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RESUME 

Cette étude concerne les poissons démersaux profonds vivants 

sur les pentes récifales externes de Vanuatu. Les généralités traitent 

notamment de l'environnement physique qui est caractérisé par une assez 

grande stabilité aux profondeurs habituelles de capture. Les résultats 

de plus de 2 000 sorties de peche pratiquées a bord de petites embar- 

cations ont été pris en compte, dont pres de 700 dans le détail. 

Les ETELIDAE forment la majorité des prises. L'étude des fluctuations 

des C.P.U.E. en fonction de la profondeur et du cycle nycthéméral permet 

d'attribuer aux différentes especes une répartition superficielle, 

intermédiaire ou profonde et des tendances diurnes ou nocturnes. La 

matrice d’association établie a partir des fréquences de capture conduit 

a définir des groupements d’espéces, chacun d'eux correspondant a des 

conditions de p@che précises. Les fluctuations saisonnieres sont peu 

marquées. L’analyse des fréquences de tai1J.e montre qu’au sein d’une Y- 
espece donnée, les grands individus fréquentent les eaux les plu5 

profondes alors que les plus superficielles sont l’habitat préférentiel 

des petits. Malgré une activité sexuelle intense au printemps, la 

~~O&UF t! on semble s’etaler sur toute l’année. La sélectivité des 

1 igne5 est telle que les grandes especes entrent dans la pecherie bien 

avant d’avoir atteint leur maturité sexuelle. La lecture d’otolithes et 

le suivi des progressions modales des distributions de fréquences de 

tailles montrent que la croissance est lente. Du calcul des coefficients 

de mortalité, il ressort que les -PC~S sont vi erges. D'une maniére 

générale, les espéces les plus profondes seraient plus sensibles a une 

exploitation intensive que les especes intermédiaires. Une estimation 

des P.M.E. a été tentée pour chaque fle et pour 1 ‘ensemble de 

1 ‘archipel. 
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SUMMARY* 

This document deals with deep snapper caught on the outer-reef 

slope of the islands of Vanuatu whlch are located in the tropical iune 

of the South-West Pacifie Ocean (Fig. 1). 

1. Bottom fishing for deep snapper is considered to take place over 

depths ranging from 100 m to 400 m. The area of sea floor extending 

between these depths was estimated to be 7 360 square km with an average 

5lope 0 + 1 ‘1 % . General features of hydrological environment show that 

mean conditions prevailing at f ishing depths are fairly stable 

throughout the year (Fig. 31. 

2. More than 2 UÜO fishings trips carried out on board small boats have 

been taken into account, of which about 700 were analysed in detail. In 

addition, experimental longlining wan carried out during exploratory 

fishing surveys. Most of the fish were identified, measured and 

welghed ; otoliths and gonads were taken. Skippers were Interviewed SO 

as to obtain detailed information on each fishing trip. Data were 

captur-ed and processed on a micro-computer. The best measure of fishing 

effort seems to be the reel hour. 

3. The average catch per unit effort (C.P.U.E.) was 3.04 kg/hour (Table 

3 ) . Values of C.P.U.E. for other areas from within the region are given 

in Table 5. A total of 107 species were caught (Table 7). Fiçh belonging 

to the Etelidae family formed the bulk of the catches a1 though the 

families Serranidae and lutlanidae were well represented (Table 8). 

4. The depth range for ,04 species is shown in Fig. 8. C.P.U.E.'s 

calculated for the main species show fluctuations with depth (Fig. 91 ; 

some species are caught in shallower water whilst others are caught in 

deeper water. The index of specific diversi ty decreases as depth 

increa5es. As a TesuIt, it is considered that deep resources are more 

sensitive to fishing pressure than shallower ones. Total catches made at 

day time and night time were compared (Fig. 10). For the main species, 

Figs. 11 and 12 show that some are caught more frequently during the 

d a y than during the night ; however, many are caught both by day and 

* Texte en anglais seulement 
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night (Figs. 11 and 12, Table 12). There is a tendency for some species 

to migrate upwards by 40 m - SO m during the night, descending again in 

the daytime (Figs. 10 and 121. Seasonal fluctuations do not seem to 

be clear although some general trends are noticeable (Fig. 13). Various 

factors influencing the catches were considered : ski11 of the skipper, 

type of bottom, moon phase and type of bait. The average bait : catch 

ratio is 1 : 13 (Table 13). 

5. A matrix for cluster analysis was established using catch record 

data (Fig. 141. This allowed several different groupings of species to 

be identified. These indicated that a11 the species within one grouping 

were caught at the same depth, time of day and probably on the same type 

of bottom. 

6. fin analysis of lengtti-frequency distribution shows that the maximum 

sizes of fish may vary from one country to another (Table 141. Sizes of 

fish increase with increasing depth (Fig. 16). Length-weight relation- 

ships were calculated for 34 species (Table 151. 

7. Reproduction occurs throughout the year but peaks in sexual activity 

take place during spring and summer (Table 17, Fig. 181. The selective 

property of lines and hooks is such that the large species like Etelis 

carbunculus and E. coruscans enter the fishery before they have reached 

their sexual maturity. These species are therefore more sensitive to 

exploitation than the smaller ones like Pristiporaides spp. for which a 

large part of the brood stock is never recruited to the fishery (Table 

19). 

a. Growth rates were estimated from daily growth rings on otoliths 

(Figs. 19 to 2Jj. They were also calculated by analysing length- 

frequency distribution. The second method is derived from Pauly’s 

programme cal led ELEFAN 1 (Electronic Lenqth-Frequency Analysisl in 

which the growth parameters kept amongst many others are the one which 

best explain the specific-structure of a set of length-frequency 

samples. The alteration to Pauly’s method is illustrated in Fig. 24 and 

in Appendices 4 and 5. Fig. 25 shows the growth curve obtained for 

Pristiponoides rultidens. Growth was also estimated using an average 

value of Pauly’s “Index of growth performance" calculated for the main 

speci es (Table TU) A . Whatever method is used, it seems that the large 

species which live in deep water like Etelis spp. do not grow as fast a5 

the ones living in shallower water like Pristiporoides spp. 
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9. The parameter of total mortality Z was estimated by two methods. In 

the first one the natural logarithms of fish numbers were plotted 

against their age (Fig. 26). The second method was based on Eeverton and 

Holt’s relationship (Table 211. The natural mortality parameter M was 

predicted from Pauly’s empirical relationship in which the mean environ- 

mental temperature and growth parameter are linked. The data shown in 

Table 21 leads to the conclusion that the reçources are virgin. 

10. The lack of a long series of C.P.U.E. data does not allow the 

calculation of the maximum sustainable yield (H.S.Y.). However, results 

obtained in Hawaii were applied to Vanuatu where the general environ- 

mental conditions are similar (Table 22). The M.S.Y. was estimated to be 

1 kg/ha p.a. In the area between isobaths 100 and 400 m and 750 tonnes 

p.a. for the whole archipelago (Table 23). Additional data from 

exploratory trawl ing carried out on virgin stocks in New Caledonia 

provided an estimated value of 4 kg/ha p.a. 

11. The conclusion is that stocks existing in deeper water seem to be 

more sensitive to fishing pressure than the stocks living in more 

shallow waters. However, as resources in shallower water are easily 

eeploited there is a need to start thinking about fishery management a11 

along the outer-reef slope. Within the Pacifie, only a few countries 

have undertaken a scientific approach to this matter. Therefore 

parameters an d figures estimated in Vanuatu might well apply to the 

region, at least until more detailed data is made available. 
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INTRODUCTION 

Tous les pays du Pacifique tropical ont entrepris 

l'exploitation des ressources en poissons démersaux profonds vivants sur 

les pentes récifales externes et sur les monts sous-marins, A des 

profondeurs comprises entre 100 et 400 m. Aux fies Hawaï, leur p@che 

commerciale a commencé depuis plus d'un demi-siécle et des données 

statistiques historiques y sont disponibles. Il est donc actuellement 

possible d'y suivre, sur une longue période, l'évolution des captures 

par unité d'effort de pêche (C.P.U.E.) et d'en déduire la production 

maximale équilibrée (P.M.E.), valeur clef de toute gestion rationnelle. 

Dans les autres fies, l'exploitation commerciale des poissons d'eau 

profonde n'a commencé que trPs récemment, le plus souvent sans qu'un 

suivi systématique de la provenance et du volume de la production soit 

assuré. Dans ces conditions, les planificateurs n'y disposent pas des 

informations indispensables a l'établissement des orientations a donner 

au développement. 

A Vanuatu, les premiéres pêches exploratoires ayant fait 

l'objet de compte-rendus se sont deroulees en 1976. Toutefois, ce n'est 

qu'en 1981, date de la mise en place d'un Service des P@ches bien 

structuré, qu'a été lancé un programme intensif de formation et de 

développement qui a conduit a la création d'une vingtaine d'associations 

de p@cheurs réparties dans tout l'archipel. Alors que la p@che vivriere 

traditionnelle avec lignes a main concernait rarement les fonds 

supérieurs a 100 m, l'utilisation de moulinets manuels permet désormais 

d'atteindre de plus grandes profondeurs, la où les ressources sont 

encore vierges. Ces conditions uniques ont été mises a profit pour 

réaliser une étude détaillée sur les débarquements quotidiens des 

bateaux du Service des P@ches ; elle constitue la base de ce document. 

Parallelement, un programme statistique léger a été lancé dans les fles. 

Il presente l'immense intér@t de commencer au moment zéro 

d'exploitation. 
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FOURMANOIR (1980) considére que la peche profonde commence a 

partir de 120 m et qu’elle ç’arrete aux environs de 400 m avec la 

disparition d‘es espéces commercialisables. Elle porte sur des poisso’ns 

dont l’interet économique est considérable pour les régions insulaires 

car ils sont accessibles a une p@che artisanale simple ne nécessitant 

que des investissements limités. De plus ils semblent relativement 

sédentaires et disponibles toute 1 'annee et sont, a quel ques exceptions 

w-PS7 dépourvus d’ichtyosarcotoxisme, donc, susceptibles d'etre 

exportés. Cependant, étant donné l'absence de plateau continental, 
. 

1 ‘importance des stock5 est limitée et la biomaase est faible. Les 

individus paraissent surdïspersés, c'est-a-dire qu’ils ont tendance a se 

grouper. Ce mode de dispersion a pour conséquence une grande variabilité 

des rendements. La biologie des poissons profonds est mal connue. On 

peut trouver a cela plusieurs raisons : exploitation récente des 

ressources, forte selection par les lignes, impossibilité de marquage et 

d’observation in situ, imprécision fréquente au niveau de la 

systématique, etc... Les données disponibles dans la littérature ont 

pour la plupart été collectées à partir de prises commerciales. Les 

impératifs de rentabilité aux quel s sont soumis les pecheurs font 

qu’elles manquent de continuité dans le temps et 1 ‘espace, conditions 

essentielles A un programme systématique de recherche. Les nbtres 

n'échappent pas a cette critique, de grosses solutions de continuite 

g@nant notamment 1 'Ptude des variation5 saisonniéres et de la 

reproduction. Nous avons néanmoins pu recueillir une masse importante 

d'informations. cl une étude focalisée sur quelques espéces, nous avons 

préféré celle de l'lchtyofaune dans son ensemble, reflet plus fidele de 

la réalite Pconomlque d'une pecherie. 

Nombreux sont les facteurs dont peut dépendre le succés d'une 

peche : saison, conditions metéorologiques, heure, profondeur, type de 

fond prospecte, montage des engins, appâts, etc..., s.ans compter 1 a 

compétence du maftre pecheur. L'étude de l’influence de l’un d’entre eux 

implique en théorie que tous le5 autres demeurent constants. Ces 

conditions ne sont presque jamais remplies, surtout si la flotille est 

peu importante, comme tel est le cas a Vanuatu. En conséquence, les 

conclusions auxquelles nous somme5 parvenus font plus ressortir des 

tendances que des phénoménes circonscrits avec précision. Il n'en 

demeure pas moins que notre contribution a la connaissance des poissons 

démersaux profonds devrait permettre d’orienter plus sûrement les 

actions de développement et de définir des axes de recherches 

-8- 



ultérieures dont les activités halieutiques des insulaires de 1 ‘Océan 

Pacifique tropical bénéficieraient. 

GENERALITES 

l.Géoqraphie --- -- --- 

L'archipel de Vanuatu (fig. 1) est constitué d’environ 80 fles 

dont la plupart sont des fles hautes d’origine volcanique. L'absence de 

lagon limite les zones de formations coralliennes a une bande cbtiére 

étroi te qui est par conséquent facilement accessible a la p&che de 

subsistance. Il n'y a pas de plateau continental, les fonds descendant 

de facon relativement abrupte de la frange récifale vers le large. 

La surface exploitable pour la p&che des poissons démersaux 

profonds (100 a 400 m) est donc assez limitee. Pour la totalité de 

Vanuatu, on peut l'estimer, par planimétrie, A 7 360 km=, soit un peu 

plus de la moiti& de la superficie des terres émergées (13 480 km2). La 

pente eçt en moyenne de 10 %. Elle varie toutefois suivant les lieux : 

c’est ainsi qu’elle atteint 40 % dans la partie centrale de la cbte 

ouest de Pentec%te alors qu’elle n’est que de 2 % au sud d'Efaté 

(fig. 2). Pour l’ensemble du pays, la longueur totale de l’isobathe 

100 m est d’environ 1 400 milles nautiques (2 600 km). Il existe 

plusieurs bancs et monts sous-marins situés a des profondeurs 

inférieures a 300 m. La prospection de certains d’entre eux a récemment 

fait l’objet d'une campagne exploratoire (GRANDPERRIN, 1983). 

La capitale, Port-Vila, est située sur Efaté. Cette fle est la 

quatriéme par sa superficie. La longueur de l’isobathe 100 m y est de 

130 mille5 (240 km) et la surface comprise entre 100 et 400 m de 

1 300 km’, pour une pente moyenne de 7 %. La bande exploitable a une 

largeur moyenne égale a trois milles. 
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F~R. 1 - Vanuatu et ciroulation eonale (d'aprha PETIT et HENIN, 1982) 

C.E.S. : Courant Equatorial Sud 

C.C.T.S. I Contre Courant Tropioal Sud 



EFATE 

; i 

l ‘._ 400 y’ 

Fig. 2 - Efate : sondes 100 m et 400 m 

?. Caractéristigi:- gl milieu marin ------------ ------ ----- 

Vanuatu est situédans sa totalité en zone tropicale. Les eaux 

superficielles, de température variant entre 24 et 29'C, sont 

originaires du Pacifique oriental où elles se sont formées par remontée 

d'eaux profondes riches le long du continent sud-américain. Progressant 

vers 1 ‘ouest en surf ace, elles se sont peu A peu réchauffées tout en 

s’appauvrissant en élément5 nutritifs. Au niveau de Vanuatu, leurs 

caractéristiques tendent ver5 celles que présenterait une situation 

caricaturale d’oligotrophie tropicale typique : couche isotherme chaude 

et épai sçe bloquant tout enrichissement en provenance des eaux sous- 

jacentes plus riches. Cette tendance a un appauvrissement est toutefois 
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contrariee de façon plus ou moins forte par des perturbations ayant pour 

origine les courants, les vents et surtout la présence des fies. 
> 

L'étude des structures hydrologiques a conduit a l'élaboration 

du schéma de circulation géostrophique suivant : la partie nord de 

1 ‘archipel, Jusqu’a 15OS, se trouve placée sous l'influence d'un flux 

dérivant h l’ouest (Courant Equatorial Sud) alors qu'entre 15" et ?O"S 

la circulation zonale porte a l’est sud-est (Contre Courant Tropical 
i 

Sud), s'opposant ainsi a la dérive de surface due aux alizés (fig. 1). A 

la limite de ces courants, dont la position est variable suivant les 

années et les saisons (l’ensemble se décale notamment du nord vers le 

sud pendant l'été austral) se produit un phenoméne de convergence (1). 

Le5 caracteristiques thermo-halines sont schématisées sur la 

figure 3 extraite des travaux: de PETIT et HENIN (1982). La structure 

thermique verticale est caractérisée par une thermocline permanente p e LI 

marquée, ce qui traduit un brassage important des eaux sous l'effet des 

vents. En fin d'été austral, elle atteint 100 m, c'est-a-dire la limite 

supérieure de la tranche de profondeur 100-400 m prospectée par la peche 

profonde. Durant les autres saisons, elle se situe entre 30 et 100 m. En 

dessnus de 1üC! m, les variations saisonnieres sont faibles ; au-delh de 

2 0 !j !TI , 0 n peut estimer qu’elles sont en moyenne de l'ordre de 1’C. De 

1 (1 i:l d 4 (1 CI m > la temperature décroft régulierement ; elle passe de 27°C a 

12°C au nord de Vanuatu et de 24°C a 14°C au sud. 

La teneur en o:cygéne dIssous affecte peu de variations avec la 

profondeur en dessous de 100 m. En revanche, elle augmente du nord au 

sud de Vanuatu. Elle est en moyenne de 3,s ml/l. 

Le5 Iles et les monts sous-marins perturbent considérablement 

la circulation générale. Oriente grossierement nord-sud, l'archipel 

forme une veritable grille perpendiculaire aux écoulements zonaux. Le 

----____________________________________------------------------------------------------------------------ 

(1) Ce phénorene est db A la force de CORIOLIS qui est engendrée par la rotation de la terre. Au niveau 
des tles Salomon, a la limite du Contre Courant Equatorial Sud s'koulant A l'est et du Courant 
Equatorial Sud de flux ouest, on se trouve cette fois en presence d'une divergence, la 'divergence des 
Salomon". Les eaux profondes riches font alors surface, entratnant une certaine fertilisation de la 
zone. 



Temperoture 

Nord Vanuatu 
12-s - 170s 
165OE - l7PE 

o. Profils thermiques trimestriels 
3 42 I 

- Temperature 

Sud Wnuotu 
16~30s - 21-s 
16F’E - 171°E 

- SO0 

b. Envrkppe des salinit8s 

Salinité \‘\ 
!Sud I4nuotu 

Fig. 3 - Coupes vertioales de températures et de salinitd au large de 

Vanuatu (d’aprbs PETIT et HENIN, 1982) 

19 2, 3 et 4 t Ier, 2bme, 3Bme et O&rne trimestree. 

phenoméne “sillage d’Iles” peut occasionner des turbulences considé- 

rab1 es A la pointe des fies et engendrer ainsi des remontées d'eaux 

profondes renforcées par les effets de forts courants de vent et de 

marée. La présence d'ondes internes de grande amplitude a été signalée. 

Sillages d’Iles et ondes internes pourraient avoir des influences 

localisées sur l’environnement des poissons profonds. 

La quantité d’énergie dont disposent les espéces démersales est 

proportionnelle A la production primaire de toute la col onne d‘eau. 

Plusieurs sbries de meçures ont et& effectuees dans les eaux de Vanuatu, 

notamment 1 'une (A) A 100 milles d l'ouest d'Efaté (DANDONNERU et al, 



I 
_j 

r-- 

*’ 

I 
1981) et l’autr*e (E) le long du méridien 170’E (ROTSCHI et al, 1972). 

I Les résu!tats sont resumés dans le tableau 1. Les valeurs obtenues étant 

relativement modestes, 11 serait utopique d'espérer u n e grosse 
* 

; production démersale. 
b 

Tableau 1 - Phytoplanoton et production primaire 

Vanuatu (A) Vanuatu (B) 

Chlorophyle (mg/m2) 
Production primaire (mgC/m2/h) 

72 (1) 23 (1) 

37,6 (2) 393 (3) 

(1) int6gr6 BUT O-200 m 
(2) int6grLeur O-170 m 

(3) int6gr6 eur O-100 m. 

En resumé, le mi 1 ieu naturel au sein duquel Pvoluent les pois- 

sons profonds semble caracterisé globalement par une grande stabilité. 

‘T 
-3 . La peche artisanale _- _--- ---------- 

:! est difficile d'adopter le concept de "pecherle" pour 

décrire les act1v1téc qui portent sur la capture de tous ies poissons 

profond5 consommes dans l’archipel car les moyens de production sont 

tres ‘vailes. Les résultats d 'un premier dépouiilement d une vaste 

enquete actueilement en cours iDA’!ID 1 communication personnelle) sont 

resurnec dans le tableau 2. On constate que les pirogues ancestrales sont 

toujours largement utilisées alors que le nylon a remplace les 

traditicnneiles lignes a main en fibres vegetales tressées. Les moteur-c 

hors-bord, qu i permettent d'aller plus au large, donc de pocher plus 

profond, constituent actuellement le seul moyen de propulsion. Ils sont 

ut111sec sur des embarcations en bois, en contreplaqué ou en aluminium, 

dont les dimensions varient de j b El,50 m. Le5 mou1 inets sont 

es5entlellement de deux types : “bicyclette” (1) (fig. 4) ou moulinets 

en bois (fig. Y). Ces derniers ont eté introduits. il y a quelques années 

p a t- le Service dec F’eches ; leur emploi devrait se généra!iser car ils 

sont robustes et peu couteux. 

(li La ‘bicyclette” utilise, cime son nos 1 ‘indique, un pbdalier de bicyc!ette. Celui-ci est actlonn6 
oanuel!erent. 
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Tableau 2 - Résultats de l'enqutte sur la pkhe effectuée en 1983 (1) 

d'après DAVID (communication personnelle) 

Population 
Population totale de Vanuatu (2) 

Population rurale de Vanuatu 

Population rurale cgtière 

Activités de pgche dans les villages 
Population de pêcheurs (3) 
Nombre annuel total de sorties embarquées 
Nombre annuel total de sorties à pied ou en plongée 
Nombre annuel moyen de sorties par embarcation 

Moyens navigant8 (et propriétaires) 
Bateaux (520 ménages) 
Moteurs (500 ménages) 
Pirogues (2800 ménages) 

Matériel de pêche (et propriétaires) 
Traditionnel 

Nb de sagaies (4300 ménages) 
Nb de nasses (130 ménages) 
1950 ménages utilisateurs d'arcs 
475 ménages utilisateurs de feuilles ichtyotoxiques 

Moderne 
Nb de lignes nylon (7550 ménages) 
Nb de fusils sous-marins (2750 ménages! 
Nb de filets maillants (1080 ménages) 
Nb d'éperviers (400 ménages) 
Nb de parcs (25 ménages) 
Nb de moulinets (130 ménages) (4) 

Production annuelle (5) 
Nb de poissons de récifs 
Nb de poissons d’eau profonde 
Nb de poissons d’eau douce 
Nb de langoustes 
Nb de poulpes 
Nb de paniers de Coquillage8 
Nb de paniers de crevetteé d’eau douce 

Commercialisation annuelle 
Nb de poissons de récifs 
Nb de poissons d'eau profonde 
Nb de poissons d'eau douce 
Nb de langoustes 
Nb de poulpes 
Nb de paniers de coquillage8 

111 251 habitants 
22 621 ménages 
96 207 personnes 
18 952 ménages 

781 villages 
63 797 personnes 
12 720 ménages 

496 villages 

8 635 ménages 
196 050 
320 550 

50 

520 
500 

3 400 

7 2% 
130 

19 400 
3 450 
1 370 

400 

25 
130 

3 980 000 
1 430 000 
2 292 000 

669 150 

331 500 
202 600 

360 

1 114 000 

307 333 
320 000 
272 500 

50 000 
10 120 

(1) Les deux agglomérations de Port-Vila et de Luganville ne sont 
pas comprises. 

(2) Y compris Port-Vila et Luganville. 
(5) Toutes formes de pgche comprise8 (à pied, en plongée ou i bord 

d'une embarcation). 
(4) Moulinet type "bicyclette" ou moulinet manuel en bois. 
(5) La production a été évaluée, par les enquêteurs, en nombre8 de 

poissons ou en nombre8 de paniers. 
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Fig. 4 - Moulinet manuel 

type ~vbioyolettet* 

F~R. 5 - Moulinet manuel 

en bois 

La peche se pratique de jour et de nuit, en dérive ou au 

mouillage. La technique d'utilisation d'un mouillage profond, décrite 

par GULBRANDSEN (1977) puis par CROSSLAND et GRANDPPERRIN (19801 est 

d'introduction t-ecente : elle est encore peu généralisée. 

Comme presque tous les océaniens, de nombreux Ni-Vanuatu sont 

des pecheurs occasionnels ; il est donc difficile de les répertorier, 

d'autant plus que leur activité n'est pas définie par un statut de 

"pecheur professionnel". Sous l'impulsion du gouvernement, un certain 

nombre d'associations se sont constituées depuis 1982 (CROSSLAND, 

1984a) ; elles bénéficient de conditions de pret très favorables. Les 

plaisanciers prelévent des quantités non négligeables de poissons d'eau 

profonde mais il n'existe actuellement aucun moyen de les chiffrer. 

D'une façon générale, seul un laborieux recensement permettrait de mieux 

apprehender les caractéristiques de la p@cherie. 

Malgré un gros effort de vulgarisation consenti récemment Par 

le Service des Peches, la qualité des produits reste encore moyenne. 

L'utilisation de la glace et le stockage en réfrigération ou en 

congélation ne sont possibles que dans; les deux agglomérations de Port- 
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Vila et de Santa (1). En ce qui concerne les circuits d'écoulement, le 

troc céde progressivement le pas h une forme plus moderne de 

commercialisation. En zone rurale, la vente a lieu sur les plages, au 

porte a porte ou au magasin du village. Dans les deux centres urbains, 

elle 5e fait danç les grandes surfaces et dans les deux marchés aux 

poisson5 nouvellement créés (CROSSLAND, 1984b, 1984~). Le tourisme 

constitue un débouché important que la régularité des apports et la 

qualité grandissante des produits devrait accroftre. Les premieres 

exportations sur l'Australie et la Nouvelle-Caledonie de plusieurs 

tonnes de poissons congelés et de filets ont été un succés. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Collecte des données -------- --- ------- 

Les données utilisées pour cette étude ont été recueillies sur 

les prises réalisées par les bateaux du Service des Péches et par 

certaines associations de pecheurs dans les fles. De plus, la c,ampagne 

exploratoire du N.O. VAUBAN (GRANDPERRIN, 1983) a contribué a préciser 

quelques points de la biologie de certaines especes. Au total, plu5 de 

2 000 sorties de peche ont ainsi été prises en compte. Les impératifs de 

la formation qu'assure en permanence le Service des Peches ont nécessite 

a plusieurs occasions le transfert, pour plusieurs semaines dans les 

fies 7 des bateaux habituellement basés a Port-Vila. Cette interruption 

dans la série des prelévements a EfotP a eu des conséquences fdcheuses, 

notamment au niveau de l'interprétation des fluctuations saisonnières et 

de l'étude de la reproduction. 

Etude de~~~l~~g bl_s ciébacguements du Service des Pecheç --_--- ------- -- ------- --- ------ 

Les pêches furent effectuées par des embarcations de 8,5 m 

(28 pieds) type catamaran Alia équipées de quatre moulinets manuels en 

______-_-___________-------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Une rkente kude portant sur Pristipoioides flavipinnis et P. aultidens (ANONYllE, 1984) a rontr6 que 
leurs faibles teneurs en corps gras peraettaient une conservation A -5'C durant une dizaine de 
semaines sans qu'apparaisse d'altkation notable. Des tests sirilaires sont prevus dans le ca5 de 
stockage dans la glace. 

-17- 



bois et d'un mouil 

auto-ferrant "tuna 

d&t-oulérent de jour 

mou1 inet et parfois 

lage profond. Les hameçons utilisés étaient du type 

circle bool:" no 6, 7, 8 (1). Le5 sorties 5e 

et de nuit ; elles comprenaient trafne et p8che ai 

palangre 

6 9 (1 de p@che profonde ont a i 

chacune d’elles, les opérati 0 

- identification de 

de fond. Les captures de 1 026 sorties dont 

nsi été examinbes en détail. A l’issue de 

ns suivantes intervenaient : 

chaque individu, 

- mesure de la longueur (LF) et pesée (2), 

- détermination du çexe et du stade de maturation, 

- pr&lPvements des gonades et pesées (RGS) (21, 

- pré1Pvements des otolithes et des écailles, 

- photographies éventuelles. 

