
-.. 

I '  

I man: m e i d  Shrimps - The* Bio logy  and Managemnt, edited by J.A. Gullad 
and B.J. mthschild. 308 pages. Published by Fishing News Beaks LM., 
1 Long Garden Walk, Fa", Surrey, U.K. 

I 

l Biologie et exploitation de Ia 
crevette pénaeide au Sénégal 

Abstract 

This paper gives a digest of the main results 
obtained during many years of research in Senegal 
and concerns all aspects of shrimp biology, 
dyna'mics and exploitation, such as growth, mor- 

men't life cycles, seasonal and long-term variabil- 

productivity and management. It provides for an 
assessment of priorities for research and manage- 
ment. 

I tality, migration, reproduction, selectivity, recruit- 

ity, artisanal and industrial fisheries, potential I 

I 

1 Introduction 

La pêcherie creyettibre du Sénégal est intéressante 
dans la mesure où son historique, ainsi que la 
structure des ressources exploitées et  les interac- 
tions entre les divers modes d'exploitation sont 
une bonne illustration des difficultés que l'on peut 
rencontrer dans l'aménagement d'une ressource 
multispécifique commune à deux pays, exploitée, 
B la fois par une pêche industrielle ct artisanale, e t  
dont la stratégie d'exploitation a nettement évolué 
avec le temps, sous les contraintes biologiques et 
économiques. 

Ce travail résume les résultats obtenus après 
plusieurs années de recherche et de collecte des 
données sur la pêche crevettière du Sénégal et plus 
généralement sur la pêche chalutière.. Pour garder 
;iu document un format raisonnable, seuls les résul- 
tats les plus pertinents pour Ia compréhension et 
I'aménagcment du s y s t h c  d'exploitation ont été 
conservés. La quantité dc résiiltats est cependant 
importantc et les lecteurs voudront bien excuser 
les clifficultés de compréhension qui peuvent en 
ddcoulcr. et se r6fdrcr aux rkffrenccs d'origine 
pour de plus amples détails. 

Dans u n  premier tcmps, le document resume les 
informntions biologiques disponibles en matière 
de croissance. mortalité, migrations. rcproduc- 
tion, sPlcctivité. rccrutenicnt, chronologie des 
qydcs vitaux et v;rriittions rtcs c:iractCristiqiics bio- 
Iogiqitcs des stocks, insistsn( sur les dil'fkrcnccs 
ctitrc los deux stocks du Sfndg;il (St-Louis au nord 
ct lioso-Bissagos au siid) et les dvcnritcllcs vnri- 
;i I i ( I tis i I I  I c ran nue I l  cs. 

1~:t~ls kt11 rls1rsi~mc tcmps. O l l  procede ri In 
rl cscri 17 ïi ( )Ï<¿¡Cs pc? I Ei?cc:XWi ;I I c c I i II ci its t ri o I IL' 

. .  

l (ci1 iiiskt:int'sitr I';tspcc[ rnul[is( 
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dernière). de la collecte ct du traitement des statis- 
tiques dc pêche. des caractéristiques des cngins dc 
pêche et des captures. dcs prises accessoires et 
rejets. erc. 

L'utilisation de ces statistiques permet ensuite 
d'évaluer les potenticls de capture en mcr. dans les 
conditions actuelles d'cxploitation des juvéniles cn 
estuaire. 

Les variations naturclles interannuelles de pro- 
duction étant une caractdristique importante des 
stocks à vie courte, un paragraphe a été consacré il 
leur analyse en mer et en estuaire. 

En ce qui concerne l'aménagement, les mesures 
actuellement en vigueur ont été résumées et le 
point sur les informations pertinentes actuellement 
disponibles a été .fait: potentiels et niveaus 

tion. interactidns entre les exploitations des divers 
groupes-cible de la pêche démersale sénégalaise. 
partage des ressources entre le Sénégal et la 
Guinée-Bissau. 

Le travail se termine par une série de reconiman- 
dations en matière de rccherche et d'aménage- 
ment. 

I 

d'exploitation, interactions entre types d'exploita- - i  

2 Résumé des inforniations biologiques disponibles 

2.1 En L*iroiiiienieilr cl c í i . r ~ r i h ~ i o t ~  g&ogrcqdiiq IIC 

La zonc concernée par  cette dtude sc situc entre 
11'30 N et 17" N (/ìg /rl et IL?). Bien que situdc 
au-dessous du tropique du Cancer. cette région est 

:i 
i' 
:j 

le siège de variations s:iisonnières dc tcnipéruturc 
très importantes sur  IC plntcau continental (rnvi- 
ron 12"Cd'amplitude) qui lui donnent un curnctL=rc 
tempérf. Les fleuves sont. en revanchu. de typc 
ncttemcnt tropical itvcc itnc saison de cruc trgs 
marquée et trks courte. ct des apports d'eaux 
douccs plutcit limites (les varintionsdc salinitd sont 
indiqiidcs sur Ia/igt[ly 2).  

Si IC Hcuve SCnCgal mdritc son nom, les autrcs 
afllucnts contincn1;iiis situds plus au sud (Sine 
Saloum ct Casatmnncc) son1 en r h l i t k  dcs riils 
submcrgdcs, ;ivcc u n  bassin versant rdcluit. dcs 
ripports d'cnu tloucc Liihlcs ct clcs ph-iorlcs clc 
sursA ur,c saison nic'rcs. 

I I  esiste clcus stocks rie crcvcttcs, l'un situ? ;it1 

sud ( s t c ~ k  tlc lioso-l~iss;i~os). Ian tlifl'i.rc.ncc.csscii- 
ticllc ctitrc Ics clciis stocks rCsirlitrl[ d;lns titic 
itnport;ii,cc I%L'II moiriclrc tlcs ;ipports d*c;!u  dour^. 

nord cl11 Ciil> Vert (srock ( IC  SI-l-oltis) et I'iltttrc ;ILI 

I I I  
Fonds 'Documentai re O RSTOM 
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/ ,,' Cosamonce 

M J J A S O N D J F M A M Mois 
Fig 2 Evolution saisonnière des salinités dans le fleuve Sénégal 
(Rochette. 1964). Foundiougne (dans le Sine Saloum, De 
Bondy, 1968) et Ziguinchor (Casamance. d'après Brunet- 
Moret, 1970) 

u n e  pêche artisanale plus faible et des nurseries 
plus limitées. dans le Nord. 
- La carte sédimentologique simplifiée des fonds 

situés au large du Sénégal est donnée sur lesfigures 
IA et I B .  Elle montre clairement l'existence de 
deux grandes zones vaseuses au nord du Sénégal 
(fonds de St-Louis) et entre le Sénégal et la Guinée 
Bissau (fonds de Roxo Bissagos), encadrées de 
fonds plus durs, plus ou nioins rocheux juste au sud 
du cap Vert ou constitués de sables purs, au large 
de la Casamance. Ces deus zones sont le siège 
d'une intense exploitation crevettière depuis 1966, 
date d'une profonde reconversion de la pêche 
chalutière sénégalaise (voir paragraphe 3). 

La peche artisanale des crevettes est une acti- 
vité traditionnelle ILI Sénégal. Elle se déroule dans 
les principaux milieux d'estuaire: l'embouchure du 
Heuve Sénégal. le complexe Sine-Saloum - Gam- 
bie ainsi que dans la Cosamrince. 

2.2 Croissrince 
2.2.1 Croissance des jrrvc;riilcs Elle a été étudiée 
par la methode des progressions modales sur des 
Cchantillons collectés sur le terrain (dans le cas du 
Sine-Saloum) ou au marché de St-Louis (dans le 
cas du fleuve Sdnegnl). Diins ce dcrnicr cils seule- 
ment, Ics paramètres de I'équations dc voli Bcr- 
talanffy ont été calculfs. Lcs nccroisscments 
ohswvés sont les suivants: 

114 

6 7 H Y I O  

*:I partir d'unc borne erbirrnire I = O I Ih nini dc longcur 
c~ph;iloilior;icicliic 

I LC indique la longueur cCphalothoracique el LT la longueur 
101;11s 

Les paramètres de I'équation de von Bertalanffy 
sont LC, = 52.8 mm, LT, = 25.4 cm et K = 0445 
si t est exprimé en semaines ou K = 0.19 si t est 
exprimé en mois. Les accroissements théoriques 
exprimés en longueur totale varient de 4.6 iï 2.9 cm 
LT/mois pour des juvéniles de I à 10 cm de lon- 
gueur totale. 

Dans le Sine Saloum, seule une  croissance 
moyenne a pu être calculée sur une période rela- 
tivement courte (5 semaines) et on a obtenu 5 mm 
LC/mois (entre 11 et 16 mm LC) ou 2.4 cm LT/ 
mois (de 4.8 il 7-2 cm LT). 

La comparaison des accroissements moyens à 
une taille de 6.0 cm LT dans ces 2 nurseries indi- 
querait une croissance plus rapide (3.6 cm LT/ 
mois) dans le fleuve Sénégal (contre 2-4 cm LT/ 
mois dans le Sine Saloum qui est un milieu sursalé 
en permanence). 

- 

2.2.2 Croissrince des ridiiltes en nier Son étude a 
été rendue difficile par l'existence de variations 
saisonnières de croissances importantes liées aux 
variations hydroclimatiques. De bons résultats ont 
été obtenus par marquage et la comparaison de ces 
derniers ;ivcc les progressions modíiles a permis, 
d'unc part. de confirmer l'existence des variations 
saisonnières. et d'autre .part de calculer des 
courbes de croissance différentes pour les diverses 
saisons. Les résultats obtenus pour les deux seses 
son t don n f s ci -après : 

I-2/15-J Croissiincc nulls 

11.3s -13.2 0.50 31.3 

0.27 42.8 11.32 2 S . h  

I5-JII -s 

I -S I I  - I I 
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On a pu aussi montrer qu'il existait u n e  d a t i o n  
entre K et la température. Par exemple, les valeurs 
trouvées pour les femelles sont données ci-aprts: 

K o o. I7  0.27 0.38 

toc 14-3 15.6 18.3 22. I 

On verra ultérieurement que le recrutement est 
pratiquement continu et i l  est clair que chaque 
cohorte aura, en fait, un schéma de croissance 
propre, dépendant de la date de naissance. 

Pour schématiser ce phénomène, nous avons 
représenté sur lafigure3 les croissances théoriques 
des 12 cohortes recrutées chaque moisà 25 mm LC 
sur le stock de St-Louis et qui disparaissent de la 
population après 18 mois d'existence en mer. Dans 
cette région où le recrutement le plus important se 
produit de décembre ti mai (période oÙ la crois- ' 

sance est faible ou nulle), il existe donc, en fin 
d'année, un groupe dominant de taille homogène 
mais composé d'individus d'âges très différents. 

11 est important de noter qu'il n'existe donc pas 
au Sénégal de loi de croissance ni de  relation 
ige-longueur unique. Cet aspect de fa croissance . 
entrainant une certaine variabilité dans I'lge à la 

nous a paru utile de donner i titre d'exemple la 
courbe de croissance et la chronologie des évène- 
ments principaux pour les cohortes nées sur le fond 
de St. Louis en septembre. en saison chaude (il 
s'agit de l'une des plus importantes) (jig 4) et sur le 

maturation, l'fige í'i In première capture. etc . . .  il 

fond de Roxo-Bissagos en janvier, en saison froide 

II est clair cependant que ces courbes ne sont pas 
généralisables <i toutes Ics cohortes et permettent 
seulement de souligner quelques différences dans 
la chronologie dcs cyclcs vitaux pour les cohortes 
nées en saison chaude ou froide. i St-Louis ou 2 

(fis 5). 

Roxo-Bisst1goS. 

2.3 Monnlifés 
Elles n'ont pu être étudiées que pour les adultes en 
utilisant les techniques du marquage ti l'aide de 
disques de Petersen (Ncal. 1969). 

2.3.1 Mortalité cn fom~ior; de l'&e L'analyse des 
taux de recapture en fonction de la taille (ou de 
läge) permet d'approcher ce phénomène. Deux 
cas fréquents sont donnessur lafigccre6. L'exemple 
le plus classique correspond ti Iafigure 6A: le taux 
de recapture augmente jusqu'a 25-30 mm LC 
puis décroit régulièrement. La partie gauche de la 
courbe est liée ti une  mortalité additionnelle due à 
ta marque et au phénomène de recrutement par- 
tiel. Le maximum observé correspond le plus sou- 
vent 1 la classe de taille ou au groupe le plus 
important. La partie droite de la courbe peut être 
due B une diminution de la mortalité totale et en 
particulier h une diminution de la mortalité par 
pêche avec la taille ou avcc I'iige. 

