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Homme, nul n a  sondé le fond de tes abimes 

Ô mer, nul ne connait tes richesses intimes. 

Charles Baudelaire 



Avant-Propos 

La construction et la gestion d'une flotte océanographique dotée d'engins et d'équipe- 
ments depointe est l'une des missionspriuilégiée de ~'IFREMER. C'estgrâce à cette 
flotte, auec ses nauires, ses sous-marins, le Nautile et Cyana, que les équipes océano- 
graphiques françaises sont capables de contribuer au progrès des connaissances sur 
les océans et lesgrands fonds océaniques. L'année 1993 futprobablement assez ex- 
ceptionnelle car elle a marqué une nouvelle étape dans le renouuellement de la flotte 
océanographique française. En effet, la construction de notre nouueau nauire côtier 
L'Europe s'est acheuée et celui-ci est entré dans la flotte IFREMER en décembre. L'Eu- 
rope, u n  catamaran de trente mètres destiné à opérer en Méditerranée, est un navire 
innovant construit en coopération auec nos partenaires italiens de 1'ICRAM (Istituto 
centraleper la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare). Ce nauire ua ren- 
forcer nos possibilités de trauailler dans les domaines de l'halieutique et de l'oeéano- 
graphie côtière dans cettezone prioritaire qu'est la Méd~terranée. 

C'est aussi en 1993 qu'a débuté la construction de la nouvelle Thalassa, en coopéra- 
tion auec l'Institut océanographique espagnol, u n  navire hauturier destiné à des 
campagnes d'halieutique, mais dont la polyualence devrait lui permettre de réaliser 
certaines campagnes d'océanographie. Enfin, le lancement de la construction du ROV 

6000 marque la uolonté de ZTFREMER de renforcer ses moyens pour l'intervention 
sous-marine qui est un domaine d'excellence de I'océanographie française. 

L'iFREMER mène depuis plusieurs années une politique active de coopération avec de 
nombreuxpartenaires :organismes de recherche, universités, entreprises, colleetiui- 
tés locales. Cette politique séstpoursuiuie en 1993, l'inauguration de la nouuelle sta- 
tion de Port-en-Bessin qui a reçu un soutien de la Région de Basse-Normandie et du 
Département du Calvados, du laboratoire mixte LABEIM (Laboratoire biologie et éco- 
logie des invertébrés marins) à Montpellier réalisé auec le CNRS (Centre national de 
la recherche scientifique) et l'uniuersité de Montpellier IIsont des éuénements mar- 
quants à cet égard. 

La disparition du ministère de la Mer en 1993 et la dévolution de ses missions aux 
ministères de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, d'une part, et de l'Agri- 
culture et de la Pêche, dautrepart, ont modifié les tutelles ministérielles de I'IFRE- 
MER ;ces deux ministères exercent désormais la tutelle de l'Institut conjointement 
auec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La subuention bud. 
gétaire de notre établissement est inscrite au Budget civil de recherche-déueloppe- 
ment (BCRD) qui est une desgaranties de la cohérence de léffortpublic de recherche. 

Soulignons enfin que 1'IFREMER considère qu'il a la mission d'expliciter les enjeux de 
sa politique de recherche, d'expliquer quellepeut être la contribution de ses trauauxà 
une politique maritime ainsi que leurs implications sociales. L'exposition Vues-sur- 
Mer, organisée auec la Cité des Sciences et de l'Industrie, et qui est restée ouverte neuf 
mois, répondait à ce souci de communication uers legrand public et la jeunesse. Le 
succès qu'elle a rencontré montre que nos concitoyens sont convaincus que la mer re- 3 
présente un grand enjeu pour notrepays. 

Pierre Papon, 
Président-directeur général. 





L'IFREMER gère un budget de 968 millions de francs, dont I'origine provient en majeure partie 

de la subvention que lui verse I'Etat et à laquelle s'ajoutent des ressources propres que son 

statut ~ 'EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) lui permet de déve- 

lopper; leur évolution constitue chaque année une priorité de I'établissement. 

Un peu plus de mille deux cents ingénieurs, chercheurs, techniciens et administratifs partici- 

pent aux multiples missions de I'IFREMER. Ces personnels travaillent au siège social à Issy-les- 

Moulineaux et dans cinq centres (Boulogne-sur-Mer, Brest, Nantes, Toulon, Tahiti), cinq délé- 

gations outre-mer, quinze stations réparties le long du littoral francais. 

Mais I'IFREMER, c'est aussi un groupe : en effet, à ces mille deux cents personnes, il faut ajou- 

ter environ six cents personnes qui travaillent dans des filiales pour valoriser la politique de 

recherche de I'lnstitut auprès, notamment, des professionnels de la mer et gérer les moyens 

de la flotte océanographique. 

Ce personnel a en commun de travailler exclusivement dans le domaine marin pour ac- 

complir plusieurs missions: 

- i l  mène des recherches à caractère fondamental (le plus souvent en collaboration avec les 

universitaires et les chercheurs des organismes publics) dans des disciplines aussi variées 

que les geosciences, la microbiologie, l'halieutique, la chimie, la toxicologie, I'océanogra- 

phie physique, la biologie des organismes marins; 

- i l  réalise des travaux dans les technologies de base (acoustique, hydrodynamique, matériaux) 

nécessaires à sa mission et effectue des développements technologiques pour ses propres be- 

soins ou pour le compte de la communauté scientifique et industrielle, afin de promouvoir des 

techniques nouvelles dans les industries de la mer : robots, chaluts, engins sous-marins, cap- 

teurs, images acoustiques; 

- i l  assure le suivi des ressources halieutiques et aquacoles et de leur exploitation : il établit 

un diagnostic de l'état des principaux stocks exploitables par les flottes de pêche fran- 

caises ; il contrôle la qualité du milieu et des cheptels pour l'activité aquacole ; il contribue à 

la protection de l'environnement littoral grâce à des réseaux de surveillance ; il met au point 

des techniques d'élevage et de culture d'animaux et de végétaux marins; 

- i l  a la charge de la construction, de la programmation et de la mise en œuvre de la flotte 

océanographique hauturière (navires et submersibles) et des moyens lourds associés. 



Organisation de Z'IFREMER - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - . . 

L'IFREMER a recu des missions multiples par le texte fondateur de l'Institut (décret du 5 juin 

1984). 11 est le seul organisme de recherche francais dont la vocation est exclusivement ma- 

ritime : c'est une spécificité importante. Dans ce cadre, il exerce cinq missions : 

Organisme de recherche 

II mène ses actions propres dans le domaine des connaissances de base et des technolo- 

gies liées à de grands enjeux scientifiques et technologiques ou de société (exploitation des 

ressources de la mer, protection de I'environnement littoral). 

Agence d'objectifs 

II doit aussi jouer un rôle stimulant sur les projets et les programmes, I'action de tous les ac- 

teurs de la recherche nationale en s'appuyant sur I'expertise de ses propres laboratoires. 

Ces deux missions d'organisme de recherche pluridisciplinaire et d'agence d'objectifs sont 

complémentaires; elles font de lui une force de proposition pour une politique de recherche na- 

tionale en liaison avec les ministères chargés de I'Enseignement supérieur et de la Recherche, 

de I'Agriculture et de la Pêche, de I'Environnement, de I'Équipement, des Transports et du Tou- 

risme et de la Défense. Cela constitue également un atout pour une politique de coopération 

internationale, prolongement naturel de sa mission de recherche. 

Agence de moyens 

II a la charge de la construction, de la programmation et de la mise en œuvre de la flotte 

océanographique francaise et des moyens lourds associés. Ceux-ci doivent être au service 

de la communauté scientifique nationale. Par ses actions de recherche technologique, I'lns- 

titut contribue à perfectionner et à renouveler les engins et I'instrumentation nécessaires à la 

recherche océanographique. La part croissante prise par les moyens d'observation satellk 

taire de l'océan a conduit I'IFREMER, en liaison étroite avec des partenaires comme le CNES, 

MÉTÉMRANCE et I'Agence spatiale européenne, à concevoir et à mettre en œuvre des moyens 

techniques pour I'exploitation des données satellitaires. 

Mission de service public 

-. L'IFREMER exerce une missien de service publie : suivi des ressources de la mer (principale 

ment de la pêche et de la conchyliculture) et protection de I'environnement littoral, notam- 

ment par le contrôle de la qualité des eaux. 

Mission de valorkation 

En tant ~U'EPIC, il a la mission de valoriser le résultat de ses travaux dans les entreprises. II 

doit donc développer et mobiliser ses compétences pour renforcer la compétitivité des en- 

treprises francaises du secteur maritime (industrie, pêche, aquaculture) pour affronter la 

concurrence internationale. L'IFREMER contribue aussi à la formation par la recherche d'ingé 

nieurs et de techniciens dans le domaine de la technologie maritime. 





Les comités 
Comité scientifique 
au 15 février 1994 

Président 

M. Xavier Le Pichon, 
professeur au Collège de France, 
membre de I'Académie des Sciences. 

Mnnbni. mpr6.entanta directeur du département de 
='"smlVWWngrn Géologie à I'École normale supérieure 

l M. Yves Bertrandias 
M. Maurice Benois Membres nommés 

mnikère de la Dafense q-2 -- .,' ." 
2,- -." ..... .- organisation des producteurs Mme Myriam Sibuet, 

l M. Bernard Bigot, . PROMA IFREMER 
mmistère de Knseignement ;;;:.::. 
-r et de h Recherche M. JeanBaptiste Delpi Alain Berger, 

W Sociée Delprewe CNRS/université de Montpellier 1 
M. JearbFrançois Bonnot, -+-= 

M. Gibert Fournier, . c ;.-;, 
= - . y .  ., 

M. Daniel Chourrout, 
ministère de YAgriculture . . - 

...... . ~ Société nouvelle des Ateliers:. :,, :. INRA et de la Pêche, - ...... -.-, :< 

Michel Crépon, 
CNRS/université Pierre-et-Marie-Curie 

~omi té  national * M. H e ~ é  Chamley, M. Alain Fonteneau, 

ministère de l'Enseignement de la conchyii~~)ture ORSTOM, Dakar 

supérieur et de la Recherche Membres élu. M. Alain Guille. 

M. Antoine Masson. universrté Plerre-et-Marie-Curie/ 

ministère del'lndustrie, des Poçtes M m  Camerine R O U X ~ ~  laboratoire Arago de Banyuls-surMer 

etdes J6lécommunications l M. JeanPaul Berthomé M. Guy Jacques, 
et du Commerce extérieur M. Claude Carnès CNRS'aboratoire Arago 

M. JeanPierre Puissochet, l M. JeanFrançois Couchourai de Banyuls-surMer 
l M. Philippe Crassous ~ - ministére des Affaires étrsngères 
l M. Le Fo,l - = M. Laurent Labeyrie, 

. . . . . . . . . . . . . . . .  M. Pierre Roussel, M. Piene . . . .  -. .. - CNRS/centre des faibles Radioactivités . . . .  - mmistère de I'Envhonnentent d* :--.:.:S~-Z-Z.- .- - M. Christian Le Provost, - ..... :~ -. . .  
M .  Denis Soubeyran -? . . LEGl/lnstitut de Mécanique 

M. pierre M o m n  ......... :.. . +;: ; 
ministére du Budget .. . - ... ~ . -  - - de Grenoble 

. . ..... .. CoMilh.sin, . - . ~  -.. ,. .,.> ...... . .,. . - ., .~ . . - - - ~ .. 
M. Serge Maestrini. 

du goursrnement . . ~ - ~ ~ . . c .  ..... -. .* .. .,-., ., .,. . CNRS/centre de recherches 

M. Jean-Richard ~ ~ t e r m i m n E ~ ~ % ~ ~ ; .  en Écologie marine et Aquaculture 

Agent comptable principal - de I'Houmeau 
",".,"A.," ,-.,,. ,? :-,? +.: ,- -... -:.,,.,- ~: ;:~= . .  .* .. ,". . . .  .. -. . . . . . . . . . . .  ..... M .  JeanMarie Martin, 

École normale supérieure 

M. Jean-Francois Minster, 
:- -,;.,~: ::..::<..,"+z~-.: .>?* ..-+....... .......... ............,..A >b??Tr*,;--,.. ...... .. - . "..*---,...... ...... .~-q-:. . r M. Michel Dodet kkx+Typ~;z ....... ....,. .... ;; . .. - '-'G-~'o.."~ -- . , _  ,_ -_.--.II- ...- +.- - CNRS/observatoire MidiPyrénées . .  . 
~~c~~~~~"--,"~~:2:~~;;.~:~2~~2;,~<z;~~ -.. ' ,*."?, 
,..z;,!=T; .-G; .-;-.*.- . .. ~- ...... -*..s, .. 

SsaBaks E.*m9s+.*;&::;: .... ' .-., .." ....,..... ....... ...... .... _,_ .-..-.- X..I^-.XI. ^ 
F-zT*-.;z:: *.*,**--.--. ~"~ 

M. André Morel. . s-.+.ax: .,..--." . -... .... 
université Pierre-et-Marie-Curie/ 

-- 

de Villefranche-sur-Mer 

M. Rolland Schlich, 
école et observatoire de Physique du 
globe de Strasbourg 

Membres élus 
du personnel de I~FFIEMER 

l Mme Claire Le Baut 
M. Guy Pautot 

. . . . .  



InVitp pemuimntr 

M. Michel Aubry, 
CNRSANSU 

M. JeanFrançois Bonnot, 
mission interministérielle de la Mer 

M. H e ~ e  Charnley. 
ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

M. Bruno Voituriez, 
ORSTOM 

Mme Chantal Bailly, 
IFREMER, ISSy 

Comité des Ressources 
vivantes au 15 avril 1994 

R é . i d M  

M. Pierre Papon, 
Présidentdirecteur général 

Membms nommés 

M. JeanMaurice Besnard, 
union des Armateurs A la pêche 
de France 

M. Raymond Bidondo, 
section régionale conchylicole 
ArcachonAquitaine 

M. Jacques Bigot, 
fédération CFTC des marins 

M. Jean-Pierre Cawal, 
fédération CFDT des marins 

M. Francois Coursol, 
fédération francaise des Syndicats 
professionnels de marins 

M. François Falconnet, 
confédération des Industries 
de traitement des produits 
de la péche maritime 

M. Goulven Brest 
section régionale conchylicole 
Bretagne-Nord 

M. Joseph Le Gall, 
coopération maritime 

M. JeanMarc Le Garrec, 
union des Armateurs à la pêche 
de France 

M. Jean-Pierre Molina, 
SRC Méditerranée 

M. Nain Parrès, 
comité national 
des Péches maritimes 

M. Georges Quétier, 
SRC Normandie, mer du Nord 

M. Bernard Steinitz, 
union du Mareyage français 

M. Henri Thksée, 
fédération CGT des marins 

M. Francois Van Obbergen, 
union des Armateurs à la pêche 
de France 

Membm représemsm 
les ministère 
et l e s  wganirmer publia 

M. Jean-Jacques Berard, 
ANVAR 

M Bernet, 
ministère de t'Agriculture 
et des Pêches 

M. Marc Collet 
ministère de l'Agriculture 
et de la Péche 

M. Yves Demame, 
ministère de l'Enseignement 
supeneur et de la Recherche 

M Pierre Roussel, 
ministere de l'Environnement 

Membres élus 

du personnel de I'IFREMER 

M. Loic Antoine, 
M. Daniel Cognie, 
M Jean-Paul Dreno, 
M. Pascal Moriconi, 
M. Bernard Liorzou 

Invités permanenis 

M Jean-Francois Bonnot. 
mission interministerielle de la Mer 

M Jean-Claude Piquion, 
IFREMER, Nantes 

Secrétaire 

M Jacques Gueguen, 
IFREMER, Nantes 

Comité technique et 
industriel au 15 féwier 1994 

Président 

M. Bertrand Vieillard-Baron, 
Framatome 

Membrsr nom& 

M. Jean-Daniel Boissonnat, 
lNRi.4 

M. Michel Custaud, 
DCN 

M. JeanClaude Dern, 
oCN/Bassin des carènes 

M. Michel Garguet, 
Alsthom Atlantique 

M. Georges Girak, 
CNRS-UV\S 

M. André Gobert, 
Tekelec 

M. J.-L. Lambla, 
Thomson Sintra ASM 

M. Georges Lauvray, 
ECA 

M. Jeanf'ierre Le Goff, 
SIREHNA 

M. J:Y. Morin, 
DCN Toulon 

M. Pierre Monadier. 
ministère de l'Équipement 
et des TlanSportS/DPNM/ 
service techniques des Ports 
et des Voies navigables 

M. Jean-Marc UsseglioPolatera, 
laboratoire hydraulique de France 

M. Jean-Marie Yung. 
DRiRE/Poitou-Charentes 

M. Christian Bratu, 
IFP 

Membres élus 

du personnel de I'IFREMER 

M. Félix Avedik, 
M. Michel Le Haitre, 
M. PierreValdy 

Invités pemnent.  

Capitaine de vaisseau Merer, 
état-major de la Marine 

M. Jean-Francois Bonnot. 
mission interministérielle de la Mer 

M. Pierre Brun, 
IRCN 

M. Joseph Gonella, 
ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

M. Gérard La Rosa, 
DRET/SDR 

M. Dominique Michel, 
Doris engineering 

M. Philippe de Panafieu, 
CEP&M 

M. Henri Poisson. 
comité national des Pêches maritimes 

M. Christian Kerloveou, 
ANVAR, délégué Bretagne 

Secrétaire 

M. Hugues Richer de Forges, 
IFREMER, IsSy 



de fonctionnement courant de 0,8 
pour 100, couvrant essenbellement la 
dérive des charges fixes (électricité, 
loyers, impBts locaux). 

Dans ce contexte, la provision de 
4 MF, constituée lors de I'Plaboration 
de I'EPRD 1993, n'a pu être reconduite 
en 1994. 

l l c o n m t d e  noter que, dans la siruc- 
ture des dépenses de fonctionne- 
ment. les charges Iiées au personnel 
représentent une part croissante (57 
pour 100 en 1994 contre 56 pour 
100 en 1993, les dépenses de la flot- 
te restent constantes et le poids des 
autres deoenses diminuent d'un point. 

Situation budgétaire 
Leçgrundeslgmsdu budgetde ETFRE- 
MERpour 1994, tel quSl a été adopté 
par le m m J  d'adnunzstmiwn, le $dé- 
cembre dernier, sont camtenséespar 
une contrainte budgétaire plus mai- 
qudequepar le passé Cela swf. que, 
face aux beso~ns de I"IFREMER tek 
quils ont été exprimés dans le plan 
stratégique QU tels qu'zls deuront &tre 
&flnspour lapé&& d venir, lëudu- 
twn des ressourcespublques, tant en 
f0mtLonnamen.i qu'en équpment, sen 
plus contrainte et qire le complément 
desresswnespmy,msemplus~ 

Le budget de PIFREMER 
pour 1994 

Le budget consolidé de I'IFREMER en 
1994 s'établit à 985,5 MF en termes 
de moyens de paiement "dépenses 
ordinaires (DO) + crédits de paiement 
(CP)" contre 955,8 MF en 1993, soit 
une progression de 3,l pour 100, im- 

putable essentiellement à la remtse à 
niveau des 'services votés" destinés à 
honorer les engagements pris les an- 
nées antérieures. En revanche, en ter- 
me d'autorisations d'engagement 'Do 
+ AP (autonsabons de programmes)", 
le prolet consolidé s'établit à 968 MF 

contre 9935 MF en 1993. soit une ré- 
duction de 2,5 pour 100. qui pèse 
principalement sur la capacite d'inves- 
tissement de I'etablissement 

Les principaux éléments qui caractéri 
sent le budget 1994 sont les suivants. 

Les depenses sont contenues dans une 
progression globale de 2,2 pour 100, 
taux de progression pond6re résultant. 

-d'une croissance des dépenses sala- 
riales de 4,l pour 100, correspon- 
dant en l'absence de toute création 
d'emploi, hors celles liées à I'acheve- 
ment de la mise en œuvre de I'accord 
de partage du travail, à une progres- 
sion de la masse salariale a effectif 
constant de 3,7 pour 100 et enfin aux 
effets, en année pleine, des recrute- 
ments intervenus en cours d'année 
1993 ; 

-d'une croissance des dépenses de la 
flotte (GENAVIR) Iimltée à 1,3 pour 100 
et correspondant au plein emploi des 
manns ; 

-d'une augmentation des dépenses 

Les recettes de fonctionnement per- 
mettant de financer ces dépenses 
sont les suivantes : 

- la subventton en DO, pour dépenses 
ordinaires, (chapttre 36.18 du BCRD : 
425 MF nC), 

- le soutien fonctionnel aux pro- 
grammes de I'IFREMER, 248,3 MF, Soit 
-4 pour 100 par rapporta 1993, 

- les autres transferts traditionnelle- 
ment op6rés depuis I'inveshssement 
vers le fonctionnement (42,2 MF) en Ié- 
gPre progression du fait, notamment, 
de I'augmentation de la contribution 
au programme international ouP 
(Ocean Drilling Programl sur la base 
d'un taux dechange du dollar lui-mé- 
me en augmentation, 

-les ressources propres de I'IFREMER, 
dont la croissance moyenne est de 10 
pour 100, cette progression resultant 
d'une part d'une diminution des res- 
sources exceptionnelles limitées à 15,3 
MF (enregistrement budgétaire et 
comptable de recettes liées à des op& 
rations menées en 1993) contre 
18,7 MF en 1993, et d'autre partd'une 
croissance de 15,7 pour 100 des 



recettes courantes ; cette dernière 
augmentation traduit un effort signifi- 
catif de I'IFREMER, mais nécessite de 
faire une part. dans b programmation 
des moyens à la mer, pour des affrè 
tements commerciaux : il s'agit d'une 
condition de survie de ces moyens 
qui, à défaut, ne seraient plus en me- 
sure de remplir leur mission. 

La capacrie de financement de I'IFREMER 
est fortement reduite du fait de la dimi- 
nution de la dotation du chapitre 66.18 
du BCRD (-52.5 MF en A?). Le solde dis- 
ponible après transfelts se trouve ainsi 
ramené de 235 MF en 1993 (loi de fi- 
nances inibalel a 190,4 MF en 1994 

Cela se traduit, compte tenu des en- 
gagements déjà pris (Thalassa-NRH : 
4 0  MF. GIE RA : 32  M F .  ROY 6 0 0 0  : 
7 MF - le calendrier de réalisation de 
cet engin soumarin est de ce fait dé- 
calé d'un an -, le financement des 
centres techniques de valorisation 
des produits, les engagements plu- 
riannuels pris par I'IFREMER dans les 
grands programmes internationaux 
de recherche sur le climat et sur I'en- 
vironnement), par des mesures nou- 
velles très limitées, dont la plus signi- 
ficative est la nouvelle configuration 
du CERSAT liée au lancement du satel- 
lite ERS2 : son financement sera as- 
suré Par le report des crédits inscrits 
en 1993 (6.85 MF) et par les subven- 
tions attendues de I'Agence spatiale 

européenne et du Centre national Comparaison de I'PRD la94 
@études spatiales. par muport à 1993 

dans les domaines relatifs aux interac- 
tions environnement-aquaculture, à la 
création de systèmes intégrés de don- 
nées au niveau local en collaboration 
avec d'autres partenaires (Systèmes 
d'information géographique), à la pour- 
suite de ses recherches en matière de 
génétique, de biotechnologies marines, :?%$ 

c..;;/:, 
d'écologie. d'océanographie cbtière et :?:%.: 
sédimentaire, et de ses études sur Masse salarias Flotte 
l'amélioration constante des moyens Provision n Fonctionnement 
d'intervention sous-marine et sur la 

concepbon de nouveaux matériaux, voi- 
re de nouveaux concepts de bateaux. 

Enfin s'agissant de la politique indus- 
trielle, elle doit exprimer les condi- 
tions de I'action de I'IFREMER a I'egard 
de son aval économique et traduire 
cancreternent son caractère indus- 
tnel et commercial 

L'évolution de I'environnement écono- 
mique impose aujourd'hui de repenser 
cette politique. en la centrant plus délik 
berément sur la notion de partenariat 
avec les entreprises, plus respectueu- 
se de la vocation des uns e t  des autres, 
associés et complémentaires dans le 
processus d'innovation et de valorisa- 
tion de la recherche. 
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Dans cette action de développemefit 
des liens de l'Institut avec ses parte- 
naires extérieurs, une réflexion doit 
également ètre conduite sur les condi- 
tions d'une mise en place à I'IFREMER 
d'une capacité d'expertise collective 
qui lui permettrait de mieux remplir son 
rôle à I'égard des entreprises et des 
collectivités locales qui ont moins sou- 
vent besoin d'efforts de recherches 
nouvelles que d'accès à la connaissan- 
ce existante sous une forme synthé- 
tique et critique, A des fins d'aide à la 
décision ou de veille technologique. 



Relations sociales 
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Politique sociale 
Le plan stratégique 1991-1995 a defi- 
ni les principales orientations de la po- 
litique de gestion du personnel, qui 
s'est traduite en 1993 par un certain 
nombre d'initiatives 

L'effort de formation a été porté à 
3,7 pour 100 de la masse salariale en 
1993 et devrait ëire encore en legere 
progression en 1994, ce qui repré- 
sente une dépense globale de 6,2 MF 
pour les seuls coûts de formation 

L'année 1993 a vu également la réali- 
satton d'un diagnosbc sur la communi- 
cation interne et le management a 
I'IFREMER. 

Les conclusions de ce travail ont no 
tamment conduit la directiona engager 

-un processus d'évaluat~on des direc- 
tlons foncttonnelles (en parallele a 
I'evaluation d$& existante des autres 
services e t  laboratoires de recher- 
ches ou fonctionnels) ; 

-la mise en place d'un programme de 
formation destine a l'ensemble des 

responsables d'unités afin de favoriser 
I'emergence d'un langage commun et 
une meilleure capacité à prendre en 
charge leurs fonctions de responsables 
hiérarchiques (perfectionnement aux 
procédures de gestion et aux tech- 
niques d'animation d'une équipe) ; 

Par ailleurs, une réflexion a été enga- 
gée pour organiser dans un premier 
temps au bénéfice des cadres de I'lns- 
titut des bilans de carrière afin de fave 
riser les évolutions professionnelles. 

