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AVANT.PROPOS

Cette 6nrde a 6td rdalis6e dans la cadre de la division AMENAGEMBNIS LIITORAUX ET

AQUACULTURE du groupement CEMAGREF de Bordeaux au sein de l'Equipe Poissons

Migrateurs et P6ches Continentales sous la direction du Docteur P. ELIE.

Les financements de cette 6tude ont €t6 apport6s par

le Ministdre de l'Environnement DPN

le Minist0re de l'Environnement SRBTIE / ECPN

le Conseil SupCrieur de la P6che CSP

I'Electricit6 de France EDF

Elle a abouti d la publication interne de trois rapports dans la s6rie ALOSE et d'une

version Thdse compldte i laquelle il faudra se rapporter pour une pr6sentation et des

donndes plus d6taill6es au niveau des chapitres :

- Importance 6conomique et exploitation

- Exploitation des donn6es

- R6sultats d'ordre g6n6ral

- Biais d'dchantillonnage

qui n'ont pu apparaitre dans l'ddition ETUDES du d6partement Ressources en Eau.
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RESUME

Pour dl glq (Linnd, 1766) et Alosa fallax (,ac6pede, 1BO3), espdces d'int6r6t
halieutique, la bonne gestion du stock doit s'appuyer sur la connaissance simultan6e
des trois p6les milieu-espdce-p6che. Pour le p6le espdce, le cycle biologique mal
connu de ces poissons amphihalins potamotoques est compl6t6. La migration de

d6valaison des juv6niles est 6tudi6e dans le bassin versant de la Gironde. Leur
r6partition spatio-temporelle est analys6e dans I'estuaire interne ainsi qu'en milieu
marin of l'alimentation des deux espices est entreprise. L'estimation de I'Age, Ia

croissance, certains aspects de la reproduction et les principales caract6ristiques
biom6triques sont donn6s. Dans l'estuaire interne, les 6valuations du recrutement par
extrapolation de la densitd et de la mortalit6 par impacts m6caniques d'origine
anthropique (industries, p6cheries) sont r6alis6es et compar6es. D'autres sources de

mortalit6 sont abord6es dans I'ensemble du bassin. Pour le p6le p6che, un rappel des

connaissances est donn6. Un bilan est propos6.

Mots-Clefs :

&_glqga, Alosa fallax, 6cologie, impacts, p6che.

SUMMARY

For Alosa alosa (Linn6, 1766) and Alosa fallax (Lac6pdde, 1803), exploited-fish-
species, good managment of a stock has to lean in the same time on three bases,

environment-species-fishing. With the base fish, the little known biolory cycle of
those anadromous species is completed. The downstream migration of juveniles is
studied in the Girond river drainage. Their spatial and temporal patterns are analysed

in the intern estuary and feeding is verified in the sea for the two species. Age

determination, growth, some reproduction aspects and main biometric characteristics
are given. In the Gironde estuary, recruitment evaluation by density extrapolation and
mortality due to mechanical effects (industry, fishery) are realised and compared.

Others important impacts are discussed for all the river drainage. With base fishing,
a review is made. Evaluation is made.

Kev words :

Alosa alosa, {!q-h!La& ecolory, effects, fishing.
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Le travail qui est prdsentd ici doit introduire les premiers 6l6ments indispensables A une

gestion des deux stocks d7losa alosa et d'Alosa foll* A l'6chelle du bassin de la
Gironde (fig. n'l).

Depuis quelques ann6es Ia double prise de conscience, portant i la fois sur l'int6r6t des

espdces de poissons amphihalins et la fragilit6 de leur stock, a conduit I une nouvelle

approche de la gestion des stocks.

Ainsi ELIE et RIGAUD en 1984 ont congu un schdma qui s'appuie paralldlement sur la
connaissance approfondie des donn6es biologiques particulidres d chaque espice et des

impacts pouvant venir perturber le d6roulement des cycles au sein des bassins versants.

Ces donn6es doivent 6tre obtenues mais sont 6galement d r6actualiser sans cesse.

Pour ces auteurs "ce n'est qu'i partir de telles donn6es qu'un plan de gestion concr6tis6

par I'application de r6glementations (Police de I'eau : pour la qualit6 du milieu, Police de

la p6che : pour I'exploitation) pourra 6tre mis en place. Son r6le sera alors d'assurer la

conservation des espdces tout en exploitant les stocks de maniire raisonn6e".

Leur schdma (fig. n'2) synth6tise les actions i mener dans les 3 p6les rnilieu-espBce-

exploitation, et le cheminement qu'il est souhaitable de suivre depuis le bilan des

diff6rentes observations r6alis6es jusqu'i la gestion des stocks.

Les problimes concernant la gestion, donc la p6rennisation des stocks d'aloses en France

sont globalement les m6mes que ceux rencontr6s par les autres grands migrateurs

amphihalins dans les eaux continentales.

En effet, depuis ces derniires d6cennies une emprise de plus en plus importante de

I'homme se d6veloppe sur les milieux aquatiques entrainant des pertubations biologiques

qui n'6taient pas soupgonn6es auparavant ou qui n'6taient pas prises en compte.

Cette emprise dont les effets "sournois" 6taient di(ficilement d6celables et quantifiables sur

des temps d'observation restreints est r6v6l6e par les constats r6alis6s dans la p6riode

r6cente par quelques personnes s'int6ressant i ces probldmes.

Le sch6ma (fig. n"3) issu de la r6flexion de ELIE (f 990 - non publi6) sur la dynamique de

population chez une espice migratrice retrace les multiples int6ractions qui existent entre

la biologie d'une espCce et son milieu, les nuisances et, ou, les am6liorations d'origine
humaine apport6es i l'environnement de l'espdce ou i l'espice elle-m6me. On comprend

de ce fait la n6cessit6 qu'il y a d'appr6hender de la maniire la plus exhaustive les

diff6rents volets de cette dynamique complexe afin de d6finir avec Ie plus de pertinence

l'6tat r6el d'un stock ou d'une population d'une espice donn6e.
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Figure n'l : Sioation g6ographigue du bassin verssnt de la Gimnde

Pour les aloses .A/osa alosa et Alosa falla"t, les raisons qui justifient ce type d'approche

peuYent se r6sumer ainsi :

- diminution de l'aire de rdpartition g6ographique de ces deux espdces ayec des populations

soit supprim6es, soit r6duites A l'6tat d"'embryon" dans de multiples bassins versants du

territoire national franqais soient la Seine, la Vilaine, la Charente, la Sdvre Niortaise, les

rividres du littoral de la Manche, le Rh6ne, etc,

- sur les axes Iluyio-estuariens oi ces poissons migrateurs amphihalins existent de manidre

significative et oi les populations supportent une exploitation halieutique importante
(directe ou indirecte en captures accessoires), les autres actions anthropiques tendent A

faire r6gresser les populations de ces espaces. Ce sont:
. les obstacles aux migrations et d6placements,

, les extractions de granulats sur les zones de fraydre,

. les bouchons de pollution d caract6ristiques urbaines, agricoles et industrielles,
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. aspiration des centrales de production 6lectrique etc.

Ces activitds humaines ont entrain6 et entrainent immanquablement sur les stocks de

poissons consid6r6s des pressions surnum6raires et synelgiques. Au-deld d'un certain seuil,

qu'il ne faut pas d6passer, ces pressions ne sont plus supportables.

A I'heure actuelle, seuls trois grands bassins versants supportent des p6cheries d'aloses

eneore importantes :

. la Loire,

. le sysGme fluvio-estuarien Gironde-Garonne-Dordogne,

. I'Adour.

Sur ces trois bassins versants, des travaux de recherche sont en cours ou ont 6,tt6, proposds.

Ces travaux, devant la complexit6 des cycles biologiques de ces espdces ne peuvent en effet

qu'6tre envisag6s sur un long terme (exemple du saumon adantique).

La situation fragile des populations des deux principales espices d'aloses (A. alosa et

A. fallax) sur le territoire national doit obliger A orienter les travaux dans une optique de

gestion de ces ressources. Cependant de grandes lacunes existent actuellement dans la

connaissance :

. de la biologie de ces esp6ces,

. de l'impact des am6nagements humains sur leur milieu de vie et par r6percussion sur les

niveaux de leurs stocks,

. de leur exploitation halieutique sur les niveaux de leurs stocks et leurs 6volutions.

. Au niveau dee connaisaances biologiquee et outre les grandes lacunes, le manque de

coordination entre les organismes de recherche, le caractire poncruel des travaux men6s d

la fois dans le temps et l'espace, ne permettent pas de disposer i l'heure actuelle de

connaissances suffisamment solides et de suivies sur les paramitres de la dynamique de ces

populations.

. Au niveau de la connaissance de I'exploitation halieutique il s'avdre impossible, A de

trds rares exceptions prds, d'6tablir le montant total des captures pour un bassin versant

donn6 Qes donn6es globales annonc6es pr6c6demment sont des estimations qu'il faut

encore pr6ciser ou alfiner) et encore moins l'effort de p6che d6ploy6 compl6t6 par les

caract6ristiques biologiques des individus captur6s et ceci pour chacun des m6tiers

pratiqu6s.

Ce constat sur les donn6es d'exploitation est r6alis6 i tous les niveaux (national, r6gional,

local) et I'absence d'6l6ments interdit actuellement d'appr6hender, sur une s6rie historique

longue, l'6volution des captures d6termin6es avec le m6me indice de fiabilit6.

Il est impossible par exemple, pour un bassin versant donn6, d'expliquer (ou de recaler) i
partir d'un systime d'exploitation ancien (inconnu), les observations r6centes mal connues.
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Seules les donn6es obtenues pour le bassin de la Gironde et particuliCrement depuis 1983,

sont relativement fiables @LIE et CASTELNAUD, 1983 ; ELIE et al., 1983 ; GABIGNON et

al.,1984; ALBIGES et al., 1985 b, 1986 ; ELIE et al., 1988). Cependant le manque de

recul par rapport I Ia dur6e des cycles biologiques des deux espCces ne permet pas encore

de statuer sur I'dvolution et Ie devenir de ces populations.

. Au niveau dee connoiosancea sur la qualit6 dee milieux et Ia r6percussion sur lee

populatione, il est aujourd'hui impossible, pour un bassin versant donn6, de quantifier les

impacts des diverses activit6s humaines (autres que la p6che) et surtout de relativiser leurs

actions et d'en mesurer leurc effets par rapport aux stocks de juvdniles d6valants ou de

g6niteurs effectuant leur migration g6n6sique.

L'6tude d6velopp6e ici a port6 sur les deux espCces d'aloses du bassin girondin. Elle s'est

attach6e I d6terminer dans la mesure des moyens mis en oeuvre, chacun ou une partie des

p6les cit6s ci-dessus.

* La oualit6 biolosioue du milieu et des individus

La pr6occupation s'est port6e sur la relativisation d'activit6 humaine ou de ph6nomine

biologique suceptibles de perturber la dynamique des populations de ces 2 espCces

- Les activit6s humaines

Elles correspondent i 2 types de pression m6canique d'origine anthropique, concentr6es

uniquement dans le milieu estuarien :

. l'impact industriel du Centre de Production Nucl6aire du Blayais (CPNB) avec le pompage

d'eau dans la Gironde,

. l'impact halieutique de la p6che i la crevette blanche et de la p6che d la civelle avec les

prises accessoires des filets i faible maillage utilis6s.

Ces trois activitds peuvent induire une mortalit6 non naturelle non n6gligeable sur

l'6cophase juv6nile des individus d6valants des 2 espices.

- Les perturbations d'ordre biologique

Leur mise en 6vidence 6ventuelle a n6cessit6 la surveillance de l'6tat sanitaire A la fois des

formes d'A. alosa et d'A. Jhlla^r (exemple des 6pizooties) sur l'ensemble du cycle biologique

et ce dans les diff6rents milieux aquatiques consid6r6s (milieux marin, estuarien, et

fluvial).
La prdsence de formes parasites, de maladies bact6riennes ou virales et de n6croses

diverses a 6t6 surveill6e.
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t Biolosie et dvnamioue de I'esodce

Pour les 2 espCces d'aloses des suivis d6mographiques ont 6t6 r6alis6s sur les diff6rentes

6cophases qui ont pu 6tre 6chantillonndes :

. chez les juv6niles en milieu estuarien et fluvial,

. chez les adultes en milieu fluvial et estuarien,

. chez les juv6niles ou adultes en milieu marin.

La croissance a 6te 6tudi6e. Des mesures biom6riques telles que le poids et la taille, la

d6termination de l'Age et l'estimation du sexe ont 6t6 relev6s.

La f6condit6 a 6t6 analys6e I partir des prises r6alisdes dans les p6cheries pour l'alose vraie

et pour l'alose feinte.

Le problime des hybridations a 6t6 surveill6 en comptant les branchiospines sur le premier
arc branchial des diff6rents individus.

La r6partition spatio-temporelle des alosons dans Ie systdme estuarien de la Gironde a 6tA

plus particuliirement suivie. Son objectif 6tant :

- de d6terminer la p6riode principale (ou les pdriodes principales ou et secondaires) de

ddvalaison de cette cohorae et d'enregistrer un certain nombre de facteurs du milieu
susceptibles de moduler le ph6nomdne,

- d'6valuer sur l'ensemble de la Gironde I'importance num6rique des groupes 1 des 2
populations d'aloses.

De plus, grAce aux contacts entretenus avec diff6rents centres de I'IFREMER qui pratiquent
des 6chantillonnages sur le plateau continental atlantique, l'6tude de la r6partition

spatiotemporelle et du r6gime alimentaire des individus en mer a 6t6 r6alis6e.

r L'effort de o6che slobal. les coue. les caract6ristioues du marchd au cours de la o6che i
I'alose

Les deux premiers points sont particuliirement bien suivis depuis quelques ann6es @LIE
et al., 1983 ; GABIGNON et al., 1984 ; ALBIGES et al., l9B5 b, 1986 ; ELIE et al., lgBB).

Ils font l'objet d'un suivi sp6cifique depuis 1977 pour toutes les espices ayant un int6r6t
halieutique dans le systAme estuarien Gironde-Garonne-Dordogne.

Cette 6tude et celle du suivi halieutique se sont appuy6es sur un travail commun de

collecte des donn6es aupris des p6cheurs entre 1985 a 19B8. Pour les deux espdces qui
nous int6ressent ici, les donn6es concernant leur exploitation directe sont issues de travaux

d6jd publids ou en voie de publication.
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T.IDENTITE

l.I. Taxonomie

Si l'on suit la classification propos6e par SVETOVIDOV (1952, f973) le statut taxonomique

des deux aloses de la Gironde est :

super classe

classe

sous classe

super ordre

ordre

sous ordre

famille

sous famille

genre

espices

Poissons

Ost6ichthyens

N6opt6rygiens

T616ost6ens

Clup6iformes

Clup6oides

Clupeidae

Alosinae

Alosa

alosa,falla.a

1.2. Svnonimie

Dans SPILLMAN (f961 b) pour Alosa alosa:

Alosa alosaLinn6, 1766

Clupea alosaL., 1766, Syst. Nat., I, p. 523

Clupea majorDuhamel, 1772, Trait. g6n. P6ch., p. 316

Clupanodon a/oso Risso, 1826, Hist. Nat., p. 453

Alosaoulgarb Cuvier., 1829, t. II, p. 319

Alnsa cornmunrs Yarrel, 1841, Brit. Fish, 2e 6dit., II, p. 213

pour Alosafalla.a :

Alasaficta Duhamel, 1772,Traitn g6n. P6c.,p 320, pl.I, Fig.S

Clupeafalla.c Lac6pdde., 1803, t. Y, p. 452

Clupeafinta Cuvier., 1829, t. II, p. 32O

Alosa finta (Cuvier.) in Sel. Lonch., 1842, F. belge, p. 22O

Paralosafalla.a (Lac6pdde.) in Poll., 1947, Faune Belgique @ois. mar.,) p. 141
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1.3. Nome communs et venraculaires

Poys

Fronce

Royoume-Uni
Allemogne
Donemork
Espogne
Norvdge
Pologne
Gr&e
Irolie

Poys-Bos

Portugol
Su6&

POUT@

Gronde olose

en Atlontique
sobre lNonteslfnd. 6moci6 oprds !o pontel
cowert (Noirmoutierl
couloc (Bordeoux)

coulot (Agen)

kotoko, couloco, coulocquo (Poys bosque)

en M6diterron6e
oloouso, oloougo (Longuedoc)

olosoou, oouse, oloouso (Provence)

oroche (Mortigues!

holochio (Morseillel
locio (Nice)

luccio, sorocco (Corse)

ollis shod
moifish
moisild

soboo, sobolo
moifish
olozq
frisso
oloso
elft

sovel
moifish

Pour@

Alose feinte

en Mqnche
enquetle (Picordiel

linte {F6comp)
demoiselle lGronville)
Ieinte lsoint-Molol

en Atlontique
coul verl, col vert (Auroyl
couvefl couvreou (Nonresl

couvreux (Loire)

iocquiou (Vend6e)
gotion (lle de R6l

gotte (Ol6ron)

chotte (Royon!
gof (Arcochon)
ostouno (Poys bosque)

en M6diterron6e
lozo, hooulot lRousillon)
olouze (Longuedoc, Provence)

troite shqd
finte, perpel

sobogo
cheppio
st<rwild

toplosihi
frisso

sonelho
cheppio

finr
stomsild

PorPosz
sroksill, stomsill
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2. DIAGNOSE

2.1. lE eerlrre Alosa

Les 6cailles sont grandes et caduques et les dents trds petites ou absentes. L'opercule est

creus6 de stries en €ventail. La mAchoire sup6rieure est plus courte que la mandibule. La

cardne ventrale est 6dent6e. Il n'y a pas de dents sur les palatins ni sur la langue. La

nageoire dorsale ddbute au dessus ou en avant des pelviennes. Il existe des

pseudobranchies et huit rayons branchiostCges. La ligne lat6rale est peu visible. L'angle

post6rieur du maxillaire se trouve l6girement d6cal6 en arriire par rapport A l'aplomb du

bord post6rieur de I'oeil (SPILLMAN, f96f b ; WHEELER, 1978).

2.2. Moroholosie externe.
2.2.1. Forme du corps chezAlosa alosa.

C'est un poisson possddant un corps fort, fusiforme et comprim6 lat6ralement (fig. n'4). II
existe une carCne m6diane formde de scutelles le long de la partie ventrale du poisson.

La t6te est conique et un peu convexe. La mdchoire sup6rieure a une profonde 6chancrure

dans le milieu. La coloration du dos peut 6tre bleu sombre, les flancs 6tant d'un blanc

argentd WHEELER 1978, CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS r98r).

Description :

Ecailles : 70-90, Ecailles ransverses :2O122, Vertibres : 57-58

Branchiospines : 90-146, Carine abdominale :37-42 chevrons

Nageoires : D IV-V/14-17, Allll20-24. Pt I/13-15, Pv I/8(9), C 19

Taille maximum : 70 cm, Poids maximum : 4 Kg chez la femelle

Ces donn6es sont emprunt6es i FATIO (f890), MOREAU (1892), SPILLMANN (f96r b),

BAUCHOT et PRAS (1980), CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS (r9Br)

2.2.2. Forme du corps chez Alosa falla*

L'aspect est tris semblable d celui de la grande alose avec cependant une forme plus

allong6e et un corps plus cylindrique (fig. n"4). Le systCme 6cailleux a une apparence

diff6rente. Il existe 6galement une car0ne ventrale. Les 6cailles sont trds nombreuses et

facilement ddtachables. FATIO (f89O) a signal6 que les 6cailles se recouvraient au plus sur

les 213 de leur longueur vers le milieu du corps alors qu'elles se recouvraient au moins sur

les 2/3 chez A. alosa, ce qui fait paraitre les 6cailles de Ia feinte plus large que celle de

l'alose vraie. La mAchoire sup6rieure est entaill6e dans le milieu. Le dos peut 6re bleu

sombre brillant, les flancs nuanc6s de jaune or et le venre argent6 (SPILLMANN 196l b,

WHEELER 1978).
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Figure n'4 : Aspect morphologique d'Alos aloso (l) et d'Alosafallat (2)
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Description :

Ecailles : 55-7O, Ec.trans. : 16-19, VertCbres : 55-59

Branch. :4G44, Carine aMominale : 35-4O chevrons

Nageoires : D IV-V/f 3-16, A III/18-22,PtIIl3-16,W U9, C f9(2r)
Taille maximum 55 cm Poids maximum 2 Kg chez la femelle

Ces donn6es sont empruntdes i SPILLMANN (f96f b), BAUCHOT et PRAS (f980)

3. DISTINCTION GEOGRAPHIQUE DES ALOSINAE

Le genre Alosa est uniguement pr6sent dans l'h6misphdre nord.

3.1. I-€ s.enre Alosa en Eurone

Quatre espices du genre Alosa ont 6t6 recens6es dans la province atlanto-m6diterran6enne
(SVETOVIDOV, 1973). Leur aire de r6partition originelle (fig. n'5) d6marre pour :

- Alosa alosa [,inn6,, 1758) : depuis les c6tes scandinaves, jusqu'd celles du Maroc et du

bassin occidental m6diterran6en. (BANARESCU et al., l97l).

- Alosafalla.r (Lac6pide, lB03) : depuis les c6tes sud de la Scandinavie jusqu'i celles du

sud de l'Espagne plus toutes celles du bassin m6diterran6en.

Seules ces deux espdces vivent dans les eaux frangaises.

- Alosa caspia (Eichwald, f 838) : dans les mers Noire et Caspienne.

- Alosa pontico (Eichwald, f 838) : dans la mer Noire.

On connait quelques populations du genre ,A/osa bloqu6es en eau douce qui y
accomplissent totalement leur cycle biologique. Il s'agit ll d'une adaptation remarquable,

d" typ" holobiotique, pour ces poissons qui sont i I'origine des migrateurs amphibiotiques

potamotogues.

Pour .4. alosa deux cas sont recens6s : celui du lac d'El Kansera au Maroc (FURNESTIN,

1952; FURNESTIN ET VINCENT 1955; LAIIAYE, 1960, 1966) et celui du barrage du

Castelo do Bode sur le fleuve Z6zere au Portugal (EIRAS f981 b).

Pour A, fallna on retrouve cette adaptation en Irlande et en Italie oi l'on reconnait

(QUTGNARD ET KARTAS, 1977)
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Figure n'5 : Aire de rdpartition originelle des aloses en Europ€

respectivement pour chacun de ces pays deux sous espdces lacustres A.f Killarnewis
Rega.n, 1916 dans le lac Leane et A$ Lacwrris Fatio, 1890 dans les laes alpins Maggiore,

Como, Lugano, Garda et Iseo (BINI, f970 ; FERRERO, l95l) et d'une retenue en Sardaigne

(COTTIGLIA, 1963 a,1963 b).

On peut rajouter I cette liste un cas suppl6mentaire avec Atosa (Caspialosa) macedonica
(Vinc., l92l) dans le lac Volvi en Grece @CONOMIDIS, 1973 ; SINIS et KATTOULAS,

r986).

La classification ci-dessus en quatre esdces est en fait compliqu6e par I'existence, plus ou

moins justifi6e, de sous esdces. Le problCme de la syst6matique des aloses est loin d'6tre

r6solu @OUCHEMENT, l98f) et il se pose notamment chez A.folla.o et A.caspia (fig. n'6).
Pour la premiare, on distingue A. falla.c faha.t, l'espdce type, qui se rdpartit de la NorvCge

I l'Espagne le long de la c6te Atlantique et une sous-es$ce Alasa falla.r nilatica (C. St-

Hilaire, 1808) que I'on retrouve sous Ie nom d'A. falla"c rhodaneruis avec ROULE (1924).
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d'opr6s BANA,RESCU et g! (1971)

Aroso oroso bubErrct (D(enCry, 1934)
sJd-ouesl

A,bso (Oosproroso) csspb nordlnonnl (Anflpo, 1905)
rnoltl6 ouest

Abso (CcEpro*rso) cospf, pobeosro.r, (Sodo^/dq/, 1934)
nord (fes bcolls6e)

A/oso (Cosp*rroso) cosp*, tonolco (Gdmm, l90l)
moltl6 est

Abso (Ccqpblrso) np€orlco (G.lrnrn l90l)

Abso (CcEplrroso) cotlllco ptlllco (Elchu/old, 1838)

d'opr6s MAILANO (198D

Cosp*rro0o b,oslrnrftov/ (Borodin, 1904)
nord - lttorol du Don

Cosp*rroso ponrrco

Cos@bso cosp*,

E

Abso (Cospbbso) cssp*, (Elch!rc|d, 1838) Cqp*rroso brosl,nr*ovl (Borodln, | 904)

Abso (Cospbroso) broshnrkov, (Borodln, 1904) Cospirbso cur€nsis ($.h/oro#, 1904)
nofd-o{Jest

A/oso (Cc6pirroso) culEns/s (g.uvoro, 1904) Cospbroso soposhnrkov, (Grlmnr l88D

Aroso (Cospllbso) ponrlcs kess/ed (Gdmrn I80D Cosplrloso suuorowi

Aloso (Cqp*rtrso) ponrrco vo/€Ensrs (B€(gt l9l2) Cc6pfrbso ponrrco

Aloso (OcEpirroso) soposchn/kow, (Gdmrn I88D Coqp*Ibso crEpb

Abso (OcEpbroso) Cprroerocepf,oro (B€(g l9l3)

Pigure n'6 : Exemple de classification dilT6rente des espOces d'aloses dela mer Noire et de la mer Caspienne

Pour la deuxi0me, les pays de I'est classent Ieurs aloses en une pl6thore d'espdces et de

sous-esdces (BANARESCU et al., l97l) mais des ravaux plus r6cents semblent montrer
l'dvolution vers une rdduction (LINDBERG et al.,l98O).

Les propos de DAGET (f988) illustrent parfaitement ces difficult6s de classification : "i
l'int0rieur des espCces i trds vaste r6partition, il arrive que I'on constate des variations

clinales d'est en ouest ou du nord au sud, portant sur des caractires m6ristiques. Si les

moyennes extr6mes sont notablement diff6rentes, les populations correspondantes ont
souvent 6t6 consid6r6es comme appartenant I des sous-es$ces ou i des especes

typologiques distinctes".

