293.6 107.0 185.6 65.8

Valeurs ann./navire (kF) 116.1 105.2 16t7.1 2762.1 329t.0 L4t6.7

" Productivité" movenne faible (333 nav.) élevée Q76 nav.\
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l'équivalence aux valeurs des débarquements de meriu (3 400 t) et de sole (1 500 t) des autres.
Les chaiutiers côtiers (AT2+AT3) et composante estuarienne (AT1) apparaissent les moins
productifs du lot.

2 . REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES NAVIRES PAR COMPOSANTES

La figure 17 et ie tableau 15 permettent de situer les navires des différents ports de la
zone étudiée à I'intérieur des composantes. On peut ainsi noter que plus une composante est
côtière (AD1+AD2, ATI, AT2+AT3) plus I'ensemble des ports est concerné, les navires évo-
iuant dans les zones semi-ouvertes (estuaires, baies, pertuis).

Par contre les groupes "côte et large" palangriers (AD3) et fileyeurs (AD4) sont essen-
tiellement représentés par des navires vendéens ou originaires de Royan et de La Cotinière ; on
retrouve ici la notion de zones côtières "ouvertes à I'océan" idenrifiée en 1986.

Enfin les pêches du large sont assurés par les navires de quelques pons seulement qui
constituent des floniiles spéciaiisées comme, par exemple, les chalutiers du large des Sables
d'Olonne et de la Rochelle, les chaiutiers pélagiques de St-Gilles-Croix-de-Vie, Hendaye et
St-Jean-de-Luz, et les fileyeurs de i'iie d'Yeu.
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Tableau 15 - Répart l t lon (cn nombre) par stat lon marl t lme, dcs navlres en fonct lon des I2 composantes

IEGIONS P^YS I)Fl  l .Ol l l l i  (sud) I 'OtTOti,OIt^tr ! lNT!ls AQI I ITA INE

AUARIIERS JA N0lHl \ { Y lll. J JAI} I ,T]S I )T) I , . l ,A R00i lu l , l , t l N tARÊNNIS  -  O t ,URON I]0RI)EATIX ARCACTION BAYONNE

;IAIIONS MARITIMES P(, NO l l ( Y!l l c SG A I oil I ,R Hul nr p r r l r r r ; l u n l  t , r vo lnv l l r t l  r rv l  r . r ;oo Is1 'r . v l u x l P A l B cec I c,r l 'r ' l ; latt lcti{ t:t u l n n l  s t l H t TOTAI

\D I  +AD2:Cuseveur - f i l cveur  cô t ie r 6 3 l 4 l l 2 1 0 t 9 8 4 2 7 2 9 6 ts 2 it 6 1 6 2 0 l I  . , . l l 2 1  8  I  6  4 307

\D3;Pu lansr ie r  cô le  e t  h rsc 47  l ^ l 28 18  32 I t o l 2 I 172

\ l ) { : l ' i l cyeur  côLc  e t  lu r re 2 3  t 2 45 t3 il l , l  3  I t 2 2 l r i  2 2 ; l 8 2 l l . { , 1 2 185

\D5;F i leyeur  la rgc  Co l le l't I 6 6 30

\ D5b: Pal û nri er-bolinche ur 2 3 2

{D6:Fi leyeur côt ier , l 0

\T | :Navirce eetuaric ne / I i ttora ux I 3 7 7 6 4 2 1 45 l 3 7 6 l3 ',t? 6 29 I 12 2 t l t I  4  t 2  | 2 l l

YI?+AT3:Chuluticr côtier a 1 3  7  I 0 1 7 2 5 3  1 4  4  1 5  2  5 t 1 3 2 2 I 6 l D

\T4:Chalutier hors Colfe 4 t 7 2 l

\T5 :Cha lu t ie r  Go l fe  /  P la teau Ce l t ioue t2 I 2?

ÀT6+AT?;Cha lu t ie r  oé lac ioue 5 1 9 I 4 i l

ÀT8:Cha lu t ie r  la rJ le  Co l fc 7 6 0 2 0 4 29 I l 3 l  3 2 8 r I i l 7 186

NOITIBRE I)E NAVINÊS CI-ASSES t b l n  7 8 u 6 t . l l l l 0 43 50 l l4 ,t3 20 l7  31  29  28  32  33  32 4 8 9 6 9 t 0  I 6 4 1 4 4 8 6 4  55  3 l 1338