En outre, un entretien systématique de 10 minute5 avec le 

ma!tre-pecheur permit de compléter et de corriger les informations 

fournïes par le livre de bord (Annexe 1). Les données obtenues par 1. a 

Commissi on d CI Pacifique Sud lors des opérations du “Pro jet de 

dPve1 oppement de la peche profonde" A Vanuatu (FUSIMALOHI et PRESTON, 

1985 j CHAF’MAN et FRESTON, en préparation) ont étB utilisées. N’ont pas 

été prises en compte celles provenant de Tanna (FUSIMALOHI, 19791 où de 

nombreux problémes logistiques ont g@né le bon déroulement des 

ûpérations, ni celles du “Projet de petite pPche A l’extérieur du récif” 

s Lamap qui sont trPs incomplétes (HUME, 1975). 

in u@tes çur les débarquements dans les fles cl----- --- --- ----- ------- ---- --- ---- 

Les feuilles d’enquete (Annexe 2) sont a55eï simples. Elles 

permettent d'estimer 1 effort de pÉ>che et d’évaluer les prises globales. 

El les Indiquent aussi la profondeur de peche. Il est demandé A 

l'enquëteur de mesurer tous les poissons appartenant a u x ---- 11 espéces 

principales. A ce jour, 600 feuilles d'enquetes nous sont parvenues de 

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

111 La taille d’un hameçon est çhbraleaent calcul& en fonction de sa largeur (1) et de sa longueur IL). 
Elle depend donc du mode de calcul et des unités de mesure. Les hameçons utilises A Vanuatu présentent 
les caractkistiques suivantes : n’ 6, 1 = 35 aa, L = 60 II ; n' 7, 1 = 30 II, L = 50 RP ; n' 8, 
1 = 25 mm, L = 40 II. 

(2) Destinés A la conaercialisation, les poissons étaient souvent vides en rer, ce qui interdisait pesées 
et pr&lkveaents de gonades. 
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10 endroits différents et 4 500 poissons ont été mesur&. Au fil des 

années, ce programme, unique dans le Pacifique, devrait permettre de 

montrer l’existence d’élentuelles fluctuations dans les C.P.U.E. et les 

tailles moyennes, et de définir ainsi la P.H.E.. Pour des Ptudes 

particuliéres d’6volution saisonniére et de croissance, les résultats de 

plus de 700 autres p@ches réalisées A Santo ont par ailleurs été 

utilisés. 

Camgaqne weloratoire B-m - -- --------- 

La campagne exploratoire a été consacrée A la prospection de 

certaines zones cbtiéres et de quelques monts sous-marins autour des 

fles les plus peuplées où des activités de p@che sont en train de se 

développer : Efaté et Santo. Un total de 861 poissons appartenant A 

63 espbces ont été capturés A l’aide de palangres de fond (fig. 6) et 

de moulinets manuel 5 et él ectri quei. Outre les mensurations (LF et 

poids) et prél&vements (otolithes et gonades), un soin particulier a été 

apporté A suivre 1 ‘évolution des C.P.U.E. au cours de cycles de 

24 heures, ce qui a permis de préciser les profondeurs et les heures 

préférentielles de capture de certaines espéces. 

?.Saisie et traitement des données ---__- -- ---------- e-m ------- 

Apres codage, les données ont ét& reportées sur trois 

bordereaux différents (Annexe 3) : bordereau “prises et ef f arts”, 

bordereau “especes”, bordereau “données biologiques”. Elles ont ensuite 

été saisies sur support informatique et traitées sur micro-ordinateur 

HP 85. L’annexe 3 détaille la liste des programmes conçus et 1 eur 

utilisation. Pour l’étude des associations d’espéces, les données ont 

été traitées sur un micro-ordinateur HP 45. 

J.Unité d’effort 4~ e@che ---_- -------- ---- 

Il est toujours délicat de choisir une unité d’effort de peche. 

Si on consi dére un stock de poissons dont la disponibilité est 

constante, les prises devraient théoriquement @tre proportionnelles aux 

efforts déployés. En réalité, plusieurs facteurs, tels que l’interaction 

des engins et leur saturation perturbent cette relation. 
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Fig. 6 - Palangre de fond expérimentale employbe durant la oampagne 

exploratoire du N.O. VAUBAN I différents montages a, b, o 

utilish (le montage a est inapir6 de FOURMANOIR, 1980 et 

FOURMANOIR et CHABANNE, 1980) 



EGGERS et al (1982) ont étudié les phénomenes d'interaction 

Intervenant lors de la pose de palangres de fond sur la cote occidentale 

du Canada. C'est ainsi qu'ils estiment a 48,8 et 4,9 rn" les surfaces 

respectives des "champs de capture" d'un hameçon pour le flétan et la 

morue charbonnier-e, ce qui correspond a des zones circulaires de 3,9 et 

1 ,? m de rayon. Dans l'état actuel de nos données, il ne nous est pas 

encore possible de déterminer les "champs de capture" correspondant A 

nos poissons tropicaux profonds (1). En se reportant a la figure 6, on 

peut toutefois estimer que les chances sont moindres d'avoir un 

chevauchement des champs de capture - donc une interaction entre 

hameçons - avec les montages a et b (espacement entre avançons : 25 m) 

qu'avec le montage c (espacement entre avançons : 5 m). Dans le cas de 

la peche au moulinet pour laquelle plusieurs engins sont utilisé5 

simultanément a bord d'une meme petite embarcation, on peut se demander 

SI l'efficacité de chacun des moulinets n'interfére pas sur celle des 

autres, ou, en d'autres termes, si la capture de quatre moulinets n'est 

pas inférieure a quatre fois celle d'un seul ? En fait, la divergence 

des lignes augmentant avec la profondeur (comportements hydrodynamiques 

différents pour chacune d'elles car appdts et lests ne sont Pas 

identiques), l'écartement des hameçons sur le fond est supérieur a celui 

des moulinets a bord. De plus, si la p@che est bonne, il est rare que 

tous les appats soient en m@me temps sur le fond ; en revanche, si les 

poissons mordent mal, on peut alors penser que plusieurs appats 

rapproches ont un effet attractif plus fort que s'ils sont éloigné5 les 

uns des autres. Le probléme étant de toute évidence trés complexe, nous 

nous en sommes tenus a ce qui est généralement adopte, soit 

l'attribution d'un effort de peche a chaque moulinet, l'effort total 

#tant la somme des efforts de chacun. 

En ce qui concerne le phénoméne de saturation, ses consequences 

sont moindres avec les moulinets qu'avec les palangres de fond. Dans la 

premier-e technique, le pficheur remonte sa prise des qu'il la sent 

ferree, puis recommence avec un nouvel appat ; il n'y a pas saturation. 

En revanche, l'efficacite de la palangre diminue avec le temps, d'autant 

plus que les hameçons "occupés" sont plus nombreux . Pour comparer 

plusieurs peches a la palangre, il est par conséquent indispensable que 

les durées d'immersion soient les mêmes. 

_________--_________-------------------------------------------------------------------------------------- 

Il) Des donnees sont actuellement collect&es dans ce sens en relevant chaque position des prises sur la 
palangre. 



En conclusion, nous. avions la possibilité de rapporter les 

prises a plusieurs unites d’effort de p@che : prises par embarcation par 

sortie, prises par embarcation par pecheur, prises par embarcation par 

heure de pêche effective, prises par heure de p@che d’un moulinet (ou 

d’une palangre). Nous avons finalement utilisé : 

- captures (en nombre et en poids) par heure de moulinet 

avec bas de ligne a trois hameçons, 

- captures (en nombre et en poids) par heure de séjour 

sur le fond d’une palangre de 100 hameçons. 

RESULTATS DES PECHES 

1. Résultats globaux ----_---- --_--- 

Cette étude por,te sur un total de 644 sorties de peche au 

mou1 inet en eau profonde représentant plus de 2 500 heures de pbche 

effective et pres de 9 000 heures de moulinet. S’y ajoutent 46 poses de 

palangre de fond, soit 3 801 hameçons. Les. caractéristiques des sorties 

par zone sont données dans les tableaux 3 et 4. Il en ressort que 

l’hétérogénéité géographique de l’échantillonnage et les discordances 

saisonnieres rendent difficiles les comparaisons entre i’lee. Les données 

ont été toutes regroupées de façon d considerer l’ensemble de l’archipel 

comme une enti te. Ce regroupement est justifié par le fait que les 

principales caractéristiques de l’environnement sont peu variables 

geographi quement dans les tranches d’eau fréquentées par 1 es especes 

étudiées. En outre, le but de cette étude est plu5 de dégager des 

tendances au niveau du pays qu’a celui de chaque I’le. 

L’ensemble des prises fut de 10 175 poissons totalisant 

28 764 kg. Les C.P.U.E. moyennes ont été de 1,ll poisson soit 3,04 kg 

par heure de moulinet et de 10,O poissons soit 39,s kg Par heure de 

pal angre de 100 hameçons. Les résultats obtenus dans d’autres fles du 

Pacifique sont reportes dans le tableau 5. 
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Tableau 3 - Récapitulatif des peches au moulinet effeotuées entre le 

9/9/80 et le 22/3/84 : efforts, prises et C.P.U.E. (prise 

par heure de moulinet) 

! ! , 1 I 
1 Nb. d' , Nb. d' ' 

! ~r,,,s(l) !C.P.U.E.(l)! 

! Zones 
, heures ; heures ! 

! 

1 

pê;:;s , moul. !y 

I (1) , Nb. ;r 

I ! ! ! 

Hanks 
1 

! 

Santa t 

Banc Sabine 
! 
l 

Ambae l 

Pentecôte 
1 
! 

malekulo ! 
, 

Banc Chsulisr ! 

Amhrym , 

6 ; 

, 
6 ; 

44 ! 44 ! 

1 
I 

68 ; 44 

5 ; 5 ; 

30 I 29 ! 
1 f 

55 t 54 , 

56 ! 54 ! 
8 

* ! 
! 

4 ! 

56 ! 57 ! 
l f 

'9 ! '9 ! 

14 ! 14 ! 
1 

19 ; 
! 

'9 ! 

4 ! 4 ! 
! t 

'30 ! 304 ! 

22 

175 

6 

140 

227 

2sr 

15 

716 

393 i R72 
, 

12 71; 

422 ! R74 

506 f 637 

876 ! 637 

6 c 
! 

72 

hY? ! 7 H c) 

166 

1860 

47 

2634 

! 
! paama 

I Epi 

f Tongoa 

! Emae 

f EfatC 

I 
75 ; 

62 ! 

8C 
! 

24 ! 
t 

1466 ; 

302 ! ( 319; 1290; l,Mj 4,27; 

218 ! 433! H?(I! l,YY; 3,81! 

24c j 

72 ! 9H! 751! l,J6! ,,49 

4739 ; 3004; 9257; o,+ 1,96 

! !---!-'-!-!-! PI-,-, 

I Total requins ! 644 ! 613 ! 2759 ! 8782 i ~1~~!23olY!*l,n6!+7,77 

! eXClLJS ! ! 1 I ! I I 
I ! ! I ! 1 , ! 1 
, Total requins ! 644 ! 613 ! 7759 ! 8782 ! ~~737!2bh70!+1,11!r3,~n! 
! compris ! l 1 I ! ! ! 1 1 

! I l I ! 1 1 I I ! 

! I 0 t ! ! ! I 9 ! 

(1) Pour les calculs, ont Bte QliminBes les sorties pour lesquelies 

uno DU plusieurs des données suivantes "'btaient. pas disu""iFls:, : 

prise en "ombre et P- poids, "ombre <'~SI~~?S d? pfir!-rs et. "u~hrc- 

d'espRces. 

* Calcul5 effectués sur les totaux. 

Tableau 4 - Récapitulatif (10s pêches à la palangre de fond : efforts, IITISPS et 

:..P.IJ.K. (prise par neura pour 100 hameçons, reiiiins cnm?ris). 

! I , ! 1 
! ! f Nb. oe 

! 
! Nb. d' ! 

Pr1se5 ; '_ .l'.L .i . 

, Zones , Dates , sorties 

1 I 
; (1) ; ham' f tib. ;Poids; NI,. j!'oicsj 

! I 1 I ! ! ! ! t 

! Paama ! 10/80 ! 4 ! '730 ! 72 ! 369 ! 9,6! SC.i! 

; Santa 
1 

; 4/81 et 10/83 i 
I 1 

16 ; 1100 1111' ! 

; 10/63 

i 1!,9 . : ) 9 ; :; 4 < -~ ; 

! Efate et 3/04 ! 20 ! 197: ! 2[11 ! 531! 10,2! ?i,,l! 
1 1 1 I I f 1 

-'- ! ! 
1 t ! I 9 I 1 I 1 

I Total ! t 46 ! 3601 ! 382 ! 1511! 11',11! 39,5! 
l , ! 1 8 ! 1 I f 

(1) Les 16 pêches effectuees e" 1978 autour d'Efaté (1?2NCI,QCI., 

1979) ne sont pas prises en compte du fait de l'ahspr,re 

d'information sur le poids des capturFs. 



Tableau 2 - RQsultats de p8ohe profonde dans quelques fies du Pacifique : 

oapturea par heure de moulinet (kg) 

Iles Cook 
Fidji 
Fidji 
Kiribati 
Kosrae 

Niue 
,t 

Nouvelle-Calédonie 
Lifou 
Ile des Pins 

Palau 
Papouasie/ 
Nouvelle-Guinée 
Iles Salomon 
Samoa Amerioaines 

II PI 
Samoa Occidental 
Tonga 

11 
Truck 
Tuvalu 

Wallis et Futuna 
Hallis 
Futuna 

Yap 
Vanuatu 

,t 

mm, 1976 
MEAD, 1980a 
ANONYME, 1978 
TAUMAIA et GENTLE, 1983 
MEAD et CROSSLAND, 1979 
FUSIMALOHI, 1978 
m, 1979a 
FUSIMAMHI et GRANDPERRIN, 1979 

TAUMAIA et CROSSLAND, 1980a 

FUSIMALOHI et CROSSLAND, 1980 

EGINTON et JAMES, 1979 
MEPJ), 1978 
RALSTON, 1978 
HUME! et EGINTON, 1976 
Em, 1979b 
MEAD, 1980b 
TAUMAIA et CROSSLAND, 1980b 
EGINTON et MEAD, 1978 
TAUMAIA et GENTLE, 1982 
FUSIMALOHI et GRANDPERRIN, 1980 

MEAD et CROSSLAND, 1980 
HUME, 1975 
FUSIMALOHI, 1979 
FUSIMALOHI et PRESTON, 1983 
CHAPMAN et PRESTON (en préparation) 
PrBsente étude 

395 
973 
3,0* 
792 
996 
278 
730 

795 
718 
373 

439 

577 
434 
375 
411 
396 
577 
431 
275 
697 

9>* 
596 
699 
315 

2: 
6:7 
370 

*environ 3,O kg* 

Toutes le5 profondeurs n'ont pas Pté prospectées de la m@me 

façon. La répartition verticale des efforts de peche est résumée'dans le 

tableau 6. Les profondeurs superficielles ont été peu fr.&quentées, 

l'effort étant concentré entre 80 m et 320 m en ce qui concerne le5 

peches au moulinet et entre 280 m et 400 m pour les palangres de fond. 

Dans le calcul des distributions bathymétriques des C.P.U.E., nous avons 

éliminé le5 requin5, bien qu’ils soient couramment consommés par 

certaine5 communautés. En effet, 5’ils représentent un chiffre 

d'affaires non nbgligeable aux marchés de Port-Vila et de Santa 

(CROSSLAND, 1164ai, leur valeur marchande est néanmoins inférieure A 

ce1 le des autres e5péces. De plus, les gros spécimens, dont les prises 

:rr&gul iPre5 modifient les C.P.U.E. de façon trP5 albatoire, sont le 

plus souvent capturés en pleine eau, lors de la remontée des lignes : on 

peut donc consldéit-er qu’ils appartiennent plu5 au domaine pélagique que 
dbmersal. Le5 distributions verticales des C.P.U.E. en nombres et en 
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poids, requins non compris, montrent que les profondeurs 240 A 520 m 

sont les plus "productives" (fig. 7). 

Tableau 6 - Distributions vertioales des efforts de p8ohe (heures 

de p&che) 

Profondeurs Moulinet Palangre (1) 

O-40 m 
40-80 
80-120 523 

120-160 i 252 
160-200 2 015 
200-240 1 563 
240-280 1479 
280-320 845 
320-360 % 
360-400 12 
400-440 
4.40-480 

inconnues (2) 906 

8 782 

(1) Palangre de fond de 50 hameqons 

(2) Il s'agit des p8ohes de profondeur inconnue 
et de celles pour lesquelles 1'8cart entre 
extrêmes dhpassait 40 m. 

Fig. Z- PQohe au moulinet : distributions vertioales des C.P.U.E. 

en nombres et en poids (requins non compris) 



Si le5 résultats globaux présentent un grand intéret çur le 

plan technique et dconomi que, ils masquent toutefois la réalite 

biologique ; c’est la raison pour laquelle il a fallu les préciser 'au 

niveau spécifique. 

2. Esgeces répertoriées -- ---- -- --------- 

Avec les techniques utilisant lignes et hameçons, le5 
i conditions nécessaires a la capture d'un poisson sont : 

- qu’il soit présent dans la tranche d'eau prospectée, 

- qu’il soit en phase d’activité alimentaire, 

- qu’il apprécie I’app;lt utilisé, 

- que l’hameçon soit adapte a la forme et a la taille de 

sa bouche (sélectivité). 

Dans tout ce qui suit, et notamment dans l’étude de l’influence 

de la profondeur et des variations nycthémérales et saisonnieres, il 

conviendra de garder constamment a l’esprit cette notion de 

“capturabi 1 i té” trop souvent passée 50~5 silence. 

107 especes ont eté répertoriées. La liste des noms scientifi- 

ques et commun5 est donnée dans le tableau 7. Les familles deç 

LUTJANIDAE, ETELIDAE,, SERRANIDAE et LETHRINIDAE sont les mieux repré- 

sentées. Chez les LUTJANIDAE, trois espéces n'ont pu etre identifiées. 

lutiartus sp. est un poisson d'aspect tres voisin de Lutianus 

aryentinaiulatus. Uacolor sp. différe, par sa robe, de Hacoior rrlyer. 

Pararaesicr sp. est intermédiaire entre P. stonei et P. goozalesi ; la 

systématique de ce genre est d’ailleurs assez confuse et nécessiterait 

une mi5.e au point. Parmi les ETELIDAE, la présence d'Aphareus furcatus 

peut paraftre surprenante puisqu’on trouve ordinairement ce poisson pres 

de la surface où on le capture a la trafne ou au fusil sous-marin ; en 

fait, il peut descendre jusqu'a 150 m (FCllJRMANOIR et LCIBOUTE, 1976). 

Pristiponoides auricilla n’a Pté peché qu'en un 5eul exemplaire. Le nom 

de genre Tropidinius des deux espéces 1. arqyrograanicus et T. zonatus 

est de plus en plus çouvent remplacé dans la littérature par 

Prrstipoaoides. Nous n'avons pas suivi cette tendance car il nous semble 

que le5 Tropidinius différent notoirement des Pristipoioides par leur 
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Tableau 7 - Récapitulatif des esp&ces capturées I noms scientifiques et CO~~WM 

LUTJANIDAE 

Lutjanus fulvus 
Lutjanus ibbus 

;1 Lutjanus asaira 
Lutjanus nalabaricus 
Lutjanus nonostigaa 
Lutjanus rufolineatus 
Lqtjanus sebae 
Lutjanus tieorensis 
Lutlanus sp. 
Hacolor niger 
flacalor sp. 
Paracaesio onialesi 
Paracaesio usakarii ? 
Paracaesio stonei 

ETELIDAE 
Aphareus furcatus 
fiphareus rutilans 
bprion virescens 
Etelis carbunculus 
Etelis coruscans 
Etelis radiosus 
Pristipoaoides aurlcilla 
Pristiponoides filaaentosus 
Pristiporoldes flavipinnis 
Pristiporoides aultldens 
Prlstiparoides sieboldit 
Pristipowoides typus 
Tropldinius argyrograrcicus 
Tropidinius zonatus 

SERRANIDAE 
Cephalopholis formosanus 
Cephalopholis heristiktos 
Eplnephelus arbl 

i 
cephalus 

Epinephelus areo atus 
Epinephelus chlorostigna 
Eplnephelus cylindricus 
Eplnephelus dlctyo horus 
Epinephelus fascia us e 
Eplnephelus fuscus 
Epinephelus hoedti 
Eplnephelus maculatus 
Epinephelus ragniscuttis 
Epinephelus microdon 
Epinephelus aorrhua 
Epinephelus retouti 
E lnephelus septemfasciatus 
P ectropoaus leopardus P 
Plectroponus aelanoleucus 
Saloptia ponelli 
Variola louti 

LETHRINIDAE 
Lethrinus araaianus 
Lethrinus chrysostoaus 
Lethrinus harak 
Lethrinus kallopterus 
Lethrinus mahsena 
Lethrlnus riniatus 
Lethrinus obsoletus 
Lethrinus variegatus 

PENTAPDDIDAE 
Gnathodentex rossanbicus 
Gynnocranius ja onicus 
Gyrnocranius e le hrinoides 
Gymnocranius rivulatus 
Gyrnocranius robinmi 

LABRIDAE 
Bodlanus perdi tio 

lutjan bossu 
jaunet 
perche ecarlate 

Jaunet 
pouatte 

perche blanche et noire 

fusilier 
fusilier 
fusilier 

lantanier noir 
lantanier rouge 
aprion verdatre 
vivaneau rou e 
vivaneau la ? larre 
vivaneau a forte rdchoire 
vlvaneau a taches jaunes 
vivaneau blanc 
vivaneau a nageoires jaunes 
poulet 

vivaneau a reseau d'argent 
vivaneau raye 

loche de Formose 
loche seri-ponctuee 
loche rouge a 6 bandes claires 
loche areolee 
loche pintade 
rere loche 

loche rouge 

loche bleue 

9 
risette 
oche grosse ecaille 

loche crasseuse 
loche d bandes noires 
loche rou e du large 
loche 9 pla e grise 
sauronee 
saumonee grosse race 

sauaonee hirondelle 

z -1 
ueule rou e 
ossu tach 

bossu dore 
bec de cane malabar 
bossu d'herbe 
bossu rond 

breae olive 
bossu blanc a points noirs 
bossu blanc a nageoires roses 
bossu blanc grosse race 

perroquet banane 

fleshy lipped snapper 
rangrove yack 
red seabass 

scarlet seaperch 
one-spot seaperch 
rufous seaperch 
red erperor 

black and white seaperch 

fusilier 
fusilier 
fusilier 

srall-tooth jobfish 
green jobfish 
short-tailed red snapper 
long-tai led red snapper 
long-jawed red sna per 
gold-tailed jobfis 6 

ras jobfish 

%~e*,::P~~s!obfish 

lar 
i 

e-eyed floner snapper 
ban ed t!ower snapper 

clearly banded rock cod 
vellon-spotted grouper 
Brown-spotted grouper 
rock-cod 

black-tipped grouper 

blue grou er 
blue-spot e ed grouper 
large-scaled grouper 

brown-striped grouper 
red-banded rouper 

! seven-bande grouper 
coral trout 
footballer trout 

lunar-tailed cod 

sweetlip erperor 
thurb-print erperor 
yellow-spotted emperor 
yellon-tailed erperor 
yellow-nosed eaperor 
orange-strlped enperor 
variegated erperor 

large-eyed brear 
naked headed breaa 

golden-spot wasse 
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Tableau 7 (suite) - Récapitulatif des esp&ces captudes t noms scientifiques et communs 

CARANGIDAE 
blectis indicus 
Carangoides fuivoguttatus 
Caranx ignobilis 
Caranx lu ubris 
Caranx re a0 ygus 

9 P Seriola rivo iana 

EMELICHTHYIDAE 
Erythrocles schlegelif 

SPHYRAENIDAE 
Sphyraena barracuda 
Sphyraena bleekeri 

i Sphyraena forsteri 
Sphyraena je110 
Sphyraena qenie 

HOLOCENTRIDAE 
Adior x spinifer 
Ostic thys japonicus z 

PAIACANTHIDAE 
Priacanthus blochiif 
Pristigenys eultifasciatat 

BRANCHIOSTEGIDAE 
Branchiostegus wardi 

TRIGLIDAE 
Satyrichthys sp. 

GEHPYLIDAE 
R:Vet:~;cP~her:oPs:~Detheus 

Thyrsitoides rarleyi 

SCOHBRIDAE 
Gyrnosarda unicolor 

POLYHIXIIDAE 
Polyrixia berndti 

BRAMDAE 
Taractichthys steindachneri 

TRIODONTIDAE 
Triodon racropterus 

CHIHAERIDAE 
Chiraera monstrosaf 

ECHENEIDAE 
Echeneis naucrates 

REQUINS 
Alopias superciliosus 
Carcharhinus albirarginatus 
Carcharhinus aablyrhynchos 
Carcharhinus falciforris 
Carcharhinus plurbeus 
Centrophorus scalpratus 
Ce haloscyllium sp. 
Ga P eocerdo cuvier 
Heptranchias perlo 
Hexanchus vitulus 
lsurus oxyrhinchus 
Loxodon racrorhinus 
Rustelus ranazo 
Squalus regalops 
Triaenodon obesus 

APODES 
Congridae 

plueed trevally 
z 

oold-sootted trevallv 
carangue b filarents 
carangue a taches fauves 
carangue a grosse Me 
carangue nolre 
carangue bleue 
carangue alioureuse 

bonnetaouth, red sea-haarder 

barracuda barracouda 
becune a chevrons 
bécune foncee 
becune 

Forster's sea pike 
yellowtail barracuda 
dark-finned barracuda 

corai ssai re squirrel fish 
squirrel fish 

horse-head tete de cheval 

double nose gurnard 

barracouta 
ruvet, poisson huile castor oil fish 

Rarley's snake rackerel 

Thon a dents de chien dogtooth tuna 

brere noire 

bourse 

chirere ghost shark 

remora suckerfish, rerora 

requin renard b gros yeux 
requin a pointes blanches 

squale-chagrin cagaou 

requin tigre 
requin perlon, a sept branchies 
requin vache, d six branchies 
taupe bleu, requin raquereau 

requin a points blancs 
ai 

.9 
uillat nez court 

a1 eron blanc du lagon 

bigeye thresher shark 
uhite-tipped shark 
5;; r$hark 

IP sand ar shark 
srallfin gulper shark 
catfish 
tiger shark 
sharpnose sevengill shark 

~t~~r~Pn'la~b!',~~~~~el shark 
plastic nose 5hark 
white-spotted shark 
shortnose s urdo ,.spiny dogfish 
reef white !ip sl!ark 

conger eel 

ray 

congre 

raie RAIES 

t Especes non reportees dans le tableau 8. 
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morphologie générale et par la forme des otolithes. En ce qui concerne 

le5 SERRANIDAE, nous n'avons pas différencié Epinephelus morrhua 

d'E. cometae ainsi que le font certains auteurs, notamment MASUDA et al 

(1975) ; nous avons en cela suivi.RANDALL et BEN-TUVIA (1983), ce qui 

n'emp@che pas de remarquer qu’il y a effectlvement des variations de 

robes chez E. morrhua. Parmi les SPHYRAENIDAE, on note la présence de 

Sphyraena barracuda et de S. qenie qui sont habituellement capturés a la 

trafne ; ils correspondent a des individus qui ont mordu par petits 

fonds ou pres de la surface lors de la remontée de la ligne. Gyrnosarda 

uniculor peut aussi bien etre pris a la trafne qu'en eau profonde. 

Pour les requins, il convient de faire la différence entre les 

espéces de pleine eau, qui peuvent fréquenter le fond, notamment pour 

s’alimenter, et 1 es especes strictement démersales. Alopias 

superciliasus, Carcharhinus albiaarginatus, c. aablyrhinchos, 

C. ialcifornis, C. plumbeus, Galeocerdo cuvier, lsuruç oxyrhinchus et 

Triaenodon obesur appartiennent a la Premiere catégorie. Leurs captures 

sont occasionnelles. Les autre5 requins, Centrophorus scalpratus, 

Cephalo;cyllium SP., Heptranchias perla, Hexanchus vitulus, Loxodon 

macrorhinus, Hustelus nana20 et Squalus aegalops sont plus strictement 

inféodés au fond. Leur identification a souvent posé des problémes car 

ils étaient généralement débarqués Pviscérés et sans tete ni nageoire. 