LafÌgcrcc. 6B donne un autre exemple de courbe. 
plus rare. Ce type de courbe a également été noté 
par Garcia (1978) en CBtc d'Ivoire où i l  est 
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f : toille moyonne b Ia mlqmtion : I8 mm ( 4 mois I 
ostlorve I Le: taille moyenne au recrutement i 21 mm ( 7.2 mois) 

' Lm: talile minimale b !a lere pante i 25" ( 7.7 mois ) Emigro lion 

Poids Moturolion 
opproximotif 

Le: taille moyenne au recrutement i 21 mm ( 7.2 mois) 

Lm: talile minimale b Ia lere pante i 25" ( 7.7 mois ) 

Poids 
opproximotif 

1 
- 75 

- 58 

- 43 

d -  -31 

-21 

-13 

-7 

- 3  

- I  

? 

JUVEHILE 
(FLEUVE1 

I M M A T U R E  ADULTE 
I MER) (MER) 

I I - 58 

- 43 

-31 

-21 

-13 

-7 

- 3  

? 

- I  

Eg 4 Courbe dc croissance thforique des individus nés cn septembre (sxison chaude) sur IC fond de peche de Si-Louis 

i : taille moyenne b Io miqrotion : 26" ( 4  mois) 

L C  (mm) 
Poids 

opproximotif ( 9 )  

JUVENILE 
, IREwEl  

I ADULTE 
- 75 

58 

43 

31 

21 

13 

7 

3 

I 

o 

/ I /  
Lm LC - 

I' 

/ 
/ 
/ 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

/ 
I 

/ , 

2 3  

I 

T 
5 

Croissance nulle 

Age reel 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 8 9 10 I I  I2 13 14 i5  Ik 17 I l I I  18 19 20 (Mois) 

J A S O N D J F M A M J J A S Mois 

o 
J F M A M J  
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Fig 6 Variationsdu t;ius de recapture e11 fonction de In t;iillc CI distribution de frfquence des tailles des individus iniirqués (en bl:inc) 
et recapturés (en noir) sur I C  fond de peche de Roxo-Bissagos 

observé en même temps quc sc produisent d'im- 
portants changemcnts saisonnicrs dc capturabilitC. 
I I  est intéressant de noter qiic IC maximum corres- 
pond l i  encore aux groupcs les plus abondnnts. 
Cette observation tend CI confirmer I'nnatysc dc 
Garcia ( 197s) suivant laqucllc chez les nknacidcs. 

sur les fonds de St-Louis et Roxo-Bissagos entre 
1075 et 1976. Les rCsultnts suivants, obtenus par les 
mCthotles prdconisées par Gutland (1969)' ont Cté 
retenus. 
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Les valeurs dc q pcuvent etrc comparées en les 
ramenant il une surface standard de 100 millcs 
carris ct on a obtenu les valeurs de 0-0030 pour 
St-Louis et 0-0040 pour Roxo-Bissagos. II est 
intéressant de noter: 
- la similitude des valeurs de X (la mortalité 

naturelle apparente), qui paraissent en outre 
donner une estimation très surestimée de M si 
on se réfère aux données de la littérature. 

- la similitude des valeurs de F et de q compte 
tenu de la précision (non calculée) que l'on 
peut espérer obtenir par l'utilisation de telles 
niithodes d'estimation. 

Dans la mesure où i l  est bien connu que'les 
marquages donnent souvent u n e  valeur biaisée de 
M et si l'on admet avec Gulland (1971) que F est 
proche de M quand le stock est exploité à un 
niveau proche du MSY, i l  découle des résultats 
précédents et de l'analyse des modèles de produc- 
tion (voir plus loin) que M devrait être proche de 
0-22 et supérieure ri 0.16. Cette conclusion tend à 
corroborer de manière indirecte les travaux de 
Garcia (1975) qui donne M = 0.20-0-25, pour la 
même espèce en Côte d'Ivoire. 

2.4 Migrurioris des iidii1~c.s et1 nier 
Elles ont été étudiées par marquage. Les déplace- 
mcnts observés sont faibles et lents. Ils sont paral- 
lèles :i la côtc pour le fond dc St-Louis qui est t r k  
allongd et où les courantssont igilenient paralEles 
ri la côte. Ils n'ont pas de direction privilégiée sur le 
fond de Roxo beaucoup plus vaste et oÙ le système 
des courants est plus complexe. Une liaison trts 
nette cntrc Ics changements saisonniers des cour- 
ants sur IC fond de St-Louis et les changements de 
direction des migrntions a été mise en dvidence. 

2.5 Rq)rotlricrioti 
2.5.1 Triille ri 10 prettiii.re potire Lc critère dc 
maturation choisi pour cette Ctudc (otxcrvation 
visucllc cxternc, 2clicllc dc De Vries et Lcl%vrc, 
1969. stadcs prepontc IV et ponte V)  conduit {I 
dktcniiincr UIIC ti~illc. i la prcmiCre ~ O I ~ I C .  
L'analyse de I'dvolution du pourcentage d'indi- 
vidus ill1 stndc IV + v en fonction de la t:lillc. clans 
les cl~harqiie~iicn~s clcs crcvetticrs de 1)akiir p;ir u n  
Ccli~~~itillonnnge inlcnsil et r2gulicr de 1973 I 1077 
indic1tic cltlc li1 ti~illc A I;I première ponte (dCtcr- 
minec par l'iiitcrscction de la courl>c IissCc iivcc 
I'nsc ilcs s) CSI tic 25 111111 I,C p o u r  St-Louis u t  
2s nini LC p o u r  I<oso-13iss;igos. A titre lout 5 lali 
inclicatil' cch corrcspoiicl par cscmplc i \III iigc dc 
7.7 niois CI 4 - j  niois (rcspcctivciiicnl) pour Ics 
coh0rti.s pri I lCi 1x1 ICs t1c li Il ics pri.cCtlc 111 111 c II I 

(paragraphe 2.1 ,/igilre.s 4 et 5 ) .  

2.5.2 Sriisotis rle potrfe Un échantillonnage rég- 
ulier au port a permis d'obtenir le pourcentage de 
fcmelles au stade (IV + V), niois par mois, de 
1972 A 1977. L'importance de la reproduction 
dépendant non seulement de ce pourcentage mais 
aussi de l'abondance réelle du stock. u n  itidice de 
fécoiiclitéyoreririelle a été calculé en utilisant: 

- la cpue mensuelle en nombre (indice d'abon- 

- le sex-ratio mensuel 
- le "/o de femelles mûres 
- la fécondité individuelle moyenne des fcmel- 

les mûres. fonction de la taille moyenne des 
femelles capturées et de la relation de fécon- 
dité. Cette dernière étant inconnue pour P. . j 
riorialis nous avons utilist celle de Martosub- 
roto (1 974) pour P. driorariirn dirorririim 
espèce très voisine et longtemps confondue 
avec l'espèce considérée ici. 

Le produit de ces 4 paramètres permet d'obtenir 
un  indice de fécondité de la population qui tient 
compte des variations saisonnières de l'abondance 
des femelles, de  leur état de maturation et de leur 
fige, comme l'ont recommandé Le Reste (1977) et 
Garcia (1978). 

Les variations de l'indice de fécondité poten- 
ticlle sur une annie moyenne sont indiquéessur les 
figiires 7A et SA. 

Pour le stock de St-Louison distingue une saison 
de ponte bien marquée d'août A décembre, avec u n  
maximum très bien difini de septembre à 
novembre. Certaines iinnécs un schCmíi bimodal 
est ohscrvé. ilVeC un maximum en debut et u n  autre 
ci1 fin de saison chaudc. 

Pour le stock de Roxo-Bissngos, In reproduction 
s'ftcnd stir toute I'i1nnC.e et SL' prdscnrc SOUS l'as- 
pect de pics irr6gulicrs ci1 chronologic et en inten- 
site. Des masimunis importents sont obsorv6-s ci1 

saison chaude (août) en periode de transition 
(novembre) mais i;,qrilí~t?ierir err p l e i t i i ~  .stii.soti hydro- 
Iogiqiw jkoitle (janvier). On pcut considdrcr qu'il 
csistc en moyenne un cycle saisonnier peu marqué 
avec une piriode de pont rclutivcnicnt plus intense 
de aotil ;i janvier. 
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Fig 9 Evolution du pourcentage de femelles mûres en fonction de la taille pour les années 1973 à 1977 

mûres avec la taille de 1973 B 1977 chaque courbe 
est basée sur I'échantillonnage d'une année ainsi 
que I'holution moyenne pour toute la periode 
considerée. Ces courbes très globales sont difficiles 
ii analyser mais elles sont une manifestation 
résumée de l'intensité de la reproduction à 
I'échelle de l'année et elles montrent qu'il existe 
des variations très importantes d'une année sur 
l'autre qui ne sont pas liées, comme on pourrait le 
penser, à des différences dans la distribution 
saisonnière del'effort de pêche annuel d'une année 
sur l'autre. 

Les pourcentages observés sont excessivement 
faibles en 1975 pour les 2 zones de pêche con- 
sidérées alors qu'ils sont anormalement élevés en 
1977 ii Roxo-Bissagos. 

La relation precise entre ces obscrvations et la 
reproduction des stocks n'est pas établie mais il est 
certain que des variations inicrannuelles de rcpro- 
duction existent. - 

2.5.3 Varirrtions géogr(i1~~iiclrrr.~. B ie n que les tem - 
pératures et leurs variations saisonnitres dans les 2 
fonds d'e pêche soient comparables, i l  existe des 
diffkrences nettes entre les deux fonds 

(u )  les pourcentages de femelles milres obser- 
vées sont toujours beaucoup plus faibles à 
Roxo-Bissagos qucllcs que soient les tailles 
ou les années considdrcks; 

(11) In ponte se produit cn moycnnc B u n e  taille 
plus faible (25 m m  I-C) li Si-Louis qu'il 

(c) Ics variations saisonnic'rcs (IC rcproduction 
ont dcs ampliturlcs tres cliff6rcl1tcs. 

I 

Roxo-Bissitgos (28 I11111 LC); 

2.5.5 Ponle et condirions de rnilieu La plupart des 
travaux sur la reproduction des pénaeides relient 
la ponte à la température de l'eau et  à ses vari- 
ations. L'amplitude importante des variations 
thermiques au Sénégal ( l 2 T )  devrait conduire à 
l'existence de saisons de ponte très marquées (type 
tempéré). C'est bien le cas à St-Louis où  la saison 
de ponte correspond :i Ia transition entre saison 
chaude et saison froide. Lorsque deux maximums 
existent, certaines années, ils correspondent aux 
deux transitions entre la saison chaude et la saison 
froide (Fig 7A). Ce phénomène est d'ailleurs 
généralement observé dans le Golfe de Guinée 
(Isra-Orstom. 1979). 

Le schéma observe à Roxo-Bissagos diffère 
légèrement dans la mesure où les individus aux 
stades IV  et V existent toute l'année. Les valeurs 
les plus élevées sont cependant observées pendant 
la plcine saison ch:iudc et pendant la transition 
entrc In périoclc chaude et la pdriode froide et ce 
jusqu'en janvicr où lit tcnipkraturc est dkji  tres 
basse (environ 17" cn moyenne). 

2.6 Mi,gr(itiori ( l e v  sri1mliil~e.s vers Irr rner 
La sigiiificiltion de l'effort de peche dilns une 
pêcherie artisanale de ce typc a ét6 discutCc t r t s  en 
détltil par G;ircin (1975) ilinsi q u ~  Ia vtilidité des 
divcrs indices rl'obondancc que l'on peut obtcnir 
conime indicatcurs de l'intensité de la migration. II  
ii e n part ic u I ic r indic l  u? ci tic l'effort c t I'nhond;i lice 
variaient s;iisoiiiii2rciiicnt dirns IC même sens, ot 
que 1;i capturc to~;ilc etait IC plus souvent ilri  indice 
de iiiigr;ition uiilisahlc.. c l o n t  Ics variations saison- 
ni2 I'CS et ;i ic n t  ccpcnihn i vrniscmbI;ih I cnic n t 
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csagérécs. C'est cet indicc (capturcs totalcs en 
nombrc) que nous avons retenu, cn I'abscncc dc 
données fiables d'effort. Dans le fleuve Sénégal, I C  
cycle saisonnier cst net, La migration cst continue 
et présente un pic secondaire en octobrc (corrcs- 
pondant à la crue annuellc) et une saison prjncipale 
de décembre-janvier2 wril-mai (Fig. 78). Dans 
la Casamance, la migration est &dement  continue 
et présente deux pics d'égale importance: le pre- 
mier en  octobre, correspondant h la crue annuclle, 
IC second en avril-mai (Fig. SB). Malgré leur 
différence d'allure, les deux cycles de migration 
concordent relativcmcnt bien. le pic d'octobre 
étant mieux marqué cn Casamance que dans le 
fleuve Sénégal. 

2.7 Sélectivité 
L'étude a été réalisée par la méthode de la double 
poche avec des mailles de 20. 25, 30, 35, 40 et  
SO mm de côté correspondant i des ouvertures de 
maille' de 37,46,54,62,73 et 94 mm. Le maillage 
de la double poche était de 10 mm de côté. Les 
courbes obtenues sont données sur lafigure 10. On 
remarque que les courbes correspondent aux mail- 
les de 37 A 62 mm d'ouverture sont très voisines 
tandis que les courbes correspondant aux mailles 
de 73 et 94 mm. identiques entre elles sont très 
largement décalée et de pente plus forte (avcc un 
intervalle dc  sélection beaucoup plus étendu. 