NBIIE NAV. (Stat is t iqucs dc pôchc) t 7 l l 9 84
'126

1.16 I  l 1 4 7 6l  t  18 . t5 20 l7  35  29  28  33  36  32 6 9.1 ( i  l0 6 8 t 6 5 8 6 4  3  6 1 3 2 l , l t 7

Nole: /es coses vides sont éooles à zéro

AU ST NOMS DES POMS AU ST NOMS DES PORTS OU SÏ NOMS DES POMS OU ST NOMS DES PORIIS

NA " Suorller de NANIES

NA PO PORNIC

lR " Suorller de LA ROCHEIIE

TQ CH CIIARRON

tR LR tA ROCIIEILE

tR RE ILE DË RE
I,R FO FOURAS

lO "  Suort le(  de l l le  d 'OIERON

MN ST ST IROJAN

MN CO LE CIIAIÊAU D'OLÊRON

MN BV BOYARDVITLE

MN LC LA COTINIERE

AC " Suorlle. d'ARCACHON

AC CF CAP FERRET - LE CANON

AC AN ANDERNOS
AC GIVGUJAN,MESTRAS

AC ÏÊ LA TESTE

AC ACATCACI]ON

NO " Ouodler de NOIRMOUTIER
NO BO BËAUVOIR

NO NO NOIRMOUJIER

YE " Suor l le(  de l ' l le  d 'YEU

YE YE I I  E D'YEU

MN " Qttodler de MARENNES

MN PB PORI DIS BARQUES
MN BC tsOURCEFRANC - tE CI IAPUS

MN MN MARENNES
MN MO MORNAC

MN tT tA TREMBIADE

MN RY ROYAI.I
MN ME MËSCII [ I?S

8X " Quorller de BORDEAUX

BX BG BOURG S/GII}ONDE
BX BX BORDEAUX
BX PA PAUII IAC

BX LV tE VERDON

BA " qrorllôT de BAYONNE

BA CB CAPBRFION
BA BA BAYONNE

BA SJ ST JEAN DE LUZ

BA I.IE HENDAYE

LS " Ouorller des SABLES D'OLONNE
tS SG SI GIILES. CROIX DE VIE

LS LS LES SABI.ES D'OLONNE

IS AI L'AIGUILLON
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QUATRTEME PARTIE

COMPARAISON DES TYPOLOGIES DE 1986 ET 1989

Comment ont évolué les composantes identifiées en 1986 que ce soit du point de vue des
effectifs, que de ceiui de la stabilité des navires dans leur composante d'origine, et quels ont été
les facteurs responsables de ces changements ?

1 . COMPARAISON GLOBALE DES TYPOLOGIES

Les arts dormants constituaient 45 Vo de la flonille de 1986 ; ils ont progressé de 9 Vo en
1989. Toutefois en dépit d'une légère chute du rapport de production arts traînants / arts dormants
( de 3.5 à 2.8 ) les apports des chalutiers sont restés importants.

Par ailleurs, en considérant les résultats des tableaux 13 et 14 (valeurs annuelles/navire),
des écarts importants existent enre les "productivités" moyennes de chaque composante ; la
comparaison de ces composantes à faibles et hautes valeurs moyennes avec les mêmes com-
posantes de 1986, (annexe 5) permet de constater une augmentation du nombre de navires vers
des activités pius producrives (tabieau 16). A ce sujet Larrtz et Allard (1991) souiignent que "/c
réorientarion de l'effort de pêche et des invesdssements est liée à la valorisation des débar-
quements".

Tableau l6 - Comparaison, en nombre de navires, des composantes à "productivité" élevé
et faible

1986 1989

Nb navires Vo Nb navires Vo

Arts

dormants

productivité faible .HJ 85 179 66

" élevé / o 15 250 )+

TOTAL 519 l ^ n 7?9 100

1.1. COMPOSANTES ISSUES DES ARTS DORMANTS

Le tableau 17 fournit la répanition en nombre et en pourcentage des navires par composante
pour les deux années étudiées.

Arts

trainants

productivité faible 388 62 333 55

" élevé 240 38 ! t o 4 <

TOTAL 628 r00 609 100

Tabieau 17 - Nombre de navires par composante arts dormants, en 1986 et 1989

COMPOSANTESADl+AD2 AD3 AD4 AD5 ADsb AD6 TOTAL

Année

1986

Nb de navires 286 t57 49 27 519

pourcentage 55 .1 30.2 9.4 5 .3 100
Année

1989

Nb de navires 307 172 r85 J U 25 10 729

pourcentage À " r ' l
1 L .  \ 25.4 4 .1 3 .+ I A

l - T 100

< n



On constate que I'importance relative des effectifs de navires (pourcentage par compo-
sante) a subi des variations, à savoir :

- un déclin général de toutes les composantes de 1986, exceptée celle des fiieyeurs à sole
(AD4) qui enregistre un fort accroissement avec plus de25 Vo des navires arrs dormants de 1989.
Cette composante représente 43 7o des apports en valeurs des arts dormants. Le choix des navires
construits depuis 1986 (tableau 18 illustre bien I'intérêt économique que represente cette
composante.