Le concept typologique de I'espCce apparait en fait d6pass6 et il devrait 6tre sous peu

remplacd par celui de l'espice biologique.

Les m6thodes habituelles de Ia syst6matique sont appelldes d6sormais i 6tre compl6t6es par
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un 6ventail de techniques modernes telles que la cytotaxinomie, la biochimie, la g6ndtique,

ou la taxinomie num6rique.

3.2.|,e lrenre Alosa en Am6rioue du Nord

Sur le continent nord am6ricain (fig n"7), il existe quatre espdces du genre l/osa aux Etats-

Unis 0OHN et al., 1978; MARTIN et DREWRY ,1978; PHILIP et al., l97B) et trois au

Canada (SCOTT et SCOTT, 1988):

- Alosa sapidbsirna (Wilson, l8ll) ou american shad de son nom commun est la plus

grande espice sur Ies guatre. Elle peut atteindre 76 cm et un poids sup6rieur i 3,5 kg

(LEIM, 1925). Ses caractdristiques biom6triques la rapproche de notre grande alose.

On peut retrouver la "shad" depuis le sud-est du Labrador jusqu'd la rividre St Johns en

Floride. Son aire de distribution regroupe tous les fleuves tributaires des 6tats du New

Jersey, du Delaware et de la Viryinie et de la baie du Chesapeake. (LEIM 1925 ;

WEI-A.NDER l94O ; WALBURG and NICHOLS, 1967). En 1871, cette espdce a 6t6

introduite dans la rividre Sacramento en Californie (SMITH, 1896 ; WELANDER, 1940) et

a depuis, 6tendue son aire avec succds depuis la baie de Todos Santos en Californie

(CLAUSSEN, 1959) jusqu'i Karluk sur I'ile Kodiak en Alaska WELANDER, f940). On

peut rencontrer des sp6cimens depuis quelques ann6es le long des c6tes Nord-Ouest du

Pacifique vers la Baie du Kamchatka et la mer d'Okhotsk (CHERESHNEV et ZHARNIKOV,

r989).

- Alosa pseudoharengus OVilson, 1811) ou alewife de son nom commun mais aussi

appell6e gasperian, sambilly, kyate, branch herring ou greyback (COOPER, f961). Sa taille

peut atteindre 38 cm.

On peut la retrouver depuis le New Foundland jusqu'i la Caroline du sud. On retrouve

6ga.lement des populations bloqu6es dans les Grands Lacs et les Lacs Finger dans l'Etat de

New York et d'autres lacs d'eau douce.

Son aire de distribution est en fait : tous les fleuves tributaires de la baie Chesapeake, la

Virginie, le Delaware et le New Jersey

- Alosa aestioalis (Mitchill, 1815) ou blueback herring de son nom commun. Sa taille

maximum est de 38 cm comme l'alewife.

On peut la retrouver depuis la Nova Scotia jusqu'i la rividre St Johns en Floride. Son aire

de disribution est tous les fleuves tributaires de la baie Chesapeake, le fleuve Delaware et

les eaux au large du Newjersey.

- Alosa mediocris (Mitchill) ou Hichory shad de son nom commun. Sa taille maximum est

de 6O cm. Sa classification a 6t6 un moment contest6e mais les travaux de MANSUETI

(1962) ont bien confirm6 sa place en tant qu'espdce.
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Figure n'7 : Aire de r6prtition des aloses en Am6rigue du Nord

On peut la retrouver depuis la baie de Fundy au Canada jusqu'i la Floride. Son aire de

distribution correspond A toute la baie du Chesapeake et aux Etats du New Jersey, de la

Virginie et du Delaware.

3.3. Hvpothises de colonisation.

A travers les faits pal6ontologiques et pal6ogeographiques, CASSOU-LEINS et CASSOU-

LEINS en 1981 ont propos6 trois hypothdses permettant de comprendre la diff6renciation

des diverses espices du genre Alosa afin de tenter d'expliquer la ressemblance frappante

entre A, alosa et A. sapidissimo, l'6volution sur le genre Caspialosa (ou Alosa caspia), et

la pr6sence du genre Alosa en M6diterran6e alors que cette dernidre fut une mer ass6ch6e

il y a 5 millions d'ann6es. Nous nous reporterons d leurs ravaux pour plus de d6tails et

nous ne donnerons ici que la figure no8 qui correspond i une esquisse pal6o-6volutive.
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Figure n'8 r Esquisse pal6o6volutive

d'apds CASSOU-LEINS et

cAssou-LErNs (r98r)
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r. IA GRANDE ALOSB @I,OSA AINSA> OU ALOSE VNAIE

Hormis quelques travaux r6alis6s sur la Irire anciennement (ROULE, 1923 ; LECLERC,

f 94t) et plus r6cemment (BOISNEAU et al., 1990), sur le Rh6ne (RAMEYE et al., 1976),la
biologie de la grande alose a surtout 6t6 6tudi6e jusqu'i pr6sent dans le systdme fluvio-
estuarien Gironde-Garonne-Dordogne.

Les travaux de BOISNEAU (1984) et MENNESON (1984), BOISNEAU et at. (1986) pour la
partie Loire fluviale sont I citer parallilement.

De grandes lacunes existent encore dans Ia connaissance du cycle biologique (fig. n9) de

cette espice et il existe, en particulier, une absence quasi-totale de renseignements sur:
- la phase marine de croissance, essentielle pourtant dans la vie de l'alose puisqu'elle dure

de 2 i 6 ans sur une dur6e de vie maximum de 6 i 7 ans,

- la d6valaison des alosons et leur devenir durant leur premidre ann6e de vie.

La grande alose passe la majeure partie de sa vie en mer. Cette p6riode se caract6rise par

une croissance importante et on suppose qu'elle se d6roule d des profondeurs maximums

pouvant atteindre 2m e 3m m, puisque d la suite de coups de chalut de fond donn6s i ces

profondeurs piar les anciens grands chalutiers d vapeur, des captures ont parfois 6t6

r6alis6es (ROULE, f925). A I'heure actuelle ces informations sont les seules qui existent

sur la phase marine de croissance.

Aprds cette phase, Ia migration g6n6sique anadrome des adultes (retour vers les frayires)

concerne globalement des mAles de 3 d 5 ans et des femelles de 4 i 6 ans qui ont des

tailles (ongueur d la fourche) comprises entre 35 et 60 cm.

Cette migration de reproduction commence dans les estuaires du littoral adantique, au

mois de mars et se termine i la fin du mois de juillet (ANONYME, 1978 a; CASSOU-

LEINS et CASSOU LEINS, r981).

Si en zone estuarienne la majorit6 des g6niteurs se pr6sente au mois de mai (ANONYME,

1978 a) dans le cas de la Gironde, plus en amont sur l'axe fluvial d Golfech, I'activit6
migratriee maximale est constat6e au mois de juin (DAUTREY et LARTIGUE, l9B3).

Cette migration de reproduction potamotoque vers la rividre natale, ou ph6nomdne de

homing, est semble t-il bien marqu6e chez cette espCce (DOUCHEMENT, 1981).

Ce ph6nomdne de retour d la riviire d'origine isole g6n6tiquement les diff6rentes

populations de grande alose. Ce fait est tris important car il montre qu'une population

ayant disparu d'un bassin versant ne sera pas renouvel6e par une fraction de stock issue de

l'ensemble des populations pr6sentes en phase biologique sur le plateau continental

atlantique. La migration de reproduction semble d6pendre 6troitement du d6bit fluvial et

de Ia temp6rature de l'eau (RAMEYE et al., 1976 ; DAUTREY et LARTIGUE, 1983). Le

seuil thermique en-dessous duquel les mouvements migratoires sont faibles, voire nuls,

semblent avoisiner Ies ll"C.
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Fignre n9 : Cycles biologiques d'AloEo aloso et d'Ahsafallat (d'aprds TAVERNY et ELIE (f 989))
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Pendant toute leur migration en eau douce, ces g6niteurs ne se nourrissent Pas.

La migration peut d6buter en mans dans I'eshraire de la Gironde et se t€rminer en juillet
(CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS, l98l) mais I'aflluence est maximale dans la premidre

quinzaine de mai dans le d6partement de la Gironde (ANONYME, 1978 a; ELIE et aL,

f988) et en juin-juillet dans les parties plus amont or) s'effech.re l'acte reproducteur

(DAUTREY et LARTIGUE, 1983; CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS 1986; CASSOU-

LEINS 1987, 1988).

Ia reproduction de cette espdce se d6rnoule de juin I juiller

Les observations r6alis6es au laboratoire sur les p6riodes d'incubation (4 I Sjours pour des

temp6raurr.es de 18 I 22eC), montrent qu'au moment de l'6closion les alevins mesurent en

longueur totale entre 6 et 8 mm (CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS, l98l). Ia r6sorption

de la v6sicule vitteline s'accomplit dans les 4 jours suivant l'6closion. Ces alevins

grossissent rapidement pour atteindre des longr.reurs totales comprises en moyenne entre 5

et 6 cm au moment de leur d6valaison.

D'apr0s certains auteurs, le ph6nomtne de d6valaison des juv6niles est d6clenchd par la
premidre crue d'automne et se d6roule principalement Ia nuit (SPILLMANN, 196l a).

Les maxima d'abondance des alosons d'A. alosa sont relev6s dans l'estuaire de la Gironde

le plus souvent au mois de novembre. Ils semblent s6journer dans l'estuaire durant l'hiver
(ANONYME, 1982 b).

En effet, lbrs du passage au stade "aloson", une migration trophique est r6alis6e dans un

premier temps par les jeunes individus vers les rives de la rividre i proximit6 ou en aval de

leur fray0re d'origine. Ce mouvement n'est pas semble-t-il de grande ampleur (CASSOU-

LEINS et ol.,1988).

L'hypoth0se pr6c6demment d6crite, selon laquelle les premiires crues seraient le facteur

d6clenchant la migration d'avalaison ne pr6vaut plus en raison de I'absence de variation

notable du d6bit fluvial avant et pendant cette migration. Le facteur "baisse de

teml#rahre" semble mieux corr6l6 avec cette migration, bien qu'aucune valeur de "seuil

thermique d6clenchant'' n'ait pu 6tre propos6 jusqu'l pr6sent (CASSOU-LEINS et al.,

f98S). LEGGETT et WHITNEY (1972) avaient d6je conclu que le d6clenchement de la

d6valaison des juv6niles d'A. sapi.dissima aux Etats Unis 6tait li6 i une variation de

temp6ranrre du milieu.

Dans I'estuaire de la Gironde, les premiers alosons d'A. alosa apparaissent dCs septembre,

bien gue certains rares individus puissent se rencontrer dds la deuxidme quinzaine du mois

d'ao0t. L'abondance des juv6niles d'A. alosa est maximale entre les mois de novembre et

d6cembre (ANONYME, 1982 b; BOIGONTIER et MOUNIE, l9B2 ; BOIGONTIER et al.,

re85).

Au printemps, la plupart des juv6niles ont quittd le systCme estuarien pour gagner la mer.
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En ce qui concerne les autres hydrosyst0mes les informations sont peu pr6cises, cependant

ROULE (f923) et LECLERC (1941) travaillant sur la loire (hydrosyst0me de type trds

diffdrent, caract6ris6 semble t-il par l'6loignement des zones de frayCres par rapport I
I'estuaire) considCrent gue les jeunes aloses d6valent i un an. Les tailles sont comprises

entre 15 et 19 cm.

2. TALOSE FETNTE (AL,OSA FALT,AX) OU GAT'TE

L'alose feinte (finte), plus petite que sa cong6nere, possdde un cycle biologigue (fig. n"9)

assez analogrre, mais contrairement I cette derniire elle semble effectuer des d6placements

et des migrations de moins grande ampleur. Ainsi son aire de distribution pour ce qui
concerne le milieu marin n'est jamais tris 6loign6e des c6tes, et, pour ce qui est des eaux

continentales, la limite amont de ses zones de frai se situe l6gdrement au-dessus des

secteurs encore sous l'influence de la mar6e dynamique (SPILLMAN, 196l a).

Les grandes lacunes dans la connaissance du cycle, signal6es pour l'espCce pr6c6cente, sont

encore plus marqu6es pour cette espdce puisque les travaux scientifiques la concernant

sont encore plus rares.

D'aprds DOUCHEMENT (f98f), le ph6nomine de homing semble rds strict 6galement

pour A. falla.c ce qui isole gdn6tiquement Ia population inf6od6e i un bassin versant

donn6.

L'alose feinte se reproduit de mai i juin dans les zones du systdme fluvial, attenantes i un

estuaire. Dans le cas particulier du systdme fluvio-estuarien Gironde-Garonne-Dordogne, et

pour la Garonne, les g6niteurs remontent le fleuve jusqu'd Agen, mais une grande partie de

la population ne semble pas d6passer La R6ole.

L'Age des g6niteurs varie entre 2 et 6 ans pour les mAles et entre 4 et I ans pour les

femelles (SPILLMAN, 196r ; ANONYME, 1979 a).

Les g6niteurs de cette espice peuvent survivre (au moins pour une partie d'entre eux) i la
reproduction et revenir frayer une deuxidme fois, voire une troisidme (ANONYME, 1979 a).

Des juv6niles de petites tailles (4 i 6 cm) sont observ6s i l'aval des fraydres et leur densit6

semble 6re maximale en juillet et en ao0t dans I'estuaire de la Gironde. D'aprCs un certain
nombre d'observations r6alis6es par le CEMAGREF, tout ou partie de la cohorte d6valante

semble passer le premier hiver dans la zone estuarienne. BRACKEN et KENNEDY (1967),

pour les populations du sud de l'Irlande, ont m6me avanc6 I'hypothdse selon laquelle

l'espdce A. falla^x ne gagne la mer qu'l la fin ou i I'approche du second hiver.
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3. CARACTERISTIQUES DES FRAYERES

Les tentatives visant A identifier une frayire typique d'alose vraie sont anciennes. Les

caract6ristiques granulom6triques sont ddsormais bien connues. LECLERC (1941) et

HOESTLANDT (1958) la caract6risaient comme une zone poss6dant d l'aval des "hauts

fonds de graviers recouverts de 0,50 a 1,50 m d'eau". CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS

(1981) en gardant cette typologie de base l'ont afHn6 par des observations sur le terrain en

Garonne notamment sur les fraydres d'Agen et de LamagisGre.

Sont reconnues comme fraydres potentielles les portions de fleuve pr6sentant une plage de

graviers aflleurants d6limit6e d l'amont par un "pool" (zone d'eau calme) et i I'aval par une

zone peu profonde d courant rapide. La granulom6trie est caract6ris6e par des galets de

taille moyenne dont la longueur dominante est de 7 d 8 mm, accompagnds de graviers

laissant entre eux des espaces oil les oeufs peuvent venir se placer durant l'incubation.

BOIGONTIER (f986), afin d'6tablir la liste des frayires potentielles et fonctionnelles

existant dans I'Adour, a ainsi repris l'ensemble de ces critdres. Les r6sultats obtenus sont

venus corroborer dans le cadre de ce fleuve, ce sch6ma type de fraydre.

Il n'en fut pas de m6me en Loire. BOISNEAU et al. (1990) ont mis en 6vidence pour un

site de ponte situ6 i 2 km i I'aval du barrage de Decize (fraydre de St L6ger des Vignes)

une nature de subsEats diff6rente. Ces derniers sont constitu6s d dominance de sable et de

graviers, les galets 6tant absents. Aucun autre secteur ne semble remplir les critdres requis

sur plusieurs kilomitres. Cependant ROULE (1923) et LECLERC (194f) ont indiqu6 la
pr6sence de frayires typiques d leur 6poque dans les parties hautes du bassin versant.

BOISNBAU et al. (1990), 6mettent donc I'hypoth,ise d'un site de reproduction forc6e sur St

L6ger des Vignes.

Si les tentatives de caract6risation de fraydres d'alose vraie ont 6t6 men6es ces dernidres

ann6es, il n'en est pas de m6me pour I'alose feinte.

En Dordogne et en Garonne, les observations de certains p6cheurs font 6tat de l'existence

de secteurs de ponte particuliirement actifs. Ces derniers correspondent d des bancs de

graviers et de sable. Le frai s'effectuerait effectivement dans les zones or) le courant est

faible au moment des 6tales de mar6es de pleine mer ou de basse mer et de jusant.

LECLERC (1941) avait d6crit le biotope de frai d'A.falla* comme une zone i courants

lents au-dessous de fonds profonds. A. falla"x nilottca, semble elle pouvoir s'accommoder

de nature de fond et de profondeurs trds vari6es puisque MNOVIC (1977) signale sa

ponte sur du sable ou de l'argile sur des fonds de 1 i 6 m.
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4. II\ SITUATION DBS TNAYERB.S DANS LE BASSIN VERSANT DE I,A GIRONDE

4.1. Chez I'esodce Alosa alosa

Il aura fallu attendre 1985 pour voir s'amorcer une reconqu6te de l'aire de migration

primitive de I'alose vraie.

Sur Ia Dordogne, c'est depuis 1850 que ce poisson subissait un am6t dans sa "course en

amont" au barrage de Bergerac.

Sur le Tarn sa remont6e s'achevait au barrage de Ste Livrade. Cependant en 1959 la

r6fection du barrage de Moissac stoppait cette migration.

Sur la Garonne il remontait jusqu'au barrage du Bazacle (Ioulouse) et parfois m6me au-

dessus lorsque les d6bits du fleuve s'y pr6taient. Entre LamagistCre et Toulouse, ROULE

(1923) avait d6nombr6 24 fraydres elfectives. Suceptibles de se d6placer suivant les ann6es

elles restaient cependant toujours nombreuses. Pour cet auteur Ie bassin de la Gironde et

celui de l'Adour reprdsentaient Ia principale aire de pont€ d7. a/osa dans le pays.

Sur I'axe Garonne en 1971, la mise en service du complexe de Malause Golfech rendait

inaccessible A cette espice, pris de B0 % de ses fraygres (fig. n'10). Outre l'alose, il existe

de nombreux autres migrateurs potamotoques comme les saumons, les truites de mer, Ies

lamproies et l'esturgeon.

Figure n'10 : Aire de migration et limites impos6es par les banages en l98l potr A. alosa (d'apr0s CASSOU-

LErNS Er CASSOU-LETNS (r98r))
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La disparition dans certains secteuns et la r6gression de certaines de ces espdces ont
provoqud une prise de conscience de problimes li6s i la fois i la ddtdrioration de la qualit6

des eaux, des actions humaines sur le lit du fleuve sous forme d'extractions et de calibrages

et de Ia construction de bamages non ou mal 6guip6s en dispositifs de franchissement
(CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS 1979, 198r ; CASSOU-LEINS et al.,l98O; ANONYME,

1e80 b).

Dds lors de nombreuses modifications ont 6t6 apport6 aux banages dont les passes ri

poissons dtaient difficilement franchissables ou carr6ment infranchissables (cf. S V.3).

Depuis 199O, I'alose vraie peut migrer I nouveau sur Ia Dordogne et la Garonne dans ses

limites les plus amont (fig. n'll).
On peut recenser parmi les fraydres les plus actives (donn6es 1988) de l'amont vers I'aval

celles de Lamagistdre, St Sixte, Agen, Floudds. A la convergence du Tarn et de la Garonne

toute une s6rie de frayires s'6chelonnent jusqu'en amont de Toulouse.
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Figure n"ll : Aire des frqr0res rccessibles et limites de migration impos6es par les bmages en 1989 potr A. alosa
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Sur le Tarn, il existe 2 sites potentiels ir l'amont de la convergence du Tarn et de I'Aveyron,

et sur cette dernidre riviire il existerait une s6rie de sites potentiels (BOIGONTIER, 1988).

La limite aval des fraydres se situe sur la Garonne en aval de La R6ole (Floudds)

(CLAUSSE, 1982) et sur la Dordogne aux environs de Castillon-La-Bataille.

Sur la Dronne et I'Isle, les premiers bamages de Coutras et de Laubardemont ainsi que

tous ceux se trouvant i l'amont sont difficilement franchissables sauf lors de d6bits

importants. Il existe cependant des zones rdelles et potentielles int6ressantes sur ces deux

axes.

4.2. Chez I'esnEce Alosa falla.t

La localisation des fraydres de I'alose feinte a 6t6 r6alis6e auprds de p6cheurs

professionnels se livrant ou ayant pratiqu6 la p6che A la gatte ou au moins pratiquant

assidument la p6che de l'alose depuis de nombreuses ann6es. Afin de v6rifier la rdalit6 et

l'exactitude des localisations les propos ont fait l'objet entre eux de recoupements.

Les zones de frai se trouvent tris en aval de celles de la grande alose. HOESTI-ANDT

(f958) les signalait de I'estuaire aux parties basses des fleuves. Elles peuvent apparaitre

parfois en eau saumAtre (exemple sur la Dordogne avec celle du banc de Plagne).

La majorit6 est r6pertori6e dans les zones sous influence de la mar6e et essentiellement en

Dordogne.
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Celle de Tartifume sur la Garonne est pr6sente trds en amont (reconnue par CASSOU-

LEINS en 1988). Sur ce fleuve, si A. falla.a n'a pas eu i subir d'arr6t de migration par la
prdsence de barrage, son milieu a 6t6 d6t6rior6 par les extractions intenses de

graviers (fig. n'I2).

5. LE COMPORTEMENT DE PONTE

Le d6roulement de la ponte, 6tudi6e par CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS (l98l, 1986),

CASSOU-LEINS (1987, 1988), CASSOU-LEINS et CARETTE (1989) pour A. alosa sur la
fraydre d'Agen, par BOIGONTIER (f987) sur les frayires de I'Adour et BOISNEAIJ et al.
(1989) sur les fraydres de Decize-St-Leger-des-Vignes, semble trds proche des observations

flaites de nuit par les p6cheurs professionnels de Dordogne pour A. fallan

Ce comportement comprend trois 6tapes :

- le regroupement des g6niteurs sur les zones de frai en d6but de soir6e (g6n6ralement

avant 23 h)

- la ponte active des femelles et des m6les entre 23 heures et 3 heures (T.U.). Durant ce

laps de temps, Ies couples 6voluent en surface, tournent sur eux-m6mes en frappant

bruyamment la surface de l'eau i l'aide de leur nageoire caudale. Ce type de

comportement est d6nomm6 "bull". Le temps d'un bull varie entre 4 et 7 secondes. Dans le

cas de I'alose feinte en Dordogne, de m6moire de p6cheurs et de riverains, cette phase

fr6n6tique les r6veillaient certaines ann6es

- la post-ponte qui survient apris Ia phase de reproduction au moment or) les aloses

group6es sont encore prr4sentes sur la frayire mais of aucune activit6 d'accouplement n'est

d6cel6e. Ce regroupement "passif' est d6celable jusqu'au Iever du jour

Lors de la reproduction, la ponte de la femelle est fractionn6e dans le temps et I'espace

(LECLERC, 1941 ; HOESISTLANDT, 1958 ; CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS, 1981). La

maturation des ovocytes est progressive. Ainsi i chaque bull, des ovocytes m0rs sont 6mis

dans la masse d'eau et f6condds. Les oeufs ainsi obtenus d6rivent dans un premier temps

avec le courant avant de se d6poser dans les interstices entre les ga.lets.
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r. SAISONS Ef, ENGINS DE PECHE, RBGLBMENTATIONS

D'une manidre g6n6rale, en France et dans les autres pays 6trangers, c'est uniquement au

moment de la migration de reproduction que se concentre l'effort de p6che sur l'alose vraie

et I'alose feinte. Les p6ches se pratiquent alors tout au long du bassin versant. Il existe

cependant des variantes.

A travers le monde, la p6che de I'alose se pratique soit en tant que p6che commerciale soit

en tant gue pdche amateur ou sportive. Ces deux types d'activit6 cohabitent lorsque les

stocks d'alose sont sulfisamment importants.

En France, la p6che professionnelle ou commerciale int6resse les marins p6cheurs et les

p6cheurs professionnels fluviaux. Elle demeure la principale activit6 caract6risant la p6che

d I'alose vraie. Le deuxidme type de p6che est normalement d'ordre ludique. La p6che des

amateurs aux filets et aux engins n'en est pas moins importante pour le bassin versant de

la Gironde. ELIE e, a/. (f988) ont estim6 que pour la saison 1986 les prises des amateurs

repr6sentaient 26Vo de la quantit6 totale captur6e. Ce type de p6che dissimule, en fait, en

partie, de faux amateurs qui commercialisent le produit de leur p6che. La p6che d la ligne

ou sportive se pratique par de vrais amateurs, membres d'une Association Agr6e de P6che

et de Pisciculture . Elle est rest6e peu d6velopp6e sur le plan national en se cantonnant

essentiellement sur les rives de la Dordogne et de la Garonne. Depuis 1987, la d6couverte

de la technique de p6che am6ricaine d la mouche fouett6e semblerait pouvoir susciter un
regain d'int6r6t i I'instar d'une p6che sportive trds intense aux USA pratiqu6e depuis le
d6but du sidcle.

Parallilement, il existe des braconniers qui pratiquent i l'aide de filets et d'engins sans

licence. Leur effort de p6che est parfois sup6rieur ou 6gal i celui des p6cheurs

professionnels.

En p6che dirig6e, cinq Qrpes d'engins peuvent 6tre utilis6s :

- le filet ramail,
- le carrelet,

- le coul,

- le baro.

- la senne

L'importance de l'utilisation de ces diff6rents engins varie suivant l'espice d'alose

recherch6e, la cat6gorie du p6cheur, le lieu de p6che.