La mise en œuvre de I'accord salarial 
et de partage du travail conclu en 
1992, a eté poursuivi et a permis le 
recrutement de seize emplois nou- 
veaux permanents aiiilel.2 des treize 

creations de postes accordees a I'lns- 
titut en 1993. La troisième et dernière 
phase de cet accord original qui tra- 
duit la solidanté concrète du corps se- 
cial de I'IFREMER, permettra de recru 
ter seize emplois permanents en 
juillet 1994 

La poursuite des négociations avec 
les organisations syndicales a permis 
d'aboutir a la signature d'un accord 

salarial pour 1993 et, surtout, à la 
conclusion, avec I'ensemble des orga- 
nisations représentatives dans I'entre- 
prise, d'une convention d'entreprise le 
18 mai 1993. Ce document est une 
étape majeure de la politique sociale, 
contractualisant les droits et obliga- 
tions du personnel. Cet accord a per- 
mis de préciser et compléter les 
règles de gestion. 

II introduit notamment: 

-une nomenclature des emplois, pré- 
cisant la  nature e t  le contenu des 
fonctions, 
- la protection de la propriété intellec- 
tuelle ouvrant la possibilité de rémuné- 
rer les inventeurs, 

-une simplification de la structure des 
rémunérabons et compllte celleci no- 
tamment lors des missions .2 la mer, 
-la creabon d'une indemnite de départ 

la retraite, permettant de favoriser 
les départs e t  le rajeunissement du 
personnel. 



en place de coopérations durables, 

- I'amélioration des echanges entre les - 
laboratoires et services de I'IFREMER 
et une plus grande ouverture vers la 
communauté scientifique extérieure : 
les réseaux et les conventions avec 
les établissements d'enseignement 
supérieur et les organismes de re- 
cherche soutiennent ces deux dé- 
marches. 

-la participation, ou le lancement, de 
programmes pluridisc~plinaires, de p ro  
grammes thématiques, d'appels d'of- 
fres ou de groupements de recherche 
mixtes avec les autres organismes sur 
des sujets prioritaires. Ainsi, le Pro- 
gramme national d'océanographie 

Politique scientif iqu 
RESEAUX 

UNITES DE RECHERCHE WRlNE 

PROGRAMMES 

APPELS D'OFFRES 

L'année 1993 a uu sepoursuiure Inpoli- 
tique seientifyue engag& depuis 1990, 
qui vise à développer les activités de 
I'IFREMER dons les domaines priori- 
tai~sesfuéspar le plan stmtdgique. 

Cette politique repose sur plusieurs 
démarches : 

- le renforcement des recherches 
scientifiques et technologiques effec- 
tuées par I'lnstitut, selon les priorités 
définies par le plan stratégique, a sa- 
voir : les biotechnologies, I'environne- 
mentlittoral, bntewention sousmarine, 
les programmes liés au PIGB(Program 
me international géosphèrebiosphère), 

-la définition des missions assignées 
aux laboratoires et services et des 
principaux programmes mis en œuvre 
par les équipes, àiravers les mandats 

des laboratoires e t  services publies 
en 1993 qui portent sur quatre ans 
Les axes forts des mandats s'inscri 
vent dans le droit fil des priorités du 
plan, 

- I'évaluati.on des activités des labora- 
toires et services de I'IFREMER. Cette 
Bvaluation permet a I'lnstitut de suivre 
I'état d'avancement de ses travaux, 
d'aluster sa stratégie et les moyens 
qu'il accorde ses laboratoires, d'ac- 
quérir des indicateurs pour mieux a p  
précier ses forces et ses faiblesses : 
après une première évaluation en 
1991, une seconde évaluation se dé- 
roulera dans le courant de I'année 
1994 et portera sur les activités des 
équipes de 1991 à 1993. 

- la mise en place d'une politique de re- 
crutement de chercheurs et d'ingé- 
nieurs, ainsi qu'un soutien a la forma- 
tion par la recherche (bourses de 
thèses et bourses postdoctorales). La 
création de bourses postdoctorales, 
effective dès 1992, a pris sa vitesse de 
croisière en 1993. Ces bourses consb 
tuent a la fois un sang neuf pour les 
équipes. mais aussi, une source 
d'échanges avec les laboratoires étran 
gers performants, préalable à la mise 

côtiére (PNOC) est un programme plu- 
ridisciplinaire qui associe le CNRS etvk 
se a fédérer les équipes de recherche 
francaises travaillant en océanogra- 
phie côtière. 

Réseaux 
Les réseaux ont pour objectif de ren- 
forcer le dialogue et les échanges 
entre scientifiques et ingénieurs qui 
ont des problématiques communes 
(recherche, application, iransferti, ou 
qui ont recours à des techniques ana- 
logues. Ces réseaux peuvent associer 
des personnalités extérieures à I'lnsti- 
tut. Deux réseaux retiennent I'attention 
en raison de leur intérêt: le réseau Mi- 

- -- 

c rob io l ig ie~ le  réseau Capteurs. 

Le réseau Microbiologie a largement 
facilite une meilleure connaissance 
mutuelle des microbiologistes de 
I'IFREMER. répartis dans des directions 
différentes et avec des implantations 
géographiques dispersées. Un an- 
nuaire des équipes concernées par la 
microbiologie à I'IFREMER a. d'ailleurs. 
été réalisé par le réseau. Après cette 
première phase d'information, le ré- 
seau s'est très vite ouvert à des spé- 



cialistes exrerieurs, (CNRS, Institut 
Pasteur, universités1 qui, à travers 
des exposés, ont apporte leurs corn 
pétences sur des sujets de recherche 
[par exemple, i'écologie des salmo 
nelles, leur détection et leur pouvoir 
contaminant dans les coquillages1 ou 
sur des méthodes (citons les applica. 
tions des outils de la biologie molécu- 
laire à I'identification de bactéries ou 
de virus dans les eaux côtières ou 
dans les coquillages). Ouverts aux 
techniciens de I'IFREMER, ce réseau a 
eu, en outre, un rôle important en ma- 
tiere de formation. 

Laboratoire de developpernent 
de captwrs protospes 

Le réseau Capteurs répond a un reel 
besoin des scientifiques et des ingé- 
nieurs dans ce domaine. II est le lieu 
d'un dialogue fructueux entre les utilisa. 
teurs, qui ont besoin de mesures 
fiables dans le milieu marin et les inven- 
teurs susceptibles de développer les 
outils pour répondre à ces besoins. Les 
reunions ont un caractère thématique 
(par exemple, lamesure du carbone mi- 
néral dissous dans I'eau de mer), car 
ce sont sur des sujets précis que les 
échanges peuvent etre constructifs 
Ce réseau, ouvert à des scienttfiques et 
ingenieurs des autres organismes, d e  
vrait connaitre un renforcement dans 
les années à venir, en raison de I'impor- 
tance de ce secteur pour les re- 
cherches océanographiques. 

Unités de 

ne (URMI, afin d'associer B I'IFREMER les 
équipes exterieures travaillant sur des 
sujets intéressant I'lnstltut 

Les unites mwtes constduent une for- 
mule bien connue ; par contre, les unk 
tés de recherche marine sont nou- 
velles : associations entre un labora- 
toire de I'IFREMER et un laboratoire unk 
versitaire. associé ou non au CNRS. OU 

un laboratoire propre d'un organisme 
de recherche, les unités de recherche 
marine ont pour objectif la réalisation 
d'un programme de recherche com- 

Les conventions avec les universités, 
les grandes écoles et les organismes P 
de recherche visent, avant tout, à 
mieux connaître et à développer les 
échanges avec nos partenaires ; leur 
point fort est la création d'unités 
mixtes ou d'unités de recherche mari- 

mun, en veillant a la complémentarité 
et à l'équilibre entre rapport intellec- 
tuel, logistique et financier de chaque 
laboratoire 

Ces associations, proches par les 
principes des unités de recherche as. 
sociees au CNRS, respectent la localk 
&ion initiale des équipes .elles sont 
bilocalisees, avec deux responsables 
scientifiques et, si besoin, un coor- 
donnateur charge d'animer I'en- 
semble des activités de I'unite Cette 
grande souplesse est a la fois un 
atout, car il est facile de créer une 
URM et presque aussi facile de ne pas 
la renouveler, mais egalement un pari, 
en raison des difficultés de tous 
ordres susceptibles de survenir dans 
une association sans murs. 

Depuis 1992, douze URM ont été 
créées et deux nouvelles URM sont en 
voie de création ('1 Un premier bilan 
s'imposait, qui a été réalise à Brest en 
décembre 1993. 

15 
Les journées de Brest ont permis de 
faire le point sur les programmes réa  
Iisés et sur les problèmes rencoritres. 
de présenter les résultats obtenus et 
de discuter des projets à mettre en 



œuvre. Un constat simple a été effec- 
tué : quand les URM regroupent un p o  
tentiel suffisant et équilibré pour réali- 
ser un programme bien défini, avec 
une proximité de lieu supportable telle 
que les échanges soient fréquents, le 
succès est remarquable. Ces con di^ 
tions semblent, en effet, indispen- 
sables à ce que ces associations 
réussissent pleinement. 

Pour les associations futures, il sera te- 
nu compte de ces éléments d'apprécia- 
tion a priori. Quant aux URM existantes, 
apres ce premier bilan, elles seront 
évaluées dans le cadre général de I'éva- 
luation des laboratoires et services de 
I'IFREMER en 1994 (pour les URM créées 
en 1992, celles créées en 1993 faisant 
simplement l'objet d'une information 
sur l'avancement des travaux). 

Programmes 
Une action très importante a été enga- 
gée avec le CNRS dans le cadre du 
Programme national d'océanographie 
côtière (PNOC). 

Ce programme, lance en 1990, re- 
tient deux orientations principales 

- la place de i'écosystème côtier dans 
les grands cycles biogéochimiques de 
I'océan. Ce volet s'intègre dans la pro- 
blématique PIGE, avec I'objectif d'éta- 
blir des bilans à mésoéchelle en car- 
bone. éléments biogéniques IN, Pl et 
contaminants et d'étudier l'évolution 
de l'écosystème côtier sous I'action 
des variations anthropiques et clima- 
tiques. Trois grands chantiers ont été 
retenus : la Manche, l'ensemble delta 
du RhOne-golfe du Lion en Méditerra- 
née, la facade Atlantique. 

- la  qualité du milieu et ses relations 
avec la gestion de la ressource et de 
I'espace : ce volet traite de I'etude du 
devenir des microorganismes d'origi- 
ne continentale en milieu marin, des 
relations milieu-ressources à travers 
l'analyse de la capacité trophique du 
milieu, de I'impact des rejets dissous 
ou particulaires ainsi que de celui des 
engins de pèche sur les ressources 
exploitées. Enfin, les facteurs socio- 
économiques sont également abor- 
dés par une double approche dans le 
cadre du chantier étang de Thau :  me^ 

sure de la valeur économique du patri- 
moine naturel et analyse des méca- 
nismes de la réglementation de I'espa- 
ce littoral. 

Un bilan des actions de recherches sou- 
tenues dans le cadre du PNOCa été ef- 
fectue en juin 1993 : l'évaluation sur le 
plan scientifique est satisfaisante mais 
l'effort d'intégration des laboratoires et 
des disciplines devra ëtre poursuivi et 
une attention particulière devra être 
oortee à la oublication des résultats. 

Dans le même esprit, le soutien au 
Programme national sur les efflores- 
cences algales toxiques (PNEAT), lan- 
cé en 1988, a été poursuivi en 1993. 

L'objectif de ce programme est. d'une 
part, d'accroître les connaissances 
sur les conditions environnementales 
et les mécanismes qui conduisent à 
des efflorescences toxiques ou nui- 
sibles dans les eaux côtières et, 
d'autre part, d'étudier les toxines p ro  
duites, leurs origines et leurs effets. 

Parmi les résultats marquants obte- 
nus dans le cadre du programme, il 
faut retenir I'importance du processus 
d'enkystement-désenkystement lié au 
transport sédimentaire dans la dyna- 
mique des efflorescences d'Alexan~ 
drium minutum. dinoflagellé produc- 
teur de toxines paralysantes, la déter- 
mination de ses caractéristiques éco  
physiologiques et sa mise en culture. 

Pour ce qui est des producteurs de 
toxines diarrhéiques (Dinophysis spp), 
la mise au point d'un modèle prédictif, 
fondé sur le lien entre les concentra- 
tions de ce phytoplancton et la stratifi- 
cation thermique dans les pertuis cha- 
rentais, est en cours mais ne semble 
pas généralisable à l'ensemble des 
côtes francaises. Malheureusement, 
la mise en culture de Dinophysis spp 
n'a pu ëtre réalisée. 

En outre. le rôle des bactéries asso- 
ciées au phytoplancton dans la toxino 
genèse a été mise en évidence, les ef- 
fets a court terme des toxines ont été 
confirmés, les essais devant ëtre 
poursuivis pour les effets à plus long 
terme. 



Enfin, I'étude de la bioaccumulation 
des toxines par les bivalves filtreurs et 
du comportement alimentaire de ces 
derniers a permis de mieux com- 
prendre les mécanismes d'intoxica- 
tion, la répartition des phycotoxines 
dans les tissus des coquillages et leur 
biotransformation en composés tou- 
jours plus toxiques. 

Le PNEATfera I'objet d'une évaluation 
approfondie en 1994 afin de determi- 
ner les orientations futures du pro- 
gramme. 

Enfin, le Programme national sur le 
determinisme du recrutement a fait 
I'objet d'une évaluation en 1993. 

Ce programme se fonde sur I'hypothè- 
se que le recrutement de jeunes 
adultes joue un rôle déterminant dans 
les fluctuations d'abondance des es- 
pèces marines, exploitées ou non. 
Lors de la création du programme en 
1985, il s'agissait d'une évolution ma- 
jeure des concepts de la recherche 
halieutique visant à introduire I'étude 
de processus propres au biotope de 
la ressource e t  pertinents pour la 
compréhension des phénomènes qui 
gouvernent la production biologique. 

Les résultats de l'évaluation ont été 
positifs, mettant en évidence les pro- 
grès substantiels accomplis dans la 
connaissance des mécanismes régu- 
lateurs des flux d'individus pour les es- 
pèces étudiées, I'attention particuliere 
apportée aux interactions hydrodyna- 
misme-biologie, volet crucial pour la 
compréhension des phénomènes in- 
tervenant au cours des phases péla- 
giques des cycles biologiques et la mi- 
se en évidence de phénomènes in- 
soupconnés comme ceux qui inter- 
viennent lors des premiers stades de 
lavie benthique. 

Ce programme sera poursuivi avec 
des objectifs élargis afin de s'intégrer 
dans le programme international GLO- 
BEC, mais en veillant à réduire le 
nombre de modèles biologiques et à 
recentrer les efforts sur quelques 
sites ateliers 

taires pour I'lnstitut, les appels d'of- 
fres consthent une démarche souple 
et intéressante, car ils sont ouverts à 
l'ensemble des chercheurs et des 
équipes. qu'ils appartiennent aux uni- 
versités, aux organismes de re- 
cherche publique ou au secteur privé. 

Leur objet est d'inciter la communauté 
scientifique concernée a consolider 
ses activités dans des thématiques 
couvertes par ces appels d'offres ou, 
éventuellement, à les orienter vers 
ces thématiques. Cette incitation s'ap 
puie sur un financement pluriannuel. 
Les appels d'offres sont, en effet, pro- 
posés pour une période de deux à 
quatre ans et financés par I'IFREMER, 
seul ou avec I'appui des autres orga- 
nismes et des ministères. 

C'est dans cet esprit que I'IFREMER a 
lancé en 1993 deux appels d'offres. 

Le premier couvre le champ des bio- 
technologies des organismes marins 
et comporte deuxvolets : Applications 
des outils de la biologie moléculaire à 
la connaissance des organismes ma- 
rins et Utilisation des organismes ma- 
rins à des fins biotechnologiques. Cet 
appel d'offres a fait I'objet de trente et 
une propositions. Parmi ces proposi- 
tions, onze projets émanant de labora- 
toires universitaires associés au CNRS 
ou à I'INRA, d'unités propres de I'INRA. 
du CNRS, de I'ORSTOM, du Collège de 
France, de I'IFREMER. ont été retenus. 
Les résultats feront l'objet d'un pre- 
mier examen par un groupe d'experts 
scientifiques en 1994 avec une éva- 
luationfinale en 1995. 

Le second appel d'offres est consacré 
à I'écotoxicologie marine. Son intitulé 
est Réponses des organismes marins 
aux polluants : bases biologiques et mo- 
léculaires. Quatorze propositions ont 
été examinées, émanant principale- 
ment de laboratoires universitaires : 
huit projets ont été sélectionnés pour 
une durée de deux ans, avec une éva- 
luation fondée sur le même principe que 
pour rappel d'ofires Biotechnologies. 

Un troisième appel d'offres concer- 
nant les recherches en sciences so- 
ciales dans le domaine marin est ac- 
tuellement en préparation. 

P o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  

URM 1 : Mise au point de sondes 
antummunoglobines de Dicentrar- 
chus Labrax, intérét en immunolo- 
gie fmdme&e et diqUee. 

u w  2 : Deveioppwnentde paly- 
mères #origine mMine &ns le do- 
marne biologique et médical. 

URM 3 :Biologie des spermato- 
zo-üies de poissons. 

MM 4 : Physiologie de la crois- 
sance et de la reproduction de P e  
naeus wnnamei. 

URM 5 : Interactions filtreurs 
microorganismes : apports à I'm 
lyse des systbmes et à la gestion 
des milieux côtiers. 

um 6 :Flux advecMs$Ikff. 
fluvtables à I'océan. 

wwi 7 : ~ c o l a ~ i e  et Écophysiolo- 
gie des organismes hydrother- 
maux thennophiles. 

uRM 8 : Déformation et circula 
tion des fluides dans les zones de 
subduction. 

URM 9 : Capacité osmorégulatri- 
ce chez les crevettes pénétdes. 

URM 10 : Microbiologie : adap 
tation et stress en milieu marin 
des microorganismes d'origine 
entérique. 

URNI 11 : Toxinologie marine. 

URM 12 :Modélisation nurné- 
rique du comportement des ma- 
tértaux composites pour applice 
t iom mannes. 

URM 13 : Évolution environne- 
mentale des systèmes Arcachon- 
&onde. 

URU 14:CMlbôieBRdOCrhecle 
la croissance et de La digestion 
&z les mdltlfiques et rrus$d.s 
M a g w o *  Afin de mobiliser les compétences sur 

le plan national sur des sujets priori- 



~ ~ o p p e m e n t  
der activités da p"he 

et d'aquacultum 

Un soutien accru au développement 
des activités de pèche et d'aquacultu- 
re en métropole etdans les Dom-Tom, 
avec la prise en compte des dimen- 
sions socioéconomiques, de la biodk 
versité et de l'environnement s'est 
concrétisé par : 

-une participation plus importante aux 
comités internationaux chargés du 
suivi de la ressource halieutique, 

-des  études sur les effets de cer- 
taines techniques de pèche sur la fau- 
ne marine. 

Ressources vivantes 
RESSOURCES AQUACOLES 

RESSOURCES HAUELKIOUES 

VALORISATION DES PRODUITS 

ECONOMIE MARITIME 

En 1933, ies actwV.es de recherchedans 
le domnedos ressources bwlogiques 
marrnes ont été recentrées sur un 
nombre plus limité & thématiques. 
Elles ontétéouuertss à des partenacres 
natbnuuretdel'Unwneuropeenne. La 
crrsegmueque trauersela fildrepro- 
dwtsdeia mer danr sonemrnbleaété 
1s catalyseur du démarrage dhne ré- -- - 
peawlpmsjwxizwdénuergtlre. 

Souci d'une msil1w.e 

sffiseCne de la iedmnhe 

Cet objectif s'est basé sur : 

18 -une stabilisatm des programmes de - 
recherche pour une période de cinq 
ans (1992-1996) dans le cadre des 
mandats des laboratoires, 

d'excellence, grâce à un recentrage 
sur un nombre limité de thèmes, la for- 
mation des chercheurs et I'accueil de 
thesards, 

-une intensification des programmes 
incitatifs ayant conduit à la creation 
d'unités de recherche marine (URMI, 
de groupements de recherche ou 
d'untîes mixtes avec des partenaires 
exterieurs. 

Vilo.*ation der pmduib 

La prionté du plan à moyen terme. ac- 
cordée a la valorisation des produits, 
s'est accompagnée d'un renforce- 
ment en personnel et en moyens 
concernant : 
- - 

-la qualité des produits et la mise en 
place de normes en partenariat avec 
la ClTWM (Conféderation des indus- 
tries de traitement des produits de la 
pêche mantirne), 

- la mise au point de nouveaux procé- 
dés de traitement, 

- I'extraction et la purification de mol& 
cules d'intérgt induraiel. 

-une reflexion sur la dynamique des 
systèmes productifs. 

-des negociations avec les profes- 
sionnels de la pêche et de I'aquaculhb 
re pour definir de nouvelles relations, 

-le lancement d'un programme halieu- 
tique avec le Territoire de Polynesie 
francalse et I'ORSTOM. 

Réflexion prospective 

Des projets interdépartements, inter- 
directions, appuyés sur une réflexion 
prospective a I'horizon 2015, ont dé- 
buté en 1993 : 

-montage d'avant-projets plurldisclpli- 
- - 

naires, 

- participation à un groupe projet 
transdirectionnel sur l'utilisation des 
approches spatialisées (SIG, télédé- 
tection) pour la gestion des res- 
sources vivantes, des activités et de 
I'environnement qui leur sont liés, 

-décision de la creation d'une cellule 
prospective. 

-une orientation vers une recherche 



La coopération internationale a été 
renforcée avec nos principaux parte 
naires scientifiques en Méditerranée, 
Amérique du Sud et Asie. 

Le poids de I'Union européenne dans les 
processus de décision concernant la 
gestion des ressources marines et la 
circulation des produits, ainsi que sa for- 
te implication dans la recherche, a 
conduit I'iFREMER à donner une large 
part, dans ce rapport, à la présentation 
des programmes communautaires dans 
lesquels I'lnsiiM est impliqué. 

Parcs oseicoks sur la Seudre. 
bassin de MarenneSoleron 

Dans le h a i n e  des %ences appltquées à Pétude des ressources nvantes (aqus 
cuiiure, habwbquel et de leur wahsation. PmmEfrjme un rdle important dans b re 
cherche européenne, grâce a sa c o n î r i i a  plusieurs programmes communau- 
taires bente pro& retenusi : 

-FM : Recherche en pêche etaquacuhue, quaiwze prqets ioG141, 

-AR: &rxuibm etmndustms,  y compm &he, sa prqeis (DG1 2-14 et 161 

-Appels d'ofhes restrents pêche, ux projets ffi141. 

- sm: Swences et tedvupues au seme du dévdoppemenfun prolet ioG121, 

- m P  : Rogramme &maIAse du SudW,  irois prqets (oG11. 

L'exécuiun~ de ces programmes a favomé l'émergence et la concrétisahon de r& 
seaux de recherche, dont lei eZ.ns et k s  com(>étenoes sont canpIBmentaues. 

'rincipsux thèmes de rechercha ahdés 
ians les programmes communautaires 

Nombre del# 
h e m  

onomie des pëches * 
loriration des ~roduitr 

es biologiques. aquaculture 

u n et gesüon stocks 

L'effort CorIsenit par I'IFREMER pour ré- 
pondre aux appels d'offres europ6ens 
a conduit les chercheurs à travailler, 
de plus en plus étroitement. avec des 
6quipes de recherche de la Commu- 
nauté et à développer des rdseaux 
(halieutique, économie, bases biolo- 
giques de I'aquacubre, transforma- 
tion des produits). 

Ressources 
aquacoles 
Les axes de recherche développés en 
1993 par le département des Res. 
sources aquacoles ont porté sur : 

-le developpement de recherches sur 
les bases biologiques et écologiques 
de l'aquaculture des algues, mol- 
lusques, poissons e t  crustacés, en 
parhculier en génétique et pathologie. 

I L I  

Récoiie de 
l'algue - l a  contribution au développement 

prés des principales filières par des études 
du Conquet 
If;ni~rel. sur la fiabilité des écloseries, la diver- 

sification des productions (moC 
lusques essentiellement) et leur éva- 
luation économique. 19 

- rétude des interactions entre aqua- 
cuhre et environnement en collabora- 
tion avec la direction EnvKonnement 
et Aménagement littoral. 



-l'intensification des coopérations 
,--.-- -avec les PED e t  le transfert des 

connaissances vers le secteur privé. 

Pour chacun de ces programmes, des 
moyens importants ont été affectés a 
la recherche en partenariat national 
(création d'unités de recherche mari- 
ne, de laboratoires mixtes) et euro- 
péen. Ainsi, un laboratoire commun 
avec le CNRS, Défense et Résistance 

L'unité mixte de recherche DRlM (Défense et Résistance chez les invertébrés marins) a été 
créée le 1"janvier 1993. Elle associe I'IFREMER, le CNRS et I'université de Montpellier II. Sa 
mission consiste ~3 comprendre et à préciser la nature des défenses immunNaires des mol. 
lusques bivalves et des crevettes pénéides. de façon à pouvoir les renforcer. La sb-atégie re- 
tenue passe par l'identification des protéines actives puis le îransfert des gènes intéressants. 
Les six chercheurs de la DRlM ont suivi des stages dans des laboratoires français et &an 
gers, augmentant absi leurs compétences et leurs liens de coopération. 

Les Mtl*m-ewrdaradara*w: 
chez les invertébrés marins (DRIM), a 

Immunoiogim 
été inauauré au mois d'octobre 1993. - 

Grace à un test in vibo, on a découvert une a M  bactéricide chez la moule, Yhuibe et la cre- 
vette. Principalement présente dans les hémocytes circulants, l'activité est détectable &le 

Éadedebfllare: ment dans I'hémolymphe. L'utilisation de la chromatographie HPFC a permis de purifier b prck 

fbVlgMkrw>BBpOcd téine bactéric~de des ow&s bavai r6alis6 dans lecadre d'un cmWt de c- fmw 
à Tahitii italien). La meme démarche est actuellement appliquée a I'acWé des mollusques bivalves. 

Les potentialités aquacoles du loup ~ulsanigonétiqw + &  @,.a*, a$MP 

6% testées de 1984 a 1987. Sa ru* d'huîtres. De nombreux essais de transfection, combinant plusieurs techniques et beaucoup 

cité et ses excellentes performances de construits gdnétiques avec gène reporter, sont en cours pour isoler un promoteur fonc- 
de croissance en ont fait la prxité du tionnant en m@èle m0IIusque. 

- - - A -  - - - -.- -- -- - - . - - - . - - .. 1 - - - , . -  -- 
programme Poissons tropicaux du -- - -  - - -- - - - - - - - . - .  

- li-- 
Centre océanologique du Pacifique 
(cm). 
La phase de mise au point des tech- 
niques d'&levage. hnck en 1987, a 
debouché en 1993 wrr la mise en pi* 
ce d'une filière aquacole nouvelle, 
dont le transfert au secteur privé est 
en caurs. 