Tableau 18 - Répanidon des navires arts dormants, construits depuis 1986

COMPOSANTES AD1+AD2 AD3 AD4 AD5 AD5b AD6 TOTAL

Nbre de navires 43 t0 3 l a A- 91

Puis. totales (klY) 3 087 999 5 7t7 t t77 i 705 t2 685

- et la mise en piace de deux composantes suppiémentaires inciuant d'une part des navires
récemment pris en compte dans les statistiques (AD5b), et d'autre part des navires de construction
et d'activiré récentes (AD6).

Cependant, on relativisera le renouvellement apparent de ia composante des petits
caseyeurs fileyeurs côtiers (AD1+AD2), sachantque ces nouveaux bateaux sontessentiellement
constitués de fiieyeurs.

1.2. COMPOSANTES ISSUES DES ARTS TRAINANTS

Tabieau i9 - Nombre de navires par composante arts traînants, en 1986 et 1989.

COMPOSANTES ATl AT2+AT3 AT.1 AT5 AT6+AT7 AT8 TOTAL

Année

r986
Nb de navires 189 199 J l9 93 t?3 628

pourcentage 30.0 3r.1 0.8 J . l 14.3 19.6 100
Année

1989

Nb de navires 2t1 r22 2T 22 47 186 609

pourcentage ? 4 1 20.0 . A
J . + 3 .6 1.7 30.6 100

De 1986 à 1989 (tableau l9), sachant que le nombre de chalutiers est constant à 19 unités
près(3 Vo),queles "profi ls-rypes"desdébarqùementspa-rcomposantesontidentiques,lepassage
de certains navires d'une composante à une autre pourrait indiquer une modification du
comportement des navires qui choisissent une stratégie de pêche plus rémunérauice.

C'est ainsi que les composantes "chalude rs côtiers" (AT2+AT3) et "chalutiers pélagiques"
(AT6+AT7) ont régressé , deux sont relativement stables, composantes "estuarienne" (AT1) et
"chalutiers nord Golfe-Plateau celtique" (AT5) et entin deux sont en progression, "chaluriers
hors Golfe" (AT4) et "chalutiers large Golfe" (AT8), cette dernière représenre 4l Vo des appons
en valeur de I'ensemble des arts rraînants.

La combinaison d'espèces débarquées par ie groupe AT8 représente le profii de pêche qui
a été ie plus attracrif en 1989 :

- merlu, sole, langoustine, baudroies, bar, seiche, céteau, merlan et tacaud
suivie de I'association de :
- lieu noir, morue, meriu, lingue franche, baudroies, langoustine capturée par ia

composanre AT4

Les deux profils suivanrs ont éré queique peu délaissés :
- céteau, crevette grise, civelle, sole, seiche, merlu, merlan (AT2+AT3)
- merlu, merlan, anchois, sardine, chinchard, gerrnon (AT6+AT7)

f , l



Ces tendances se trouvent confirmées par les choix des navires construits depuis 1986
(tableau 20).

Tableau 20 - Répanition des navires arts traînants, construits depuis 1986

COMPOSANTES AT1 AT2+AT3 AT4 AT5 AT6+AT7 AT8 TOTAL

Nbre de navires l9 -̂ I 6 1 2 l 65

Puiss. totales (klV) 1 659 M3 4 230 2 t95 | 902 5 899 16 328

2 . COMPORTEMENT DES NAVIRES PRESENTS AU COURS DES DEUX
TYPOLOGIES

Après une analyse globale des composantes en terrne d'effectif total, il est intéressant
d'étudier plus précisement le comportement des 864 navires qui sont resrés actifs au cours de
ces deux années, soit 61 Vo des 1417 navires de 1989. Les aurres navires correspondent soit à
des navires récemment construits / détruits, soit provenant de / ayant migré vers des pons sirués
hors du secteur d'étude, ou soit nouveilement présents / absents des stadstiques de pêche.