3. Importance respective des weéces -- _------ --- ------ --- ---- 

Les espèces ont été classées par ordre d’importance numérique 

décroissante dans le tableau 8. Le résumé figurant en bas de tableau 

fait ressortir l’intér@t ,économique des familles les plus importantes. 

Les ETELIDAE viennent largement en tete, avec principalement Etelis 

carbunculus, E. coruscans, Pristiporoides aultidens et P. flavipinnis ; 

la forte dominante de cette famille est une caractéristique des pkches 

profondes en zone tropicale du Pacifique (CROSSLAND, 19801. Les 

SERRANIDAE sont en seconde position, du fait surtout de la capture de 

plusieurs spécimens d’Epinephelus çepteafasciatus qui atteignent 

fréquemment des poids individuels de 60 a 70 kg. Les deux autres espéces 

fréquentes sont E. aurrhua et E. aaqniscuttis. Les IUTJANIDAE sont 

surtout représentés par Lutjanus malabaricus et L. argentiaaculatus. En 

ce qui concerne les CARANGIDAE, seule Seriola rivoliana a une certaine 

importance. L'abondance des PENTAPUDIDAE semble sous-estimée (cf. 
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Tableau 8 - Classement des espèces (1) par ordre adcroissant du nombre d'individus pech6s 

ESPECES 

Pristipaaoides eultidcns 
Eteljs carbunculus 
Pristtpomdes flaviptnnjs 
htJ&X,S ealabarjcus 
Eteljs coruscans 
Tropidjnjus argyrograrejcus 
Epjnephelus rorrhua 
Seriold rjvoliana 
Squalus eegalops 
Pristipoeojdes fjlaaentosus 
Lethrinus etnjatus 
Requins ind. 

i EtelIs radiosus 
Aphareus rutilms 

tipochej!us carnolabrue 
Epinephelus septeafasciatus 
Lutjanus arqentinaculatus 
Lethrinus sp. 
Epinephelus eagniscuttts 
Gnathodentex nossaabicus 
Trapjdjnjus zonatus 
Paracaesto sp. 
Epjnephelus chlorostjgea 
Aprion vIrescens 
tUtJdnU5 g!bbus 
Lutjanus bohar 
Epjnepheius arealatus 
Carcharhinus aibjaargjnatus 
Lutjanus rufolineatus 
Lethrtnus varieqatus 
Paracaesio kusakartl 
Carcharhjnus falcjforais 
Ostichthys JapO"i‘"5 

Proaethjchthys proaetheus 
Caranx lugubres 
Lutjanus tjaorensjs 
Hexanchus vitulus 
Sphyraena forsterj 
Serranjdae jnd. 
Gyenosarda unjcolor 
Gyenocranius lethrinoides 
Ruvettus pretiosus 

Lut.lanus sp. 
Lutjanus kasnjra 
Lethrrnus harak 
Epinephelus retouti 
LutJanUS sebae 
Epinephelus ejcrodon 
Nuste!us ma20 
Thyrsitojdes aarleyj 
Carcharhjnus pluabeus 
Holorentrtdae jnd. 
Apodes tnd. 
Gyenocranius japonicus 
Sphyraena qenre 
Epjnephelus cyljndrjcus 
Dranchjostequs mardi 
Paracaesio stonei 

Caranqjdae jnd. 
Sphyraena barracuda 
Adjoryx sptnjfer 
Variola lout! 
Aphareus furcatus 
Loxodon racrorhinus 
Pristtpoeotdes typus 
lethrinus kallopterus 
Sphyraena bleekeri 
Eptnepheius djctyophorus 

Nb. de 
peches 

316 
307 
241 
127 
235 
125 
131 
115 
47 
33 
56 
7’ 1 
74 
83 
4: 
bb 
49 
11 
11 
35 
47 
35 
35 
44 
15 
16 
39 
24 
24 
17 
20 
23 
20 
b 

18 
3 

18 
IU 
13 
18 
16 
14 
12 
2 
b 

12 
14 
Il 
10 
!2 
b 
h 

10 
b 
3 
2 
7 
5 
9 
1 
3 
7 
b 
3 
3 
: 
5 
2 

Nb. d Poids 
Individus total lkg) 

2 173 4 122,l 
1 305 5 305,D 
I 099 I 029,a 

857 1 599,b 
791 2 b34,2 
367 110,5 
208 444,0 
I&l 779,4 
153 305,2 
144 245,3 
141 445,9 
133 056,4 
123 380,& 
121 566,l 
109 ?SI,3 
105 2 703,l 
101 4b3,l 
99 174,7 
99 387,l 
97 171,o 
96 IM,? 
77 172,3 
7b 168,5 
70 ??7,5 
67 136,Y 
5B l27,O 
5: 35,I 
4b 452,4 
44 Ib,l 
43 42,D 
40 100,o 
3b 955,o 
34 35,6 
28 96,O 
27 b9,B 
2b 53,o 
2: 290,2 
25 33,4 
?3 34,8 
22 32:,b 
?l 34,7 
21 233,2 
10 58,3 
19 27,4 
lb 10,5 
lb 17,4 
15 llO,O 
1: 31,9 
II 33,2 
14 90,7 
13 153,4 
12 12,5 
12 24,0 
12 15,o 
Il 36,b 
II 17,O 
10 14,s 
10 19,2 
10 25,9 
9 39,5 
E 4,G 
7 4,l 
i 32,0 
7 II,? 
b 911 
b 8,b 
6 26,l 
t 914 

ESPECES 

Lethrinus eahsena 
Lutjrnus eonostiqaa 
Triodon eacropterus 
Paracaesio gonzalesi 
Epinephelus,hoedtl 
Tr 1 aenodon obesus 
Plectroporus leopardus 
Lethrinus chrysostorus 
Racoler sp. 
Caranx iqnobilis 
Alopias superciliosus 
Alectis indicus 
Satyrichthys sp. 
Taractichthyç steindachnert 
hacolor niqer 
Carcharhinus aablyrhynchos 
Epinephelus raculatus 
Sphyraena sp. 
Cephalopholts herirtiktos 
Galeocerdo cuvier 
Centrophorus scalpratus 
Cephalopholls foraosanus 
Saloptia poeelli 
Gyanocranius robinsont 
Lutjanus fulvus 
Lethrinus aaarianus 
Echeneis naucrates 
Raies ind. 
Caranx eelarpygus 
congridae snd. 
6yenocraniu5 sp. 
Epinephelus arblycephalus 
Pentapodidae ind. 
Plectropoaus eelanoleucus 
Pristipoaoides auriciila 
Epinephelus fasciatus 
Caranqoides sp. 
Polya~x~a berndtj 
Gerpylidae ind. 
Bodianus perditio 
Epinephelus fuscus 
Carangokdes fulvoguttatus 
Heptranchias perla 
Isurus oxyrhinchus 
lethrinus obsoletus 
Cephaloscylliua sp. 
Gyanocranius rivulatus 
Sphyraena jello 

Poissons non identifies 

Total 

ETEL I DAE 
SERRANIDAE 
RERUINS 
LUTJANIDAE 
CARANGIDAE 
LETHRINIDAE 
GEklPYL I DAE 
Autres 

Nb. de Nb. d’ Poids 
peches Individus total fkql * 

3 
4 
5 
4 
5 
2 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
I 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
I 
1 
1 

1 
1 

4b 
___ 

h44aa 

b 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
j 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 

390 
_--_-- 

10 175 

515 
4,î 
6,s 

4,3 
27,5 
22,0 
15,7 

9,5 
LB2 

54,9 
49,9 
l3,3 

b,7 
17,D 
l3,5 
73,0 

b,4 
EtO 
090 

34,0 

333 
5,O 
5,O 

690 
019 
471 
2,3 

65,O 

375 
5,2 

2,5 
1,b 
b,O 

530 
190 
092 
2,2 

087 
1,u 

218 
t,7 
475 
4,G 

70,o 

2,l 
4th 
i,u 
2,o 

526,: 

28 763,: 

Noabre (21 Poids (7.1 

b1,9 51,5 
b,J 13,7 
4,2 Il,5 

I4,4 II,0 
2,1 313 
3,’ 2,5 
Q,A Lt5 
773 510 

_____ _____ 

100,o 100,o 

111 Depuis l’ktabl~ssenent de cette liste, cinq autres especes ont et& capturees en un exemplaire fcf.tableau 7) i elles ne 
sont pas reportees ici. 

* Poissons pour lesquels l’jdentifkcation n a pas ete faite pour des raisons de siaple logistique. Apres entretien avec les 
petheurs, ji serblerait qu’ai s’rqisse d’un relanqe de Gya~otrrniur jaPosrcu5, G. Iethrisoidtr, C. robreroni, Paracarrjo 
tu’akarjj, Cnathodtnter aorraebjcur et Prjstjpoeoidc: sjtboldj. 

1‘ Il ne s’agjt pas de ia soeae arjthaetique aa du nombre total de sorties de peche. 
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commentaire5 en bas du tableau 8). Chez les GEHPYLIDAE, Ruvettus 

pretiosus domine. 

Les requins représentent 11,5 % du poids total de5 captures. 

Comme nous l’avons signalé précédemment, 1 ‘impossibilité d'identifier 

les petites espéces éviscérées et préparée5 pour la vente (ablation des 

nageoires) a entrafné la sous-estimation d’espéces tels que Squalus 

megalops, Uus*elus ranazo, Centrophorus scalpratus et Loxodon 

nacrarhinus. 

Peu d’espéces sont impropres a la commercialisation du fait de 

risques trop grands d’ichtyosarcotoxisme qu’elles présenteraient A la 

consommation. Citons futjanus bnhar qui est systématiquement rejeté par 

les pPcheurs donc sou5-estimé dans les prises, et le5 grands spécimens 

de futjanus argentimaculatus et de 1. sebae. 

Telle que nous venons de l’esquisser, l'étude globale des 

fréquences des différentes espéces ne tient pas compte des profondeur5 

de leur capture. Précisons maintenant leur habitat. 

4. Répartitions bathymétt-igues -- ------_-- ---_ ----_ _-- 

L’extension de l’habitat d’une espece est délimitée par les 

profondeurs extrême5 supérieures et inférieures entre lesquelles elle 

est présente. La notion de “capturabi 1 i té”, introduite précédemment, 

implique qu’il serait préférable de rejeter le terme “habitat”. Pour de5 

raisons de commodité, nous 1 ‘avons toutefois utilisé, étant entendu 

qu'il s’agit de la zone bathymétrique de disponibilité de 1 ‘espece a 

1 ‘intérieur de laquelle elle est présente et déploie une activité 

alimentaire. 

Extensions verticales des habitats ---------- ---------- --- m-----w- 

Les ex tensi on5 verticales de 1 “‘habitat” de 84 espéces sont 

reportees sur les figures aa et b. Le nombre limité de pkhes peu 

profondes conduit a adopter une certaine prudence quant aux 
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distributions observées ‘pour les espéces superficielles n'ayant fait 

l'objet que de capture5 occasionnelles telles que iutjanus fUIVUS, 

Hacolor niger, Epinephelus fasciatus, Lethrinus kallopterus et Adioryx 

spinifer. D’une maniére générale, la meme réserve s'applique aux especes 

peu abondantes. C’est ainsi que L, argentiraculatus, L. kasrira, 

L. rufolineatus, L. sebae, Aphareus furcatus, Pristiporoides filarentosus, 

Cephalopholis foraosanus, C. heristiktos, Epinephelus areolatus, 

E. cylindricus, E. hoedti, Plectropoius leopardus, Lethrinus 

chrysostorus, 1. obsoletus, Gyrnocranius japonicus, Alectis indicus, 

Caranx lugubris, Bodianus perditio, Carcharhinus albiaarginatus, 

C. falciforiis, C. pluabeus, Galeocerdo cuvier et Triaenodon obesus, 

sont connues pour @tre capturées trés en surface et m@me observable5 en 

plongée, alors qu’elle5 n’apparaissent qu’au-delA de 100 m et parfois 

meme plu5 dans no5 p@ches. Pour les espéces profondes comme Etelis 

carbunculus, E. curuscans, Squalus aegalops et Hexanchus vitulus, la 

limite inférieure de leur distribution resterait a préciser en 

effectuant des peches au-dela de 460 m. D'un point de vue économique, la 

notion de présence-absence est de toute façon insuffisante pour orienter 

le pecheur dans la recherche de l'habitat préférentiel, c’est-a-dire des 

profondeurs de densité maximale. L'étude des rendement5 en fonction de 

la bathymétrie est indispensable. 

Evolution des C.P.U.E. avec la Drofondeur --------- m-m ---m-m-- w--w -- --------- 

Pour les 12 espéces pondéralement les plu5 importantes et pour 

lesquelles le nombre de pêches de profondeur connue etait supérieur a 

50, le5 distributions verticales des C.P.U.E. en poids et en nombres ont 

été établies par tranches de profondeur de 40 m (fig. 9a et b). Pour 10 

autres especes encore significatives dans les prises, ou présentant des 

caractéristiques trés marquées, la figure 9c reproduit les C.P.U.E. en 

nombres. En s’inspirant des schémas, d’observations in situ et de 

l’expérience des pecheurs, on parvient finalement a dresser le tableau 9 

qui classe un certain nombre d'especes en trois catégories suivant que 
1 eur5 concentration5 maximale5 sont superficielles, intermédiaires ou 

profondes. 

Plusieurs auteurs ont fourni de5 indications sur la 

distribution verticale de poissons profonds. Citons notamment MASUDA et 

a1 (1975), MUNRO (1967), mais surtout FOURMANOIR et LABOUTE (1976) , 
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Tableau 2 - Classement dea espèce8 en fonction de la position bathymétrique 

de leurs concentrations maximales obtenues lors de p?iches en 

eau profonde 

Superficielles C<l20 m) 

Adiongx spinifer 
Alectis indicus 
Aphareus furcatus 
Aprion virescens 
Bodianus pcrditio 
Caranx ignobilis 
C. lugubris 
Carcharhinus amblyrhinchos 
Cephalopholis formoaanus 
C. hemistiktos 
Epinephelus cylindricus 
E. fasciatus 
E. hoedti 
E. maculatus 
E. microdon 
Caleocerdo cuvier 
Lethrinus harak 
L. kallopterus 
L. obsoletus 
L. variegatus 
Lut janua bohar 
L. fulvus 
L. gibbus 
L. kasmira 
L. monostigma 
Macolor niger 
Plectropomus leopardus 
Pristipomoidos filamentosus 
Sphyraena bletkeri 
Triaenodon obesua 

Intermédiaires (120, - 240 m) 

Aphareus rutilans 
Branchiostegus wardi 
Carcharhinus albimarginatua 
C. falciformis 
C. plumbeus 
Epinephelus areolatus 
E. chlorostigma 
E. magniscuttis (1) 
E. morrhua (1 J 
E. retouti 
Gnathodentex mosaambicus 
Gymnocranius japonicus 
G. lethrinoides 
G. robinsoni 
Gymnosarda unicolor 
Lethrinus chrysostomus 
L. miniatus 
Lutjanus argentimaculatus 
L. malabaricus 
L. rufolineatua 
L. sebae 
L. timoransia 
L. sp. 
Hacolor sp. 
Paracaesio gonzalesi 
P. kusakarii 
P. stonei 
Promethichthys prometheus 
Pristipomoides auricilla 
P. flavipinnis 
P. multidens 
P. typus 
Saloptia powelli 
Seriola rivoliana 
Sphyraena forsteri 
Variola louti 

Profondes ( > :?40 m’ 

Centrophorus scelpratus 
Cephaloacyllium sp. 
Epinephelus septemfasciatus 
Etelis carbunculus 
E. coruacam 
E. radiosus 
Hexanchus vitulus 
Lipocheflus carnolabrum 
Loxodon macrorhinus 
Nustelus manazo 
Oatichthys japonicua 
Ruvettus pretiosus 
Satyrichtys sp. 
Squalus megalops 
Taractichtys stcindachneri 
Thyrsitoides marleyi 
Triodon macropterus 
Tropidiniua argyrogrammicus 
T. zonetus 

(1) Pourraient, à le rigueur 
être considérées 
comme espèces arotondes. 

FOURMANOIR (1979, 1980) , RALSTON !1978), MEAD (1979~) et ANONYME (1978, 

1980.3). Bien que les informations soient dans l'ensemble assez concor- 

nes différences suivant les zones. Elles dantes, on note néanmoins certa 

sont principalement dues au fa 

1 ‘extension maximale de l’hab 

rendements ; elles sont au55 

t que Xe5 auteurs s’intéressent soit A 

tat, soit aux profondeurs de meilleurs 

attribuables d l’échantillonnage, la 

qualité des informations augmentant avec l’effort de p@che. D’une façon 

générale, on note qu'une grande imprécision porte sur la limite infé- 

rieure de distribution des espéces les plus profondes. Malgré tout, des 

différences réelles semblent parfois exister entre zones. En Nouvelle- 

Calédonie, FOURtlANOIR (1979, 1980) indique que la profondeur de capture 

d’Etelis carbunculus est comprise entre 230 et 460 m, avec rendements 

maximums entre 339 et 420 m ; pour E. coruscarts, la p!?che çe pratique de 

290 A 500 m. Par ailleurs, cet auteur signale que “la température qui 

convient aux individus de grandes tailles est entre 11°C et 14’C. Quand 

1 1 ! a une thermocline trPs forte comme c'est par exemple le cas du 
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Canal de Mozambique en été iPle Europa, fles Comores, Zanzibar), de la 

Mer de Chine au printemps et @té (Vietnam, Philippines), les basses 

températures convenant A 1’Eteli; (moins de 14°C) peuvent @tre atteintes 

dés 180 m. En Nouvelle-CalGdonie où il n'y a pas de rupture thermique, 

la peche doit se pratiquer A plus de 300 m en toutes saisons”. Cette 

remarque est A rapprocher de celle que nous avions faite au sujet des 

ondes interne5 et de celle de SMITH (communication personnelle) sel on 

laquelle la distribution des poissons profonds pourrait @tre influencée 

paf- la prPsence de fronts thermiques qui existeraient .+ proximitb du 

fond. Ainsi, le5 distributions verticales seraient dans une certaine 

mesure variables suivant les lieux ; en fonction des fluctuations de5 

caractéristiques de l’environnement, elles pourraient donc l’@tre au551 

suivant les saisons. 

Evolution de i+ diver5ité +uec la profondeur --------- --------- -- --------- 

En zone tropicale, l’ichtyofaune démersale des petits fonds 

corallien5 est caract@risée par la prbsence d’un très grand nombre 

d’espécec. Cette diversité chutant brusquement au-dela de la rupture de 

la pente récifale externe, nou5 avons suivi son évolution lor5que la 

profondeur augmente. Dans un premier temps, nous avons calculé pour 

chaque 1: 1 asse de profondeur le nombre moyen d'espéces capturée5 par 

sortie et le nombre moyen d'espéces pechées w- heure de moulinet 

(tableau 10). A titre indicatif, nouç avons aussi reporté dans le 

tableau 1 il les poids individuels moyens des poissons capturés. On 

cünstate que les deux premiers indices, qui traduisent la richesse en 

espéces, diminuent lorsque la profondeur augmente, de façon d’ailleurs 

plus t-@gull&re pour le premier que pour le second. Toutefois, ils ne 

rendent pas compte de l’abondance respective de chaque espéce. C’est la 

raiçon pour laquelle nous. avons utilisé l’indice de diversitb spécifique 

! dérivé de la théorie de l’information de SHANNON (1948) qui tient 

compte A la fois du nombre d'espèces et de leurs effectifs respectifs 

(1). NOU5 1 'avons calculé pour quatre tranches de profondeurs : O-40 m, 

4 (1) - 8 0 m , 120-240 m et au-delh de 240 m. Etant donné le nombre restreint 

de peches dans les couches superficielles, nous avons effectué les 

1-n 

11) Indice de diversitb spkifique 1 = - Epi log2 pi, pi reprkentant le pourcentage des individu5 
i-1 

appartenant a l’espéce i, la soaae 6tant Mendue aux n espPce5 de la conaunauté. 
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calcul5 correspondant sur les résultats de peches aus casiers obtenus 

par MLINRO (1985) sur les récifs des Caraïbe5 et de p@ches A la 1 igne 

réalisées par LOUBENS (1978) dans les grandes passes du sud du lagon de 

Nouvelle-Calédonie. Le5 résultats sont reportés dans le tableau 10. 

Tableau 10 - hrolution du nombre d'espéoes, des poids individuels moyens 

et de l'indioe de diversité spboifique 1 avec la profondeur 

Prof. 
(ml 

o- 40 

40- 80 

80-120 

120-160 

160-200 

200-240 

240-280 

280-320 

320-360 

Nb. moy. Nb. moy. 
d* espécee d'eapéoes 

par par h. 
sortie moulinet 

7,0* 0,57* 

5,3* 0,39* 

691 0,36 

697 0,38 

694 0,42 

593 0,44 

s,o 0,35 

492 0,34 

2,9* 0,21 

Poids 
individuels 

moyens 

135 

277 

290 

291 

24 

395 

392 

491 

Biotope 1 

RBoifs (MUNRO, 1983) 4,88 

Passes (MUBENS, 1978) 3,64 

Pente 
externe 
intermbdiaire 

Pente 
externe 
inférieure 

3,22 

2,47 

* Nombre de pkhee inf6rieur 2 10 n'a:f;in+ pas permis 
le oaloul de 1. 

Les indices correspondent a quatre biotopes différents. Le 

premier traduit l'ectt-@me diversitb de la faune récifale. Les deu:i 

biotopes suivants sont caractérisés par des diversités aS5ei élevée5 

dues A 1 ‘e:tistence de niches écologiques encore variée5 et nombreuses. 

La variabilité des param&tres du milieu et les turbulences y sont telle5 

que de 1 arge3 possibilités évolutives et adaptatives peuvent se 

concrétiser, ce qui implique des capacités élevées de régulation des 

biocoenoses (DAEET, 1979). Il est donc probable qu’elles y ont atteint 

des Ptats d’équilibre stables et que les réponses A 1 ‘exploitation y 

seront identiques. Le quatriéme biotope, où l’indice de diversité est 

bas, est caractérisé par des paramétres de l’environnement 

contraignants. Le nombre d'espèces pouvant s’y développer de façon 

intensive est faible. Le5 capacité5 d'homéostasie seront réduites, 

c’est-A-dire que la réponse h l’exploitation sera rapide et forte. Le5 

équilibres écologique5 y sont plus instables que dans les eaux moins 
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profondes et la surexploitation conduira sans doute a de5 situations 

difficilement réversibles. 

5. Variations nycthémérales ____------ - ----------- 

Pour des raison5 pratique5 évidentes, les pécheurs n’ont pas eu 

la possibilité d'affecter une heure de capture a chacune de leur prise. 

En fonction de la période durant laquelle les peches se sont déroulées, 

ce1 les-ci n'ont donc pu etre classées qu'en quatre catégories : p@ches 

de jour, peches de nuit, pêches de jour s’étant prolongées de nuit, 

p@ches de nuit s’étant prolongées de jour. Pour mettre en évidence les 

variations nycthemérales, nous n’avons pris en compte que les deux 

premieres et nous avons considéré l’archipel dans son ensemble. Les 

résultats des peches au moulinet sont résumés dans le tableau 11. On 

constate qu'aucune profondeur supérieure A 360 m n’a été prospectée de 

nuit. Nous verrons que cet échantillonage insuffisant a pour conséquence 

une certaine imprécision sur les variations nycthémérales de 

distribution des espéces les plus profondes. Globalement , le5 C.P.U.E. 

diurnes sont sensiblement les m&mes que les C.P.U.E. nocturnes (3,25 et 

3,38 kg/heure de moulinet respectivemeht), ce qui pourrait inciter a 

penser que la peche donne les memes résultats de jour et de nuit. En 

réalité, les variations des C.P.U.E. détaillées par tranches de 

profondeur de 40 m font ressortir une certaine migration de5 productions 

des couches profondes vers le haut durant la nuit (fig. 10). A rendement 

égal, on serait donc tenté de recommander une p@che de nuit, moi ns 

profonde, donc plus confortable que de jour. En fait, le choix dépend 

des espéces cibles. C’est la raison pour laquelle nous avons tenté de 

préciser les différences de capturabilité de jour et de nuit des 

principales espéces. 

Dans un premier temps, nous n'avons pas tenu compte des 

profondeurs. Ne retenant que les espéces représentée5 de façon 

significative, nous avons simplement comparé le5 effectifs de nuit a 

ceux de jour. Toutefois, l'effort de pêche de nuit ayant été inférieur a 

celui de Jour (2 248 heures de moulinet contre 4 735), nou5 avons 

auparavant attribue aux peches de nuit le mPme effort qu'aux p@ches de 

jour. Nous avons donc multiplie les effectif5 de nuit par un facteur 

égal au rapport des efforts, soit 2,ll. Nous avons ensuite fait 

ressortir la tendance nocturne (ou diurne) de chaque espéce en exprimant 
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Tableau 11 - Efforts, prises et C.P.U.E. par classes de profondeurs obtenue 

lors de p8ches aux moulinets effectudee de jour et de nuit 

(requins oompria) 

I I o- 40 I 
I I 40 - 80 I 
1 I BO-120 I 
1 I 120 - 160 I 
1 J! 160-200 I 
I 0 I 200 - 240 I 
I U I 240 - 280 I 
! R 1 280 - 520 ! 
I I 520 - 360 ! 
I I 360 - 400 1 
I I 400 - 440 ! 

2 
2 

11 
38 

43 
55 
60 
68 

9 
1 
1 

I 8 
I 17 
I 125 
I 475 
l 496 
I 821 
1 753 
! 749 
! 109 
I 14 
! 12 

I . 10 
l 22 
! 88 
! 426 
I 635 
I 636 
! 693 
! 865 
! 101 
I 5 
1 5 

1 1 
11,6 ! 1,25 ! 
36,7 ! 1,29 ! 

256,O l 0,70 ! 
929,9 I 0.90 ! 
343,l I 1,28 ! 
702,l ! 0,77 ! 
201,6 ! 0,92 ! 

3115,8 I 1,lS ! 
462,7 ! 0,93 ! 

3,3 ! 0,36 ! 
2,0 I 0,42 ! 

1,65 
2,16 
2,05 
1,96 
2,71 
2,07 
2,91 
4,16 
4,24 
0,24 
0,17 

I 
I 

1 I 2 inconnues! 125 I 1156 ! 1643 I 5312.6 ! 1.42 ! 4,6U 
1 ' Total J I 415 ! 4735 ! 512a+ !15377,4*! 1,oe* ! 3,25* 

I I I 

I I 
Profondeurs C.P.U.C. 

! 

I 
!--t 

1 I I ! ' I I 1 1 

1 1 ! ! 1 l ! l ! 

1 I o- 40 ! 4 ! 49 ! 50 ! 100,o ! 1,02 ! 2,on ! 
1 I 40- 80 I 1 I 26 ! 9 ! 27,l ! 0,35 ! 1,04 ! 
! I 80 - 120 ! e ! 191 l 148 I 274,6 ! 0,77 ! 1,6U f 
1 I 120 - 160 ! 15 ! 318 ! 381 ! 1103,3 ! 1,20 ! 3,67 ! 
l N I 160 - 200 ! 20 ! 339 1 553 1 1151.0 ! 1,63 ! 3,6ú ! 
I U 1 200 - 240 ! 21 ! 461 ! 399 I 953,s ! 0,87 ! Z,C? ! 
1 1 1 240 - 280 I 13 I 291 I 222 I 1389,l ! 0,76 ! 6,?7 ! 
I T l 280 - 320 I 4 ! 71 ! 26 ! 70,7 I 0,37 ! ',01: ! 
1 I 320 360 I - 1 I 26 I 8 ! 19,l ! c,31 ! 0 7 :: ) ! 
1 I 2 inconnues1 30 I 476 ! 906 ! 2508.0 ! 1.90 ! 5.27 ! 
I I Total N f 117 I 2248 1 2702* I 7596,4*! 1,20* ! 3,3a* ! 