Les acquis du programme sont: 

l e  contrôle de la mahir8iion et de la 
ponte pour un approvisionnement en 
ce& tcdii au long de i'afinee. gràce un 
schéma original de conditionnement 
b s  ghiteurs basé sur la manipulation 
des paramètres enWrmnemm 

-un schéma d'élevage larvaire en 
écloserie, dit semiintaosif. permet- 

- ...-.,-.. . . . - . ~ ~  --. ~ .~ 
manipulations des larves évitant Yap 
parition d'une pathd=ie virale sou- 
vent renc6ntrée à des den* #Me. 
vageplus devées, 

t a  posabdnes de*-dum @#en+ 
~e de arves en Dassins fwbltses, 

-W srnage précuce et une 
nurserie wtttrçant des aiiments a&+ 
wefs, 

-un prégrossimement et un gr- 
swnent en cages flottantes dansies 
lasons permettant d'atteindre la @ne 
nglchandade 350400 graima en 
Sx 6 sept mois d'blevage à des 
shargespouvant dépasser M kgmi' 
avec des survies globales sup& 
raures B 75 wur 100. 

Un projet de creation d'un laboratoire 
mixte avec l'INRA sur la nutrition des 
poissons est extrêmement avancé. 
Enfin, il existe maintenant cinq unités 
de recherche marine au sein du dépar- 
tement. Elles permettent de réaliser 
des programmes en collaboration 
avec des universités, le Collège de 
France, le CNRS, le Muséum national 
d'Histoire naturelle et I'Éeole normale 
supérieure. 

Gràce aux programmes europeens 
Fmet AIR, le departement a pu renfor- 
cer ses liens de coopération avec dif- 
férents laboratoires européens 
concernés, notamment anglais, hol- 
landais et espagnols, mais aussi ita- 
liens, irlandais, portugais et grecs. La 
dimension européenne de ces pro- 
grammes permet de mobiliser une 
inabse cri1tqt.e de chercneurs et de 
techn~c~ens s.r oes sujets prioritaires 
pour I'aquaculture, tels que la gestion 
des bassins conchylicoles. la gené- 
tique et la pathologie des mollusques, 
le contrôle des ecloseries, les efflo- 
rescences phytoplanctoniques toxi- 
ques. Elle est aussi à la base de la 
création de réseaux européens. 

Ressources 

halieutiques 

Les crises que traverse la pêche tra- 
duisent l'existence de déséquilibres 
ou d'inadéquations graves dont cer- 
tains relèvent des préoccupations de 
la recherche halieutique : compréhen 
sion des mécanismes de la produc- 
tion naturelle et de la dynamique de 
I'exploitation ; contribution active à 
une gestion dont les systemes eux- 
mèrneç sont objets d'études. 

L'entrée en vigueur, en 1993, des 
nouveaux mandats des laboratoires 
s'est concrétisée par une mobilisation 
d'équipes mieux définies sur des pro- 
blématiques de recherche en écolo- 
gie halieutique, détermination de I'âge 
des animaux marins et modélisation 
de la dynamique des populations ou 
de I'exploitation. 

Toutefois, des moyens importants 
sont toujours consacres aux études 
des stocks exploités par les flottes de 
péche nattonales ainsi qu'au dévelop 
pement de I'expertise et à la fonction 
d'avis en matière de gestion des 
pgches. 

Plusieurs programmes répondant à 
ces deux grandes orientations de la 
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recherche halieutique ont été menés a 
leur terme en 1993 ;ils visaient I'amé- 
lioration des connaissances sur la 
structure des écosystèmes, les rela- 
tions entre espèces ainsi que les inter- 
actions entre pêche, ressources et 
environnement. Leur réalisation a bé- 
néficie du soutien financier de la Corn 
mission européenne et a génkré de 
nombreuses coopérations internatio- 
nales sur toutes les facades mari- 
times francaises. Enfin, la prise en 
compte des problèmes d'environne- 
ment et de biodiversité apparait de 
plus en plus essentielle. 

Manche 

L'identification biogéographique des 
principaux stocks exploités en Mark 
che et leurs relations avec ceux des 
régions voisines ont été étudiées en 
collaboration avec nos homologues 
britanniques. II s'agit d'une étape im- 
portante pour la mise au point de stra- 
tég ie (~)  de gestion. En effet. beau- 
coup de pgcheries sont actuellement 
gérées sans qu'il y ait unevéritable c e  
hérence entre les limites administra- 
tives e t  l'aire de distribution des 
stocks. La synthèse concernant vingt- 
cinq espèces importantes de la 
Manche a Bté effectuée a partir de 
connaissances en matière d'idenüfica- 
tion de stocks et de relation avec I'erk 

vironnement qui, jusqu'alors, n'avaient Le port L'étude de l'influence des conditions 
pas été pleinement exploitées. duConquet de milieu sur la distribution et I'abon- 

dans 
lefinistère dance de I'anchois indique que la cli- 

Goife de Gascogne Nord. matologie, en particulier le régime 
des vents, semble influencer la disper- 

Dans ce secteur, les recherches ont sion des jeunes stades, et à terme, le 
été menées en collaboration avec I'Es- recrutement. 
pagne dans le cadre de deux projets 
communautaires. 

Une première étude a consisté à mo- 
déliser le fonctiannement d'une pêche- 
rie après la constitution d'une base de 
données cohérentes relatives à I'ex- 
ploitation des stocks de poissons dé- 
mersaux et de lanaoustines du bord et - 
du talus du plateau continental. 

La deuxième étude, concernant I'an- 
chois, a été réalisée en collaboration 
avec I'lnstitut océanographique espa- 
gnol et celui de la province basaue II - 
s'agissait de comparer la fiabilité de 
deux méthodes d'évaluat~on de stock 
faisant appel rune à l'acoustique (mise 
en œuvre par I'IFREMER) e t  l'autre à 
I'estimation de la production d'œufs 
(par les instituts de recherche espa- 
gnol et basque). Les deux séries d'iw 
dices d'abondance obtenus au cours 
des dix dernières années ont été com- 
parées aux rendements de la peche 
commerciale. Ces trois approches de 
l'abondance ont montré des évolu 
tions similaires. 



Une base de données halieutiques à 
I'échelle du bassin nor&occidental de la 
Méditerranée a été créée en associa- 
tion avec nos partenaires scienbfiques 
méditerranéens de l'Union européenne. 

Elle a été concue pour recueillir les 
données nécessaires aux diagnostics 
de I'éW des populations exploitées et 
a permis de modéliser les compo- 
santes des pêcheries des pays asso- 
ciés au projet. I 

Un programme communautaire de c* 
ractérisation des stocks de grands 
poissons pelagigues en Méditerranée . -~ 
(thon rouge, espadon), commencé en 
1991 avec une opération de marqua- 
ge. a été étendu à I'ensembk des d o n  
nées biologiques e t  d'exploitation. II 
fait désormais partie des objectifs des 
organisations internationales en char- 
ge des pêches méditerranéennes (IC- 
CAT. CGPMI. 

La perspective d'extension à la Médi- 
terranée du volet ressources de la po- 
litique commune des pêches a 
conduit le département Ressources 
halieutiques à s'intéresser, en asso- 
ciation avec le service d'Économie 
maritime de I'IFREMER et les profes- 
sionnels de la pêche, aux consé- 
quences de cette nouvelle situation 
sur le rôle et l'activité des organisa- 
tions professionnelles. 

parmi Valorisation 
les esphces 
exploitées en &p&uits 
Medterannée. 
les sardines 

Actuellement. trois axes de recherche 
ont été retenus par I'IFREMER, pour 
chacun desquels 10 à 20 pour 100 
des moyens sont affectés à des re- 
cherchesen coopération européenne. 

L'importance économique croissante 
des ressources en peas poissons pé- 
lagiques, anchois principalement, 
dans les pêcheries méditerrané- 
ennes, a entraîné une autre étude 
comparative des deux méthodes 
d'évaluation de l'abondance des géni- 
teurs. Celle-ci a été réalisée dans le 
golfe du Lion avec la collaboration de 
partenaires espagnols et italiens. 

Qualité der pmdui 

L'ensemble de ces actions incitées et 
soutenues par la commission des 
Communautés européennes, a favor'k 
sé I'émergence d'un réseau de colla- 
borations entre instituts et universités 
concernés par les recherches sur les 
ressources vivantes et leur exploita- 
tion à I'échelle du bassin occidental de 
la Méditerranée. 

Les actions de recherche sur la quark 
té sont axées sur les protéines struc- 
turales en relation avec la texture de 
la chair (rôle de la paramyosine, part- 
cipation du collagène) et/ou les pro- 
priétés fonctionnelles (dégradation 
post-moriem précoce des protéines 
rnyofibrillaires). 

L'évaluation des ressources démer- 
sales dans les eaux des quatre pays 
mediterraneens de I'Union europeen 
ne représente un important program- 
me pluriannuel lancé en 1993 auquel 
le navire L'Europe sera assrné. 

Parallèlement. de nouveaux critères 
sont émlués, comparés et standardik 
sés au niveau du groupe de travail des 
technologistes européens des pro- 
duits de la péche. Parmi eux, les cri- 
tères liés à la recherche d'authenticité 
des aliments prennent une importance 
SWS CeiSenoi5sanfe~due a FaccélE 
ration des échanges ; c'est le cas de 
I'idenbfication et la quantication d'es 
pèces des produits de la mer. projet 
qui associe la France, avec I'IFREMER, 
la Grande-Bretagne, le Danemark et 
les Pays-Bas pour les pays du Nord, 
IEspagne et le Portugal au sud. 

Travaux de caractértsabon de la wdfi & la 
chas des poissons 

Au niveau national, le partenariat avec 
la CITPPM (Confédération des indus- 
tries de traitement des produits de la 
pêche maritime) permet la mise en 
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place des normes, la veille documen 
taire avec les centres techniques as- 
sociés ICEWM, IWER, CNA) et la réali- 
sation d'études et recherches liées 
aux normes et à la réglementation. 
L'une des priorités de la profession est 
I'amélioratiori des méthodes de biolo- 
gie moléculaire, en liaison avec AnAw 
GENE, pour I'identification d'espèces 
dans les conserves appertisées. 

Enfin, les travaux de caractérisation 
de la qualité de la chair de poissons 
d'élevage, notamment bar IDicentrar- 
chus Labrax) et truite Fario (Saimo 
trutta) se sont intensifiés afin de mieux 
adapter ces matières premières à leur 
utilisation pour la transformation ou la 
consommation directe. 

M i  au point 
ei amélioration 
des procédés de traitement 

L'IFREMER travaille à la rnaitrise des 
procédés d'extrusion humide et à 
froid pour une utilisation à plus long 
terme de la pulpe de poissons. 

A plus court terme, de nouvelles va- 
riantes techniques ont eté developpées 
pour le salage-sechage-fumage des 
produits marins ou sont en cours d'étw 
de, notamment pour la decongélation. 

Enfin, les possibilités d'utilisation des 
bactéries lactiques d'origine marine 
pour la conservation ou la transforma- 
tion des produits marins sont éva- 
luées dans le cadre d'un programme 
européen, en collaboration avec I'uni- 
versité de Loughborouah et I'ENiTIAA 

Exbactibnpunncetion 
de molécules 
d'intérëî industriel 

L'étude des lipides d'origine marine a 
été amplifiée grâce à I'acquisition d'un 
ensemble complet de chromatogra- 
phie sur couche mince. 

La détermination des différentes 
classes de lipides, ainsi que le profil 
des acides gras de Skeletonema c e  
statum cultivé sur le site de Bouin, ont 
été réalisés. 

La préparation et la caractérisation de 
polysaccharides extraits d'algues 
brunes pour les applications cardio- 
vasculaires ont été effectuées à plus 
grande échelle, ce qui a permis de 
confirmer la reproductibilité et la fiabii 
liié du procédé. 

Actuellement, I'IFREMER collabore avec 
le Portugal et le Collège de France de 
Concarneau pour la valorisation des 
sousproduits. 

Celleci concerne la récupération et la 
caractérisation d'enzymes issues de 
viscères pour leur mise en œuvre 
dans le$ procédés biotechnologiques. 

Enfin, les essais de faisabilité d'applii 
cation pour I'industrie cosmétique. de 
fractions ou de molécules extraites de 
poisson ont abouti à une convention 
de commercialisation de fractions 
peptidiques avec la société SEDERMA. 

Économie - - 
de Nantes. La pulpe de poisson et le 
saumon fumé ont éte choisis pour 

ma 
I'étude. En 1993, le service Économie mariti- 

me a poursuivi ses travaux d'expertise 
économique conformément aux direc- 

Technique de salage-ïumege des pmduita marins 

Tradiüomdlement, le poisson légèrement salé et séché est soumis a Paction de la fumée pendant bois à 
su heures. L'&de de la déshydratation par osmose directelnu), en coilaboraiion avec kCBw>.SAR. a p 
mis de conclure à la possibilité de saler et sécher simultanément le poisson par cette méthode. II n'es 
plus nécessake de sécher le poisson pendant la phase de fumage. Ainsi, un Process court est en&- 
geable, ce que ImM€R a r&üsé avec Ieiumage par dépotékbostaiique. 

Afin de vabnser le brevet conjoint déposé par le ~ R A D S A R ~ ~  r F R M R  en 1992, IlnsW a enbeprts PG 
de et la réabsabon @un Wte expWmtal de fumage électmstatlque en 1993. 

tions définies l'année précédente : 
production et réglementation des 
pêches ; nouvelles filières aquacoles 
et coopération internationale pour des 
projets d'investissement. 

Le premier thème a fait I'objet du lan- 
cement d'une étude, pour la Commis- 
sion européenne, sur les organisa- 
tions de producteurs dans le cadre du 
programme européen AIR. Le pro- 
gramme FAR se poursuit, et le projet 
de lancement d'une action concertée 
a été mis au point entre plusieurs inst'i- 
tuts européens, dont I'IFREMER, pour 
améliorer leur connaissance du sec- 
teur des pèches. Le deuxième thème 
a été l'occasion d'effectuer des 
études de faisabilité de projets, no- 
tamment au Brésil. Dans le cadre du 
programme FAR, une étude éc0n0- 
mique des entreprises conchylicoles 
s'est achevée. 

Par ailleurs, deux faits importants ont 
ponctué I'année. 

Dynemique des ryn&mer 
pmduaifs IDÇP) 

Depuis le 1"janvier 1993, s'est monté 
un groupe de réflexion composé de 
biologistes et d'économistes de I'IFRE- 
MER. chargé de poser une probléma- 
tique générale de la production et de 
la gestion halieutiques et aquacoles 
en tenant compte des contraintes so- 
ciales et des codéterminations entre 
production et réglementation. 

Colloque aquacole 

de Torremolinor. Espagne, 

du 24 au 28 mai 1993 

Organisé par la World Aquaculture So- 
ciety et la European Aquaculture So- 
ciety, il a permis à une forte déléga- 
tion de I'IFREMER d'intervenir, les lignes 
directrices de la réflexion de I'lnstitut 
(optimisation économique, intégration 
sociale, intégration dans I'environne- 
ment) ayant largement coïncidé avec 
les thèmes abordés au colloque. 

Les filets de Jaumsant fumés en quinze minutes. Du pMnt de we orgardephque. les promuts obtar 
sont campaaMes au produfftrasitionnel. Cette techmbgk est  ment en &se de trsnsfert 



Elle a la propriété particulière de s'en 
kyster quand les conditions devien- 
nent défavorables à sa croissance. 
Ces kystes qui tombent dans le sédi- 
ment sont la trace des effloraisons et 
peuvent donc servir d'indicateurs de 
risque pour la zone en période estiva 
le. Sur trente sites des côtes bre- 
tonnes, seules deux zones ont été 
contaminées par des kystes : les 
baies de Morlaix et de Lannion. On 
peut donc en déduire que ce sont les 
deux seuls secteurs a risque a i'heure 
actuelle. 

Les kystes, quand ils sont sur le fond. 
sont transportes comme des grains de 
sédiment En hiver. ils se concentrent 
en amont de la rivière de Morlaix avec 

Environnement litto 
RECHERCHE 

ETUDES SPECIFIQUES 

INSTRUMENTATION 

Recherche 

Depuis quelques années, I'algue uni- 
cellulaire Alexandrium minutum pré- 
sente pendant rété des risques pour 
le consommateur de coquillages. 

Appréhender& forstionnemnt des éw- 
systgmes côtiers et leur buolutiun, Cette algue produit une toxine paraly- 
coBddre2esrecherchespourlemnin- tique qui bloque le transfert de I'influx 
tienet ia res&umtion de ia qd i t éde s  nerveux. 
enux littomles, tek sont les o b ~  ui- ,... . . 
SeSparl'IFREDlER 

Dansce but, sept labomtoires théma- D'am le eQdm au W n ~ t i d n n m t  du rési-au de sur- 

tiques de rechercheparticipent à des 
programmes nationaw et internntio- 

~ ~ p l ~ ~ n n u ~ s  et aéueloppentdes 
éhuiesetrecherchess@@quesdmmc- 
tère appliqué. Bien répartissur le litto- 
ral, doue labomtoirescôtiers exercent 
des missions de semicepublic, d'assis- 
t a m  aup+nnels, d'gppui à l'ad- 
mi&mîian, de conseil aus mUectiuifés 
locales, &ide à la décision en matière 
&ménagement. f i  mmtituent&s 
servatoires régionam de W6Venif~fRcaeementles r isweswr la saniè hum- 

t i f iue sont tributaireset mmple:mn- En haut: kyste de ralgue unicellulaire toxique 
Alexandrium rninutwn. 

taires de ia recherche finalisée Cidessus :l'effloraison Mexandrium m i m .  



les vases. Durant les périodes de 
pluie importante, ils sont évacués de 
I'estuaire interne dans la baie. Si les 
conditions estivales sont favorables à 
leur revivification, ils produisent une 
effloraison, sinon, ils se reconcen- 
trent en amont durant I'hiver. La durée 
de vie de ces kystes est au moins de 
quatre ans. 

Ces mécanismes hydrodynamiques 
permettent de comprendre que les 
foyers d'épidémie restent très locali- 
sés, mais il est  possible que des 
conditions météorologiques particu- 
lières conduisent à leur extension. Les 
zones adjacentes sont donc très étroi 
tement surveillées. 

ral 
Toxines dienhéiques : 
i'hypothhebactérienne 

trum lima, voire même à Dinophysis 
sacculus. 

L'osmorégulation de 
S a I d l a  en milieu I ' i ra l  

Les bactéries d'origine fécale rejetées 
en milieu marin, via les stations d'épu- 
ration, subissent de nombreux stress. 
dont celui lié à la salinité du milieu. II 
était intéressant de rechercher si des 
bactéries d'intérét sanitaire comme 
E. coli et Salmonella étaient capables, 
de mettre en place des processus de 
régulation leur permettant de suwivre 
dans des milieux à forte salinité. 

II apparaît que la survie de ces bacté- 
ries, à une salinité de 35 pour 1000 et 

la pression cellulaire par rapport à la 
pression osmotique du milieu. 

Ces résultats montrent la grande ca- 
pacité des bactéries potentiellement 
pathogenes pour I'homme via les c o  
quillages, à s'adapter à un environne- 
ment hostile e t  à y survivre, ce qui 
peut étre préoccupant en terme de 
santé publique. 

Un des objectifs du programme PNOC- 
OXMHAU est de determiner les rela- 
tions entre les populations de mi- 
croorganismes dans la lagune de 
Thau, et I'influence qu'exerce sur elles 
la conchyliculture. 

A défaut de pouvoir d w o s e r  d'une 
culture w q u e  d(? Dmoprirsis smcu- 
fuss dtnafIageiE ppoducteur d~tomm 
diarrhéiques e t  res8Onsabk des 
contaminations estivales de modes 
francaises, des travaux ont été réali 
sés entre 1989 et 1993 sur I'esDece 

Un doubk marrluagz a montrtl ia pr& 
seme d'ac14e okâdaiqwe à la @riph& 
r ie  du rnwlasrne de Pmmdentmm, 
près dm ehloropiaa4es. Les k t é r i e s  
intracykeplmiques ne conkenarent 
pax la  Wme, mg$ une prothbacté. 
rie a &té isoibe de I'ensmbld& 
téries associées exiracellulaires ; les 
cultures r6ai;sées avec cette souche 
p rad~ isa ien t  d e  fpibles quantités 
@ande okadaique &@un autre &id 
&&@que, 

A la suite de ces &hides. Ibypothese a 
été émise d'une action synergique 
entre Prorocenbum lima et une ou plo 
sieurs b&érim asaoci8es. D e s t m  
vaux ultéiieura devraient montrer si 
ees r&ulk& sant extfapolables ou 
non ti d'&-es wtiehes de promeil- 

à 20 $C, peui être nettement a d l i a -  
r@e p n  la p r é s m e  de matière or@- 
nique nanitelle (vase, eau d'estuaire, 
rejet de station d'épurpt i~nl.  Par 
ailLwrs, chez Salmnelk, on obsenrp 
une synthdse mhakacî6rIenne etfou 
une ascumwlafan dediverses s u b  
stances osrnoprotectrices (tréhalose. 
acide glutamique, glycinebétciine ... ) 
qui varient en fonction de la nalure du 
mrlieu &&leur. Cas compos&$ os- 
maprotecteurs açcumul$s dans la 
Baetéii ontpotic d e  h r 6 8 ~ t d l i h  

P r d m t  de c~lialtms leur endo seri 6ni 
dicateurs de risw CX loxicne pour la m e  ln 

v e m d e ,  wbcu!&ernent enpenwe rmvae 

Les pmiers résultats ont permis de 
mettre en hidence, grâce B la cytw 
métrie en fku, le plus peaeucaryote 
actcrellement décrit (cO,&pmS, d'un 25 
genre et d'une e r w e  enwm i n c m  
nus et constitudm, en mayenne sur 
Ihn6e.  91 pour 100 derabondance 
ceilulaim du ph&toplancton. 



La quantification de la pression de conservatif dans les estuaires lors du 
prédation exercée par les filtreurs sur mélange des eaux douces et marines. 
ces populations, montre que si ce pi- 

Le nrolrramrne PNOC-oXYTHAU. mene dans - 
i'6ranR ae Thaii. ét~are es reialinns entre ier 
rnoroorRanisnies ue la lagune er 1:nfi~eoce 
o ~ e x e r c e  sbr e u  lacwciiylfcimilre. 

coplancton est consommé plus facile- 
ment que les bactéries, ces dernières 
semblent moins productrices. En réirt 
jectant vers la masse d'eau, à la fois 
de I'ammonium (produit issu du méta- 
bolisme des macroorganismes) mais 
aussi des nitrates (vraisemblablement 
d'origine bactérienne). il a &té démort 
tré que i'élevage conchylicole agit au- 
tant que I'interface eau-sédiment dans 
le recyclage des nutriments, mais sur 
l'ensemble de la colonne d'eau (éleva- 
ge en suspension). 

Les apports se manifestent au cours de 
I'année par des pics en relation avec les 
périodes de traitement des cultures 
imai-juin) et les crues responsables de 
l'érosion des sols. Les teneurs maxi- 
males, supérieures à 11g1l dans I'eau, 
sont transitoires et concomitantes avec 
de fortes précipitations après I'épanda- 
ge. Ces charges critiques sont toute- 
fois difficiles à quantifier et à prédire à 
cause de la nature aléatoire des phéno 
mènes climatiques. 

Pour arriver a une esttmation précise 
des flux de triazines, il conviendra 
donc d'étudier la variabilité des 
concentrations A différentes échelles 
temporelles pour affiner les relations 
entre les concentrations et I'épanda- 
ge des produits, ainsi que les rela- 
tions entre les concentrations et les 
débits hydriques testés pendant les 
périodes de crue et d'étiage. 

Conîarnination des zones 
 enn nec et^ 
perkshabiàdec 

Ce programme de recherche a per- 
mis de meitre en évidence la contami- 
nation ubiquiste et pérenne des zones 
estuartennes et côtières de I'hexago 

A 
ne par une famine dl ierbïcidesiks- 
triazines. La base de données obte- 
nue est importante, elle couvre les 
trois façades maritimesde la Manche, 
de I'océan Atlantique et de la Méditer- 
ranée et les trois grands bassins ver- 
sants de la Selne, de la Gironde et du 
RhBne. 

La distribution spatiale des concentra- 
tions en tnazines confirme le caractè- 
re diifus de cette contamination, elle 
révèle également leur comportement Disbibution sp&e dedeuxfnazk dans le bassin deidarennesilléron (mu 19911 



Ces recherches seront poursuivies 
dans le cadre d'un programme euro- 
péen en coopération avec I'Espagne, 
la Grèce et les Payaas. 

Les programmes d'ecotoxicologie se 
sont poursuivis e t  développés en 
1993 par la mise en œuvre d'un p r e  
gramme vlsant à démontrer des aRé 
rattons du génome dues aux effets 
des polluants. 

Les travaux ont montré l'existence 
d'un mécanisme d'adaptation à la pré- 
sence de polluants. Ce mécanisme 
met en jeu une protéine de type mul- 
tixénobiotique résistante (MXR) dont 
l'induction peut être liée à la présence 
de contaminants. Les travaux réalisés 
en collaboration avec I'université de 
Stanford (USA) ont permis d'obtenir 
des informations quant à la spécificité 
de cette protéine. Des études de tox i  
cologie in vitro ont démontré I'action 
des polychlorobiphényles (PCB) sur 
cette protéine. 

Études 
spécifiues 

Étude de la qualité de6 eaux 
de la baie de Fort4eFranœ 

Les rejets et les rivières se déversant 
dans la baie de Fort-de-France sont 
responsables de contaminations bac- 
tériennes importantes : trois quarts 
des prélèvements effectués sur une 
période d'un an présentent des ni- 

E ? ~ i ~ Z r O n n e m e n t  l i t t o r a l  

Les coquilles Saint-Jacques peuvent ébe Yob 
jet d'anomalies de calcification en cas de 
cwiammabon des sedimenh par le plomb. 

veaux de contamination fécale égaux 
ou supérieurs à IO5 coliformes ther- 
motolérants totaux (cnl par 100 ml, 
le niveau de contamination fécale 
d'une eau de rivière peu polluée étant 
généralement inférieur à IO3 C n  par 
100 ml. 

La recherche de VINS pathogènes tel 
que le virus de I'hépatite A (VHA) en 
mars 1993 montre la présence d'ARN 
viraux dans la o l u ~ a r t  des orélève- , . 
ments situés au nord de la baie (ag- 
glomération) ; cette présence n'est 
corrélée ni avec la contamination bac- 
térienne, ni avec les différents virus 
décelés. 