2.1. COMPOSANTES ISSUES DES ARTS DORMANTS

Tableau 21 - Composantes d'origine et de destination pour les navires utiiisant les arts
dormants

Destination : Composantes 1989

AD1+AD2 AD3 AD4 AD5 ADsb AD6 AT1 TOTAL

Or ig ine :

Composantes

1986

AD1 a a
J- ) 1 2 8 Â <

AD2 57 58 T2 9 136

AD3 15 6? 56 2 135

AD4 8 8 2 l I 5 4+J

AD5 A L J I 18

TOTAL 1 1 1
I  l J r30 95 l o 6 1 1

L I ) t  I

En focalisant I'attention, à I'aide du tableau 21 sur Ie groupe en expansion des "fileyeurs
à sole" (AD4), on constate que les 95 navires de cette composante ont été recrutés dans toutes
ies composantes arts dormants de 1986 mais àdes degrés divers selon I'utilisation plus ou moins
saisonnière des filets que faisaient ies navires. Ils proviennent pour 56 d'encre eux des
"palangriers côte et large", 14 du groupe "caseyeurs fiieyeurs côtiers" et 4 des "fîleyeurs large
Golfe". L'exemple de floniile ayant modihé notablement son comportement est représenté par
les 26 palangriers ogiens dont l'activité principaie en 1986 était la recherche de congre et de bar
(composante AD3). La panicularité du comportement de pêche des petits navires de St-Jean-
de-Luz, constituants du groupe des "palangders et boiincheurs" (AD5b), explique I'absence de
navires originaires des composanres de 1986.

Par aiileurs, on peut souligner que le groupe AD6 est constitué de 5 fiieyeurs à sole
originaire du groupe AD4 et d'un fileyeur à meriu (AD5).

2.2. COMPOSANTES ISSLES DES ARTS TRAINANTS

Le tableau 22faitle bilan des transferts des navires des composantes arts traînants de 1986
auK composantes de 1989.
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Tableau 22 - Composantes d'origine et de destination pour les navires utilisant les ans

traînants

La tendance généraie qui se dessine parmi les arts traînants, enne 1986 et 1989, est une
migration des navires vers une pêche plus hauturière pour une panie de Ia composante "chalutiers
côte océane" qui glissent vers Ia composante "chalutiers large Colfe", dans iaquelle viennent
les rejoindre des navires de la composante "chalutiers de fond et pélagique" qui ont un peu
déiaissé leur activité de pêche pélagique. Cene composante du large a fourni elle-même quelques
unités au groupe des "chalutiers nord Golfe-Plateau celtique" qui ont accentué la recherche de
la langoustine. Enfin, des navires de ce dernier groupe alimentent la composante "chaluriers
hors Golfe" en se rapprochant, par leurs captures, des apports des 3 derniers navires de 38 mètres
de La Rocheile qui pêchent essentiellement lieu noir et morue.

3. ANALYSE GLOBALE DES EVOLUTIONS

Pour I'essentiel l'évolution identifiée dans notre comDaraison 1986-89. résuite du choix
des pau'ons pêcheurs soumis à un ensemble de contraintes, principalement liées à l'évolution
de lêur enuironnement et à des modifications réglementaires-:

- variabiiité de la ressource
- compétition des activités entre eiles
- contexte régiemennire (POP, TAC, quotas, ...)
- lois du marché rendant certaines espèces pius ou moins attractives
- pénibilité dans la pratique de certains métiers (casiers, ..).
Toutes les composantes ne subissent pas ces changements avec la même intensité.

C'est ainsi qu'une baisse du prix du tourteau. due à la concurrence relativement récente
du marché angio-sàxon, enre eures^, ainsi qu'une désaffection du métierde caseyeuret un indice
de "productivité" peu élevé a conduit les pius grosses unités de la composante AD1+AD2 vers
le groupe des fileyeurs à soie (AD4).

Les composantes liées au tourteau ey'ou à la civelle (ATl et AD 1+AD2) ont aussi échangé
entre elles des navires d'une année à I'autre car ces deux groupes, inféodés au littoral par leurs
caractéristiques physiques, pratiquent une activité de pêche très flexible, disposant de piusieurs
possibiiités de repli, dont I'osn'éiculture, soit en tant qu'activité principaie, soit en activité
complémentaire ou alternative. Ces navires à faibie rayon d'action ne peuvent développer leur
pêche qu'en direction d'espèces très côtières, voire amphihaiines et profitent le plus souvent,
en restant sur place, de I'abondance saisonnière de celles-ci.

Destination (Composantes 1989)

AT1 AT2
+

AT3

AT4 AT5 AT6
+

AT7

AT8 ADl
+

AD2

AD3 AD4 AD5 AD6 TOTAL

Origine

(Compo-

santes

1e86)

AT1 r03 11 36 2 6 158

AT2 28 49 1 A
+

/
4 86

AT3 6 . A
)+ 20 J 1 9 1 1 À

t +

AT4 a a)

AT5 6 ^ I 6 t7

AT6 l 4 25 4 1 I À.,

AT7 I 1 a
I J 6 i 21

AT8 /+ 1 7 1 66 86

TOTAL 1  a -
L )  I r06 1 n t 1 26 r23 A2. 5 I 487

] J
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Par ailleurs I'intérêt plus ou moins fluctuant du marché vis-à-vis du congre semble avoir

conduit certains navires dù groupe des "palangriers côte et large" (AD3), quipêchaientprin-
cipalement du bar et du congre, à opter pour la sole en choisissant ie métier de "fileyeurs côte
et Iarge" (AD4).