I I I I I 1 ! 1 l 

! I 1 ! 1 I ! ! ! 

lJ+N! Total l 532 l 6983 I 7e30* 122973,W! 1,12* ! 3,19' ! 
! 1 l I ! ! 1 (1) ! (1) 0 
I I 1 1 1 I ! ! 1 

* Il s'agit de moyennes et non de totaux 

(1) Cas chiffres diffèrent lhgèrement de ceux du tableau 3 car seules 
les pêches effectubes dans leur totalité soit de jour soit de nuit 
sont prises en compte. 

les effectif5 de nuit corrigés en % de la somme (J + NC) des effectifs 

de jour J et des effectifs de nuit corrigés NC. Le classement de rang 

par ordre de tendance nocturne croissante est donnb par la figure 11. 

Les intervalles de confiance A 95 ‘i. y sont aussi reportés. fiux espéces 

fortement diurnes comme Lipocheilus caroalabrua, Paracaesiu kusakaril,, 

Lutjanus timorerjsis, Pristipoaoides filaaentosus et Eteiis radiosus 

s'opposent celles qu i sont trés nocturnes tel les que Lutjanus 

aalabarirus, 1. aryentinaculatus, Proaethlchthys proaetheus, Ruvettuz 

pretiosuz et Ostichthys japoniïuS. Au milieu du diagramme, a u x 

pourcentages voisins de 50 7. correspondent les espéces qu'on capture 

au5s1 bien de Jour que de nuit comme Pristiporoides fIavipinnis,, P. 
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BultJdenr, Seriola rivoliana, Epinephelus areolatus, E. chlurostigra et 

Lethrinus riniatus. Ainsi que nous l'avons signale précedemment, les 

profondeurs supbrieures a 300 m ayant été mal prospectées de nuit, il 

est difficile de conclure pour les espéces profondes telles qu'EteliS 

c <.i r u s CI a r: 3 e t E . carhuniulus qui sont trés abondantes dans les pPches de 

jour. En revanche, les deux requins profonds Squalus _ meqalops et 

Heaanihu~ vitulus qui sont surtout captures durant la nuit, alors que 
l'effort de peche déployé y est moindre, ont trés certainement une forte 

tendance nocturne. 

O- 

Ul- 

BO- 

IZO- 

IM- 

zm- 

240- 

280 

ml 

360 

tm 

440 1 

0 .5 1 1.5 
I oui I Rllhm.r~lIrœt 
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2u 

2w 
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m l7l.E I Kgihmrnwllnt 

(RE-JOR m-NJ11 

FiR. 10 - C.P.U.E. par olasses de profondeurs obtenues lors de 

p8ohas au moulinet effeotu6es de jour et de nuit 

(requins compris) 

Dans un deuxieme temps, nous avons precisé les variations 

nycthemérales en faisant intervenir la profondeur. Pour les 22 espéces 

étudiées pt-ecédemment, nous avons calculé les C.F'.U.E. en nombre par 

classes de profondeurs de 40 m (fig. l?a, b et cl. Nous avons éliminé 

toute5 les peches commencées de jour et çe poursuivant de nuit et vice 

verça, ce qui explique certaines discordances avec les schémas établis 

pour les distributions verticales globales (fig. 9a, b et c). L'absence 

de peche de nuit au-dela de 360 m laisse toujours planer une incertitude 

quant A la répartition des especes qui sont encore abondantes a ces 

profondeurs ; tel est le ca5 d’Etelis carbunculus,, Tropidinius 
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Fig. 11 - Tendances diurnes ou nooturnes de la oapturabilitb de 

quelques eap8oea et intervalles de oonfianoe A 95 5. 

. olaseement douteux t faibles effeotifs 

l . olaeeement douteux t profondeurs auphrieuree A 300 m peu 

proepeot6es de nuit (of. tableau 11 et 

texte) 
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aryyrograwgicu; et i,ainephelus aorrhua. D'une maniére générale, on 

retrouve néanmoins les memes tendances que sur la figure 11, ce qui 

permet finalement de distinguer trois catbqories : espèces principa- 

iement accessibles a la peche de jour, eepéces accessibles surtout de 

f-1 u i t , especeç capturées aussi bien de jour que de nuit avec, selon les 

ca5, dcminance SJLI non du caractère diurne ou nocturne (tableau 12). 

Le fait le plu5 marquant semble etre une “migration” nocturne 

verticale ver5 le haut d'une amplitude de 40 a 80 m. Ce déplacement 

apparent est particuli&rement net pour le5 espéces vivant aux 

profondeurs intermbdiaires (80 A 240 m) où les efforts de peches 

déployés furent importants, aussi bien de jour que de nuit. Il s’agit 

notamment de Pristlpamoides ilavipinni;, P. nultiderts, Aphareus rutilarrs 

et Seriola rivol!ana. Ce phénoméne, trés fréquent chez de nombreux 

organismes marins au551 bien démersaux que pélagiques, pourrait 
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correspondre d de reelles migrations nocturnes déclenchées par photo- ' 

tropisme ou par modification du comportement trophique. Au niveau de 

l'ensemble de la production, toutes espèces confondues, il se traduit 

par le decalage observé sur la figure 10. 

Tableau 12 - Pdriodes prkférentielles de captures de quelques espèces 

Diurne Diurne et nocturne 

EXelis radiosus 
Cymnosarda unicolor 
Lipocheilus carnolabrum 
Lutjanus timorensis 
Paracaesio kusakarii 
Pristipomoides filamentosus 
Tropidinius sonatus 

Nocturne 

Epinephelus cylindricus 
E. microdon 
Cymnocranius lethrinoidas 
Hexanchus vitulus 
Lutjanus argentimaculatus 
L. bohar 
L. kasmira 
L. malabaricus 
L. rufolineatus 
Ostichthys japonicus 
Promethichthys prometheus 
Fiuvattus pretiosus 

Squalus megalops 
Thgrsitoides marleyi 

Aphareus rutilans 
Aprion virescens 
Elranchiostegus wardi (N) 
Caranx lugubris (J) 
Carcharhinus faloiformis (N) 
C. plumbeus (N) 
Hpinephelus areolatus 
E. chlorostigma 
E. magniscuttis (N) 
E. morrhua 
E. retouti 
E. septemfasciatus (N) 
Gtelis carbunculus (J) 
E. coruscans (J) 
Gnathodentex mossambicus (N) 
Gymnocranius japonicus (J) 
Lethrinus harak 
L. miniatus (N) 
L. variegatus 
Lutjanus ibbus 
L. sebae f N) 
Mustelus manazo (J) 
Pristipomoides flavipinnis 
P. multidens 
Seriola rivoliana 
Sphyraena forsteri (N) 
Tropidinius argyrogrammicus (N) 
Variola louti (N) 

(J) : tendance plut8t diurne 
(N) : tendanoe plutbt nocturne 

La configuration et la nature du fond ont une influence 

déterminante sur la répartition géographique des poissons démersauc, ce 

qu1 entrai‘ne que certaines espéces sont plus abondantes que d'autres en 

un lieu donné. Pour étudier les variations saisonnieres de l'une 

d'elles, il est donc essentiel de choisir un endroit où elle est abon- 

dante et d'y suivre l'évolution des C.P.U.E. tout au long de l'annee, en 

s'efforcant, si possible, d'y déployer un effort de peche constant. Les 

:mpératifs de rentabilité auxquels sont tenus les pecheurs les ayant 

obligés A. abandonner certaines zones aux époques où les prises étaient 
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mauvaises, les conditions idéales requises pour une étude de ce type 

n'ont donc pas été respectées. En regroupant trois années, mois A mois, 

nous avons malgré tout tenté de dégager les grandes tendances de 

l'évolution saisonniere de cinq espéces principales : ftelis 

carbunculus, f, cnruscans, Pristiporoides rultidens, P. flavipinnis et 

Lutianus salabaricus. Il est entendu que ces tendances seraient.a pré- 

ciser avec un plus grand volume de données. Pour les ftelis spp., nous 

avons retenu la zone Toukoutouk - Pointe du Diable (zone 1, fig. 2) ; 

les distr-ibutiuns verticales montrant un maximum de concentration entre 

240 et 360 m (fig. 9a et bl, seuls les résultats des p@ches effectuées a 

de5 profondeurs comprises entre ces extremes ont été utilisés. Pour les 

Pristipoioides spp., nous avons regroupé la zone 1 et la zone T&ourna - 

Rentabao (zone 2, fig. 2) ; seule la tranche d'eau 80-200 m corres- 

pondant aux rendements maximums (fig. 9a et bl a été prise en compte. 

Pour Lutjanus aalabaricus, nous avons utilisé les données issues de 

l'association des pecheurs de Port-Olry, au nord-est de Santo. 

Les variations mensuelles moyennes des efforts et des C.P.U.E. 

en nombre et en poids sont reportées sur la figure 13. ftelis 

carbunculus et f. coruscans ont des rendements maximums entre février et 

juin alors que les minimums se situent en fin d'année. Aux Hawaï, 

RALSTON (19781 note sensiblement les memes fluctuations pour Etelis 

coruscans, Pristiporoides filarentosus, P. sieboldr et Aphareus 

rutilans, avec toutefois un décalage de six mois par rapport a 1 ‘hémi- 

sphére austral. En ce qui concerne Pristipomoides flavipinnrs et 

P. multidens, le5 maximums 5e si tuent entre avril et juillet. 

lutianus nalabaricus est un poisson trés nocturne relativement 

superficiel (fig. 9a et bl ; or, les pecheurs de Port-Olry ne notent ni 

la profondeur ni leurs horaires de peche. Dans le calcul des C.P.U.E. 

(capture par ligne par sortie), prendre en compte toutes les peches, y 

compris les peches diurnes profondes, peut fausser les résultats. C'est 

la raison pour laquelle nous avons tracé deux courbes : l'une donne 

l'évolution de5 C.P.U.E. calculées sur l'ensemble de 672 sorties, 

l’autre ne prend en compte que les 318 sorties pour lesquelles ce lutjan 

&tai t présent dans les prises. On constate que les deux diagrammes 

traduisent la mc4me évolution ; la pPche de Lutjanus salabaricus 

affecterait un maximum de rendement en décembre. RALSTON (19781 n'étudie 

pas cette espéce j il rapporte toutefois les m@mes tendances pour Aprion 

k~irescens et Seriala duaerili. 
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D'une maniere générale, RRLSTON (19781 reste sceptique quant h 

5es conclusions sur les fluctuations saisonniéres ; en effet, il 

envisage l’hypothése selon laquelle elles seraient plutot des artefacts 

dus aux variations des efforts, les pecheurs hawaïens se concentrant sur 

quelques espéces cibles a certaines époques. Tel pourrait @tre le cas a 

Vanuatu, notamment de novembre A mars, c’est-a-dire durant la pleine 

saison des poissons pélagiques. En réalite, les entretiens avec les 

pêcheurs montrent que ceux-ci cessent momentanément de fréquenter les 

zones où la pêche devient mauvaise ; la réduction des efforts y est donc 

la conséquence d'une diminution des C.P.U.E. et non celle d'autres 

facteurs. Bien qu’elle ne soit pas trés nette, surtout pour les 

ETELIDAE, il semblerait exister une certaine tendance A des variations 

saisonnières. Reste d trouver quel est le phénomène qui est b l’origine 

de ces éventuelles fluctuations. Il est peu probable qu’il s’agisse de 

migrations ; des modifications de comportement liées A un phdnoméne 

biologique comme la reproduction en sont plus certainement la cause. 

7.Influence de divers facteurs --------- -- ----me ----a--- 

Indépendamment des variations liées h la profondeur, au cycle 

nycthémeral et aux saisons, le succés des pkches dépend aussi d'autres 

facteurs : habileté du 'p@cheur, efficacité du matériel, candi tions 

météorologiques, intensité et direction des courants de marée, nature et 

topographie des fonds, qualité des appats et, probablement, luminosité 

et phases de la lune. D'une maniére générale, leur influence est diffi- 

cile a mettre en evidence car l’étude d’un seul facteur impliquerait que 

tous les autres demeurent constants pendant qu’il varie. 

Compétence du pecheur --- ------ -- ------ 

Afin de montrer le rble que la compétence des patrons pouvait 

avoir çur les rendements, nous en avons choisi six sur lesquels nou5 

avonç effectué des comparaisons deux A deux portant sur des p@ches 

réalisées aux memes 1 ieux et aux m@mes époques. Les tests de rang de 

WILCOXON et les analyses de variantes ont fait ressortir des differences 

dans les efforts de peches et dans les prises ; en revanche, ils n'en 

font apparaftre aucune au niveau des C.P.U.E.. Ce1 a signifie que 

certains pecheurs déploient un effort plus intense que d'autres en 

séjournant plu5 longtemps sur les lieux de peche, mai 5 que leurs 
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rendements par heure de peche effective sont toutefois du mkme ordre de 

grandeur que celui des autres. Il en résulte que no5 donnbes ne 

presentent pas de biais notoires Imputables aux qualités i ndi vi duel*1 es 

des patrons. 

T&IC de fond -- ---- 

Les pecheurs connaissent bien les fonds favorables A la 

i concentration de telle ou telle espéce. MEAD (1979~) signale trois types 

de fonds communs a tout le Pacifique, dont il existe de nombreuses 

variante5 : 

(a) fonds plats h mtllange de sable et de “corail” Cl), 

(b) fonds a pente douce avec sable, “corail” et rochers, 

(c) fonds 3 pente abrupte avec “corail” et rochers. 

S'y ajoutent les zones vaseuses de certaines baies profondes a 

e5tuairos et les plateaux h affleurement rocheux où le substrat a fsté 

III15 d nu par de forts courants empechant toute sédimentation. Selon MEAD 

(1979c), de nombreuses espéces de CARAHGIDAE seraient ubiquistes ; il en 

est de meme de Tropidinius aryyruyrannicus et T. zonatus. Les troi 5 

types de fond seraient fréquentés par dprian virescens avec prbférence 

pour la présence de “corail”, par lutjanus kasnira qui affectionne le 

type !b) et par itelis cartuncu!us qu'on trouve surtout sur (a) et (b>. 

Lutjanüz q1bbi’3, iethr!nus Isiniatus, et toi15 les Pristrpuroidez seraient 

surtout présents 5 ct r (a) et (b,. Tous les Epinephelus, Aphareus 

rtitïlans, iut.ranus ealaharicus, i. sebae et Gymnozarda unicolor auraient 

une prédilection pour (b) et (c), ainsi que Lutianus argentieacuIatus, 

qui, toutefois, frbquenterait surtout les zones proches des mangrovec et 

de5 riviéres. Enfin, Etelis c0ruScan5, 3er iola rivaliana et les 

GENPÏLIDAE seraient plus strictement inféod#s aux fonds de type (c) tres 

abrupt. D'aprPs FOURMANOIR (1979), les ftelis se tiennent le plus 

souvent sur des fonds rocheux, au pied de falaises sous-marines. Selon 

FOUfiMANOIR et LABOUTE (1976) Pristipoaoides flavipinnir, qui est un 

poisson assez sédentaire, et Pri;tiporoides aultiderrs préféreraient les 

pentes assez douces aux falaises abruptes. En revanche, P. fila.mentosus, 

poisson très mobile qui forme parfois des bancs de plusieurs centaines 

_______________-_-______________________------------------------------------------------------------------ 

il) Par “corail”, 11 faut entendre des parties dures de dimensions comparables A celles de pierres. 
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d’individus, a été observé en plongee au niveau du tombant récifal. 

Pristipnroides t YPUS 1 capture en quel que5 exemplaires a Vanuatu est 

assez caractéristique des fonds vaseux situés A proximité des estuaires 

importants. D'apree RALSTON (1978), Etelis coruscans çe p@che pres des 

affleurements rocheux, a proximité des pinacles et des zones a forte 

rupture de pente. 

En interrogeant les p@cheurs Ni-Vanuatu et en nous inspirant 

des travaux de FOURMANOIR et LABOUTE (19761, FOURMANOIR (1979, 19801, et 

ME0D (1979~)~ nous avonç, dans la conclusion générale d ce document, 

dresse un tableau général qui donne, entre autres informations, les 

faciés fréquentés de façon préférentielle par les principales espéces. 

Eclairement ----------- 

Bien que la quantité de lumiére soit assez réduite au-dela de 

la couche euphotique, on peut penser que les poissons profonds sont 

malgré tout sensibles aux fluctuations d’éclairement, qu’il soit solaire 

(influence des saisons et de la nébulosité) ou lunaire. C’est ainsi que 

MECID (1979) signale que les captures de Ruvettus pretiosus, et d'une 

façon générale de tous les GEHPYDIDAE, poissons trés nocturnes, ont lieu 

par nuits sans lune. L'analyse de nos données n'a pas fait ressortir 

cette tendance. 

La qualité de l’appat est déterminante dans le succes de la 

p@che. La bonite frafche, Katsupronus pelamis, est considérée comme l’un 

des meilleurs. Sa salaison en filets pendant quelques heures augmente sa 

tenue a l’hameçon en affermissant la chair ; congelée, elle perd une 

partie de son pouvoir attractif mais demeure excellente. Parmi les 

autres SCUHBRIDAE, Euthynrrus affinis et Auxis thazard donnent d'assez 

bons résultats, contrairement au thon a nageoires jaunes, Thunnus 

albacares, qui est rarement utilise. Parmi les appdts de substitution 

convenables, ci tons Sphyraena barracuda, et surtout Selar 

cruaenophtalaus, tres populaire dans les fles car il est facile a 

capturer a la cote avec des filets. Les avis des p@cheurs sont variables 

en ce qui concerne d'autres espéces (Sardinella spp., Decapterus SPP., 
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etc...). Ils sont toutefois unanimes a déconseiller les poissons de 

fond, a 1 'exception peut-etre des GEHPYLIDAE. Poulpes, seiches et 

calmars sont rarement uti!isés car il5 font partie intégrante de 

1 ‘alimentation traditionnelle de subsistance. Les poulpes sont pechés 

sur les récifs par les femmes et les enfants. 

En COUTE de peche, l'appdt doit etre fréquemment renouvelé de 

façon a maintenir la diffusion de l’odeur sur le fond. Nous avons. 

cal CU1 é quel les sont les quanti tés nécessaires en utilisant les 

resul tats de 528 sorties (tableau 13). En moyenne, un kilo d'appdt 

permet la capture de 13,s kg de poissons, ce qui équivaut h dire qu’une 

peche de 100 kg de poissons profonds utilise 7,s kg d'appat. Les 

rendements par kg d'appat fluctuent toutefois beaucoup d'une peche a 

!'autre (écart-type supérieur a la moyenne). Ceci paraft normal étant 

donne la grande variabilité des prises et le fait qu’il faille autant 

d'appat pour attraper de petits poissons que des gros. A ce strict point 

de vue, on peut d’ailleurs recommander aux pecheurs ayant des 

difficultés a se procurer de l’apptt de se concentrer sur une pPche plus 

profonde qui est caracterisee par des individus de taille moyenne 

supérieure a celle des espéces intermédiaires (tableau 10). 

Tableau 13 - Consommation d'app8t 

Nombre de sorties ............ 528 
Rendement par kg d'app&t : 

- en poids (kg) ........... 13>47 

- en nombre ............... 4,78 

- écart-type (kg) ......... 14>o9 

Consommation d'appat : 

- par prise de 100 kg..... 7,42 

- par heure de pE!ohe...... 1,o4 

- par heure de moulinet... 0935 
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Les quantités d'appdt requises sont donc importante5 ; de ce 

fait, elles limitent souvent le développement de la peche artisanale 

(1). C’est ainsi que certaines op4ration5 lancées dans les fle5 5e 

heurtent quotidiennement h ce probléme, d'autant plus qu’elles ne 

disposent pas de moyen de conservation. C'est une des raisons pour 

lesquelles des dispositifs de concentration de poissons ont et.6 mis en 

place dans plusieurs fies. 11s augmentent et r&gularlsent la production 

en espéces pélagiques tout en réduisant la consommation en fuel. Il5 

contribuent ainsi de façon déterminante d la capture de poissons 

destinés non seulement A la consommation locale mai5 aussi a 

l’approvisionnement régulier en appdts. 

Pour un lieu, une profondeur et un moment donnés, un pêcheur 

eepét-imentk est en mesure de prédire quelles seront les espéces qu‘il a 

le plus de chance de capturer et, parmi ccl les-ci, quelles seront les 

plus abondantes. Il parai‘t dés lors logique de distinguer plusieurs 

“peches”, chacune d'elles étant axée sur une OLI plusieurs esp&ces 

caractéristiques. Ainsi parlera-t-on de la p.@che des Etelis, de celle de 

Pri:tiposordes multrdens, de celle de Lutjanus aalaharicus! etc..., 

i'espéce cible servant ici A désigner un ensemble de conditions bien 

définies. Pour préciser ces "peches" OLI associations d'espéces, nous 

avons utilisé un programme de classification hiérat-chi que ascendante 

Pcri t en BASIC pour un ordinateur HF5 9845. Sur 450 pPches considérées 

individuellement, les C.P.U.E. en nombre5 ont ét6 calculées pour chacune 

des espgces qui @talent présentes dans plu5 de cinq p@ches. Ces données 

ont permis d'établir la matrice d’a5sociation en utilisant comme critere 

de “dis5imilarité” la distance du CHI’ (LEGENDRE et LEGENDRE, 19791. Le 

ication traItement a 

hiérarchique de 

conduit A 1 ‘établissement du graphe de classif 

la figure 14. 

L’interprétation de ce graphe et des groupement5 d'espèce5 

qu ' 1 ! suggére constitue la partie dtilicate et subjective de l'analyse. 

Elle conçi ste A définir les critères d’association, c’est-A-dire les 

__________-______-__-------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) FUSIHALOHI et GRANDPERRIN (1979) rapportent que certains pkcheurs des Iles Loyautk en étaient reduits 
A utiliser conne appdt l'escargot gkant d’Afrique, Achatina fulica. Curieusement, les rendements 
n’ktaient pas nuls ! 



Fiu. 14 - Assooiations d'eapboea I graphe de clasaifioation 

hibarohique pour lea eepboes qui ataient prkaentes 

dans plus de oinq p8ohes 



facteurs qui sont a l’origine des regroupements et que les graphes de 

classification ne révélent pas. A l’intérieur de chaque groupe, on 

choisit comme espece repére celle dont on connaft bien les distributions 

spatio-temporelles et le comportement ; on estime ensui te que les 

espéces qui lui sont associées présentent des caractéristiques 

similaires. Le5 deux facteurs les plus déterminant5 dans l’organisation 

des association5 sont évidemment la profondeur et 1 ‘éclairement. 

D'autres facteurs tel5 que le type de facibs, le5 5ai5on5, la lune et 

les courants de marée, etc..., interviennent 5ans doute, mais il est 

impossible de mettre leur influence en évidence. Il est toutefois 

probable qu’ils sont a l’origine de certains classements difficilement 

explicables. 

Deux groupes principaux Gl et 62 se separent au noeud 90. D'un 

point de vue bathymétrique, ils correspondraient, d’une part aux espéces 

de la pente récifale externe supérieure et intermédiaire, d'autre part A 

celles de la pente récifale externe inférieure. La dichotomie conduit 

ensuite a faire intervenir, quand c'est possible, leurs tendances 

diurnes ou nocturnes. 

Il s‘agit de Pristiporoides filarentosus, Epinephelus aicrodon, 

Lutjanus bahar et Lethrinus variegatus. Le classement en fonction de 

la période preférentielle de capture ne paraft pas déterminant 

puisque les unes sont trés diurnes (P. filaren tosus) et d 'autres 

trbs nocturnes (E. microdun). Il semble que ce soit plutot leur 

tendance A remonter trés en surface qui les rapproche, 

(2) Eseéces de la gggig récifale externe intermédiaire -- ---- -- -- -------- ------- ------------- 

Le5 espéces repéres sont lutianus malabar icus et 

1. argentiaaculatus dont l’activité alimentaire nocturne est 

notoire. Leur sont associées de5 espbces nocturne5 

(Carcharhinus albi#arpinatus) ou A tendance nocturne 

(Lethrinus ainiatus, Variola louti, Carcharhinus pluabeus), 
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mais aussi Yariola louti capturée aussi bien de jour que de 

nuit. bien qu’elle soit trks nocturne, Gymnocranius 

lethr inoides apparaft en marge du groupe. Cela pourrait tenir 

a d'autres facteurs non identifiés. Lethrinus harak semble mal 

positionnée ici car trés superficielle. 

(2.2) Eçpéces A activité nycthéméraIe relativement constante -- -s-w - -_------ - ____-_---- ------------ --------- 

(2.2.1) Espèces fréguentant la limite inférieure de la couche -- w-w- m-e ----e-e -- ------ ---------- -- -- -w-m-- 

Les especes reperes sont Epinephelus rorrhua et 

E. ragniscuttis. Appartiennent au m@me groupement 

Branchiostegus Prardi, Gnathodentex rossaabicus et 

Epinephelus chlorostigma. Proiethichthys proretheus, 

trés nocturne, comme tous les GEHPYLIDAE, est ici mal 

placé. 

(2.2.2) Eseéces 'fréguenjant la limite supérieure 4~ la cBgc_h_c -- -mm- m-e -me -mm -- ------ -- m---w-- 

L ‘espéce repére est Pristipoaoides flavipinnrs. 

Lui sont liés Seriola rivoliana, Epinephelus areolatus 

et Aphareus rutilans. Bien qu’Aprion virescens soit 

considéré comme superficiel, on peut l’associer A ce 

groupe car on le capture jusqu'a 200 m. En revanche, 

il n ‘en est pas de m@me de Hustelus nanazo, requin 

profond, ni de Gyrnosarda unicolor qui est trés 

diurne. 

(2.2.3) kgeces fréguentant toute la couche igtgr~ggiairg ---- --- _------ --e-w --m-w- 

L'espece repere est Pristiporoides rultidens. Lui 

sont associées Lutjanus sebae, Gyrnocranius iaponicus, 

Carcharhinus falciforais et Sphyraena forsteri. Les 

posi tionnements de Lutjanus rufolineatus, tres 

nocturne et de Paracaesio kusakarii, trés diurne, 

paraissent douteux. 
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(31 E5Béces dl la pente récifale externe inférieure ---- -- ---- -------- --m--e- m-w------- 

(3.11 Esgéces a activité nocturne dominante -- ^--- - ----__-_ __--_--- -------^- 

Le5 e5péces repéres sont Ruvettus pretiosus et 

Ustichthys iaponicus. Font partie de ce groupe Hexanchus 

vitulus, Thyrsitoides Darleyi et, h un degré toutefois 

moindre, Epinephelus septeafasciatus qu'on peut capturer aussi 

de jour. 

(3.21 EsBéces a activité nycthemérale relativement constante -- -e-w - -----m-w - --_------- --------^--- --------- 

Ce groupe ne comprend que des ETELIDAE : Tropidinius 

argyroyraaaicus, 1. zonafus, Etelis carbunculus, E. coruscans 

et E. radiosus. Bien qu’on puisse le5 pkher de nuit, ce5 

espéces affectent toutefois une forte tendance diurne, a 

l’exception peut-etre de T. argyrogra@aicus. 

(3.31 Espéces et-ofondes non classables -- ---- -----_-- --- ___------- 

Il s’agit de Lipocheiluse carnolabrur tr&s diurne et de 

Squalus aegalops trés nocturne. Ils ont apparemment pour 

seule caractéristique commune leur appartenance aux poi 55ons 

profonds. Il est pos5ible que le faciés puisse intervenir. 

Enfin, Lutianus gibbus, trés superficiel et capturé aussi bien 

de jour que de nuit, semble échapper a tout regroupement. 