L'emploi de la senne (ou escave) en Dordogne et en Garonne ne pourra plus 6tre cit6e que

pour m6moire dans peu de temps. Pour la Garonne le dernier "senneur", d Agen, a

abandonn6 cette activit6 de p6che en 1986 et de m6me il ne reste plus, pour la Dordogne,

qu'un senneur i I'aval de Bergerac.
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En ce qui concerne les riglementations maritime et fluviale actuelles en Gironde, Ia taille

marchande riglementaire des aloses a 6tl fix6 i 30 cm (par le d6cret du 15-12-1952

modifi6 par d6cret du 02-ll-1959) en milieu maritime, et (par d6cret du f6-09-f958

modifi6 par le d€cret du O3-03-1981) en milieu fluvial. Le d6cret du 16-O9-1958 indique

que le filet ne peut occuper plus des 213 de la largeur mouillde du cours d'eau. Dans le

milieu fluvial en vertu de la d6rogation adopt6e par rapport i l'article lO du d6cret du 16-

09-1958, Ia p6che de l'alose vraie et de l'alose feinte est autoris6e deux heures avant le
lever du jour et deux heures apris son coucher, toute l'ann6e, sauf durant la p6riode

d'interdiction du saumon franc. Ce dernier est interdit de p6che depuis 1985.

Depuis cette date, un d6cret interm6diaire a donc permis la p6che de l'alose jusqu'i ce que

le dernier d6cret du 25-03-f987 n'autorise la p6che des aloses (pour les deux espdces

frangaises) que du ler mars au 30 juin. Du ler mars au 36me dimanche d'avril, Ia p6che

est ouverte une demi-heure avant et apris le lever du soleil pour une maille minimum de

27 mm et du 3dme dimanche d'avril au 30 juin elle est ouverte de 0 h d 24 h pour une

maille minimum de 36 mm. Sur toute la p6riode la relive est obligatoire du samedi l8 h
au lundi 6 h. Pour les p6cheurs amateurs, l'article 3 du 15-03-1983 sp6cifie que pour Ie
d6tenteur de la licence "tramail amateurr', la longeur du filet ne pourra pas ex6der 50 m

avec la m6me proportion d'occupation du lit que chez les professionnels.

Une certaine confusion rigrre dans la succession logique des arr6t6s par d6cret. Ceci serait

dt i un manque d'ordonnancement et d'actualisation des arr6t6s pr6fectoraux (ARP) par

rapport aux divers textes minist6riels ou pr6fectoraux (CASTELNAUD et al.,l9B5).

2. LES STATISTIQUES DE PECHE EN FRANCE

2. l. Connaissance s6n6rale

Au d6but des ann6es 1980, ELIE et RIGAUD (f984) et ALBIGES er a/. (1985 b)

s'int6ressaient aux ressources et au patrimoine que constituent les espaces de poissons

amphihalins oubli6s, tels que I'esturgeon, la grande alose, l'alose feinte, l'anguille, le flet

ou les agnathes tels que la lamproie marine et fluviatile. L'importance sociale, 6conomique

et patrimoniale des deux espices du genre Alosa est alors apparue. Un classement en

valeur des 20 premidres ressources halieutiques du Golfe de Gascogne (donn6es corrig6es

l98l) rangaient les aloses au l3Cme rang en valeur d'apport i la premiire mise en march6.

La production 6tait alors de 90O T pour une valeur de 15 d 16 millions de francs. La

grande alose 6tait repr6sent6e pour plus des 3/4 dans les mises d terre. Les aloses se

trouvaient de ce fait en valeur au m6me niveau que des espdces marines bien connues

comme Ie lieu jaune, le rouget barbet, le homard, la seiche et avant le maquereau, le

merlan et le c6teau.
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Aujourd'hui les 6cosystlmes frangais accueillant encore au moins I'une des deux espCces et

supportant donc une exploitation par p6che sont :

- pour la fagade atlantique, la Loire, le systAme fluvioestuarien Gironde-Garonne-Dordogne

et I'Adour (quelques captures semblent 6re signaldes dans Ia Charente),

- pour la M6diteran6e, l'Aude, I'H6rault et le Rh6ne,

- pour le littoral de la Manche, aucune donn€e n'existe mais des captures 6pisodiques

d'aloses I I'aide de filets de c6te sont signal6es (ELIE, 1985).

2.2. Imoortance 6conornicue des deux esoices

2.2.1. Dans le bassin versant de la Ioire

Dans l'estuaire de la Loire, ELIE (f977) signale des captures d'aloses de 15 T en 1960 et de

5 T en f976. BELLEC (f98f), dans la partie fluviale de ce m6me fleuve 6value les captures

d 22T. En 1988, BABIN (1989) donne une estimation haute de 22T et une estimation

basse de 15 T soit un chiffre d'affaires conespondant de 380.75 KF e 287.9 KF. Ces

quantit6s, comme nous le verrons, restent de Ioin inftrieures i celles estim6es dans le
cadre du bassin de la Gironde.

2.2.2.Poro;r le Rh6ne

Tris peu de donn6es existent. Celles de RAMEYE et al. (1976) chiffraient les captures i
23 T pour la saison de p6che 1974.

2.2.3. Dans I'hydrosystime de I'Adour

C'est i partir de 1985 que des donn6es fiables apparaissent au moins pour la r6gion du

Bas-Adour.

saison 1988

saison l9B9

18e20T
10.5 e rr T

380 KF

268.75 KF

La p6che de l'alose entre pour 27.696 et 25.2% dans le tonnage cumul6 sur l'ensemble des

diff6rentes espdces et seulement dans 796 et 5.3% du chiffres d'affaires total @ROUZET er

al.,1988,1990). Les tonnages semblent rapprocher le bassin versant de I'Adour de celui de

la Loire en ce qui concerne l'ordre de grandeur des deux p6cheries d'alose vraie.

2.2.4. Dane le bassin veroant de la Gironde

Depuis 1977, des donn6es de production relativement fiables sont obtenues pour les deux

esp€ces. Depuis 1983, grAce d I'utilisation d'un r6seau repr6sentatif de p6cheurs

6chantillonneurs ces donn6es sont devenues particuliirement bonnes sur l'ensemble du
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systeme jusqu'au limites g6ographiques retenues (ELIE, f9B5).

Quelle que soit la campagne de p6che consid6r6e (tabl. n'l) les captures d'aloses avec

principalement A. alosa repr6sentent le plus fort tonnage mis i terre. Les apports entre

f97S e 1985 vont, pour un tonnage global du plus bas au plus haut, de 50O d 1096 T. Ils

correspondent rgspectivement A 3296 et 5596 des captures totales de I'hydrosystime. Les

valeurs de ces productions A Ia premidre mise en march6 pour ces 8 ann6es varient entre

7.6 et 16.4 MF. Elles peuvent participer jusqu'i pris de 3096 i Ia valeur des prises globales

r6alis6es dans I'hydrosystdme (tabl. n"l). Malgr6 ces chiffres qui concr6tisent l'importance

6conomique de l'alose, cette derniire reste un poisson peu connu, qui se consomme

essentiellement sur les lieux de production et au niveau r6gional. D'aprds CASTELNAUD

(1978), 50 e 55% de la production est livr6e aux mandataires du march6 de Bordeaux avec

un petit circuit de distribution sur Paris et 35 i 40olo passent directement du p6cheur au

consommateur.

30
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r0
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Prix du kg

O Prix moximum couronl ou Kg

O Prix minimum couront ou Kg

X Prix minimum constont ou Kg

1968 1969 1970 t97t 1972 1973 1974 1975 1975 1977

Fignre n'13 : Erclution du prix au kilogramme de l'alose waie en Cironde de 1968 A 1977 (dom6es emprunt6es I
CASTELNAUD, T978)

Les probldmes de commercialisation sont engendr6s par certains facteurs tels que la
rapidit6 de saturation du march6 et la chute des cours. L'6volution du prix du kilo depuis

1968 rerac6e par Castelnaud (1978), montre bien i la fois Ia baisse du produit par rapport

au cofit de la vie et les larges fluctuations d'une ann6e sur I'aurre (fig. n'13). La fragilit6 de

conservation de ces poissons, le manque de structures de transformation et de valorisation

constituent une autre facette du probldme. Cependant, jusqu'en 1985, une usine, La

Francale (seule stmcture de transformation pour la conserve de I'alose qui ait exist6e dans

la r6gion), permettait d'6couler une majorit6 des p6ches r6alis6es.
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Ann6e
Esp6ce

I 973

550 T

3s0

100

?

?

?

?

?

?

I 087

85

I 975

288 T

270

600

400

?

30

?

?

?

r588

1978 1979 1980 t98t 1982 1983 1984 t985

Aloso vroie

Aloso feinte

Lomproie morine

Lomproie flwiotile

Anguille (civellel

Anguille (subodulte)

Mulets

Gevettes blonches

Crevettes grises

Esturgeon

Solmonid6s

Divers

Totol

840 T

146

96

?

387

337

320

826 T

?

98

?

3r8

336

?

?

500

2170

?

112

?

r38

291

?

?

83

?

8r

148

?

e

r05

?

82

267

120

r00

?

3.3

400

1692

620 T

60

77

?

65

276

88

100

500 T 638 T

127 192

74 93

??
t90 304

400 471

? 320

?

?

200

1556

?

t6'
50

2156

863 r 1096 T 615 T

65 72 72 92 92 92

?

20'
50

2268

?

500

I 996

?

500

2000

2.6

399'

I 588

Ann6e
EspEce

I 973

2.8

1.9

7.5

1.0.

?

?

?

0.02

?

?

t3.2

I 975

8.1

2.8

9.0.

4.0.

?

0.3

?

?

?

24.2

1978 1979 I980 l98t 1982 I983 1984 1985

Aloso vroie

Aloso feinte

Lomproie morine

[omproie flwiotile

Arguille (civelle)

Anguille (sub-odulte)

Mulets

Qevettes blorrhes

Oevetles grises

Esturgeon

Solmon'rJ6s

Divers

Tolol

7.6

r.0.

3.7

?

5.7

8.0.

?

?

?

2.0.

30.0

9.6

I.5

6.5

?

12.0.

9.4

r.3

?

1.0 '
'I .0.

45.5

12.6

1.2

6.7

?

17.4

6.7

1.3

14.0

?

7.4

?

23.8

8.4

?

14.7

D

8.4

?

12.4

7.3

?

2.7

16.4

?

6.3

?

8.0.

4.4

?

2.8

12.3

?

9.5

?

9.8

8.5

0.8

3.0.

0.2

4.0.

48. I

12.4

0.3

7.1

?

7.8

9.6

0.6

3.0.

?

2.O. 2.2 2.2 2.7 ?

?

?

1.2 '
1.0.

s0.3

?

5.0.

6t.3

?

5.0.

50.5

?

5.0.

42.9

0.1

4.1 '
45.0.

NB: Voleurs trCs nette.nent sur-estim6es

Tableau n'l : Evolution des productions halieutigues dms le systlme lluvio-estuarien de Ia Gironde (valem

exprim6es en tomes et en millions de frurcs)
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r. LE SYSTEME FLT]VIO-E.STUARIEN DE I,A GIRONDE

f.l. La situation q6oqranhiaue

L'estuaire de la Gironde est situ6 au milieu de Ia fagade atlantique frangaise et constitue

une profonde 6chancrure orient6e nord-ouest sud-est et situ6 au nord de la plaine des

Landes. II r6sulte de la confluence i 70 km de l'oc6an du Bec d'AmbCs, de la Dordogne et

de la Garonne. Sa limite en aval correspond i Ia limite transversale de la mer mat6rialis6e

par une ligne joignant la pointe de Grave i la pointe de Suzac. Au Bec d'Ambis la rive

M6doc et la rive Saintonge sont distantes de 2 km. Elles s'6loignent l'une de l'autre vers

I'aval pour atteindre un 6cartement maximum de ll km dans la r6gion de Mortagne avant

de se rapprocher au niveau de l'embouchure.

D'un point de vue dcologique, I'influence de la mar6e dynamique s'exerce dgalement sur

les cours inf6rieurs des deux fleuves sur environ 75 km en Dordogne jusqu'i Castillon-la-

Bataille et 85 km en Garonne jusqu'i Casseuil. La Gironde occupe d mar6e haute une

superficie d'd peu prCs 625 k-2. L'i-portance de son aire la classe au premier rang des

estuaires frangais. La surface de son bassin versant avec 7l.0OO km2 .re la place cependant

qu'au 4dme rang.

1.2. I-es d6bits : 6volution observ6e pendant l'6tude

D'une manidre g6n6rale, la premidre partie d'une ann6e correspond d la p6riode oi les

d6bits sont les plus forts. En moyenne ils d6passent les 1.0O0 *3..-1. Des pics sont

constat6s dds f6vrier et parfois m6me au mois de mai. L'ann6e 19BB montre le pic le plus

fort avec plus de 5 0OO m3.s-1 durant le mois de mars.

Toujours d'une maniire globale, le deuxidme semestre de I'ann6e, soit environ de juillet i
novembre-d6cembre, se caract6rise par un d6bit proche des 500 -3..-1 voire plus faible.

On peut remarquer que si l'ann6e l9B7 semble pr6senter le d6bit moyen le plus faible, on

note la pr6sence d'une p6riode d'6tiage beaucoup plus courte entre ao0t et septembre (fig.

n"l4).

f .3. I^o temo6rature : 6volution observ6e durant l'6tude

Si l'on considdre l'6volution annuelle de ce paramdtre au niveau du fond de l'estuaire de

f985 i 1988 (fig. nolS), on constate qu'au sein de l'estuaire girondin, la temp6rature

pr6sente le m6me rythme d'une ann6e sur I'autre. C'est durant les mois de juillet-aotrt que

les plus fortes temp6ratures apparaissent (24'C en 1985 A 26oC en 1986). Les valeurs les

plus faibles sont relev6es entre janvier et f6vrier. Elles peuvent 6tre de l'ordre de 5-6'C

comme en 1986 et 1988 ou atteindre Ia valeur limite de OoC comme en 1985 et en 1988.
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2. LE PI,ATEAU CONTINENTAL DE II\ FASADE ATI,ANTIQUE FNANSAISE

Il est plus commun6ment appell6 "Plateau continental du Golfe de Gascogne". Ses limites

correspondent i la pointe occidentale nord de la Bretagne vers la latitude 48o30'N et i la

frontidre espagnole un peu au-deli de 43"20 N. Il est d6finit par sa plate forme sous-marine

qui d6marre de le c6te et finit i l'isobathe des 200 m of se situe la rupture de pente (fig.

n'16). De la limite nord, le plateau qui est d'abord large de 60 e 10O milles, se r6duit

fortement jusqu'au sud de la Gironde (en face du bassin d'Arcachon). Au-dell, en allant

vers le sud, sa largeur n'est plus que de 25-30 milles hormis au niveau de Capbreton of le

gouf n'est qu'i 3 miles de la c6te.

Figue n"l6 : te golfe de Gscogre et sa bathym6rie

3. LES AMENAGEMENTS PHYSIQUES DU MILIEU ET LES POPUII\TIONS D'ALOSES

Depuis le d6but du siCcle, la consfuction de barrages a largement 6t6 identifi6 comme

l'une des principales causes de la baisse continuelle des stocks d'aloses en coupant l'accds

aux fraydres. Les preuves de leur action n6gatiye ne manquent pas que ce soit en Am6rique

du Nord (STEVENSON, 1B9B; TALBOT et SYKES, 1958; WALBURG et NICHOLS, 1967 ;

JESSOP, 1975 ; PROVOST e, al., 1984) ou en Europe @OULE, 1924; GALLOIS, 1950 ;

EIRAS, 1977 ;DE SOSTOA et DE SOSTOA,1979)
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3.1. Int6r6t de ce oroblBme i l'dchelon national

Les effets des am6nagements du milieu sur la dynamique des populations d'aloses (surtout

A. alosa\ ont 6t6 abord6 et quelques travaux existent sur diff6rents axes fluviaux ou

estuaire, essentiellement l'axe Loire-Allier, la Garonne, la Dordogne, le Rh6ne et l'estuaire

de la Gironde. Trois types d'impacts physiques ont fait l'objet de travaux plus particuliers :

- les obstacles i la migration g6n6sique (barrages) et l'6valuation tris g6n6rale de leurs

cons6quences. Cet aspect a 6t6 abord6 dans les travaux de ANONYME, 1975 ; LARINIER ee

al., 1978; PETIT, f979; CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS, l98l ; DAUTREY et

LARTIGUE, T983)

- les extractions de granulats sur les zones de fraydre et leurs consdquences. Elles sont

6galement mentionn6es dans certains tavaux (PUSTELNICK, l97B ; CASSOU-LEINS et

CASSOU-LEINS, 1979 et l98l ; ANONYME, 1980 b). En ce qui concerne ce thdme, une

6tude r6cente sur les frayires I grande alose de l'Adour montre tout l'int6r6t de se pencher

sur ce probldme et 6value pour la premiCre fois de manidre relativement pr6cise, le risque

qu'il y a i effechrer certains types d'am6nagements (BOIGONTIER, 1987)

- aspiration par les centrales de production 6lectrique, de juv6niles ddvalants au niveau des

estuaires. L'impact de la centrale thermonucl6aire de Braud-et-Saint-Louis constitue un
exemple particuliCrement int6ressant puisqu'un certain nombre de travaux r6alis6s permet
l'une des rares 6valuations chiffr6es qui ait 6t6 6tablie. En 1981 et 1982,56 0OO juv6niles

d'A.alosa (f70kd et 52000O juv6niles d'A.falta.r (72okd 6taient d6truits par cette

activit6 et en 1984-1985, 741 20O alosons d'A. alosa (1,3 tonnes) et 26(J:: 0O0 alosons

d'A. falla.c (3,7 tonnes) 6taient de la m6me manigre pr6lev6s irr6m6diablement au "stock"
d'alosons d6valants (BOIGONTIER et MOUNIE, 1982 et BOIGONTIER e, aI.,1985).

3.2. Les obstacles nhvsiques pour le bassin de Ia Cironde
3.2.1. Obstacles physiquee fluviaux
3.2.I.1. Les barrages

Jadis toutes les espdces de poissons migrateurs remontaient la Garonne, la Dordogne et
leurs allluents sans rencontrer d'obstacles autres que ceux impos6s par la nature. C'est dds

le XVIIIAme siicle que I'homme a entrepris de construire des barrages infranchissables

condamnant les espdces de poissons migrateurs d d6serter petit i petit les fleuves du Sud-

Ouest (fig. n'17).

Dans le cadre de cette 6tude, la Iiste des diff6rents barrages du bassin de la Garonne est

donn6e, liste limit6e aux ouvrages construits en aval des frayCres potentielles de l'alose

vraie qui interdisent ou interdisaient pour ces derniires l'accds aux zones de ponte les plus

amont (cf. fig. n'lf).
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3.2.1.f.1. Le barrage de Beauregard (construit vers 1860)

Il constitue le premier obstacle du d6veloppement de la migration. Pour un d6bit de

20O m3.s-1, il induit une hauteur de chute de 2 m. Avant 1983, d'apris MAUDET (f983),

"le barrage filtrait Ie passage des aloses de maniire plus ou moins s6lective selon le d6bit

de la Garonne et selon Ia temp6rature, le sexe, la taille soit selon les facteurs affectant la

performance natatoire des poissons".

A Ia fin de l'ann6e 1983, la pose de blocs dans la passe A bateaux de Beaurega.rd semble

avoir facitilitd le franchissement au point d'annuler le r6le d'obstacle de ce seuil. Ainsi, Ies

ann6es oi le d6bit est sullisamment 6lev6, les aloses peuvent franchir ce barrage sur toute

sa largeur sinon elles le franchissent g6n6ralement en rive droite en suivant un passage

6troit abrit6 par les asp6rit6s du mur de rive (BELAUD et al., l9B5).



65

3.2.1.1-2. Le barrage de Golfech (construit en 1971)

A Malause, un barrage situ6 aprCs la confluence du Tarn d6rive une partie de l'eau dans

un canal artificiel de lO,6 km jusqu'i la chute de l'usine hydroelectrique de Golfech. Celle

ci est dot6e de 3 arbines "Kaplan". L'eau turbin6e sort dans un canal de restitution qui

rejoint le cours naturel de la Garonne i Lamagistire, I 850 m en aval de I'usine. Le d6bit

turbin6 est de 56O m3.s-1. Le fonctionnement de l'usine peut se ddrouler suivant 3 sch6mas

(BELAUD et a1.,1985) :

- en pdriode estivale et en automne, toute l'eau de la Garonne passe par I'usine except6

7 m3.s'l de d6bit r6serv6 i Malause.

- en p6riode de forts ddbits, l'usine n'absorbe qu'une partie du d6bit de la Garonne qui se

r6partit entre le canal et le "bras mord' de la Garonne.

- en p6riode de crue, I'usine cesse de fonctionner et le barrage de Malause est abaiss6.

Toute I'eau passe par le "bras mort".

C'est i I'usine de Golfech plut6t qu'au barrage de Malause que se posent les probldmes des

poissons migrateurs car ceux-ci, ri la confluence, s'engagent pr6f6rentiellement dans le

courant le plus attractif, soit en dehors des pdriodes de crue dans le canal de restitution.

C'est i partir de 1986 gue la passe i poisson d" typ" ascenseur devint r6ellement

fonctionnelle. Toutes les 20 mn environ un treuil se d6clenche automatiquement, le

contenu de la cuve est d6vers6 22 m plus haut dans un canal de sortie qui guide les

migrateurs vers le cours sup6rieur de la Garonne.

3.2.1.f.3. Le barrage de Bazacle (construit en 1888)

L'6difice du Bazacle abrite la fin du XIXCme siicle une centrale 6lectrique. Des Ie XIIame

siBcle un seuil fut am6nag6 dans Ie but d'installer des moulins.

Depuis 1978, I'usine ne comprend plus que 7 turbines. Le d6bit maximum turbin6 est de

86 m3.s-1, la hauteur de chute brute 6tant de 4,5O m. L'ancienne passe existante construite

simultan6ment avec Ia toute premiCre installation dlectrique a 6t6 restructur6e. Elle

repr6sentait le type de passe franchissable par les migrateurs les plus v6loces comme le

saumon. Elle est du type "bassins i l'amont et ralentisseurs i l'aval". Une deuxiime passe a

6t6 q66e et mise en service en mai-juin 1989 avec une configuration de Qrpe "bassins

successifs" (s6ries de bassins s6par6s par des petites chutes).

3.2.1.1.4. Le barrage de Ramier (mis en service en 1922)

Comme le barrage de Bazacle, celui de Ramier se trouve sur l'ancien emplacement de

moulins, pr6sents depuis le XIIame sidcle. L'usine comprend 6 turbines. Le d6bit maximal

turbinable est de 160 m3.s-1, la hauteur de la chute maximale est de 4,30 m.
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La passe I poisson d" typ" "bassins successifs" comprend 14 bassins avec chute d'eau. Sa

mise en service 6tait r6alis6e pour la deuxiCme moiti6 de l'ann6e 1987.

3.2.1.1.5. Le barrage de Bergerac (mis en service en 1842)

Ce barrage est implant6 sur la Dordogne I environ 3 km en aval du vieux pont de Bergerac.

Depuis l'6dification de la premiire digue, les am6nagements successifs ont fini par rendre

cet obstacle infranchissable malgr6 I'existence de passes i poissons qui se sont r6v6l6es peu

ou pas eflicaces. En 1966, l'6cluse de navigation existant en rive droite est supprim6e. Elle

est remplacd par une micro-centrale (cons6quence du d6classement de la Dordogne en tant
que voie navigable). En l97O Ia cr6te du seuil de la digue 6tait relev6e i la c6te

18,32 m NGF.

Le site comporte :

- une chaussd d'environ 165 m de Iong

- la passe i poisson

- un canal de ddfeuillage

- la microcentrale poss6dant 2 groupes de 725 KW chacun.

La passe i poisson est fonctionnelle depuis f985. EIle est du type passes i bassins

successifs.

3.2.f .f .6. Le barrage de Tuilidre (mis en exploitation dis f908)

Il est situ6 A moins de 20 km en amont de Bergerac. Il est de type mobile avec une
Iongueur de cr6te de 102 m. Le d6bit turbin6 est de 420 m3.s-l et la hauteur de chute de

12,5 m.

L'6chelle I poissons jusqu'ici existante, mais inelficace, a 6tA remplac6e par un ascenseur

qui a 6t6 rendu fonctionnel dans sa totalit6 en 1990. Cependant, dds le mois de mai 1989,

le transfert des poissons migrateurs i I'amont de ce barrage 6tait effectu6.

3.2.1.1.7. Le barrage de Mauzac (mis en service en 1930)

L'am6nagement hydroelectrique de Mauzac est implantd sur la Dordogne I 30 km en

amont de Bergerac.

Le barrage est de type mobile. Un canal d'amen6e permet de transiter un d6bit de

380 m3.s-1. L'usine comporte 5 groupes i turbine "Francis" de 60 m3.s-l et un groupe i
turbines "Kaplan" de 8O m3.s-1. L'elficacit6 de l'6chelle A poissons du type ralentisseur

LACHANEDE situ6e au barrage 6tait vraisemblablement partielle lorsque le barrage



67

ddversait et nulle Ie reste du temps.

La nouvelle passe est du type I bassins successifs I fentes verticales. Elle comprend :

- le bassin aval long de 9 m et Iarge de 6 m,

- les bassins successifs au nombre de 22,

- la prise d'eau amont avec juste en aval un local d'observation. Elle fut mise en service i
la fin de l'ann6e 1987.

On doit noter que la conception de passes d poissons a nettement progressd (LEPETIT e/

al., 1988). Cependant la mise au point d'un dispositif de franchissement ellicace peut

demander plusieurs ann6es apr0s sa construction MALLE, 1987). Une passe I poissons

n'est en fait qu'un pis aller, l'efficacit6 est rarement totale et reste le plus souvent de

I'ordre de 30% (comm pers., EDF). De plus, un barrage entraine un retard dans la
migration. "Il convient avant tout d'6viter Ia construction de nouveaux barrages sur les

grands axes de migration" (t ARINIER, l9B7).

3.2.1.2. L'extraction des graviers

Depuis une dizaine d'ann6es, le nombre des zones subissant des extractions de granulats

dans le lit mineur ou majeur des fleuves Garonne ou Dordogne a largement diminu6. Les

traces des extractions pratiqu6es par le pass6 peuvent 6tre particuliirement s6v,Dres comme

c'est le cas dans le d6partement de la Gironde, pour Ia Garonne, ot, entre Virelade et

Gironde prds de Casseuil, Ie lit a 6t6 pratiquemment dragu6 jusqu'i Ia roche sous-jacente

sur une grande partie.