La présence de VHA et de rota virus 
dans plus d'un tiers des échantillons 
pose un problème épidémiologique. 

" 

L'ensemMe des résultats des trois rbseaux de surveillance de la qua i i i  des 
eaux littorales a été rassemblé en un ouvrage synthétique permettant de 
dresser depuis leur date de création un bilan global de la qualité du milieu se- 
lon plusieurs critères. 
-niveaux et tendance des contaminamis et des paramètres généraux de qua  ; 
i i i  (Réseau national d'observation de la quamé du milieu marin RtW) 
-niveaux et tendance de la contamination bactériologique et spécialement o 

,, dans les zones mchyiicoles (Réseau microbiologique REMI) 
y - perhirbatims des populations phytoplanctoniques et apparition d'esptkes 1 
; toxiques (Rhew  phy top iamW~ue REPHY) i 

La synthèse de deux cent vingt pages est présentée sous forme de gra 
phques et de tableaux. accompagnés d'éiéments dexnptik de la pression 
e x e W  p a r b h  sw le Iiitwal. Les M e s  . s @ n t é g a k m n t d i ~  
surwppartidomat&. 

Toutefois, si, en métropole, on obser- 
ve une diminution de la prévalence des 
anticorps dirigés contre le W, en Mar- 
tinique, en revanche, la population p ré  
sente un taux d'immunité très élevé. 

Rade de Bmst 

Le programme Amélioration de la qua- 
lité des eaux, sauvegarde et restaura- 
tion de I'écosystème marin en rade de 
Brest, mené par la communauté urbai- 
he de Brest dans le cadre d'un contrat 
de baie. fait l'objet de conventions 
d'etudes avec différents organismes 
de recherche. L'originalité du pro- 
gramme réside dans sa pluridiscipli- 
narité; il intègre aussi bien le domaine 
continental que le domaine marin et 
associe disciplines scientifiques, so- 
ci&conomiques et juridiques. 

Parmi les premiers résultats obtenus 
par I'IFREMER, la synthèse des don- 
nées du RNO met en évidence la conta- 
mination par le plomb des sédiments 
de I'estuaire de I'Aulne (mine de plomb 
argentifère à Huelgoat). Les sédi- 
ments des zones portuaires e t  des 
zones soumises à des rejets urbains 
ont des effets sur le développement 
larvaire des moules et des huîtres. Un 
taux plus important d'anomalies de la 
calcification chez les coquilles Saint- 
Jacques de la rade, par rapport à 
d'autres sites, a été mis en évidence 
sans que les causes en soient bien 
identifiées. 27 

La contamination des eaux et des sé- 
diments de la rade par le E T  itribuiyl- 
étain) semble réduire les perfor- 
mances de croissance des huîtres, 



Débris / Wastes 
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Réparûûon des mcrodéchets sw le plateau conbnental de la facade aiianOque. 



E n v i r o n n e m e n t  l i t t o r a l  

Le projetnuwEL (Mesure automatis6e en r&eaupourYenvlronnementli~oml~ permema de mesurer, dans un premiertemps,ber paramètres mbtéwologiques etGhYsic<rdiimiques de Peau. 

par rapport à des lots d'huîtres de mé- 
me origine mais immergés en d'au- 
tres points du littoral français. 

En collaboration avec les laboratoires 
de recherche halieutique de I'IFREMER, 
une cartographie des macrodéchets 
(sacs plastiques, bouteilles, débris di- 
vers) déposes sur le fond de diverses 
zones du plateau continental des 
cBtes de France : golfe de Fos, golfe 
de Gascogne, baie de Seine e t  
Manche orientale, a pu être dressée. 
Cette étude est la première à aborder 
ce problème sur la marge continent* 
le. L'utilisation de chalutages a ainsi 
permis de compléter les données ac- 
quises sur le littoral. Les résultats font 
apparaître d'importantes quantftés de 
macrodéchets, pouvant atteindre plu- 
sieurs centaines d'unités .$ I'hectare, 
dans des zones au large de la Gironde 
ou aux alentours de Marseille. 

Les sacs plastiques constituent la majo 
rité de ces macrodéchets puisqu'ils re- 
présentent jusqu'à 95 pour 100 des r é  
coltes effectuées par trait de chalut. 
A l'échelle du golfe de Gascogne, 
quatre campagnes d'une cinquantaine 
de chalutages ont permis d'estimer à 
plusieurs centaines de tonnes la quan6 
té totale de macrodéchets deposee sur 
le plateau contkntal. 

Instrumentation 

Le projet MAREL (Mesure automatisée 
en réseau pour l'environnement litte 
rall. lancé en 1991 sous l'appellation 
RAVEL, poursuit le développement d'un 
concept basé sur trois ensembles : 
des capteurs multi-paramètres sur 
bouées. un système de transmission 
de données par satellite ou VHF, une 
station de réception, validation, archi- 
vage. traitement et mise a disposition 

'tqwtte de bouee MAEL 
-- __i--- 

des données vers les utilisateurs. 
Dans un premier temps, deux grands 
types de paramètres seront mesurés : 
des paramètres météorologiques 
(température de I'air, viiesse et direc- 

tion du vent, pression atmosphérique, 
vitesse et direction du courant, hau- 
teur de la houle) et des paramètres 
physicochimiques de I'eau (tempéra- 
ture, salinité, pH, oxygène dissous, 
turbidité, chlorophylle, nitrates). 

Deux réalisations originales ont fait 
l'objet de travaux particuliers en 
1993. 

D'une part, le systeme d'ancrage de la 
bouée qui peut être constttué d'une ou 
de plusieurs lignes de mouillage, dont 
une d'elles est composée d'un flexible 
composite assurant également le 
pompage des échantillons a diffé- 
rentes profondeurs. Une étude de fai- 
sabilité a permis de modéliser les ré- 
actions du système aux conditions 
d'environnement. 

D'autre par t  la cellule de mesure qui 
porte les différents types de capteurs 
et une unité de protection contre les 
biosalissures marines par électrolyse 
de I'eau de mer. Des essais de longue 
durée en période estivale ont confir- 
mé la possibilité d'assurer en perma 
nence une prévention du fouh'ng. 

29 
Ces deux développements ont fa i t  
I'objet de dépets de brevets. La mise 
à I'eau de la bouée pilote est prévue 
au printemps 1994. 



sédimentaires 

Les actions de recherche conduites 
dans ce domaine concernent les 
transports sédimentaires sous I'ac- 
tion des agents dynamiques et gravi- 
taires, les transferts de fluide et 
d'énergie ainsi que le décryptage des 
enregistrements sédimentaires. 

Stratignphie séquentielle 

La stratigraphie séquentielle a pour 

I 
objectif la mise en évidence du contro 
le tectonique et des variations du ni- 
veau de la mer dans les enregistre- 
ments sédimentaires. Le programme 
SÉOIMANCHE (Sédiments de la Manche) 

Recherches océaniql 
GEOSCIENCES MARINES 

ENVIRONNEMENT PROFOND 

PHYSIQIJEOES OCEANS 

OCÉANOGWHIE SPATIALE 

La direction des Recherches océa- 
niques, dans k cadre de programmes 
menés leplus souvent en coopémtion 
avecdes équipes natronaies ou i n t em-  
tionales, conduit des actions de re- 
cherche destinées à améliorer la 
conmissamdu domaine océanique et 
h mkuxappkhender lëquillbre et le 
devenir de l'environnement de notre 
plnnèt. 

Dans œ contede, k s  activités majerues 
deméqlriper sontord& autour des 
pmbIémahqws suiuantes :poursuivre 
Ihcquisitwn des c o n m i s s a m  sw les 
structures et k s p m e s s w  géologqm 
des fonds océaniques ;participer à l'a- 
plomtion, à des f ns économiques, du  
plateau continental et des grands 
f0nd.s ; étudier la structure et le fonc- 
tionnement des écosystèmespmfonds; 

développer les connaissances sur les 
microorganismes des écosystèmes hy- 
dmthermaux sous-marins, dans une 
perspective cognitive et de recherche 
d'applications d'intérêt techmkgigue, 
industriel et commercial; observer et 
comprendre les mémnismes delaarcu. 
latwn océanique, à moyenne etgmnde 
échelles, pour une meilleure compré- 
hension du  rôle de l'océan dans le 
contrôle et lëuolution de mtre climat; 
développer etpmmouvoir l'utilisation 
des données spatiales dans les pro- 
grammes de mherche et au profit des 
applications; enfin,participer a u  dé- 
veloppements technologiques néces- 
sairespourmenerà bien ces mhmches, 

Les travaux de recherche concernent 
trois thématiques : 

-les environnements sédimentaires, 
- la  géochimie-métallogénie des dor- 
sales, 
-la transition océancontinent. 

rorr de la campagne S T h W C f f f  2. la sbucni 
rc ioterne der oancs de sable de la mer Ce1 
lwe  et der srructires geologfqdes dans la 
fosse d'OuesSantont ét2 reconnues grice la 
bathymétrie et a iimagerie acousbqm. 

En haut: bathymétrie Eh4 12 sur la marge cel- 
tique. On remarque la terrasse de Meriadrec 
(au premier plan) et le canyon de Shammck. 

En bas :imagene EM 12. Escarpement de Me- 
riadzec sur la marge cemque. 



s'est poursuivi en 1993 sur i'étude de 
la marge celüque. 

L'étude de finstabilité des sédiments 
sur la pente et le glacis vise à la c o m  
préhension des processus de trans- 
fert de matière et de mise en place 
des bassins océaniques. C'est une 
des zones de futur développement in- 
dustriel offshore. Dans le cadre du 
programme GUINESS (Guinée environ 
nements, sédiments et stabilité), op& 
ration à caractère industriel et scienti 
fique entre Elf Aquitaine production et 
I'IFREMER, s'est déroulée la campagne 
GUINESS 2 sur la pente continentale 
guinéenne. 

Les doraales : accrétion et 
hydmihermaliamn 

Soixante mille kilomètres de dorsales 
dans les océans sont à I'origine de la 
tectonique des plaques, du volcanis- 
me et de la sismicité. 

Un grand programme international (IN 
TERRIDGE) regroupe plusieurs pays, 
dont la France, sur I'étude de ce thè- 
me. 

Dans le cadre du programme FARA 
(French-American Ridge Atlantic), 
deux campagnes se sont déroulées, 
en coopération avec des équipes 
américaines, sur la ride medio.Atlan- 
tique aux sites TAG à 26"N. et Lucky 

Grace à la mise en œuvre du SAR et du 
nouveau système de reconnaissance 
sismique près du fond (PASISAI?). les 
données acquises et I'analyse des s é  
diments permettront de préciser l'envi 
ronnement géomorphologique et géo  
technique des futurs sites d'exploita- 
tion pétrolière profonde. 

Strike à 33"20'N., ce dernier site 
ayant été découvert fin 1992 dans la 
zone économique du Portugal. 

Par ailleurs, la campagne MUDUR (co  
operation franco-américaine) sur la 
dorsale Sud-Pacifique entre 17" et 
22"s. a permis la découverte e t  les 

premters échantillonnages de sulfures 
et fluides hydrothermaux de haute 
température (340 "Cl provenant d'une 
dorsale uiirarapide (16 cm/anl. 

Cartographie dam in Sub 
Oue+tPaciue 

Zone kmnomique exclurive 
: b umpgns ZCUUkO 7 

Cette campagne de vingt jours sur le 
NO L'Atalante a permis, grace à I'ubli- 
sation simultanée de divers équi- 
pements géophysiques, de dresser ' 
en partie la carte bathyrnétrique 
(40 0 0 0  km2) de la ZEE de Nouvelle 
Calédonie. 

Des reliefs nouveaux ont été décou- 
verts, des bassins sédimentaires mis 
en évidence. Ces éléments sont le préa- 
lable indispensable à une phase future 
d'inventaire des ressources (halieu- 
tiques, minérales et en hydrocarbures). 

Campagne SOPI\CMI\PS 

Regroupés au sein de la SDPAC (South 
Pacific Applied Geoscience Commis- 
sion), les pays insulaires du Sud-Ouest 
Pacifique ont lancé fin 1992. avec le 
concours financier de l'Union euro- 
péenne, un appel d'offres international 
afin de réaliser lacartographie d'un en- 
semble (600 000 km') de zones ma- 
rines situées dans les eaux des Vanua- 
iu, des Salomon, des Fidji et de Tuvalu. 

L'IFREMER, en association avec I'ORS- 
TOM, a été retenu pour réaliser ce p r o  
gramme qui a fait I'objet de trois Cam 
pagnes de vingthuit jours chacune ef- 
fectuées à bord de L'Atalante. 

Un n-1 wy)emenf texbacbai de gaz oes Rudes hyaroblermaux. devpm~r .!. ~&boraLm a m  le M. a Me 
uulzs~ avec %ces e l  a cemis de preoser, sui de= d e s  de la dorsale rned&üanbqLie 1rAc 26' N et LmkY 
Sbike 33' 20N J la teneur en gai des Ruuies 



Les développements instrumentaux, 
liés aux objectifs scientifiques définis 
ci-dessus, ont permis d'accroître les 
compétences dans le domaine de 
I'imagerie haute résolution (cartogra- 
phie automatique, imagerie acous- 
tique, sismique très haute résolution) 
et de développer les moyens de ca- 
ractérisation physique des sédiments 
in situ (sondes instrumentées) et en la- 
boratoire (mesures multiparamé- 
triques sur les carottes, en collabora- 
tion avec le BRGM et mesures granule 
métriques, en collaboration avec le 
SHOM), 

Environnement 
profond 

Écologie abyssale 

Dans le cadre de I'étude de I'environ- 
nement abyssal sédimentaire. I'effort 
a porté sur I'étude du flux organique 
particulaire et de sa remise en sus- 
pension qui relève du programme eu- 
ropéen OMEX consacré aux échanges 
sur les marges continentales. Un 
mouillage de longue duréea été effec- 
tué sur une station permanente située 
dans le golfe de Gascogne par 
2100 m de profondeur. Par ailleurs, 
pour étudier les sorties du système, 
un respiromètre a été développé. 

Dans le cadre du programme franco- 
américain FARA, le laboratoire a parti- 
cipé à I'étude des communautés d'or- 
ganismes qui se développent autour 
des sources hydrothermales de la ri- 
de médio-Atlantique. Deux sites ont 
été explorés : le Snake Pi, situé par 
3500 m de profondeur à 23"N., et 
Lucky Strike, localisé dans la zone du 
point triple des Acores par 1700 m de 
profondeur. D'un site à l'autre, les 
communautés d'organismes diffèrent 
tant sur le plan qualitatif que quantita- 
tif. Elles diffèrent également des peu- 
plements des zones hydrothermales 
du Pacifique. Une attention particuliè- 
re a été portée à la dissémination des 
espèces hydrothermales le long des 
dorsales du Pacifique oriental : leur 
habitat y est discontinu dans I'espace 
et instable dans le temps. L'utilisation 
des techniques de génétique de popu- 
lation a permis de démontrer, en étu- 
dla~eomm miibèlets mmepam- 
Pei, que, malgré ïisolement des popu- 
lations, le flux génétique était mainte- 
nu tout le long de la ride du Pacifique 
oriental. Les modalités de la disper- 
sion restent cependant encore énig- 
matiques. Les travaux de cette équipe 
sur la biodiversité en milieu extrême 
ont été récompensés par I'attribution 
du prix scientifique 'Philip Morris" 
1993. 

Essai a la mer du resp~rometre il permetira 
de quantifier Ilntensite de l'oxydatioo de ia ma 
tidre organique a Finteriace entre ie sediment 
et leau 

Biotechnologie - 
des micmomanismes - 
hydmthermaux 

L'étude des bactéries et archaébacté- 
ries, isolées à partir d'échantillons col- 
lectés lors de campagnes océanogra- 
phiques au niveau des sources 
chaudes profondes, constitue une ac- 
t'Mt6 majeure du laboratoire qui a par- 
ticipé en 1993 à la campagne franco 
américaine MAR93 organisée par I'IN- 
SU. Cette mission a permis aux micro 
biologistes francais d'accéder pour la 
première fois à des échantillons de la 
ride rntotoSRlantique. 

Les programmes de recherche du la 
boratoire sont organisés autour de 
deux axes majeurs : 

La collection de quelque deux cent 
cinquante souches thermophiles a fa~t  

I'objet d'une étude taxonomique et 
phylogénique globale en collaboration 
avec I'unité des Entérobactéries de 
I'lnstitut Pasteur. Ce travail a permis 
d'établir formellement l'existence 
d'une dizaine d'espèces nouvelles de 
microorganismes thermophiles hété- 
rotrophes et anaérobies au sein de la 
collection constituée. Huit de ces es- 
pèces sont des archaébactéries ; 
I'une d'entre elles a été codécrite par 
le laboratoire de Bactériologie marine 
du CNRS (Roscoff) SOUS le nom de Py- 
rococcus abyssi. Une nouvelle espè- 
ce d'eubactérie thermophile isolée à 
60 "C appartenant au genre Thermo 
sipho a également été mise en éviden 
ce. Aucun de ces genres n'avait été 
jusqu'alors révélé en domaine abys- 
sal. Ces microorganismes anaérobies 
hétérotrophes thermophiles sont par- 
ticulièrement intéressants au plan b io 
technologique en raison de la résis- 
tance de leurs constituants a haute 
température, en particulier de leurs 
protéines enzymatiques. 

Dans le cadre d'une bourse doctorale 
cofinancée par la Région Bretagne, 
I'étude complète d'une B-glucosidase 
thermostable produite par une souche 
de l'espèce Pyrococcus abyssi a été 
achevée. L'étude partielle d'une alcool 
déshydrogénase thermostable produite 
par une souche du genre Thermococ- 
cus a aussi été réalisée, I'énantiosélec- 
tivité de cette enzyme thermostable 
étant sa propriéte la plus remarquable. 

Micmarganbmes pmducteurr 

de polysaccharides 

L'année 1993 a été marquée par I'étu- 
de de nouvelles souches productrices 
de polysaccharides grâce aux échan- 
tillons bruts collectés lors des cam- 
pagnes HERO (ride Est-Pacifique, 
13"N., 19911 et GUAYNAUT(ride Est-Pb 
cifique. bassin de Guaymas, 1991). De 
m v m x  
en osamines et/ou en oses acides ont 
ainsi été obtenus. De telles molécules 
pourraient s'avérer intéressantes pour 
des applications environnementales 
(détoxification en particulier). 



Au plan expérimental, les travaux me- 
nés par le laboratoire Physique des 
océans (unité mixte de recherche 
entre I'IFREMER, le CNRS et I'universiié 
de Bretagne occidentale1 se sont 
poursuivis en 1993 dans le cadre du 
programme WOCE (World Ocean Circu 
lation Experimentl et de I'etude des 
mers adjacentes (Atlantique nord-est 
et Méditerranée) en liaison avec le ser- 
vice hydrographique de la Marine, ou 
dans un contexte européen (program 
me MASO. 

Sur le plan de la modélisation, des 
études théoriques et des simulations 
numériques à haute résolution ont 
permis d'appréhender I'impact de la 
turbulence méso-échelle sur le mélan- 
ge des propriétés dans I'océan et la 
pénétration des forcages atmosphé- 
riques. Ces questions relèvent des 
programmes WOCE et ATOM (Atmo- 
sphère et océanographie de moyenne 
échelle). 

Flatteurs de subsurface et 
expérience SAMEA 

De mai a septembre 1993, trois flot- 
teurs de subsurface MARVOR ont été 
mis à I'eau pour essais au large du Por- 
tugal afin de compléter les résultats 
déjà obtenus en 1992 lors de I'expé- 
rience SAMBA o. Ces essais étaient 
destinés à préparer I'expérience SAM- 

R e c h e r c h e s  o e d a n i q u e s  

BA (Sub Antarctic Motion in the Brazil 
Basin) dont I'objectif est d'obtenir, à 
l'aide de flotteurs dériants de subsur- 
face. une description des mouvements 
de I'eau antarctique intermédiaire (vers 
800 m de profondeur) lors de son che- 
minementvers le Nord (bassin du Bré- 
sil). Soixante flotteurs MARvOR seront 
lâchés en 1994 pour des missions 
d'une durée de cinq ans avec remon- 
tées en surtace tous les deux mois (les 
vingt premiers flotteurs) et tous les 
six mois (les quarante suivants). 

Convection piofonde dans le 
golfe du Lion i pmiet mtm ) 

Ce projet, partiellement financé par 
I'Unton européenne dans le cadre du 
programme MAST, se déroule encolla- 

P~O~CI riffIIS ekoluuon ae 12 IeBperahrP au 
cours do temps en lwcl!on de Idprnfond~~lr, 
au centre dugolie du Lion. 
Deux périodes sont représentées : de la mt 
décembre 1991 à la mi-février 1992 ljours 
350 à 4051 et de la fin février au début avril 
1992 (430 à 465). 

mètres. Le refroidissement de surface estégb 
lemeot apparent. Vers la mi-février 1992, les 
gradients de température sont devenus tds  
faibles. Cette figure a été obtenue par inver- 
sion des données de tomographie acoustique. 

boration avec I'lnsüiut für Meereskunde 
de Kiel (Al1emagne)etf'instituie for A p  
plied and Computational Mathematics 
de Heraklion (Grèce). II a pour but 
d'améliorer la technique de la tomo- 
graphie acoustique et de la mettre en 
œuvre dans le contexte d'une grande 
campagne océanographique pour 
I'étude de la formation d'eau profonde 
et de la convection en Méditerranée. 
La validation et I'analyse des données 
recueillies en 1992 (y compris des 
données météorologiques) ont permis 
de décrire I'évolution de la situation 
dans le goiie au cours de I'hiver. 

Les processus de convection mis en 
évidence, semblables à ceux qui re- 
gissent la formation des masses 
d'eau profonde aux hautes latitudes 

.es trois MnRVoR 101 : 800 dbar ; 03 : 800 dbar et 05 : 
1 200 dbar1 ont réalisé chacun douze cycles. 
I n  cycle comprenant la plongée. la derive en profondeur avec 
icoute acoustique et la remontée à la surface pwr  retransmis- 
imn via m s  des informations colleCtees. 
Les pointil& représentent le déplacement des flotteurs en surf* 
ce et lors des phases de descente (en- I O  h1 etremtée le* 
*on 3 hl. Les flèches représentent le deplacement en profni- 
jeor entre la première position et la dernière position esümées 
~ a r  raco~sti<rw, dans un eyde. 



(mers du Groenland, de Norvège et du 
Labrador). sont des éléments fonda- 
mentaux de la circulation thermohalb 
ne globale. Leur étude est cependant - 
plus aisée dans une zone accessible 
telle que la Méditerranée. 

Ê -a - 
Mnétration de i'énegie 2 -200 2 
dans i'océan e ë 

n -250 

Pour bien modéliser les évolutions cli- 
matiques, il est nécessaire de com- -W 
prendre comment les forcages atmo- 
sphériques pénètrent dans l'océan. 350 

Ainsi, le vent génère des ondes in- 
ternes qui peuvent se propager en 4W 

profondeur et contribuer aux pheno- 
mènes de mélange des masses 
d'eau. Une étude montre que les cou- 
rants et les tourbillons océaniques Des programmes d'application sont 
sont des sites privilegiés pour la péné- en cours de développement : 
tration de I'énergie. Un modèle numé- 
rique de ce phénomène permet d'ob Forpge de la circulation 

tenir des coupes d'énergie cinétique. ocbnique 

Océanographie 
spatiale 

Le département d'océanographie 
spatiale intègre une équipe scienti- 
fique et le centre opérationnel CERSAT 
(Centre d'archivage et de traitement 
des données #ERS-1). 

Le principal moteur de la circulation 
océanique, en particulier dans la zone 
intertropicale, est la tension du vent à 
la surface. Les observations satelli- 
tales traitées au CERSAT présentent 
I'avantage d'être globales, cohérentes 
et précises mais sont distribuées de 
manière non homogène dans le temps 
et I'espace du fait de I'orbite quasi-po- 
laire. Une méthode géostatistique est 
ainsi développée pour restituer à 
I'échelle globale des champs de vent 

Dans le cadre de I'étude des interac- 
tions océan-atmosphère, le dévelop 
pement des activités dans le domaine 
de la science des capteurs, autour 
des programmes spatiaux ERS-1, 
ERS-2, TOPEXPOSEIDON, SSM/ (Special 
Sensor Microwave Imager) et ADEOS, 
constitue l'une des préoccupations 
scientifiques du département. Les 
capteurs étudiés actuellement sont le 
diffusiomètre d'ERS-1, capteur le 
mieux adapté à la mesure instantanée 
des champs de vent, les altimètres 
d'ERS-1 et de TOPEXQOSEIDON qui four- 
nissent une mesure de la hauteur si- 
gnificative des vagues et une estima- 
tion de la vitesse du vent à la surface, 
et enfin le SAR en mode vagues qui 
offre une mesure simultanée de trois 
paramètres caractéristiques de la 
houle : la direction, la hauteur et la lon- 
gueur d'onde. 

cmls 

Un courantpermaneotlsitue au ceoire de la figo- 
rel  catalyse la penetrat~on de l'eoergie dans 
I'Kdan La modelisation numerique permet de 
comprendre la physique associee a la formabon 
de5 deux rnaxrma d'energie cinetique qui appb 
raisseot vers cent vingt meires de profondeur 

moyens sgatialement et temporelle 
ment homogenes qui seront utilises 
pour forcer la circulation océanique 
dans les modeles numeriques. 

Étude der phénomènes extrêmes 

Les phénomènes extrémes sont sous- 
estimés et mal prédits par les mo- 
dèles numériques de prévision météo- 
rologique. Les capteurs micro-ondes 
embarqués sur satellites permettent 

Ehae des Dncnomenes exbemes a gauche, .ring? od cjclone f isw 35 novemore 19921 rrmuitr Je r,ooice o'ari!fiie 
con,ec&ve lnwgesl mewiree Dar le Specml Seosor M!cro#ave Imager OSMI. On recoonal ia forme c,ass.q,r o ~n r y  
clone. a droite, champs de vent mesuris par le diifustomeire d'ERS1 pour le même cyclone. a peu ores au même ms 
tant (les isocontours indiquent la force du vent en m/sj 
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une mesure instantanée et bien local'- 
sée des paramètres importants gou- 
vernant le com~ortement de ces ph& 
nomènes (contenu en eau de I'atmo- 
sphère, champs de vent et  de 
vagues). ERS-1 permet d'observer de 
tels phénomenes (cyclones tropicaux) 
e t  de mettre en evidence des struc- 
tures remarquables, ~usqu'à présent 
non accessibles par des moyens de 
mesures classiques. 