On notera aussi que les quelques navires les plus récents des composantes "frleyeurs côte
et large" (AD4), qui pêchaient principaiement la sole, et "fileyeurs large Golfe" (AD5), qui
débarquaient du merlu, ont combiné leurs prohls d'exploitation au sein du nouveau groupe des
"fïleyeurs côtiers" (AD6) dans lequel se trouventdes fiieyeurs de type catamaran.

D'autre part on sait que depuis 1980 I'effort réel des chalutiers qui se consacraient à Ia
pêche de la crevette grise a eu tendance à diminuer, en particulier dans la région Vendée-
Charentes ; celà s'est traduit par une diminution des captures (tableau 23). En règle générale,
pour les régions côtières de la Manche et de I'Atlantique la production a chuté de 1600 à 760 t
enne 1958 et 1989.

Tableau 23 - Débarquements (en tonnes) de crevette grise dans les quarriers des Sables
d'Olonne et de Marennes-Oléron.

ANNEES 1975 1980 19811987 1983 1984 1985 1986 L987 1988 1989

Les Sables d'O. 70 35 29 ?7 ^ ^ 26 29 T6 21 9

Marennes-Oléron 295 t94 19 i 187 150 L - L 111 r77 1 t A
L L + 138 |  1 /

Comme le monrre une étude sur la crevette grise des Pertuis charentais (De Haldat, 1978),
"en utilisant les très petits maillages et en pêchant très près des côtes,les crevettiers prennent
beaucoup de jeunes poissons. Cette destruction est spécialement élevé pour la sole, 14 soles
hors taille pesail 0,33 kg par kilo de crevette". Par conséquent, toute diminution de I'impact
de ce type de pêche sur les nourriceries côtières ne peut que bénéficier à l'ensemble des autres
mériers axés sur la sole (Guiliou et al., i980).
Le désintéÉt pour la pêche de Ia crevette a eu une double conséquence :

- d'une part les chaiutiers côtiers (AT2 et AT3) qui ont abandonné I'usage de leurs maillages
spéciaux (20 mm crevette grise et 40 mm céteau), pour s'orienter vers une pêche moins littorale,
en privilégiant les appons de sole et de merlu, ont rejoint le groupe des "chalutiers large Golfe"
(Ar8).

- d'autre part, l'attrait que représentent actuellement les métiers orientés vers la capture
de sole n'est pas étranger à un certain maintien du stock (Anon., L99?)

Enfin e n ce qui concerne les autres groupes de chalutiers identifiés, des évolutions et des
changements sont aussi intervenus :

- des chalutiers mixtes pélagiques et fond (AT6) de 1986 ont plus ou moins adopté le profil
d'exploitation des chaluriers^de f6nà large Golfe (AT8) en réduisint leurs appons dè "poiisons
bleus'' au profit des "poissons blancs". La production d'anchois étant restée stationnaire, seuls
les bateaux les plus adaptés à cette pêche (Afi) se sont maintenus dans leur composante d'origine
(notée AT6+Afi en 1989).

- une redistribution s'est effectuée entre les groupes AT4 et AT5. La progression de 5 à
21 navires de la composante des "chalutiers hors Golfe" (AT4) est due au rapprochement du
profil d'exploitation enne les navires originaires de ce groupe et ceiui des plus'gros "chalufiers
nord Goife-Plateau celtique" (AT5). La cause en est, d'une part, ia disparition de 2 navires de
38m du groupe AT4, et d'autre part, la réduction des appons de lieu noir concomitante à
I'augmentation des apports de morue (doublement des débarquements des navires rochelais de
1986 à 1989) originaire des secteurs de pêche compris encre le Plateau celtique et I'ouest de
I'Ecosse. La scission àl'intérieurdu groupe AT5 s'esteffectuée en relation avec laprédominance
des apports de langoustine et de seiche.
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' Pour conclure, l'évolution des floailles du sud du Golfe peut être illustrée par ceile suivie
par les fileyeurs côte et large (AD4) et les chalutiers large Golfe (AT8). En effet, ces deux
composantes, plus ou moins directement en compétition pour I'espace et la ressource, sont celles
qui ont fait progresser leurs efforts de pêche sur la ressource d'une manière importanæ :228 Vo
de puissance supplémentaire pour la première et 21 7o pour la seconde, auxquels se rajoutent
des frais d'investissement en matériel (vire-filets, accroissement des longueurs de fllets,..) et en
énergie (recherche de lieux de pêche plus éloignés des ports). Ces améliorations techniques ont
été relativement profitables à la "productivité" moyenne des fileyeurs (croissance des débar-
quements moyens de 15,4 à24,4 t), ainsi que la pression moindre exercée par les crevettiers sur
le stock de sole. Par contre les apports annuels moyens des chaiutiers ont continué à baisser (de
70,5 à 65,8 t).