D6sormais on peut noter que pour le lit mineur :

- dans le d6partement de la Gironde on ne compte plus qu'une seule zone d'extraction (du

PK 38 au PK 43 ; arr6t6 du O6 mars 1985). En effet, depuis le 17 avril 1990, la zone

comprise entre Ies limites du d6partement du Lot-et-Garonne et de Ia Gironde et de la
route d6partementale l5 (reliant les communes de Castets-Sur-Dorthe i St-Martin-De-

Sescas), comprenant la fraydre de Tartifume, qui 6tait alors en exploitation, a fait I'objet
d'un arr6tr4 de biotope (A.B.).

- dans les d6partements de Ia Dordogne et du Lot et Garonne, il n'y a plus d'exftactions

depuis Ie ler janvier 1990 (comm. pers. D.R.I.R. Bordeaux).

- d'autres A.B. pr6servent de larges 6tendues. Ainsi, Ies extractions dans la Garonne sont

interdites entre Toulouse et Ia confluence du Tarn (A.B. du 19 octobre l9B4 et du 0l avril
1988).

- Une autorisation d'extraction subsiste au niveau du plan d'eau dans le d6partement du

Tarn et Garonne i I'aval de la confluence du Tarn et de Ia Garonne.
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3.2.2. Impacts m6caniquee fluvio-estuariens

Les usines qui ndcessitent une consommation d'eau importante pour alimenter un circuit
de refroidissement pomp€nt directement cette eau dans les fleuves ou les estuaires. C'est Ie

cas :

- du centre de production nucl6aire du Blayais

- de la centrale d'AmbCs

Dans certains types de p6che pratiquds dans l'esu.raire de la Gironde les filets utilis6s

capturent, outre I'espCce cible, une faune accompagnarice parfois importante. Ce sont:

- la p6che I la civelle d'Anguilla anguilla, ouverte du 15 novembre au 3O mars

- la p6che I la crevette blanche Palaemon longircstris, ouverte toute I'ann6e

- la p6che au carrelet fix6 au bord des rives.

3.2.2.1. Le secteur industriel

3.2.2.1.1. Le cas de Ia centrale thermique d'Ambds

La centrale thermique d'AmbCs est situ6e en rive droite de la Garonne, A une vingtaine de

kilomCtres de Bordeaux, sur la presqu'ile d'Ambis (fig. n"f 8). La largeur du fleuve est i ce

niveau de 90O m.

Elle est compos6e de 6 tranches. La mise en service des diff6rentes tranches s'est

6chelonn6e sur 15 ans :

- 2 tranches en 1959-1960

- 2 tranches en 197l-1972
- 2 tranches en 1974.

La production correspond I une puissance totale de 1250 MWe.

Depuis 1987, seules 2 tranches restent en activit6 entre les mois de novembre et mars.

Chaque tranche est 6quip6e d'une pompe de circulation. Le d6bit total maximal d'eau

pr6lev6 en Garonne 6tait de 50 m3.s-l jusqu'en 1987. Il a 6t6 rdduit I l0 m3.s'l depuis.

Le pompage s'effectue d 100 m de Ia berge. La prise d'eau se fait au travers d'une cage A

barreaux espac6s de 8 cm. La cage mesure 17 m de long, 9 m de large et 7,5 m de haut.

Douze grilles filtrantes munies d'un tamis m6tallique de maille carr6e de 4,3 mm sont

mises en rotation par minuterie ou de manidre manuelle. L'eau filtr6e et r6chauff6e est

achemin6e A 20O m en aval des prises les plus proches. Des valeurs d'6chauffement

sup6rieures I 2oC se retrouvent dans une zone d'environ 500 m en aval, 40O m en amont et

150 m au large autour du rejet.

Le systCme de d6colmatage est constitu6 de 2 contre-jets pulsant I'eau i 2,5 kg.cm-2. Les

d6bris et les organismes cheminent dans un canal :
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- soit vers un broyeur qui les rejettent en berge,

- soit vers des fosses plac6es en contrebas oil ils se d6versent dans des bennes grillag6es

vidangeables dans le canal de rejet des eaux de refroidissement.

3.2.2.1.2. Le cas du Centre de Production Nucl6aire du Blayais

Le centre de production nucldaire du Blayais est situ6 sur la commune de Braud-et-Saint-

Louis eur Ia rive droite de I'estuaire. Il y constitue le seul am6nagement indusriel
important et constamment actif (fig. n"f9).

Figure n'18 : Siuration g6ographique

de la centrale thermique d'AmbCs

Figure n"l9 : Situation g6ographigue

du cenhe de production nucl6aire du Blayais

L€ CPNB est composd de 4 ranches de 900 MWe. Le d6marrage des manches a 6td

6chelonn6 sur 3 ans :

- la premiire en juin l98l
- la deuxidme en juillet 1982

- la troisidme et la quatriime au d6but de l'6t6 1983.

L'ensemble du refroidissement s'effectue en circuit ouvert grAce I un pompage d'eau en

Gironde maximal de 168 ,rr3 p." seconde lorsque les quatre tranches fonctionnent. C'est la
seule centrale thermonucl6aire frangaise a circuit ouvert implant6e en estuaire, milieu
g6ographiquement restreint et sensible.

Le pompage s'effectue I40O m de la rive grAce I deux prises d'eau immerg6es en forme de

"t6te de vipCre" de 3 m de haut, 30 m de long,(I3 m pour le petit c6td du trapCze et 45 m
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pour le grand c6t6). Elles sont 6quip6es de grilles de pertuis espac6es de 9 cm. Huit

tambours filtrants, recouverts d'un tamis m6tallique I maille carr6e de 3 mm de c6td et

garni de raidisseurs tournent en permanence. L'eau filtr6e et r6chauff6e est rejet6e d

22OO m de la rive droite. Dans le champ proche du rejet, environ 3 hectares, Ia

temp6rature est 6gale I la tcmpdrature normale plus une 6l6vation de 3"C.

L'eau destin6e au nettoyage et au fonctionnement des dispositifs de r6cup6ration des

orga.nismes provient d'une ponction dans le circuit de refroidissement aprds filtration. Les

eaux de lavage par un jeu de jets basse pression-haute pression d6colmatent les grilles du

tambour et permettent de r6cup6rer les organismes et les d6tritus (fig. r" 20). L'ensemble

est rejet6 en Gironde par l'interm6diaire d'un circuit de caniveaux ( fig. n"21 ).

3.2.2.2. Le secteur halieutique

ParallClement au suivi de la mortalit6 d'origine anthropique industrielle, celle d'origine
halieutique devait 6re estim6e. Ce type de suivi n'a jamais 6td entrepris auparavant en

Gironde. Des 6tudes cadr6es sur l'importance des prises accessoires existent en Loire pour
la p6che i la crevette grise @ESAUNAY e, al., l98l; ROBIN et DURAND, l9B3), et pour
la p€che I la civelle (GASCUEL et a1.,1983; GUERAULT et a1.,1989).

3.2.2.2.1.[a p6che i la crevette blanche

D'aprCs I'arr6t6 n' 6517 du 18 d6cembre 1954, "l'emploi en bateau du filet d crevette

d6sign6 sous le nom de "haveneau" est permis toute I'ann6e dans les eaux sal6es de Ia
Gironde depuis la limite de salure des eaux jusqu'A la pointe de Grave, sur la rive gauche

et la pointe de la Coubre, sur la rive droite. Cet engin ne peut 6tre utilis6 i moins de 6O m

de la laisse des plus basses mers et 500 m des huitriires. Le maillage minimum est fix6 i
12 mm noeud I noeud".

Un haveneau est constitu6 par 2 cadres plac6s de part et d'auEes des flancs des

embarcations du type remorqueur ou petit chalutier c6tier. Ils sont form6s de filets-poche

soutenus par des cadres dont la base est parallCle au fond Iors de la p6che. La longueur de

la base varie de 3 d 5 m. La surface de I'ouverture p6chante constat6e sur le terrain varie

de 2O A plus de 30 m2 en fonction du tonnage du bateau (fig. n'22). Les mailles du filet,

contrairement i la r6glementation en vigueur sont de l'ordre de 6 A lO mm. La p6che est

statique. Plus le tonnage du bateau est important et plus ce dernier est capable de p6cher

dans des zones ofi le courant p€ut 6re fort (un gpappin lourd et une longueur de chaine

importante permettent d'6viter le ph6nomdne de d6rive).

Suivant leur assiduitE, les p6cheurs peuvent pratiquer ce mdtier aussi bien de nuit que de

jour, de flot ou de jusant. Pour un trait, le temps de p6che des haveneaux peut varier de

moins d'une heure d plusieurs heures.
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Suivant la bathymdtrie et le moment de la mar6e, Ies haveneaux peuvent p6cher sur toute

ou partie de la hauteur d'eau. Le produit de la p6che une fois r6coltd est plac6 dans des

bacs et fait I'objet d'un tri le plus souvent quelques minutes apr0e sur le bateau. Lorsque

les captures accessoires ne sont pas excessivement nombreuses, le tri s'effechre I la main

(fig. n'23). Dans le cas conraire une technique sp6ciale consiste I plonger I'ensemble de Ia

p6che dans un chaudron d'eau tiCde et sal6e. La plupart des poissons morts remontent i la

surface. Ils sont rejet6s I l'eau. Les crevettes blanches rest6es au fond sont r6cufrr6es I
l'aide d'une passoire I main.

3.2.2.2.2. La p6che i la civelle

D'aprds I'arr6t6 du 23 d6cembre 1975 "la p6che de la pibale avec I'engin appel6 "pibalour"

dans les riviCres Charente, Seudre et Gironde, est interdit€ du 2 avril au 14 novembre avec

suspension heMomadaire A partir du ler mars, du samedi l8 h au lundi 6 h. L'exercice de

cette p6che est subordonn6 i une autorisation individuelle d6livr6e par les administrateurs,

chefs de Quartier. Cette autorisation est valable pour une campagne. Elle est d6livr6e aux

seuls bateaux dont Ie tonnage est 6gal ou inf6rieur I l0 tonneaux et la puissance motrice

6gale ou inf6rieure d 6O cv. Le nombre de pibalours autorisds par bateau est fix6 d 2. La

surface du cadre supportant le filet ne devra pas d6passer 7 m2" (fig. n"24).

La mise i I'eau des pibalours sur le bateau se fait suivant le m6me principe que les

haveneaux. La surface de leur ouverture pOchante est rectangulaire. La hauteur de l'engin

de p6che est toujours de I m mais la longueur du cadre varie suivant la taille du bateau et

le p6cheur. Trois Qrpes d'embarcations sont utilis6s (fig. n"25) :

- les yoles qui poussent un cadre plac6 i I'avant, peu nombreux actuellement,

- les petir canots

- les chalutiers qui portent un cadre sur chaque bord.

Le filet-poche a un maillage de I mm A son extr6mit6. II tamise l'eau lors de chaque trait
fait A contre courant (fig. n'26). La p6che se pratique essentiellement pendant le flot, de

nuit et de jour. Les traits de p6che successifs varient de 15 mn i plus d'une heure.

Contairement A la p6che crevettidre, la p6che d la civelle s'effectue uniquement le Iong des

berges dans une tranche d'eau tournant autour de I m de profondeur. Aprds chaque trait,

le p6cheur ramasse l'ensemble du produit de sa p6che et le crible sur le bateau i travers

un tamis plac6 au-dessus d'un vivier. La p6che accessoire rest6e sur le tamis est rejet6e d

I'eau (fig. n'27).

3.2.2.2.3. La p6che au carrelet

Elle utilise cependantun cadre m6tallique supportantun filet de 4m2 i plus de 16m2,et
de maille 6tir6e th6oriquement de 28 mm mais qui est trds souvent 10, 12 mm, voire

moins.
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Figure n'22 : Hawneaux monds sur un mcien remorqueur

Figure n'23 : Tri du prcduit d'une p6che I la crevette
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Figure n"24 : Pibalours mont6s su un chalutier

Figure n"25 : Pibalours montcs sur une yole
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Figure n'26 : Pibalours en action de p6che

Figure n"27 : Rejet sur un tamis au cours d,une p6che civelliCre
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Les carrelets sont particuliirement actifs au printemps et durant l'6t6.

Cette pratique est r6serv6e aux amateurs. Dans I'estuaire de la Gironde on peut d6nombrer

212 carrelets en rive m6doc, 215 en rive Saintonge soit un total de 427 engins (comm. pers.

E. ROCHARD). Pour la Garonne jusqu'i Casseuil le nombre estim6 est de 70O et pour la
Dordogne jusqu'A Castillonla-Bataille de 5O0 (ELIE et al., 1989), soit plus de 160O

carrelets sur I'ensemble du bassin versanl

4. LES TMPACTS MECANTQUES Ef,UDTES EN ESTUATRE

BOIGONTIER et MOUNIE (1984) avaient propos6 des moddles de surveillance susceptibles

d'amdliorer la connaissance biologique et 6cologique de I'estuaire de la Gironde en

s'attachant aux principales esptces, dont l'alose (fig. n" 28).

Dds cette 6poque, ces auteurs proposaient de limiter l'6tude aux juv6niles d'A. alosa et

d'A. folla.c en raison de I'impact m6canique qui atteignait, en Gironde essentiellement, la

cohorte migrante des individus de groupe d'6ge I et la fraction qui se s6dentarisait

temporairement dans I'estuaire. Trois points essentiels ressortaient, i savoir :

- estimer les destructions occasionn6es d cette cohorte

- estimer les effectifs de la cohorte en pdriode de d6valaison

- estimer I'importance de la partie de la population dans I'estuaire, qui reste en 6tat de

stationnement plus prolong6.

Dds 1985, l'6tude d6marrait. Elle abandonnait cependant la tentatiye. d'estimation de la
mortalit6 occasionn6e par la centrale d'Ambis. A titre de r6f6rence, Ies caractdristiques de

cette centrale thermique et les principaux r6sultats obtenus au cours du seul suivi effectu6

en 1978 seront, cependant, pr6sent6s ci-apris.

Il faut remarquer 6ga.lement que la p6che au carrelet n'a pas fait l'objet d'une tentative

d'estimation. De multiples di{Ecult6s sont d I'origine de l'abandon du suivi :

- la couverture spatiale est 6norme.

- I'obtention des contacts avec les propri6taires des licences est longue et hasardeuse.

- un contr6le repr6sentatif de I'activit6 r6elle de l'ensemble des carrelets supposait
paralldlement aux autres suivis engag6s des moyens en temps et en personnel trop forts .
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CONNAISSANCES BIOTOGIOUES

Pigure n"28 : Etudes th6oriques i d6velopper pou g6rer le stock d'alorcs du bssin wrsant de Ia Gironde (d'aprls

BOIGONTIER et MOUNIE, 1984)
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I. NOTIONS DE BASE

Le but de cette 6tude 6tant d'acqu6rir les bases indispensables I la mise en place future de

modCles de gestion rationnelle des 2 stocks d'aloses exploitds, Ies structures

d6mographiques et les estimations d'abondance sont indispensables. Elles constituent

d'ailleurs le point de d6part de la quasi-totalitd des guestions que se pose Ie biologiste. Le

principe du tableau adapt6 par I"ARDEUX (f986) pour l'6tude de la dynamique de la
population des 6perlans de Loire, tir6 du tableau de LAUREC et al. (1983) a ici 6t6 repris

dans le cadre de notre 6tude (tabl. n'2).

Stotistiqu$ off icielles
el registres divers

Echontillonnoger
ou port

Cornet de p6cho
el inleryiew

Emborquements
suivi sur site

Compogner
scienti[iques

D6borquement
(totol ou por cot6goriel a a o o

Struclure d6mogrophique
coplures

Struclure d6mogrophique
populotion

o o o
o o o

56ledivir6 a

Biologie
' croissonce
fxondit6-oge

'outrei

o
oa o

a
o

Mortolit6 indirete
' eslimotion reiets

' toux dc suryie dons
les reiets

o
o

o
o

Estimotion d'obondonce
' globole

' closse exploit6e
' closse pr6-exploit6e

o o o
o o

Ecologie/Hydrologie o a o

Tableau no2 : Souces d'informations possibles pour l'6tude halieutique d'un sock de poissons (la taille des mnds

est fonction de l'importrrce rccord& dm cette 6tude)

Diverses sources d'information ont 66 utilis6es (fig. n"29). Elles permettent les

informations compl6mentaires, le contr6le de la valeur des r6sultats obtenus notamment

lors des campagnes scientifiques. Elles augmentent la pr6cision des conclusions que I'on est

susceptible de tirer sur certains aspects de la biologie des 2 espdces.

2. ACQUISITION DES DONNEES SUR LE TERRAIN

Les tableaux no3 et 4 synth6tisent les m6thodes d'6chantillonnage et les caract6ristiques des

engins de p6che utilis6s.
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Figure n'29 : R6capitulatif des informations utilis6es et des 6tudes enreprises et situation g6ographigue des

sectem envisag6s

2.I. Echantillonnase en milieu marin

Depuis de nombreuses ann6es I'absence de donn6es concernant la vie des aloses dans le

milieu marin tranche avec les connaissances acquises en milieu dulqaquicole lors de leur
migration d'avalaison. L'opportunit6 s'offrait dans le cadre de cette 6tude d'essayer de

mettre en Iumiire certains points grAce aux campagnes effectu6es par l'Institut Frangais de

Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), sur Ie plateau continental atlantique.
Une collaboration efEcace a permis de r6cup6rer des sp6cimens d'aloses des deux espAces

r6colt6es en mer lors de 3 types de campagnes utilisant un chalut de fond.

Trois Qrpes de campagnes 6taient men6es respectivement par I'IFREMER de la Rochelle
(campagne RESSGASC), de Nantes (campagne SOLDIF), de Lorient (campagne EVOHE).

2.I.1. La campagne RESSGASC

Cette campagne s'inscrit dans un programme trimestriel d'6chantillonnage lanc6 en t9B0
visant d connaitre la structure d6mographique de la partie de la p6che qui est rejet6e par
Ies navires de p6che professionnelle. Pour cela, le navire oc6anographique utilis6 (N.O.

PELAGIA ; N.O. GWENDREZ), travaille dans les m6mes conditions que ces derniers.
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Tableau n'3 : M6thode d'6chantillonnage des aloses dms l'ensenble de la zone d'6tude (* = choix IFREMER)

Les chalutages sont rdalis6s dans les zones fr6quent6es par les chalutiers du large. Seules

les espCces commerciales du Golfe de Gascogne parmi les plus importantes sont analys6es

soit le merlu (Merluccins muluccius),la langoustine (Nephrops norvegicus),la sole (Solea

aulgaris),la baudroie (Lophitu piscatortus ou La.phtru budegassa), le merlan (Merlangus

merlangns merlangns).

Les pr6ldvements s'effectuent depuis Le Morbihan jusqu'i Lacanau-Hourtin en Gironde

entre la c6te et l'isobathe 100 m. L'engin utilis6 est un chalut de fond type vend6en de

25 m de longueur de corde de dos et pour le cul du chalut de 55 mm en maille 6tir6e. Les

6chantillons d'aloses ont pu 6tre r6cup6r6s dds aofft 1986.

2,1.2, l-a cempagne SOLDIF

Cette campagne qui d6marre dans I'estuaire de la Vilaine, suivant un 6chantillonnage

stratifi6, se poursuit au-deli du littoral jusqu'au niveau de Belle-Ile avec un
6chantillonnage au hasard dans 4 strates.

Elle utilise un chalut de fond de 25 m i double poche de maille 6tir6e de 20 mm au cul et

Domoine

g6o9rophique

Systdme

6rudi6

Echonlillonneur Roison

du choix

Typ"

d'6chontillonnoge

Lieu - colendrier

pos de l'6chontillonmge

Milieu
morin

milieu
d6merssol

cholut de
fond

secteurs de p6che
. strotili6

. syst6motique

Ploteou conlirentol
oo0, 1986- mors 

.l989

. bi-onnuel d kimestriel
suivont les compognes

milieu
estuorien
interne

de lo Gironde

mrlreu

Perogrque
et

d6merssol

filers
exp6rimenloux:

oibolours
.odifie.
cholut d
potins

. impoct i#uskiel
suivi de lo d6voloison
donnees biologiques

bos6 sur le cycle
tidol

'I 2 h;6 h

Broud-St-Louis
oo0t 1985 d d6c. 1988

. hebdomodoire

. r6porlition spotio-
lemmrelle

donneeJ biologiques
syst6motique por

tro nsects

Estuoire inlerne
. oo0r 'l 985 d

d6cembre 1988.
. mensuel

milieu

pelogique

loveneoux
impoct de lo

pr6cherie crevettidre Lo r6oortition des
6chontillonnooes

est fonction dZ lo

or6sence des
6lophoses cibl6es

du rvthme de
fonctioirnement, de

l'occessibilit6 et de
lo r5oortition des
florillls de peche

Suivont l'oire occuoee
lo mcfEne
d J6c. I 986
d d6c. I987
d d6c. l98B

Por
iuil.

.iuin
FNV.

pibolours
imooct de lo

pechene crvellrere

Rive Soinlonge el
rive M6loc

d6c. 1985 d mors 1986
d6c. 1986 d ovril 1987
d6c. 1987 d ovril 1988

milieu flwiol milieu
pelogique

[ilets
tromoils

impoct de lo p6cherie

donnees biologiques

En Dordogne et
en C:oronne d l'inldrieur

des onciennes zones
mixtes

d lo soison de l'Alose
soisors 1986 d 1988
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un chalut d perche de 3 m sur les nurseries de maille 6tir6e de I mm au cul. Les donn6es

concernant l'alose ont pu 6tre r6cup6r6es d partir de mai 1988.

2.I.3. Lo campagne EVOHE

Cette camPagne a 6tc lanc6e en octobre 1987. Son programme d'6chantillonnage est
biannuel. Il s'inscrit dans l'6valuation des ressources halieutiques du Golfe de Gascogne

N.O. THALASSA). A partir de 1988, les sp6cimens d'aloses p6ch6s ont pu 6tre r6cup6r6s.

Un chalut de fond d grande ouverture verticale est utilis6. La corde de dos mesure 36 m et
le bourrelet 47 m.

Lieu Type d'engin Moille Dimensiors

Ploteau continentol

de lo

fogode otlontique

choluts de fond
type vend6en

cholut de fond
cholut d perche

cholut de fond

Comooone RESSGASC
55 nimle moille 6tir6e

ou cul du cholut

Compogne SOLDIF
20 mm de moille 6tir6e

Compogne EVOHE
40 mm de moille 6tiree

ou cul du cholut

25 m de long

25 m de long

36 m de long

Domoine estuorien

CPNB :

tombours fihronts

Estuoire

interne

conoux de reiet des
eoux de lovooe

des tombours filt"ronts

tomis m6tollioue
des unit6s filtro'ntes

filet poche

3 mm de moille corr6e

4 mm de moille corr6e'I mm ou cul du cholut

l5 m de diomdtre
et 6. l5 m de lorgeur

su#oce p€chonte
de 0.8 m2

pibolours modifi6s

cholut d potins

loveneoux

pibolours

4 mm de moille 6tiree'I mm ou cul du filet

5 mm de moille 6tir6e
I mm ou cul du cholut

Bd9mmde
moille con6e

4 mm de moille 6tir6e
I mm ou cul du cholut

4 m de lono
1 m de lorg"e

2 m de lorn
1.20 m de lJrge

p€clnnte
d30m2

surfoce p€chonte
de7 m2 ou moximum

surfoce
de 20

Domoines

estuorien

et

flwiol

tromoil {[ilet moillont

d trois noppes)

bichoreyre

estoueyre

noppe intdrieure :

60 mm ou 55 mm
de moille corr6e

45 mm de moille con6e
nrcppes extirieures :

400 mm

160 m de lom

"n 
fl"rr. "
d

plus de 800 m
en estuoire

l0 ormoils de houleur
(vorioble)

Tableau n'4 : les engins de captures et lem caractlristigues
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Le maillage dans le cul du chalut est de 50 mm (maille 6tir6e). Le cul est doubld

inGrieurement par une poche dont le maillage est de 40 mm (maille 6tir6e).

Il s'agit d'un 6chantillonnage syst6matique depuis la c6te jusqu'i I'isobathe des 2O0 m
selon 8 bandes qui vont de Brest jusqu'A St-Jean-de-Luz et dans lesquelles les traits sont
r6alis6s au hasard. Les stations sont r6parties entre 15 et plus de 60O m de profondeur

depuis la latitude 48'30 N jusqu'd la fosse de Cap Breton. Toutes les espdces commerciales

ou prdsentant un intdr6t commercial potentiel sont 6tudi6es.

N" de compogne

RESSGASC

Dotes Nombre

de troits

Duree (en mn!

moyenne (moxi-mini)

Profondeurs

(en m)

7

I
9

l0

ll
12

IJ

14

t5

t6

t/

49

38

28

.44

50

48

23

du 8 ou 20 oo0t 1986

du7 ov 19 nov 1987

du 4 ou 18 f6v 1987

du7 ou 20 moi 1987

du I 2 ou 27 oolt 1987

du 17 nov ou 2 d6c 1987

du I5 ou 28 lorv 1988

du 13 ou 28 ovril 1988

du 17 oo0l ou 1 sept 1988

du 15 ou 28 nov ]988

du 23 f6v ou 8 mors ]989

'rr8(r20d681

r 19 (rs0 d 46)

r r9 (r80 d 40)

6chontillons rrcn r6cup€r6s

il4 (i3s d 151

t24 (r80 d 60)

99 (135 d 32)

r66 (r8s d 4s)

117 ,270 6 401

r r6 (r40 d 60)

123(180d60)

43

30

34

27 d 114

32.5 d r08

?7 d 111

9d l12

t2 d il3
12 d il 1

ll d lil
14d lr2

il d il2
29 d98

No de compogne

SOLDIF

Dotes Nombre

de troits

Dur6e

moyenne

Prolondeurs

(en m)

2

J

4

6

7

moi I 988.

iuillet 1988.

septembre 1988.

d6cembre I988.

f6vrier 'l 989.