Expérimentation aéroportée 
en zone littorale 

Les avancées technologiques ré- 
centes, autant dans le domaine o p  
tique que dans celui de la navigation, 
permettent d'envisager l'utilisation 
opérationnelle de capteurs aéropor- 
tés. Une mission conduite en sep- 
tembre 1993 a I'aide de I'avion de télé- 
détection ARA1 a permis de tester I'ap 
port de deux capteurs (le PUSHBROOM 
du CNES et le CASI canadien) en zone lit- 
torale. De nombreuses images numé- 
riques ont été acquises sur les c6tes 
nord de la Bretagne avec des resolu- 
tions au sol comorises entre O 5 et 5 
mètres et un large choix de bandes Lac~rnposibon colorée delagrévedePlestin, dans les Cotes d'Armor, rnonbeenrouge tesdép6tsUulvesdoot ladis- 

ainsi que peut pashanen éventail trèscaractéristique reste encore mal c0rnprise.A~ bas dereau. la franged'algues en suspension 
apparait en couleur sombre. 

espérer évaluer avec une meilleure 
precision les tonnages d'algues vertes 
(ulves) échouees sur nos rivages. 

' -. . . .-.=-W.>. ~----=.. - - ~ -  .. , .  " Il-;.- 

" .- -=~ ;...-.-%:=: 
Station Polynésienne # .  k+sF~+~i$z  "' --*_i- 

de - 
Agissant comme siructure de R&D, la station Polyn6sienne 
de tél6détection (Terriioire/tÏREMER) concoii et réalise des 
ouiils d'aide au d6veloppement économique de la Polyn6 
siifrançaise. 
Grace au soutien du Fonds européen de développement. 
l'annh 1993 a été principalement consacrée au transfert 
technologique avec la réalisation d'une version rnultiposte 
du sysiBme dinfonnation SEMAPOE RAVA. pour k compte 
du swvice de la Mer et de i'Aquaculture duTerriiolrede P o  
lynésie irançaise. et de fonds de cartes n W q u e s  em* 
its d'images SPOT pour vingt-sept atolls de l'archipel des 
Tuamotu, sihge de très nambreusesfwnes de periicuibk 
re. L'étude de la vdgétation dans ces mémes atolls a été 
entre- pour r épd re  am be&s du d L i e  d e l ' l h  
nomie rurale. Le développement du sydme d'infwrnabon 
pour la gestion plundisciplinaire des lagons et deleur enrt 
ronflement aéié p o u r s ~ ~  w le site pdotede rilede @cm 



Trois volets complémentaires carac- 
térisent ce théme prioritaire : 

- une attention particuliere est portée 
à I'équipement des engins ; et le sen4 
ce technique commun IFREMERGENAVIR 

s'attache à maintenir à un niveau élevé 
de sécurité et de performance le parc 
de véhicules habités et non habités ; 

-dans Je prolongement naturel du re- 
nouvellement de la flotte, les futurs e n  
gins d'intervention sous-marine ont 
été mis à I'étude, ce qui induit une im- 
portante activité d'ingénierie : 

Ingénierie et t - ,  - ,- A c 
OUVRAGES EN MER, 

MATCRIAUX ET STRUCTURES 

TECHNOLOGIES NAVALES, INGENIERIE 

DES PÉCHES ET CULTURES MARINES 

INSTRUMENTATION OC@.NOGRAPHIQUE 

VEILLE TECHNOLOGIQUE. 

FORMATION PAR LA RECHERCHE 

tenaires industriels cancernéspar 
les applications. 
L'ouverture sur l'étranger s'est accen- 
tuée au murs de l'année 1993, notam- 
ment dans le cadre de l'Union euro- 
péenne. L'IFREMERparticipe ainsi à 
uneqyamntaine deprojets à caractère 
technologque, au titre desgrands pro- 
grarnmes&R & D communautaires : 
non se&ment MAST 1 et MASTS, mais 
aussi AIR, Al.TCEEYNE, BRITE-EURAM, 
Capital humain et Mobilité, ESPRIT, 
SPRINT (DG 121, FAR (DG 14), LIFE 

(DGII), TRERMlEW 17). 

Tous ks développements nécessaims à 
l'exploration et l'exploitation des res- 
sources marines, dans les secteurs du 
u i u a a h e ,  aquaculture), du min& - - 

ml (ofihaorei, de delénuimnnement et des 
services, a114 une dimension t e c h d u  
gique déleminante, aussi bienpwrles 
actiuifés industrielies que de recherche 
scien@que. 

Les moyens e n  infmstructure et en 
personnel dont d~spose ~'IFREMER 
sont affeetés à unegrnnale dzuerszté 
depmgmmmes de rechemhe-déue- 
loppement menés leplus souvent en 
mopétniwn awc  des o'gaRismes a- 
témurs spécinl~sés et avec despar- 

-ces activites sont soutenues par des 
études et recherches menees avec 
continuite dans les secteurs de pointe 
que sont la robotique et I'intelligence 
artificielle, I'acoustique sous-marine, 
l'hydrodynamique. e t  le comporte- 
ment des matériaux. 

Ingénierie 

Ces collaborations, de mémeque l'en- 
semble des activités dela direction de 
llngénierie de la Techmir& et delln- 
formatique (Dm, se rapportent à des 
- - 

damain& Üussi Üüriés que lrmustüpe 
sous-marine, l'instrumenîatian, logée 
technique, les mafériauxet stn~~tures, 
la robotique et les en@ns sous-marins, 
la technologie despêches, les techdo- 
gies navales, ou l'envbmmeni. 

C 

Décidée depuis deux ans, la réalisa- 
tion du véhicule $ câble teléopéré ROV 

6000 est entrée en 1993 dans sa pha- 
se décisive de construction. Cet équi- 
pement polyvalent est concu de facon 
modulaire pour répondre à une grande 

Le vehicule A cdble téleopéré ROY 6000 est 
entre en 1993 dans sa phase décisive de 
consiruction. L 



diversité de missions scientifiques 
(géologie, biologie) jusqu'a six mille 
mètres de profondeur : observation du 
fond, prise d'échantillons, mise en pl* 
ce  de capteurs. La maîtrise d'œuvre 
globale est assurée par I~FREMER, et la 
société ECA est l'architecte industriel 
chargé de réaliser l'intégration des 
sousensembles. Les moyens de posi- 
tionnement acoustique, I'informatique, 
et la robotique des bras télémanipulb 
teurs constituent des parties impor- 
tantes du travail d'ingénierie engagé. 

Parmi les autres sujets mis à I'étude, 
le plus important concerne le projet 
de véhicule autonome sousmarin ASV 

(Autonomous Survey Vehicle) dédié 
principalement à des missions de 

sousmarine. En 1993, ses possibili- 
tés opérationnelles ont été complé- 
tées, et il a ét6 largement utilisé pour 
les projets \CON (Outils d'inspection 
des structures métalliques en mer) et 
mv 6000 (bras télémanipulateursl. 

Les autres points qui ont retenu I'atten 
tion en 1993 sont principalement la 
plateforme expérimentale VORTEX (Vé- 
hicule sousmarin ouvert de recherche 
technique et d'exp4rimentation) qui 
permet de simuler en bassin les lois de 
pilotage des engins, et les études por- 
tant sur le contrôle-commande et sur 
les interfaces homme/machine. 

De nouvelles collaborations dans ce 
domaine se sont établies avec la 

cartographie. Il se rattache au pro- 
gramme européen AUVs (Autonomous 
Unmanned Vehicles) de MAST 2 qui a 
pour but d'étudier et de résoudre les 
incertitudes techniques qui freinent le 
développement de ce concept. 

Robotique 

Ce pôle d'activité est installé au 
centre de I'IFREMER de Toulon. En par- 
ticulier, I'atelier TAO (télémanipulation 
assistée par ordinateur) est un site 
d'expérimentation qui évalue les 
moyens et les techniques de télémani- 
pulation appliquée à l'intervention 

constitution d'un groupement spéciali- 
sé 'robotique sous-marine". 

Acoustique sous-marine 

Répartie entre Brest et Toulon, cette 
activité est axée autour du développe- 
ment et de l'amélioration des s y s ~  
tèmes acoustiques destinés a I'en- 
semble des applications scientifiques 
et techniques de l'Institut. 

En parallèle aux récentes améliora- 
tions du système TlVA de transmission 
%rands fonds" entre le Nautde et son 
navire de soutien, les travaux sur les 

transmissions acoustiques de don- 
nées ont port6 sur des dispositifs utilii 
sables par petits fonds e t  dans des 
conditions de propagation difficile. 

Laplatedorme m~mperme t  de s~muierle pn'otage des englns 
souçmanns. 

L'atelier TAO est utjlisé, en particulier, pour les projets c o ~ e t  nav60W (bras télémanipu!ateursl 

La cartographie-imagerie acoustique 
des fonds marins est également un 
axe d'action prioritaire ; cette activité 
de recherche-développement a été 
principalement marquée par la partici- 
pation de I'IFREMER au projet MASTACID 
(Acoustical lmaging Development) de 
démonstration du principe d'antenne 
synthetique pour I'imagerie des fonds, 
dont le prototype a été testé en mer 
en 1993. 

Les autres travaux de I'année ont por- 
té sur le nouveau système de position- 
nement acoustique à base ultracourte 
pour le ROV 6000, et sur le développe- 
ment de nouveaux instruments tels 
que sources très basse fréquence et 
systèmes d'acquisition de signaux. 

Ouvrages en ml; 

matériaux 
et structures 
Les moyens de calcul performants et 37 
le laboratoire Matériaux marins dont 
dispose le centre de Brest sont utilisés 
de facon complémentaire, d'une part, 
comme contribution a des projets d'iw 
génierie menés par la direction de 
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ans de site 

qui obligent les ingénieurs à innover 
radicalement. L'IFREMER s'y est consa- 
cré cette année en prenant la respon- 
sabilité d'un projet spécifique dans le 
cadre du CLAROM, et en organisant 
avec ELF AQUITAINE la campagne GUI- 

NESS dans le golfe de Guinée. A cette 
occasion, la collaboration entre ELF et 
I'IFREMER a été élargie et renforcée. 

En géotechnique marine, les études et 
recherches ont porté principalement 
sur I'amélioration de méthodes très pro- 
metteuses (mesures sismiques, avec 
une orientation vers la rnultitrace très 
haute résolution) en matière de recon- 
naissance des sols de fondation pour 
les ouvrages et canalisations en mer : la 
dimension technologique a é té  mar- 
quée par des procédures d'intégration 
des données sismiques et géotech- 
niques (projet GEOSIS du CLAROM), et le 
développement de I'engin SHRIMP (Sis- 
mique haute résolution pour I'implanta- 
tion marine de pipelines) qui déploie des 
capteurs de sismique-réfraction. 

En ce qui concerne l'action des élé- 
ments marins sur les ouvrages, le 
principal sujet d'étude a été l'apport 
des données satellitaires a la prévi- 
sion climatologique appliquée aux pro- 
blèmes d'ingénierie marine. D'autres 
aspects ont été abordés en relation 
avec des applications au génie càtier, 
tels que la modélisation de I'environ- 
nement littoral (prolet européen WAVE- 
MOD) et la cartographie de zones à 
herbiers en Méditerranée. 

['Ingénierie, de la Technologie et de 
I'lnformatique. d'autre part, pour les 
besoins en recherche-développement 
de la profession. 

L'organisation du CLAROM (Club pour 
les actions de recherche sur les ou- 
vrages en mer) permet, en particulier, 
de conjuguer des moyens complé- 
menfaires dans l'exécution des re- 
cherches, et de favoriser le transfert 
direct des résultats auprès des utilisa- 
teurs ; par ailleurs, de nouvelles colla. 
borations se sont établies dans le 
cadre de programmes communau- 
taires europ8ens. 

L'un des grands problèmes à I'ordre 
du jour est l'extension aux grandes 
profondeurs de nouveaux concepts de 
structures, dans des conditions de si- 
te (500 a 1000 meires de profondeur) SHRIMP: engin équipe! de capteurs de sismiqu~éfractim, destiné à I'implantation de pipelines sousmarins. 



de fatigue sous I'effet de la houle. Les 
travaux de L'IFREMER portent d'une 
part sur l'évaluation statistique des 
risques, et d'autre part sur les mé- 
thodes d'intervention. En particulier, 
le  roie et {CON (Intercalibration d'outils 

Enceinte résistante du Rov 6000 sous charge 
maximale 

Les techniques de modellsation numé- 
rique et statishque ont été appliquées 
a des problèmes variés, tels que le 
comportement d'engins remorqués 
I~ro iets ACID et AW. entre autres). ou .. . 
le calcul d'éléments de structures en 
matériaux composites. Les calculs 
ont été complétés par I'expérimenta- 
tion correspondante. D'une manière 
générale. le laboratoire Matériaux ma- 
rins a traité de la durabilité des maté- 
riaux et des struciures sous différents 
aspects tels que : I'étude expérimen- 
tale des matériaux soumis a la pres- 
sion hydrostatique (projet européen 
MADSI, le comportement au choc mé- 
canique d'éléments de structures ma- 
rines en matériaux composites, l'effet 
des bactéries sur la corrosion d'al- 
liages métalliques. 

Enfin, les ingénieurs se preoccupent 
de plus en plus de I'inspechon des ou- 
vrages, soumis aux chargements ex- 
trêmes des tempêtes et aux risques 

. . 
de contrble non destructitl est arrivé à 
maturit6 en 1993, en collaboration 
étroite avec des spécialistes étran- 
gers, notamment anglais, après un 
grand nombre d'essais décisifs en la- 
boratoire et en bassin, et en prévision 
des essais finaux qui se dérouleront 
en mer. 

I n g é n i e r i e  e t  t e c h n o l o g i e  

I é c h m ~ s  
males, 
ingénierie des 
pêches et cu1tu;~es 

La position de I'IFREMER par rapport au 
secteur industriel de la construction 
navale est d'étre en mesure d'antici- 
per sur les navires du futur afin de sîL 
muler I'innovation, plus spécialement 
auprès des PMI-PME. En assurant par 
ailleurs la fonction de centre technique 
pour le secteur professionnel de la 
pèche, I'IFREMER mène des actions de 
R & D tournées vers des applications 

Calculs AOUAi Enair  H=2m 

Evaluation des oubls de controle non destructif 
de soudure sur un ouvrage en mer. 

directes. Et, en ce qui concerne les 
technologies aquacoles, les inge- 
nieurs de I'IFREMER continuent à assu- 
rer un suivi technique et à apporter 
leur soutien aux spécialistes de I'aqua- 
culture sous ses différentes formes. 

Hydrodynamique 
appliquk 

L'année 1993 a été marquée par la mi- 
se en place sur le centre de Brest d'un 
laboratoire d'Hydrodynamique appli- 
quée qui a permis un soutien renforcé à 
de nombreux projets en cours 2 I'IFRE- 
MER (ingénierie sousmarine) et dans le 
cadre de collaborations francaises 
(CEDRE. CLAROM) OU européennes 

Calcul dynamique de la réponse à la houle d'une caréne d'un navire rapide. (navires à effet de surface). 



De plus, le groupement PROMEHYO 

(Promotion des moyens d'essais hy- 
drodynamique~) a été créé avec trois 
autres opérateurs de bassins pour 
conjuguer les efforts français dans la 
spécialité. 

Technologie navale 

L'une des principales réalisations a 
été la mise au point finale et la com- 
mercialisation de la chaîne de calcul 
HUBLOT qui permet de prendre en 
compte I'hydrodynamique au niveau 
des avant-projets de navires. 

La participation au programme inter- 
ministériel MENTOR (Modèle exploratoi- 
re de navire de transport océanique 
rapide), pour faire suite aux rapports 
de conclusions remis en début d'an- 
née, s'est limitée à une veille technolo- 
gique active et au travail effectué sur 
le concept de navire à coque élancée 
  MON OF AS^. 

Le programme HALios, lancé en 1988 
selon la procédure EUREKA, pour le d é  
veloppement des équipements des 
navires de péche, a été I'occasion de 
définir un cahier des charges fonction- 
nel pour les navires de pêche du futur 
sur la façade Méditerranée. Enfin. une 
activité importante, étayée par des ex- 
périences en laboratoire. s'est pour- 
suivie sur le thème du développement 
des matériaux composites en techno- 
logie navale. 

La technologie des pêches, qui concerne eo 
particui~er I'hydrodynarnique des chaluts, la s& 
iectivite des techniques de capture, iideotificb 
tion des bancs de poissons. participe a ia pra~ 
tectionde la ressource. 

Technologies des pêches 
et de i'aquacukure 

L'activité liée au secteur de la péche a 
suivi trois axes principaux : 

Des thèses ont été encadrées dans le 
domaine de I'acoustique sous-marine 
(méthodes de classification et identifi- 
cation des bancs de poissons) et celui 
de I'hydrodynamique des chaluts 
(simulation numérique de leur fonc- 
tionnement). En ce qui concerne la sé- 
lectivité des engins de capture, plu- 
sieurs projets ont été menés sur finan 
cement communautaire avec des par- 
tenaires européens. 



I n g é n i e r i e  e t  t e c h n o l o g i e  

Ils ont essentiellement concerne 
l'amélioration de la sélectivité des 
techniques de capture. Les résultats 
de ces travaux permettent d'éviter la 
capture de poissons immatures et 
hors taille, donc de protéger la res- 
source e t  d'éviter la capture d'es- 
pèces non commercialisables ou qu'il 
importe de protéger pour des raisons 
d'ordre écologique. 

A partir des résultats acquis à I'IFRE- 
MER, deux réalisations marquantes 
ont été industrialisées : la mise sur le 
marché par un industriel breton d'une 
gamme de sondeurs de péche à voca- 
tion professionnelle et scientifique ; la 
construction par un industriel du sud 
de la France d'une machine de tri auto- 
matique des petits poissons péla- 
giques (sardines. anchois) par analyse 
d'image. 

Par ailleurs, dans le domaine de 
I'aquaculture. I'activité a été prtncipb 
lement marquee par l'installation de la 
nouvelle station expérimentale de Ca- 
maret pour I'élevage de salmonidés. 

Instrumentation 
océano@phique 

Cette activité se développe principale 
ment en tant que soutien aux océano- 
graphes physiciens e t  aux spécia- 
listes de I'environnement littoral de 
I'IFREMER, pour lesquels il faut conce- 
voir des instruments de mesure de 
plus en plus performants et variés. La 
conception e t  la mise au point des 
prototypes sont programmées de ma- 
nière à engendrer un effet d'entraîne 
ment auprès des industriels gui s'inté- 
ressent ensuite à leur construction et 
leur commercialisation. 

Le programme MAREL (Mesure auto- 
matisée en réseau pour l'environne 
ment IittoraO a ainsi donné lieu à la 
conception détaillée d'un nouveau ty- 
pe de bouée qui intègre différents 
capteurs, classiques pour les uns 
(température, oxygene dissous, pH, 
conduchité), moins courants p w r  les 
autres (iurbidiié, fluorescence pour le 

dosage de la chlorophylle), voire inno- 
vants (dosage des nitrates). Un travail 
original de I'IFREMER a consisté à expe- 
rimenter une méthode pour protéger 
contre le fouling les capteurs montes 
en ligne dans la chambre de mesure. 
L'ensemble du projet est mené en CO!- 

laboration avec la sociétéMORS qui as- 
surera la mise en place et la commer- 
cialisation des équipements. 

Le développement des flotteurs de 
subsurface MARYOR, de son cdté, aat- 
teint en 1993 sa phase de valorisation 
et de commercialisation. Après les ré- 
sultats satisfaisants des campagnes 
d'essais à la mer. la société TEKELEC 
qui avait été associée à I'IFREMER corn 
me intégrateur du système, a recu 
une commande de cent flotteurs, 
échelonnée sur I'année 1994. 

Au cours de I'année écoulée, des col- 
laborations européennes se sont par 
ailleurs engagées, princ~palement 
dans le domaine des microcapteurs. 

Veille 
technologique, 
formation par la 
mchemhe 
L'ensemble des actions de I'IFREMER 
en ingénierie et en technologie fait a p  
pel à des disciplines nombreuses, 
dans un contexte scientifique et indus- 
triel qui évolue très vite. Des agents 
de I'IFREMER sont donc mis à contribu- 
tion pour entretenir un système de 
veille technologique qui s'entend dans 
une dimension stratégique. Ceci pas- 
se par la connaissance critique des 
percées scientifiques et technolo- 
giques qui se dessinent. Les maté- 
riaux de flottabilité, les systèmes 
acoustiques imageurs. les concepts 
de navires rapides et le multimedia 
sont autant de sujets variés qui ont 
été mis en évidence lors d'une premiè- 
re synthèse en 1993. 

Tout aussi étendu est le domaine des 
sciences de I'ingénieur qu'il faut maF 
Biser pour la mise en œuvre des p r e  
grammes de recherche finalisée. Re- 
cherche et formation sont alors étroi- 
tement associées ; c'est ainsi q w  I'on 
dénombre, pour I'exercice 1993, un 
total de vingt-quatre thèses e t  trois 

Flotteur desubsurfaceDUwYon. kdéwloppementdecet@wment 
a atteinten 1993 sa phase de vabnssûon et de commercialisahon 

postdoctorants, directement enca- 
drés par des ingénieurs sur des sujets 
de recherche technique. 

D'année en année, I'ouverture vers les 
universités, les grandes écoles et les 
organismes de recherche s'intensifie. 
Un exemple significatif est la signatu- 
re récente d'un accord de coopéra- 
tion avec l'Institut national de re- 
cherche en informatique et en auto- 
matique (INRIA), qui permettra de 
structurer des actions conjointes de 
recherche et développement. 



Au terme de ces Btudes, les dimen- 
sions du navire ont eté arrêtées : Ion 
gueur 74,50 m, largeur 14,90 m, 
creux 6,45 m au pont principal. Le NRH 
reprendra le nom de Thalassa. 

La premihre ttile du navire a été dé- 
coupée le 15 octobre 1993 au chan- 
tier naval de Saint-Malo du groupe 
Leroux & Lotz où sera construite la 

I 

Moyens et équipemen 
MOYENS A LA MER 

MOYENS D'ESSAIS A TERRE 

INFMIMATIQUE 

Mqyens à la mer 
Conformement auplan stmt&que, le 
renouvellement de la flotte de t'institut 
séstpoursuru~ en 1993 auec la mise en 
seruuzdumtamananl 'E~ comlrud 
par la chantw OC& auec lesolltlenfi- 
nancimde la Commission eurnpBenne. 

Nouveaux na- 

L'année 1993 a permis de mener à 
bien la majeure partie des études pré- 
liminaires a la construction du NRH : 
essais au bassin d'essais des carènes 
de Paris pour vériiier les possibilités 
d'écho-intégration jusqu'à un état de 
mer 5, prévision de bruit aérien par 
les Chantiers de I'Atlantique et modéli- 
sation en éléments finis de toute la 
structure par I'iRGN (Institut de re- 
cherche sur la construction navale). 

Le catamaran L'Eulope en M@ditwranee 

Composition de la fi& ,.--~~ ~~~~~ 

Longuew Deplacemmt SeMabnqurr luna 
horsmut encharge . el de& 
lrnebesl lmnnerl E w k e  iuh&%iiî en- - - - - - 

Çrsw 1enplns-m.habM 5.70 [ 8.50 /i 2 

S c R * J @ W m m  W n r l  l 1 , 0 0  i 0 , 1 0  
Robin lrobot du Nautili 60001nl 1 1.00 50 1 1986 



Thalassa. Les pourpariers en vue d'un 
financement partiel par PIE0 (Instituto 
espafiol de oeeanografia) se sont 
poursuivis. Un soutien sera également 
recherché auprds de la Commission 
européenne. 

La recette ducatamaran de recherche 
L'Europe s'est faite le 23 décembre 
1993. 

La mise à l'eau a eu lieu le 16 sep- 
tembre, le baptême, le 29 septembre, 
en présence de monsieur Paleoeras- 
sas, vice-président de la Commission 
europêenne, charge de la pêche et de 
l'environnement, de monsteur Jean 
Puech, ministre francais de PAgricultw 
re et de la Pêche et de representants 

de I'ICRAM (Istituto centrale perla ricer- 
ca scientifica e tecnologica applicata 
al mare), partenaire italien de I'IFREMER 
pour ce projet 

Les essais se sont poursuivis en no- 
vembre et décembre 1993 au large 
des Sables-d'Olonne. Les dernieres 
mises au point concernant le chalut* 
ge en particulier ont été effectuées au 
début de 1994. 

Campagnes 1993 

L'Atalante, apres une longue cam- 
pagne d'océanographie physique et 
chimique effectuée en Atlantique-Sud 
dans le cadre du programme interna- 
tional WOCE, a entrepris un tour du mon- 
de en traversant I'océan Indien pour ef- 
fectuer. dans l'océan Pacifique, des 
travaux d'inventaires bathymetriques 
et de géosciences. Son sondeur mulib 
faisceaux a fonctionné toute I'année. 
En décembre, une avarie sur les mo- 
teurs électriques de propulsion I'a im- 
mobilisee pour huit semaines en Nou- 
velle-Zélande. Elle devrait revenir dans 
des zones proches de la France au dé- 
but de 1995. 

Modelisation 3Dduprojet de navre de recherche halieuhque (NRH) 

Auivitéa da. navirer haufurielr (en nombre dejours de campagnes par disciplinel 

- u r l C B :  ~ ~ ~ 6 ~ ~ ~ e p h y ~ i q u e ~  chimipueet biologique 



Le programme ZONECO dUvaluation 
de la ZEE française a été poursuivi en 
couvrant une grande parbe de la Nou- 
vellfAalédonie. 

Le Nadir a passé en Atlantique la plus 
grande partie de l'année comme sup 
port des installations de sismique mul- 
titraces et du submersible Nauüle. Ce 
dernier. en plus des travaux de géos- 
ciences, a effectué une seconde cam 
pagne d'exploration sur I'épave du Ti- 
tanic pour le compte d'investisseurs 
étrangers. En octobre, le Nadira tra- 
versé le canal de Panama pour deux 
campagnes de plongées du Nautile 
dans I'océan Pacifique Sud-Est. L'installation de sismique multitraces, 

en olus des travaux déià mentionnés à 
Le Suroit a travaillé toute I'année dans bord du Nadir, a été utilisée pour deux 
I'océan Atlanhque au profit des gèos- campagnes a bord du MarionDufresne 
ciences e t  de I'océanographie phy 
sique et biologique. 

Le Noroît, apres deux mois d'océane 
graphie physique et chimique dans la 
region de la NouvelleCalédonie, est 
rentré en France pour être désarme et 
subir un carénage, après avoir effec- 
tué au passage trois courtes cam- 
pagnes de geosciences dans I'océan 
Atlantique 

La Thalassa, en plus de ses travaux 
habituels de recherche halieutique 
dans le golfe de Gascogne, a effectué 
une campagne sur les poissons péla- 
giques de Méditerranée. 