On remarque égalemcnt que les courbes ne sont 
pas exactement symétriques (In longucur ii SO'%, 

est différente de la longueur moyenne de sélec- 
tivité. Is). Les valeurs moyennes des coefficients de 
sélcction sont rcspectivcmcnt 0-450 et 2.0s. 
lorsquc les longucurs ci.phalotliornciques ou Ics 
longueurs totales sont utilisées. 

COTE DES MAILLES : 
.......... 20" - 35" 

% Relenue 

----- 25 mm o- 40 mm 
x) m m  .- e 5 0  mm 

p..... ........ 
IO.1 :. z?. 

I 
LC (mm1 

Dcs différcnces liées a u  sexe ont CtC observécs: 
au-dcssous dc 20 mni  de longucur céphalo- 
thoracique, le pourcentage de rétention des mâles 
semble inféricur :i celui des femelles. La significa- 
tion de cette différence n'a pas été testée mais elle 
avait déj(i été suggérée pour la même espèce en 
CBtc d'lvoirc (Garcia, 1974). Le phénomène s'in- 
verse au-dessus'de 20 mm. 

L'analyse des conséquences d'un changement 
de maillage, utilisant la méthode de Cadima 
(1977). indique que IC passage de la maille actuelle 
de 37 mm ,i u n e  maille de 62 mm. entrainerait une 
perte immédiate, en poids, négligeable (dans les 
quelques semaines suivant l'application' du 
nouveau maillage) de l'ordre de 3% et un gain à 
long terme équivalent si le taux d'exploitation 
atteint 0.5. Ce résultat signifie que la maille des 
crevettiers pourrait être portée à62 mm sans affec- 
ter de manière appréciable la rentabilité de la 
pêcherie, tout en améliorant sensiblement lasurvie 
des juvéniles des espèces associées. 

2.8 Recrrrremeiir 
2.S. I Périodes de reerrilemetit Elles sont indi- 
quées de manière indirecte par tes périodes de 
migration hors des lagunes (cf. paragraphe 2.5). 
On a égalemcnt essayé de les suivre par I'abon- 
dance de juvéniles de petite taille (LC < 25 mm) 
dans les captures pour déceler un éverituel temps 
de latence entre migration et arrivée dans les cap- 
tures (Fig. 7C et SC). 

Les courbes obtenues sont très similaires pour. 
Ics deux stocks considéres avec un mnxinium très 
net cn novembre ou novembre-décembre sur un  
cyclc saisonnier bien marqué ii recrutement con- 
t i n  LI. 

Dans Ics dciix cas. i l  semble quc les rccrucs- 
cluiitant I'cstuairc cn octobre soient parfaitement 
rcconiinissal~lcs clans Ics caprims des novcmbre 
a p r h  un tcmps de latcnce similaire h celui que 
I'on obscrvc. piIr cscmplc. cii Ccitc d'lvoirc (Car- 
cia. 197s). En revanche. dans Ics dcux c a ~ .  la forte 
niigration Jc janvier h mai n'cst pas représentec ;i11 

iiivcati rlcs capturcs c k  In pectic industricllc (Fig 7 
ci SC'). 

En cc qui conccriic IC stock de St-Louis. I'évolu- 
tion saisonnii.rc dc In tnillc moycnnc dans la popu-  
laticm. qui p;issc par tiri minimiim cn mars-avril- 
niai. contirmc ocpendant que IC rccrutcmcnt prin- 
cipal sc produit clc junvicr li j u in  iivcc un iiiiiximum 

cii avril. I I  sc protluir¿iit doncii iinc i;iillc supi-ricurc 
:i 25 nin i  LC ct on &,i[ noter ci1 effet quc c'cst ;i 

i.1cvi.c (/;,y 7/1). I,c tciiips tic latcncc scr:iit cl'cnvi- 
1'011 I .s Illois. 

C'C[[C ['e'iotlc qllc la raille ri li1 nligr;lrioll csl Ia [)IUS 
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En ce qui concerne le stock de Roxo-Bissagos. la 
situation paraît plus complexe. En effet, I'évolu- 
tion de la proportion de juvéniles de petite taille 
dans les captures et celle de la taille moyenne dans 
la population suggèrent toutes deux un  recrute- 
ment  important en octobre - novembre - déc- 
embre, vraisemblablement lié à la période des 
crues alors que l'importante migration de janvierà 
juin n'apparaît pas au niveau du recrutement. 
Notons cependant que cette migration se produit 
également à une taille tr&s élevée, plus élevéc que 
celle que l'on observe à St-Louis et pour la plupart 
des stocks de pénaeides côtiers du monde (Ceci 
doit vraisemblablement être mis en liaison avec le 
biotope d'antiestuaire très particulier de la Casa- 
mance dont la salinité est supérieure à celle de la 
mer pendant une bonne partie de l'année). Les 
jeunes recrues de grande taille seraient donc con- 
fondues avec les crevettes plus âgées. recrutées 
auparavant d'autant que le stock d'adultes étant 
situé loin dans le sud (Fig. 2) le temps de latence 
pourrait être plus long (2.5 mois) et susceptible de 
permettre une croissance importante en cette 
période chaude de l'année. Le résultat serait que le 
recrutement de janvier àjuin ne peut être détecté 
directement à partir des captures si ce n'est par le 
petit pic de juillet, auquel correspond d'ailleurs 
une petite chute de la taille moyenne ( f i g .  8C) ce 
qui donnerait un temps de latence très 
approximatif de 2-5 mois. 

Dans la suite de cette analyse nous admettrons 
faute de données contraires, que les évènements 
qui se déroulent dans la Casamance sont u n  bon 
exemple de. ce qui se passe dans les autres très 
nombreuses nurseries qui alimentent le fond de 
peche de Roxo Bissagos. Ceci devrait cependant 
être vérifié. en particulier en Guinée Bissau. avant 
quc les conclusions de ce travail pour ce stock 
soient considérées comme definitives. 

migration et l 'kart type est celui de la distribution 
des crevettes en migration. Entre les points O et 
100% une  simple droite II éte tracée. 

~a figure I I  montre tes resultats.' On voit en 
particulier. qu'i C;IUSC d'unc taille à la migration 
plus grande. In taillc moyenne 5 la première cap- 
ture est plus i-levée ri Roxo Bissagos (28 mm LC) 
qu'à St-Louis (21 m n i  LC). 

'/a 

L;) , 24 mm 

10 M , 40 30 ~ C t m m l  
o .  
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Fig IS Evolution dc la taillc inoycnnc iinnucllc en mer 

dans les captures de 1973 i 1978. On note une 
diminution progressive sur St-Louis depuis 1976, 
et une chute plus rapide sur Roxo depuis 1977. 

2.10.3 VI1riIlriotl.Y Ill1 .sex-rrrrio 
La courbe 

a une forme très caractéristique semblable :i celle 
donnec par Garcia (1974) pour la inemc csp?cc en 
C8tc d'Ivoire, mais largement décalCe vers les 
petitcs taillcs. En rcvanche les courbes de St-Louis 
et Roxo sont tr2s proches. Ceci indique que ce type 
de courbe n'est pas caractéristique d'une cspècc 
mais plus vraiscmblahlen~e~~ t d'un stock precis sous 
un certain rdgimc d'exploitation (Garcia ct I-e 
Rcste. 1 9 3 1 ) .  

Des v:irintions o n t  
6 t 6 ohserv6es in ais cl les sont tl i ffici les iì i II t crpr6 t c I'. 
Lc pourccntagc de I'cmcllcs est 6Icv6 e11 I'6vricr. 
m;ti-juin ct novcnibrc -tlCcctiihrc ri St-l,ouis. II 
csi dcvC dc fCvricr ii j t i i r i  ci cn Iiovcn1hrc - 
clticcmhrc :I l~g~so-I3iss;1gos. 

I I )  Etì foticiioti (IC Irr iirille (Fig. 16). 

1)) Vwiaiioris srri.sotrllii.,es. 

%de l c m ~ I I 4 1  
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Fig 16 Variations du sex-ratio en fonction de la taille. au 
Sdnégal et en Côte d'Ivoire 

3 Descriptions des pêcheries 
3.1 La pêche itiduswielle en mer 
3.1.1 Les espèces exploilées La pêche chalutière a 
commencé vers 1950 au Sénégal. Jusqu'en 1965, 
elle a exploité le large plateau sénégalais au sud du 
Cap Vert, jusqu'à Ia Casamance. Les espèces 
recherchées sont des poissons nobles de fonds 
durs: dorades roses ( fagrus ehrenbergi), pageots 
(Pagellus coupei), dorades grises (Diagramma 
mediterraneum) et mérous (Ephi~ieplzelils neneus). 
Les rougets (Pserrdupetieus prayetisis) sont fré- 
quents et les soles (Cytzoglossrrs spp) plutôt rares. 
Les débarquements totaux sont donnés surfig. 17. 

D6borquemenfs 
( 10' tonnes ) 
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Dits 1965 la ddcouvertc et la mise cn cxploit;ition 
tlcs fonds :i crcvcttes au nord ct ;NI sud du Sénl.g;lI 
cntraîncnt uric mutation radicalc dc la pechcric. 
Cornmc I C  montrc la j g i l r e  IS, I C  nombrc dc 
bateaux consacrés il In crevette augmente très 
rapidcmcnt dc 1965 ii 1970 a u  ddtriment des 
chalutiers pcchant le rougct ou Ics iitiíres espitccs. 
La composition spécifiquc dcs débarquements i 
Dakar change dgalernent profonddmcnt commc le 
montrc la figrire 19. Les cspi.ccs 'griscs' caract6ris- 
tiqucs dcs fonds V;ISCUX domincnt dits 1968 avcc les 
crevcttcs. Cc sont surtout dcs soles (Cynoglo.s.sir.s 
slip) dcs capitaines (P.seirdotolirlllu), des 'thiec- 
ke ms ' ( Cdeoïctes) . 
A partir de 1970 une évolution invcrse se pro- 

duit. Les stocks de crevettes étant pleinenient 
exploitds. la flottille se diversifie h nouveau et 
plusieurs activités spécifiques nouvelles se déga- 
gent: pêche spécialisée des rougets. des 
cdphalopodes, des brotules, des soles, etc. Les 
diverses redistributions de l'effort de pêche dc la 
flotte chalutière du Sénégal sur une ressource mul-  
tispécifique compliquent l'analyse des stocks de 
crevettes et de leurs réactions B l'exploitation. 

3.1.2 Lafloue clzaliifière L'évolution des effectifs 
de la flottille chalutière dakaroise et de sa compos- 
ition sorit données sur la figlire IS. Composée 
d'unités de 100 B 300 ch. want 1965, la flotte 
s'enrichit de nombreuses unitCs de 300 B 450 ch. 
entre 1965 et 1972, destinées surtout :I la ptchc i la 
crevette. 

Poids dans les 
de borquements (%I 

Nombre 
d 'uni lb  oclives 

IOO- 

75 - 

50 - 

Tous 

P 

1960 1965 I970 1975 Ann& 

fig 18 Effcct'ifs de la notic chaluii&re de 1960 à 1977 

3.1.3 Lesforuls de pêche ci In creveue La réparti- 
tion géographique détaillée de l'effort dirigé sur 
les crevettes est indiquée sur lesfigures20 et 21. La 
comparaison de ces cartes avec lafigrire I montre la 
relation entre les concentrations de crevettes et la 
répartition des sédiments fins. Pour le fond de 
St-Louis la concordance et excellente et la pêche 

Especes nouvelles 
dons les 
deborquements 
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s'effectue sur les zones oh IC pourcentage de lutites 
(particules de taille inférieure B GO microns) 
dépasse 50%. La relation est beaucoup moins 
nette pour le fond de Roxo-Bissagosoù l'espèce est 
exploitée sur des fonds snblo-vaseux oit même 
sableux. 

La répartition bnthymétrique de l'effort de 
@che sur les deus fonds est donnée sur lafigitrc22. 

La surface des fonds de pêche exploités a été 
estimée 2 420 milles carrés (St-Louis) et 800 milles 
carrés (Roxo-Bissagos). CI partir dc la distribution 
de l'effort de pêche. 

20 

15 

IO 

5 .  