't9

i9

29

45

68

30

30

30

30

30

7 d 110.5

No de compogne

EVOHE

Dotes Nombre

de koits

Dur6e

moyenne

Proiondeurs

(en m)

30

30

882

883

moi-iuin I988.

oct.-nov. I988

147

146

20 d 760

16 d 548

Tableau noS : Effort de p6che des diff6rentes campagnes men6es par les trois stations IFREMER
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Le tableau noS r6capitule l'effort de p6che et les caractdristiques de chacune des

campagnes. Au travers de ces trois campagnes, l'dchantillonnage a permis de poursuivre

I'6tude de la r6partition spatio-temporelle, de compl6ter les carack6ristiques

d6mographiques et le r6gime alimentaire en milieu marin des deux espCces.

2.2. Echantillonnaqe en milieu estuarien

2.2.1. La suivi de I'impact exerc6 par la centrale d'Amb0e

Au cours d'un suivi r6alis6 entre les mois de janvier 1978 et janvier 1979, le CTGREF

tentait d'acqu6rir une exp6rience pratique des probldmes li6s i l'implantation d'une

centrale en milieu estuarien avec les problCmes d'aspiration, d'entrainement, et de

fiIration des organismes.

Les pr6livements des organismes plaqu6s sur la grille se firent d'ao0t i d6cembre 1978 au

niveau d'un canal de rejet commun i 2 tranches. Le canal de rejet amdne les eaux

r6chauff6es vers la Garonne. Deux pompes de 60 l.s-l approvisionnaient une station

piscicole. Les pr6livements des organismes ayant transit6 dans Ies condenseurs se firent d

ce niveau, dejanvier 1978 ijanvier 1979.

2.2.2. Suivi de I'impact exerc6 par le CPNB

Le point d'intervention pour les pr6ldvements des jeunes aloses se situe sur chacun des 2

canaux qui collectent I'ensemble des eaux de lavage correspondant aux tranches l-2 et 3-4,

en amont du rejet en berge commun aux 4 tranches (cf. fig. n"2l).

2.2.2.1. Ensins de o6che

L'engin utilis6 est un filet-poche de 4 m de long mont6 sur un cadre m6tallique adapt6 au

profil en coupe de la canalisation. Cet engin est constitu6 d'un filet i maille carr6e de

4 mm de cdti et de pris de 3 m de long, puis d'une nappe i maille carr6e de I mm de c6t6

dans sa partie terminale. Un systdme de bras et de poulies permet d'am6liorer sa

remont6e (fig. n'30). Le colmatage du filet est trds rapide sous l'effet de la pression de

I'eau, des organismes divers, et des particules s6dimentaires et organiques (d6bit de 4 m3.s-
I durr. le caniveau). Selon le degr6 de colmatage I'immersion du filet a 6t6 de 60 ou 30 s

par pr6livement dans chaque canal.

2.2.2.2. M6thode d'6chantillonnage

D'aoirt f9B5 e d6cembre 1988, la fr6quence d'une s6rie de pr6livements sur le site est

hebdomadaire. Les pr6livements sont r6p6t6s toutes les demi-heures pour chacune des

tranches l-2 et 3-4.
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Figure n"30 : Filet e{r6rimental au CPNB pr6t I fonctionner (l), en sction de p6che (2)
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Entre ao0t 1985 et juin 1986, le temps d'dchantillonnage moyen journalier 6tait de 1O h.

Les pr6lCvemenrc d6butaient aux 6tales de pleine mer ou de basse mer afin de couvrir un

cycle tidal dans sa totalit6 puis une nouvelle option bas6e sur un allCgement du suivi a

Iimit6 la couverhrre I un demi-cycle de mar6e d'ao0t f 986 e ddcembre 1988.

2.2.3. la suivi de I'impact exerc6 par les p6cheries crevettigre et civelliBre

L'organigramme (fig. n"3l) repr6sente la stratdgie d'6chantillonnage developp6e dans le

suivi de Ia pGcherie crevettiCre et civellidre. Deux voies d'accCs aux donn6es ont 6t6

parallClement d6velopp6es:

- une premigre voie, directe, visant principalement I observer les p6ches accessoires, s'est

d6roul6e sur les bateaux en activit6.

- une deuxiCme voie, indirecte, a permis d'approfondir le suivi de la pdcherie et de

maintenir le contact avec les p6cheurs soit par t6l6phone soit lors de visites-interviews.

Par rapport I la strat6gie, la r6partition spatio-temporelle des observations a 6t6 d6cid6e en

tenant compte des p6riodes de prdsence des juv6niles d'aloses dans les eaux estuariennes

internes, ainsi que de la r6partition et du rythme de fonctionnement de la flottille de

p6che. Le fait de travailler en sortie avec des p6cheurs professionnels impose de fortes

contraintes. L'6chantillonneur se doit alors d'6tre en contact avec un grand nombre de

p6cheurs 6chantillonneurs afin d'augmenter les possibilitds de sorties. Il doit de plus faire

preuve d'une grande souplesse dans son temps et dans ses d6placements. Lors des

embarquements, les habitudes de p6che sp6cifiques aux p6cheurs professionnels ont 6t6

conserv6es.

L'activit6 de la llottille civellidre a 6t6 suivie lors des saisons 1985-1986, 1986-1987 et

1987-f988 et celle de la flottille crevettidre lors des saisons f986 i 1988. L'obtention des

renseignements concernant l'effort de p€che s'est faite d bord des embarcations, lors de

visites, par voie t6ldphonique et par courrier.

Dans le cas de Ia p6che i la crevette blanche 50 e 65% des p6cheurs ont collabor6. Les

calendriers accompagn6s de toutes les caract6ristiques (secteur halin th6orique prospect6 et

nombre de mar6es effectu6es d telle p6riode, caract6ristiques des filets) ont 6t6 obtenus.

Dans Ie cas de la p6che d la civelle, les informations furent obtenues avec l@26 du

contingent des p6cheurs seulement. Cette diff6rence, pour la seconde activit6, tient entre

auhes e un nombre de bateaux de p6che 3 I 4 fois plus important. Dans le cadre de cette

p6che trds r6mun6ratrice le recueil d'informations fines peut prendre un aspect inquisiteur
aux yeux de certains p6cheurs professionnels fluviaux et marins-p6cheurs.
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SUIVI DE IA PECHERIE

CIVEt[IERE

SUIVI DE IA PECHER]E

CREVETIIERE

SUR LE UEU ACTIF
DE IA PECIIERIE

AU I.ABORATOIRE
SUR I.E TERRAIN AVEC IfS PECHEURS

OU PAR TEIEPHONE

sutvt

li,ir,i'j,ii.li.li

J,:ttlitl7iiiti

bi-mdii;'iiEfd mensuel tliliiiiiijiiiili:i fr6quence rii#iiisuivi

,

corsto'fil'dors l'onnee

Observotion des prises occessoires Suivi du ou des secteurs (s) holins h)
subissont lo pecherie

Pr6livements exho ustifs
des individus Aloso oloso
et Aloso follox d bord des boteoux

Obtention des colendriers oersonnels
des o6cheurs: '

' .ffoi de o6che
' zone de ieche
' coroct6ris'tiques des filets
' recoupemenl ovec l'observotion

du p€cheur sur le d6roulement
de lo pecherie

Secteurs dors l'estuoire concerrE
por ce type de peche :

' secteur m6soholin
' secteur oligoholin

P6riode sur lo pecherie V6rificotion de l'effeaif
des novires octifs por mois

Coroct6ristioues du boteou
et des ergirs de peclc

Obtention de l'effort de peche totol
por mois, por cot6gorie de p6cheur
' PTA: p€cheur lrds ossidu
' PMA : p€cheur moyennement ossidu
' PPA: p€cheur peu'ossidu

por s€cteur holin th6orique
AU TABORATOIRE

i#Br&
Amlvse biiil6Eiiiue
sur l& prises iciesrches d'Aloso :
' D6termirption de l'esrEce
' D6terminotion du grolpe d'6ge
' Nombre
' Temps de peche correspondont

ESTIMATION DE UIMPACT DE lA PECHE

PAR TES PRISES ACCESSOIRES SUR

ATOSA AIOSA ET ATOSA FATLAX

Figure n'31 : Stratdgie d'&hantillonnage utilis6e dans le suivi des p,6cheries civelliCre et crerettidre
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2.2.4. l*e campagnes de surveillance dans le milieu estuarien

L'dchantillonnage dans le domaine estuarien de la Gironde des formes juvdniles des 2
espCces d'aloses en cours de migration de ddvalaison a eu pour but de d6finir leur
r6partition spatio-temporelle, leur densit6 relative, leur abondance et leurs caract6ristiques

biom6riques.

2.2.4.1- Rappels sur les m6thodes de mesure de l'abondance d'un stock

La m6thode la plus souvent utilis6e pour suivre les changements d'abondance d'un stock

de poisson est celle des statistigues de capture et d'effort tir6es des p6cheries commerciales.

Elle a 2 avantages int6ressants:

- elle est relativement bon march6.

- elle est bas6e sur un grand nombre de bateaux et d'op6rations de p6che. La variance de

I'6chantillon 6tant ainsi trds faible.

Cependant, elle comporte de nombreux d6savantages associ6s aux changements de type de

bateaux, d'engins de p6che et de m6thode employ6e dans I'op6ration de p6che (ULLTANG,

1977). D'autres mdthodes cependant prennent de plus en plus le relais, aid6es en cela par

des moyens technologiques modernes, ou par la possibilit6 pratique et croissante de les

mettre en oeuvre. Le tableau no6 fournit une grille des proc6d6s d'estimation directe des

abondances en fonction des int6r6ts des divers proc6d6s.

M6rlpde Applicotion

Discrimirction R6sultotsobtenus lemps/
enlre Vorionce biois cowerlure Equipement

les *prdces potentiel spotiole

Temps rcrmol

Co0t d l'obtention des

donrees

Suivi por

peclE

poisore d6merssoux excellente gronde limit6 limit6

et cerloiro p€logiques

botmu + 6lev6

engiro de p6cb
plus ou moiro

long

Surveillonce

ocouslique

poisore pr6logiques

el d6merssoux

foible foible bon bon

bon

limit6

boleu +

iNlrurenls
ocoustiques

ovion ou

botau

bos

vorioble

court

courlSurveillonce

o6rienne

poissoro p6logiques {oible gronde bon

Suivi des

reufs et des

lorves

poircro p6logiques

et d6mer$oux

excellente gronde limit6 botmu 6lev6 trovoil de

loborotoire long

Morquoge poisorop6logiques excellente houtement

vorioble

botau + vorioble plus ou moiro

engin de p€che long

p€cherie

aluip€ment

6ventuel

et d6merssoux

Tableau no6 : R6sum6 des avantages et des d6savantages de chaque m6thode d'estimation directe des abondances

d'aprCs ULLTANG, 1977
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La m6thode de surveillance par p6ches exp6rimentales a 6t6 choisie dans notre cas. C'est

celle qui permettait la meilleure ad6quation coirt/temps/faisabilitd dans le cadre de nos

contraintes. Comme il apparait dans ce tableau aucune des m6thodes disponibles n'offre de

r6sultats sans rdels d6savantages.

Les estimations d'abondance sont extr6mement d6licates d mettre en oeuvre. Le choix

d'une m6thode d6pend de prOs de la nature de la population 6tudi6e, de sa distribution sur

l'ensemble de I'aire qu'elle occupe et de la manidre de l'6chantillonner. Quand cela est

possible, il est pr6f6rable d'utiliser plusieurs m6thodes d'estimation (SEBER, f982). La

m6thode de suivi employ6e dans le cadre de l'estuaire de la Gironde a permis d'obtenir des

indices d'abondance ou des densit6s relatives.

L'exp6rience des travaux d6ji rdalis6s dans le cadre de I'estuaire de la Loire (MARCHAND

et al., 1978; MARCIIAND, 1980 ; ELIE et MARCHAND, 1983 a, 1983 b) et les dtudes

r6alisdes dans le cadre de la Gironde (ANONYME, 1978 a, 1979 b, f98O ; BOIGONTIER et

MOUNIE, f984 ; AUROUSSEAU, 1984) ont permis de mieux cerner les probldmes

inh6rents au choix des variables I 6tudier.

Dans I'estuaire, au vu de ces 6tudes, les conditions hydrodynamiques sont e I'origine de

variations parfois importantes constatdes dans les communaut6s ichthyologiques. Les

caractdres hydrologigues fluctuants d'un estuaire rendent dilficiles la mise au point d'un
6chantillonnage stratifi 6.

Dans la Loire les diverses 6tudes ont montr6 que la r6partition et l'abondance des espices

se faisait en fonction de la salinitd et qu'il 6tait n6cessaire de tenir compte de l'existence

des zones polyhaline (salinit6 de 18 i 30 
o/*), 

m6sohaline (salinit6 de 5 i 18 
o/* 

et

oligohaline (salinit6 de 0,5 d 5 "/-) pour expliquer les ph6nomdnes de r6partition et

d'abondance des organismes.

Pour la Gironde, d l'int6rieur de ces strates halines, le choix des stations peut conditionner
la prdsence ou I'abondance de I'espdce 6tudi6e. Ainsi l'estuaire interne comporte la plus

grande richesse faunistique, notamment au niveau des vasiires lat6rales. Ces dernidres ont
un r6le de nourricerie reconnu depuis longtemps pour l'ichthyofaune.

Le choix de l'6chelle spatiotemporelle doit tenir compte des variations saisonniires

attendues sur la p6riode d'une ann6e qui correspond au rythme biologique de la plupart
des espices des poissons des r6gions temp6r6es. L'6chelle d'observation mensuelle est celle

qui permet de suivre correctement les paramdres biologiques et d'int6grer plus finement
les oscillations du d6bit. BOIGONTIER et MOUNIE, en 1984, ont montrd que pour les

juvdniles A. falla.c, sur l'ensemble de l'ann6e au moins, dans le secteur du CPNB, c'est le

d6bit qui conditionne en premier lieu leur prdsence.

Lors de chaque campag'ne, afin de contr6ler dans chaque secteur les variables

hydrologiques, il est souhaitable d'effectuer les pr6livements dans des conditions
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sensiblement identiques de coelficient de mar6e et d'horaire par rapport I la pleine mer

Q,ARDELX, 1986). Ainsi apr0s avoir frx6 le milieu de maniCre spatiotemporelle on peut

penser avoir att6nuer les effets des diff6rentes sources de variation.

Outre ce premier type de probldme, il convient 6galement de choisir un bon engin

6chantillonneur susceptible de rendre compt€ le plus fidClement possible des variations

qualitatives et quantitatives de la population en place.

2.2.4.2. Surveillance mensuelle dans l'estuaire interne de Ia Gironde

2.2.4.2.1. Les engins de p6che

Les eampagnes se sont d6roul6es A bord du N.R. VAHINE. Les pr6ldvements sont effectu6s

I l'aide de 2 types d'engin de p6che. L'engin utilis6 en surface est un pibalour modifi6

port6 de part et d'autre du flanc du bateau, I l'avant. Chacun des deux cadres mesure

4 m x I m. Les filets sont de type subconique. Leur maillage est en maille 6tirde de 4 mm

dans la partie centrale et de I mm au cul de I'engin.

L'engin utilis6 pour les traits de fond est constitud d'un cadre mont6 sur patins, tract6 I
l'arriire du bateau. Il mesure 2 m de long sur l,2O m de la1ge, la maille 6tir6e est de

5 mm avec I mm au cul du chalut.

2.2.4.2.2. M6thodologie.

lZone prospect6e.

AXE SAIMONGE AXE CENTRAI AXE MEDOC

TRANSECT T

TRANSEO 2

TRANSECT 3

TRANSEO 4

TRANSECI 5

TRANSECT 6

TRANSECI 7

0o 56.4' long.ouc:l
45o 32.8' ld.rcrd

0p 48.5',
450 27.4

v 42.3',
450 20.2',

c 45.6',
450 17.2',

e 41.7'
aso 13.?

e 42.3',
45" 7.4',

(ro 36.5',
150 2.9'.

0.59.5',
450 31.2',

(r 50.8'
450 26'

e 45.4',
450 20.4'

e 44.t'
450 17.4',

(r 43.3',
45" r3.r',

oo 40.8'
45" 7.4'

t" 1.7'
/t5o 30,6'

0p 53.t'
45" 24.5'.

e 43.7',
45" 20.6'.

e 42-6',

45" 17.6',

v 44.6',
450 t3',

oo 42,
450 7.4',

oo 36.9'
450 2.6'.

o rolr

ozo-,
I

oo
1L

. trrot&.u?Go
] I roh d. Lnd

Figue n'32 : Sihration gdographique des prdllvements effwhr6s dmurt les campagnes mensuelles en Gironde
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C'est I'estuairrc interrre de la Gironde gui a fait I'objet d'un 6chantillonnage syst6matigue.

Les points de pr6l0vements sont 6chelonn6s de Meschers au Bec d'Ambds suivant une s6rie

de 7 transects (fig. no 32). Du transect I i 6 soit de I'aval vers I'amont, 3 stations dtaient

rdparties en rive droite, en milieu et en rive gauche. Au niveau du Bec d'Ambds pour le
transect 7, 2 stations sullisaient pour couwir la section de I'eshraire. Elles se situaient dans

le prolongement du milieu du lit de la Dordogne et de la Garonne.

I D6roulement d'un pr6lCvement

Chague station correspond I la fois i un trait de chalut r6alis6 en fond et I un trait de

pibalours r6alis6 en surface. La dur6e d'un prdlCvement est en moyenne de 7 mn. Un

courantomdtre install6 I la gueule des 2 engins de p6che permet de calculer le volume

d'eau file6 lors d'un trait.

Pendant la p6che, les paramdtres abiotiques sont enregisr6s et consign6s dans des fiches

nous permettant de relever :

- la phase de la mar6e.

- le coelficient de mar6e.

- la tempdrature de I'eau en surface et en fond.

- la salinitd de l'eau en surface et en fond.

- les conditions atmosph6riques locales (direction du vent, pr6cipitations, ensoleillement).

1 P6riodicit6 des pr6ldvements et r6alisation pratique

Un rythme th6orique mensuel avait 6t6 d6cid6 pour ces campagnes. Divers facteurs comme

la m6t6orologie, les tempGtes, les brouillards frdquents 0e bateau n'r4tant pas muni de

radar), les avaries m6caniques (du moteur, des gr6ements), la non disponibilitd du panon

p6cheur ou du bateau n'ont pas toujours permis de maintenir le lythme mensuel.

Le bateau est bas6 au port de Vitrezay. Les possibilit6s d'entr6e et de sortie sont limit6es de

2 h aprCs la basse mer jusqu'i 2 h aprds la pleine mer en raison du chenal donnant accCs

au port. L'iddal 6tait d'effectuer les p6ches au moment dujusant pour un d6part du port en

flot ou i l'6tale de pleine mer.

De plus, la prdsence de bancs de sable qui d6couvrent d mar6e basse et qui interdisent tout
passage direct de rive en rive, la vitesse limitde du bateau dans ses d6placements, et

I'importance de la surface du milieu i 6chantillonner, nous ont oblig6 parfois I modifier le

plan d'origine. Rappelons gue la Gironde occup€ une superficie de 625 km2 e mar6e haute.

C'est au classement le premier estuaire frangais. Sa longueur de 76 km, ses rives 6loign6es

de 2 km au minimum au Bec d'Ambgs et de 1l km vers Mortagne rendent compte de son

importance.

Le calendrier des p6ches est donn6 dans le tableau en Annexe 13. Au total, d'ao0t 1985 a

d6cembre f 988 c'est 505 traits de surface et 499 traits de fond qui furent

effechr6s (tabl. n'7).
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SURFACE

IRAITS DE
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TOTAT

t8 21 l5 22 17 18

18 20 l5 20 17 18
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108

219

tlt
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TRAITS DE
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1720l.5 9 19191619l818 - 18

1720159 1919 15191818 - 18
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375

I 987
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14 t9 t9 20 17

12 t9 t9 20 17

26 38 38 40 34 18

9
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194
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't988

TRAITS DE

SURFACE

TRAITS DE

FOND

TOTAL

12 13 l0 14 19 8

12 13 l0 14 19 8

24 26 20 28 38 16

15 17

15 17

30 34

r08

r08

2t6
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Ublectrl hxe I 800 pr6ldvemenis

505 troils de surfoce

499 troits de fond

Totol = lO04 pr6ldvements ou 56 o/o de l'oblectif

R6olistion:

Tableau no7 : Effort d'6chantillonnage consenti duant les campagnes mensuelles

2.2.4.3. Le transect de r6f6rence

2.2.4.3.1. Situation spatiale

L'6tude repose sur des campagnes de p6che r6parties sur toute l'annde avec une fr6quence

bimensuelle effectude en l0 stations (5 en surface et 5 en fond) pour un Eansect situ6 e
2 km i I'aval du centre de production nucl6aire de Braud-et-Saint-Louis. Les stations sont

r6parties de Ia maniire suivante :

- 2 stations au niveau de la prise d'eau

- 2 stations au niveau du rejet

- 4 stations au niveau des vasiires lat6rales (rives Saintonge et M6doc)

- 2 stations i proximit6 du chenal de navigation.

2.2.4.3.2. D6roulement d'une sortie

Les pr6lCvements sont r6partis sur l'ann6e civile. Dans la mesure du possible les p6ches

sont effectu6es entre la fin du flot et le d6but de jusant bien que les conditions pratiques

imposent le plus souvent un d6bordement.
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2.2.4.3.3. Engins utilis6s

Les engins de p6che et le navire utilis6s sont les m6mes que ceux d6crits pr6c6demment

dans le cadre de la surveillance mensuelle mende sur I'ensemble de la Gironde. Ce type de

suivi a d6butd en 1981. Il a essay6 de conserver tout au long des ann6es les m6mes

caract6ristigues d'6chantillonnage.

2.3. Echantillonnase des adultes en milieu estuarien et fluvial

La p6che de la grande alose qui se pratique sur l'ensemble du systlme lluvio estuarien de

la Gironde a fait I'objet d'un suivi de 1986 e f988 aupr0s des p6cheurs professionnels. Il
avait pour objet dans un premier temps d'acqu6rir des donn6es d'ordre biologique sur le
stock exploitd et dans un deuxiime temps d'6valuer la production et sa valeur.

Le peu d'ampleur de la p6che i l'alose feinte a emp6ch6 d'acqu6rir un taux de pr6cision

similaire A celui de I'alose vraie.

Les limites amont dans les fleuves sont La Rdole en Garonne et Sainte Terre en

Dordogne (fig. n"33).

L'6chantillonnage s'est ddrould du 8 mars au 13 juin en 1986, du 25 mars au 9 juin en

1987 et du ll avril au 30 mai en 1988.

1986 I 987 1988 O 1oLm

Morlogne

Rlchotd

Collongor
Collongos

Boyon Boyon Boyon

Mocou
Llbou.ne Llboume

sl.sutptce-de
-Sulplce - d6 - sl-sutptce-de-

tollgyrons
Folloyrqns Folloyrons

sle-Tene
gordeoux lzon 12on

ble- st- George: lsle.St. Georges lsle-Sl-Georges
Bourdolles gourdelle5

Bourdell6!

Figure n"33 : Sites des prdllvements du suivi de la p€che I l'alose durant les saisom 1986, 1987, 1988
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M6thode d'6chantillonnege :

Plusieurs facteurs ont emp6chd de mettre en place une m6thode d'6chantillonnage pour

laguelle les dates et les secteurs auraient pu 6re tir6s au hasard I interyalles de jours

r6guliers :

- un nombre de pGcheurs dchantillonneurc limit6

- une totale d6pendance vis i vis de Ieursjours de p6che et de leur disponibilit6

- une accessibilit6 variable par voie tdl6phonique

- I'importance des d6placements gdographiques

- I'exploitation du matdriel biologique dans un faible laps de temps

- un calendrier de ravail de terrain d6jn charg6.

Sur le terrain, un inventaire exhaustif est pratiqud sur l'ensemble de la capture r6alis6e

dans lajournde ou dans Ia demiejourn6e parle pdcheur professionnel.

Les individus qui sont ramen6s au laboratoire font l'objet d'un examen approfondi (sexage,

mesures biom6triques , ageAge, parasitisme, f6condit6 chez les femelles).

Les poissons vendus par le pGcheur sont auparavant mesur6s, pes6s, sex6s et une dizaine

d'6cailles sont pr6lev6es. Tous les poissons sont rang6s dans des caisses au fur et a mesure

de Ieur sortie de I'eau. Leur nombre N est connu. Un 6chantillonnage systdmatique est

alors r6alis6.

Lorsque la vente du poisson est effectu6e sur place i chaque fin de lans de p6che, c'est

I'effectif n de la p6che p qui fait I'objet de la m6me technique d'dchantillonnage avant la

"mise sur le march6". La quantit6 n' d'aloses pr6lev6es est fonction :

- du nombre total N' pr6-d6termin6 au laboratoire pour 6tre examin6

- de l'importance du produit de la p6che ou de Ia dur6e du suivi journalier.

2.4. Echantillonnaqe des iuv6nilee en milieu lluvial
2.4.1. Dans le cadre de la Garonne

Des juv6niles d'A.alosa et d'A.Jblla, ont 6t6,6chantillonn6s en Garonne du PK 66 I
l'amont du PK 65 (zone amont de Bordeaux) entre la rive ga.uche et l'ile d'Arsins entre

avril et octobre 1985. Ce suivi avait pour objet l'6tude du milieu r6cepteur en vu d'un
projet d'installation d'une station d'dpuration avec rejet dans le fleuve i BCgles

(BOIGONTTER, 1986).

2.4.1.1. Choix des ensins de o6che

Les p6ches exp6rimentales sont men6es i bord du N.R. VAHINE 6quip6 des m6mes

haveneaux et du m6me chalut que ceux des campagnes pr6c6dentes. Le volume d'eau
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filtr6e est obtenu grAce i un courantomitre. La dur6e d'un trait de p6che est dans les

conditions normales de 8 mn.