Le diagramme de5 associations d'espèces fait ressortir des 

tendance5 en donnant une vision synthétique des liens qui existent entre 

espéces. Ce5 liens ne sont valable5 que d'un point de vue halieutique, 

car deux espèces ne sont associées que si elles 5ont pt-chées ensemble ; 

la classification n'a donc pas valeur écologique. L'appartenance d'une 

espéce a un groupe n’exclut pas l’existence de liens avec les espéces 

d'un autre groupe car il n'y a pas rigidité de5 liaisons, la mer formant 

un continuum. Toutefois, le classement proposé ne permet pas de 

représenter le5 chevauchement5 d’associations. 
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ETUDE DES TAILLES 

1. I)isirtbitiggs cils fr_eguences de tailles -----_ -_ ------e 

Les distribution5 de fréquences de tailles sont reportees pour 

25 especes sur les figures 15a, b et c. Pour le5 six plus importantes, 

mdle5 et femelle5 ont eté séparés. II s’agit d’Etelis coruscans, 

E. carbunculus, Pristiporoides nultidens, P. flavipinnis, Tropidinius 

aryyrograaaicus et Lotianus aalabaricus. Le5 femelles de5 quatre 

premi éres sont nettement plus grande5 que les males, aussi bien en ce 

qui concerne les tailles maximale5 que les modes. Ce phénoméne est a5sez 

fréquent chez 1 es poi s5ons. 11 se peut qu’il traduise des différence5 

d’accessibilité aux engins de peche mais il est plus probablement le 

reflet de la r-éalité. Les distributions de fréquences de tailles, et 

surtout les tailles maximales, ont été largement utilisées dans les 

chapitre5 concernant la reproduction, la croissance et la mortalite. 

Dans le tableau 14 sont reportée5 les longueurs maximales L max 

observées pour les principales espéces a Vanuatu et dans trois autres 

pays du Pacifique. Il s’agit de Fidji (flNONYME, 19781, des Iles Hawaï 

(RALSTON, 1978 ; UCHIDA et al, 19821 et de Nouvelle-Calédonie 

(FOURM/4NOIR et LAEOUTE, 1976 j BARRO, 1980 ; LOUBENS, 1980a). On note 

des différences parfois importantes entre zones. Elles pourraient 

traduire des disparitbs dans les efforts car les chance5 d'attraper de 

grands individus augmentent avec le nombre de p@ches ; elle5 pourraient 

aussi etre la conséquence d’exploitation5 plus ou moins Intensives ; 

elles pourraient enfin &tre le reflet de différences entre le5 

potentiel5 de croissance due5 a de5 facteurs de l’environnement plus ou 

moi ns contraignant5 tels que la température et la disponibilité en 

nourriture. En ce qui concerne les Hawaï, il est remarquable de 

constater que la taille maximale d’ftelis carbunculus est de 62 cm alors 

qu’elle est de 112 cm a Vanuatu. Aux Hawaï, a Tahiti et a La Réunion, 

FOURMANOIR (1980) attribue l’absence de grand5 individus au fait “que la 

peche en eau profonde a la ligne d main, pratiquée depuis longtemps, a 

fini par faire disparaftre les gros individus”. En Nouvelle-Calédonie, 

toute5 les L max observees sont inférieures a celles de Vanuatu. Pour ce 
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territoire, il s’agit, sauf pour Eteiis coruscans, d’individus p@chés a 

l’intérieur du lagon et dans les passes, par profondeur moyenne de 30 m 

avec extrbmes ne dépassant pas 80 m. En admettant que les conditions de 

croissance soient sensiblement les m@mes pour ces deux zones voisines, 

on est dés lors en mesure d'avancer l'hypothése selon laquelle certaines 

espéces pourraient commencer leur cycle vital a l’intérieur du lagon 

pour le terminer sur la pente récifale externe où elle5 atteindraient 

des tailles beaucoup plus grandes. Tel parart notamment etre le cas pour 

le rouget de palétuvier, Lutjanos argentiaaculatus. Toutefois, cette 

hypothése n’explique pas la petite taille maximale d’Etelis coruscarfs 

Observ&e pourtant sur un échantillon extrait de 23 tonnes de poissons 

chalutés sur les hauts-fonds situés au sud-est et au sud-ouest de la 

Nouvelle-Calédonie, entre 250 et 450 m, en zone totalement inexploitee 

(BARRO, 1980). 
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Tableau 14 - Longueurs maximales observ6es 

Nouvelle 
CalBdonie 

(1) 

71 
33 
62 

48 
90 (2) 

75 (2) 

39 

36 

6: 
58 
37 

64 

70 

.- 

44 

Vanuatu Fidji Hawaf 

aa 
a2 
44 
71 

;4 
79 

170 
112 

9; 

:t 

70 
68 

:: 

7: 

525 
69 
76 
65 
76 
92 

101 
84 
29 

:5 

98 

103 
92 

62 

63 
aa 

68 

Ta 

62 

3 

78 

Aphareue rutilane* 
Aprion virssoena+ 
EQinephelua areolatue 
E. hoedti 
E. magnisouttis 
E. miorodon 
E. morrhua 
E. septsmfasoiatue 
Etelis oarbunoulue 
E. oorusoans 
E. radiosue 
Gnathodentex moseambious 
Cymnocranius lethrinoidee 
Lethrinus miniatua 
L. variegatue 
Lipooheilus carnolabrum 
Lutjanus argentimaoulatun 
L. bohar 
L. gibbua 
L. malabarioue 
L. rufolineatue 
Paraoaeaio kueakarii 
Pleotropomus leopardue 
Pristipomoides filamentoaua 
P. flavipinnis 
P. multidene 
Seriola rivoliana 
Sphyraena blsekeri 
Squalus msgalope (3) 
Tropidiniue argyrogrammicus 
T. aonatus* 
Variola louti 

1) POiefIOnB p8ohda & l'int6rieur du lagon et dans lee passes B l'eroeption de (2) 
Poissone p8oh68 EUT dee haute fonds au large 

Longueur standard 
*DRUZHININ (1970) signale dee longueurs maximales de 110 om QOUr AQhareue 

rutilane, 102 om pour AQriOn viresoens et 51 om pour Tropidinius Zonatus. 
Il ne fournit pas les aones d'où proviennent ces donn6ss. 

GRANT (1978) rapporte qu'au Queensland, les plus gros 

exemplaires de lutjanus aalabaricus atteignent 15 kg. En utilisant la 

clef longueur-poids que nous avons établie pour des tailles inférieures, 

on obtient une longueur d la fourche correspondante égale d 98 cm. Sur 

pt-&s de 1 000 individus mesurés, la plus grande taille que nous ayions 

observée était de 76 cm, ce qui correspond A un poids de b,8 kg. Dans 

ce5 conditions, on peut se demander si une erreur d’identification n'est 

pas A la base de cet &cart ; Lutjanus ralabaricus est en effet souvent 

confondu par les p@cheurs avec Lutianus sebae (GRANT, 1978). 
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2. +yiatigg- 4~2 tailles avec la profondeur ---- -- --------- 

Se basant sur son immense expérience de p@che dans tout le 

Pacifique, MEAD (1979~) signale "qu'en général, on trouve un plus grand 

nombre de poissons de petites tailles dan5 la partie supérieure de 

1 ‘habitat d'une espéce donnée et des poissons moins nombreux et plus 

gros dan5 la partie inférieure. Les conditions de p@che les meilleures 

se trouvent généralement entre ces deux extrémes". Pour neuf espéces, il 

nous a été possible d’établir les variations de tailles avec la profon- 

deur (fig. lba, b et cl. Chez Etelis carbunculus, on constate un brusque 

accroissement de tailles a 240-280 m. Les grands individus sont absents 

des profondeurs inférieures a 200 m. Les petits sont présents partout ; 

il5 affectent toutefois des fréquences maximale5 pour les profondeurs 

inférieure5 a 240 m. Cette tendance a déja été signalée en Nouvelle- 

Calédonie (FOURMANOIR, 19791 et a Fidji (ANONYME, 1980al. La situation 

est moi n5 nette pour Etelis coruscans ; au-deld de 280 m, on note 

toutefois une diminution des petits individus et une tendance A un 

décalage des modes ver5 les grandes tailles. On observe sensiblement la 

meme chose chez Etelis radiosus, E. ragniscuttis et Epinephelus 

rot-r-hua j ceci est confirmé par FOURMANOIR (19801 pour E. norrhua. Les 

distributions de fréquences de tailles de Pristiporoides aultidenr, 

P. flavipinnis et Epinephelus septeafasciatus n'affectent aucune 

variation avec la profondeur. Celle5 de P. filaaentasus montrent un 

déplacement du mode et des tailles maximales vers la droite au-dela de 

160-200 m ; a u x Hawaï, RALSTON (19781 signale une stratification 

verticale dans les taille5 de cette espéce, les plus petit5 individus 

étant situés les moins profonds. Bien qu’elle n’ait pas été démontrée 

ici, notons enfin la mPme tendance pour Seriola rivoliana (FOlJRMANOIR, 

1980) et pour Gnathodentex aossarbicus (ANONYME, 1980al. 

7 _. Sélectivité ----------- 

Alors que la sélectivité des chaluts a été beaucoup étudiée, 

celle de5 lignes est tres mal connue. En effet, l’établissement d’une 

courbe de sélection s'effectue en comparant le5 distributions de 

fréquences issues de peches commerciales h celles d’echantillons 

représentatifs de la population en place. Or, de telles données ne sont 

pas disponibles pour les pentes récifale5 externes. aux i‘les Hawai, 

RALSTON (19821, étudiant l’influence de la dimension des hameçons sur la 

-65- 



N-92 

. 

N-S.4 

Frn 
2% 

ac. (Y) 

240r280m 10 

320r360m 10 

OlO 30 50 70 L&' Cd t 
Frm 

% 
encm (1) 

F 

N-126 

>360m 10 

0 
10 30 SO 70 

L&’ CI, \ 

E. corbunculus 

<200m 
10 

Fr%- (x’ F N-190 

200m-240m 

OlO 30 sa 70 L&l Cd i 

Fr%- (*’ 
E 

N-265 

20 b 
240m-280m 

Fra 
5% 

01.x (X) 
N-SO4 

20 

280m-320m 

Fr, 
Y6 

anc. (XI 
N-143 

20 

320m-360m 
10 

O 
L 

10 30 SO 70 L&l&sc’ 1 5 

Fr%mca (x) N-SS 

20 

>360m 
10 

O 
h 

10 36 SO 70 L&’ \ :., 

E. coruscons 

F~R. 16a - Variations des tailles aveo la profondeur 

-66- 



c 

N-170 

< 

N-720 Frgppnco u) 

E 
N-SI 3 

20 

tljk&- 120m-160m l:l~ku 
70 60 

v (cd 
30 40 SO 

L&udo (cm P 
N-060 

Frynca (2) 

F 

Fre 

N-53 1 

L 

160m-200m 10 - 

20 
'...., 

40 50 60 

N-476 

60m-200m 

< 
Fregmco u) 

f 

N-325 

20 

200m-240m *:*L 
SO LaoguoVP 60 kJO 

Fragjmce (z’ 

N-60 

240m-280m 

20 IL 

10 

0 
10 20 30 40 y1 

L4nym.P M (cm t” 

N-SE 

Frypnco u) 

20 

>280m 
10 t 

50 60 
Long2 km? 

N-110 
Fr= œ-oc. (XJ 

%r 

P. multidens P. flovipinnfs 

F%g. 16b - Variations des tailles aveo la profondeur 

-67- 



>24Om )Q 

P. fjlomentosus 

E. mogniscuttis 

t t-Ill lllllllllllllllllll n 

E. septemfosciotus 

E. radiosus 

E. morrhuo 

F~R. 16c - Variationa des taillea aveo la profondeur 

-68- 



taille de trois espèces, a néanmoins pu tirer des conclusions 

intéressantes sur la sélectivité des lignes. Il montre que la taille des 

hameçons couramment utilises a peu d'influente sur celle des poissons. 

Par ailleurs, il estime que la courbe de sélection est une sigmoide 

analogue a celle des chaluts. Enfin, il considére que toutes les tailles 

supéri eure5 A 45 cm, sont bien échantillonnées. Si 1 ‘on retient cette 

valeur pour l'ensemble de nos poissons, on constate que les plus petits 

comme Lutjanus rufolineatus, Tropidinius argyrograaaicus et 1. zonatus 

n’atteignent jamais la longueur de plein recrutement ; par ailleurs, 

l’abondance de5 espèces telles que Pristiporoides flavipinnis, Lutjanus 

gibbus et Epinephelus areolatus est tres sous-estimée car le mode de 

leur distribution de fréquence se situe en deça de 4Li cm. En réalité, si 

le critére de taille est tres important, la dimension de la bouche et 

son adaptation A engloutir de grosses proies devraient aussi titre prise5 

en compte dan5 des études de sélectivité. 

4. Relations longueur-poids _---^---- --- ----- ---- 

L'étude trés précise de l’évolution du rapport de la taille au 

poids a fréquemment pour but de suivie les fluctuations de l’état 

physiologique des poissons en relation avec leur environnement et leur 

activite (disponibilité en nourriture, migrations, reproduction). Nous 

nous sommes contentes d’établir les relations longueur-poids pour 

estimer la production à partir des longueurs lorsqu’il était impossible 

d'effectuer les pesées. Elles ont aussi été utilisées dans le calcul des 

coefficients de croissance. Elles sont donnée5 dan5 le tableau 15 pour 

les principales espéces, a l’exception toutefois d’Etelis radiosus et de 

Pristipomoides filaaentosus. Plusieurs auteurs ont établi ces relation5 

pour les poissons profonds. Citons notamment : BARRO (1982) pour Etelis 

carbunculus et E. coruscans ; MORIZE (1984) pour Lethrinus ainiatus, 

Lut.ianus gibbus, Epinephelus aicrodorr I UCHIDA et al (1982) pour Etelis 

carbunculus, E. coruscans, Pristipoaoides filaaentosus, P. sieboldi et 

Tropidinius argyrograanicus ; LOUBENS (1980b) pour Aprion virescens, 

Bodianus perditio, Cephalopholis formosanus, Epinephelus areolatus, 

E. fasciatus, E. hoedti, E. maculatus, f. microdon f Gyanocranius 

raporfr tus, G. lethrinoides, G. rivulatus, Lethrinus chrysostonus, L. 

variegatus, Lut.ianus kasaira, Plectropomus leopardus, Sphyraena bieekeri 

et Variola louti ; ANONYME (1978) pour Pristiponoides flavipinnis, 

Aphareus rutilans, Lutjanus ralabaricus, Paracaesia kusakarii, 

Gnathodentex nossarbrcus et Seriola rivoliana. Il serait fastidieux de 
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comparer leurs résultats aux nbtres car il faudrait alors calculer les 

coup1 es de valeur5 coriespondant A chaque formule. En effet, la seule 

comparaison des coefficients n’est pas aisée. 

Tableau 15 - Relations longueur - poids 

P I 8LFb (LF exprim6e en om, P en g) 

Aphareus rutilans 
Aprion virescens 
Caranx lugubris 

*Carcharhinus albimarginatus 
*C. falciformis 

Epinephelus areolatus 
E. magniscuttis 
E. morrhua 
E. septemfasciatus 
Gtelis oarbunoulus 
E. coruscans 
Gnathodentex moesambioue 
Cymnocraniua japonious 
Gymnosarda unioolor 

*Hexanchus vitulus 
Lethrinus miniatus 
L. variegatus 
Lipocheilus oarnolabrum 
Lutjanus argentimaoulatus 
L. bohar 
L. gibbus 
L. malabaricus 

*Mustelus manazo 
Paracaesio kusakarii 
P. stonei 
Pristipomoides flavipinnis 
P. multidens 
P. typus 
Seri018 rivoliana 
Sphyraena barracuda 

*Squalus megalops 
Thyrsitoides marleyi 
Tropidinius argy-rogrammicus 
T. zonatus 

a b 

0.,00336 3,311 
0,00345 3,330 
0,01046 3,087 
0,00305 3,243 
0,04635 2,750 
0,13556 2,327 
0,03916 2,754 
0,06058 2,624 
O,OG332 3,348 
0,02161 2,950 
o,o41o5 2,758 
0,04012 2,824 
0,02087 2,928 
0,04087 2,800 
0,00124 3,474 
0,03293 2,728 
0,18224 2,284 
0,14897 2,488 
0,00540 3,206 
0,00003 4,606 
o,oooo6 4,646 
0,00853 3,137 
0,00229 3,198 
o,o1o59 3,135 
o,19977 2,402 
o,o2991 2,825 
0,02003 2,944 
0,03909 2,733 
0,00636 3,170 
0,00080 3,487 
0,01264 2,879 , 
0,00015 3,609 
O,OG976 3,221 
2,5G119 1,612 

* Il s'agit de la longueur standard et non de la longueur 
B la,fourohe. 
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REPRODUCTION 

Son étude a éte considérablement genée par le fait que le5 

poissons étaient presque toujours vidés en mer avant d'@tre débarqués. 

Seuls quelques aspects de la reproduction ont donc été abordés pour les 

principales espéces. Les faibles effectifs n’ont pas permis de suivre 

1 ‘évolution du rapport des 5exes avec l’augmentation de la taille et 

d’en deduire d’éventuelles tendances a un hermaphrodisme protandrique, 

ou plus fréquemment progynique comme le signalent LOUBENS (1980al chez 

Epinephelus areolatus, E. fasciatus, Lethrinus variegatus et WFILKER 

(1975) chez Lethrinus chrysostorus. Nous n'avons pas non plus remarqué 

de caç d'hermaphrodisme synchrone comme le notent THOMSON et MUNRO 

(1974) chez un Cephalopholis des Caraïbes. Le seul sex-ratio signifi- 

catif dont nous disposions a éte calculé pour une série de peches 

expérimentales pratiquées a Santo ; pour 656 Pristipoeoides rultidens, 

le rapport du nombre de mdles au nombre de femelles était égal a 1,18. 

1. Maturation sexuel le ------m-m- m-L----- 

Les stades de maturation ont été généralement déterminés par 

examen macroscopique ; 1 'observation a la loupe binoculaire d'un 

fragment frais de gonade dilaceré dans l’eau fut parfois nécessaire. Il 

est toujours délicat de mettre au point une échelle de maturation 

applicable a plusieurs especes car l’importance, la forme, la couleur et 

la vascularisation des gonades varient considérablement de l’une d 

l'autre. Nous en avons adopté une a sept stades. Elle est résumée dans 

le tableau 16. L’appréciation d’un stade n’est pas toujours aisée ; de 

plu57 elle dépend dans une certaine mesure de l’observateur. En 

1 'absence d'examen histologique, il a été parfois difficile de 

différencier le5 stades 4, 5 et 7. Nous n'avons pas souvent observé de 

stade 6 de ponte, probablement du fait de sa fugacité (FONTANA, 1969 j 

CONNAND, 1977 ; LOUBENS, 198Ua). 
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Tableau 16 - Ekhelle de maturation sexuelle 

Femelles 

Sexe indiscernable. 

Gonade peu developpea, longue 
et mince ; transluc.ide ; cou- 
leur blanchâtre à rosâtre. 

3 Testicule aplati ; couleur Ovaire opaque ; nette vascula- 
blanc rosâtre ; ne coule pas risation de rose à rouge ; ovo- 
après section. cytes non visibles à l’oeil nu. 

4 Testicule Bpais, blanc ; coule 
lagèrement après section. 

Ovaire bien développé à forte 
vascularisation : couleur jaune 
à rouge sombre ; membrane 
transparente ; aspect grenu- 
leux ; ovocytes visibles à 
l’oeil nu. 

5 

6 

7 

Testicule épais à section sou- 
vent triangulaire ; aspect de 
lait caillé ; couleur blanche, 
coule facilement après section. 

Coule. 

Testicule flasque, épuise B 
forte vascularisation. 

Sexe indiscernable. 

Gonade peu développse mais 
toutefois plus grosse qu’un 
filament ; translucide ; légè- 
re vascularisation. 

Ovaire gonflé, granuleux à 
parois très minces et fragiles. 

Coule. 

Ovaire Qpuisé à forte vascula- 
risation ; couleur rouge bor- 
deau ; en debut de stade, quel- 
que ovocytes isoles peuvent 
appareitre encore après section 

* Le code 0 ordinairement utilis6 pour ce stade a et6 
remplace par la code 1 pour des raisons pratiques de 
saisie des données. 

Les gonade5 disponibles ont fait l’objet de pesées. Le calcul 

du rapport gonado-somatique (RGS) a été effectué en divisant le poids 

de5 deux gonades exprimé en grammes par celui du corps exprimé en kilos. 

Pour les cinq espbces principales, toutes tailles et toutes époques 

confondues, nou5 avons établi la correspondance entre les stades de 

maturation affecté5 par l’observateur au moment du pr&lévement et les 

RGS moyens calculés a posteriori (fig. 17). La correspondance étant 

bonne, particulibrement pour les femelles, nous avons suivi l’évolution 

saisonniére de la maturation des gonades en utilisant seulement le RGS, 

mais en conservant toutefois le5 indication5 de ponte imminente, 

observée ou récente, que fournit l’apparition des stades respectifs 5, 6 

et 7. 

Les variations du RGS moyen en fonction du temps sont 

illustr-ées pour six espéces sur la figure 18. On constate que le RGS de5 

mâles n'affecte pas de fluctuations aussi importante5 que celui des 
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femelles, sauf peut-Ptre dans le cas d'llphareus rutilans ; il évolue 

néanmoins sensiblement de la merne façon. Pour Pristipomoides rultidens, 

P. flavipinnis, Aphareus rutilans et Lutjanus ralabaricus, le RGS est 

nettement minimum durant l’hiver austral bien que de5 ponte5 soient 

observées toute l'année. Or, le maximum de concentration de ces espéces 

se situe a des profondeurs inférieure5 a 200 m (fig. 9a et b) et leur 

habitat vertical remonte jusqu'a 60-80 m (fig. 8a). A 200 In, les 

variations saisonnieres de température, quoique faibles, peuvent 

toutefois dépasser le degré ; a 60-80 m, elles sont encore pl Il5 

conséquentes. Dans ce5 conditions, la chute d’activité de reproduction 

en hiver est compatible avec le fait que le5 fluctuation5 de 

l’environnement ne sont pas négligeables aux profondeurs fréquentées par 

ces poi 55on5. De plus, il est probable que la réduction de la durée 

d’éclairement en hiver joue un role considérable dans ce5 couche5 d’eau 

relativement superficielles. Les fluctuation5 du RGS moyen d’Etelis 

carbunculus et d’Etelis coruscans sont en revanche difficiles a 

interpréter. Ces espéces, plu5 profondes que les précédentes, présentent 

une abondance maximale entre 280 et 320 m (fig. 9a et b) et ne remontent 

pas en deça de 140 m (fig. 8a). Elle5 sont donc relativement peu 

soumi çes aux variation5 sai5onniéres de température et d’eclaireaent. 

Ainsi, est-on tenté d'avancer l'hypothtise selon laquelle le5 especes 

superficielles auraient tendance a présenter une activité de 

reproduction maximale en eté, bien qu’elles soient susceptibles de 

pondre toute l’année, alors que les especes profonde5 n’auraient pas de 

cycle si marqué. A quelques exceptions prés, cette tendance semble C;e 

vérifier pour d'autres espéces du tableau 17, bien que peu de gonades 

aient été prélevées pour chacune d’elles. Des données plu5 completes 

sont toutefois nécessaires pour confirmer cette hypothèse. D’une maniére 

générale, pour toutes les espéces, y compris les profondes, une activite 

sexuelle intense au p r intempr (mois 10 et 11) semble @tre fréquemment la 

régle (fig. 18 et tab 1 eau 17). 

Le5 informa t ion5 concernant la période de ponte sont assez 

rares dans la littérature. En Nouvelle-Caledonie, FOURMANOIR et LABOUTE 

(1976) la situent d’octobre d janvier pour Aprion virescens et en avril 

pour Pristiporoides flavipinnis. Lors d'une campagne effectuée en 

novembre-décembre, BARRO (1980) observait que les femelle5 de poissons 

profond5 étaient a un stade avancé de maturation. Selon GARA0 (19821, la 

reproduction d’ftelis carbunculus et d’f. coruscans 5e situerait en été 

avec un maximum en janvier. 
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Tableau 17 - Observations oooasionnelles de pontes (0) et de RGS Bleds (+) 

(le nombre de gonades observ6es est indiqu6 entre parenthèses) 

E sp&css 

1 Llpocheilus carnolsbrum 

1 
, LutJanum argentimaculatus 

! Aprlon virescens 

1 
I Tropidiniur ton~tur 

! Epinephelun magnlocuttis 
I 
, Lethrinus miniatus 

! L. variogatus 
I 
i Gymnacranius Japonicus 

I Cnathodentex nosssmbicus 

1 
, Carsnx luguhris 

(711 10 1 
(Wf f ; 
(17)l o+ I 1 

(7); ; ; 

I I Io+! i 
I 1 I * o+ ; i 
I 1 !O+I 1 I 
I ! I 1 i 
I 1 I O+ f 1 I 
1’ ! 1 1+ ! 1 

I Paracaerio kusskarii 
I 
I Eplnephelus asptemfascistus 

I Prlrtipomoidss Cilamsntosus 

! 
I Etelis radiosus 

! Sarlola rivoliane 

1 
I Tropldinius argyrogrammicus 

1 Epinsphelus norrhua 

1 
, E. ersolatus 

1 Thyrsitoides marleyi 
I 

(12)l 0 1 ! 

(74 ; f 
(8)) 1 ! 

(7); f f 
(12)! 1 ! 

(5); f ) 
(11)l 0 ! 1 

@If ; ; 

(46)! 0+ 1 ! 

(38); 0 f c ; 

1 I I I 
I 1 1 1 
1 1 1 I 
1 1 I ! 
I 1 1 I 
I I 1 I 

l I 1 I 
1 1 ! 1 
I I 0 1 
* 1 t 1 
1 1 1 I 
I I 1 1 
1 1 ! ! 
1 I 1 1 
1 I 1 1 
1 o* ! I ! 
I 1 
, + 1 

1 ! 
I t 

i+I 1 1 

1 1 1 1 I 1 
I I !+! ! i 
! ! I+I ! 8 
1 1 ;o ; 

I I 
I I I I 
I I !O+! ! 1 
I 1 i 
1 I 10; ; 0 

1 ! 1+ ! !+ 1 
1 I 1 ! ! i 
! 
i 

I I+! ! 
, i ; l i 

1 1 I * 
I I 1 O+ 

;o ! I i 

(le)! 0 ! ! 

(W)i f L’ ; 

! 
*O+f 1 !+ ; 
1 1 o+ 1 o+ ! 
! 11+ 10 ; 

1 
1 I 

1 1 It I ! o+ I 
I I 
1 

, o+ ; t ! 
! o+ ; 

1 
1 (36)I 1 ! 0 !+ !+ 1 o+ 1 t 10+1+ !t ! ! 

(9); ; 1 ; 10 ;ot; ! 1 ;o ’ I f 
1 I .! ! c+ 1 (3)! 1 ! ! ! ! !O+! ! I ! ! 1 

! .! 1 ! II ! ! 1 ! ! ! I 

2. Taille de maturité sexuelle ------ -- -------- -------- 

La taille de maturité sexuelle est génkalement définie comme 

la longueur L m A laquelle 50 % des individus sont matures. Nos 

effectifs trop faibles ne permettant pas son estimation, nouç nouç 

sommes contentés de déterminer les tailles minimales de maturité 

sexuel le observées. Ces tailles correspondent a l'apparition de RGS 

Alevés et de stade 5, 6 et 7 de maturation (tableau 18). Par ailleurs, 

nous avons utilisé la relation établie par BEVERTON et HOLT (1959) liant 

la longueur maximale L max A L RI (L m = k L max). Ces auteur5 

assimilaient L max a L -. Or, si L m est un paramétre biologique 

mesurable, il n ‘en est pas de meme de L,, qui est un paraaétre 

mathematique souvent bien différent de L max. Il paraft donc préférable 

d’utiliser la longueur maximale moyenne, L max, definie comme étant “la 

derniére taille significativement présente dans les captures annuel 1 es” 

(FONTANA, 1979). Pour 1 max, nous avons arbitrairement choisi la taille 

au-delh de laquelle la somme des effectifs non pris en compte est égale 

a 1 % des effectifs totaux. 
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Tableau 18 - Tailles minimales de maturith sexuelle obaerv6es 

Talllae minimales Tailles minimales 
d'apparition de 

Ros Blavda (1) 
d'apparition des 
stades 5, 6 et 7 (2) 

Epinephslus morrhua 44 41 

Gtelia oarbunoulua 28 30 

E. ooru~oans 38 33 

E. radiosus 31 

Lutjanus malabarlous 38 38 

Pristipomoidea flavipinnis 28 27 

P. multidens 32 33 

Tropidiniua argyrogrammious 21 19 

(1) Taille8 minimales pour lesquellee le RCS était 
supdrieur au RCS moyen oaloul6 pour le stade 5 
de maturation. 