56



CONCLUSION

Comme nous I'avions montré danq 19 précédent rapport, les études descriprives menées
jusqu'à.présent, compte teng du flgx d'informations disponibles (caractéristiques techniques
des navires, calendriers de pêche, débarquements, .-) ne perrnettaient pas de structurer de façon
satisfaisante les flonilles en groupes homogènes. Par contre, la classificarion des navires âes
flottilles du sud du golfe de Gascogne à I'aide d'analyses multivariables (Analyses des Cor-
respondances Multiples et Classificarion Ascendante Hiérarchique) a permis leuriéparridon par
affrnité en terrne d'engins udiisés et d'espèces débarquées.

Pour connaître l'évolution intervenue entre 1986 et 1989, les mêmes anaiyses ont éré
appliquées sur les mêmes flottiiles et avec les mêmes variables. Après I'idenrificarion des
composantes de 1989, la comparaison des typologies a été effecruée àu niveau giobal et à un
niveau plus resueint dans iequel seuls les navires actifs I'une et 1'aure année ont été pris en
compte pour estimer les migrations intervenues entre les composantes ies moins intéressantes
vers les pius attractives.

Les analyses sur les calendriers de pêche et les compositions spécifiques des débarque-
ments de 1989 ont réparti respectivement les flottiiles en 10 groupes "engins" d'une pan, èt 9
groupes "espèces" d'aure pan. Le croisement de ces résultars dans un tabieau à double entrée
nous a fourni 12 composantes (6 axées sur les ans dormants et 6 sur ies arts rraînants) ; rrois
d'entre el les sont issues de la tusion de groupes identif iés en 1986 et deux sonr nouvelles.

Les associations d'engins restent à peu près identiques à celles de i986 ainsi que les
associations d'espèces en majorité dominées soit par le tourreau, le congre, le meriu, la soie, la
seiche ou la morue.

.Le constat qui peut être fait de I'évoiution de ia floniile enrre 1986 er 1989, esr une pro-
gression très importante au sein de I'entité arts dormants de I'urilisation des fiiets et pius par-
ticulièremenr des composantes a-rées sur la sole. Par contre, du fait d.'un marché en^pertè de
vitesse (concurrence britannique), d'un vie iilissement de la flottille, un riers des navires présents
q1 t98f et qui pratiquait la pêche du tourteau, principalement aux casiers, a disparu ou changé
d'activité, ce qui a aussi été le cas de palangners à congre.

La tendance générale des composantes arts traînanrs est une migration des navires vers
une pêche plus hauturière et plus diversifiée du point de vue des espècei, I'abandon des chaium
à petits maillages (crevette grise, céteau),par cèrtaines bareaux, ei la réduction du nombre de
navires mixtes (chaiuts péiagiques et de fond), qui ont privilégiés leurs apports de "poissons
blancs".

Une des raisons du déveioppement récent des métiers axés sur les caprures de soie
pourraient être le désintérêt manifesté depuis le miiieu des années 80 pour la pêihe creverrière,
qui opérait traditionneilement sur les nourriceries côtières et, qui aurair bénéf,icié aux autres
métiers.

Cene étude a permis d'inscrire les deux typoiogies des floaiiles dans un cadre dynamique
et de montrer que les composantes conservenf ùne stabil i té dans le temps. ce qui esi essentiel
pour les exigences des modèlisations dans lesqueiles, à chaque groupe d'âge doit correspondre
une macrice particulière de capturabilité par espèce et par composante. A ce tirre, I'annéè 1986
est intéressante car elle constitue le point zéro où les floniiles-n'ont pas encore été soumises à
des interventions de rype PME (permis de mise en exploiration), au ptan Veiiick (appiiqué au
l/01192), et à la mise en place du Plan d'Orientation Pluriannuel 1992-1996 (POP-i). il sera
donc possible d'évaiuer les sensibilités de tei ou tel groupe de navires face aux contrainres
réglementaires. Par ailleurs, la prise en compte de la saisonnalité dans nos analyses perrnettra
de mieux cerner ies groupes quiconservent une cenaine hétérogènéité au niveau annuèI. Enftn,
l'acquisition en routine des données sur de nouveaux pons du secteur étudié par les CRTS,
d_ewart pouvoir nous donner les éléments nécessaires pbur la poursuite de norè étude sur les
flottilles actives en 1992-
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Annexe | - Corqclerisl iques physiques des novires présenls dons les lypologies de 198ô el 1989, por slol ion mori l ime.
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I 986
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Annexe 3 - Pourcenloges des déborquemenfs divers (AUTRES) por ropporl oux opporfs lofoux, por composonle, pour I986 et 1989