Une campagne d'océanographie b i e  
logique a été realisée à bord du Jean 
Charcot. 

La Roselys Il a été vendue et rempla 
cée par L'Europe au début de 1994. 

Moyens dksgaw! 
àtem 

Comme les années précédentes. des 
efforts importants ont été déployés 
pour maintenir la qualité et I'efficacité 
de toutes les installations dont dispose 
I'IFREMER en matière de moyens d'es- 
sais. Au même titre que la flotte océa- 
nographique et les engins sous-ma- 
rins, ces laboratoires sont gérés par 
des équipes spécialisées qui mettent 
leurs compétences à la disposition des 
tiers dans tous les domaines d'activité 
de l'Institut. Ils sont répartis dans les 
différents centres de I'IFREMER en fonc- 
tion de leurs spécificités, et sont ou- 

verts à la clientèle industrielle exténeu- 
re sous forme de prestations 

Des installations importantes et diver- 
sifiées permettent de restituer les 
conditions de I'environnement marin 
et de rendre possible I'expérimenta- 
tion contr0lée. ainsi que la qualifica- 
tion des matériels avant leur mise en 
service. 

Bassin de génie océanique 

Ce bassin d'eau de mer naturelle est 
le plus profond d'Europe (longueur 
50 m, profondeur 10 m sur les trois 
quarts de sa longueur et 20 m sur le 
reste). II dispose de moyens de manu- 
tention et de visualisation. et il est 
équipé d'un batteur à houle. 

Canal d'étudeo hydrodynamiquea 

Équipée d'un générateur de houle et 
d'un chariot puissamment motor~sé. 

Uol idon  des mo- B-ir du centre de Brest 

r - 
1990 19! . . 

Demandes internes 93 143 143 146 - 
Demandes externes 77 72 ,. .. ,- .. 74 105 
Total des demandes 70 21 5 223 25 1 
% demandes internes /45 % g7%/33% 7 % / 3 3 %  : % / 4 2 %  

E 
Moyens d'essais : '1) I. il 121 (11 (21 (11 121 
Caissons hyperbares 71 788 I 7 75 480 
Environnement OP" 

Bassin-canal 



Cenbe 
de Boulogne-sur-Mer 

Bassin d'essais de I'lfREMERintégre au centre 
nationalde la MertWsKA4, Bwlogw-surMer 

cette installation de 50 metres de lon- 
gueur présente une grande souplesse 
d'adaptation à des études très di- 
verses Elle est utilisee, par exemple, 
en bassin de carène ou comme moyen 
d'étalonnage de courantomètres. 

Les caissons de simulation en pres- 
sion (jusqu'à 2400 bars1 permettent 
I'étude du comportement des maté- 
riels et des matériaux immergés sous 
pression hydrostatique, avec I'origina- 
l i é  de pouvoir prendre en compte les 
processus de corrosion. A titre 
d'exemple, elles ont permis à I'IFREMER 
d'être opérateur dans le projet euro- 
péen MADS (Materials in Deep SeaJ du 
programme MT. 

Laborataire mstériaux marins 

II permet d'effectuer des mesures 
électrochimiques et biochimiques, 
des essais mécaniques statiques et la 
mise au point d'outils de contrôle non 
destructif de structures immergées. 
C'est un atout dont I'IFREMER a bénéfi- 
cié pour obtenir des contrats de re- 
cherches communautaires ( W T ,  BR& 
#URAM et THERMIEJ. Alimenté en eau 
de mer naturelle et équipe de disposi 
tifs de vieillissement des matériaux, il 
est complété par une station d'essais 
d'exposition en milieu marin naturel à 
SainteAnneditPortzic. 

M o y e n s  e t  é q u i p e m e n t s  

Habilité par le BNM (Bureau national de 
métrologie), ce laboratoire dispose 
d'équipements spécifiques permet- 
tant des étalonnages de haute préci- 
sion pour les grandeurs physiques 
fondamentales en océanographie : 
température, pression, conductivité 
(salinité). 

Intégré au centre national de la Mer 
(NAUSICAA), le bassin d'essais de I'IFRE- 
MER est I'un des plus modernes d'Eu- 
rope. II s'agit d'une veine à circulation 
d'eau douce, d'une longueur utile de 
près de vingt mètres, concue pour 
I'étude et le développement des appa 
raux de pêche pour les profession- 
nels. En 1993. son utilisation comme 
canal hydrodynamique à surface libre 
a été diversifiée à I'étude expkrimen- 
tale d'engins immergés autopropul- 
sés et de cages d'aquaculture. 

Ce centre dispose de moyens appro 
priés pour I'assistance technique aux 
engins d'intervention sous-marine de 
I'IFREMER. De plus, le développement à 
Toulon d'un pole de recherche robo- 
tique a conduit I'IFREMER à Se doter 
d'un atelier de TAO (télémanipulation 
assistée par ordinateur) qui permet 
d'explorer toutes les technologies 

II bénéficie de I'environnement d'un Laboratoire avancées en matière de robotique 
service essais pour les travaux d'éva- ,"geZres manipulatrice : contrôle commande, 
luation et d'étalonnage de différents aucentre capteur, dextérité, retour d'effort, 
capteurs : courants manns, houle. cé- derlFREMER procédures et logic~els associés. II a 
Iérite du son dans I'eau. de Brest été utilise notamment pour l'étude des 

bras télémanipulateurs du futur ROv 

StationdeLorient 6000, et pour I'analyse des tâches 
d'inspection-maintenance-réparation 

Le bassin d'essais de maquettes de des ouvrages offshore. 
chaluts de la station de Lorient dispo 
se d'une veine à circulation d'eau l v i  
tesse maximum supérieure à 1 m/s) 
dédiée essentiellement à la formation 
des pécheurs et aux études sur les a p  
paraux de pêche. 



L'évolution technologique, toujours 
aussi rapide. a entraîne en 1993, pour 
le departement Informatique, plu- 
sieurs avancées significatives 

La mise en place des nouveaux outils 
de télécommunication rapides liés la 
maîtrise progressive des techniques 
multimédia, les travaux informatiques 
en cours en cartographie et en robo- 
tique sous-marine débutent une ère 
nouvelle en océanologie, autant pour 
les recherches en laboratoire que 
pour les travaux à la mer. 

Développmnt de systèmes 
infonnatiques 

Depuis plusieurs années, l'Institut mè- 
ne une politique dynamique dans la re- 
fonte des équipements de la flotte. 
Les mises en services de L'Atalante, 
puis de L'Europe, ont nécessité de 
nombreux développements de sys- 
tèmes informatiques embarqués (ac- 
quisition temps réel, visualisation, ar- 
chivage, traitement) ainsi que la réali- 
sation des logiciels spécialisés parfois 
stratégiques autour des sondeurs mul- 
tifaisceaux E M l 2  et E M 1 0 0 0 .  L'année 
1993 aura été marquée par une avan- 
céeimportante dans ce domaine : réa- 
lisation de mosaïques d'images 
superposées aux données bathymé- 
triques, suppression du bruit de ré- 
flexion spéculaire sur les images, étu- 
des sur la génération temps reel des 
modèles numériques de terrain en 
trois dimensions (MNT 3 D ) ,  plaquage 
des textures d'images sur le MNT 3D. 

Aujourd'hui, le travail se poursuit par 
des études sur la modélisation de I'ima- 
ge acoustique qui permettra à terme de 
produire une carte de caractérisation 
des différents lypes de fond. 

En Yngénierk informatique, les efforts 
ont porté cette année sur la spécifica- 
tion des différents systèmes compo- 
sant I'informatique de I'engin téléopé- 
ré Rov 6000 (acquisition temps reel, 
contrâle/commande, archivage des 
données, pilotage de l'engin, visua- 
lisation, interface homme machine). 
L'équipe projet, composée d'ingé- 
nieurs de Brest et de Toulon, com- 

Tous ces développements de sys- 
tèmes et de logiciels ont nécessité la 
mise en place d'un atelier de génie lo- 
giciel garantissant une plus grande 
fiabilité des produits ainsi qu'une main- 
tenance plus aisée. Un effort consé- 
quent a été fait pour former en 1993 
les informaticiens du service aux no* 
velles méthodes de conception et de 
programmation orientée objet. Les Io- 
giciels du robot sousmarin YORTD: bé- 
néficient déjà de ces techniques, il est 
prévu de les étendre à I'informatique 
du ROV 6000 puis a I'ensemble des lo- 
giciels de cartographie sous-marine 
du service. Une bibliothèque d'objets 

sera mise en place au fur et à mesure 
des dévelgppements, elle constituera 
une source de fonctions réutilisables 
par tous les ingénieurs informaticiens. 

Dans le prolongement de toutes ces 
réalisations. des actions de collabora- 
tion avec des industriels ont eté entre- 
prises : THOMSON SINTRA ASM (réponse 
à plusieurs appels d'offres internatio- 
naux), SIMRAD SUBSEA (vente de li- 
cences logiciels), INTERNATIONAL SUE- 
SEA MAPPlNG (prestations de service). 
ainsi qu'avec des laboratoires de re- 
cherche [EPSHOM, TELECOM BRETAGNE, 
université Paris-Sud). Les logiciels de 

. . . . . - - . . . - . . . . - . . . . --  
ModèIe num@r.o,e oe ferra." notenu par te sondeur L M ] ~  D I ~ .  ail cours oe la Campagne MESM labrii 19911 a bof0 Oe de maq'enage de réa- 
:Atalante ..'ooc oe Ncel L'image COI.~PC~S représente ia bafn/méhie r.s~aisée arec a?s ornorer punees i 'image 

I.sat on des systemes. nuir el oianc rp~rrsenfe a lextde J- f ~ n o  11eO~chd~lCI 



M o y e n s  e t  é q u i p e m e n t s  

sont aujourd'hui implantés dans plu- e 3800, p r m h  &@ment d'une cffnfi- 
sreurs&esdereshwchelrangis : Buration mi sera complétée en 1994 
wuBrast, INSU %ph& Anftpo1is. 
TOM Viilafmche, Tenitoire de NouweC 
IkC&i$dohie. CeRbrt de valorisation 
de ees logiciels sgra poursuivi. 

L'année 195% a @té marqMe par un& 
bvalution impartante des moyens in- 
furmatnues de I'IFREMER. 

La poursuite de la politiquede cabla- 
ge systémarique des locaux a permis 
la progression de I'informatiqiie répar- 
tie au travers de l'extension des ré- 
seaaix locaux de type Ethernet. 

Des eIrtemions imporWW ont ainsi 
été réal19&es à Nantes, Toulon e t  
Br& Une centalne de nouvelles ma- 
chmers çfabns de travail ou mi6rwr- 
dinaburs ont éh! comcteeS sur ces 
~ S B B I W Î  qin commencent accueillir 
les minidrdinateurs de g e s t h  admi- 
nistrative dont le raccordement sur 
Ethernet est deuenu possible. Les in 
ttvconnexions de ces réseaux ont 
connu une h lu t tMl  maieure en 1993 
avee le raccmdement de trois centres 
au Reseau national de la recherclre 
(RENATER). Emfin lesrnoyens dr! Cahcul 
centraux demnds à la modélisatioh 
nmérigue ont 4th remis 4 niveau 
avec ie rempiacement du GDC 992 wr 

parun swveuf de fichiers et en 1995 
par un reriforcemertt de la p w s n c e  
de çalcul. 

VévoIUban de ces rnayens, a perme 
I'amPlimtion immidiate des perim- 
mances, en même temps que I'wver- 
ture ds houueaux senrices. Ainst la 
messagerie a franchl une étape im- 
sortante avec I'iiaIMon de la mes 
sagerie QMTP (Simple Mail Transfer 
Pn>gramI pour tws les postes de- 
vail mnec&s a0 r6asu. Ceç?ystgms 
commun a mus les personnels ds 
I'TREMFR, Welles que soiwit leurs act . 
vles, scientifiqdes. lechniques OL ad- 
miastmbves, ~ermet d'échanger cies 
mestqes avec les partenaires ffan- 
mis et étrangers de IlFREMER raecor- 
fiés au &eau mondii WTERNET. L'ef- 
fort a po@ en 1993 sur l'équipment 
syst&matiw,edes senrice5 et labora- 
toires rnét~opalitarns. Par ailleurs 
I'IFREMER a mis en place, pour les 
~mt&ues ,  des outilç permettant de 
tirer parti des infumlaOons et faciltés 
dlsp~nibles sur les résadilx mMid~aux 
de ia recherche forum électronique, 
a~eé.c$s 6 des serveur$dedonn&es w 
de loginelsl. 

L'extension desi moyens et des ser- 
 ces entra9ne un effort accru en=@ 
cgnceme ta gestion des moyens. En 
IW, cet effort s'est pwte prmclml~ 

A$hw&wrta~rapinew &<de West, 

m a L  dune pa& ~ U F  IWmmistration et 
la sécurité des maohines, d'autre 
pae, sur la tél&weiüancedu ritseau. 
Dans le premier cas, l'objectif est de 
dorer I ' l m M t ~  d'outils iogicie pour 
assurer la gesnon secbrisée des ubli. 
sateurs et des rna3:hinez- éeiie gw-  
tion doit a r e  coh6rente sur I'en- 
semble des tmdnintailons g é o p  
phiqueg pour permeare un n m u  éle- 
vé de communicaàon eiiüe les indiui- 
dus et Lw rnackn%ri. Les informcitions 
à trarter ont &th shucturées et les 
briques de base ont@ rnstalléw en 
1993. Dans le seeond cas, il s'agit 
d'amel orer la disponibilité du résead 
par me surveillance cenrralisée des 
performances et du lonct.onnemenr. 

Enfin, la part consaer4e en muken 
aux ptqbt~ de& notablement accws 
a i  la poursute de la ~ r t ~c i pB t ' t i  au 
projet MAREL pour les aspects télé- 
communication et avec La prise de 
responsabaitè du proPt CERSATL, 



La transformation des résultats de la 
recherche en innovations indusirielles - fait partie des moyens dont disposent 
les entreprises dans la course à la 
compéütivité. 

Les chercheurs intègrent de plus en 
plus cette dimension dans leurs p r e  
grammes scientifiques. 

Cette connaissance est acquise soit 
par le biais d'analyses de marché. soit 

' par coopération avec les industriels 
dès les phases de recherche. 

- 

PoLitique industriel 
CCONOMIE ET INOUSTRIES MAWIVES 

TIWÿ5FERT ET MMRSlFlCAnON 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

OPERATIONS COMMERCWLES 

et industries 

Cannée 1993 a été marquée par la ré- 
partitjon des compétences maritimes 
civiles de ~'Ëtat entre le ministère de 
l'Équipement et des Transports et le 
ministère de I'Agriculture et de la 
Peche. 

Dans le méme temps, les activités 
économique du milieu maritime n'ont 
pas échappé aux difficultés conjonctu- 
relles qui frappent I'ensemble de I'éce 
nomie nationale. 

renforcée et étaybe par des analyses 
économiques fiables de facon a ce que 
I'investissement publlc en R & D contri- 
bue concrètement a un renforcement 
du tissu soci~conomique national. 

C'est dans cette optique que I'IFREMER 
a développé, en 1993, la reflexion en 
vue de la création d'un observatoire 
des Techniques et de I'iconomie ma. 
rines. Une premiere "maquette" est en 
phase de finalisation. 

Dans le meme esprit, une étude du 
secteur de I'instrurnentation océano- 
graphique, confiée a BlPE CONSEIL a 
permis de mettre en évidence I'étroi- 
tesse du marché, la forte segmenta 
tion de l'offre e t  la position relative 
des grandes régions utilisatrices 
(États-Unis. Europe, Asie). Les résul- 
tats de cette étude vont faire I'objet 
d'une publication qui sera disponible 
pour les acteurs du domaine. 

Cette démarche s'est traduite en 
1993 tant par la recherche de parte- 
naires de développement (dispositif 
d'épandage sur plan d'eau, procédé 
de salage-fumage et séchage, etc.) 
que par des actions de diversification 
sectorielle (cosmétique, chimie, etc.) 
pour élargir le champ de valorisation 
des recherches de I1FREMER. 

Filiales 
etpartrnpatro . . n s  

A la suite de la promulgation d'une 
charte de groupe, le renforcement de 
la coordination des filiales et sociétés 
apparentées a été entrepris notam- 
-- 

menfa~nlle~o~fiaÏ~ë~o~mëi~Tat 
grâce a la concertation, ïinformation 
mutuelle et des réponses conjointes 
aux grands appels d'offres internatio 
naux (en particulier européens). Dans 
le cas particulier des centres tech- 
niques, I'année 1993 a été marquée 
par la réaffirmation du soutien de 
I'IFREMER à leur développement dans 
le cadre régional. 

Dam ce contexte, la mission industrie!- 
le de I'IFREMER se doit d'ëtre encore 

Pour le CEWM (Centre d'expérimentb 
tlon et de valorisation des produtis de 



la mer, à Boulogne), I'IFREMER a été aas 
socle à la démarche d'analyse straté- 
gique entreprise à I'initiative du 
conseil régional du Nord - Pasde-Ca- 
lais. Les résultats de cette étude se 
traduiront en 1994 par un reposition- 
nement stratégique du CEVPM. 

Pour le CEVA (Centre d'8tude et de va- 
lorisation des algues, à Pleubian), 
confronté à un délicat problème de fi- 
nancement de son développement, 
une évaluation a été conduite à I'initia- 
tive de la mission interministérielle de 
la Mer. Cette étude a suggéré de rew 
forcer la position du CEVA en le situant 
dans une perspective à long terme iw 
tégrant les aspects économiques et 
environnementaux. 

Cesuccès a répondu à I'appel d'offres 
internabonal émis par la SOPAC (South 
Pacifie Applied Geoscience Commiç- 
sion) et financé par le FED (Fonds euro- 
péen de développement). 

Intervention wumnadne 

A partir du Nadir, le submersible habii 
té Nautile et son robot filoguidé, le Ro- 
bin sont intervenus, pour le compte 
d'une société américaine sur le site 
du Titanic : quinze jours sur site, quin- 
ze plongées, quatrwingt-huit heures 
au fond, trois mille photos, huit cents 
objets remontés. 

EDF a pu profiter des moyens d'essais 
et de I'expertise acquise par I'IFREMER 
dans le domaine des matériaux compo- 
sites pour réaliser des essais de vieillis- 
sement accélérés de tubes en maté- 
riaux composites, destinés à la réalisa- 
tion de canalisations sous pression. 

La protection cathodique en mer pro- 
fonde est un des autres thèmes de re- 
cherche. Pour le compte de la Florida 
Atlantic University, une étude a été réa- 
lisée, consistant en la caractérisation 
du comportement de l'anode sacrifi- 
cielle, dans le cadre de la protection 
contre la corrosion d'ouvrages en mer 
profonde. 

k et commerciale 
commerciales 

Le submerstble habité Cyana a opére en 
Méditerranee pour le compte de la DGA 

(Délégation genérale à I'armement) 

Fort de son caractère multidisciplinai- 
re et de sa capacite a fédérer les ...-" 
energies, I'IFREMER offre la competen- 
ce de ses personnels et sa capacité 
operabonnelle pour réaliser des pres- 
tations comportant une haute valeur 
ajoutée scientifique, issue des re- 
cherches et des développements in- 
dustriels menes dans le cadre de ses 
missions. 

Quelques opérations commerciales 
illustrant I'activté en 1993 : 

Géosciences marines 

Cartographie, aux fins d'évaluation 
des ressources potentielles, de 
600000 km2 inclus dans la zone éco- 
nomique exclusive du Vanuatu, des 
Fidji, de Tuvalu et des Salomon. Réab 
sée à bord de I'Atalante, avec le 
concours de scientifiques de I'ORSTOM 
et de I'université, la campagne d'ac- 
quisition des données a duré trois 
mois ; leur traitement et I'édition du 
rapport final a nécessité six mois de 
travail complémentaire. 

Informatique 

L'IFREMER a vendu sous licence le logi- 
ciel VioOSC qui permet de visualiser en 
temps réel les données bathymé- 
triques provenant de sondeurs acous- 
tiques multifaisceaux embarqués à 
bord des navires océanographiques. 
Une licence de commercialisation a 
été concédée à la société SIMRAD pour 
ses sondeurs EM 1000, EM 12 e t  
EM 950 vendus dans le monde entier. 

La cartographie de la zone cidessous. eifec- 
biee a bord de L'Atalante euumee du sondeur 
multifaisceaux EM 12. fait suite a l'appel 
#offres de la swac 
Ci contre l'imagerie acoustique de l'EM 12 
foumdune wuon nouvelle des fonds manos et 
permet, sur la base des divers niveam de re 
flectivite. une premtbre interpretat,on de leur 
nature (roches, sedimmts meublesl. 



Principales filides et participations de Z!lBREMER au 31 décembm 1993 
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de ces programmes. 
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dans ce secteur 

"""ia 
9 Awo-alinmnta 

m m  
ilnsütuttechnique de développernsni 
des produits de la mer) 
F o n n e W w :  associakm loi 1901. 
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Activités : fawnser k développement 
technalogique des entreprises 
bretonnes en matière de 
transimation, valorisatwn 
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(Centre d'expérimentation et de 
valaiséon des oroduits de la merl 
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sans capta1 
Membres (en %) 

FREMER 54,W 
Divers. dont syndicats. 
coopérams de katement 
des produits de h mer 45.40 

Achvrtés: valorisation des produtsde la 
mer. 



P o l i t i q u e  i n d u s t r i e l l e  e t  c o m m e r c i a l e  
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-une réponse A la demande sociale 
notamment en matière d'environne 
ment, et souvent en coopération avec 
les agences de I'Eau, 

-un  souci constant de répondre en 
toutes régions aux préoccupations 
des professionnels. 

L'ensemble des projets cités ne 
constitue bien évidemment au'une 
part des programmes présentés par 
I'IFREMER et une analyse globale ne 
pourra ëtre menée qu'a I'issue de la si- 
gnature des contrats de plan et autres 
conventions qui devralent intervenir 
au cours du premier trimestre 1994 

Relations avec les ré 
Lhnnde 1993 a représmtépow l'IFR6- 
MER unepénode de relatzonsparhcu- 
lzerement tnknsps auec les eolledluxtés 
te* et notamment ré@&. 

En effkt, les tmuawr de ndgcciati~n des 
futurs contrats deplan ( W " p l m  ré- 
gionaux liant les mllecbiuités territo- 
riales et l'État sur la période 1994- 
19981 ont 4léddiscté.s awe I'ensembde 
des régions maritimes et également les 
représentants & 13État (ministères 
charge5 a è l a ~ o u d e  ln PRche, 
s e c r d t a r i a t s g é ~ w  auxMaires ré- 
gionales, &légués ~égionnw à la Re- 
cherche d la Technologie, dimtion des 
Afaims mnritimes ou de Z'Enuimnne- 
m e d .  

La plupart despmpositinns de 1?niE- 
à i E R o n t r q u u i a ~ i 1 ~ e t a è -  
umiant se mncdtiser soit par une im- 
enption a w  wntrats de plan, soitpar 
des conventionspluriannuelles liant 
I'lnstitut a m  instnnces n5gbnales. 

L'ensemble des projets présentes par 
I'IFREMER correspond au plan straté- 
gique, aux mandats de ses labora- 
torres et au schéma de développe- 
ment régional dont les axes majeurs 
consistent en : 

-un  développement des recherches 
interregionales (aquaculture et envi- 
ronnement, conchyliculturel, 

- une volonté de coopération avec 
d'autres organismes de recherche 
(environnement avec I'INRA, le CEMA- 
GREF, le BRGM , péche avec I'ORSTOM) 
et les universites (conchyliculture avec 
les universites de Bretagne occident+ 
le, de Nantes, Caen ou Montpellier), 

-une plus large ouverture sur le mon- 
de industriel en fédhrant des projets 
de recherche associant I'industrie e t  
des instituts plus fondamentalistes : 
pare acoustique sous-marine et instru- 
mentation (avec I'ErusTe, le CNRS, 
I'EPSHOM, le GESMA), et pôle robotique 
sous-marine (avec I'INRIA, le CNRS, 
THOMSON, ECA, COMU(), 

-un développement dans les régions 
de pôles de compétence forts . acous- 
tique et instrumentation, biotechnolo 
gie et grand centre de documentation 
marine à Brest ; robotique sous-mari- 
ne à Toulon ; valorisation des produits 
à Nantes dans le cadre du projet mter- 
organismes VANAM (Valorisation non 
alimentaire des macromolecules), 

Outre ce travail prospectif très impor- 
tant pour I'avenir. en particulier pour le 
financement des projets, l'année 
1993 a connu I'achevement des pro- 
grammes contractualisés au X' plan et 
la poursuite d'actions plus ponctuelles 
associant I'IFREMER et les collectiiités 
territoriales : 

Les négociations sur l'implantation à 
Lille du service d'iconomie maritime 
(SEMI se sont poursuivies et doivent 
aboutir à I'intégration du SEM dans un 
pole de recherche associant I'IFREMER, 
le CNRS, I'IFRESI. 

Les locaux du CEVPM (Centre d'etudes 
et de valorisation des produits de la 
mer) ont été acheves ainsi que son pro- 
gramme de recrutement de personnel. 

Enfin une convention signée avec NA& 
SlCAA (Boulogne-sur-Mer) permet aux 
visiteurs de prendre connaissance 
des missions et projets de I'IFREMER et 
des activités du bassin d'essais. 



Picardie 

CIFREMER parücipe, avec le conseil r& 
gional et I'université, aux divers coml 
tés et conseils qui encadrent la p r o  
grammation et les axes de recherche 
des équipes de la station d'itudes de 
b baie de Somme. 

Base-Nonnandii 

La station de Port-enBessin, financée 
en partie par le conseil régional et le 
conseil général du Calvados, a été 
inaugurée le 18 janvier 1993 en pré- 
sence du ministre de la Recherche. 
Cette station est chargée de I'étude et 
du développement des activités halieii. 
tiques et conchylicoks, de la salubrité 

et de I'aménagement du littoral de la 
Manche. 

Bretagne 

L'Institut a poursuivi son soutien aux 
objectifs prioritaires de la Région : bio 
technologie marine, pêche, aquacultu- 
re, algoculture, conchyliculture et e n  
vironnement marin (programme rade 
de Brest). Par ailleurs. I'IFREMER et 
I'université de Bretagne occidentale 
ont signé une convention en dé- 
cembre. Enfin, le batiment de I'IFRTP 
(Institut francais pour la recherche et 
la technologie polaires) a été construit 
en 1993 sur le site de I'IFREMER. 