2.4.1.2. M6thodolosie

Le secteur prospect6 n'a n6cessit6 qu'un quadrillage I l'aide de 4 stations. Les traits sont

r6alis6s station par station et r6p6t6s 6 fois soit une dur6e d'environ 6 heures

correspondant t U2 cycle de mar6e. Les sorties sont r6alis6es sur deux jours cons6cutifs

par situation bathym6trigue, fond, surface. 48 pr6ldvements furent r6alis6s mensuellement.

2.4.2.I)arnl le cadre de la Dordogne

En 1986, environ 4fi) juv6niles d'A. alosa ont pu 6tre r6cup6r6s au cours de leur
d6valaison au niveau de Bergerac lors de l'6tude du fonctionnement et de l'efficacit6 de la
passe I poissons du barrage de Ia micro-centrale. Le pi6geage de cesjuv6niles est un fait du
hasard car d'une part, les grilles du pidge ne sont pas un obstacle pour les individus de

petite taille et d'autre part, I'essentiel de la d6valaison doit se d6rouler par la centrale ou la
digue.

Ces individus ont 6t6 r6colt6s de manidre journalidre au cours des mois de juillet, ao0t et

septembre. Aucun suivi quantitatif n'a donc pu 6tre entrepris. En ce qui concerne

I'exploitation des donn6es, les informations concerarant :

- le traitement au laboratoire des 6chantillons

- les Qpes d'analyse

- les m6thodes de calcul

apparaissent dans la version compldte thise ( 1) .

(1) s'adrc,sser au CEMAGREF de Bordeau:g I la division Aguaculture et PSche - 50 avenue de Verdun BP 3 336f1
Gazinet cedex (16l : 56 36 75 ff)
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I. DISTINCTION ENTRE I S DETX ESPECES AI,OSA ET FALIAX

l.l. Raonel

Le besoin de distinguer deux ou plusieurs espCces prochee peut aboutir I diffdrentes

approches. Ainsi la comparaison des formes des otolithes peut constihrer un moyen de

diff6rencier deux espCces, I l'instar des rdsultats de PRICE (f978) qui a 6tudi6 cette

possibilitd avec A. pseudoharcngus et A. aestioalts. L'inconv6nient majeur de cette

technique est le sacrifice de I'animal et une dissection nelativement fine.

En ce qui concerne A. alosa et A. falla"c, l'aspect morphologique permet en g6n6ral dans

un premier temps de distinguer les deux esp0ces. Dans les cas oil la morphologie ne

semble pas sullisamment caract6ristique, le recours i l'examen des branchiospines sur le
ler arc branchial s'avdre elficace (fig. n"34).
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Figure n'34 : Evolution du nombre total de branchiospines sur le premier arc branchial en fonction de Lr, chez

les jeunes d'A. olon et d'A. folla.r
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L'allure g6n6rale en peigne fin pour le premier arc branchial d'A. alosa (grande densit6 du
nombre des branchiospines allongdes et fines) ou en peigne a grosses dents pour celui

d'A. folla.x (branchiospines bien s6par6es les unes des autres, 6paisses et courtes) permet

une d6termination rapide.

D'aprCs SPILLMAN (1961 b) BAUCHOT et PRAS (f980) le nombre de branchiospines sur

Ie ler arc branchial est un criGre absolu :

- pour l'espice A. alosa, il existe suivant les auteurs au moins 90 branchiospines sur le ler
arc branchial (SPILLMANN, 196l b ; BAUCHOT et PRAS, l98O), et 80 e f3O suivant la
taille pour WHEELER (1969).

- pour l'espice A. falla.x, il en existe moins de 50 (BAUCHOT et PRAS, 1980) plus de 40
(SPILLMANN, 196l b) et entre 40 et 6O suivant Ia taille WHEELER, 1969).

Ces valeurs ne sont cependant pas valables avant le stade adulte car la quantit6 de

branchiospines 6volue en fonction de la taille de ces poissons.

1.2. Evolution du nombre de branchiosoines suivant Ia taille et I'espice

L'examen a 6t6 effectu6 sur les branches sup6rieure et inf6rieure du premier arc branchial
prdlev6 sous I'opercule gauche.

Une courbe de relation de r6f6rence a 6t6 6tablie pour une gamme de longueur standard
6tendue CIAVERNY, 1988) :

- Pour A. fallaa, la ga.mme de taille soumise aux observations varie de 20 mm i 325 mm
(n = 379)

- Pour .4. alosa, elle varie de 37 ,5 d 324 mm (n = 276).

Comme FURNESTIN et VINCENT (f958), on constate que vers 20 et 50 mm les deux

nuages de points sont voisins. Ils divergent vite s6parant sans discussion possible les 2
espices. Il resterait cependant d v6rifier si, pour des longueurs standards inf6rieures i
25 mm Ie nombre de branchiospines entre les deux especes est identique. A partir des

tailles de 200 mm, A. fallu ne prr4sente plus que de faibles variations suivant I'6ge pour
des classes de taille de difXilrentes longueurs.

Chez A. alosa, au contraire, le nombre de branchiospines continue d'augmenter avec la
taille. Les variations individuelles pour une m6me longueur sont plus grandes que chez

l'alose feinte.

1.3. Le orobltme des hvbrides
1.3.1. Rappel

DOUCHEMENT (f981) a mis en 6vidence I'existence au sein de la Loire, de l'Aude et du
Rh6ne d'un grand nombre d'individus "Alosa x" ou hybrides.
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Figure n'35 : Illmtration de la relation nombre de branchiospines / lst pou les juv6niles de chaque cohorte

(de 1985 I 1988)

Leurs caractdristiques biom6triques sont interm6diaires entre celles d'A. alosa et

d'A. fallar.

Le nombre de branchiospines qui apparait comme un des caractdres les plus strs dans la

syst6matique des Clupeidae est dans le cas de ce ph6nomdne le critdre le plus rapide et le
plus facile i observer. Malgr6 la pr6sence chez les poissons d'une possible variabilit6 de ce

facteur en fonction de caract6ristiques abiotiques (STETOVIDOV f952 ; SVARDSON 1965),

l'hybridation des deux espdces n'est pas un fait nouveau (VINCENT 1894 ; ROULE, 1925 ;

REDECKE 1939).

La meilleure explication donn6e encore aujourd'hui I la pr6sence de ces hybrides serait

l'implantation sur les cours d'eau pr6cddemment cit6s, de barrages infranchissables pour la
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grande alose. Il y aurait alors partage oblig6 des m6mes zones de frayires entre les deux

espCces. Dans le cas de la Loire, BOISNEAU et al. (1989, 1990) donnent comme limitc de

migration Formusson sur la Mayenne, Bec-des-deux-Eaux sur la Vienne et Peu ou Pas

franchissables Decize sur la Loire, Vichy, Pont Rdgemortes sur l'Allier. Ces auteurs

montrent de m6me la pr6sence d'hybrides.

Dans le cas du bassin de Ia Gironde, les limites jusqu'en 1985 6taient les barrages de

Bergerac @ordogne) et Golfech (Garonne).

Afin de v6rifier l'influence de ces derniers sur une 6ventuelle batardisation des 2 espdces

d'aloses, l'examen du nombre de branchiospines a 6t6 r6alis6.

1.3.2. V6riffcation de la pr6sence d'hybrides

La v6rification du nombre de branchiospines en fonction de la taille a 6t6 r6alis6 sur les

jeunes aloses 6chantillonn6es dans le milieu estuarien pour chacune des cohortes

d6valantes.

Sur un total de lllS arcs branchiaux pr6lev6s au hasard et examin6s, aucune tendance au

ph6nomdne d'hybridation n'a 6t6 remarqu6e de 1985 e f988 (fig. n'35).

1.3.3 Tests des pentee issuee des relations branchioepinee-longueur

standard

Les tests de pente ont 6t6 r6alis6s afin d'obseryer des diff6rences 6ventuelles de relation

suivant les cohortes pour une m6me esp€ce. Les caract6ristiques des relations et les

r6sultats des deux tests tpe et tpo sont donn6s dans le tableau n"8.

Il apparait pour,4. alosa que les juv6niles n6s en 1986 pr6sentent une pente fres nettement

diff6rente (S*"") de celles obtenues avec les individus n6s durant les autres ann6es. Ce

ph6nomine est peut-6tre l'illustration de l'influence de caractdristiques environnementales

particuliCres.

Il semble que l'on puisse constater la m6me chose avec A. follal d'une maniCre moins

franche cependant. En 1988, l'6tendue de la ga.mme de taille plus faible joue un r6le dans

les diff6rences observ6es.

Aucune diff6rence dans le test de pente i I'origine n'apparait entre les diff6rentes cohortes.

2. DISTINCTION AU SEIN DE II\ FAMILLE DES CLUPEIDAE

En milieu estuarien, la pr6sence d'autres espdces appaxtenant d la famille des Clupeidae

aux stades post-laryes ou juv6niles peut provoquer des confusions.
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o b n sb 6tendue des toilles
observ6es

I 985

r 986

1987

r988

t985

1986

1987

20.4743

32.492

r 8.0284

I 4.81 08

1 0.5263

10.2716

19.3375

o

+o

o

o.o167

0.037r

o.0265

0.0253

0.2457

o.8299

0.8253

1.6979

38, r 20

48-89

51-124

49-87

20-120

28-r 06

53. t 23

44-80r 988 7 .4635

AJm oloeo

Nombre & bronchiospines = b lst +

0.4736 r 20 0.9338

0.3263 85 0.695

0.5224 82 0.9105

0.5464 100 0.9092

li@t&x
Nombre & bronchiospines = b tN( kr )

9.6819 170 0.9499

9.6004 142 0.699

11.7874 39 0.9202

Nombre de bronchiospines = b tst +

5.2826 65 0.365

r985 r986 1987 r 988

A I o s o s lo so
tPe

lPo

tPe

tPo

tPe

lPo

tPe

tPo

1985

1986

1987

t988

A
I

o
3

g

I
o
I

I

o
x

o.o942
o.0627

2.445r (S..1
o.2242

8.0367 (s...)
r.838

3.6re (s"')
o.1167

1.8684
0.26't6

2.4868 lS..)
0.5594

I .5591
0.0326

4.3032 {S...)
0.2215

3.4457 (S"')
0.59 r 5

2.4026 lS.'l
0.0534

4.9086 (S"')
0.245

0.6s52
0.o256

Tableau n'8 : Caracdristiques des relations entre la quantita de branchiospines et la longueu standard pour les

jeunes de l'ann6e des cohort€s 1985, f986, 1987, 1988 et rdsultats des t€st8 h ., ,po

Dans la Gironde on peut ainsi rencontrer la post-larye de la sardine (Sardina pilclwrdus)
pr6sente en tras petite quantitd entre mai et juillet, ou le Sprat (Sprattus sprattu^s), pr6sent
de mars i juillet-aott dans sa phase post-larvaire, et de septembre A d6cembre pour sa

phase juvdnile (ANONYME,1977 ; TAVERNY, 1984).

Dans Ie cas des post-larves d'aloses, seule A. falla^x se rencontre dans Ia zone oligohaline
dds juillet avec une taille minimum de 22 mm. Pour des longueurc identiques les post-

larves de S, pilchar&u et S. sprattus ont une forme trCs allongde en baglrette de tambour
caract6ristique des Clupeidae (RUSSELL, 1976) (fig. n"36 et 37 et tabl. n9).
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Figure n'38 : Diff6rences morphologiques enre 3 indiyidus juv6niles l- Alosa alosa, Alosa falla^c et Spratt.tE

sprattu.s de la fmille des Clupeidre

Figrrre n'39 : Pr6sentation d'un juv6nile d'Alasa alnsa de 60 mn et d'un juv6nile d'Alosa falhr de 55 mm

(grouPe r)
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En estuaire le plus souvent la confusion des juv6niles d'A. alosa et d'A. falla^x intervient

avec les juv6niles et les adultes de S. sprattus. Sur les figures n"38 et 39 qui illustrent le

cas arrec des individus de petite taille (< i 60 mm) on peut remarquer la similitude dans la
morphologie. Cependant l'implantation des nageoires pelviennes est I I'aplomb de la
nageoire dorsale chez le sprat alors que dans le genre Alosa on observe un d6calage de ces

derniires par rapport d l'aplomb de la dorsale. De plus, Ia t6te du sprat a Ia forme d'un
triangle plus aigu.

3. BVOLUTION DE I.A PRESENCE E-T DE TABONDANCE DES JIIVENILES
DU GENRE ALOSA DANS II\ GIRONDE

Un des buts majeurs pour l'6cologiste c'est de d6crire les comportements spatiaux et

temporaux observ6s dans la nature et d'identifier les facteurs et les processus qui les

influencent (HOLLAND et aL,,1987).

3.1. Evolution annuelle de la pr6sence des individus du genre,4/osa

Depuis l98l, les r6sultats obtenus au cours des p6ches exp6rimentales du Eansect de

r6f6rence ont permis de constater que la fr6quence des 2 espices d'aloses est

syst6matiquement plus importante en surface par rapport au fond (pour ,4. c/osa jusqu'd

5lo/olllo/o en 1984 et pour A.falla*jusqu'd 73o/oll5o/o en l9B4), la diff6rence 6tant encore

plus marqu6e dans le cas de la gatte (tabl. n'10).

Aloso oloso Aloso follox

Surfoce Fond Moyenne Ann6e Surfoce Fond Moyenno
r98r
1982
1983

1984

r985
I986
r987

35%

u
50

a
42

I
a8

2ru
t9
4
l5
23
26
43

5r%
67

5l
73

6l
70

u

12

30
10

30

N
20
7

t8%
43
t3
5l
3l
n
9

7

l6
7

il
9
I
E

I981
1982
1983

1984

1985

r986
r987

Tableau n'10: Evolution sur sept ans des fr6quences dms le transecthalieutigue pour les espCces.,4. alasaetA.

fallnx

Ces constatations sont valables pour l'ensemble de l'estuaire interne car les p6ches

exp6rimentales r6alis6es sur l'ensemble de ce milieu corroborent ce ph6nomdne. Ce suivi
montre 6galement qu'il existe des p6riodes de plus ou moins grande pr6sence au sein de la

Gironde.

Ainsi, les juv6niles d'A. alosa sont surtout pr6sents entre octobre et janvier puis en mars-
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ayril avec des frdquences dans les traits souvent sup6rieures d 5096 (fig. n%0)
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Figm n'40: Evolution de la pr6sence des deu esp0ces I diff6rents niwau (dans les campagnes mensuelles : (l),
(2), (3) et au site du Blayais : (4); ? = secteurs non 6chantjllonn6s duant le mois concemd)

Les r6sultats obtenus au site du Blayais traduisent les m6mes tendances. De juin i aofit les

6chantillons r6alis6s ne prdsentent plus trace de cette espdce. Si l'on 6tend le champ
d'observation i l'ensemble de l'estuaire interne ce n'est que durant les mois de juin-juillet
que l'alose vraie devient r6ellement absente (c'est le cas en 1985, 1987 et 1988).
Dans le cas de la gatte, la p6riode de pr6sence dans la Gironde est quasiment continue. Elle
est plus ou moins frdquente suivant les anndes au mois de juin (absente en 1987 elle a une
frdquence de plus de 5096 en l9B8). Son pourcentage de pr6sence peut 6re d son
maximum dds juillet sinon en aofit-septembre puis i nouveau i l'entr6e de l'hiver (fig.

n"40).
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3.2. Evolution annuelle de I'abondance des diff6rents groupes d'individus d7losa

alosa

3.2.1. I-es alosee vraiee au CPN du Blayaie

3.2.1.1. Le sroupe I

Les exemples des 4 cohortes n6es en 1985, 1986, 1987 et 1988 montrent gue les tout

premiens individus, annonciateurs d'une nouvelle vague de ddvalaison, apparaissent au

plus t6t au cours du mois d'aoirt au niveau du site du Blayais (ann6e 1985, 1986 et 1988)

(fig. n"4l).
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Figure n%l : Emlution des qumtids mensuelles d'A. alosa du groupe d'Age f pi6g6es au CPNB (en nombre

d'individus par 24 heures)

Les individus de chacune des cohortes concern6es ne deviennent cependant abondants

qu'en novembre et d6cembre. Seule I'ann6e 1987-88 montre un l6ger ddcalage de

l'abondance vers d6cembre-janvier.
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Un pic se d6gage toujours plus particulidrement. Il indique la p6riode maximum du

recrutement dans les eaux estuariennes. Le pic apparait la plupart du temps dans la

premi0re quinzaine de d6cembre mais parfois, comme pour la cohorte 1987, e la mi-

janvier. L'abondance chute g6n6ralement vers la fin janvier. Quelques repr6sentants sont

encore observ6s I la fin de I'hiver (1987, f988) d6but du printemps (f985).

3.2-1.2. Le srouoe 2

Les quatre ann6es qui ont fait l'objet du suivi montrent syst6matiquement la pr6sence

d'individus 2- (frg. n"42). Au droit du centre du Blayais cette pr6sence est plus ou moins

centr6e sur I'automne-hiver, En 1986, c'est dis la mi-aofit qu'elle se manifestait alors gu'en

1985 et 1988 les premiers 2- apparaissaient vers la mi-octobre et le d6but du mois de

novembre. L'abondance la plus forte semble se situer entre les mois de novembre et
janvier. Au-deli de cette p6riode il est plus rare d'en observer (exception faite pour I'ann6e

r987).
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Fignre n'42 : Evolution des qumtitds mensuelle d'Alosa alosa du grcupe d'0ge > l- pi6g6es au CPNB (en nombre

d'individus pu 24 heues)
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3.2.2. Comparaison avec les autres sources de donn6es

3.2-2.1. Tentative d'observation des premiers d6valants

Les r6sultats consign6s dans Ie tableau n"ll ne mettent pas forc6ment en 6vidence les

premitres vdritables apparitions des formes d6valantes dans I'eshraire interne de la
Gironde. IIs indiquent simplement une p6riode d'apparition au niveau de certains secteurs,

plus ou moins bien 6chantillonnds dans le temps et dans l'espace. Il apparait cependant

que les tous premiers individus A. alosa, donc les plus pr6coces, p6ndtrent dans la Gironde

dds le mois d'ao0t. Ils sont en g6n6ral isol6s.

PREMIERES APPARITIONS CONSTATEES

D6volonts
Estuoire interne Site

du Bloyois
Trsnsecl

(2 Km en ovol du CPNB)Au niveou zotres

oliooholines m6rcholines

r 98l
1982
1 983
1984
r 985
r 986
1987
r 988

d6b.-08-85

fin-08-88

d6b.-08-8s
fin-08-86
fin-08-87

x
x

d6b.-08-84
d6b.-08-85 ; mil.-09-85

fin-o8-46; d6b.-09-86
deb.-09 -87 ; mil.-l 0-87
mil.-08-88 ; mil.-09-88

d6b.-08-82

d6b.-08-84
d6b.-09-85
fin-09-86

d6b.-12-87
d6b.-r r -88

Tableau n"ll : Tentative d'observation des premiers d6valans.4. alosa (* = pr.emiers individus isol6s ; d6b =

d6but;mil=milieu;-=donn6esnonrepr6sentativesouabsencededonn6es;x=absencedesuivi)

Durant l'ann6e 1986, la pr6sence des juv6niles d'A. alosa a 6t6 constat6e dis le d6but du

mois de septembre au site du Blayais. Dans les parties amont et plus prdcisemment au

barrage de Golfech, le pic de d6valaison est apparu durant la deuxiime quinzaine du mois

d'octobre (BERNARD et LARINIER, 1988). Ces auteurs dont l'6tude s'est d6roul6e de la mi-

octobre i la fin d6cembre n'ont pas pu montrer le passage des tout premiers d6valants n6s

durant l'6te 1986 mais le suivi parallile de l'6volution du d6bit et de la temp6rature de

I'eau a permis d'observer qu'aucun de ces 2 paramires n'6tait alors d I'origine de la
d6valaison.

Ainsi Ia temp6rature de l'eau (f8.5'C) n'a subi aucune variation avant et pendant la

migration massive des jeunes aloses et le d6bit de l'ordre de l5O d 75m3.s-1 n'a vari6

significativement qu'i partir de la mi-novembre (pic brutal atteignant 75O -3..-l).

Ces r6sultats confirmeraient donc ceux de CASSOU-LEINS er a/. (f988) qui proposent une

migration d'origine trophique en d6but de d6valaison. D'autres facteurs comme ceux



115

d'origine osmordgulatoire pourraient expliquer ce ph6nomine. Ils restent cependant d

6tudier.

3.2.2.2. P6riodes des pics de d6valaison du groupe I et de l'abondance maximum du

srouDe 2 au site du Blavais

Au droit du CPNB les p6riodes de pic de d6valaison des individus l- et les p6riodes

constat6es d'abondance maximum des individus 2' se produisent simultan6ment. Pour

l'estuaire, ce ph6nomdne tendrait i montrer que les individus les plus dg6s viennent se

confondre avec la masse des jeunes d6valants de l'annde.

En dehors des annr6es 1984-85, la temp6rature des eaux de l'estuaire se situe aux alentours

de 9-ll"C au moment des plus fortes abondances (tabl. nol2).

Tableau nol2 : Pic de pr6sence desjuvdniles,4. alosal et 2 au niveau du sitc du Blayais (' = donn6es

repr6sentatiws seulement de d6but juillet I lin d6cembre)

3.2.2.3. Chute des effectifs du groupe 1

Les r6sultats du tableau no 13 montrent que les alosons sont absents du site du CPNB

durant I'hiver. Ce ph6nomdne semble se produire lorsque les temp6ratures descendent en

dessous d'un seuil que l'on peut situer autour des 5oC. Paralldlement, les salinit6s

observ6es peuvent 6tre faibles, < 0.5 "/*, soit de caractAre dulqaquicole.

Si I'on agrandit le rayon d'observation d I'ensemble de I'estuaire interne on peut se rendre

compte imm6diatement que des valeurs seuils de la temp6rature et la salinit6 (es deux

paramCtres pouvant 6tre combin6s ou non), provoquent une "fuite" momentan6e des

juv6niles d'aloses vraies. Ce ph6nomdne est particulidrement bien illustr6 pour la

temp6rature lors de l'ann6e 1986. En effet une chute brutale des effectifs survient en

janvier alors que la temp6rature de I'eau descend en dessous des 5oC. Dds le mois de mars,

les alosons peuvent 6tre observ6s A nouveau dr un taux 6lev6, dans I'estuaire. La

tempdrature moyenne de l'eau est remont6e e l0'C.

Ann6es Pic de
du

Abondonce mcximum
du 2

Temp6rotue
relev6e

't981-1982

1984- 1985
't985-1986

r986-r987
r987- r988

lggg.

'tl

14

9,1

to,4
9,1

10,4

fin- l l -81

d6b.-l r -84
d6b.- t2-85
d6b,-r2-86
mil.-01-88
mil.-12-88

d6b.-r2-85
d6b,-'t2-86
d6b,-0r -88
mll,- 12-88



P6riode Observotion T (en oc) S % P6riode Observotion T (en ocl S o/o

ou niveou du CPNB ou niveou de l'esluoire inlerne
I l-02-1986. Effectifs nuls 4.6 "c O.lo/o

27-01-1987
o4-o2-1987

E$ecrifs nuls

Effeaifs nuls

3.6 oc

5.4 "c
1.2%.
1.4%.

27-01-1988.
r 0-02-r 988.
t7-o2-1988.

Effeaifs tr& foibles

Eflectifs nuls

Effeaifs nuls

5.2 "c
8.9 oc Ooh.
'10.0 oc 

0o/o.

0r -r 986.
o2-1986.
03-l 986.

Effectifs forts

Effeaifs tres foibles

Effeaifs lorts

8.2c
5.2c

I 0.2oc

4.8o/0.

8.4Vo

t2-1986.
0r -'r987.
o2-r987.
03-r987.

Effeaifs nrcyers

?

Effeaifs nrcyers

Effectifs nnyers +

8.6oc

?

6.5oc

9.5oc

5.80/0.

?

5.4o/o.

6.3o/o.

r 2-r 988;
0r -'r988.

02-r 988.
03-l 988.

?

Effeaifs trtss foibles

Effeaifs nuls

?

?

8,6oc

4.8oc

?

?

l.60/0.

0.3o/o.

?
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Tableau no13 : Curct4ristigues abiotiques constatles au moment de la chute des effectifs des juv6niles d'A. alon,

(t = rone polyhaline th6orique non 6chantillonn6e)

CHITTENDEN (f 972 a) a montr6 dans Ie cas d7. sapi.dissirna qu'une exposition prolongde

d des temp6ratures de 4 I 6oC induisait des effets l6taux. Cette espCce ne semble pas

pouvoir survivre i de telles temp6ratures. Elle manifeste un comportement de fuite att6nu6

sous 8"C mais trds fort sous 5oC.

Dans le sud du New Jersey, MILSTEIN (f 981) a montr6, pour les juv6niles d'A. aesthsalis,

A, pseud.oharengu.s et A. sapidissima, leur pr6f6rence A gagner les eaux oc6aniques dds que

les eaux estuariennes pr6sentaient des eaux plus froides et de faible salinit6. Ils gagnent

alors des secteurs plus profonds (FIILDEBRAND et SCHROEDER, 1928).

Les juv6niles d'Alosa sp. des deux continents semblent donc manifester le m6me type de

comportement de survie face i des conditions difficiles et prolong6es. Dans le cas

d'A, alosa, le retour en estuaire dds que les facteurs abiotiques redeviennent tol6rables,

montre son aptitude d se d6placer activement et I occuper plus ou moins

pr6fdrentiellement les eaux estuariennes et marines. COLLINS (f952) a montr6 grAce A des

observations effectu6es au laboratoire sur A, pseu.d.oharcngu.s que l'orientation de ce

poisson est li6e i son d6placement au hasard dans le milieu et i la comparaison dans le

temps des intensit6s de ses stimulis.

3.2.2.4. P6riodes d'observation des individus du groupe 2 dans I'estuaire interne

A la Iumidre du tableau n"l4 et grAce aux diverses sources d'information, Ie groupe 2

manifeste une prdsence quasi continue dans le temps et dans l'espace estuarien.