(2) Tailles minimales de premi8res apparitions des 
stades de maturation 5, 6 et 7. 

Si 1 'on considére un échantillon représentatif d’une popul a- 

tion, il est indiscutable que L max est influencée par L max ; en effet, 

plus grande est la taille maximale, plu’lj élevée sera la taille maximale 

moyenne. Or, L max peut varier d'une zone a l’autre (tableau 14). C"est 

ainsi que les valeurs trouvées par LOUBENS (1980a9 en Nouvelle-Calédonie 

sont trés inférieures aux notres. A partir de ses données, cet auteur a 

calculé un coefficient k = 0,71. L’appliquer a nos longueurs maximales, 

qui sont bien supérieures aux siennes, aurait entrafné une majoration 

injustifiée des tailles de maturité sexuelle des poissons de Vanuatu. 

C’est la raison pour laquelle nous avons préféré utiliser comme coeffi- 

cient k, la moyenne des valeurs obtenues pour 34 especes tropicales de 

la cote occidentale d’Afrique (ANONYME, 19771, soit k = 0,576. 

Les tailles L m de maturité sexuelle de 26 espéces ainsi cal- 

culées sont reportées dans le tableau 19, sans distinction de sexe. Si 

l’on retient 45 cm comme taille de plein recrutement, on constate, pour 

plusieurs espéces, que la peche concerne des individus qui n'ont pas 

encore atteint leur maturité sexuelle. Ces espéces seront donc sensibles 

a une exploitation intensive car elle portera sur la totalité du stock 

de géniteurs. Il s’agit d'llphareus rutilans, Epinephelus 

i epterfasciatus, Etelis carbunculus, E, coruscans, Seriola rivoliana, 

Squalus regalops et a un degré moindre d'llprion virescens, fpinephelus 
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Tableau 19 - Tailles de maturit6 sexuelle L m dbduites des 

longueurs maximales moyennes il max. 

CL m = 0,576 L max) 

Aphareus rutilans 

Aprion viresoens 

Epinephelus areolatus 

E. magnisouttis 

E. morrhua 

E. septemfasoiatus 

Etelis oarbunoulue 

E. oorusoane 

E. radiosus 

Gnathodentex mosaambious 

Lethrinus miniatus 

L. variegatus 

Lipooheilus oarnolabrum 

Lutjsnus argentimaoulatus 

L. bohar 

L. gibbus 

L. malabarious 

L. rufolineatus 

Paraoaesio kusakarii 

Pristipomoides filamentosus 

P. flavipinnis 

P. multidens 

Seriola rivoliana 

Squalus megalops (3) 

Tropidinius argyrogrammious 

T. eonatus 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

N(l) L msx(2) 

67 88 

40 82 

45 44 

110 95 

260 79 

93 170 

2068 112 

1845 91 

330 89 

46 48 

68 78 

27 60 

91 68 

37 82 

30 64 

25 52 

976 76 

51 35 

42 62 

503 76 

1772 65 

3101 76 

88 92 

97 84 

391 29 

38 40 

L max 

84 

78 

39 

71 

76 

145 

94 

82 

70 

45 

74 

53 

62 

77 

63 

38 

60 

28 

58 

60 

58 

64 

86 

82 

25 

35 

Lm 

48 

44(4) 
22(5) 

40 

44 

83 

54 

47 

40 

25 

42 

30(5) 

35 

44 

36 

21 

35 

16 

33 

35 

33 

37 

49 

47 

14 

20 

Effeotifs 

Longueur maximale observde 

Il s'agit de la longueur standard 

Valeur de Lm observde par TALBOT (1960) pour Aprion 
viresoens en Afrique du Sud : 46 om. 

Valeurs de Lm observdes par LOUBENS (1980a) dans le lagon 
de Nouvelle-Calddonie : Epinephelus areolatus 19 

Lethrinus variegatns 21. 
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morrhua et Lutianus argentiraculatus. En ce qui concerne les autres, 

l’exploitation commerciale n’atteint que des individus de tailles 

supérieures h celle de maturité sexuelle ; la surexploitation ne 

touchera donc qu'une partie des reproducteurs. 

CROISSANCE ET HORTALITE 

L'estimation, donc la gestion des stocks, passe nécessairement 

par l'étude de la croissance et de la mortalité des poissons. Ce 

chapitre présente les résultats qui ont pu être obtenus sur les 

principaux LLI7JANIDAE (sens large) (1) de la pente récifale externe. 

1. Croissance ---------- 

La croissance est habituellement modélisée par la relation de 

Von BERTALANFFY (1938) dans laquelle : 

L = L-(1 - e -k <t-t*>) 

L : longueur a 1 ‘dge t, 

L -: longueur asymptotique, 

k : taux de croissance, 

t, : age a la longueur 0. 

L’estimation des paramètres du modéle peut se faire en 

utilisant trois méthodes : lecture de marques périodiques sur structures 

dures, analyse des distributions de fréquences, marquage. Compte-tenu de 

l’habitat des espéces étudiées, le marquage n’est pas envisageable avec 

les techniques habituellement utilisées. Dans le cadre de petites 

pecheries tropicales comme celle de Vanuatu, les deux premieres méthodes 

se heurtent a deux difficultés majeures: l’une tient a l’uniformité des 

candi tiens de milieu, 1 'autre est liée aux problémes que pose 

l’échantillonnage de grandes quantités de poissons dans un laps de temps 

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

(1) Dans ce chapitre, nous avons, par corrodit&, Ani dans une aere famille LUTJAIIDAE et ETfLiDAf ainsi 
que le font de nombreux auteurs, qui regroupent alors ces derniers dans la sous-farille des fTfLIIIAf. 
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réduit. Néanmoins, il a été possible de déterminer les parambtres de 

croissance d’Etelis carbunculus, E. coruscans, Prrstrponordes 

flavipinnis et. P. au1 tidens par comptage des stries “journal iéres” 

d’otolithes. Pour P. les nultidens, espéce la plus abondante, 

distributions de fréquences de tailles ont éte analysées grlce a la 

méthode de PAULY et DAVID (1981) que nous avons modifiée. Enfin, la 

"méthode auximétrique” (PAULY, 198Oa) a permis de contrt3ler les 

résultats. 

Aqeaqe car otolithométrie - -- - - -------------- 

La technique de lecture des stries journaliéres d’otolithes 

proposée par PANNELLA (1971, 1974) puis reprise par de nombreux auteurs 

pour les poissons tropicaux (LE GUEN, 1976 ; RALSTON, 1976 ; BROTHER5 et 

al, 1976 ; TAUBERT et CABLE, 1977 ; PANNELLA, 1980 ; BROTHERS, 1980 ; 

GJ0SAETER et BECK, 1980 ; RALSTON et MIYAMOTO, 1981, 1983 ; TANAKA et 

ah 1981 ; MUGIYA et MURAMATSU, 1982 ; UCHIDA et al, 1982 ; VICTOR, 

1982 ; BROTHERS et al, 1983 ; GOBERT, 19831, a été utilisée pour estimer 

l’dge- et la croissance d’Etelis carbunculus, E. coruscans, 

PristiporoIdes rultidens et P. flav1pinn’i.s. 

La méthode, décrite en détail par BROUARD et al (1983), est 

résumée ci -aprés. Le5 otolithes sagitta sont prélevées par la face 

interne du cr;lne, ce qui n'endommage pas les poissons destinés d la 

commercialisation. Apres nettoyage a l’eau, elle5 sont conservées a 5ec, 

sans prbcaution particulihre, dans des sachets en papier blanc. La 

préparation comprend troi5 phases : Inclusion dans une résine, 

réalisation de coupes fines de 100 microns avec une scie diamantaire, 

addition sur la coupe, pendant une trentaine de secondes, d'une solution 

d’acide chlorhydrique b 10 % destinée d augmenter les contrastes. La 

lecture se fait au microscope a immersion. Une caméra couplée a un écran 

de télévision facilite l'examen tant que les stries sont de 1 argeur 

supérieure a la définition de l’image télévisée. 

L'observation permet de distinguer deux types de zones. Les 

premi &res sont caractérisées par des stries réguliéres de premier ordre 

considérées comme journaliéres et dont la largeur diminue réguliérement 

du nucleus vers le bord de l’otolithe (fig. 19 et 20) ; a cette tendance 
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Fig. 19 - Coupe trarmsversale fine dectolithe d'Etelis oarbunculua 

observée dans aa zone contrule. On distingue le nucleus (N) 

et vers la gauche la 26but du sulcus. Les stries journali8res 

(CT) apparaissent nettes et larges 



. 

20 Fig. - Coupe transversale fine d'otolithe dlEtslie oarbunoulua 

(m8me coupe que oelle de la fig. 19 et marne grossissement) 

observ6e aux environs de la milli8me etrie. Les stries 

sont moine larges qu'8 proximit.6 du nuoleue. 

-a2- 

4 
- -=- __-. -.--..- 



générale se superposent des alternance5 d'élargissement et de 

retrécissement (fig. 211 qui pourraient correspondre aux cycles lunaire5 

(PANNELLA, 1990). Les secondes sont des zones sombres de discontinuité 

(fig. 21 et 22) de part et d'autre desquelles l'angle de la direction du 

dépot des couches est différent. Elles correspondent peut-etre a de5 

période5 d'émission de gamétes, mais tout autre stress important 

pourrait en être l'origine. Déterminer les différentes causes de 

formation de ce5 zones est un travail délicat qui 5era poursuivi 

ultérieurement. 

Le comptage de5 strie5 a conduit a l'établissement de5 courbe5 

de croissance de la figure 23. Le5 observations ont été ajustées au 

modèle de Von BERTALANFFY grace a la méthode de minimisation de fonction 

de NELDER et MEAD (19651. Deux phénoménes rendent ces courbes inexactes 

pour le5 longueurs proches de L,. D'une part le comptage des dernieres 

strie5 devient très difficile lorsque les poissons sont agés, d'autre 

part le dépôt de couches calcaires étant épisodique (RALSTON et 

MIYAMOTO, i983), la quantité de jours non comptés croit lorsque l'age 

augmente. Pour le5 grand,5 individus, la sous-estimation de l'age est 

donc beaucoup plu5 importante que pour 1Ps petits individus. 

Analyse de5 distributions de fréguences de longueur _--- -- --- __--_-------- -- --- ------ -- --- ---- 

Parmi le5 différentes méthodes d'ajustement disponibles, nous 

avons retenu celle de PAULY (PAULY et DAVID, 1981 ; PAULY et al, 1980 ; 

PAULY, 1982a) en la modifiant toutefois de façon substantielle 

(Annexe 41. Cette méthode, basée 5ur l'utilisation du programme ELEFAN 

(Ii écrit en BASIC consiste a maximaliser un critére appelé ESP 

("Explained Sum of Peaks"1 qui est calculé comme suit. Soit l'ensemble 

de5 distributions de fréquence5 correspondant chacune a un instant T ; 

on fait subir a cet ensemble de5 translations dans le temps autant de 

foi5 que le nécessite la longévité apparente de l'espéce. On cherche 

ensuite a augmenter le contraste entre le5 'pics" et le5 I'creux". On Y 

parvient en lissant la courbe correspondant aux distribution5 de 

fréquences, puis en divisant les fréquences observées par les nouvelle5 

fréquence5 "lissées". Ainsi, aux fréquences observées inférieures aux 

_____________--_____-------------------------------------------------------------------------------------- 

(11 ELEFAH : Electronic Length-Frequency Analysis. 
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Fig. 21 - Coupe transversale fine d'otolithe de Pristipomoidea flavipinnis. - 
Les zones de discontinuit6 (D) sont nettes. On remarque aussi 

des plages d'alternanoe (2) de zones d161argissement et de 

rétrbciseement des stries journalikres 
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Fig. 22 - Coupe transvereale fine d'otolithe d*EFtelis coruocane. 

Des zonea de discontfnuit6 (D) s6parent des series de 

stries journali&res. Ces maques pourraient oorrespondro 

B des p6riodes de ponte ou & deautres formes +e strass 
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fréquences “1 i ssées” correspondent des valeurs du rapport qui sont 

infbrieures A 1, alors qu'aux fréquences supérieures aux frbquences 

” 1 i 55ée5" correspondent des valeurs du rapport supérieures A 1. En 

sou5trayant 1 d toute5 ces valeurs, les “creux” sont dé5 lors repré- 

sentés par des valeur5 négatives et le5 " p i c 5 " par des valeurs 

positives. On choisit ensuite un couple de paramétres (L,, k) ; il lui 

correspond une courbe de Von BERTALANFFY. Cette courbe passe par un 

certain nombre de “pics” positifs et de "creux" négatifs. La somme 

algébrique des valeur5 de5 “pics” et de5 “creux" est appelée 1'ESP. Par 

itération des paramétres (L,, k), on obtient alors toute une série de 

courbe5 et d'ESP correspondantes. Selon PAULY et DdVID (19811, le 

- : 
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meilleur couple (L,, k) sera celui qui passera par le maximum de “pics” 

de fréquence5 de longueur5 et par le minimum de “creux” (11. 

Cette méthode presente trois inconvénients : 

la) Ne fixant pas les limite5 de recherche de la solution optimale, elle 

conduit parfois, aprés de laborieux calcul5 par i térations 

successives, A des valeur5 de L,, et k correspondant a des cas 

absurdes. 

(b) Elle ne fournit qu'un seul ESP maximum, c’est-a-dire un seul couple 

de valeurs (L,, k) alors qu’il en existe tout un ensemble de 

maximums locaux, chacun d'eux présentant a priori le m@me interet 

que les autres. 

(cl Le critere de 1’ESP maximum n’a pas de sens biologique en soi. Il 

correspond a certaines hypothéses implicite5 et arbitraires sur la 

validité des modes. Elles peuvent ne pas correspondre A la réalité. 

En particulier, elles impliquent que les modes surnuméraires ainsi 

que l’absence de modes soient improbables. Elle5 conduisent aussi a 

l’affirmation qu'entre deux couples IL,, k), dont 1 'un suggére 

qu'un mode apparent est en fait la confusion de deux et 1 ‘autre 

qu’il n’en existe qu'un, il faille systématiquement choisir le 

premier. 

Clfin de remédier a ces inconvénients, nou5 proposons quelques 

modifications au programme ELEFAN 1 (Annexe 4). La premiére consiste a 

ne calculer les ESP qu'entre certaine5 limites de L, et k. La seconde 

fait intervenir un espace a trois dimensions défini par les axes des k, 

des L, et des ESP. L’ensemble des valeurs des ESP est assimilable aux 

cote5 d'une surface dont la représentation graphique se fait par 

projection sur le plan défini par les axes des L, et k, les cretes (ESP 

maximums) correspondant aux zones foncées et les creux (ESP minimums) 

aux zone5 claires (fig. 14). On obtient ainsi une vision synthétique de 

1 ‘ensemble des couples (L,, k) possibles, les plus plausible5 étant 

a55oci es aux cr@tes. Des information5 exogénes aux distributions de 

_______________------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Il s’agit des distribution5 de frbquences restructur@es (Annexes 4 et 51. 
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fréquences faciliteront alors le choix du meilleur couple (L,, kl. A ce 

niveau intervient indiscutablement une grande part de subjectivité - 

mais c’est inéluctable - en partie attenuée par l’expérience. 

La f iqure 24 présente la surface des ESP tracée a partir de 

quatre distributions de fréquence de taille de Pristipoeoides aultiderrs 

obtenues pendant 1 'année 1984. Deux lignes de crete principales 

apparaissent. Dans ce cas précis, il semble que le couple de paramétres 

(LOSY = 65, k = 0,281 défini par 1’ESP maximum soit celui qui explique le 

mi eux 1 a croissance. Sur la figure 25, la courbe de croissance corres- 

pondante a été tracée pour quatre cohortes successives. Les memes 

calculs ont aussi été effectués sur plusieurs distributions de fréquen- 

ces de tailles d’Etelis c~ru~carrs. L’image donnée par la représentation 

des ESP était si confuse qu’il ne fut pas possible de choisir un couple 

de paramétres. Cet échec peut @tre attribue au fait que cette espéce, 

plus profonde que la précêdente, est peu soumise aux variations saison- 

niéres susceptibles de déclencher des pics dans la reproduction. 

Détermination du taux de croissance par auximétrie (11 ------------- -- ---- -- ---------- -- -m---v---- 

PAULY (1980al definit un indice de potentialité de croissance 

(“Index of qrowth performance") de la façon suivante : 

P = loq 10 (k W-1 

I: : coefficient de croissance exprimé en annee -l 

woa : poids exprimé en q. 

Il montre que cet indice présente la caractéristique d'trtre 

relativement constant pour des especes proches d'un point de vue 

taxinomique et ecoloqi que. Dans le tableau 20, nous avons reproduit 

quelques valeurs de W, et k trouvées dans la littérature pour les 

LUTJANIDAE. On constate que P est sensiblement égal a 3, ce qui permet 

de transformer la relation précédente en k = 103/W,. En retenant cette 

____________________-------------------------------------------------------------------------------------- 

(11 PAULY (1980al utilise un papier graphique dit auxi&trique (du grec ‘auxein’ qui signifie ‘croissance’ 
et 'retron" qui signifie ‘fle5ure’). Le titre que nous avons choisi constitue donc un pl6onasre. En 
raison de sa simplicité, nous l'avons toutefois pr&fér& A un titre plus correct, rais plus long, tel 
que 'Dbterrination du taux de croissance par la abthode de PAULY (1980al utilisant un papier graphique 
auxi&trique’. 
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valeur, nous avons calculé le paramétre de croissance k pour les 

principaux LUTJANIDAE de V,anuatu. Pour y parvenir, nous avons assimilé 

Loa A L max telle que définie dans le chapitre sur la reproduction ; 

nou5 avons ensuite transformé L, en W, en utilisant les relations 

longueur-poids établies précédemment. Le tableau 21 récapitule le5 

résultats. Les parambtres de croissance obtenus par cette méthode 

présente l'intérêt d'etre applicables aux individus de grandes tailles, 

alors que les valeur5 issues des lectures d'otolithes ne seraient 

strictement valables que pour les jeunes. 115 ont donc été utilisés pour 

déterminer la mortalité naturelle et la mortalité totale. 

Tableau 20 - Paramétre de Von BERTALANF'FY et calcul du coefficient 

auximbtrique P pour quelques LUTJANIDAE 

Espèces 

Aprion virescens 

Etelis carbunculua 

Etelis coruecane 

Lutjanus bohar 

L. campechanus 

L. malabaricus (1) 

Ocyurus chrysurua 

Pristipomoides filamcntosus 

P. flavipinnis 

P. q ultidene 

k(l/a) 

0.31 

0,X 

0,19+ 

0,23* 

0,ll 

0,17 

0,064 

0.25 

0,15 

0.31 

o,42+ 

0,35* 

o,28* 

L<D (cm) 

65,6 

63,9 

82 

75 

52 

94,l 

60 

78 

97,l 

42 

61 

65 

WC0 Cg) 

4680 3116 LOUBENS, 1980 b 

4500 3.21 UCHIDA et, 1982 

9500 3,26 BROUARD et, 1983 

6100 3,15 BROUARD et, 1983 

4200. 2,66 LOUBENS, 1980 b 

12300 3,32 NELSON at HANOOCH, 1982 

13600 2.94 DRUZHININ, 1970 

3600 2.95 THOxPSON et l4UNR0, 1983 

6500 2.99 RALSTON et HIYAHOTO, 19a3 

13900 3,63 UCHIDA et, 1982 

1100 2,66 BROUARD et, 1983 

3600 3,lO BROUARD et, 1983 

4300 3.08 Présente étude 

Références 

(1) Etant donné la valeur élevée de Va>, il oc pourrait que Lutjanus malabaricus 
ait été confondu avec Lutjanus sebae (GRANT, 1978). 

* Vanuatu 

I-uelle que SO it la méthode employée, i 1 semblerait que les 

vitesses de croissance des principaux LUTJANIQAE de la pente récifale 

externe de Vanuatu soient faibles. Elles seraient moindres pour le5 

espéces profonde5 (Etelis carbunculus et E. coruscans) que pour les 

espèce5 intermédiaires (Pristipomaides flavipinhis et P. nultidens). La 

productivité d'un stock dépendant a la fois de la fécondité de ses 

ind 

est 

ividus et de leur taux de cro ssance, celle des LUTJANIDAE profonds 

vraisemblablement modeste, A moins qu'un taux de reproduction @levé 



vienne compenser le faible taux de croissance. Dans l'état actuel de la 

pecherie, les fteiis carbunculus et les E. coruscans de tailles 

supérieures A 60 cm représentent respectivement 44 % et 48 % des prises 

en nombre, ce qui correspond A 79 % et 69 % des captures en poids. Etant 

donnée 1 ‘importance actuelle donnée au développement de la pc4che 

demersale profonde dans certaines zones de Vanuatu, il est probable que 

ces grands Individus sont appelés A disparaftre rapidement ; A moyen 

terme le5 rendements de pkhe dann la partie inférieure de la pente 

rbcifale risquent de chuter. 

Tableau 21 - Parambtres de Von BERTALAHFFY et ooeffioienta de mortalitb 

totale (2) et de mortalltd naturelle (M) pour 611 eep8ces 

prinoipalee de la pente rhcifale externe B Vanuatu 

Accroissement moyen 
(cm/an) 

~(II-‘) Lo, (cm) 3OcL 4 40 GO<L<50 

E. carbunculus 0907 94 4,lê 3,42 

E. coruscans 0,128 a2 5.99 4.71 

L. malabaricus 0,310 60 7.65 4.47 

P. flaripinnis 0,356 58 8.06 4,39 

P. filamentosus 0,295 60 7,28 4,26 

P. multidens 0,244 64 7,Ol 4.53 

I;(cm) Lc(cm) T(T) Z,(a-‘) Z2(a 
-1 

) 

57 28 15 0.07 0,089 

55 30 16 0,107 0,136 

44 32 23 0,447 0,407 

35 27 23 0,648 1,006 

il 31 23 0,467 0,587 

44 34 22 0,375 0,460 

H(a -1, 

0,‘4Y 

0,237 

0,545 

0,602 

0,527 

0,448 

k Y lOOO/h'. 

W = aLmb (a, b, obtenus gr&cc à la relation longueur/poids ; Lm : longueur maximale znoyenne 

définie dans le chapitre 8ur 1s reproduction). 

Lc 7 (LiOO + Lo)/2 (cf. texte). 

T(OC) : température noyennc au niveau du maximum de concentration exprimée en degré Celsius. 

2. : mortalité totale calculée par régression du Log du nombre d’individus en fonction du temps 

(figure 25). 

Z2 = k(Lm- E)/(t - Lc). 

H : mortalité naturelle exprimée par la relation 

logH = - 0,0066 - 0,279 logLcn+ 0,6543 logk + o-4634 1ogT. 

PAULY (198?b), distingue la surexploitation qui porte sur 

l’accroissement pondéra1 du stock par croissance des individus, de celle 

qui concerne le recrutement, c’est-A-dire la population de géniteurs. En 

ce qui concerne Etefis carbunculus et E. coruscans, nous avons calculé 

qu’il faudrait laisser les individus atteindre 60 cm, c’est-A-dire l’dge 

de 10 ans, pour que les rendements ne chutent pas au-dela de 70 % de ce 

qu’ils sont actuellement. Une réglementation fixant cette limite serait 
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pour l’instant difficile A appliquer ; dans ces conditions, la 

surexploi tation qui porte sur l’accroissement pondéra1 du stock par 

croissance semble Inévitable. Par ailleurs, nous avons vu que les 

taille5 de maturité étaient parfois supérieures A celles de plein 

recrutement (sélectivité) ; en théorie, il peut donc y avoir extinction 

de la population de géniteurs. La pente récifale externe intermbdiaire 

est plus productive que la couche profonde, notamment parce que la 

pénétration de la lumiére y est meilleure. Les taux de croissance des 

espéces qui y évoluent comme Pristiporoides flavipinnis et P. multiderrs, 

étant de surcroft supérieurs d ceux des espéces plus profondes, il est 

probable que la surexploitation portant sur la croissance pondérale du 

stock sera moins rapide que pour les esp&ces prof ondes. Quant A la 

surexploitation intervenant au niveau du recrutement par régression du 

stock parental, elle paraf’t improbable car les individus atteignent la 

taille de plein recrutement alors qu’ils se sont déjA reproduits. Il 

semblerait donc que les ressources en Pristipoaoides soient moi nç 

sensibles A l’exploitation que celles en Etelis. Plus accessibles car 

moins profondes, elles sont toutefois d’un accés aisé, de telle sorte 

qu ‘une certaine vigilance est néanmoins nécessaire pour prévenir tout 

déséquilibre. 

?.Mortalité -__------ 

La mortalité totale 1 est égale A la çomme de la mortalité 

naturelle M et de la mortalité par peche. Si la p@che est inexistante, 

2 = M. 

Mortalité totale ---_----- ------ 

Elle a été calculée selon deux méthodes. La premlére utilise la 

relation : 

N = N, e -z1 ce-t*> 

N : nombre d’individus au temps t 

N, : nombre d’individus au temps t, 

11 : mortalitc! totale instantanée 

La régression de Log N en fonction de t permet de définir 1, 

qui est la pente de la droite. Les droites de régression établies pour 
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les principaux LUTJANIDAE profonds ont été représentées sur la 

figure 26. Le deuxiéme procédé consiste a appliquer la formule de 

BEVERTON et HOLT (1956) : 

23: = k (L, - L, / tL - L,) 

k : taus de croissance 

L, : longueur asymptotique 

L : longueur moyenne 

L, : longueur moyenne a la Premiere capture 

D’apres la relation L, = (Lao0 + L,) / 2 dans laquelle LioO, 

définie a partir des distributions de fréquences de tailles annuelles, 

est la taille a partir de laquelle les fréquences n'augmentent plus de 

façon constante. L, est la première classe de taille observée. Les 

résultats apparaissent dans le tableau 21. 

Mortalité naturelle --_------ __------- 

La formule empirique de PAULY (1980b) a été appliquée pour le 

calcul des mortalites naturelles : 

log M = - 0,VObb - 0,279 log L, + O,b543 log k + 0,4634 log T 

L, = longueur asymptotique (cm) 

k = taux de croissance (année -') 

T = température moyenne du milieu (‘CI 

Les résultats sont reportes dans le tableau 21. On y constate, 

qu'a l’exception des valeurs obtenues pour Pristiponoides flavipinni;, 

lE?c, deux façons de calculer Z conduisent approximativement aux memes 

résultats. On constate ensuite que la mortalité naturelle est du meme 

ordre de grandeur que la mortalité totale ; la mortalité par pbche est 

donc proche de zéro. Ce résultat était prévisible. L’exploitation des 

poissons démerçaux ét,ant récente a Vanuatu, les stocks y sont encore 

vierge5 et l'effet de la peche n'est pas encore sensible. Pour le5 

Etelis, on constate que ,M est nettement supérieure h 2. Ce résultat 

apparemment absurde peut cependant s’expliquer. En effet, Z ayant été 

calculée pour des individus de tailles supérieures h 60 cm, n'est donc 
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strictement valable qu'au-dela de cette taille. Il concerne des 

individus ayant peu de prédateurs et subissant peu de stress puisqu'ils 

vivent en profondeur. En revanche, les individus de tailles inférieures 

a 60 cm vivent moins profonds (fig. Iba), c'est-a-dire dans un milieu 

plus agressif où leurs prédateurs sont plus nombreux. II est donc normal 

que leur mortalité soit plus forte que celle des grands individus. En 

d'autres termes les différences observées entre 9 et M chez les Etelrs 

ne sont vraisemblablement pa= dues a une estimation aberrante de 

parametres ; elles traduiraient plut6t un changement d'habitat en cours 

de cycle vital. 