Profondeur 
Fig 12 li6p:irtition Ixirhyn~L'triquc dc l'effort tor:il annucl 

3. I .4 Collec/c cles dotitith smrisiiqirey Trois 
sourccs ont été utilisées: 
- le pointage quotidien des unités présentcs au  

port. permettant de calculer le temps d'ab- 
sence au port: 

- les enquêtes i bord des nnvires au moment du 
dd 1x1 rq ue me n t. permet t ti n t d'obtenir I ;i du réc 
cic la mnrCe. la zonc dc peche. ilne estimation 
du poids total ddbarquC ct une ventilation 
:ipprosinintivc par espece: 

- les lichcs de dCbarqucmcnt en usine rcprfscn- 
tant la source pri nci palc d'in for mat ions. 
recoupent les prdctkientcs ct donnent la distri- 
bution pri.cisc des captitres par csp6cc OLI 
groupe d'cspl'ces. La collccte presque cxhaus- 
tive dc ces données permct de disposer de 
don n ~ c s  de cl uali ti.. 
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successivement d'une marée i l'autre et parfois 
pendant la meme marée. II est en effet primordial 
de bien identifier cet effort pour pouvoir calculer 
des indices d'abondance non biaisés par des modifì- 
cations progressives de stratégie de la flottille. Les 
chalutiers dakarois exploitent des fonds durs (les 
cibles sont le rouget, les sparidés, les 
céphalopodes) ou divers types de fonds meubles 
très côtiers (pour les soles et les Sciaenidés), du 
plateau (pour les crevettes et les Galeofdes), ou du 
sommet du talus (pour la brotule). 

La présence des crevettes dans les captures, en 
pourcentage très dominant. accompagnées de 
soles et autres poissons 'gris' (Sciaenidés, 
Galeoïdes, etc . . .) indique que la pêche a eu lieu 
sur les fonds meubles sablo-vaseux ou vaseux 
caractéristiques des fonds à crevettes. Le mélange 
d'esp5ces incompatibles (rougets ou brotules par 
exemple) permet d'éliminer aisément un certain 
nombre de marées mixtes non utilisées pour cal- 
culer la cpue. A l'intérieur du groupe crevette/sole/ 
poisson 'gris', au sein duquel s'est effectuée la plus 
importante redistribution de l'effort des crevettiers 

. après 1970, les marées orientées plutôt vers l'un de 
ces Cléments sont définies à l'aide d'un :seuil 
critique' (pourcentage en poids) de présence de 
l'espèce-cible dans la capture. Ces seuils ont été 
calculés après examen de la composition spécifique 
des marées de tous les bateaux (une centaine) 
pendant un an et en utilisant les connaissances 
empiriques disponibles sur certaines unités de la 
flotte de pêche et leurs habitudes. Le traitement 
final a été effectué sur ordinateur B l'aide d'un 
programme de tri séquentiel. 

Les marées 'pures'. dirigées vers les crevettes. 
ainsi définies ont servi à calculcr la cpue. Le rap- 
port des prises totales et des cpue permet de cal- 
culer u n  effort total appliqué i la crevette. 

Le probletne de la définition d'un effort spCcifi- 
que dans une pecherie multispécilique est toujoitrs 
tres ardu. I I  est difficile de trouver unc solution 
cntierenicnt s:itisfilisat1te et cn I'occurence i l  est 
clair que la procédure utilisée ici :i pour résultat 
d'flimincr Ics mar&x où fautc d'unc abondance 
suffisante dcs crcvcttcs le chalutier a d.té contraint 
de changer de stratégie en cours dc marée. En 
cotisfqucnce i l  est possihle que la diminution de 
I'uhonclancc sous l'action de l'effort dc pPche.ait 
616 quelque peu sous-estimée. 

Les modifications progressivcs dc puissance 
motricc des iinitCs de pCchc clans la Ilottillc ont 
dg;tlcmcnt 616 prises cn compte ci1 cffccttt;rnt ittic 
s~antl~trtlis;ttioti dcs piiissanccs de pt.chc rcl;itivcs 
ri partir J'utic rcl;ttion cntrc 1;r cpitc riio!~cniic 
:rntiucllc des 1xtIc;iiix C I  Icirr piss:rrico tiiotriccs. 

I 

3. 1.6 Résii1lrit.s 
La jìgirre 23 montre 

que le pourcentage de la capture totale decrevettes 
qui a été obtenu a u  cours de marées considérées 
comme des'niarées 5 crevettes'a très sensiblement 
baissé depuis 1969, ce qui traduit bien le change- 
ment progressif de stratégie de pêche des patrons 
qui, de plus cn plus, effectuent des marées mixtes 
au gré des abondances rencontrées, et recherchent 
de plus en plus souvent directement le poisson, 
pour des raisons économiques liées à une diminu- 
tion progressive de l'abondance des crevettes et i 
une hausse des coûts de production, consécutive à 
la hausse du prix du carburant. 

Une étude récente non publiée de la FAO 
montre que ces changements de stratégie ont 
affecté différemment les bateaux de types différ- 

í i )  Evoliilioti c k  10 stratégie 

ents. A titre d'exemple, en 1978, les chalutiers 
congélateurs et  les glaciers' de 50 tonneaux de 

! 

i 
jauge brute d'un armement de Dakar ont débar- 
qué les espèces suivantes: 

Crevette Sote Capitaine nutres - I  

CoiigClateurs 66% .. 19% 2 Yo 13% 
Glaciers 7% 320/. 38Yo 23% 

li! 50 

b 

69 70 72 74 76 78 80 Années 

Fig 23 Pourcentnge de In capriire totalc annuelle obtenue au 
cours de niorCcs tlirigCes cxclusivcmcnt sur les crevettes 

On voit bien que les 'crevettiers' glocicrs ont 
nettement ch;ingd. dc stratégie et exploitent main- 
tenant en réalité IC poisson. ce qui n'est pas IC cas 
des congélatcurs. La /igiiw 2.5 tlonnc I'fvolution 
tlcs rendcinetits par groupes cl'cspeces depuis 197 1. 
I I  est clair qitc lcs congfhtcurs se sont davantage 
sptkinlisés sur la crcvctte a p r k  1973 alors que Ics 
ghcicrs ont tlivcrsifif Icur activitC., clirninu;int leurs 
rcjcts mais dirigxnt surtout une part de plus en 

I Ik~iciius cxitiw*rv:inl Iciir c:ii>iurc h i i s  I:I $KY. 
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plus importante de leur effort sur d’autres espèces 
que la crevette. 

Cette même étude montre égalcment des différ- 
ences importantes dans la distribution géog- 
raphique de l’effort de pêche des différents types 
de chalutiers (entre St-Louis et  Roxo-Bissagos) et 
dans I’évolution au cours du temps de cette distri- 
bution. Par exemple lés congélateurs de 50 TJB 
ont pêché au Nord de Dakar jusqu’en 1973, puis 
uniquement au Sud dès 1974. Les congélateurs et 
glaciers de 120 TJB fréquentent exclusivement le 
fond sud (situé plus loin niais plus riche oÙ 1’- ‘i b on- 
dance est plus stable). En revanche, les glaciers de 
50 TJB ont pêché sur le fond nord jusqu’en 1975 et 
partagent leur activité entre le Nord et le Sud 
depuis 1976. Ils sont donc les seuls à exploiter 
St-Louis actuellement. 

II n’est pas douteux que ces ajustements sont la 
conséquence des modifications des conditions 
économiques d’exploitation (coût du carburant) et 
qu’ils sont gouvernés étroitement par le coût de 
fonctionnement, l’autonomie en glace, la capacité 
de stockage, le coût du stockage, etc. 

b) Standardisation de l‘effort de pêche des crevet- 
tiers ‘piirs’ (Fs. 24) Les relations calculées sont 
les suivantes: 
- espèce-cible seule: cpue = 0.023 P + 10.80 
- toutes espèces cuniuldes: 

cpue = O-024P + 15-70 
La cpue est exprimée en kgheure et la puissance 

motrice P en chevaux. La classe de bateaux dont la 
puissance moyenne est 425 ch a été prise comme 
standard. C’est la classe la mieux représentee dans 
la pêcherie. Sa puissance de‘ pêche relative (PPR) 
a été fisée à 1 et celle correspondantaux autres 
classes a été calculée simplcnient par le rapport des 
cpue correspondantes. On a obtenu les coefficients 
sii i van ts . 

d-- - 
I I  I l  I I I I I  

c.p.u.e. 
kg /heure peche 

I 
c.p.u.e. lotole 

CREVETTE 

35 

I 

c.p.u.e. espice cible 20 

O 

10 I I I 

R l ( l  

2 

1.5 

I 

O. 5 

O 

,ur de mer I 

x, A- +- 
G L A C I E R S  

RI (l/jour de mer) 

-0 Crenlle 

x-x sole - Aulrcs cspicer 

1.5 

O. 5 I 1  

CONGE L A T E  URS 

Fig 2.5 Evolution des reiidemeiits journaliers moyens annuels 
pour les crevettiers glaciers et congélateurs (50TJB) de 1971 iì 
1978 (derni& niiiiec iiicomplPtc) 

c)  Coptiire mcesxoire La figure 24 mon tre égale- 
ment l’lrvolution des cpue, toutes espèccs coni- 
prises. en fonction de In puissance motrice. L’kart 
entre les 2 droites rcprt5scnte I’dvolution du volume 
dc Io capturc acccssoirc (conscrv2c ri I1or.d) avec la 
I3ttissittlcc tnotricc. LCS clroitcs sont parallClcs CI 

indiquent que ccitc dcrtiii?rc est rcl;itivcmcnt con- 
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P(ch 1 125 22.5 325 425 525 625 
Cnpturc 
:icccssoirc'%, 31 34 31 29 27 25 

La capture des crevettiers 'purs' se compose (en 
1978) de 9% de Sciaertidés, 7% de soles, 4% de 
crabes, 2% de Galéoides, 1% de pageots et 5% de 
divers pour 72% de crevettes. 

3.1.7 Les rejets Ils sont très importants dans la 
pêche crevettière et ont sensiblement évolué au 
cours du temps. Malheureusement peu d'informa- 
tions quantitatives sur cet aspect sont disponibles. 

Les espèces régulièrement capturées par les cre- 
vettiers peuvent être classées en 3 groupes: 
- espèces totalement conservées: Penaeus 

riorialis, Cynoglossus spp, Pserrdorolitlius et 
crabes Neptunes validus (seules les pinces sont 
conservées) 

- espèces totalement rejetées: Ilisha africana, 
Brachydeuterus artritlis et Balistes cnprìscris 

- espèces partiellement rejetées: Galeoi'des 
decadacryltis, Pomadasys sp p., Pagellits 
couper, Arius spp. Dans ce cas. la proportion 
rejetée dépend du taux de remplissage des 
cales du bateau et de l'abondance relative des 

- différentes espèces pondérée par leur valeur 
marchande. Des données non publiées dis- 
ponible au CRODT' ont montré une baisse 
récente de la taille moyenne des pageots 
débarqués, liée à une diminution des rejets 
par suite d'un relèvement de la valeur mar- 
chande des pageots de petite taille. 

Ces rejets sont composés d'espèces non com- 
mercialisables et de jeunes individuels d'espèces 
commercialisables. 

Les creve tt ¡ers congélateurs effectuent des re jets 
plus importants que les glaciers. Une enquete 
entrcprise en 1975 auprès de quelques patrons de 
peche a permis d'estinier les captures réelles de 
poissons divers par les crevettiers it environ 3.5 
tonnes par jour (pour 400 ch.). Cette valeur est 
valablc pour les 2 types de crcvctticrs. En rcvanchc 
les débarquements journaliers de ces espèces 
atteignent 0.5 t par jour pour un congélateur et 
2.5 t par jour pour un glscicr. Les rejets peuvent 
donc être très grossièrement estimes i 3 t par jour 
pour les congflateurs et 1-2 t par jour pour les 
glaciers soit rcspcctivcnicnt S6'% et 34% de la 
cap t II re tot alc. 

Si l'on estrapole ii toute la Ho l te  ch;tliiti?rc du 
Sdndg;iI (on dispose de quclqiics donnks  I'ragmcn- 

i Cctitre iIc tirchcrctics Oc6;iii~)gr:il'Iiiclitc~ its I1:ik:ir -I%i:iroye 
- 13.1'. 2241 -Dak;tr-S6ii~g:it. 
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taires pour les chalutiers non crevettiers) on arrive 
ii 50000 t de rejets environ par an alors que les 
débarquements totaux en poissons sont inférieurs 
ri 40000 tonnes. 

II est urgent d'intensifier I'étude de ce 
phénomène et en particulier de situer la taille 
moyenne des poissons rejetés par rapport à leur 
taille de première maturité sexuelle. 

3.2 La pêche nrtisaiiale et1 estuaire 
Elle existe dans 3 systèmes estuariens: le fleuve 
Sénégal dont le régime est de type tropical pur, le 
Sine Saloum qui est une  ria envahie par la mer dont 
la salinité est toujours égale ou nettement 
supérieure à 35% et la Casamance, petit fleuve 
côtier dont le débit et la pente sont très faibles, qui 
est alimenté directement par la nappe phréatique, 
e t  qui présente un noyau sursalé à certaines 
périodes de l'année. 

La pêcherie est très importante dans la Casa- 
mance (1 000- I550 t par an), limitée dans le 
fleuve Sénégal. (200-300 t par an) et très 
irrégulière dans lesine Saloum (Oà 250 t par an).(') 
Deux engins sont utilisés: le kili qui est une poche 
de filet tractée par deux hommes (ouverture 
4 m x 1 m et ouverture de maille 16 mm) et le 
filet fixe (ou chalut à I'étalage) dont l'ouverture 
atteint 8 m x 1 m et dont la maille fait 22 mm 
d'ouverture. Cette poche est maintenue ouverte 
par deux tangons de bois et utilisée à partir d'une 
pirogue mouillée dans le lit du fleuve. La pirogue 
porte généralement 2 filets soutenus P leur autre 
extrémité par 2 futs métalliques servant de flot- 
teurs. 