Ces individus n6s I'ann6e pr6c6dente n'ont donc pas gagn6 d6finitivement le milieu marin
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pour y effectuer une croissance rapide. Les individus 2- sont suceptibles, en fait, dans une

proportion plus ou moins importante, de revenir ou de prolonger le stationnement dans ce

milieu saumdre.

PREMIERES APPARITIONS CONSTATEES

Bluolre lnleme
Cohorles Au niveou des zones

m6sohollne

Slle
du Bloyols

r980
1981

1982
1983

r984
1985

r986
1987

mil.-06-87'
d6b.-07-86'
d6b.-07-87'
mil.-07-88'

x
x

non observ6s en 1984

fin-10-85
d6b.-08-86d6b.-m-86

mil.- 12-87
d6b.-r r -88

Tableau n"l4 : Observation des individus A. alosa du groupe d'tge 2 dans le milieu eshrarien (r = p6riode de

l'anniversair€ th6origue i - = donn6es non rcpr6sentatives ; x = pas de suivi)

Remarque :

Des spdcimens de copdpodes parasites de l'espice Cl.at:ellisa emarginata (Lerneapodidae),

ont pu 6tre observ6s sur les arcs branchiaux de certains individus 2- et m6me l- d'A, alosa
recueillis au CPNB. La pr6sence de cette espCce marine est bien la preuve gue le groupe 2

des juv6niles d'aloses vraies peut gagner Ie milieu marin (trCs certainement au niveau de

l'embouchure de la Gironde) et revenir plus tard en estuaire interne.

Aucun individu du groupe 3 n'a pu 6tre observd dans les 6chantillons. Seuls quelques

sp6cimens 2- p6ch6s en avril et mai 1987 au cours de la saison de la p6che des adultes

tdmoignaient de la pr6sence d'individus en phase de passer dans le groupe sup6rieur (l). Il
pourrait s'agir :

- d'individus provenant du milieu marin qui effectuaient un semblant de migration
- d'individus ayant stationn6 dans le milieu estuarien et qui suivaient les g6niteurs.

(l) Les limites g6ographiques of des sp6cimens ont pu 6tre rcueillis sont le Bec d'Amb0s pour la Gironde,
Liboume pou la Dordogne, Bordeau pou la Cmnne.
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3.3. Evolution annuelle de l'abondance des diff6rents groupes d'individus d7losa
falla.r

3.3.1. Les alosee feintes au CPN du Blayais

3.3.1.1. Le groupe I

Lesjuv6niles de gatte peuvent faire leur apparition au droit du centre tras t6t dans l'6t6 (fin

de juin 1984 et d6but des mois de juillet f986 - 1988), ou, l6gdrement plus tard (fin aott
1987) (fig. n%3). Leur pr6sence I des niveaux d'abondance 6lev6s peut se maintenir
jusqu'i I'entr6e de I'hiver comme ce fut le cas en 1984 et en 1985. Deux p6riodes

d'abondance maximum sont alors observ6es, une vers l'6td (iuillet 1984, ao0t 1985) et la
suivante i I'entr6e de I'hiver (novembre-d6cembre 1984, d6cembre 1985 - janvier 1986).
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Figure n%3: Evolution des quantitls mensuelles d'Alonfallat du groupe d'6ge f pi6g6es au CPNB (en nombre

d'individus pr 24 hems)

Pour des anndes comme celles de 1986-1987 ou 1987-1988 l'abondance maximum semble

plus concentr6e sur l'hiver avec un pic en novembre-ddcembre en 1986, en ddcembre 1987

etjanvier en 1988. L'abondance de cette espAce est tras irr6gulidre.
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Notons 6galement que quelques sp6cimens sont encore observds au d6but du printemps.

3.3.1.2. Le srouoe 2 et 3

Au cours des 4 ann6es de suivi du site du Blayais la prdsence d'individus Ag6s de plus d'un
an est syst6matique (fig. n'44).

L'obsemation des premiers juv6niles peut d6buter trds t6t (mi-juillet pour 1986), ou I la fin
de l'6t6 (fin septembre pour 1985, fin octobre pour 1987). Une pr6sence trCs tardive d

I'entr6e de l'hiver peut se manifester 6galement (d6but d6cembre 1988).
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Fignre n"44 : Evolution des guantit6s mensuelles d'Alonfoilas au groupe d'eg" ,f - pi6g6es au CPNB (en nombre

d'individus par 24 heures)

L'abondance la plus forte s'observe entre d6cembre et janvier. Comme en 1985, 1986, 1987

et 1988 c'est i Ia fin de I'hiver que leur disparition dans les pr6livements se manifeste.
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3.3.2. Comparaison avec les autree sourcea de donn6ee

3.3.2.1. Tentative d'observation des premiers d6valants

Les aloses feintes l- se rencontrent dds le mois de juillet dans la Gironde. On peut m6me

parfois les observer dCs la mi-juin comme ce fut le cas en 1982.

Tableau nolS: Tentstive d'obsemtions des prerniers divalalllsA.fallat (d6b = d6but; mil = milieu i - = donn6es

non reptdsentatim ; x = absence de suivi)

Contrairement i l'alose vraie, cette espace ne rentre pas dans l'estuaire sous forme

d'individus isol6s annonciateurs d'une prochaine et parfois tardive arriv6e en masse des

juv6niles. Le d6but de la d6valaison est de ce fait trds net. Ce ph6nomCne trouve son

explication dans le niveau de proximit6 des zones de frai (tableau n"lS).

3.3.2.2. P6riodes des pics de d6valaison du sroupe I et abondance maximum des

individus l- au site du Blayais

Tableau no16 : Pic de pr6sence desjudniles,4,.,faltraa au niveau du site du Blay.ais (r = donn6es repr6sentatirnes

seulement de d6butjuillet t lin d6cembre)

PREMIERES APPARITIONS CONSTATEES

D6volonls
Btuolrc lnteme Slle

du Bloyois

Tronsecl
(2 Km en ovol du CPNB)Au niveou zones

olgoholirEs n€soholires

l98l
1982
r 983
'1984

r985
't986

1987
r 988

nil--O7-86
litoz-az
mil.-07-88

mil.-06-82
x

d6b.-07-84

dgb.-07.86
firr08-87
ftn-07-88

mil.-O7-82

d6b.-07-83
nil.-O7-84
mil.-07-85
d66.-O7-86

nil'O7-87
fin-02-88

moxtmum

des individus >l-
Anr6es

%du

Pic Tempr6roture

relev6e

r 98i -l 982
I 984-l 985
r 98s- I 986
1986-1987
I 987-l 988

1988'

fin-08-84
fin-08-85 ; d6b.-i 2-85
(fin-l I/d6b.-l21 1986

mil.-01-88
mil.-l2-88

fin-12-8t
mil.0'l-86

d6b.-r 2-86
d6b.-0 r -88

mil.- 1 2-88

(22.6-8.al;19.11

.12.e/e.81
9.1

10.4

,,6.4-6.7114.s|

(3/1.8)
I
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Le premier pic de d6valaison des individus l- d'aloses feintes, lorsqu'il survient en plein
6td n'est pas accompagnd d'une augmentation parallCle de I'abondance des individus des

groupes > d I ; la concomitance apparait lorsque le pic des alosons du groupe I se

manifeste au d6but de l'hiver. Ce pic semble se r6aliser au moment oil les temp6ratures

atteignent les 9-lO"C et que les salinit6s deviennent faibles (milieu oligohalin) (tableau

n'l6).

3.3.2.3. Chute des effectifs,4/osorfal/a-r du groupe I

Tableau n'17 : Cuactdristiques abiotiques constat66 au moment de la chute des effectifs des juvdniles d'A.follat
(t = mne th6orique polyhaline non dchantillonn6e)

D'aprCs les rdsultats consign6s dans le tableau nolT on peut constater, comme

pr6c6demment chez l'esp0ce A. alosa, une fuite des juv6niles d'A. falla,c face i des

conditions physico-chimiques des eaux estuariennes particuliires.

Le retour se produit dans ce m6me milieu dts que les conditions abiotiques redeviennent

tol6rables pour cette espdce. Ainsi en 1986 et en 1987 la chute des effectifs est due I une
chute de la temp6rature (temp6ratures minimales observ6es: 4.6"C A 5.8"C en 1986, 3.6'C

en 1987). En 1988 c'est face A un milieu devenu (temporairement) essentiellement

dulgaquicole que ces orga.nismes fuient (salinitds minimales observ6es: 0o/-, O.3"/-).

Dans l'estuaire Severn, en Angleterre, CLARIDGE et GARDNER (1978) ont montr6 que les

effectifs de cette espice 6taient nuls en dessous de 5'C au cenhe de production nucl6aire

d'Olbu1g. Ce dernier est situ6 A 8O km de la mer dans un milieu oi la salinit6, m6me en

hiver, tourne souvent autour de 10 I 15 "/- (secteur m6sohalin). Cependant ces auteurs ont

P6riode Observotion T(en'c) S%. P6riode Observotion T(en'c) S%.

ou niveou du CPNB ou niveou & l'estuoire interne
r 'r-02-r 986.
r 8-02-r 986.
25-02-1986.

EffectiE nuls

Effectifs forts

Effeaifs nuls

4.6oc

6.3oc

5.8oc

0.1%.
1.4%.
O.4o/o.

27-01-1987. Effeaifs nuls 3.6oc 1.2%.

I 0-02-r 988.
17-02-1988.

E$ecrih nuls

Effeai6 nuls

8,9oc

l0"c
o%.
Oo/o.

0 r -1 986.
o2-1986.
03-r 986.

Efrectifs moyens

Efreaifs tres foibles

Effectifs forts

8.2c
5.2c
l0.2oc

4.80/o.

8.7Vo.

5.$Vo.12-1986.
0 l -1 987.
02-1987.
03- 1 987.

Effectifs moyers 8.6oc

Effectifs moyens

Effeaifs moyers

6.5oc

9.5oc

5.4%.
6.30h.

0 r -1 988.
02-l 988.
03-r 988.

Effeaifs trds foibles

Effectifs nuls

8.5oc

7.6"c
1.6%.
0.3%.
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expliqu6 que les fluctuations des effectifs d'A, falla.c 6taient en relation avec l'6volution de

la temp6rature. Les variations de salinit6 au droit du site n'ont pas 6t6 suivies.

3.3.2.4. P6riodes d'observation des individus,4ros@&rrac >l- dans

l'estuaire interne

A. fallu est susceptible d'occuper les eaux estuariennes toute I'ann6e si les conditions

hydrologiques le Iui permettent (tab. n"l8). Les passages successifs du milieu estuarien au

milieu marin et inversement sont 6galement prouv6s par la pr6sence des cop6podes

Claoellisa emarginata sur les arcs branchiaux des aloses feintes p6ch6es au CPNB.

Tableau nolS : Obserwtion des individus A. fallar dla groupe 2 dans le milieu estuarien (.=donn6es non

repr6sentatives I x=absence de suivi ; e=pr6sence constat6e ; p=pr{sence probable)

On peut remarquer que I'importance des individus des groupes > i I dans la Gironde peut

atteindre des valeurs d'abondance trCs 6lev6es comme ce fut le cas durant la pdriode

hivernale 1987-1988 (fig. n% ).
Cette forte pr6sence est certainement i rapprocher de conditions environnementales moins

rigoureuses, mais peut-6tre avant tout, i une fraction de stock d'individus >l- plus

importante par rapport aux autres ann6es consid6r6es ici.

Pour les deux espdces d'aloses, une fraction du stock des juv6niles de l'annde, au moins,

est apte i occuper pr6f6rentiellement le milieu estuarien interne quand ce dernier prdsente

des conditions environnementales non limites pour cette m6me dcophase. Ce phdnomdne

conduit, en fait, un certain pourcentage d'individus i exploiter pratiquement pendant deux

ans les fleuves dans un premier temps, puis l'estuaire interne, puis I'embouchure de la

Gironde (si les conditions environnementales deviennent limitantes en estuaire), puis i

PREMIERES APPARITIONS CONSTATEES

Cohodes

Esluoire inlerne Site
du Bloyois CohortesAu niveou des zones *6oriques.

r 980
'r98 

r

1982
r 983
1984
r 985
r 986
1987

Groupe 2

mil.-O7-87

d6b.-07-86

mil.-07-88

x
x

d6b.-l 0-84
fin-09-85

d6b.-07-86;mil.- I 0-86
mil.-10-87
mil.-12-88

o

P

P

o

1979
'r980

r98r
1982
r 983
1 984
r 985
r 986

Groupe 3
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nouveau l'estuaire interne et peut-6tre m6me les parties aval des fleuves en 6,ti.

Dans le bassin du Sacramento (Californie), STEVENS (f966) STEVENS e, aL (1987) ont
aussi constat6 que pour A. sapi.dissirna la plupart des jeunes aloses quittent les riviCres et
I'estuaire i la fin de l'ann6e et qu'un certain nombre reste dans l'estuaire pendant plus

d'un an et ne gagne la mer qu'ultirieurement. HILDEBRAND et SCHROEDER (1928) mon-

traient eux aussi que quelques juv6niles Alosa sp, restaient dans les eaux profondes

estuariennes durant I'hiver alors que la plupart avait gagn6 la mer.

4. REPARTITION SPATIO.TEMPORELLE DES JIIVENILES DE TANNEE

4.1. Caract6ristiaues de ff ltration

L'importance de la filtration apparait nettement avec une moyenne d'eau filtrde de plus de

B *3.s-l avec les filets de surface, 3.2 m3.s-l avec le chalut de fond. Cela correspond en

moyenne I plus de 2 0OOO -3. Lu vitesse de filtration durant cette 6tude correspond d celle

pratiqu6e par JESSOP (1985).

pour les filets

de surfoce :

i s 6tendue

o.2-2.9

coefft. de voriotion

27.60 %

interyolle de confionce

d5o/o
I.058;I.lI'l508 r 08s 0.300.

pour le cholut

de fond : 462 1287 0.647 0.1-6.2 50.30 % 1.228 ; 1.3a6

D6bit en m3/s sur l'ensemble de l'6tude

d s 6tendue
en zurfoce

en fond
0.9-23

0.15- 14.9

8,4
3.2

ZA
1,5

Nombre

de koits

Volume
P6rlode totol filtr6 V 6lendues

de iuillet I985 d iuin 1986

de iuillet 1986 d iuin 1987

de iuillet 1987 d iuin 1988

de iuillet 1988 d d6cembre 1988

421

3r5

'r 50

117

r02-r0 388

39-26 0r5

563-6 025

1 43-6 027

2 761

2 33r

2 123

2 556

I 915

I 870

r 036

l 338

r 109 8r0

734 241

3t8 519

29 9018

Tableau nol9 : Importurce du rclune liltrd suivant les ann6es (l), cuactlristigues et vitesse de la frltration su
l'ensemble du suivi (2)
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Cet auteur a 6tudi6 I'influence du maillage, de la vitesse et du temps d'6chantillonnage sur

les captures et la composition des tailles de juv6niles d'A. pseu.d.olu.nengus et d'A. aesthsalis

i l'aide d'un haveneau (1,5 x 1,5) mont6 A l'avant du bateau. Pour les deux espdces

d'aloses I'int6raction la plus forte 6tait celle du type de frlet par rapport i sa vitesse.

L'auteur concluait que pour une 6tendue de taille Qongueur totale) de 30-90 mm, chez les

2 esptces, l'6chantillonnage quantitatif pouvait 6tre r6alis6 I des vitesses de I I 1,2 m.s-l et

des temps de passage de 5 I 8 mn. De plus, une augmentation de pr6cision dans les valeurs

de captures moyennes de 35% apparaissait avec un temps de filtration de 8 mn par rapport

I celui de 5 mn.

Les r6sultats de l'analyse de la vitesse de filration concernant cette 6tude sont donn6s dans

le tableau n"19.

4.2. Evolution des densit6s de 1985 il 1988

La figure no45 illustre pour Ies juv6niles d6valants des deux espices, les larges fluctuations

qui surviennent au cours des mois et au fil des ann6es dans les valeurs de densit6 qui ont
pu 6tre observdes pour un m6me transect.

[,1ois

Nombre

de koits

Aloso oloso Aloso follox

rombre moyen

por hoit
%

de pr6sence

rombre moyen

por troit

o/o

de pr6sence

Jorvier
F6vrier

Mors

Avril

^,1oiJuin

Juillet

Ao0t

Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

58
92
68
76
66
78
139
79
82
78
82
106

7.41
0.3
5.12
0.76
0.3

0.08
0

0.r5
0.3
2.38
4.44
2.23

25
2

20
3

I

0
I

I

ll
21

l4

l.l
o.2
2.92
2.5

0.89
o.42
4.05
25.68
23.28
13.62

1.3

2.12

I

3

I

9

3l
30
r6
2

3

0<-<0.5

Ta.bleau n20 : Densitd pE hait et pu mois entre 1985 et 1988 des juv6niles du gmupe I des deu espCces

p6ch6es dans la Gironde (0 < - <O.5)

La densit6 apparait nettement 6lev6e en p6riode hivernale pour /. alosa et estivale pour

A. falks. La frdquence dans les traits alors constat6e rend les deux espCces communes A

occasionnelles (tabl. n"20).
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Aloso oloso Aloso follox

a

t

t t

Figure n%5 : Evolution des densitds d'A. alosa et d'A.fallaz p* hm3 (moyeme ; d6viation-standard) suivant lea

diff6renc trans€cts entrejuilet 1985 et d&embre 1988
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4.3- Comnortement misratoire des iuv6niles d'Alosa sur I'ensemble

de I'estuaire interne

Pour nos pr6livements, effectu6s de jour, les p6ches exp6rimentales mettent en 6vidence

pour les alosons d6valants de l'annde, la m6me tendance i une distribution contagieuse en

agr6gats. L'ana\rse de la distribution des fr6quences des captures d'aloses durant les traits

de surface illustre ce ph6nomine sur l'ensemble de la surface 6urdi6e (soit l'estuaire

interne). Il en va de m6me dans le cadre de I'analyse en fonction des strates halines, (pour

des traits effectu6s r6ellement de jusant soit dans des conditions qui tendent i limiter les

variations du milieu) ou bien encore en fonction des strates longitudinales (axe

Saintonge/axe Milieu/axe M6doc)

La plupart du temps c'est environ pour pris des deux tiers des traits effectu6s, qu'aucune

capture n'est r6alis6e, Pour le restant des traits, les prises peuvent fluctuer de I ri 15, et

ddpasser souvent ces nombres pour atteindre parfois pris de 50O individus dans un seul

trait.
Les prises se font en grand nombre essentiellement en surface.

D'aprds le tableau no2l, qui donnent les indices de densit6 mensuelle pour les deux

espices d'aloses, les indices de dispersion ou d'agr6gation calcul6s, nettement supdrieurs i
l, montrent pour .4. alosa que la dispersion n'est jamais r6alis6e au hasard. C'est 6gale-

ment le cas pour A. fallag la plupart du temps, i I'exeption de trois campagnes

d'6chantillonnage dont deux pr6sentent un indice I nettement inGrieur d I 0r"pt"-b."
1995= o'34 i Irrra.s 1967= o'39)'

L'6tude des rythmes circadiens dans le cas des juv6niles d'A. sapidissirna $,ATL, f978) a

mis en lumiire des faits int6ressants qui pourraient correspondre i ceux d6termin6s pour

nos 2 esp,6ces. Durant le jour, la shad nage en groupes importants de 25 i 55 poissons.

Durant la nuit, les groupes diminuent (2 i 5 poissons) jusqu'i donner des individus isol6s.

La shad montre un type de comportement tel que si un individu est i la p6riph6rie du

groupe, le champ de vision se trouvant du c6t6 du groupe lui permet de voir le poisson i
ses c6t6s, et de garder le contact avec les autres. SHAW (1970) l'avait d6ji suggdri chez

M eni.dia me nidia. (Atheri nidae).

En milieu naturel dans un systdme turbide comme la Gironde, seule la nage pris de la

surface, (partie la plus claire de la tranche d'eau), peut permettre Ia formation de bancs

suivant ce principe. Dans le lac Ontario, A. pseud.oharengus semble de m6me se d6placer

en aggr6gats dis le cr6puscule et en bancs pendant tout lejour (EMERY, 1970, 1973).

Dans la rividre Connecticut O'LEARY et KYNARD (f986) indiquent qu7. sapidisstma

d6vale par bancs discontinus, les captures 6tant toujours tras fluctuantes m6me durant les

pics de migration.



Anree l,lois

r 985

juiller

o@l
*ptembre
dbb16
wembro
d6cembre

r 986

pMer
[6vrier

rcrs
ovril

mi
iuin

iuillet
ooul

aP6hbre
octobre

1987

l&ri€r
rcr!
ovril
juin

iuillet
rcvsmb.e

r 988

i:mier
I6vrier

ovril

rci
iuillel
cptembre

rcvembre

COHORTE

r985

1986

t987

t988

Aloso oloso

Aloso follox

I indice de

disrrsion
P indice

d'oqor6qotion

3.7 4
r.30
r .82
3.29
1.24

2.91

5.85
1 .79
4.1 3

2.32
3.93
2.50
3.44
5.5l
2.59
t.24

6.04
5.99

6.t9
2.86

1.36

1 .17
2.20

I.04
r.00
r.00
r.00
r.00
r.00
r.00
r .00
r.00
t.0t
I .04

I .04
r .06
r.00
r.00
r .0l
).00
r.00

| .02
r .02

r .30
I .06

r.00
l.00
1.00
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AnrEe lvloi5

COHORTE

indice rcyen
de deroita

d6viotion

stondord

cetlicierit
de Yoriolion

I irdice de

disersion
P indice

d'ooor&:olion

I 985

iuillet
ooul

eptembre

odobre
rcvembre

d6cembre

l98s

36
4l
30
42
34
36
34
40
30
r8
38
38

I 038.32
r r 732.01

r i 438.86 '

3 063.17
465.6

876.67 '
497.O3

52.78

| 597.92 '
766.92.

525.99
418.7 4

42.67

127.58

62.15
78.45
38.r5
43.72

39.7 5

7.23
50.37
41.05
35.r6
35.78

r'.1 l%
1.09%

0.54%
2.O3Vo

8.19%
4.99%
7.99%
r 3.69
3.r5%
5.35%
6.68
8.55%

1.75

1 .39
0.34
1.59

3.1 3

2.r8

0.99
r .59
2.20.
2.35
3.06
r.53
1.22
2.83
1.96
t.86
l.t3
0.39
1.04

7.00.
1.85

2.96

2.23
6.gt
1.74
2.01

1.00

1.00

0.99
r .00
r.00
r.00
r.00
0.99
r .00
1.00

1.00

t.0l
1.00

1.00
r.00
r.00
l .0l
r.00
0.99
1.00
I .40
r .03

1.03

r.00
r.00
r.00
1.00

r 986

i&rier
rc15

:sil
rci
iuin

iuillet
lout
Epemttre
rctobre
l&embre r986

3l
38
36
36
36
26
38
38
AO

2 477 -92

5 868.04
4 88t.79
7 200.00
615.38
3 I 2.08

I 0r0.75
1957.57

15.03

61.6
8..n8
1't7 .64
r 18.65

5t.7
18.8r
19.88

45.12
to 26

2.49%
1.449o
2.41%
r.65%
8.89%
6.03%
1.97%
2.30%

68.30%
1987

'6Yder

rcas
ryril

uin

uille*

1987
l8
24
26
20
28

't6

30
3t

2?.43
0'

66.3 '
0'
0'

0

7.38 25.O9%

21. I 5%t.02
0
0
01988

oMgt
i&ier

vil
rci
uilla
EPsUe
qmbre
J6cem&e

t988
2585.43

3 947.01 '
707.12
I 526.15

7 5.92
161.32

35.05
55.42

2.941}6

4.1 69$

t.96%
3.63%

Tableau n2l : Indice de densit6 mensuelle d'A, aloa et d'A. falla.c dej-itlet 1985 I d6cembre 1988 exprim6 en

hm3 et indices de dispersion (t = valeur non Deprdsentatiw pour l'estuairt intcrne pris dms sa totalitl)

n indice rcyen
de deroil6

d6violion
slondord

ceflicienl
de voriolion

36
4l
30
42
34
36
34
40
30
r8
38
38
3l

0
73.O5

r3r.68'
737.51

3 270.86
1 066.22'
4 473.35

r r 8.75
4 00r.63 '

1 067.O2
r 5r.55
78.51

0
16.52
r 3.08
36.62
r03.75
36.35
lt4.l5
I 3.45
78.78
79.O4
r 6.19
t 8.0t

n

22.62
9.93

4.97%
3.17%
3.41%
2.55%

1 r.33%
1.97%
7.t't

r 0.88%
22.94

38
36
36
JO

26
38
38
40
31

3't.72
53. I

r r92.98
4 r 0.26
423.54
591.t

304.77
0
0

8.58
14.44

54.6

37.59
/8.3

39.1 6
l9.d I

0
0

27.06%
27.20%
4.58%
9.1 6Vo

r r.40%
6.62%
6.37%

l8
2t

IU
28
38

333.65
297.29
0

17.52 '
32.r3

0

44.89

4l .5
0

10.41

9.59
0

13.45%

1 4.llVo

59.41Vo

29.83%

r6
30
34

r35.t7'
728.23
I 689.14

I 3.54
29.2

60.99

I O.0l
4.0 t

3.6 r



r28

Selon GULLAND (1987) la stratdgie du banc de poisson serait essentiellement une strat6gie

contre les prddateurs. MAC GURK (1987) y associe de plus une fonction de fourrage.

4.4. Tlansformations des donn6es de densit6 - Normalisation

La distribution des fr6quences du nombre d'individus capturds par trait est de type

contagieuse. Dans ce cas, le modile de POISSON ne peut pas s'appliquer car la
distribution s'6carte d'une distribution normale. Dans Ie cas pr6sent, c'est le modile

Binomial-n6gatif qui entre en jeu car la variance est 6lev6e et notamment plus 6lev6e que

ne le voudrait une r6partition au hasard et donc plus 6lev6e que la moyenne.