1986 1989

Iotol (l) Iolol divers

ADl:  Caseyeur-f i leyeur très côl ier
AD2 :Caseyeur -palansrier côt ier

1690 lB0 I 196

{D3:Palansrier côte et larse 2919 366 l3%

{D4: Fileyeur côte et larse 753 207 2796

ADS: Fileveur larre Golfe 2842 180 6%

INANTS

AT1: Navires estuariens /  l i t toraux 273 177 850Â

AT2: Chalutier type "Pertuis charentais"
AT3: Navires "côte océane"

2289 960 4296

AT4: Chalutier hors Golfe 3170 823 26%

AT5: Chalutier Golfe / Plateau Cel[ique 4019 1264 3 t %

AT6: Chalutier de fond / pélagique
AT7: Chalut ier nélasioue exclusi f

8739 1634 ts%

ATB: Chalutier larse Golfe 8680 t841 2196

Iotol ( l) Iotol dlvers

A D't  +AD2: Caseycur-f i  leyeur côLi er t847 676 379b

AD3: Palansrier côte et larse 1920 l6 l 8%

AD4:  F eyeur côte et larse 3777 795 2t96

AD5:  F eyeur larse Golfe 2393 138 6%

ADSb: Pala ngrier-bol incheur 1709 538 3 196

AD6:F i leveur  cô t ie r 334 77 230/6

AT1: Navires esluariens /  l i t toraux 1500 t243 830Â

A'12+ AT3: Chalutier côtier 1750 578 93%

AT4:C l rautier hors Golfe 6166 1834 3()0É

AT5: Cha ut ier Golfe /  Plateau Celt ique 2355 538 23q6

AT6+AT7Chalu l ie r  pé lag ique 8724 t224 t496

ATB: Chalut ier larse Golfe 12230 2795 230h

R



Annexe 4 - Descriplion des principoles espèces diverses (AUTRES) pour 1986 ef 1989
1 986

COD€S NOMS D€S ESPECES Poi<! Totol "lL
dtarr0) dry.rr( l )

MAQU€REAU ESPAENOT
34I5 MUTSTS D EUROPE

MULEIS D EUROPE
Aru ARAIGNEE DE MER

3803 PETM ROUSSETTE
3892 DtV. RATES
3999 DlV. POISSONS MARTNS
3807 AIG{JILI.ATCOMMUN

3999 DlV. POt$
57A2 CÂIJVARS

3999 DtV. POTSSONS MARTNS
34]5 MULETS D EUROPE
57V2 CAWARS

34I5 MULETS O EUNOPÊ
3999 DtV. POTSSONS MARINS

3999 otv. POISSONS MARTNS
57Û2 CAIMAnS
3705 MAAUEREAU COMMUN
334I ROUGETS BARBSTS
3803 PETTrE ROUSSETTE
3'I I5 ruE COMMUNE

re le2 l
18  I  I
3 7  |  1 4 1 %

2 6 1 8 8 i
) 1

47

ô

t 2 e

l '*

ê6%

l
l
I  3 l %

63%

62%

63%

3999 DtV.
3345 DORADE ROYATT

@
3999 DlV. POISSONS MARTNS
f f  r È i l t È  x u u s È l  t È

D EUROPE
sç9 DTVERS COAUTUâGES

55OI COAUIUE ST JACOUES

æ

50

100

80

l
l

lololl
aur

I
I

I
lo lo l l
I t ren-]

I

I
toto l l

62

q )

39E

I

I
I

l , *
I  r 3 1
l e s
i ô 5

lololl 474

.,"178

651

56%

45%

73'L

I80

3415 MUI."ETS D EUROPE

32I O EGTEFIN
38E2 DIV. PAIES
3807 AI6UILIÂT COMMUN
39ç9 DIV. POISSONS MARINS

tolol

DIV. RAIES
38C7 AIGTJILIÂT COMMUN
3IO] CARDINES
38C3 PEnTE ROUSSENE
3çç9 DrV. POISSONS MARTNS

lotol

d8

K-

78
A 1

436
c
2 / 6

t58
t z l

1 2 1
l ] 9
798

52%

75\

lotol

469

t æ
l l 5
103
t m
|  156

€.P.