Le kili est la seule méthode utilisée dans le Sine 
Saloum où les courants sont faibles. le chalut ri 
I'dtalnge est IC seul engin autorisé en Casamance. 

3.2. I Prises. c f l h r ~ s .  srlisoris et zotie.s de pCclre 
Les dCbiIrquen1ents totaux 

annuels de 1960 i 1977 sont disponibles ainsi clue 
les débarqucmcnts mensuels de 1975 :I 1977 (Ail- 

( I )  Flerrve SPrré,v(iI 

/ICJ.VC I). Ln c;ipturc totnle i1nIluelle II'¿I j:ll11iIis 
d6passé 270 ton ncs. 

La peche n'est jxnais nulle et les meillcures 
prises sont obtenues en moyenne de janvicr A avril 
(F ig .  26) .  Elle s'effectue tout pres de I'cm- 
bouchurc du llcuvc ou li St-Louis m i h e .  

Les données disponihles sont 
rcgroupccs h i i s  I'Anrri~sc. II. Aucune clonnec, 
inhic a ppros i ni; i  t ive , sur l'effort n'est con n iic . 
I,cs nicilleuros capturcs sont ohtcnucs cn scp- 

h )  Sirre .Str/or,rit 

-- 
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tembre-octobre (Fig. 26). Les captures annuelles 
n'ont pas dépassé les 310 tonnes et les principaux 
centres de dibarquement sont Fatik, Kaolack et 
Foundiougne. 

C'est une exploitation tradition- 
nelle qui remonte au moins :i 1959. Le nombre de 
pirogues participant Ci la pêche a parfois été réper- 
torié par l'usine de regroupement et traitement des 
captures de Ziguinchor et il est disponible pour 
1963 (valeur moyenne uniquement), 1964 à 1966 et 
1970-1971 (Annexe IIZ). Des données de cap- 
tures. plus ou moins complètes, sont disponibles 
depuis 1960 (Annexes IV et V ) .  

Les captures, très importantes, ne sont jamais 
nulles. Le schéma saisonnier est nettement 
bimodal avec un maximum en septembre-octobre 
et  un autre en avril-mai-juin (Fig. 26). 

La zone de pêche autorisée actuellement est 
comprise entre Ziguinchor et  Goudomp situés 
respectivement i 63 et 115 km de l'embouchure. 

c) Casamance 

_- 

Sén6gol (filets fixes) 
/ 

Cosomance ( filets fixes ) 

A S O N D J F M A  M J J A S O Mois 

Fig 26 Variations saisonnit" des captures (en pourcentage du 
total annuel) h n s  les 3 pccheries nrtisanales du Sénégal 

3.2 .? Trrill~ des cret*elf~~s c~ipiirrérs 
L'fvolution saisonnierc des 

taillcs nioycnncs cst donnée sur la fisiirc~ 27. II 
esiste un cycle saisonnier simple avec des v' 'i 1 eurs 
friihlcs pendant la pfriodc oii la baisse de salinité 
cst la plus brusquc (cf. /;S 2). L'histogrammc to ta l  
atinitcl cst donnt. sur IaJigiirc~ 28. pour 1977-78 et 
la ti1illc moyentic ;i Ia migration est dc 18.9 m m  
(LC) soit environ 9 ctii dc longitcur totnlc 
(cr' = 1-1-13, ti = 7340). 

Les rlotinfcs rlisponihlcs sont 
i ticom plc'tcs. EI les i ndiqitc t i  I u tic t i l i  I I c mini male 
cn scptctnlirc corrcs[x)tirl;tnt ;i 1;1 Ix3riotlc dc dcss;t- 
lure. I,'liist~)~I.;ttt1tll~ tot;tl ol>tcnu penclant la  
pi.rioilc rl'\~hscw;ttion ((IC jirittct i tiovciiilm 1'173) 

a) Flci iw Séiiéyd 

I)) Sirw .Sdou/il 

LC 1-1 

t 

14 15* 4 M J J A S O N 0 J F M A M M d r  

Fig 27 Evolution de la taille moyenne mensuelle des échantil- 
Ions provenant du fleuve Sénégal (avril 1977 A avril 1978) 

SINE YWH S ~ N ~ G A L  

Fig 28 Histogramme total des taillcs des juvéniles capturees 
dans le fleuve Sénégal (en 1977- 1978). et dans le Sine Saloum 
(juillet - novembre 1973) 

est donné sur la figirrr 28 et la taille moyenne 
corrcspondante est 1;5-2 mmLC ou environ 7 cm 
de longueur totale (u- = 562 et n = 201 1). 

c) Cristiriiurice L'évolution saisonnière parait 
plus compliquée que dans le fleuve Sénfgal. Les 
tailles capturées sont elevécs cn saison seche et 
diminuent pendant la dessalure. Cepcndant. un  
second minimum plus difficile ri expliquer par I'hy- 
drologie esiste en jiinvier (Figiirc ?Y). 

. 

LT I" 

GoYdOmD 

ndronc 
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qui  semble particulierà la Casamance. En effet, les 
données anciennes collectées par De Bondy (1968) 
indiquent pour 1966 une taille moyenne de l J -  

9.5 cm(LT) proche de celle observée dans le fleuve 
Sénégal, et des valeurs généralement rencontrées 
en Afrique de l'ouest (Garcia, 1978) avec une 
variance de 1.72 (pour 17598 individus mesurés). 
En 1976, 47825 individus ont été mesurés et la 
taille moyenne est 12.2 cm(LT) (v' = 4.91). 
Toutes les données disponibles pour la période 
récente indiquent que les crevettes migrent à une 

'2- 

'O,,, 

$ 22: ?$: ~ $ 8  2 
11 B $2 29: , *3  ; 

I I 
25 50 75 100 125 

nité de la Casamance en liaison avec la grande 
sécheresse sahélienne. Selon l'auteur, les crevettes 4 Evaluation des potentiels en mer 
resteraient plus longtemps dans un  milieu de sali- Les données disponibles depuis 1965 ont été 
nité plus élevée, permettant une croissance utilisées pour calculer les potentiels à l'aide d'un 
jusqu'à une tailleà la migration plus élevée. Garcia modèle de Fox (1970) en utilisant le programme 
'( 1978) à partir de données sur plusieurs stocks PRODFIT (Fox, 1975) (Figs32 et 33). 
ouest-africains avait également conclu que la durée 
du séjour en estuaire dépendait des conditions 

r~ 

c~P.U~e.'Lp'h) Prist 1 I1 

ambiantes et en particulier de la salinité. 
40- e 6 5  

% - 750 

35 

30 

25 

20 - 250 

15 

IO 

5 

O 

Eflorl en Mures de Irod t IO' h )  

Fig 32 Modlle de Fox ohtenu pour IC stock de St-Louis 

c p u e  tMm1 Prese I I I 

Fig30 I-listogriiniine total  annuel destaillesdnns les fchnntillons 
dc captures rCcoltfs en 1966 (d'aprls De Bondy, 196s). cn 1976 
chiis la region dc Ziguinchor 

Unc nutre particularitC: de la Casaniance reside 
dans la distribution des IiIillcs en fonction do la 
distance <I I'cmbouchurc. Contrnircment iì tous Ics 
schC mns ghC rnlcmen t admis, Ics crcvct t es sont 
d'autan[ plus pctites quc l'on sc rapprochc de la 
mcr (F(q -?! ). Lcur taillc cst Inxiimalc vers Tam- 
b;icou mlxi ct tendrait peu t -2 tre li diminuer ens II i r  c. 
Cc phCnomi.nc [res particiilicr dolit I'irnportiincc 
polir la pCclicric est considCr-ahlc. pourniit Cire li6 
1111 kiit qu'il csistc t i n  noyau stirs;il6 s;iisoiiiiicr 
situi. ci1 a i n o n i  de Ziguinchor. 

I32 
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Siritir- LiJitis K#X#- 1ìi.Yscmgo.T 

l'risi- EJJyrr c, p. /i.e. Prive Efjlirr c.p. Il, c, 
A IIll1;c (0 ( IO Il) ( k g l h )  (0 (IO.'lr)  (!ig/lr) 

I965 5 5 I .4 40. I - - - 
I O M  I43 5- I 27.9 6 1.6' 3.7. 
lOh7 21s 6.5 33.5 35s 14.9 24.0 
100s 227 9.9 23.0 I7l)o 49.5 34.3 
1960 S96 38.1 23.5 12M 58.8 20.5 
I070 4S6 20.5 23.7 I826 58.3 31.3 
1971 532 26.7 19.9 1322 46.2 28.6 
1072 22-1 12.6 17.8 2 529 122.8 20.6 
1973 54) 2N.3 19.1 I768 235.7 7.5 
I974 405 252 16.1 2 O96 1374 15.3 
I975 617 33.7 18.3 2x14 14N.1 19.0 
I976 4 64 27.6 16.8 2 438 104.6 23-3 
I977 707 39.7 17.8 2424 144.3 16.8 
197s 637 38.9 16.4 2716 119.1 22.8 

- 
'valeurs non utilisées 

La prise maximale moyenne (ou MSY) n'étant Le stock de Roxo-Bissagos semble donc 
pas un  objectifà atteindre par la flottille, pour des exploité au mieux deses possibilités alors que celui 
raisons économiques, nous avons calculé égale- de St-Louis pourrait supporter un accroissement 
ment la prise optimale moyenne (Yopt) et l'effort d'effort de28%. Ces résultats sont valables pour le 
correspondant (fop,) en utilisant le critère de rende- régime d'exploitation actuel. Toute modification 
ment marginal de Gulland et Boerema (1973). Ce du vecteur de F en fonction de I'ige (par change- 
niveau correspond à celui oh l'augmentation des ment de maille ou modification du taux d'exploita- 
captures par unité d'effort devient inférieure à tion en estuaire) conduira à une révision de ces 
10% de la cpue correspondant à une très faible évaluations, Garcia et Lhomme (1979) ayant pro- 
taus d'exploitation. Les résultats obtenus sont: cédé à l'estimation des potentiels de divers stocks 

d'Afrique de l'Ouest, on peut comparer les pro- 

Etant donné que la productivité d'un fond de 
M.S.Y. 750 wnncs 2 500tonnes pêche en mer dépend aussi du prélèvement effec- 
fhlSY 63- IO'Iicurcs 16N'10.'heurcs tué sur le recrutement par la pêche artisanale, nous 

avons tenté d'en tenir compte en ajoutant la cap- CP'IL'\lSY 
Y,,,,, 730 IOI1I:cs 
fitPt AY- Il)'hcurcs 13~.~0heurcs ture de la pêche artisanalc au potentiel en mer 
cpul.,,, I 4 4  kg/h IN-Ikglh calculé dans lesconditions actuelles d'exploitation. 
r ( 1975 - 7s) Cette approche. seule possible pour le moment, ne 

devrait pas introduire d'erreur importante car r K f 3 1  0.72 0.9s 

I 

l st- L<Jll¡.T Ro~uo-Bissngi,s ductions optimales par unité de surface. 

I I . I 9 k ~ / h  I4.X kg/h 
241~oto11ncs 

i21).l()'1~curcs 35. IO'hciircs 

I33 



sclon Garcia (1978), 5 des niveaux d'exploitation 
en mer proches du MSY, les variationssimulées du 
taux d'exploitation des juvhiles en estuaire 
influent très peu sur la prise totale (mer + lagune). 

5 Les variations naturelles de production 

5.1 Et1 Casamrince 
Le Reste (1980) à analysé les variations interan- 
nuelles de capture dans la pêche artisanale de 
Casamance. L'analyse repose sur les Cléments 
suivants: 
- la taille moyenne 2 la migration a changé entre 

1966 et 1976 (cf para. 3.2.2 c )  
- la taille moyenne (et très vraisemblablement 

I'âge) à la migration varie d'une année à 
l'autre avec la salinité ambiante. 

- la salinité ambiante de la Casamance est liée 
aux pluies des années antérieures par le jeu du 
lessivage des sols sursalés et de la percolation 
de la nappe phréatique directement dans la 
Casamance qui est un système hydraulique 
très particulier (Le Reste, 1980) 

Si on represente par Y; les captures et par Pi les 
pluies de l'année i, i l  indique que la corrélation est 
absente ou mauvaise entre: 

- Yi et Pi 
- Y; et (Pi + 
- Yi et Pi-l 
En revanche, i l  y a une très bonne corrélation 

ou (Pi + Pi-l + Pi-?) 

entre: 
(Pj-1 + Pi-,) Y; et * OÙ R = 0.91 ( t i  = 11) 

L 

La corrélation est également très bonne entre 
I 1 1 r ie t  -Pi- I + -Pi-? + - 

(2 4 8 16 

oit R = 0.90 (ti = 1 1 ) .  La grandeur entre parenth- 
eses est appelde 'volume déterminnnt' ct permet 
de prcnclre en considération un  certain nombre 
d'nnnécs antérieures avec une pondération 
d6croissante. reflétant ainsi la 'mdmoire' des 
CvCnemcnts passés conservés par cc systhie hyd- 
rauliquc particulier grice ri l'effet tampon de la 
na ppc pli ria t ¡que . 