Les calculs de mortalités effectués sur les stocks des poissons 

démersaux profonds de Vanuatu sont d'une importance considérable. Ils 

confirment la validité de la formule de PAULY pour estimer la mortalité 

naturelle et fournissent une image de l'état des stocks au moment zéro 

de leur exploitation. L'étude de la dynamique des populations et de sa 

modélisation est souvent freinée par les difficultés rencontrees dans 

l'estimation des parametres de base. Le5 travaux realisés a Vanuatu sur 

des stocks encore vierges permettront une gestion rationnelle et 

rendront possible l'application de mode'les théoriques concernant leur 

évolution. 

PRODUCTION 

Les données obtenues a Vanuatu sur les prises et les efforts de 

pëche sont encore insuffisantes pour envisager toute forme de 

modélisation. Méme l'approximation proposee par GULLAND (1971) pour les 

stocks vierges ou sous-exploites (P.M.E. = 0,5 M x Bm, dans laquelle M 

est la mortalité naturelle et Em la biomasse vierge), ou celle plus 

compliquée de CFIDDY et CSIRKE (19831, ne peuvent s'appliquer à la 

pecherie -de ce pàys. En effet, l'estimation de Bm, habituellement 

effectuée par chalutage, échointégration ou marquage, est actuellement 

impossible sur la pente récifale externe. En revanche, la méthode de 

EGGERS et a1 (19821, basée sur l'estimation des "champs de capture" de 

nasses ou d'hameçons pourrait y Ptre utilisée, A condition de réaliser 
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de trés nombreuses poses de palangres. Toutefois, comme il l’a été 

suggéré (WELCOME et GULLAND, 1980 ; ANONYME, 1980b), on peut proposer 

des ordres de grandeur de production potentielle par comparaison d des 

régi on5 aux caractéristiques écologique5 semblables et aux production5 

bien définies. L’archipel des i‘les Hawai a été pris comme ref érence. 

Dan5 un premier temps, nous discuterons des similitude5 entre les deux 

zone5 ; nous estimerons ensuite la productivité de la pkherie démersale 

profonde a Vanuatu en utilisant les résultats obtenus aux Hawai par 

K’ALSTON et POLOVINA (1982). 

1. Similitude des fies Hawaï et de Vanuatu ---------- --- e--e ----- -- -- --_---- 

L’essentiel des fle5 de Vanuatu çe situent entre 15”s et 18’s 

alors que les Iles Hawaï s'étendent de 19'N a 22"N. Si ces dernier-es 

sont donc légérement plus éloignées de l’équateur que Vanuatu, les unes 

et les autres appartiennent a la zone tropicale car, dans le Pacifique, 

l'équateur thermique coïncide avec l'équateur géographique. Ces deux 

archipels ont la meme structure caractérisée par l’absence de lagon et 

une pente récifale externe trés accusée. En ce qui concerne la faune 

demersale profonde, le5 deux régions préfentent une etroite parenté. Aux 

Hawaï, entre 80 et 240 m, les principales espéces exploitées par la 

pecheri e commerciale sont Pristipoaoides filaaentosus, Epznephelus 

quernus, Serlola dueerili et Troprdinius zonatus. Entre 200 et 350 m, 

dominent Aphareus rutilanr, Pontinus aacrocephalus, Etelis coruscans, 

r :. carbunculu: et Pristipaaoides siehaldi. Hormis Pontinus nacrocephalus 

(SCORPAENIDAE), toutes ces especes, ou des espéces voisines, se 

retrouvent a Vanuatu. Pristiporordes filarentosus, qui constitue les 

prises les plus importantes aux Hawaï, semble moins abondant a Vanuatu 

Oti il est remplacé par P. aultrden; et P. flavipinnis. D'aprés nos 

données et celles d’UCHIDA et al (1979, 19821, les C.P.U.E. sont du m@me 

ordre de grandeur dans les deux zones ; il ne semble donc pas exister de 

nettes différences d’abondance apparente. 

Le5 caractéristiques physico-chimiques ainsi que les produc- 

tions primaire5 des deux régions sont présentée5 dans le tableau 22. 

Pour les Hawaï, les mesures ont été faites a 12 milles de la cote ouest 

de l’Île d'Hawai (BIENFCING et SZYPEH, 1981). Pour Vanuatu, nous avons vu 

dans les généralité5 qu’une serie (A) a été réalisée a 100 milles a 

1 ‘ouest d’Efaté, 1 ‘autre (B) le long du méridien 170°C. Dans tous les 
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cas, elles ont été effectuées suffisamment loin des cotes pour que les 

"effets d'fles" ne soient pas ressentis avec force ; 51 toutefois i 1 5 

existent, 11 est probable qu’ils sont du m&me type dans les deux archI- 

pel5. Les paramétres physico-chimiques sont voisins dans les deux zones. 

Le5 résultats d’évaluation de production primaire paraissent contradic- 

t.oirec, pour (Januatu ; au vu de ces seules données, il n'est pas possible 

de dire qu’une region est plus productive que l’autre. Cependant, le5 

travaux de DANDONNEAU (1982) tendent a montrer que la production 

primaire serait plus grande a Vanuatu. Si les charne trophiques 

conduisant aux poissons démet-saux profonds sont les mêmes dans les deux 

régions, on peut donc s'attendre A des productions potentielles proches, 

peut-ëtre légèrement plus importantes a Vanuatu qu'aux Hawaï. 

Tableau 22 - Comparaison Hanalf - Vanuatu t donndea physioo-ohimiques 

B 200 m et production primaire 

HawaI Vanuatu (A) Vanuatu (B) 

TempBrature (OC) 17 18 20 

Salinitd ("/,O) 34,5 35,5 35>4 

02 dissous, (ml/l) 

Chlorophylle (mg/m2) 2:,5b) 7it9) 2j(2) 

Produotion primaire (m&/m2/h) 8,79(3) 37,6(4) 3,3(5) 

(1) int6gré sur O-260 m (4) int6gr6 sur O-170 m 

(2) int6gré sur O-200 m (5) int6gr6 t3ur O-100 m 
(3) intégr6 sur O-120 m 

2. Estimation de la production potentielle de Vanuatu ____-_---- -- -- --------- ---------- -- _------ 

H CI :-: Ha w a i , l’effort de peche maximum est déployé A proximité de 

1 isobathe 100 brasses !lYj m). Dans le calcul de la P.M.E., RALSTON et 

POLOV 1 NA (1982) ont donc rapporté les prises a ia 1 ongueur de cet 

lsobathe. Ils ont estime la P.M.E. de deux zones. L'une regroupe le5 

i'les Maui, Lanai, kohoolawe et Holodai (MLKM) ; elle participe pour 56 % 

aux captures totales de tout l’archipel ; la longueur de 1 ‘isobathe 

lcjc! brasses v est de 390 milles ; la P.M.E. annuelle y est de 106 ton- 

nes, soit 271 kg par mille d’isobathe 100 brasses et par an. L'autre 

entoure Oahu ; elle fournit 12 % des captures totales ; la longueur de 

1 isobathe 100 brasses y est de 150 milles ; la P.M.E. annuelle y est de 

lY,7 tonnes, soit 105 kg par mille d’isobathe 100 brasses et par an. 
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Nous avons supposé - et 11 est légitime de le faire au vu des 

carte5 - que la topographie des fonds a Vanuatu est sensiblement la m@me 

q u ‘ a u :I fies Hawaï et que la longueur de l'lsobathe 100 m&tres est peu 

différente de celle de l'isobathe 100 brasses. Les valeurs obtenues aux 

Hawaï, appliquées a l'ensemble de Vanuatu oti la longueur de l'isobathe 

100 m est de 1 4üO milles (2 600 km), permettent d'y estimer, en 

premihre approximation, une P.M.E. qui serait comprise entre 147,O et 

zao,a tonnes/an. Autour d'Efaté, oh la longueur de l'isobathe 100 m est 

de 130 milles (240 km), la P.M.E. serait comprise entre 13,7 et 

SS,4 tonnes/an. 

ies valeurs avancées peuvent parai‘tre basses. Si elle5 étaient 

appliquées avec ricjueur par les planificateurs, elles risqueraient 

d entraver l'essor de la pecherie. En revanche, dans le cas 00 elles 

seralent 1 gnor@es, 1 es responsables d'un développement trop ambitiéux 

pourraient commettre des erreurs lourdes de conséquences pour les 

;nvestisseurs. Nous allons donc essayer de les affiner. Les F.M.E. 

calculées a u !: Hawaï sont sous-estimkes du fait que les prises 

commerciales ne sont pas appréhendees dans leur totalité et que la p.@che 

de plaisance! qui y est tt-Ps importante,* n'est pas prise en compte. Dans 

ces conditions, estimant que la P.M.E. puisse en fait @tre multipliée 

par un facteur proche de deus, elle atteindrait des valeurs compr-1 se5 

entre 300 et 7Ciil tonnes/an pour 1 'ensemble de Vanuatu. La superficie 

mesurée par planimétrie entre les isobathes 100 et 400 m étant &gale b 

7 ZbQ kffl~, la P.N.E. serait ainsi de l'ordre de 1 kg/ha/an. En 

appliquant une C.P.U.E. moyenne de 7. kgfheure observée dans nos peches 

et en 5e basant sur l'activité de bateaux du m@me type que ceux du 

Service des F'Bches (150 sorties de pêche profonde par an ; quatre d cinq 

heures de p@che par sortie avec trois moulinets) on a calculé pour 

chaque fie le nombre de bateaux qui correspondrait A une exploitation 

équlllbrée (tableau 23) ; 11 serait de l'ordre de 120 pour l'ensemble de 

Vanuatu où la P.M.E. totale avoisinerait 740 tonnes/an et de 16 pour 

Efat6 pour une P.M.E. proche de 100 tonneslan. 

En Nouvel i e-CalPdonie, EARRO (1980) a collecté d'lntéressantes 

donnees de chalutages effectués çur les hauts-fonds inexploités 

51tues au sud-est et au sud-ouest de la Grande Terre. Sur un total de 

47 traits, nous avons éliminé tous les traits profonds (500-600 m) pour 

ne prendre en compte que les 18 plu5 superficiels (?20-3?ü m). 
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Tableau 23 - P.M.E. par zone et nombre de bateaux type Alia 

oorrespondant à la P.M.E. 

Zones 

Torrea 64 20 596 21 3 
Banka 136 45 826 46 8 
Santo + Malo 235 142 970 143 24 
Malekula 165 101 344 101 17 
Maewo 70 33 468 33 5 
Ambae 52 11 843 12 2 
PentecOte 75 25 000 25 4 
Ambrym 68 26 650 27 4 
Paama-Lopévi-Epi 101 76 512 77 13 
Sheperd 86 45 354 45 7 
Efat6 126 95 330 95 16 
Erromango '75 53 658 54 9 
Tanna 65 42 438 42 7 
Anatyxm 40 14 816 15 2 

Total Vanuatu 1 358 735 805 736 121 

Longueur de 
l'isobathe 

100 m (mille) 

Surfaoe oompriae 
entre iaobathes 

100 et 400 m (ha) 

P.M.E. 
(tonnes 
par an> 

Nombre 
de 

bateaux* 

*Bateau catamaran type Alla ; 3 moulinets J 
4 B 5 h de ptlohe profonde ; 150 sorties de p8ohe 
profonde par an 1 C.P.U.E. moyenne 3 kg/heure moulinet 

Les captures d'EtelIs carbunculu~ et d'E. coruscans y furent de 25695 kg 

(Annexe 61. Compte-tenu de la forme et de la dimension de l’engin, nous 

avons estimé a 50 m sa largeur effective de capture, ce qui permet de 

calculer la Eurface totale chalutée, soit 811 ha. Etelis coruscarts 

reprbsentant 90 'i. des captures d'Etelis, nou5 avons utilisé le coeffi- 

cient M = 0,237 de morta,llté naturelle (tableau 21). Dans ces condi- 

tions, l'application de la formule d'approximation P.M.E. = 6,5 M x Ecm 

fournit pour les Etelis une P.M.E. égale A 3,7 kg/halan. Pour Vanuatu, 

entre 720 et z?C) m, nou5 n'avons par; calculé quel pourcentage des 

captures totales représente ce1 les des Etelis. On peut toutefois 

l'estimer A BU-90 1. en poids. Dans ces conditions, !a P.M.E. calculée 

d 'aprés 1 e5 donnbes de BARRO 11990) et appliquée A Vanuatu serait 

volsIne de 4 kg/ha/an entre 220 et 320 m, c'est-h-dire quatre fois plus 

grande que celle que nous avons déduite des résultats obtenus aux tiawaï. 

El le serait de l'ordre de 3 ÜOO t/an que prPs de 500 bateaux pourraient 

exploiter. Par prudence, nous n'avons pas osé faire apparaftre ces 
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chiffres dans le tableau 23 car la productivité des hauts-fonds de 

Nouvel le-Calédonie est peut-etre tres différente de celle de la pente 

r-écifale externe de Vanuatu. 

Bien qu’elles scient trés approximatives, ces valeurs devraient 

néanmoins permettre de guider les services de développement dans le 

choix de leurs objectifs. Les ressources en poissons demersaux de la 

pente récifale externe sont finalement as.582 limitées, ce qui implique 

qu'une grande vigilance soit appliquée dans leur exploitation. A ce 

titre, les cperaticns de collecte de données simplifiées et de 

mensurations des principales espéces, qui ont été lancées dans les fies, 

permettront, au fil des années, de suivre l’évolution des C.P.U.E. et 

des tailles moyennes, donc de l’état des stocks. 

CONCLUSIONS 

Le but de toute recherche halieutique est de fournir des 

éléments de gestion rationnelle permettant de défendre au mieux les 

intérets des pecheurs tout en sauvegardant le5 ressources qu’ils 

exploitent. A Vanuatu, bien que les activités de peche artisanale scient 

structurées depuis peu de temps, l’effort récemment déployé en matiére 

de recherche a néanmoins permis de préciser un certain nombre de points 

de la biologie des principales especes de poissons démersaux profonds et 

d’estimer quelques paramétres qui seront indispensables a une 

modélisation ultérieure (tableau 24). Le milieu où évoluent les poissons 

profonds est globalement assez stable dans le temps et dans 1 ‘espace 

pour que ne s’y manifestent pas de phénomenes violemment contrastés en 

un lieu donné. Toutefois, les structures thermiques verticales peuvent 

,varier dans le détail d'une zone a l’autre, entrai’nant des différence5 

dans les répartitions bathymétriques des espéces. Par ailleurs, on 

commence a soupçonner l’importance des ondes internes et des f rcnts 

thermiques dont le rcle pourrait etre renforcé par les effets d’2le. 

L'etude des C.P.U.E. globales, toutes espéces et toutes peches 

comprises, fait ressortir une extreme variabilité dans les prises. 



Ce1 le-ci est la conséquence de l’hétércgéneité des conditions dans 

lesquelles se deroulent les p&ches ; en effet, lieu, profondeur, 

substrat, conditions métécrolcgiques, moment du nycthémere, etc..., 

fluctuent fortement d'une sortie b l'autre. C'est la raison pour 

laquelle les résultats dei vent être analysés d'une part en les 

détaillant au niveau spécifiques, d'autre part en tenant compte de la 

profondeur et de l'heure de capture. Cette approche permet de definir 

des groupements d'especes superficielles, intermédiaires et profondes 

qui f 5uivant les cas, sont capturées soit de jour, sait de nuit, soit 

aussi bien de jour que de nuit. Il semble qu'un phencméne de déplacement 

nocturne vertical vers le haut, d'une amplitude de 40 a 80 m soit anse: 

généralise. L'étude des variations saiscnniéres implique encore plus de 

rigueur ; elles ne pourront etre mises en évidence que si les facteurs 

de fluctuations liées a la géographie et a la bathymétrie demeurent 

figes. La matrice d’associations d'espéces, etablie a partir des 

fréquences de capture, sans tenir compte des conditions propres a chaque 

peche, puisque le critére associatif est purement mathématique, coïncide 

relativement bien avec les groupements precédents. Elle définit 

plusieurs “peches” , chacune d’elles etant caractérisée par une espece 

cible a laquelle d'autres lui sont associées et que le pecheur capturera 

aux memes Ileux, aux memes profondeurs & aux memes moments qu’elle. Ces 

liens ne sont valables que d’un point de vue halieutique ; ils n'ont 

aucune valeur écologique. En effet, deux espéces ne seront associées que 

si elles sont pechées ensemble ; en revanche, des especes présentant des 

comportements alimentaires différents ne seront pas liees, meme si elles 

ont les memes exigence5 écologiques, c'est-a-dire si elles se cctcient 

etroitement au sein du milieu. 

L'étude des .fréquences de tailles montre que les longueurs 

maximal es affectent parfois d’impcrtantes variations d’une zone a 

1 'autre du Pacifique. Dans certains cas, elles sont la conséquence de 

différences effectives Observ&es dans les niveaux d’exploitation. Dans 

d'autres, elles traduisent le fait que les prises ne proviennent pas des 

memes prof cndeurs ; c’est ainsi que pour de nombreuses espkces, les 

grands individus ont tendance a délaisser les couches superficielles, 

lesquelles sont en revanche frequentées de façon préférentielle par les 

petits. Cette stratification bathymétrique pourrait d’ailleurs expliquer 

pourquoi les tailles maximales des poissons pechés dans les lagons ne 

semble Pas atteindre celIes des individus qui sont capturés d 

!'exterieur. 
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Tableau 24 (suite)- RBcapitulatif dea caract6riatiquee de quelque8 espèce8 

Extension da 
l'habitat (m) 

120 100 140 
340 360 380 

20 20 
180 280 

200 
300 

140 

t 
80 

320 360 
160 120 
440 460+ 

120 
240 

160 
240 

22 
79 

petits 
rochers, 

psnto* 
douces 

J + N 

33 

48 

45 

25 

3.04012 

2,024 

293 

200 
320 

_~ 
21 
16 

200 
280 

--~ 
21 
18 

200 a0 
280 160 

21 26 
18 22 

T 
roch*ra, rochers 

fortes fortes 
pentes pentes 

N J + N 
~. 

320 
400 

-~ 
16 
13 

80 
100 

a0 
120 

26 26 
25 24 

240 
320 

19 
16 

240 
320 

19 
16 

Conc*Btration 220 
maximal* (m) 260 

TompOr~turos 20 
conc. max. (‘C) la 

$2 
21 
14 

200 
280 

21 
18 

rochers, 
fort*s 
p*ntee 

N 

150 

wchers, ,ochers, 
pente* p*ntes 

!ortee ( ‘ortas à 
tris tris 

fortes fortso 

sablm, 
psti ts 

rochers, 
fonds 
plats 

~_~.. -- 

N 

sable, .*a* ( 
petits aabl*, 

rocher@, roca, 
fonds pent*a 
plats douces 

Types da 
fond 
rochorchés 

tout 
aubstrsl 

sauf 
.a.9. 

rochem, 
pentes 

fort06 i 
trh 

fortes 

Jour et/ou nuit J J+N 

L modale (cm) 31 67 

L rn(LX. (cm) 40 95 

ii D*Z. (cm) 35 71 

L mat. *ex. (cm) 20 40 

petits 
rochers 

*ur 
faible 
pente 

J+tj 

42 

78 

74 

42 

0,03293 

2.728 

J+N J + N 

53 118 

79 770 

74 145 

44 a3 

I 

1 

( 

rochers, 
fortes 
pentoa 

N N N 

37 

51 

a4 

a2 

47 

58 

160 92 129 48 

* 
P (p) = .Lb b 

2,50119 0.03916 1.06058 0,00332 

1,612 2,754 2,624 3,348 

0.00124 0,001264 

3,474 
--- 

26,6 

2,879 

4,4 P. max. (kg) J*O 11.0 5,a 9714 
- --- 

w 



. . 

L'indice de diversité spécifique affecte une décroissance nette 

des couches superficielles vers les plus profondes. Dans ces dernieres, 

où !es conditions de milieu sont assez contraignantes quoi que peu 

fluctuantes, le nombre d'espéces adaptées d bien s‘y développer est 

faible ; les capacités d’homéostasie de la faune en place y sont 

probablement réduites, de telle sorte que sa réponse a une exploitation 

intensive 5era rapide et forte, conduisant a des situations de çurp@che 

difficilement réversibles. Cette hypothése est confirmée par les études 

portant sur la reproduction, la croissance et la mortalité. 

En ce qui concerne la reproduction, on constate une tendance 

générale a une activite sexuelle intense au printemps, avec toutefois un 

étaleiment des ponte5 toute l’année pour de nombreuses espéces. Cet 

étalement concernerait surtout les plus profondes, c ‘est-A-dire ce1 les 

qui vivent dans un milieu d fluctuations saisonnieres faibles. La taille 

de maturité des “petites espéces" telles que Pristiponoides filarentosu5,, 

P. rultidens et surtout P.flavipinnis, se situe bien en-deça de celle de 

plein recrutement qui est lice a la sélectivité des hameçon5 ; les 

adultes ont donc largement le temps de ge reproduire avant d’entrer dans 

la pecherie. La situation est différente pour les “grandes espéces’” 

comme Etelis carbunculus et E. ccjruscans pour lesquelles la taille de 

inaturi te sexuelle est située au-deld de celle de recrutement j elles 

seront donc sensibles a une exploitation intensive car la p@che porte 

sur la totalite des géniteurs. 

Les vitesses de croissance des principales espéces commerciales 

semblent assez faibles. Elles seraient toutefois plus elevées pour les 

espéces superficielles et intermédiaires (Pristiporozdes 5pp.j que pour 

les espèce5 profonde5 (Etelis spp.). 

Ainsi, tout porte d penser qu'a la stratification bathymétrlque 

des pentes recifales externes correspondrait une stratification dans la 

vulnérabilité h hne p@che intensive. A Vanuatu, les calculs des 

coefficient5 de mortalité montrent que les stocks sont actuellement 

vierges. Cette situation privilégiée permet la capture fréquente 

d’ftelis de grandes tailles, donc tres agés. Si la pression de peche 

était amenée a s accentuer de façon notoire, il est probable que ces 
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1~ r a n d 5 !ndlvldus disparaftraient rapidement, comme tel semble titre le 

cas dans d autres pays du Pacifique où la pf?che, commerciale est active 

depuis un demi-siécle. Les difficultés d'accés aux ressources les plus 

profondes constituent néanmoins un obstacle A leur exploitation I en 

revanche celles des couches superficielles et intermédiaires sont plus 

accessibles. Il apparaft donc que c'est sur la totalité de la pente 

r&cifale externe qu'il faille envisager une gestion des stocks dans un 

avenir proche. Les paramétres estimés dans ce document ne sont pas 

définitifs. Le calcul de la P.M.E. implique nécessairement l'analyse de 

sér i ec, statistiques représentatives des fluctuations A long terme. Ces 

s&t-ie5 n étant pas disponibles A Vanuatu, l'utilisation des résultats 

obtenus dans des zones où de telles données existent a permis de 

proposer des valeurs provisoires de P.M.E. qu'il faudra ajuster par la 

suite. Faute de mieux, elle5 permettent actuellement aux planificateurs 

1 0 c aux d'orienter les décisions qu'ils ont A prendre. Elles sont par 

ailleurs utilisables par tous les pays du Pacifique où les conditions 

géomorphologiques et hydroclimatiques pr&sentent d'étroites parentés 

a Y e c. Vanuatu et OC~ la pêche des poissons démersaux profonds de la pente 

récifale externe entre dans sa phase initiale de développement. 
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Annexe 2 - Feuilles d'enqu8te utilis6es dans les opérations de 

diveloppement des pkhes au niveau du village 

VILLAGE FISHING PROJECT 

BIOLOCICAL foftm 

Boat name l 1 

Departure date 
1 

Return date I I 

fro.iect locatioî 

Tims out I I 

Time in 
I l 

Fishiny zone (sec chart) 

Fi6hing depth (m) 

Number of reele 
fishlng I 1 

Eottom fiehinq total catch (kg) 
(do not inclu’de the eharke) 1 

Troll fiehing total catch (kg) 

Fish name fish measuremsnt (fork length in Cm) 

Etelis coru6cans 

E. carbunculus 

f. radiosua 

Pristipomoidss multidens 

P. flavipinnis 

P. filamentosus 

Eplnephelus morrhua 

E.. magniscuttis 

t . septemfasciatus 

Lutjanus malebaricus 

Aphareus rutilane 
\ 

Remarks : 
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Annexe 3 - Saisie et traitement des donn6es 

L’équipement utilisé fut un microordinateur HEWLETT-PACKARD 85 

équipé d'un traceur (pl,otter) et d'une imprimante (printer). Cet 

ensemble présente deux inconvénients majeurs : une mémoire vive de 

faible dimension (environ ,70 K octets) et un stockage sur cassette ayant 

pour conséquence une vitesse relativement faible d'accès aux données et 

des risques de perte d'information par usure des bandes magnétiques. 

SAISIE ------ 

Les données ont été organisées selon trois grands ensembles, le 

numéro de pêche assurant le lien entre elles : 

- données "PRISES et EFFORTS" concernant la peche proprement 

dite et ses résultats globaux (bordereau de codage, fig. 27), 

- données "ESPECES" regroupant 4es informations portant sur les 

effectifs et les poids des différentes espéces (bordereau de 

codages, fig. 2El), 

- donnees “BIOLOGIE” c’est-a-dire 1 ongueurs et poids 

individuels, sexe , maturation et poids des gonades, etc... 

(bordereau de codage, fig. 29). 

Le diagramme de la figure 30 résume le fonctionnement du 

logiciel de 5aisie. Les trois programmes ACQPHI, ACPESP et CICOB00 

permettent respectivement la saisie des données "PRISES et EFFORTS", 

"ESFECES" et “BIOLOGIE”. Dans les deux premiers cas, les données sont 

enregistrée5 par ordre de numéros de peche dans les fichiers PRIXX et 

ESPXX (XX désignant le numéro de fichier). Dans le troisiéme, elles sont 

classées par espèce dans les fichiers de type BXXXYY (XXX désignant le 

code eçpece et YY le numéro de fichiers pour l’espéce XXX). Les trois 

programmes EDICOR, REPDAT et LISDAT ont pour fonctions respectives la 

correction, la replication et l’Édition des données. Enfin, le programme 

PROCOD permet d’introduire dans le fichier CODESP le code et le nom des 
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ORSTOM PORT-VILA 

PkCHE ARTISANALE : PRISES ET EFFORTS 

Péche de fond 

16 m TvP’,, 

Profondeurs, minimmls 

Nb. de ligne8 

Nb lienai m Nb heUres3,m3Bm 

“mnJ 
PrIso lotaI. 10.1 Lpl 4. 

Nb po,s.on. 
41 un 

Nb l rpicea 
42 CII 

fvp* 1*urr* 
3B m 

Condilmn8 i lb mer 

43 
0 Mmf cl 

44 
Courant (0.1 noudl 

4S m 
Pichsu, 

48 Lut-l* 47 m 

Fig. 2'2 - Bordereau de oodage des donnhes *'PRISES et EZJFORTSfl 
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OASTOM PORT-VILA 

PÊCHE ARTISANALE ESPECES 

4 

Cod* 

lot. 

- 

_.- 

.__- 

___- 

--- 

-,- 

6 

Hb. 

Fig. 28 - Bordereau de codage des donn6es VSPECETS” 
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POISSONS: DONNEES BIOLOGIOUES 

Ot7STOM PORT-VILA 

Espèce~ 
Code .spics2 i-j----j 

IINI 

1 LF 1 P(O.lkg) 

I cm1 

I 

-----__.- 

Fig. 29 - Bordereau de codage des donnbea ~~BIOLQGIE~~ 
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Fig. 30 - Soh6ma du logiciel de saisie des donn6ee 

F~R. 31 - Sohbma du logioiel de traitement des donnaes 
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nouve!les espéces répertoriées j des options de correction et d'édition 

sont inclues dans ce programme, 

TRAITEMENT -------___ 

Le diagramme de la figure 31 résume le fonctionnement du 

logiciel qui comprend deux types de programmes : programmes a "accP5 

direct" et programmes a "accés indirect". Les premiers (a gauche sur la 

figure) ont directement accéç aux fichiers de base. Les seconds 

recherchent des informations dans plusieurs types de fichiers qui sont 

dérivés des fichiers de base ; il5 ont pour but d'accélbrer le 

traitement. 