La stabon de PortenBessrn etudre les acfivrtes halreuhques et conchylcoles et l'environnement littoral de la Manche 

Pays de Loire, Poitou- 
Charentes et Aquitaine 

Le centre de Nantes a participé au 
fonctionnement des divers orga- 
nismes et instances : SMIDAP, SMVM 

baie de Bourgneuf, universités de 
Nantes et La Rochelle, CREAA, CRin ... 

Les Régions ont de leur coté contri- 
bué au soutien notamment matériel, 
de certains programmes. par 
exemple, pour le cofinancement de 
thèses et I'aide aux équipements mi- 
lourds des laboratoires. 

Centre de 
Nantes 
deuxieme 
tranche 
du bitiment 
Valortsation 
des produris, 
rnauguree 
A la fin de 
l'année 
1993 

La stabon de 
La Tremblade 
est très 
cmcernee 
par l'actrvrte 
osbércole 

L'inauguration au centre de Nantes de 
la deuxième tranche du bâtiment Vale 
risation des produits a été la concréti- 
sation de I'aide apportée ces der- 
nières années par les collectivités. 

Enfin, en ce qui concerne les relations 
avec les autres organismes. on peut 
citer, à titre d'exemple, la création de 
deux URM (unités de recherche mari- 
ne), l'une associant le laboratoire de 
I'IFREMER Phycotoxines et Nuisances 
et la faculté de pharmacie de Nantes 
et I'autre le laboratoire Environnement 
et Aménagement du littoral de Nantes 
et I'université de Bordeaux. Une 53 
convention cadre sur le thème aqua- 
culture et environnement est égale- 
ment en cours de négociation avec 
l'école vétérinaire de Nantes. 



L'IFREMER a contribué aux travaux du 
comité de coordination e t  du comité 
scientifique étudiant I'algue Caulerpa 
taxifolia. 

En technologie, le groupement Robe 
tique sous-marine a été créé autour 
de l'Association Toulon Var Technole 
gie, entraînant ainsi la coopération 
d'une dizaine d'industriels et de I'IFRE- 
MER, I'INRIA, et le CNRS et une pafticipa- 
tion de la Région au financement des 
équipements. 

Le projet MEDARCOBLEU ISurveillance in 
tégree des pollutions marines) a été ins- 
crlt dans le cadre de la charte du Bas- 
sin médnwranéen (Charte de S6wIie). 

En matière d'environnement. I'agence 
des bassins Rhône - Méditerranée - 
Corse et le ministère de l'Environne- 
ment ont financé, en partie, un pro- 
gramme sur I'étude, le devenir et hm 
pact des contaminants. 

Languedoc - Roussillon 

Le laboratoire Défense et Résistance 
chez les lnvertebrés marins (DRIM), as- 
sociant I'IFREMER, le CNRS et I'université 
de Montpellier II, a été créé à Montpel- 
lier et inaugure le 29 octobre 1993. 

Une réflexion a &té menée avec le CE- 
PRALMAR sur: la définition des navires 
de pêche du futur ; la faisabilité d'un 
système d'information géographique 
pour la qualification du littoral ; la mise 
en œuvre d'une unité mobile de télé- 
captage d'huîtres creuses (en asso- 
ciation avec la seciton locale de la 
cmchyliculture). 

cœw 

L'IFREMER a adressé aux collect~vités 
territonales en mai 1993 le rapport f+ 
na1 sur la Prospecbon en vue d'une dk 
versificabon de la pëche autour de la 
Corse, respectant ainsi ses engage- 
ments pris dans le cadre du X' plan. 

Martinique 

Le conseil régional a parhcipé au fi- 
nancement du programme Marées 
vertes dont l'objectif est la mise en 
évidence des causes du phénomène = 
gênant pour le tourisme et la pêche. 

d'huiires naCrsres. 

I 
En Polynésie, lagons et atolls abritent souvent des élevages 

NouuelleCakkmie 

L'effort d'insertion de la NouvelleCalé- 
donie dans la région Pacifique amène 
de nombreuses délégations à visiter 
le Territoire. Les visites, désormais 
traditionnelles, de la station aquacole 
de Saint-Vincent, gérée par I'IFREMER, 
permettent d'apprécier les techniques 
de production de crevettes et I'irnpact 
de cette activité sur l'économie du 
Territoire. 

La venue du navire L'Atalante dans le 
Pacifique sud en 1993, pour la réalisa 
tion des premières campagnes du 
programme ZONECO, a ouvert à I'IFRE- 
MER des opportunites intéressantes 
de coopération régionale et de pro- 
motion de ses moyens et de ses corn 
pétences. Citons, notamment, les 
trois mois de cartographie pour le 
compte de la SOPAC (South Pacfic A p  
plied Geoscience Commission) et la 
campagne GEODYNZ avec la Nouvelle- 
Zélande. 

Le programme de recherche d'ac- 
compagnement du développement de 
la pêche thonière hauturière qui asse 
cie I'OR~TOM, I'IFREMER et I'EVAAM (or- 
ganisme territorial) est passé à une 
phase opérationnelle au cours de la 
campagne de pêche expérimentale 
(palangre instrumentée) et d'acous- 
tique menée à bord du navire Alis. Les 
premiers résultats montrent claire- 
ment son intérêt scientifique et ou- 
vrent des perspectives d'amélioration 
significative des pratiques actuelles 
de pêche. 

La mise au point des outils de gestion 
des concessions d'élevage de I'huitre 
nacriére pour la perliculture s'est 
poursuivie à la staiion Polynésienne de 
télédétection (SPT) à la demande du 
service territorial de la Mer et de 
I'Aquaculture. Dans le cadre d'un pro- 
gramme du Territoire financé par le 
FED, la  PT a poursuivi I'élaboration 
des fonds de spatiocartes numériques 
des principaux atolls des Tuamotu. 

La contribution de I'équipe Nacre du - - -  

Centre océanologique du Pacifique 
(COP) au programme général de re- 
cherche sur la nacre, qui porte essen 
tiellement sur la détermination des be- 
soins énergétiques de I'animal pour 
établir des bilans trophiques à I'écheC 
le du lagon a été formalisée avec le 
Territoire par la signature d'une 
convention-cadre de coopération. 

La staüm de Sete joue un rdle important dans les domaines de la 
peche, de l'environnement et de Parnenagement du Idioral. 



1993 a été marquée par I'amplifica- 
tion des coopérations avec l'Es- 
pagne, I'ltmlie, le Portugal, autour 
de quelques axes prioritaires : renfor- 
cement des réseaux de laboratoires, 
organisation de séminaires sur les 
technologies de I'environnement en 
Méditerranée (mars, Italie), I'aquacul- 
ture et les zones humides littorales 
(juillet. Portugal). Enfin, un séminaire 
pour une politique océanologique 
conce~tée en Méditerranee occidenta- 
le s'est tenu en Espagne (octobre). 

Des pôles thématiques de recherche, 
le développement et la gestion d'outils 
en commun (navires, engins), des 

Relations et coopération 

Plusencore que 1992,1993appamit 
cnmm l'année de la coneréhsahon des 
efforts accomplspour at te~ndre les 
b u t s ~ p a r l e p m @  d'entreprket le 
p h s t m ~ u e d e r n M E R q u a , d e  
plus, œuvrépour que les organismes 
océamgmphques empéens se doterd 
d'wshretwe souplepurm>rdonner 
lemmoyem. 

Cet objectifdeumit être r6aliséau sein 
de la fbduiion ewopéem de la Scien- 
œ (ESFI. 

avec les organisaiions 
intemationales 

En 1993. plusieurs projets ont été fi- 
nancés avec la participation de la FAO. 
En particulier. I'implantation d'un sys- 
tème d'information pour la promotion 
de raquaculture en Méditerranée (Si- 
PAM) à Tunis, avec le détachement 
d'un expert de I'IFREMER auprès du p r e  
jet régional MEDRAP, et au ViêtNam le 
rétablissement d'un système de re- 
cueil de données halieutiques. 

Des opérations plus limitées ont don- 
né lieu à l'envoi d'experts en Ja- 
maique, a Madagascar, en Tunisie ... 

L'IFREMER s'est impliqué davantage 
dans les dispositifs communautaires, 
en particulier au sein du programme 
cadre de recherche-développement 
technologique IPCRD) de I'Union euro 
peenne. II a répondu aux appels 
d'offres des programmes spéci- 
fiques. Au 3 1  décembre 1993, 
quatre-vingt-sept projets de re- 
cherche étaient financés par l'union 
européenne. A ceuxci, s'ajoutent des 
projets conjoints avec des partenaires 
tiers au sein d'accords Communauté 
européenne-ASEAN ; c'est le cas du 
programme AADCP (ASEAN - EC Aqua- 
cuiiure Development and Cooperation 
Programme) qui lie I'IFREMER durant 
cinq ans (1990-94) à l'Indonésie, a 
Singapour et aux Philippines pour la 
recherche en aquaculture. C'est éga- 
lement, avec le ViêtNam et I'lndoné- 
sie, le projet de I'étude de I'impact de 
I'aquaculhire sur l'environnement 

bases de données sur I'environne- 
ment, a participation a de grands pro- 
grammes, comme GOOS (Global 
Ocean Observing Systern), a sur- 
veillance de la qualité des eaux Iitto- 
rales sont autant de projets d'actions 
qui structurent une politique scienti- 
fique océanologique concertée des 
principaux instituts (Italie, Espagne, 
Grèce, France). Cette politique s'est 
concrétisee par deux actions  ma^ 

jeures pour a flotte océanogra- 
phique ; l'accord IFREMER - ICRAM ( I S i ~  
tuto centrale per la rcerca scientifica 
e tecnologca applicata al mare, italie) 
a permis le lancement d'un nouveau 
navire de recherche L'Europe, dont 
l'exploitation sera assurée en c o m ~  
rnun en Méditerranée. 

Dans le même domaine, mais cette 
fois avec l'Espagne, I'IFREMER et I'IEO 
(Institut espagnol oceanographiquel 
ont decide ldecembre) de construire 55 
et d'exploiter un nouveau navire de re 
cherche halieutique, qui sera appele 
Thalassa 



Enfin, un troisième accord a été signé 
(lanvierl avec I'ENEA (Ente per le nuove 
tecnologie, I'Energia e I'Ambiente) sur 
les thèmes de I'environnement marin, 
les technologies marines, I'océanogra- 
phie et les campagnes à la mer ainsi 
que le soutien aux projets industriels. 

Europe centrale et orientale 

En Pologne, un premier accord (fé- 
vrier) de coopération avec I'lnstitut 
d'océanologie de Sopot et l'université 
de Gdansk a été conclu sur les géos- 
ciences marines, les ressources vi- 
vantes, I'environnement marin, I'infor- 
mation scientifique et technique. les 
campagnes à la mer. Un atelier de tra- 
vail sur les problèmes d'environnement 
littoral a pu être réalisé dès septembre. 

Avec la Russie, la priorité a été de dé- 
velopper des programmes en acous- 
tique, robotique, engins ; un contrat de 
recherche a été conclu (août) avec 
I'lnstitut de technologie marine de Vla- 
divostok pour la recherche  opération^ 
nelle dans le domaine des véhicules 
sous-marins autonomes. Un autre 
contrat a été conclu avec le VNIRO (All 
Russia Research Institute of Marine Fi- 
sheries and Oceanography, Moscou) 
sur la protection des dauphins pour évi- 
ter les captures accidentelles par lesfi- 
lets maillants et les chaluts pélagiques. 

L'effort a aussi  ort té sur des actions 
ciblées en liaison avec des pro- 
grammes de la Communauté euro- 
péenne vers [ ' ~ k r s i n e  (I'environne- 
ment et ses technologies), I'Albanie 
(ressources vivantes et environne- 
ment littoral), la Croatie (ressources 
aquacoles et environnement littoral). 
les Pays baltes (ressources vivantes 
et environnement littoral). 

Eu- du nord 

Au sein des grands programmes euro- 
péens (MAST, FAR, AIR, EUREKA-EURO- 
MAR). on note un progrès sensible de 
I'harmon~sation des gestions des 

vironment Research Councill et le MID 
(Marine Technology Directoratel. Elle 
a été marquée par son élargissement 
à de nouveaux domaines : développe- 
ment conjoint de microcapteurs op- 
tiques pour I'obSe~ation du milieu m a  
rin et leur adaptation aux flotteurs 
MARVOR, lancement de la coopération 
en océanographie satellitaire, rappro- 
chement des programmes d'océano- 
graphie côtière, renforcement des ac- 
tions en aquaculture, connaissance 
des écosystèmes côtiers et profonds. 
Les échanges, notamment de longue 
durée, entre chercheurs, ingénieurs, 
techniciens et personnels administra 
tifs (cent vingt au total) progressent. 

Avec l 'Allemagne, la coopération 
s'est ouverte à de nouveaux do- 
maines : modélisation de la circulation 
des masses d'eau. surveillance du mi- 
lieu marin, instrumentation scienti- 
fique pour les réseaux d'observation 
OU GOOS. 

Aux Pays-Bas, elle s'inscrit dans les 
accords avec le so2 (Fondation pour 
la recherche océanographique) pour 
le développement technologique et la 
recherche océanographique, et avec 
le R lVO (Institut national pour la re- 
cherche halieutique) pour I'exploita- 
tion et la protection des ressources vi- 
vantes (aquaculture et pêches) ; elle 
s'est étendue à I'étude du climat, I'éva 
luation de la qualité des eaux et la sur- 
veillance de I'environnement. 

Pays industrialiséo 
hors de I'Eumpe 

Quarantequatre projets font I'objet de 
coopération avec les États-Unis. Ils 
concernent les pollutions marines acci- 
dentelles, I'océanographie côtière, les 
recherches en environnement marin. 
I'interaction océanclimat, le program 
me de géosciences FARA (French Arne- 

- 

rica Ridge Atlantic) ; deux nouveaux 
programmes Goos et I'environnement 
sont en cours de développement. 

thermalisme du Pacifique Ouest), 
technologie sous-marine. 

La coopération avec l 'Australie est 
un élément majeur dans le Pacifique 
et repose sur un accord en sciences 
et technologies marines. Dix-sept prw 
jets ont été examinés lors d'un sémi- 
naire (Arcachon, octobre). Avec la 
Nouvelle-Zélande, la campagne de 
géodynamique GÉODYNZ effectuée 
avec L'Atalante, fin 1993, dans la ré- 
gion constitue une première action 
concrète de coopération franco- 
néo-zélandaise. 

En Israël. la France est plus particulié 
rement intéressée par un projet d'étu- 
de interdisciplinaire de la Méditerra- 
née orientale pour rééquilibrer les 
données recueillies sur le bassin occi- 
dental et le bassin oriental. Des cher- 
cheurs francais ont embarqué lors de 
campagnes israéliennes. des labora- 
toires francais ont accueilli des 
stages de scientifiques israéliens. 

Pour le Canada. la coopération en 
sciences et technologies marines re- 
pose sur un mémoire d'entente (no- 
vembre 1990) entre I'IFREMER et le mi- 
nistère fédéral des Pêches et des 
Océans, avec, en annexe, les géo- 
sciences marines ; son élargissement 
fait I'objet d'une réflexion. 

Pays de l'Amérique latine 

L'IFREMER y réalise quelques actions 
avec des pays disposant d'un fort p o  
tentiel économique. C'est le cas du 
Brésil autour d'un projet pilote d'éle 
vage de crevettes en cages lance en 
1992 ; des études ont été effectuées 
en zootechnie de production et sur les 
interactions avec I'environnement et 
I'économie locale. 

moyens à la mer respectifs (progres- Les thèmes de coopération avec le 
sion des campagnes et des échanges Japon  ont été examinés à Tokyo 
de temps de navires : cent soixante- (avril) :aquaculture, biotechnologies 
quatorze jours en 1992. deux cents marines, eaux rouges, ingénierie des 
quarante et un en 1993). pêches, échanges de données océa- 

nographiques, projet MIKO (étude de 
La coopération avec la ~ r a n d e - ~ r e -  la zone de la fosse où doit se produire 
tag.0 se développe dans le cadre un grand séisme), géologie des ~age~expériment~~espourieprojetpi~oted'~le~agedecreve~es 
des accords avec le NERC (Natural En- grands fonds, projet STARMER (hydro- auBresil. 



R e l a t i o n s  e t  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e s  

En Équateur, des actions se dérou- 
lent en immunologie et en pathologie 
des crevettes d'élevage, grâce à des 
financements du ministère des Af- 
faires étrangères pour le CENAlM (Cen- 
tro Naclonal de Acuicultura e Investi- 
gationes Marinas). L'aide des experts 
du laboratoire mixte IFREMERCNRS de 
Montpellier a permis ainsi l'équipe 
ment et le démarrage d'un laboratoire 
d'immune-diagnostic. 

Avec le Chili. qui dispose d'un f r i s  
haut potentiel en aquaculture (sau- 
mon, poissons plats. coquille Saint- 
Jacques) et d'une recherche scient'- 
fique bien organisée, la coopération a 
été relancée avec le partenaire chilien 
le CONICVT (Commission nationale des 
sciences). 

Médiitemnk du sud 

Le Maghreb est une priorité régionale 
de NFREMER. En Tunisie, après la si- 
gnature (19921 de I'accord avec le 
SERST (secrétariat d'État à la Re- 
cherche scientifique et à la Technolo- 
gie), deux séminaires ont eu lieu à T t  
nis dans les domaines de I'environne 
ment et de la pêche pour définir deux 
programmes d'actions sur trois ans. 
Ces programmes sont financés par le 
ministère de I'Enseignement supérieur 
et de la Recherche dans le cadre du 
projet Réseaux-formaüowecherche. 

Lors d'une table ronde en Algérie à 
I'lnstitut des sciences de la mer et de 
l'aménagement du littoral (ISMAL) plu- 
sieurs thèmes de coopération ont été 
retenus dans les domaines de la 
pêche, de l'aquaculture, de la qualité 
des produits (huîtres, moules) et de 
I'environnement. Mais, la situation ac- 
tuelle freine le développement de cet- 
te coopération. 

II existe, au Maroc, avec I'lnstitut 
scientifique des Pèches maritimes 
(ISPM), une volonté très forte de relan- 
cer la coopération dans un pays équi- 
pé de très grandes pêcheries (sar- 
dines) et d'industries de transforma- 
tion structurées. Une coopération aw 
cienne se poursuit sur la mise en pla- 
ce d'un réseau d'échantillonnage bio- 
logique et la formation des person- 
nels. Par ailleurs, des projets dans le 

La forte tradition francophone du u- 
ban et sa volonté de reconstruire un 
outil de recherche ont conduit I'IFRE- 
MER (février) à définir avec le centre de 
recherches marines de Jounieh les 
thèmes e t  projets de coopération. 
Dès cette année, I'IFREMER a finance 
une expertise en aquaculture et une 
formation en environnement au centre 
de I'IFREMER de Toulon. 

sion préparatoire de I'autor'té internb 
tionale des Fonds marins et du tribu- 
nal international du Droit de la Mer, en 
tant qu'investisseur pionnier, la COMRA 

(Chinese Ocean Mineral ResearchDe- 
velopment Association) a signé un ac- 
cord de coopération avec I'IFREMER, 
sur I'exploration et I'exploitation des 
ressources minérales. Les premières 
actions comprennent la participation 

L'Institut ocdanographique de Nha Trang au Wt-Nam 

Au Viêt-Nam, la première action en- 
treprise après la signature (1992) de 
I'accord de coopération avec I'lnstitut 
océanographique de Nha Trang a por- 
té sur la remise à niveau de sa biblio- 
thèque, la formation d'un scientifique 
aux techniques de documentaliste et 
le don de matériels et de logiciels 
pour l'informatisation de la biblio- 
thèque. Par ailleurs, des équipements 
informatiques réformés de I'IFREMER, 
de la documentation scientifique ont 
été envoyés à cet institut. La cam- 
p a g n e ~ ~ ~ ~ ~  (Étude de la structure de 
la marge continentale vietnamienne) 
avec L'Atalante, s'est achevée à Nha 
Trang, par un séminaire sur la géody- 
namique dans le Sud-Est asiatique. 

En République Populaire de Chma, 

la coopération porte sur l'utilisation 
des données du satellite européen 
ERS-1, par le bureau d'État à la Mer et 
par I'un~ersité de l'océan de Qingdao, 
avec des échanges de chercheurs. 

de deux scientifiques chinois à un sé- 
minaire de géostatistique et le traite- 
ment des données à Brest, pour éva- 
luer les réserves en nodules du permis 
minier chinois. 

La visite en France du directeur géné- 
ral de I'agence nationale de Recherche 
et de Développement des Pêches de 
Corée a permis de réorienter la co- 
opération et de préparer un nouvel ac- 
cord (19931, autour de trois projets : la 
pathologie des huîtres. l'étude de la 
distribution et du comportement du 
poisson par échointégration et le phy- 
toplancton toxique. 

domaine de la pêche, de I'environne- 
Dainées de vent dans I'Antarciiqoe obienues par le sa te l l i te~~s l  

ment et de la documentation ont été Enregistrée, à la demande du gower- et imdtdes au de Brest dans le de la cooperatim 
définis (octobre). nement chinois auprès de la commis- franc~chinoe;e. 



adéquat d'évaluation des labora- 
toires, la formation au management 
des responsables d'unités. 

Inïonnaüon van le grand 
public, venr les jeunes 

L'exposition Vuessur-Mer, coproduite 
avec la Cité des Sciences e t  de I'ln- 
dustrie, a dévoilé. du 7 avril 1993 au 2 
janvier 1994 à la Cité des Sciences, 
les aspects humains, économiques, 
scientifiques et environnementaux du 
littoral marin. De très nombreuses 
équipes de I'IFREMER se sont directe- 
ment impliquées dans le contenu et 

, ....,. 
l'élaboration de cette exposition qui 

Lr.- - .. ... .. .- . .- . .. . . .. . . doit poursuivre une carrière itinérante 
---~.-.= en France pendant trois ans. 

Informatwn et comm 

etdesensibil~ndupublicaim'que 
son effort de tmnsfert de m n m  
vers les professionnels de la mer. Il 
continue d'expliciterles enjew de la re- 
chexheo&nogmplupueetde montrar 
que œdleci dpnd à des demandes w 
ciades fressoumsalimentaires, éuolu- 
tion du climat, origine de la vie, enui- 
ronemnt l .  En 1993, enplus des ac- 
tions classiques d'information et de 
mrnrnunicntion Ibibliothèques, reln- 
tionspresse, salonsprofessionnels), 
l'mm a mi8 lhccent sur Ibmélw- 
ration de lu communication interne 
@estion du personnel) et sur la sensibi- 
lisation dugrandpublic, notamment 

- despunes, awpdIèmes  de la mer. 

Sous la conduite d'un spécialiste de la 
communication interne et du manage 
ment d'entreprise, cent trentequatre 
salariés de I'IFREMER ont participé a 
des entretiens en groupe ou indivi- 
duels et un petit groupe d'animation, 
autour du directeur général délégué, a 
entamé une réflexion. 

Dans le cadre de la Saence en Fête, les cenhes etstabons de I'mMERont mont-e au public le havad des chercheurs 
daos k !&nïmede.!amer. - 

Un diagnostic a été présenté et une La Suence en Fête, événement popw 
série d'actions proposées parmi les- laire de trois jours, a donné I'occasion 
quelles la communication entre labo- 
ratoires, services et directions, I'amé- 
lioration de I'accès au traitement infor- 
matique des opérations budgétaires, 
la rénovation de certains outils infor- 
matiques (logiciel de gestion du per- 
sonnel), l'examen régulier des modalt 
tés de la diffusion de l'information 
dans les centres (ascendants et des- 
cendants), I'élaboration d'un système 

aux centres et aux stations de I'IFRE- 
MER de paibciper à ranimation des ré- 
gions littorales métropolitaines et 
d'outre-mer : portes ouvertes. anima- 
tions scientifiques et démonstrations 
techniques, dans les laboratoires ou 
sur la plage, conférences et films, mi- 
nicroisières océanographiques. jeux, 
ConCoUrS 



Audiovisuel 

Le développement de I'image (photo 
et vidéo) au sein de I'IFREMER vise à 
court terme le stockage et la gestion 
informatiques. 

La production audiovisuelle 1993, 
compte une vingtaine de documents 
pédagogiques ou de transfert. Elle a 
permis de collaborer avec des 
chaines de télévision lune centaine de 

1 participations) et les Centres de cuku- 

1 re scientifique et technique. 
~exput ron  
Vues-surMer, 
coprodwte Undes documents (vidéo, 8 mnl Le 
avec la C@ long des golfes clairs a recu le 1" prix 
dessciences du film d'entreprise aux XII" Ren- 
et de 
i'hdusbie contres internationales Environne- 

1 AL; ~llei ie. ment et Nature (RIENA). 

Les conférences grand public se dé- 
veloppent. ainsi, grâce à la coopéra- 
tion avec le centre de Culture scientk 
fique et technique de Rennes, se sont 
ouverts Les mercredis de la mer, 
conférences destinées aux écoliers et 
collegiens. 

En plus du soutien apporté à des PAE 

(programmes d'actions éducatives) 
supervisés par le centre de Brest. le 
coup d'envoi aux Clubs Jeunes-Océan 
a été donné en 1993 dans trois lycées 
de la Région PACA en liaison avec 
I'Éducation nationale : animation de 
I'ensemble de I'établissement concer- 
ne, montage de partenariats externes, 
élaboration de documents (vidéo, ex- 
position), échange avec d'autres éta- 
blissements, ouverture vers le public. 

Petite contribution, mais très symbo 
lique, à la coédiion de I'Almanach des 
sciences destiné à la jeunesse, avec 
d'autres organismes de recherche et 
les éditions Hachette. L'IFREMER y dow 
ne ses commentaires scientifiques 
sur des recettes de poissons et crus- 
tacés d'un restaurant célèbre. 

Pour répondre aux nombreuses que* 
tions de jeunes - et de leurs parents - 

sur les metiers de la mer, le centre de 
la Mer et des Eaux de Paris et I'IFRE- 

MER ont édité etvendent une brochure 
intitulée Formation aux metiers de la 
mer et de l'eau. 

Fieiaïions 
avec les pmfessionnels 

Outre de nombreuses réunions d'ins- 
tances de concertation, I'IFREMER a 
participé au Salon national du matériel 
ostréicole, mytilicole, des cultures 
marines et de la péche (1619 avril. La 
Trembladel, au Salon international de 
la péche couplé au Salon international 
de la transformation des produits de 
la mer 18-12 septembre, Lorient), au 
Salon de I'ostréiculture et des cultures 
marines (2527 septembre, La Trinité 
surMer). 