Ccttc clcrniCre corrdlatiori a Ctd conscrvtc par 
I';iutcur pour servir de niod?lc prddictif (Fig -3.1) 
C;I r e llc rend ai t mic i t  x com ptc clcs phd nomEncs 
passCs (,Fig -3.5). L'utilitC de ccttc rclation pour 
predire rS.cllcmcnt Ics captures doit cncorc ttrc 
tcstfc cliins I'avcnir. 

Au v u  rlc ces rkul t i i t s  t r k  int~rcssants o11 peut 
proposcr. poitr cxpliqitcr le phi.nonnhc. I'h!~po~h- 
c'se suivaiitc: la s;iliniIf ;imhi;intc ;isit sur 1;i durCc 

i 
JO0 ;b A $2 $3 A A $7 28 a M v I hm3) 

-. Fig 34 Captures de l'année et 'volume déterminant' pour le 
fleuve Casamance (d'après Le Reste, 1980). voir texte 

Copiuns ( tmnesl 

t 

m k 7 0  71 ' 72 ' 13 ' 74 75 ' 76 ' 77 ' 78 'Ann ie  

Fig 35 Captures observées et calculées pour le fleuve Casa- 
mance (d'aprks Le Reste. 1980) 

du séjour en lagune. doncsur la taille à la migration 
et par là même sur la taille à la première capture 
dans la pêche artisanale au filet fixe et. par lasuite. 
dans la pêche industrielle en mer. La trrillc ri la 
prcriiiPre cirprirre serrrit donc soutnise ri (les vrrri- 
ritioris nnrirrell~.s ti'irne rrtiriéc ci l'irittre. Ces vari- 
ations aurient appnrenimcnt pour conséquence. 
cn cstuairc. l'augmentation dc biomasse exploita- 
ble. cc qui indiquerait d'ailleurs que la mortalité 
noturellc ;i ce stadc est infdrieure :i la croissance en 
poids. 

Une augmentation de biomasse associée h une 
augmentation dc la taillc ;i la première capture. se 
trii d u i rii i t par u tic ;i iigm c n t :I t ion de captu re da 11s I II 
ptchcric artisaniik mtmc ;ivec u n  effort de pêche 
stahlc et invcrscmcnt. 

. 
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tion dcs fonds de St-Louis et Roxo-Bissagos. 
Nous avons choisi la cpue standardisée annuelle 

comme indice d'abondance moyenne (supposant 
que d'éventuelles petites variations de la distribu- 
tion saisonnière de l'effort de pêche n'avaient sur 
cet indice qu'un impact négligeable). Cette cpue 
varie également avec le niveau de l'effort de pêche 
qui a beaucoup varié durant les dix dernières 
années. Pour supprimer cette cause. de variation 
on a considéré que les modèles de Fox, calculés 
pour les deux stocks considérés, représentaient la 
réalité et que les écarts des points par rapport i la 
courbe étaient des anomalies positives ou néga- 
tives (l'exploitation portant sur une seule classe 
d'âge les captures annuelles peuvent être con- 
sidérées comme des valeurs iì I'équilibre). 

Ces anomalies de l'abondance ont été reliées 
respectivement aux anomalies de pluviométrie 
(écart annuel par rapport iì la moyenne sur la 
période considérée) sur le bassin versant de la 
Casamance (pour Roxo-Bissagos) et aux 
anomalies de débit annuel moyen pour le fleuve 
Sénégal (dans le cas de St-Louis). 

Les résultats obtenus sont résumés sur la figure 
36 - 
- St-Louis: Y = 0.013X - 0-574 

N = 14couples 
r = 0.72 (hautement significatif) 

Anomolie c.p.u.e. 
t k g / h )  

- Roso-Biss~lgoS: 
Y = -0.62X - 0.75 
n = 12 
r = 0.52 (significatif) 

Les anomalies sont donc très bien corrélées mais 
les corrélations sont de signe opposé pour les deux 
fonds de pêche. A St-Louis, l'abondance en mer 
paraît d'autant plus élevée que les apports d'eau 
douce sont importants alors que l'inverse est 
observé iì Roxo-Bissagos. 

L'interprétation d'une différence aussi radicale 
entre les deux fonds de pêche est difficile avec les 
Cléments dont nous disposons. II est certain qu'elle 
ne provient pas de l'utilisation de données 
climatiques différentes (pluviométrie dans un cas 
et débit du fleuve dans I'autre).car ces données sont 
très fortement correlées dans ce cas particulier. II 
semble, bien que Ilajustement des modeles de Fox 
ne soit pas toujours satisfaisant (cf.fig32) qu'il ne 
s'agisse pas d'un artéfact car on observe effective- 
ment que les années situées dans la partie 
supérieure du nuage de points pour St-Louis sont 
situées dans la partie inférieure pour Roxo-Bis- 
sagos. 

On doit également noter que ce phénomène 
d'inversion apparente de la relation a été observé 
dans IC Golfe du Mexique: Gunter et Hildebrandt 
(1954) ont montré une relation positive, pour P. 

. 

Anomolie c.p.u.e. 
( k g l h )  

-/ :7 7p 

68 

72. 

+IO 
65 

\ 6.8 
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.seiiIerirs au Texas. cntrc les pluies et l'abondance 
en mer alors que Barret et Gillespie (1975) notent 
une  relation négative entre les apports fluviaux et 
l'abondance pour la même esptke en Louisiane. I I  
est interessant de noter, 1 ce sujet, que le Texas et 
la région de St-Louis, au nord du Sénégal. sont 
deux régions sèches avec des apports continentaux 
faibles (la relation y est positive) alors que la 
Louisiane, comme la région des Bissagos, sont des 
zones où les apports d'eau douce sont plus impor- 

,tants (la relation y est négative). Ces observations 
pourraient indiquer, comme le soulignent Garcia 
et Le Reste (1981) que Ia relation entre les apports 
d'eau douce et la production de crevettes ne serait 
pas linéaire mais présenterait u n  seuil critique 
au-delà duquel elle s'inverserait. 

Diverses théories ont été proposées pour 
expliquer les relations observées: Gunter et 
Edwards (1969) suggèrent une action sur la surface 
des nurseries disponibles par l'intermédiaire de la 
salinité. Subramanyam (1966) envisage une action 
directe de la pluviométrie sur le recrutement des 
postlarves: par une modification des gradients de 
salinité entre les nurseries et la mer. Ruello (1973) 
pense quedes relations sont plus complexes et que 
les apports d'eaux douces affectent à la fois la 
reproduction en mer, la survie et le recrutement 
des postlarves, la survie et la croissance des imma- 
turcs ainsi que leur recrutement en mer. Les résul- 
tats obtenus en Afrique de l'Ouest permettent. en  
outre, de mcttre en évidence l'action des apports 
d'eau douce sur I'lge fi la migration et donc siir 
I'ige i la première capture dans les pêcheries. Ces 
modifications de I'lge iì la première capture se 
traduisent par des variations de rendement par 
recrue et auraient donc une influcnce sur les cap- 
turcs totales annuclles. 

. 

6 Amenagement 

6.  1 Mesiirc.s íiciiwlleimvii iw vigiieiir 
6.1.1 Et1 mcr La niaillc actuellement coiirmi- 
ment utilisée 111.1 Sénégal est une maille de 20 m m  
de ccité (et 37 inni d'ouverture en moyennc). Les 
zones de pêche sont égalenient rEglenientécs. Lc 
chalutagc est intcrdit dans la bnndc c6tièrc cles 6 
milles. Les Chalutiers glicicrs peuvent optjrer il 
partir des 6 millcs C I  Ics congtlateurs fi partir des 12 
milles (ces limites sont indiquCcs sur Icsjìg1ircn.s ?O 
et 21). I I  est n6ccssairc cl'ohtcnir 1111 permis tic 
p2che ct. dans IC cas tlc 1;i pS.chc crcvctiiCre, la 
jauge autorise6 est linii[Cc. 

in1portantC. Une maille minimale dc 12 m m  de 
c6té est imposée et les arts trainants sont interdits. 
La pêche n'est autorisée qu'entre Ziguinchor et 
Goudonip (on la taille des crevettes est élevée). 
Elc est en outre autorisée dans le chenal central et 
interdite dans les chenaux secondaires qui servent 
de nurseries. 

6.2 Cotisiclérriliotis sitr Ir siiircttioti íiciiielle 
Lu mise en place de schémas d'aménagement 
doit reposer sur une connaissance approfondie de 
la pêcherie, de ses caractéristiques et de ses con- 
traintes. Dans cet ordre d'idées, on résumera dans 
les paragraphes suivants les données pert'inentes 
dont le schéma d'aménagement définitif devra 
tenir compte. 

6.2.1 Les po fet~riels ef les niveniix d'csploifation 
Ils ont été estimés au paragraphe 4. Le niveau 
'optimum' se situerait autour de 730 tonnes pour 
St-Louis et 2400 tonnes pour Roxo-Bissagos. Le 
premier stock est exploité à 72% de ses possibilités 
et le second à 9S%. II n'y a donc pas surexploitation 
biologique et le stock de  St-Louis pourrait même 
supporter un accroissement de l'effort de pêche 
(les rendements y sont cependant déjii.plus faibles 
qu'à Roxo-BissagOs). . 

6.2.2 Les i i i lercdmy etwe In pêche iiiciiiswielle et 
rtrfisatirrle Les dvaluations ci-dessus ne sont vala- 
bles que dans I'état actuel d'exploitation des nurse- 
ries par la peche artisanale et seront modifiées par 
tout changement dans la mortalité par pêche 
appliquée ;I LIS juvéniles. 

Les interactions entre pêche :lrtisilnale et pêche 
industriclle peuvent théoriquement se produire 
dans les deus sens, la peche artismalc réduisilnt le 
recrutcmcnt clcs juv6niles dans la peche indus- 
trielle et cette dernière réduisant I C  potentiel 
reproductcur et. par conséquent. I C  nombre de 
larves disponibles pour  repeupler Ics estuaires. En 
rCaliti.. on tencl rl néglipcr ce dernicr ph6nomène 
car jusqu'i pr6scnt on n'a pas pu mettre clairement 
e11 6vidcncc: tlc rcliltion entre I'ahonclancc des 
rcprodiictcurs et cclle des recrues pour Ics crcvct- 
tes pcnacïrlcs (Garcia et Le Reste. 1981). 

En CC qui conccrnc I C  fond dc St-Louis yis,iirc, 
37) les rclíiiions sont simples. la nurscric est IimirCc 
ti I'cmhouchurc du tlcuvc S6ndg;iI. la peche 
¿i r t isn II ;i le c s t r tjdu i t e c I capture 20( 1 t o  II ncs/a n c II 
moycll ne. 
En LY q u i  coiiccriic le font1 clc Roso-Bissagos ccs 

rcliitioiis soni pltrs colnplcscs car des nurseries 
cxisiciit siir ]:I ci,tc sud du Sdn6gal (Sin6 Salotiin et 
~~ls:llll~lllcc). CI1 G;llnhic (t1;lns le Ilcuvc Ci:lmbic) 
cf CII (;UillC:C - BiSS;itI ( R i o  CachclI. Rio Gebii. 
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etc . . .). La pêcherie artisnnalc de Casamancc 
produit plus de 1000 tonnes par an en moycnnc 
dans la seule partie médiane du fleuve entre 
Ziguinchor et Goudomp (et i l  n'est pas sûr quc ce 
secteur, fortement exploité, fournisse encore un 
nombre significatif de recrues au fond de pêche de 
Roxo-Bissagos). II  n'est pas possible actuellement 
de connaître, même approximativement, la prop- 
ortion de recrutement potentiel total du stock de 
Roxo-Bissagos qui est'capturée en Casamance. Si 
l'on suppose que cette fraction est du même ordre 
de grandeur que le rapport entre la superficie 
totale des nurseries existantes et celle de la zone 
exploitée de Casamance, le prélèvement réalisé 
par la pêche artisanale ne devrait pas être très 
important. 

En réalité l'ignorance des relations exactes entre 
la nurserie de Casamance et le fond de pêche de 
Roxo-Bissagos rend extrêmement difficile l'élab- 
oration d'un schéma global d'aménagement. La 
figure 37 schématise la position des stocks en mer 
et  des nurseries, les flèches indiquent la migration 
et donc le sens de'l'interaction. 