1. "roqrammes a accéç direct (au nombre de trois) I-- ------ ----- ------ 

ANABIO n'utilise que les données des fichiers BXXXYY. 11 donne 

les informations çur les relations longueur-poids, HGS, maturité, 

fréquences de longueur. 

F'ROMEN a été rédigé dans le* but de fournir rapidement au 

Service des Pêches, sur une base mensuelle, les données d'efforts et de 

rendements de pêche de fond et de trafne, toutes espéces confondues et 

espéce par espéce. 

CLAESF permet d'obtenir les fréquences d'apparition des espéces 

et de classer ces especes par nombre décroissant d'individus pPchés. 

2. F't-oqt-ammes à accés indirect --- ------ - ----- -------- 

Les caractéristiques de l'ordinateur sont telles que la 

manipulation des fichiers de base F'HIXX est lourde. Pour &viter des 

traitements trop laborieux, il a donc été nécessaire de concevoir des 

fichiers dét-lves simplifiés dans lesquels les informations retenues sont 

légérement modifiées (par exemple, élimination des données concernant 

les requins) et "réorganisées zone par zone. Ces information5 sont 

enregistrées dans les nouveaux fichiers ZlXXYY (XX : code zone ; YY : 

numéro de fichier pour la zone XX) grdce aux programme5 EFFZOl et 

CREDAT. De la mCme façon, le programme HECESP permet d'extraire des 

fichiers de base ESFXX (valeurs des prises en poids et en nombre pour 
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toutes les espéces), les données concernant une espèce déterminée. Ces 

dernléres sont stockées dans des fichier5 EXXXYY (XXX : code espbce ; YY 

: numéro de fichiers de l'espéce XXX). 

Trois programmes de traitement utilisent le5 fichiers 

5implifiés : 

FROBIO se sert des données “BIOLOGIE” et des données "PRISES et 

EFFORTS". Pour une esp&ce donnée, il permet d’obtenir l’évolution dans 

le temps des fréquences de longueur, du RGS et de la maturité sexuel le 

ainsi que Ia relation longueur-profondeur de pêche. Le programme associé 

EDIBIO 6dite les résultats. 

EDIZO 1 fournit pour des zones déterminées toutes les 

information5 concernant les rendements et les efforts de pCche. Les 

résultats espéce par espéce 5ont obtenus en introduisant les fichiers 

EXXXYY. 

PROESF établit les listes de présence-absence des différentes 

esp&ces par cl a55es de profondeurs pdur des zones données. Il est 

associé A EDIESF’ qui édite les rbsultats. 
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Annexe 4 - Logioiel d'analyse des distributions des fréquences de tailles 

d6rivk du programme ELEFAN 1 de PAULY et DAVID (1981) 

a) Saisie des donn6es 

90 

100 
110 

120 

130 

140 

150 

160 
170 

180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 

270 

280 

290 
300 

310 
320 
330 
340 
350 

360 
370 

380 
390 
400 

410 

! PROGRfQMME Pl/SAI 
! SFIISIE DES DONNEES POUR TR 
FIITEMENT ELEFAN 1 

OPTION BASE 0 
DIM NSC393 
CLEAR 
DISP “SAISIE DES DONNEES POU 
R ANALON” C DISP 
DISP “Nom du fichier "if2 INP 
UT F1 
CLEAR 
DISP “Nom de 1 ‘espece “i12 IN 
PUT NS 
DISP “Nbre d’echantillons “j 
@ INPUT Nl 
DISP “Taille d’un intervalle 
“je INPUT A3 
DISP “Taille minimale “;C IN 
PUT Al 
DISP “Taille maximale “je IN 
PUT A2 
N2=(A2+l>;A3 
DISP “Le fichier est-il cree 
: O/N”j @ INPUT R0f 
IF R05=“0” THEN 220 
IF R0St’N” THEN 170 
N=1@0+40*Nl%N2 
CREATE FS,l,N 
ASSIGNI 1 TO FS 
PRINTI 1 j NS,Nl,N2,A3,Al,A2 
FOR S1=0 TO Nl-1 
CLEflR @ L,F=0 @ I=l 
DISP “Mois et jour de l’echa 
ntillon”; Sl+l @ INPUT M>D 
CLERR I? DISP “Echantillon”;S 
l+l @ DISP “llois”itl 
IF 1=2 THEN DISP “Donnees Pr 
ecedentes:“jL-fi3;F 
ON 1 GOSUB 370,390 
IF F#g999 THEN PRINTY 1 i Sl 
aL,F,tl,D @ L=L+fi3 @ GOTO 270 
NEXT Sl 
s1=9995 
PRINTt 1 j Sl,L,F,H,D 
ASSIGN# 1 TO t 
CLEAR @ DISP “FIN DE SAISIE 
DES DONNEES fi 
END 
DISP @ DISP “Lonsueur, frequ 
ence “je INPUT L,F 
1=2 @ RETURN 
DISP @ DISP “Lonqueur “;L 
DISP “Frequence (9999 si 
‘FIN’ > “je INPUT F 
RETURN 
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b) Analyse des donnbes 

30 
40 

2: 
70 

8# 
90 

100 

110 

120 
130 

140 
150 

160 
170 
180 

190 
200 

‘10 

220 
230 
240 

2-58 
260 
270 
280 
296 
300 
310 
320 
330 
340 

350 

360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 

REM ELEFhN 1 VERSION E 
! MOOIFICHTIONS ORSTOM VaNUA 
TU DU 01/08/84 
! PROGRAtiNE PE/ANH 

OPTION BASE 0 
CLEAR 
OISP u ELEFAN 1 VERS 
2 IS @ Di+ 
lJL=bj 
COM T0(12> , SHORT SC30,30> 
COM F1(12~60)>F0~60>,L1(48), 
L2(48>,NSC393 
BEEP @ DISP “Nom du fichler” 

~NPUT FS 
BEEP @ DISP “Installez la K7 

faire CONT” @ PHUSE 
tk%~# 1 TO F$ 
BEEP @ CLEHR @ DISP TABi6>;” 
. ..INITIHLISATION. .@’ 

FOR 1=0 TO 11 
T0(1>=0 
FOR J=0 TO 60 @ FI(I>J>=0 e 
NEXT J 
NEXT 1 
BEEF’ (3 CLEAR @ DISP ’ 1 IIPRESS 
ION OES DONNEES: O/N”;@ INPU 
T SO 
IF SS#“O” AND SS#“N” THEN 20 
B 
REHDY 1 , NS,Nl,N2,H3,Al>A2 
IF SS=“N” THEN 310 
PRINT @ PRINT “ESPECE: “;NS 
I? PRINT 
PRINT FJ e PRINT 11------” ------ 
PRINT “NB ECHANT ” i N 1 
PRINT “NB INTERU. “j N2 
PRINT “TAILLE INTERVALLE” i A3 
PRINT “LONG. MIN.“jAl 
PRINT “LONG. MAX. ” i A2 
READX 1 i Sl,L,F,M,D 
FOR 1=0 TO Nl-1 
IF SS=“N” THEN 360 
PRINT @ PRINT ‘ECHANTILLON”; 
Si+1 @ PRINT Dj”/“jti 
PRINT @ PRINT “LONGUEUR “;TA 
B(15jj”FREQUENCE” e PRINT 
LlCI)=L 
TB(I>=tl+(O-1>/31 
IF Sl>I THEN 470 
J=<L-Ll<I)>/A3+1 
Fl<I>J>=F 
L3=L. 
IF S$=“N” THEN 440 
PRINT LjTflBC15jjF 
READI 1 i Sl,L,F,H,D 
IF S1>=9999 THEN 470 
GOTO 380 
L2(Ij=LS 

480 Jl=l 
490 JE=(LLCI)-LlCI>>/H3+1 
500 R=0 
510 FOR J=Jl TO J2 
520 Kl=J-1 
530 K2=J-2 
540 Wl=J+l 
550 W2=J+2 
560 F0<J>=0 
570 IF K2<0 THEN K2=0 
580 IF Wl>J2 THEN Wl,W2=0 I? GOTO 

600 
590 IF W2>J2 THEN W2=0 
600 M2=F1<I~J)+F1(I~KI)+FltI,K2) 

+Fl(I>Wl>+Fl(I>W2> 
610 M2=M2/5 
620 IF ME#0 THEN FB<J)=Fl<I,J>/M 

2 @ R=R+FB(J> 
630 NEXT J 
640 R=R/J2 
650 IF R=0 THEN 690 
660 FOR J=Jl TO J2 
670 Fl<I,J>=FB(J>,R-1 
680 NEXT J 
690 FOR J=Jl TO J2 
700 
710 
720 
730 
740 
750 

760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 

900 
910 
920 
930 
940 
950 

IF Fl(I,J><B THEN GOTO 850 
Kl=J-1 
K2=J-2 
Wl=J+l 
W2=J+2 
IF Wl>J2 THEN Wl,W2=0 I? GOTO 

770 
IF W2>J2 THEN W2=0 
IF K2<0 THEN K2=0 
M2=0 
FlCI,t)=-1 
IF Fl(I,Kl)<=-1 THEN M2=M2+1 
IF Fl<I,K2)<=-1 THEN tl2=M2+1 
IF Fi<I,WlZ<=-1 THEN M2=M2+1 
IF Fl<I,WE)<=-1 THEN MZ=M2+1 
Fl<I,J>=Fl(I,J>%EXP(-M2i 
NEXT J 
M2=0 
M3=0 
FOR J=Jl TO J2 
IF Fl(I,J>>0 THEN M2=M2+Fl(I 
> J) @! GOTO 910 
M3=M3+Fl(I>J> 
NEXT J 
R=l 
IF t’l3<> 0 THEN R=M2,‘M3 
FOR J=Jl TO J2 
IF Fl(I,J)<B AN0 Fl<I>.J?<>-1 

THEN Fl(I,J>=Fl(I,J)S<-R) 
960 NEXT J 
970 REM END OF DEEMPHASIZE 
980 REM COMPUTE ASP 
990 J=Jl 
1000 IF J>J2 THEN GOTO 1100 
1010 IF Fl<I,J><=0 THEN J=J+l @ 

GOTO 1000 
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1020 
1030 
1040 

1050 

1060 

1070 
1080 
1090 
1100 
1110 

1120 
1130 
1140 
1150 
1160 

1170 

1180 
1190 

1200 

1210 

1220 

1230 

1240 

1250 
1260 
1270 
1280 

1290 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 
1350 

1360 

1370 

1380 

1390 
1400 

1410 
1420 
1438 
1440 
1450 
1460 
1470 

1480 

Ul=Fl(I, Jj 
J3=J+l 
IF J3>J2 THEN U2=U2+Ul @ GO 
TO 1100 
IF Fl(I,JJ>>Ul THEN Ul=Fl<I 
,J3) @ J3=J3+1 @ GOTO 1040 
IF Fl<I,J3>>0 THEN J3=J3+1 
@ GOTO 1040 
u2=u2+u 1 
J=J3+1 
GOTO 1000 
FOR J=l TO J2 
IF Fl(I,J>=-1 THEN Fl(I,J>= 
0 
NEXT J 
NEXT 1 
CLEAR 
ASSIGNY 1 TO $ 
BEEP @ OISP “IMPRESSION DE 
L’ECHfINTILLON RE- STRUCTURE 
: O/N ” i@ INPUT SS 
IF SS#“O” AND.SS#“N” THEN 1 
160 
IF SS=” N” THEN 1280 
PRINT @ PRINT ‘ECHANTILLON 
RESTRUCTURE ” 
PRINT w ----------------____ 
------ 
FOR I=i TO Nl-1 @ PRINT @ P 
RINT “ECHANTILLON”jI+l @ PR 
INT 
PRINT “LONGUEUR”iTA8(15>j’F 
REQUENCE” @ PRINT 
FOR J=l TO CL2(1>-Ll(I>>/R3 

CRINT Ll(I>+(J-l>$A3jT~(l5 
i;Fl!I,J> 
NEXT J 
NEXT 1 
PRINT @ PRINT “ASP=“jU2 
CLEAR @ FOR 110 TO 9 @ -8EEP 

e NEXT 1 
DISP w <<< SURFACE DES ES 
P >>> “ @ DISP 
DISP “Lonsevi te “je INPUT T 
9 
DISP “Linf minimum, Linf ma 
ximum “je INPUT Z0,29 
OISP “Pas de Linf “je INPUT 

-?, 

DÎ;P “K minimum, K maximum 
“je INPUT K0,K9 
DISP ‘Pas de K “i(3 INPUT Kl 
DISP “Echantillon de depart 

“je INPUT C0@ CB=C0-1 
IF c~>NI--1 THEN BEEP e GOTO 

1350 
DISP “Lonsueur initiale “j@ 

INPUT LO 
DISP “Increnent de lon9ueur 

initiale “je INPUT Pl 

IF PI=0 THEN Pl=A3 
I9=(Z9-Z0)/Zl @ J9=(K9-K0>/ 

Z’ZB-Zl 
FOR I=@ TO 19 
Z=Z+Zl @ K-Kg-K1 
FOR J-B TO J9 
K=K+K 1 
S0,R=0 e P=LB 
CLEAR @ DISP USING “K,2D,A, 
2DaA” i “CHLCULS DE SC”. 1,” 
,“>J,“)” 
T=FN82<P> 0 S(I,Jj,R1=0 e C 
l=C0 

1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 

1700 

1710 
1720 
1730 
1740 

1750 
1760 
1770 

1780 

1790 
1800 

1810 
1820 

1830 

1840 
1850 

1860 
1870 
1880 
1890 
1900 

1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 

C2=<Cl+l> MOD Nl 
Tl=(TB<C2>-TB<Cl>) MO0 12 
IF Tl=0 THEN T1=12 
Tl=Tl/12 @ T=T+Tl 
IF T>T9 THEN 1590 
GOSUB 1880 
IF Rl=l THEN 1590 
Cl=C2 
GOTO 1500 
T=FN82(P> @ Rl=B @ Cl=CB 
CE=(Cl-1) HOD Nl 
Tl=<T0<Cl>-T0<C2>) MOD 12 
IF’Tl=B THEN T1=12 
Tl=Tl/12 @ T=T-Tl 
IF T<0 THEN 1690 
GOSUB 1880 
IF Rl=l THEN 1698 
C!=C2 
GOTO 1600 
IF S(I,J>>SB THEN SB=S(I>J> 

e P2=P 
;,P+Pl @ IF P<L0+A3 THEN 14 

S<I, J>=SB 
NEXT J 
NEXT 1 
CLEAR @ DISP “Enresist remen 
t: O/N “jB INPUT R0S 
IF RBS=“N” THEN 2020 
IF R0S#“O” THEN 1740 
DISP “Nom du fichier”;@ INP 
UT FS 
DISP “Le fichier est-il cre 
e: O/N “je INPUT R0S 
IF R0S=“O,’ THEN 1810 
IF R0S#“N” THEN 1780 ELSE N 
=120+<19+l>t(J9+1>*8 @ CREA 
TE FS,l>N 
ASSIGN# 1 TO FS 
PRINT# 1 j NS,CB+l~LB,ZB~ZY 
,Zl,K0,K9,Kl 
FOR 1=0 TO 19 @ FOR .J=0 TO 
J9 @ PRINT# 1 i S(I, J) @ NE 
XT J e NEXT I 
ASSIGN# 1 TO * 
CLERR @ DISP ‘ENREGISTREREN 
T TERMINE” 
STOP 

I 

L=FNBl CT> 
IF <L<Aê>*CL>Al)=B THEN Rl= 
1 @ RETURN 
C=(A3+L-Ll<C2)j\A3 
IF C<l THEN RETURN 
S(I,J>=S<I,J>+Fl(C2,C> 
RETURN 
DEF FNBl<X> 
X=EXP<-(KXX>) 
FNBl=ZX(l-X1 
FN END 
DEF FN82(X> 
FNBE=LOG<Z/<Z-x>>/K 
FN END 
END 

1490 C2=Ci @ GOSUB 1880 



c) Représentation de la surface des J?SP 

le. ! ORSTOM VHNUATU 
20 ! PROGRAMME P3lESP 
3s ’ EDITION SURFACE DES ESP 
40 ! 
50 ! 
60 PLOTTER IS 705 
70 DEG 
80 OPTION BHSE 0 
90 DIM NSC4011 

100 COM S(30,30> 
110 CLEFIR @ DISP II SORTIE DES 

SURFACES ESP II I?! DISP 
120 DISP “Nom du fichier “if? INP 

IIT FS 
130 CiEki @ DISP “Installez la K 

7 rdequat; puis faire CONT 
” @ PRUSE 

140 CLEHR @ ASSIGNI 1 TO FS 
150 READW 1 j NJsEB~LsLB~L9sLl,K 

0>K9,Kl 
160 19=(L9-LB>/Ll 
170 J9=(K9-K0>/Kl 
180 FOR 1=0 TO 19 
190 FOR J=0 TO J9 
200 REHDX. 1 i S<I,J> 
210 IF 1=0 AND J=0 THEN ll0,H9=S( 

0>0> 13 GOTO 240 
220 IF StI,J>>M9 THEN tlS=S<I,J) 
230 IF S<I,J><MB THEN H0=S<I,J> 
240 NEXT J 
250 NEXT 1 
260 ’ 
270 ! 
280 ! 
290 LIMIT 
300 LOCATE 

10>250,10,180 
10>10+70tJ9/19>20,90 

310 SCALE KB-Kl,Kg+Kl>LB-Ll,L9+L 

320 :XD 2,1 @ PEN 1 
330 CSIZE 1.8p.6 
340 LRXES -Kl,Ll,K0-Kl,L0-L1,4,4 
350 CSIZE 1.8j.6815 
360 MOUE K0-Kl,L9+Lltt.5 @ LORG 

4 @ LABEL “Linf (cm>” 
370 MOUE K9+Kl>L0-2SLl @ LORG 9 

@ LABEL “k il/a>” 
380 LORG 6 @ MOUE K9+2XKl,L0+(L9 

-L0)/2 @ LDIR 90 
390 LABEL USING “19A,22” i “Echa 

ntillon init.:“,E0 
400 LABEL USING “16At3D.D” i "Lo 

n9ueur init. :“,L 
410 LfiBEL USING “8A,2D.40,4X,8A, 

2D.4D” i “ESPnin: ‘,tlB,“ESPm 
ax: “, Il9 

450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 

SCALE 0,J9+2,0,19+2 
PEN 2 
FOR 110 TO 19 
FOR J=0 TO J9 
C=(S~I,J>-MB)~(fl9-M0~ 
C=IP<C*l0>+1 
GOSUB 550 
NEXT J 
NEXT 1 
STOP 

MOUE J+.5,1+.5 
K=0 
IflOUE 0,1/C I? K=K+l/C 
IF K>l THEN RETURN ELSE IDRH 
w 1,e 

600 IMOVE 0>1/C @ K=K+l/C 
610 IF K>l THEN RETURN ELSE IDRH 

W -1,0 
620 GOTO 580 

420 LDIR 0 
430 CSIZE 2..5,.9,15 @ LORG 4 f? il 

OVE K0+(K9-K0>/2>L9+3tLl 
440 LABEL “SURFACE DES ESP” @ LA 

BEL NS 



d) Reprbsentation des courbes de oroissanoe 

10 
20 

30 
40 
50 
60 
70 

100 

110 

120 
130 
140 
150 
160 

170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

250 

260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 

330 

340 
350 
360 

370 
380 
390 
400 
410 

420 
430 

440 
450 
460 

! PROGRAMME P4/CR8 
! REPRESENTATION DES COURBES 

DE CROISSANCE 

OPTION BASE 1 
INTEGER Cl 
COM T<12,50>,fl(12),L1<12>,L2 
(12),NtC403 
SB=INF 
CLEAR C DISP “Nom du fichier 

“je INPUT FS 
DISP “Faire CONT si rret .” @ 

PAUSE 
CLEAR B DISP “LECTURE OU FIC 
HIER” 
ASSIGN# 1 TO Ft 
READt 1 i NJ,Nl,N2,R3,Al,A2 
REFIDI 1 i Sl,L,F,l’l,D 
IF S1=9999 THEN 210 
IF SBXSl THEN I=Sl+l @ S0=Sl 

@ Ll<I)=L 
LZ(I)=L 
TCI,l+(L-Ll<I>>\A3)=F 
t4(I)=fl+(D-1)/31 
GOTO 140 
CLEAR @ DISP “CALCULS” 
T9=0 
FOR I=l TO Nl 
T0=0 @ Jl=l @ J2=1+<L2(1)-Ll 
(I>>\A3 
FOR J=Jl TO J2 @ TB=T0+T(I,J 
> @ NEXT J 
FOR J=Jl TO J2 
T<I,J)=T(I,J>tl00/TB 
IF T(I,J)>T9 THEN TS=T<I,J> 
NEXT J 
NEXT 1 
GOSUB 740 
CLEAR @ DISP “Histosramme (1 
) ou courbe (2) w j@ INPUT CB 
OISP “Echelle maximum des fr 
equences i w @ INPUT C7 
c=0 12 F9=C7*.95/T9 
FOR I=l TO Nl 
IF Nl=l THEN P=C+l+M<I)~lE E 
LSE P=M(I)+C 
J2=l+<L2(I>-Ll<I>)\R3 
IF C8=1 THEN 408 
MOUE P,Ll @ DRAW P,L2 
FOR J=Jl TO J2 
F=F9tT(I,J) @ L=fl3X<J-l>+Ll< 
1) 
IF J=Jl THEN MOUE P-F,L+A3/2 
IF C8=1 THEN CLIP P-F,P,L,L+ 
A3 @ FRAME ELSE DRAW P-F,L+f=i 
3 /2 
NEXT J 
NEXT 1 

730 
740 
750 
760 
770 

IF Nl#l THEN 490 

470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
548 

SS0 

560 

578 

580 

590 
600 

610 

620 
630 
640 

650 

660 
670 

680 

690 

700 
718 
720 

780 
790 
800 

810 

820 

830 
840 

C=C+ 1 
IF C>=C0-1 THEN 510 ELSE 350 
C=C+12 
IF C+l<=C0X12 THEN 350 

CLERR @ DISP II PARAMETRES DE 
VAN BERTHLANFFY” @ DISP 

DISP “Entrez Linf,K “je INPU 
T Z,K 
DISP “Loniueur et echantillo 
n de depart “je INPUT X 
8,D0 
DISP “Temps minimal (en anne 
e> “iI? INPUT SB 
DISP “Type de lisne “je INPU 
T V0 
CLIP Cl.C2*Ll,L2 
IF Nl=l THEN S9=S0+C2 ELSE S 
9=1+<S0+C0>*12 
S2=(M<D0>-1>/12 @ Sl=FNBE<XB 

;2=FP<Sl>-S2 
LINETYPE V0,3 
IF Ni=1 THEN GOSUB 1080 ELSE 

GOSUB 1150 
CLEAR @ DISP “Lesende Parame 
tres: O/N “;B INPUT R05 
IF R0t=’ 0” THEN 680 
IF RB$=‘N” THEN 548 ELSE BEE 
P &! GOTO 650 
DISP “Longueur de I’echantil 
Ion “je INPUT E0 
DISP “Position “je INPUT El, 
E2 
UNCLIP 
TS=VALS<Z>&“/~bVALS(K) 
MOUE El,E2 @ IDRRW E0,0 @ III 
OVE E0%.2,0 @ LORG 2 @ CSIZE 

2,1,.15 e LHBEL TS 
GOTO 548 

CLEAR G! DISP “S’assurer que 
le PLOTTER est surON; puis f 
aire CONT.’ @ PAUSE 
PLOTTER IS 785 
DEG 
CLEAR e DISP “Lmin=” i Al j “Lma 
;;;;fy 

Echelle des lonsueurs 
<min,max> “je INPUT Ll,L2 
DISP “Grad. laire, f;equence 

des srad.2aires nj@ INPUT L 
3,L4 
DISP “Lonsevl te “je INPUT C0 
DISP “Etiquette annuelle cl> 

ou men- suelle <2> nie INP 
UT C9 
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850 

860 
870 

880 
890 
900 
910 
920 
930 

940 
950 
960 
970 
980 
990 

(cm>” 
SCALE Cl,C2,Ll,L2 
XAXIS Ll,l,l,C2 
LORG 6 @ CSIZE 2,l 
FOR I=l TO C2 
MOUE I,Ll-<L2-Lljt.01 
ON C9 GOSUB 1040,1070 

NEXT 1 
HOUE C2,Ll-(L2-L1>%.05 @ LO 

10ë0 
1010 

1020 

1030 
1040 

1050 

1060 
1070 

RG 9 12 CSIZE 2,1,15 
IF N l-1 THEN LABEL “Temps ( 
anne ej” ELSE LABEL “Temps ( 
mois)" 
RETURN 
IF Nl=l THEN LABEL 1 @ RETU 
RN 
IF <I-1>\12=<1-1)/12 THEN L 
ABEL (I-l>/12 
RETURN 
LABEL 1+(*1-l) MOD 12 e RETU 
RN 

1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 

1350 
1360 

MOUE 0,FNBl(S0) 
FOR S=S0 TO S9 STEP 1 
DRAW S-SB,FNBl(S+S2? 
NEXT S 
PENUP 
RETURN 

s0=s0*12 
MOUE l,FNBJ(SB) 
FOR S=S0 TO S9 STEP .2 
DRAW S-SB+l,FNB3<S> 
NEXT S 
PENUP 
RETURN 

DEF FNBl<X) 
X=EXP(-(KtX)) 
FNBl=Zt(l-X> 
FN END 
DEF FN82(X> 
FN82=LOG(Z/(Z-X)>/K 
FN END 
DEF FNBJ(X> 
M=X MOD 12/12 
A=X\12 
x 1 =A+B+S2 
FN83=FNBl<X1) 
FN END 

IF C9=2 HND Nl=i THEN BEEP f? 
GOTO 840 

CLEAR 
IF Nl=l THEN C2=C0 (3 Cl=0 EL 
SE C2=1+C0%12 @ Cl--l 
LIMIT 0,250,0,180 
LOCATE 10,130,30,90 
CSIZE 2,l 
SCALE 0rC2,Ll>L2 
LHXES 0,L3,0>0>0,L4 
HOUE 0,~2*1.02 e L~RG 4 e cs 
IZE 2,1,15 @ LABEL “Lonsueur 
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Annexe 2 - Restruoturation des Echantillons (Pristipomoides multidens) 

ESFECE.FRITIFOMOIDES multidens 

FR184 
------ ------ 
NB. ECHHNT. 4 
NB. INTER’J. 22 
TAILLE INTERVALLE 2 
LONG. MIN. 20 
LONG. MF1X. 64 

ECHANTILLON 1 
7 ,’ 2 

LONGUEUR FREQUENCE 

38 1 

33 8 

34 5 .- 3b a 
3 E: .--. ” LL 
48 2 13 
42 2 +; 

44 (2 7 
46 ii 
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Annexe 6 - Chalutage sur des hauts-fonds en Nouvelle-CalBdonie t 

caract6riatiques des traita et oapturca pond6ralee d'Etelis 

carbunculue et dl& conmoatm, d'apr&s les données de RARRO 

(1980) 

No des Profondeurs Distances Captures 
traits extrêmes parcourues (m) d*EXelis (kg) 

5 258-264 6 480 
7 240-288 10 000 
8 286-293 4 630 
9 232-250 6 110 

10 268-270 8 330 
11 312-318 10 560 
18 2 54-300 12 040 
19 230-320 10 740 
20 220-280 9 260 
24 244-320 9 260 
25 230-250 15 740 
26 230-284 14 450 
27 250-280 11 300 
28 236-264 7 040 
35 230-282 12 960 
36 240-300 11 670 
41 254-280 930 
42 234-310 740 
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