Par ailleurs, des documents audiovi- 
suels spécialisés (tels que Le fumage 
des salmonidés) ainsi que trois nou- 
velles fiches pratiques destinées aux 
conchyliculteurs viennent compléter 
une série lancée en 1992 : purification 
des coquillages, phytoplancton. mal* 
dies des coquillages. 

Colloques 

La politique de soutien aux manifesta- 
tions scientifiques ayant trait  à la 
connaissance du milieu marin, de ses 
ressources et de leur exploitation a 
été poursuivie. 

En septembre, la VIP conférence inter- 
nationale sur le Phytoplancton marin 
toxique, organisée à Nantes par I'IFRE- 
MER a réuni trois cents oarticioants a b  
partenant à quarante pays différents 
et a permis de faire le point sur ces 
nuisances. 

Aquatic living Resources : les moyens 
en personnel du service de rédaction 
de la revue ont été renforcés et, en 
concertation avec la nouvelle équipe 
des éditions Gauthier-Villars, un effort 
est en cours pour réduire ses délais 
de parution. 

Sur les quatre numéros publiés en 
1993, deux ont un caractère théma- 
tique et concernent L'hydroacous- 
tique et la distribution spatiale des or- 
ganismes vivants, d'une part, Les 
crustacés, d'autre part. 



Oceanoiogica Acta : cette revue bi- 
mestrielle coéditée avec les éditions 
Gauthier-Villars a regroupé ses deux 
derniers numéros de l'année 1993 
pour les consacrer aux actes du sym 
posium organisé en collaboration 
avec I'INSU, à Brest, du 2 au 4 sep- 
tembre 1992 et qui avait pour thème 
La Manche, flux e t  processus 6 
l'échelle d'une mer macrotid.de. 

Y sont traités la circulation des 
masses d'eau, la dymamique sédimen 
taire, la productivité biologique et les 
aspects liés à la gestion de la ressour- 
ce et à celle de I'environnement. 

Nature, sciences, sociétés , cette nou- 
velle revue trimestrielle, a été fondée 
par I'Association Nature, Sciences, So- 
ciétés. Dialogues, le CNRS, le CEMA- 
GREF, I'IFREMER, I'INRB et le ministère de 

Parmi les ouvrages que le service des 
Édition~ de I'IFREMERa publié en 1993, 
il faut mentionner : 

- Sécurrté et condihons de travail dans 
ha conception d'un navire de péche 
(Marcel Andro. Patrick  DON^^. Yvon 
Lemyl 

- Qualité de I'environnement littoral 
(sous la d~rection de Michel Joannyl. 

-Prévention technique et couverture fi- 
nancière dans les risques mariti- 
mes (actes de la Journée d'étude du 
conseil superieur de la Marine mar- 
chande, Paris, lW]uillet 19931. 

-l'am& en rr#@u marin(Pierre Michel), 

~ I F R E M E R ~ U ~ ~  des rems  et des owages snenbfiquez et techneues 

I'Environnement, elle est également 
coéditée par les éditions Gauthier-Vil- 
lars. Sa création traduit la volonté des 
différents partenaires de conduire une 
réflexion pluridisciplinaire sur les rela- 
tions entre le développement des 
connaissances scientifiques, le fonc- 
tionnement des sociétés modernes et 
les problèmes qui se posent à elles et 
les répercussions effectives et potem 
tielles sur I'environnement considéré 
sous tous ses aspects. 

A la suite des recommandations d'un 
audit interne réalisé en 1992, la posi- 
tion de la documentation au sein de 
I'IFREMERa été précisée. 

L'ancien service de la Doeumentaiion 
et des Publications a été scindé en 
deux entités dont un service de la Do- 
cumentation et des Bibliothèques rat- 
tache à la direction scientrfique. 

Un respon~b le  unique cwrdonne d é  
sormais les activités des deux biblio- 
thèques principales des centres de 
Brest et de Nantes et participe à la r é  
flexion sur la création d'un centre de 
documentation de la mer et d'une bi- 
bliothèque reliés à I'lnstitut européen 
des sciences de la mer prévu sur le 
technopiile de Brest. 

Parallèlement, une réflexion sur les 
actions à mener dans le domaine de 
l'informatique documentaire a été 
conduite par un groupe de travail ad 
hoc qui s'est penché sur les aspects 
de gestion des bibliothèques et sur 
ceux liés à la recherche documentai- 
re. Un plan d'équipement et d'organi- 
sation a été établi pour la période de 
1993-1996. 

Une harmonisation des méthodes de 
travail des bibliothèques annexes si- 
tuées dans les stations cotières de 
I'IFREMER a été entreprise avec leur 
raccordement a un réseau informa- 
tique unique et I'implantation d'un logi- 
ciel unique de gestion ainsi qu'avec 
I'organisation de stages de formation 
à I'utilisation des logiciels permettant 
I'interrogation des bases de données 
documentaires ou leur enrichisse- 
ment. 

Les stations peuvent ainsi contribuer 
à I'accroissement du fonds documen- 
taire des ouvrages et périodiques de 
I'lnstitut. 

Les quab-e premiers numéros de la r e  La politique de ce service est définie 
vue, publies au cours de I'année ont par un comité directeur dont font par- 
recu un accueil très favorable. fie notamment des représentants des 

directions opérationnelles. 

Dans le cadre de la collaboration 
entre I'IFREMER et les structures d'en- 
seignement supérieur, les respon- 
sables de la bibliothèque de Brest ont 
également assuré des stages d'initie 
tion à la recherche bibliographique et 
à l'emploi de documentation automa& 
sée, à l'intention des étudiants en 
océanologie de I'université Pierre et 
Marie Curie, ParisVI, avec la collabo- 
ration du CADIST et de ceux de I'école 
nationale supérieure d'agronomie de 
Rennes. 



scientifiques pour b mer 

Le service SISMER mène pour I'IFREMER 
une politique de gestion des données 
scientifiques relatives au domaine m a  
rin. Pour assurer cette tâche. il entre- 
tient de façon automatisée des réper- 
toires, conçoit et met en œuvre des 
systèmes d'informations pour la com- 
munauté scientifique nationale et @: 
internationale. iffi 
Plusieurs réalisations concretes ont 3 
vu le jour en 1993. a 
Le serveur SISMER propose desormais 
un accès hiérarchisé a I'information au 
travers du réseau informabque de I'IFRE- 
MER : accès au reDertoire des cam- 

I n f o r m a t i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n  

Les données accessibles par le ser- 
veur concernent en 1993 les do- 
maines de la géophysique marine iba  
thymétrie verticale et multifaisceaux, 
magnétisme et gravimétrie) et de la 
physique (hydrologie, courantologie). 

Le centre de donnees TOGA dont les 
logiciels ont ete revus et portés sur 
station de travail (base de données 
ORACLE) a été étendu en p in  1993 aux 
donnees de subsurface du program- 
me mondial woc~.  

Un systéme d'informations géogra- 
phiques a été mis en œuvre par le SIS- 
MER pour le suivi de I'environnement 
littoral. Les données des réseaux de 
suivi (REMI, REPHY. RNO) ont ainsi été 
mises en valeur dans I'AHas de la qua 
Iité des eaux littorales. 

Un important travail a également été 
engagé sur le bassin d'Arcachon pour 
cartographier et croiser les différentes 
"couches d'informations" significa- 
tives au sein du SIG. Ce projet pilote 
servira a définir un outil pour les futurs 
observatoires du littoral. 

pagnes a la mer ou au répertoire des 
bases de données marines, puis accès 
sélectif aux données elles-mëmes. 

Le serveur s'appuie, d'une part, sur une 
base ORACLE contenant les catalogues, 
d'autre part. sur des jeux de données 
stockés sous forme de fichiers sur di- 
vers supports d'archivage. .. 

Un projet de refonte complète des Mise enœuvred'uo systèmed'informationsgeographiquespour 

bases de suivi de renvironnement i'étudeintegréedubassind'Arcachai:cadasireostreicole. 

(IGA, REMI, REPHY, RNO) est engagé de- 
puis fin 1993. pour une mise en place 
en 1995. 

La base nationale des échantillon- 
nages halieutiques réalisée en 1993 
sera mise en exploitation au premier 
semestre de 1994. 

Ce projet sera prolonge par le croise- 
ment des donnees d'échant~llonnage 
avec les statistiques nationales de 
pêche constituant ainsi un systeme 
Pèche complet 

Toutes ces réalisations sont le fruit 
d'un investissement important du ser- 
vice dans les domaines de la métho- 
dologie, des architectures clieni/ser- 
veur et bien sür des systèmes de ges- 
tion de bases de données relation- 
nelles et de système d'informations 
géographiques. Ces investissements 
ont été accompagnés de nombreuses 
actions de formations spécifiques. 



Liste des sigles 
-- .  . 

AADCP 

AIR 

ANVAR 

ASE 

ASV 

AUVS 

BGMirst 

BRGM 

CCPM 

CEA 

CEDRE 

CEMAGREF 

CEP&M 

CERSAT 

CEVA 

CEVPM 

CIRAD 

CITPPM 

CLAROM 

CLS Argos 

CNES 

CNEXO 

CNRS 

COFREPECHE 

CREMA 

CREOCEAN 

DCN 

EPlC 

EPST 

ERS 

ESF 

EVAAM 

FAR 

FED 

FlOM 

FlST 

GDTA 

GENAVIR 

Programme communautaire, région Asie du Sud-Est 

Programme communautaire, agriculture et agroindustrie, y compris la pêche 

Agence nationale pour la valorisation de la recherche 

Agence spatiale européenne 

Abyssal Survey Vehicle 

Autonomous unmanned vehicles 

Société bassin de génie océanique First 

Bureau de recherches géologiques et minières 

Comité central des pêches maritimes 

Commissariat à I'énergie atomique 

Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions 

accidentelles des eaux 

Centre national du machinisme agricole. du génie rural. des eaux et forêts 

Comité d'études pétrolières et marines 

Centre pour I'archivage, le traitement et la diffusion en temps différé 

des données du satellite ERS1 

Centre d'étude et de valorisation des algues 

Centre d'expérimentation et de valorisation des produits de la mer 

Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement 

Confédération des industries de traitement des produits de la peche maritime 

Club pour les actions de recherche sur les ouvrages en me, 

Collecte localisation satellites 

Centre national d'études spatiales 

Centre national pour I'exploitation des océans 

Centre national de la recherche scientifique 

Consortium francais pour le développement des pêches 

Centre de recherche en écologie marine et aquaculture 

Bureau d'études en environnement littoral et océanographie 

Direction des constructions navales 

Etablissement public à caractère industriel et commercial 

Etablissement public à caractère scientifique et technique 

European remote sensing 

European Science Foundation 

Etablissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes 

Programme communautaire, Fisheries and Aquaculture Research 

Fonds européen de développement 

Fonds d'intervention et d'organisation des marchés 

France innovation scientifique et technique 

Groupement pour le développement de la télédétection 

Groupement d'intérêt économique pour la gestion des navires 

océanographiques 

Système global d'observation des océans 

lstituto centrale perla ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Italie) 



IDMER 

IEO 

IFP 

IFRTP 

IGA 

INRA 

INRIA 

INSERM 

INSU 

IPG 

IRCN 

ISM 

ISTPM 

IUEM 

MAREL 

MAST 

MENTOR 

NERC 

NOM 

NRH 

ODP 

ORSTOM 

PCRDT 

PlGB 

PNEAT 

PNOC 

RAVEL 

REMI 

REPHY 

RN0 

ROV 

SHOM 

SHRIMP 

SIG 

SIREHNA 

SODACAL 

STD 

TAO 

TNA 

TDGA 

URM 

WOCE 

lnstiaut de développement des produits de la mer (Lorient) 

Instiiuto espafiol de ocenografia (Espagne) 

lnstitut francais du pétrole 

lnstitut francais pour la recherche et la technologie polaires 

Suivi de l'impact des grands aménagements 

lnstitut national de la recherche agronomique 

lnstitut national de recherche en informatique et en automatique 

lnstitut national de la santé et de la recherche médicale 

lnstitut national des sciences de I'univers (CNRS) 

lnstitut de physique du globe 

lnstitut de recherche sur la construction navale 

International Subsea Mapping 

lnstitut scientifique et technique des pêches maritimes 

lnstitut universitaire d'études marines 

Mesure automatisée en réseau pour I'environnement littoral 

Marine science and technology 

Modèle exploratoire de navire de transport océanique rapide 

Natural Environment Research Council (Grande-Bretagne) 

National Oceanographic and Atmospheric Administration (Etats-Unis) 

Navire de recherche halieutique 

Ocean Drilling Programme 

lnstitut francais de recherche scientifique pour le développement en coopération 

Programme cadre de recherche et developpement technologique 

de I'Union européenne 

Programme international géosphère-biosphère 

Programme national sur les efilorescences algales toxiques 

Programme national d'océanographie côtière 

Réseau automatisé de veille pour I'environnement littoral 

Réseau microbiologie 

Réseau phyioDlanctonique 

Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin 

Remote Operated Vehicle 

Service hydrographique et océanographique de la Marine 

Sismique haute résolution pour I'irnplantation marine de pipelines 

Système d'informations géographiques 

Société d'ingéniérie, de recherche et d'étude en hydrodynamique navale 

Société d'aquaculture calédonienne 

Programme communautaire, sciences et techniques au s e ~ i c e  

du développement 

Telémanipulation assistée par ordinateur 

Transmetteur d'images et de données par voie acoustique 

Tropical Ocean and Global Atmosphere 

Unité de recherche marine 

World Ocean Circulation Experiment 



Adresses des centres, stations et délégations de 1' IFREMER 
- 

Siège social 
155, nie JeanJacques Rousseau, 
92138 ISSY-LES-MOUUNEAUX CEDEX 
tel 33 (11 46 48 2 1  00 
fax33 (1146 48 2296 

Centm de Boulogne-sur-Mer 
directeur : G. Lefranc 
150, quai Gambetta 
8P 699 
62321 BOULOGNE-URMER CEDEX 

tel. (331 21 99 5600 
fax 1331 21 99 56 01 

CritntbBra 
directeur : G. Pautot 
BP 70,29280 PLOUZANE 

tél. 1331 98 22 40 40 
fax1331 98 22 45 45 

Centre de Nantes 
directeur : H. Durand 
rue de I'lle d'Yeu 
BP 1049,44037NANES CEDEX01 
tél. 1331 40 37 40 00 
fax (331 40 37 40 01 

Centre de Toulon 
directeur : J. Jarry 
zone portuaire de Bregaillon 
Bf' 330,83507 Ln SEYNE-SURMER CEDEX 
tél. 1331 94 30 48 00 
fax (331 94 30 13 72 

Centre & Tahiii 
directeur : J-M. Griessinger 
Taravao, BP 7004, TAHITI 
tel. 19689 57 12 74 
fax 19 689 57 2477 

Station d'Arcachon 
responsable : JP. Dreno 
quai du Commandant Silhouette 
33120 ARCACHON 
tel. (33) 56 83 85 60 
fax (331 56 83 89 80 

Sraiion de Bovin 
responsable : M .  Baud 
polder des champs 
85'230-m 
té1 (331 51 68 77 80 
fax (331 51 49 34 12 

Sïation de Concameau 
responsable : G. Piclet 
13, rue de Kerose, Le Roudouic, 
29900 CONCARNEAU 
tel. 133) 98 97 43 38 

64 fax1331 98 50 51 02 

Station de cREma L'Hm-u 
responsable : A. Herbland 
17137 NIEUL-SURMER 
tel. 133146 50 94 40 
fax1331 46 50 91 60 

Station de L'Hwmeeu 
responsable : R. Guichet 
place du Séminaire 
BP 7, L'Houmeau, 17137 NIEUL-SURMER 
tel. (33146 50 93 50 
fax 133146 50 93 79 

Station de La Tremblade 
responsable : H. Grizel 
BP 133.17390 LATREMBLADE 
tél. (33146 36 18 41 (MUS deLoupl 
fax1331 46 36 18 47 
tél. 1331 46 36 30 07 (Ronceles~Bainsl 

Station de La Trinité 
responsable : G. de Kergariou 
12, rue des Résistants 
56470 LA TRINITE-SURMER 
tel. (331 97 30 25 70 
fax (331 97 30 25 76 

Station de Lorient 
responsable : J. Croquette 
8. rue Francois Toullec 
56100 LORIENT 
té1 (3319787 73 I O  
fax 133) 97 8341 06 

Station de Nol-utier 
responsable :V. Buchet 
BP 59,85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE 
tel. (331 51 39 15 27 
fax 1331 5139 36 82 

Stmimn de Palevas 
responsable : A. Febvre 
chemin de Maguelone 
34250 PALAVASLESLOTS 

tél. 133) 67 68 07 64 ou 67 68 08 33 
fax (331 67 68 2885 

Station de Port-en-Bessin 
responsable : M. Lemoine 
avenue du général de Gaulle 
BP 32,14520 PMIT-EN-BESSIN 
tél. (33) 31 51 13 00 
fax133131 51 1301 

Station de Saint-Malo 
lespansable : P. Le Mao 
BP 46,35402 SAINT-MAL0 CEDEX 
tel. 1331 99 40 39 51 
.k%ww+§bQ4-44 
Station de Sama MaM Poggio: 
responsable : M.  Angeli 
Vanga diI'Oru. Santa Maria Poggio, 
20221 CERVIONE, CORSE 
tel. (331 95 38 42 37 
fax1331 95 38 54 29 

Station de Sète 
responsable : J. Bertrand 
1, rue Jean Vilar. 34200 SETE 
tel. 1331 67 46 78 O0 
fax(33167 74 70 90 

otnnnPohlnS*niu 
*a-i 
responsable. Y Mord 
BP 601, Pmm, T m  
tel 19689410629 
ou 19 68941 06 31 
fax 19 689 42 05 98 

Wieaaion de 
Ssit?iemHtNiqualon 
responsable. A Batiagk 
BP 4240 
97500 ~.pIERREITMiQUELON 
tel. 19 SC841 3083 
fax 19 508 41 49 36 

Da6ptbltb 
NouvelleUlédonle 
responsable M Cladhier 
BP 2059, NUUMÉA 
NOUMUEEALÉWNIE 
tel 196872851 71 
fax 19 687 28 78 57 

DBlégation de laRéunion 
responsable .M. Mtmt 
BP 60,97822 LE PORTCEDEX 
LA &UNION 
té1 19 262 42 03 40 
fax 19 262 43 36 84 

Délégari'm desA#ïllar 
responsable , L Reynal 
97231 LE ROBERT, MARWIQUE 
tel 195966511 54 
fax 195% 65 11 56 

DHépiian ün M a n e  
responsable : Ph. Moguedet 
BP 477,97302 CAYENNE 
GWANE FRANCAISE 

tei 19 59430 22 00 
fax 19 594 3080 31 



Compte de résultat au 31 décembre 1993 
Exercice 1993 Exercice 1992 

Charges d'exploitation 

CoOt d'achat des marchandises vendues dans I'exercice 

Achats de marchandises 

Variation des stocks de marchandises 

Consommation de l'exercice en provenance des tiers 

Achats stockes d'approv~sionnements : 

Matières premières 

Auires approvisionnements 

Variation des stocks d'approvisionnements 

Achats de sous-traitances 

Achats non stockés de matières et fournitures 

Se-s extérieurs : 
Personnel intérimaire 

Loyer* en crédithail 

Autres 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Sur rémunérations 

Autres 

Charger de personnel 

Saia~res et trattements 

Charges sociales 

Dotetlons aux amortissements et aux provistons 

Sur mpbilisations . dotatons aux arnorhssements 

Sur actif circulant dotations aux provisions 

Autres charges 
- - - ~~ 

- - ~  .. 
. 

- 
-- -~ - M M  

Chargea spécifiques 
- . 

810,Oi 
.... ~~ -~ .. . 
~- - ~- . ~~ i idLai#Cae;sesm& 810.00 

Charges financières 

Dotations aux amortissements et aux prowsiws 

Interéts et charges assimilees 1 099 509,OO 

Diiferenees negaiives de change 617 596,16 
- lUTAL-3bscherges- - 1717 105,ll 

Charges exceptionnelles 

Sur opérations de gestion 6 602 118,9û 

Sur operations en capital 

Valeurs comptables des éihments inmobdiséS et tinanciars cédés 

Dotations aux amorhssements et aux pr&&ils 

TOTAL des chargi 6 602 118,9i 

Impôts sur les bénéfices 

L h i  



Compte de résultat au 31 décembre 1993 
Exercice 1993 Exercice 1992 

Produits d'exploitation 

h i e s  de marchandses 

Production vendue : 

Ventes 

Travaux 
. . . . . . . .. 

73 180 475,92 

. . -  Prestations de services 
. . 

---..--*-..-, .- . 3816  813,33 - .  .... ' l . . _ . l - *__ .  ._ . 
Production stockée 

. .  . .  - .  . , .  . - , 

Production immobilisée 
- --..-__. 

- *  ... -,.a. < _ .  
Sr940 627,OO 

Subventions d'exploitation 596 511 659.61 
. . --- ---- * --*---- - ,,-" - --. 

-----i.-. . _ .__ _ : Repfises sur amortissements et provisions . . . - . . . . . . . . . . . - 7 555538,13 ., . - . . - . . 

Autres produits 3 252 501.98 

TOTAL des produits d'exploitation 703 834 62 

hoduits spicifiques - - - 3 375 45; 
- - 

TOTAL des produits spécifiques -E 3 375 45; - -- 
Produits financiers 

de participations 254 000,OO 
d'autres valeurs mobilieres et creances de I'actif immobilise 186 786.29 

autres interëts et produits assimiles 

differences positives de change 140 247.26 .. ....- ' -  - -  - -  . - .....-... -gp51558,70 produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement , . - ,. - . . - - - -. . - - . . - 

TOTAL des produits firnnîiws P - . . . . . . . . . . . . . . .  . ,. . 
Produits exceptionnels ------_____ -.. . ..._.. 

" .. - . - - - - I _ _ _ . . <  

Sur opérations de gestion 22 375 469,32 

Sur opérations en capital : 
Produits des cessions d'élements d'actif 5 584 954,47 

Subventions d'investissement virées au r é ~ u l t ~ ' ' ' ~  ''exercice 
Cr 

. - - 213834315.58 - - 
TOTAL des produits exceptionnels .- 241 794739,37 

- - 

-- - -- - 
- -  - -  - --- - 

Salue uru,rrur = parte - -- 



Bilan au 31 décembre 1993 

Actif Exercice 1993 Exercice 1992 

Brut Amortissements Net Net 
et provisions 

lmmobiliamions incorporelles 

Frais d'etablissement 72 710,23 

Frais de recherche et de developpement 576 820 136.52 

Concessions, brevets, licences, marques. 

procedés, droits et valeurs similaires 51 291 657.15 

Autres 778 75661 

Avar~es el acompres . . . . - , . . . 46 891 640.29 
1900.i E 

tmmotiilisstYons corporéllés 

Terrains (améoagement des terreins inclus1 5 690 701,81 

Constructions 371 085 951,17 

lnstalbtions techniques, matériel etoutüiage industfiel 378.771 486,66 

Navires et engins 408 956 241,49 

Aubes immobilisations wrporelks 258 223 618.18 

Immobilisations cornorelles en cours 95 978 074.83 
*,,.**-..m. 

Avances et acomptes .---- .. .. . 21 489 704.68 

Immobilisations financières 
-.....m. m . - . ' . . - - - -  

Parkbpabns 167 007 475,51 

Creances rattachees a des participations 0,07 

Autres titres immobilisés 100.00 

Prêts 17 950 364.54 
fr.--* - -.*.LI.... 

Autres ... . .-, , -.. . . .. . 
- - - 

Stocks et encoun 

Wlaïibres wemiere% et autres apptouisionnemecits 381 û43,18 381 843.18 368 517.95 

Marchandises 4 371 492.07 2 505 797,78 1 865 694,29 1 875 042,91 

haneet et aconiptecvwsk nir comnmuh 450 741,36 450 741,36 390 392,25 

créances d'exploitation 

Créanc~j ehents et corriptes rattaches 56 461 044,39 56 461 044.39 6 661 914,07 

Autres 61 023 881,88 61 023 881,88 122 374 686.91 

c.éewsavsner 
Valeurs mobilieres de placement 

kboffi 35 609 746'46 35 609 746,46 35 601 365,Qfi 
Autres titres 409 000,OO 409 000,QO 613 000, 

DepM 1662.62 66 150 66262 69 776 6?3, -- 
C h a m  A répartir sur plusieurs exeroiees 3 419 938,73 3 419 938,73 3 966 069, 



Bilan au 31 décembre 1993 

Passif Exercice 1993 

Dotation 26 966 502,06 26 966 502.06 . . .  
Cwnpiheil t  de dowblbw. . , 

. . . . . .  . . . . . . . . . ~  ~. . . 16'6591ü6,ll . : .16693106,11 : 
Complément de dotation (organismes autres que I'ÉtatI - . - -.-. . 6 801 807,70 6 801 807,70 

DonetlegsencapAal - - - - - c . . . - - - - - -  . .. - - -  ~* -..... .. . -. - -. - - . . .-. ,3 049 l24,OO 3 049 124.00 
Réserves 

~ . - . -.. .. . . -  
Autres ...--.- - -  . .  . ,  . . ,  35 692 980,56 38 971 034,33 . - .  . . ,  

Report a nouveau . .  . - 3 380 354,11 _ _ _ - _ _  -*--*-.-. 
. : i Résuttat de l'exercice (bénéfice au perte) - - - - - - : - 7 . : : . . : - 5 525 7 5 9 3  102 300,34 

Subventions d'investissement 1 164 981 148,72 1 171 685 018,95 
. . .~ - -. ~ wj&lI1z; k~~ ~- ~p - 

Dettes financières 

Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit . . . . . . . 2 192 725,67 

Emprunts et dettes divers . - - - . . " - . . . . . .* . *. - - - - . - - - - . . - . , ..-. . . . . . . , . . -  11 085 973.27 10 207 043,67 
Dettes d'exploitation 

Dettes fournisseurs et comptes rattaches .... -..---.-.a. .-"-. . 99 375 878,08 56603 731,21 

Dettes fiscales et sociales ~-,....*-..-.."--.....~ .... --. - . . - . - -  -. . .- - - *  - -  - -. . . 37 615 208,69 39 701 729,92 

Autres 2 240 903,16 3 561 267,21 

Dattes diverses 

Dettes sur immabilisations et comptes rattaches 8 782 546,91 12 191 958,74 
....__._.__n*l ----------.----- -. 

Autres deites - - - - - - - - - - - S . -  -..- -.--.. ---..~ 44 077 979,365 47 676 01953 