I GUINEE - BISSAU "\ 

6.2.3 Ititerrictiotis etitre les deitx fonds cle pêche eti 
mer En théoric i l  serait intéressant d'extraire dc 
chaque stock la capture optimale (définie au parag- 
raphe 4) en régulant la distribution de l'effort de 
pêche. La situation est, en fait, très complexe car 
les deux fonds sont situés à des distances dif- 
férentes de Dakar (le coût du trajet, en carburant, 
est donc différent) et leur richesse est inégale (les 
crevettes sont moins abondantes à St-Louis). Les 
paramètres économiques doivent donc être pris en 
compte, une  étude détaillée à l'aide de techniques 
de simulation, analogue à celle que Clark et 
Kirkwood (1979) ont réalisée en Australie, per- 
mettrait de définir la distribution optimale de I'ef- 
fort sur les deux fonds. 

En fait les conséquences de l'alternative qui est 
offerte aux pêcheurs sont nettement perceptibles 
à l'heure actuelle. Le fond de St-Louis, moins riche 
mais plus proche de Dakar, n'est exploité qu'A 
72% de ses possibilités par des chalutiers glaciers 
de moins de 50 TJB (exploitant non seulement les 
crevettes mais aussi, et  de plus en plus, les espèces 
de poissons associées) alors que le fond de Roxo- 
Bissagos, plus lointain mais plus riche, est exploité 
à 98% de ses possibilités par de gros congélateurs 
et des glaciers de plus gros tonnage (les petits 
glaciers sont les seuls à se déplacer saisonnière- 
ment de St-Louis à Roxo-Bissagos). I l  est permis 
de penser que ceci découle empiriquement de la 
recherche d'un certain optimum économique fonc- 
tion de la richesse des fonds et  des coûts respectifs 
d'exploitation des divers types de  bateaux. Nous 
verrons plus loin que le fond de Roxo-Bissagos 
pose également le problème d'une exploitation 
coordonnée entre le Sénegal et la Guinée- Bissau. 

La position dcs deux fonds de pêche par rapport 

exploitcnt ct les transferts d'effort d'un fond :i 
l'autre, sont indiqués sur lajiKwe37. 

r't D.k.  'I 'ir. ainsi que les types de bateaux qui les 

6.2.4 Itrreríictiotis etitre les exploitdotis clcs diverses 
espèces cibles L'une des grandes difficultés de 
I'aménagcmcnt des pèches en zone tropicale est le 
caracterc multispécifique de l'exploitation. C'est 
particuliCrement vrai au Sénégal o ù  les chalutiers 
exploitent u m  mosaïque dc pcuplenients sur les- 
quels l'effort es( distribué cn fonction de leur 
iibond:il1cc. tic leur vnleur. des possibilités du 
marché. etc. . . Ccs consiclerations ont gouverne 
I'fvolution [mitale de Ia ptcherie pendant ICS I S  
dcrnii3rc.s ;innCcs (d. p;ir;igr;iphe 3 .  I. I ) ,  évolution 
qiii appr:iît iicttcmcnt si o11 esamine lo structure 
spCcifiqiic tlcs rlCb;irqiicmciits (Fig 19). 

On ;I port6 siir k i / i p w  .is Ics interactions csis- 
talit ;ictiicllciiicnt ciitrc I'csploitation dc la crcvcttc 

I37 
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PiPE D'EXROITATION ET ESPECES I ~ BATHYMETRIE 

Fig 38 Interaction entre l'exploitation des principaux groupes 
cible exploités par la pêche crevettière artisanale et industrielle 
au SénCgal 

et celle des autres espèces de fond meuble du 
plateau. ou des espèces du sommet et de la pente 
continentale. Les flèches indiquent le sens des 
transferts d'effort de pêche et le type de bateau 
concerné est précisé. On distingue trois cibles prin- 
cipales: crevettes, soles (Cymg/ossr~s spp) et pois- 
sons 'gris' (P.wirtlotolitkiu, Cnleoïtles), ces deux 
dernièrcs exploitations spécialisées étant cntrc- 
prises par des crevettiers reconvertis. Selon les 
marées. les n i h e s  bateaux cxploitent I'unc ou 
!'autre de ces ciblcs. Les congdlateyrs exploitent 

'seulement les cspèccs dc plus grande valeur tcllcs- 
que Ics ~olcs  et Ics crcvcttcs. 

I I  est clair quc dans ccs conditions I'aniCnago- 
nicnt dc chaque typc dc rcssourcc, ou groupc 
d'cspc'ccs. sdparkmcnt. poserait quelques proh- 
lèmcs.' En ce qui concerne les maillagcs optimaus, 
ils sont vroiscmblablcmetit diffdrcrits pour les crc- 
vcttcs CI les poissons (on a vu :ILI par;igraplic 3.6 
qu'unc niaillc dc 62 m n i  pourrait 6trc utiliskc satis 
rlommagc a la placc de la n1aillc ¿Iclllcllc clc 
37 nun), surioui si l'on considc'rc lcs gros Sci- 
:icnidCs ci Sp;triclks. Ccpcndant, d;ins III sit1r;liion 

I Nous :\dii\ct\sws qtic l . t>~~ii i i~is; i~it~~i dc l*csplciit:1ii~>11 tic d i ; i t l t ~ L -  

cspi.cc CSI ii~ipoxsilll~~ CI I ~ C  co~isid~jrt)~~s ici qtlc ICI p t ~ ~ s i l ~ i l i i ~  
t1';iiiiCii:iyc.r I L S ~  Iiioiopy Iiriiicipiiis. CI:IIII ~ *~ i i c~ i t lu  tI1tt- L.\-V- 
rClillLY CSI~;.CCS ~ l ~ ~ ~ l ~ l ~ l i L ~ l l l l C l l l  :I pltrs ~1'1111 l l i ~ l l c l ~ l c .  

actuelle. u n e  milille unique de 60 m m  telle qu'elle 
a dté rccommandée par le Comité dcs Pêches de 
l'Atlantique Centre-Est (COPACE) pour toutes 
Ics espèces démersales du plateau (FAO- 
COPACE, 1980) faciliterait grandement la mise 
en oeuvreet lecontr6le d'une telle règlementation, 
en attendant que le développement des services de 
contrôle permette la mise en  place effective d'une 
règlementation plus fine. Dans tous les cas, cette 
dernière devrait être assortie de normes précises 
concerniin t les pourcentages d'espèces secondaires 
compatibles avec chaque type de maillage. Cette 
règlementation serait complexe et poserait de très 
sérieux problèmes de contrôle, B terre et surtbut en 
mer. 

En ce qui concerne la limitation des taux 
d'exploitation des différentes espèces cibles, ou 
groupes d'espèces. la mise en oeuvre d'une limita- 
tion par cible serait Cgalement très difficile pour les - 
mêmes raisons. 

II est intéressant de rappeler les conclusions de 
Garrod (1973, p. 1954) concernant le problème de 
l'exploitation d'une ressource multiple. Cet auteur 
indique 'That multiple-stock fishery resources 
form a robust system; within limits they can toler- 
ate wide variations in fishing mortality on indi- 
vidual stocks and. in theinselves, these do not have 
an adverse long-term effect on the stock or its 
yield. The important feature is the overall mean 
level of fishing effort applied to the complex. - . 
From an administrative point of view of fisheries 
management this also means that there isno advan- 
tage in trying to secure ;i precise control of fishing 
mortality'. II ajoute que les risques de destruction 
dc stocks élémentaires diminuent si Ia distribution 
de la mortalité. sur ces stocks, pcut fluctuer 3 court 
tcrme en fonction de leur abondance, cctte 
stratkgie fournissant 1111 'tampon' pcrniettant de . 
ddvicr les excc's d'efforts de pêche sur d'autres 
Cldmcnts de li1 ressourcc. 

Ccttc rdflcsion est csscntielle dans le cas pdr- 
ticulicr traitf dans ce travail car elle inipliqucrait 
qu'un niveau glohnl 'optimal' d'effort soit défini, 
au nioins pour I C  peuplement de fonds mcubles 
(poissons gris, crcvcttcs et soles) dans son tnscm- 
ble, et quc la distribution cic cet effort soit laissde 3 
1';ipprS.ciation rlcs lmkiateurs quc sont les 
ptchcurs. Unc difficultf majeurc rdsidc dans le fait 
que IC piklictlr n'est pis giiidf par I'iihot1d~lncc de 
Iii ressource inais par Ia valeur dc la cnpturc c lu ' i l  
ohtictit. Dans ccs conditions. lorsquc rlcs différ- 
ciiccs iliiport;lntes csistcnt clans la valeur dos cap-  
turcs ~ ~ r o v c l l ~ i l ~ ~  des divcrs Clelllctlrs d'unc 
rcssourcc iuultiplc. o11 Iwut cr:timlrc iiiic surcsldoi- 
i:llion i p \ ' C  OII 11111: c.slinc1ion 1le I'cl~nlcnl c i o n 1  1;1 

- 
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valeur est la plus élevée. si aucun contrble visant à 
répartir l'effort de pêche n'est assuré. La distribu- 
tion fine de l'effort sur une telle mosaïque d'cs- 
pèces étant difficile à contrôler directement. elle 
peut l'être indirectement, au moins en partie. par 
l'intermédiaire de taxes au débarquement. En 
effet, la perception d'une taxe, différente selon les 
espèces, modulée en fonction de leur valeur niar- 
chande et des résultats que l'on veut obtenir, 
devrait permettre d'égaliser à long terme les 
revenus procurés par l'exploitation des divers éle- 
ments de la ressource. II est même permis d'im- 
aginer que l'exploitation de certains Cléments peu 
rémunérateurs (balistes, par exemple) puisse être 
favorisée à l'aide d'une prime au débarquement 
prélevée sur les taxes provenant des espèces les 
plus chères. 

I1 faut enfin noter 'que le mode d'exploitation 
d'une ressource multiple proposé par Garrod 
(1973) implique que les unités de pêche soient 
polyvalentes e t  puissent passer d'un élément à 
l'autre de la ressource. Ceci n'est pas toujours 
possible et  la pêcherie démersale du Sénégal 
montre que, pour des raisons technologiques et 
économiques, certains types de bateaux se spécial- 
isent parfois sur un  groupe d'espèces où ils sont 
rentables et que leur transfert sur d'autres élé- 
ments de In ressource est difficilement réalisable. 

6.2.5 Partage de la ressoilrce et nniétiageuietit coor- 
dotitié entre le Sénégal et In Glcìriée- Bissau Le 
stock de Roxo-Bissagos est commun B ces deux 
pays, quelle que soit la frontière maritime qui sera 
définie ultérieurement. I1 est exploité 8 l'heure 
actuelle par des flottes basées ri Dakar et 5 Bissau. 
et i l  n'existe pas d'accord bilatéral formel entre les 
deux pays permettant dc fixer d'un conimuti accord 
le niveau d'exploitation du stock ou la maille 
autorisée pour les chaluts. Cependant. les IXIYS 
catiers de la région ont institué une  Confirence 
Interministériclle sous-rCgionalc sur la préserva- 
tion, la conservation ct l'exploitation des 
ressources hnlicutiqucs ait sein dc laquclle ce type 
de problème doit être nCgocid. Pour sa pnrt, le 
Comité des Pêches de l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE), organisé sous I'dgidc de In FAO, ;I 
d d j i  ;iborclé CI plusieurs reprises le t1iL"c de 
I';imCnagcment des stocks coniniuns pour cssnycr 
tlc d6g;iger ;i11 niveau rCgionnl u n  colisclisus sur les 
m6thodcs de rCprfrtition clcs rcssourccs coni- 

pro\il~ii ic ~ i c  devrait plis Ctrc t r o p  ditficile ;i 

rC!sourlrc CII  ce qui coiiccriic les ;idultcs car l i1 
rtjp;li-ti(i,m cg I k n  coiiiiiic CI les iiiigrntions scmh- 
lciii C i  rc  si ir[oit l  tlcs inouvciiici1[s irr6gtilicrs poli\'- 

(11LIlIcs. I);lns IC cas d'un stock Collllllc cclui-ci. IC 

ant conduire à un  brassage de la population. Une 
Ctude détaillte de la distribution des crevettes sur 
l'ensemble du fond, et une estimation du taux réel 
de brassage devraient permettre de définir dans 
quelle mesure il est nécessaire de coordonner les 
amén age ment s nation aux. 

Le problème est plus complexe si l'on considère 
également I'exploitution artisanale et s'il apparaît 
qu'une intensification de cette pêche dans l'un des 
pays peut affecter l'abondance des adultes dans 
l'autre pays. La pêche artisanale des juvéniles est 
actuellement plus développée au Sénégal qu'en 
Guinée-Bissau et les possibilités d'expansion de 
cette dernière ne sont pas connues. Des campagnes 
de marquages effectuées sur les juvéniles en migra- 
tion, au Sénégal et en Guinée-Bissau, permet- 
traient de définir les relations réelles entre les 
diverses nurseries potentielles et  le stock 
d'adultes.' 

. 

7 Conclusions: priorités en matière de recherche et 
d'aménagement 
7.1 Ett matière de reclierche 
7.1. i Etude des maillages et essais de clialuts sélec- 
tifs. Les conséquences biologiques et écon- 
omiques (en ce qui concerne les poissons) de l'utili- 
sation d'une maille unique de 62 mm pour tout le 
complexe crevette-sole- poissons gris, doivent 
étre évaluées car le groupe d'espèces doit être 
étudié dans son ensemble. 