$

47

60

3 Z

40

58

74

ADI: Cueyeu-flIeyeur trèr côticr

AD4i Filcycur côtc ct

AD5: Filcyeur

ATl: Navlrer BtuÂricru / littoraur

AT2: Chalutlcr tfpc'?ertuir chuentric"

413: Naeiret "côtc océenc"

AT4: Chaluticr horr Golfc

AT5: Chaiutler Golfc / Platceu Ccl

AT8: Chalutlcr de fond / pélaglquc

AT7: Cheluticr

AT8: Chduticr lerEc G

I 989

CODES NOMS DES ESPÊCES

5ôO7 MACÎRES
34I5 MUIFTS D EUROPE

3803 PEIITE ROUSSENE

Dtv. PotssoNs MARTNS
3I 02 TU RBOT
3803 PETITE ROUSSFNT
3892 DtV. RATES
3345 DORAOE ROYALE
3I03 BARBUE
3332 MAIEE COMMUN
3\2. SOU-PO|r
3]23 SOU SENEGATATSE

3999 DtV. POTSSONS MARTNS
3803 PFTTTE ROUSSENE

| 340 | ô76

| i l 2  I
lololl d52 |

27

PoiCr lotol
dflatrO, dil.nO)l

l
l
l
i

lo fo l l

73
57
5é

^ a

4 t

a 1

477

a
57

795

67%

t7|É

&%

41"L

79%

138
I

3705 MAêUEREAU COMMUN I 163
rorori al

1 /  I  C

3999
1 1 1 (

2?!1

lotal t  I  I  7 l

ç Â L M A X J  I U i

MUI,.FfS D EUROPE 88
DIV. POISSONS MARINS 67
PUE COMMUNE 

]  
43

ANGUILLE D'EUROPE 38
lolo l l  337

3892 DrV. RArEs
3803 PntÏE ROUSSEÏTE
3807 AIGUII.IAI COMMUN
32IO EGTEFIN
3101  cAROtNES
57t2 CA|À,|ARS
3çç9 DrV. POTSSONS MAPTNS

482 | r83t
177
tôô

I J'J

1 4 1

l l 4
! l ! t

I
I

totot I
À a

334

COMMUN i æ 2  l i n t
i t8ô

l , *
l o o
l oo

lololl 974

94%

58:(

76%

62%

8{):É

574

lolo l l

CAtJltARS
38I4 RAIE FLEURIE
3t0l  c.ARDrN€s
3999 DtV. POTSSONS MARINS
3803 PEITIE POUSSENE

57T2 CALMARS
34I5 MULETS D EUROPE
3345 DORADE ROYATE
335é GnrSEr

3ç99
1 7 n (

5é07

cAl.À,fARs I w
Drv. PorssoNs MARINS I 332
MAOUEPEAU COMMUN i æ2
MACTnES i la9
PtfEcoMMUNE i 142

folot l  1599

59

58

7A

€rp.

5 t

7 1

J I

éo

t a

é t

ADl+ADz: Csr€yeuJ-

ADs: PehnÉricr côte €t le

AD4: Fllcyeur côtc ct

AD5: Filcycur lerge Golfc

ATl: Navircr ætlff iem / l l ttoraux

AT2+A13: Chslutler côtier

AT4: Chrluticr hor Golfe

AT5:  Cha lu t le r  Go l fe  /  Ph tau  Cc l t lquc

A16+AT7: Chalutlcr



ANNEXE 5 - Indices
- Composantes

de "productivité" (poids)

arts dormants, de 1986

COMPOSANTES 1986 AD1+AD2 AD3 AD4 AD5

Nombre de navires 286 r57 49 27
Longueur moyenne (m) / . o 8.9 10.6 19.0

Puissances totales (kW) T2160 12 6?9 5 967 I  ) L t

Espèces
débarquées

Apports totaux
annuels (t)

1 690 29r9 753 2 482

Apports annuels /navire (t) 5.9 18.6 15.4 9L.9

Productivité (regroup'. 1989) faible (443 nav.) élevée (76 nav.)

Apports ann./ Puiss. (kg/klV) 138 23L 126 I 339

- Composantes arts traînants de 1986

COMPOSANTES 1986 ATl AT2+AT3 AT4 AT5 AT6+AT7 AT8

Nombre de navires i89 199 5 i9 93 1 ^ a
|  / 1

Longueur moyenne (m) 6 . 1 i0.0 36.2 24.6 1 4 1
L ) .  t 15 .0

Puissances totales (kW) 8 349 1 a
I J

1 1 À +  )+ ) 7 224 16 279 26 600

Espèces
débarquées

Apports totaux
annuels (t)

2i3 2289 )  l l u 4  019 8 739 8 680

Apports annuels /navire (t) 1.5 11.5 634.0 zLT.5 9{.0 70.5

Productivité (regroup' 1989) faible (388 nav.) élevée (2:10 nav.)

Apports ann./ Puiss. (kg/kW) J J 171 730 5 3 / 537 | 326