Des essais de chaluts sélectifs, permettant d'évi- 
ter la destruction des juvéniles de poissons présents 
sur les fonds :i crevettes, devraient être entrepris 
(dans le cadre régionaij pour essayer de résoudre 
également le grave problènic des rejets. 

7.1.2 Etirtle tic.s linisotis wirí> tiitrseries et fonds de 
pL;clre Un progr;imiiic de tnarqungcs des 
juvCniIes scrnit de naliire i pcrmettrc une meil- 
Icurc analyse dc l'effet de la pS-che artisanale clans 
le fleuve C;isanimicc. sur I C  recrutement du stock 
marin de Roso-Biss;igos. 
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7-1.4 Etirde économique détaillée de I'exploitntiort 
arrisatiale et industrielle: pour donner aux auto- 
rités chargées de la gestion leséléments nécessaires 
i leurs prises de décisions en matière d'aniénage- 
ment et de développement respectifs de ces deux 
types de pêcheries dont l'impact sur le pays côtier 
(tant en ce qui concerne la capture et sa valeur que 
la distribution des revenus) est totalement différ- 
ent. 

7.1 .$ Applicntion d'un tnodèle de simulation pour 
définir l'effet de la picke iirtisannle sur la  piche 
ìn dus[rielle 
7.1.6 Détermination du nivenir d'effort ghbalemetir 
admissible pour l'ensemble des espèces de fonds 
meubles snblo-vaseux du plnreau 
7.2 En matière d'aménagenten f 
7.2.1 Règlementnfion de l'effort en mer Compte 
tenu des évaluations réalisées et du comportement 
des unités de pèche (cf. paragraphe 3.1.6a), on 
peut émettre les recommandations suivantes: 

a) ne pas accroître le nombre de crevettiers 
congélateurs car ils seraient contraints d'exploiter 
Roxo-Bissagos déjà pleinement exploité. 

b)  Tenir compte des captures de crevettes par les 
Chalutiers non spécialisé dans le calcul du nombre 
total de crevettiers a'utorisés. Sur St-Louis. l'effort 
correspondant 1 l'optimum est de 49 O00 heures de 
chalutage. d'un crevettier glacier type de 400 ch et 
50 TJB exploitant exclusivement la crevette, ce qui 
correspondrait ii environ 17 bateaux (pêchant 180 
jours ou 2 900 heures par an. performances obser- 
vées en 197s). Cependant. I'esnnien des donndes 
détaillées pour 1978 indique que les 'crevcttiers' ne 
consacrent en fait que 60% dc leur temps de pêche 
ii la recherche de la crevette. IC rcste de l'effort 
étant oricntd vers les poissons gris et les soles. 
Dans ccs conditions, 24 glaciers de SO T.lB CI  
400 ch peuvent Ptre autorisés. Lcitr nombre pour- 
rait encore etre augmenté si une part encore plus 
importante dc leur effort etait dir igk vers les 
poissonset si lcpotenticl decesderniersle permet. 

Notons ccpendant qu'une 6tude récente (FAO. 
non publié) :i montré que I'iichat de nouvellcs 
unités ne pourrait etre rentahilisd qii':ivcc des crc- 
vctticrs glaciers de 12OTJB et 400 ch. Ces bateaux 
d t a II t ;i ppa reni nie II t mo ins re n t a b les , ;i I 'he u re 
¿ictiicllc. sur IC stock de St-Louis. i l  pourrait s'av- 
drcr n6ccSs;iirc dc diminuer ciicore d:iv;tntagc I'cf- 
fort dc pCchc :tppIiqud aux crevettes ;iv;tnt q t i ' i i i i  

rcnouvcllcnicnt ou 1111 accroissement tlc ccitc Ilot- 
tillc soi1 1"'"il>lc. 
En cc q i i i  coticcriic IC fond tlc I<oso-l3iss;tgos. 

I'cllhrt rnoycti íippIiqiiC ;i CtC de 750 jours tIc iiicr 

I' 

pi1r chalutier congdlateurs de 400 ch (011 4600 
heures de chalutage). L'effort optimum étant de 
131 O00 heures de trait. le stock peut supporter 28 
crevettiers congélateurs. Cependant, les données 
indiquant que 20% des captures de crevettes sont 
obtenues actuellement par les chalutiers classiques 
recherchent le poisson. 23 crevettiers congélateurs 
peuvent donc être autorisés et ce nombre devra 
êtra revu si la capture de crevettespar leschalutiers 
classiques venait :i augmenter. 

e) Augmenter la polyvalence descrevettiers con- 
gelateurs actuels pour permettre une exp!oitation 
plus large du coniplcse d'cspkces ddtnersales de 
fonds meubles snblo-vaseux. 

(i) Limiter la flotte de pêche démersale 2 son 
niveau actuel (car des transferts d'effort sont 
encore possibles, des peuplements de fonds durs 
vers ceux de fonds meubles, des rougets, pageots. 
céphalopodes. vers les crevettes, soles et poissons 
gris), ou ne permcttre que des accroissements très 
progressifs en surveillant la réaction de l'ensemble 
de la ressource et surtout les changements d'es- - 
peces cibles éventuels. 

7.2.2 Règlemetitarion dir maillage en mer II est 
nécessaire de prendre sérieusement en considérd- 
tion la reconiniandation du COPACE pour l'utili- 
sation d'une maille unique dc 60 mm pour les 
espèces ddmersalcs. Dans le cas du complexe d'es- 
pèces des fonds sablo-vaseux, les données disponi- 
bles permettent de justifier cette mesure qui 
n'étant pas nefaste :i l'exploitation des crevettes, 
améliorerait celle des poissons associés et 
facilitcrait grandement le contr6le ;LU port et  en 
nier. 

7.2.3 Rcclicrclic &.Y hciscs cI'r11i cinihirisemetit coor- 
íloirtic; ( i t w  I N  Giiitiéc> - I3issiiir 
7.2.4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ r , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  de Irr pL;clie rrrtisrirrrrle . Dans 
I'étnt actuel cics connaissances. In capture en 
lagune par;tit surtout dépendre des Auctuations 
cIi1i>atiqucs (cf. 5. I )  tout :i11 moins it11 dans ICS 
CO II d i t ions 11 rCsc II t es d'ex 11 loi ta t ion.  

I I  parait cependant judicicus de conserver les 
règlcment;ttions ci6j;t vigueur (niai1l;ige de 12 mm 
de ~616, cli:tlutagc et filets trainants intcrdits, 
pêche interdite dains les nurseries). 
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At1tw.w I 
EVOI.L;TION D E  LA I'KISETOTAI.~:. ANNUEI.I.E (TONNES) DANS LE FI.BUVE SBNÉGAI. DE 1960 À 1978 (DONNÉES D.O.P.M.) 

. l _ _ .  i _  

rltlt!k* I960 I961 1962 1963 I964 I965 I966 1967 I968 I969 1970 I971 I972 1973 I974 1975 1976 I977 1978 

P r i x  ~otalc 
(tonllcs) 7 I I  35 21 21 7 IO 28 8 13 I O  55 260 127 267 122 99 141 113 

EV(Jl.17IIl)S 01:. 1.A I ' K I S I i ~ I ~ J ' I ~ \ I . K  YI~NSUEI.I.I! (KG) DANS 1.K I:I.l:UVliS~Ní?GAI. DE 197.5 À 1977 ( IJONNlkS D.0.P.M.) 

... 

J I: M A M J J . A  .Y o N D 

1975 25 5O() IX 9lM) I4 IO() 24 O00 I 800 60U 300 6l)o 3 4.50 7200 13501) 12OlXl 

I976 20 OW 18 S(X) 15 800 18 900 2 500 1 600 3 500 2700 4 O00 6 O00 3 O00 3 O(X) 

I077 18 300 I 800 2(100 7 300 12800 7500 1 400 2 2lX) I 200 420U 27UO 1 600 

EVOI.UTIOS DE LA PRISE MESSUELLE ( K G )  DANS LES PORTS DE FATICK FOUNDIOUGNE ET KAOIACK EN 1959 ET DE 1967 A 1971 (DONNÉES DIR. OCEANOGR. PÊCHES 
MAWIT. SÉN~CAL) 

J F M A M J J A S O N D  

1 959 1000 1000 4000 18000 18000 36000 45000 45000 31000 18000 4500 2000 

1907 3551) 2'100 9 Y70 62OU 25OU 8490 -21 830 32019 49262 24920 6000 X624 

IYhX 11600 I4060 17157 10240 11550 9900 16974 16055 31517 20240 20750 16050 

1969 4950 I700 ' 0  0 0 O' 0 fi470 17120 37695 15450 6360 

I970 9780 5180 3460 580 0 40 1050 2570 7805 36795 16410 6015 

I971 100 . o O 50 300 50 1800 2720 29525 56610 38355 21985 

. .  . .  

. .  
. .  , I  

" _  

, .  

Pourc. dc la prise 
annuellc (moy. - 

1967- 1970) 6.1 4.1 4.6 2-3 1.6 2.5 5.5 9.1 17.9 26.9 12-4 6.7 



Atttiexe III 
EFFOKTS MIINSUELS EXPRIMES EN NOMIIRE I)ii I’IROOUES I’OUK 1.A CASAMANCE DE 1963 À 1966 ET EN 1970- 1971 (DONNEES AMERGER) 

D Moyenne J F M A M J J A S O N 
~~ 

1Y63 Donnfes mensuelles non rctrouvfes 196 

1964 (238) 238 275 275 282 326 266 330 266 369 410 407 307 

lY6S 387 346 412 349 (456) 456 563 418 427 388 (414) (414) 419 

I966 (413) (414) 440 540 491 668 688 708 709 (619) (619) (619) 577 

1‘17Il 360 JSX 4.57 X67 827 827 827 827 600 500 500 500 629 

1971 o hO0 (700) XOO 763 727 Y30 (930) Y40 940 943 1036 846 

Les chiffres entre parcniIiCbcs solit in1crpoli.s 
.c 

Atirwxe IV 
PKlSES MENSUEI.I.ES DE CKEVElTES TKAITÉES PAR LES USINES D E  ZICUINCHOK DE 1960 À 1968 (EN KC) 

J I; rM A h! J J A s O N D TO TA L 
~ ~~~~ ~~ ~ 

1960 26W -1190 1857 8395 21918 24356 17096 8726 11677 11288 10640 4398 124391 

1901 . 4 Y(X) 2240 i500 I5 820 41 3(lo 45 610 33740 16440 22000 21 200 20050 8200 235 000 

1Y62 2056 3167 4763 7115 39562 44720 65955 31839 29016 25670 154x7 6956 277 755 

1Y03 5356 6182 8165 16801 30700 101 I66 43094 56705 40546 27642 19430 16760 372 547 
~~~ ~~ ~ ~~ ~ 

19h-l IS613 18400 25373 37166 51643 44869 ,45685 77916 67663 55031 25,405 32298 504 122 

IYb5 13421 28037 45510 55430 ? ? 174851 65694 , 68549 32883 ) 1 (748 880) 

1966 ‘! ? 22345 35456 68089 78406 66838 73994 92705 73121 ? ? (61 1241) 

1967 

I968 
DonnCes mensuelles non retrouvées 

562 000 

713000 

Sources: 1Y60 í i  1962: MONOD (1966) 
1963 à 1966: statistiques relevées aux usines par le C.R.O.D.T. 
Données incomplètes 



~~ ~ - 

1Y71 3-1 77 I -12553 56.701 109 I54 101 028 8461 I 0(1062 57227 61 101 72965 52032 49094 HI I859 

I972 4-1 552 6J 676 I OS 345 'I 3 I 65.5 IO7 25 I 76 286 65 438 53 155 I76 6.14 2 I7 275 I28 65.5 76 (1 IO I 240 042 

- 
L 
& 

~ ~~ ~~ ~ ~~ 

1973 97 S3(i 152 X72 I73 SO6 I26 572 136 OS2 I O2 0 I2 06 627 IO6 685 178 736 IO0 I23 I I7 004 58 6% I 458 733 

I074 h5-171) 137444 13hh22 158474 2133157 155 IS0 I II)ShO IIX 12X 13x447 122233 III0035 79802 I536 17s 

1075 SI 075 7(1.515 I l(J7-11 1333x4 167282 97204 11175hS 103637 12SXOI 127633 50472 40302 1216211 

I070 232x2 04004 l(l4771 1-1(1650 I X I  540 175202 73904 51 420 44090 52631 0457h 35 179 IO22438 

I077 lN770 02517 S7XOO l2h2l I I lh4113 147 127 I IO520 67883 I I I O77 102053 I I3 16s 40702 I23423h 

hloy. 54275 SO795 107359 132OlO 138 124 120504 07033 Y0875 IIJSX4 IOY60I 74085 47Y03 I116556 

Eciirt- 
(!'pc 25 172 -10805 305XY 30938 40734 34027 17261 33239 47202 62980 JI OX4 22758 247513 

1 

. .  . .  . .  