Il est donc n6cessaire de remplir certaines conditions vis i vis de la population d'origine et

vis i vis de la m6thode d'6chantillonnage.

L'ind6pendance des erreurs qui est un des diff6rents points i respecter dans l'analyse de

variance sigrrifie que les variations non contr6l6es se produisent strictement au hasard.

Cela revient i admettre que les traits des engins de p6che sont effectu6s de fagon al6atoire

d'un mois sur I'autre. Or les positions g6ographiques des dehantillons sont standards au

d6part. Cependant la grande variabilit6 qui rdgne dans un milieu estuarien peut permettre

de poser cette condition comme vraie (LARDEUX, 1986).

La normalisation des donn6es (population analys6e normale, erreur avec variance com-

mune) peut 6tre obtenue par la transformation logarithmique (ENGLISH,1964; KIMURA,

198r ; JESSOP et ANDERSON, 1989).

L'emploi de cette transformation peut 6tre recommand6 dans le but de stabiliser les va-

riances, chaque fois qu'il y a proportionnalit6 entre les moyennes et les 6carts-frpes

(DAGNELIE, f975 b). Une telle situation est fr6quente en biologie. En pratique on utilise

g6n6ralement la relation

y = lo916 x ou encore I = logro ft+l)

L'emploi de cette seconde relation s'impose lorsque Ies valeurs observ6es sont des nombres

entiers dont la ou les moyennes sont voisines de z6ro. La relation entre moyenne et

variance est repr6sent6e dans la figure no46. Les valeurs sont tirdes des r6sultats obtenus

chez A.falla.c enre juillet et d6cembre f985 (tabl. n"22). la transformation double

logarithmique montre une liaison lin6aire.

LogS=Loga+bLogx
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srati fi cation bathvmdtrioue sratifi cation dans I'axe longirudinal

a=O,452 a=O,628

b=2,O7 b=2,158
r=O,905 r=0,973
n=B (S***) n=10(S""*)

(tests tris hautement signifi catifs)

La pente du nuage de points est l6gCrement supdrieure I 2. On peut donc faire subir
avantag€usement la transformation logarithmique afin de normaliser les donn6es. Le calcul

du X2 a pu 6tre appliqu6 sur les valeurs transform6es par logarithme ( n = 54, X2o5r.=

8,739, ddl = 4, X2O,9S = 9,49, p<0,05 ) afin de v6rifier la normalisation entre Ia
distibution Log normale th6orique et celle observ6e.

La transformation utilis6e est ici x * Log(x+l).

Auparavant chaque trait a 6t6 ramen6 A un m6me volume filtr6 (fOOO m3).

Log de lo Voriorre

de lo dersit6

Log de lo Moyenne

de lo dersit6

-2 -l -= 2 3 4

-4

I 
at*e no46 : Relation entre la mo;reme et la wimce de la densitd pou des raits de hawneau et de chalut

8

4

effectu6s dans l'estuaire interne de la Cironde
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4.5. Analyse de la densit6 au travers des campagneg mensuelles

L'analyse de la variance de la densit6 a port6 sur la cohorte n6e en 1985, pour les deux

espdces, entre les mois de juillet et d6cembre 1985.

Mois

Axe lonoitudiml

Juillet Ao0t Septembre

Med Mil Soint Med Mil Soint Med Mil Soinr

lnd.

w.l000 
m3

Moyenre

Vorionce

Moximum

Minimum

2.646

r 3.32

9.65

0

0.548

0.43

1.575

0

0.739

0.4 r 0.

't .899

0

13.4

41 0.1

62.34

n

5.576

32.26

18.55

0

0.739

0.409

r.899

0

17.o2

1397

121.5

0

4.352

37.08

19.42

0

I 1 .6_r

(ta i

71.95

0

Mois

Axe lonqitudiml
Octobre Novembre D6cembre

Med Mil Soint Med Mil Soint Med Mil Soint

lnd.

Por
i000 m3

Moyenre

Vorionce

Moximum

Minimum

2.132

| 4.71

14.32

1.879

12.63

12.7 4

0

4.79

48.12

20.76

0

0.388

0.r83

0.949

0

0.505

0.717

2.341

0

0.147

0.077

0.709

0

0.47

0.448

2.104

0

1.587

4.087

6.64

0

0.1 56

0.052

o.597

0

Mois Juillet Ao0l Seotembre

Bothym6trie Surfoce Fond Sunoce Fond Surloce Fond

lnd.

Por
1000 m3

Moyenre

Voriorrce

Moximum

minimum

1.344

6.956

9.65

0

r.383

o.265

1.96

0.833

l 2.855

147.1 56

41 .875

0

6.885

229.601

62.337

0

20.843

'r 097.08 r

121.529

0

1.r91

5.289

9.O32

0

Mois Odobre Novembre D6cembre

Bothvm6lrie Surfoce Fond Surfoce Fond Surfoce Fond

lnd.

Por.l000 
m3

Moyenre

Voriorce

Moximum

minimum

5.324

38.93

20.764

0

o.462

1.46

5.t71

0

0.536

0.504

2.341

0

0.r53

0.1t6

o.949

0

1.074

2.922

6.64

0

0.366

o.564

2.817

0

Tableau no22 : Cuacdristigues des valem de densit[ obtenues awc l'exemple A.folla-r enee juillet et d6cembre

l9B5 et utilis6es dms la Emformation logarithmique
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Ces mois ont tous fait I'objet d'une campagne. Les variables hydrologiques sont A peu pris
contr6l6es, les coefficients de mar6e lluctuent de 5O d 77 en moyenne, (sauf en d6cembre

avec un coe{ficient plus fort de 97) et les traits ont 6t6 effectu6s pour la plupart entre le

d6but et la fin du jusant.

Ce contr6le est important si l'on s'attache i observer les diff6rences qui pourraient exister

entre Ies zones halines. La position du trait par rapport I la demi mar6e de flot ou de ju-

sant est susceptible 6galement d'induire une distribution bathymdtrique particuliire des

juv6niles.

Des espdces comme l'6perlan Osrnerus eperlanus au stade de larve (OUELLETTE et

DODSON, 1985) et au niveau du groupe I en g6n6ral (LARDEUX, 1986), ainsi que la

civelle d'Anguilla anguilla en Vilaine @LIE et RIGAUD, 1984) prdsentent un rythme tidal

en descendant vers le fond au jusant et en remontant prds de Ia surface en flot.

Dans le cas de l'axe longitudinal (d6coupage en 3 strates, M6doc, Milieu et Saintonge), ce

contr6le ne s'impose plus. En effet la propagation de l'onde de mar6e peut 6tre consid6r6e

comme homogdne sur la largeur trds grande de cet estuaire, sans les conditions de contr6le

qui 6taient n6cessaires pr6c6demment pour les autres stratifications. Le facteur axe longi-

tudinal pourra donc 6re 6tudi6, de juillet i d6cembre 1985 mais aussi sur l'ensemble des 4

ann6es de suivi.

Les donn6es seront exprimdes en suivant une limite sup6rieure du risque de premiire
espice de 5o/o.

On appellera zone haline th6orique le secteur constat6 pour lequel les valeurs moyennes de

salinit6 enregistr6es dans une ann6e sont comprises dans une des limites de la convention

de CARRICKER (1967)(2).

On appellera zone haline r6elle le secteur oi les valeurs de salinit6 enregistr6es pour une

p6riode donn6e p sont comprises dans une des limites de la convention de CARRICKER.

4.5.1. Variance de la densit6 relative dans les etrates halines

Les strates halines, dans l'analyse, correspondent aux strates thdoriques moyennes qui sont

accept6es sur une ann6e ou aux strates r6elles qui ont pu 6tre observ6es au cours de

chaque mois (fig. n'47).

Si I'on d6sire tester l'hypothise d'6galit6 des densit6s moyennes en fonction du temps et de

l'espace, I'analyse i 2 facteurs crois6s peut permettre de savoir quel est le degr6

d'int6raction qui existe entre les 2 facteurs, mois et zones halines (th6oriques ou r6elles).

(2) mne dulgaquicole (<0.5'/-)i rcne oligohaline (>0.5 et <5"/-); mne m6sohaline (>5 et <18'/-); rcne polyhaline
(>t8 et 30"/-),
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Cependant, le nombre de niveaux du facteur subordonn6, ici la strate, a vari6 dans les cam-

pagnes mensuelles selon les niveaux du facteur sup6rieur ici le mois. Ce type d'analyse n'a

donc pu 6tre r6alis6e. La difficult6 a r6t6 contourn6e en utilisant l'analyse de variance d I
facteur et en s6lectionnant l'ensemble des mois qui 6taient int6ressants soit Ies mois de

juillet i d6cembre 1985.

On observe ainsi qu'au fil de ces mois

la densit6 varie d'une maniire ffis
hautement significative pour les

juv6niles d'A. alosa (F=14.808 ;

p=0.0O0O) et pour ceux d'A. falla.r
(F=13.999 ; p=O.Oooo). Cette

constatation est logique puisque les

Clupeidae 6tudi6s ici effectuent une

migration de d6valaison d partir des

fleuves qui doit les mener

progressivement dans le milieu marin
apris un transit dans le milieu
estuarien. De plus, Ies d6bits variables

au cours des saisons sont susceptibles

de faire varier les densit6s relatives. La

mortalit6, de m6me, rentre directement

dans les facteurs susceptibles de faire

varier significativement la densitd.

Figue n'47 : Limitcs moyqnnes des zones de salinit6

dans I'estuaire de la Gironde

Au sein de cet estuaire si l'on s'attache d d6couper la surface en 3 tronqons (zone

oligohaline, m6sohaline et polyhaline) depuis l'amont vers I'aval dans le cas des aloses

vraies 1-, la densit6 ne prdsente aucune diff6rence significative (F = O,2O2 i p = 0,8190), au

contraire du cas de la gatte 1- qui produit une diff6rence significative (F = 3,880 ;

P = O,o2lo).

Ces faits semblent signifier qu'une fois le recrutement des jeunes A. alosa r6alis6 dans la
Gironde, ces derniers occupent rapidement l'ensemble du milieu sans prr6f6rendum

g6ographique amont ou aval. Les jeunes ga.ttes, elles, semblent plus particulidrement
localis6es dans les 2 premiers trongons amont.

Ces r6sultats int6ressants ne peuvent 6re adopt6s toutefois que dans le cadre de la pdriode

et de l'ann6e consid6r6es.
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En alfinant I'analyse, en prenant en compte la nature haline vdritable du milieu, il apparait

que ce dernier facteur affecte significativement la densit6 donc la r6partition des espCces.

Ainsi une diff6rence d'une part hautement significative dans le cas de l'alose vraie
(F = 6.092 ; p = 0.00OO) et d'aure part significative dans le cas de l'alose feinte (F = 3,128 i
p = o,0260) se d6gage.

Il apparait en r6alit6 que les masses d'eau dont Ia salinitd varie de 5 e f8 o/o occupent

alors la majorit6 de la surface de I'estuaire interne entre octobre et d6cembre 1985. Les ju-
v6niles de l'alose vraie occupent donc pr6f6rentiellement des eaux I caractAre m6sohalin

car leur densit6 dans les zones oligohaline i dulgaquicole est faible I ris faible.

Les jeunes gattes pr6sentes plus t6t dans la Gironde interne, gagnent, elles, moins rapide-

ment les secteurs les plus aval de nature polyhaline et colonisent prdf6rentiellement les

eaux I caract6ristiques dulqaquicole, oligohaline et m6sohaline.

La densit6 maximum des alosons est constat6e en octobre-novembre-d6cembre pour I'alose

feinte et en janvier pour l'alose vraie. Ces deux espCces ont alors la majorit6 de leurs

effectifs dans les eaux de la Gironde. Durant ces laps de temps, il a 6t6 test6 si l'abondance

pr6sentait des diff6rences significatives suivant les trois strates halines th6oriques.

Dans le cas de I'alose vraie aucun des mois de janvier 1986 ou 1988 n'a pu faire l'objet
d'une analyse. En 1986 les variations n'ont pas 6t6 "contr6l6es" et en 1988, la zone

polyhaline n'a pu 6tre 6chantillonn6e.

Dans le cas de l'alose feinte, 2 s6ries d'analyses ont port€ sur la p6riode allant d'octobre d

d6cembre 1985 et celle allant de novembre I d6cembre 1988. Les r6sultats obtenus
(diff6rences non significatives) permettent de constater que cette espCce est susceptible, elle

aussi, de coloniser toute la surface de l'estuaire interne sans diff6rence notable de densit6

suivant la nature haline de ce milieu. Au vu de I'ensemble des analyses effectu6es, il
semblerait cependant qu'elle ne serait en mesure de r6aliser ce niveau de colonisation

qu'au bout d'un certain temps d'adaptation en milieu saumAtre.

4.5.2. Variance de la densit6 relative dans les strates bathym6triques
(surface/fond)

Les strates bathym6triques correspondent aux Eaits r6alisds en surface par rapport i ceux

r6alis6s en fond. Une premiire analyse a 6t6 r6alis6e sur I'ensemble des eaux estuariennes

internes entre juillet et d6cembre 1985.

On constate que les tests F sont dans le cas d'A. fal/ac ris hautement significatifs et dans

le cas d'.4. a/osa hautement significatifs. On peut donc conclure qu'au moins en p6riode de

jusant (moment or) les pr6livements ont 6t6 6ffectu6es), ces 2 espices se r6partissent

pr6f6rentiellement prAs de la surface.
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Entre les mois de janvier et juin 1986 certaines stations et notamment les stations 2,3 et4
ont souvent 6t6 6chantillonn6es au moment du flot. Une analyse a donc 6t6 effectu6e afin

de visualiser 6ven'tuellement un pr6f6rendum spatial pr0s du fond durant cette demi-mar6e.

Il apparait que la r6partition en surface est toujours la plus forte et ce d'une maniCre tris
hautement significative G = f8.563 ; p = O.OOOO) chez l'alose feinte et d'une mani0re signi-

ficative (F = 5.409 ; p = O.021O) chez I'alose vraie.

Si l'on s'attache I observer l'interaction des 2 facteurs mois et bathym6trie, l'analyse de la

variance sur des s6ries ind6pendantes I 2 facteurs crois6s, r6alis6e entrejuillet et ddcembre

1985 ne montre dans le cas d7. o/oso aucune diff6rence de densit6 significative

(F=1.4277; p=O.2140). Par contre, chez A.folla.o, une dilf€rence tr0s hautement

significative apparait (F = 5.8170 ; p = O.0OOO). Ce ph6nomine s'explique par la forte

densit6 des juv6niles, en fond, uniquement durant le mois de juillet
C'est durant ce mois Ii (pour I'ann6e 1985) que parmi les premiers individus observ6s, les

plus petites formes de gattes ont pu 6tre prises (Lt.minimum = 24 mm). Elles manifestent

un pr6f6rendum spatial de fond soit dans un secteur or) le courant est moins fort.

4.5.3. Variation de la densit6 relative dans les strates longitudinales

L'analyse de I'interaction des 2 facteurs mois x axe longitudinal r6alis6e de juillet f985 e

d6cembre 1985 montre que pour l'alose et la gatte, aucune diff6rence significative

n'apparait dans la rdpartition des juv6niles que ce soit dans le chenal de Saintonge ou celui

du M6doc ou encore dans I'ane central de l'estuaire interne. La r6partition dans toute la

largeur de l'estuaire se ferait donc sans pr6f6rendum.

L'analyse a 6ga.lement 6t6 r6alis6e sur l'ensemble de la p6riode d'6tude, de juillet f985 i
d6cembre 1988. M6me si les sources de variation provenant de cycle tidal n'ont pu 6tre

conn6l6es lors de chaque mois, il est raisonnable de penser que ce ph6nomine naturel n'a

pas d'influence sur la r6partition des alosons dans I'axe longitudinal et ce d'autant plus

que l'estuaire interne est tres large et que les traits de p6che exp6rimentaux sont tres

6loign6s entre eux pour un m6me ransect. Autant pour les p6riodes de juillet f985 i juin
1986, de juillet 1986 I juin 1987 ou de juillet 1987 A mai 1988, aucune diff6rence

significative ne ressort de I'interaction mois / axe longitudinal.

Cette absence de preferendum dans la largeur de I'estuaire se manifeste donc chez les

alosons l- de gattes et d'aloses A chaque nouvelle d6valaison. Aucune interaction

significative n'apparait non plus entre les 3 facteurs mois x axe longitudinal x bathym6trie.

4.6. Dans le cas du transect de r6f6rence

Les r6sultats obtenus depuis l9B0 avec le suivi du transect de r6f6rence peuvent venir
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compldter ceux obtenus dans Ie cadre des campagnes mensuelles r6alis6es sur l'ensemble

de l'estuaire.

4.6.1. Objectifs du tramsect

Ce suivi a pour objet de d6finir, outre la fr6quence, l'abondance relative des principaux

poissons et crustacds rencontr6s dans I'estuaire. Deux sortes d'analyses peuvent 6re alors

effectu6es :

- une premiire qui met en place un calendrier d'abondance d'une espCce au cours d'une

ann6e. Les lluctuations de I'importance d'une espdce donn6e, sa contribution I la richesse

globale du secteur peuvent 6tre mis 6galement en 6vidence,

- une deuxidme qui met en place un sch6ma de r6partition pr6f6rentielle de I'abondance

sp6cifique. L'6volution des positions bathym6riques et transversales privil6gi6es peut

apparaitre.

Seul ce deuxidme type d'approche int6resse ce chapitre.

4.6.2. L'abondance relative

Entre 1979 et 1987 les rapports des abondances relatives de surface / fond sont

systdmatiquement sup6rieurs i I aussi bien dans le cas de I'alose vraie que dans celui de

l'alose feinte juv6nile (tabl. no23). Leur preferendum pour la surface par rapport i la faune

de la masse d'eau circulante est donc bien marqu6 (fig. n%8). De m6me, un pr6f6rendum

transversal apparait marqu6 par une abondance relative toujours plus 6lev6e du c6t6

Saintonge, A I'exception de l'ann6e 1986.

AnE€ Surfoce / Fond Soiaorge / M6da DeNit6

nbrE / 1000m3

/4bso otrso

t979
't980

l98l
1982
r 983
r 984
I 985
1 986
1987

1979
r 980
'r98 r

1982
l 983
I 984
r 985
I 985
1987

10.29
4.75
1.41
\.74
12.9
9.67
3.35
1.49
r.55

6.02
3.56
1.96
r.58
8.1

1a.47
'I 3.1 I
5.79
6.'t 4

't.5r

2.87

2.r8
4.2
l .81

1.62
0.46
't.65

r.86
I.9r

0.r3
l.t

o.57
0.6r
0.3
0.3
0.t

0.9
't.6

4.9
2.1

3.7
2.98
5.74

Aloroldlq

r .82
3

1.87
3.92
0.87
1.87

Tableau n"23 : Evolution annuelle de 1979 t 1987 de la r6partition bansversale et verticale des abondmces

relatiws et de la densitd pu le suivi binensuel du Eansect de r6f6rence
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Cependant cet indice ne peut permettre de tirer des conclusions d6finitives sur la
r6partition prdf6rentielle des deux esptces. En effet, I'effectif total ou la biomasse totale de

l'6chantillon capturd est susceptible de cacher, suivant son importance, la rdalit6. Seule

l'analse des densit6s relatives peut apporter une r6ponse signi[icative.

Pour une sortie donn6e, I'importance des traits consentis dans ce transect bi-mensuel, l8
(9 en surface, 9 en fond) par rapport aux 6 (3 en surface, 3 en fond) d'un transect

quelcongue de la campagne mensuelle men6e sur l'ensemble de l'estuaire interne, peut

permettre de tirer des conclusions plus prdcises.

SAINTONGE MEDOC

@

(1)

O A>o,5
@ o,r<A <o,s

O A< o,r

SAINTONGE MEDOC

t2t

O
o
e
o

A>5
2<A<5
l<A<2
A<r

Fignre n'48 : Abondance moJr'erure relative par station de f 98O t f 987 pt A. alon (l) et A. fallu (2) pow Ie

trunect de rdf6r.ence

Cependant les r6partitions mises en dvidence au niveau de ce uansect ne sauraient 6re
reprr4sentatives de celles du milieu estuarien interne pris dans son ensemble.

Donc, Ies conclusions tir6es ne seront valables que pour la tranche estuarienne soumise d

ces prdlivements.
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Seules les ann6es 1985 et 1986 ont 6td reprises. Elles ont fait l'objet du calcul des densit6s

relatives. Ces derni0res ont subi une transformation logarithmique et I'analyse de la
variance a 6t6 effectu6e.

4.6.2.1. Pouc Alosa falla.x

L'analyse de variance des 3 facteurs ind6pendants crois6s, mois, axe Iongitudinal,

bathym6trie, montent les points suivants en l9B5 et 1986.

- l'influence du mois joue d'une maniire trds hautement significative sur les densit6s. On

retrouvera le m6me ph6nomdne dans le cas d7. alosa. Ceci est logique car ces deux es-

pices qui ne sont pas des poissons s6dentaires, voient leur densit6 dans le milieu estuarien

fluctuer en fonction des arriv6es des jeunes recrues chaque ann6e, de leur pic de pr6sence,

et de leur poursuite de migration vers I'aval (1985: F=4.87O7, p=0.0of0; 1986:
F=38.9728,p=0.0@O)

- le facteur mois joue d'une fagon significative sur les densit6s que l'on est susceptible de

mettre en 6vidence en faveur du c6t6 Saintonge ou M6doc (1985 : F = 3.O898, p = 0.0130 ;

1986 : F = 2.8561, p = 0.0320). En 1985, le pr6f6rendum pour le secteur M6doc est

hautement significatif (F = 11.8523, p = 0.OO2O) et en 1986 aucune diff6rence significative

n'apparait entre les 2 r6gions M6doc et Saintonge (F = 0.2715, p = 0.6140). Il est

int6ressant de noter que le rapport Saintonge sur M6doc des abondances relatives mettait

en 6vidence en 1985 un rapport trds nettement sup6rieur i I (3,92) et en 1986 inf6rieur d

I (0,87). Ce type d'indice qui ne permet pas de statuer sur Ia r6partition spatio-temporelle

montxe ici combien en 1985 la faune en secteur Saintonge est apparue finalement moins

abondante que celle en secteur M6doc

- l'int6raction du mois sur la bathym6trie ne montre dans aucun des 2 suivis annuels une

fluctuation significative de la densit6 en faveur du fond ou de Ia surface durant l'ann6e

(1985 : F= 1.1217, p=0.390O ; 1986 : F= 1.6203, P=0.f9r0).

En 1986 une diff6rence hautement significative se manifeste en faveur du fond (F = 9.3206,

p = 0.0070). En 1985 aucune diff6rence significative n'apparait (F = 0.3096, p = 0.5890).

Ces 2 constatations vont i l'encontre des r6sultats obtenus sur l'ensemble de l'estuaire

pour la m6me 6poque oil Ie pr6f6rendum pour la surface est nettement apparu. Cette parti-
cularit6 peut provenir de la situation unique et particulidre de ce transect situ6 i 2 km en

aval du CPNB.

Les valeurs qui montrent un pr6f6rendum pour le fond sont obtenues durant la p6riode

d'6tiage. La hauteur d'eau est alors forc6ment plus faible entre le chalut et les haveneaux

lors des dchantillonnages. Or, la mise en 6vidence d'un pr6f6rendum bat\m6trique
d6pend 6troitement du soin que l'on apporte au bon travail du chalut (6chantillonnage en
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fond).

L'action de l'axe longitudinal sur le facteur bathym6trique ne vient pas confirmer

l'hypothdse d'un biais en provenance du CPNB, le test paramdtrique 6tant non significatif

en 1985 (F = 0.8615, p = 0.6330) et en 1986 bien que pour cette dernidre ann6e, la valeur

du risque obtenu 0,055 soit proche du niveau de signification du test e 5%.(F =4.1617,
p = 0.0550).

4.6.2.2. Pour Alosa alosa

L'analyse du facteur axe longitudinal montre une diff6rence hautement significative en

l9B5 en faveur de I'axe M6doc et significative en 1986. Ce dernier semble donc b6n6ficier

d'un pr6f6rendum de la part des jeunes aloses vraies (f 985 : F = 8.8163, p = 0.@6O ;

1986 : F = 4.3791, p = 0.0500).

L'arriv6e en masse des jeunes recrues d'alose vraie s'effectue en automne-hiver soit au

moment of les d6bits reprennent des valeurs plus 6lev6es. Si Ie chalut exp6rimental

travaille correctement, l'analyse peut mettre en 6vidence des diff6rences plus nettes en

raison de la plus grande hauteur d'eau qui rigne dans l'estuaire. C'est le cas par exemple

en 1986 (F = 105.1956, p = O.OOOO) oil les diff6rences de densit6s sont tris hautement

significatives en faveur de Ia surface. L'influence du mois, 6galement trds hautement

significative, sur la bathym6trie pourrait montrer entre autres que le d6bit est susceptible

de jouer un r6le.

En 1985, aucune diff6rence significative n'apparait cependant dans les 2 cas de figure
(F = 2.2722, p = 0.f 420). Seule I'influence de l'axe longitudinal fait apparaitre une diff6-

rence tras hautement significative sur la densit6 fond/surface (F = 16.0425, p = 0.0Om).

On voit donc la grande variabilit6 qui peut exister dans ces r6sultats et il semble dilficile
d'en tirer des conclusions au moins par rapport aux analyses li6es au facteur bathym6trie.

En effet, la pr6sence proche du CPNB et le doute qui peut r6gner sur l'eIficacit6 du travail

en fond du chalut, travail qui n'a pas 6t6 contr6l6 sp6cialement comme cela a 6t6 le cas du-

rant les campagnes mensuelles, risque d'influer fortement sur la nature rdelle des

pr6f6rendums. Aussi, seules les analyses li6es au facteur axe longitudinal doivent faire

l'objet d'un int6r6t.

4.7. Etude de l'6volution des captures durant le cycle tidal au site du CPNB

Les 2 t6tes d'aspiration de l'usine du Blayais puisent l'eau en fond sur une tranche d'eau

de 3 m, le z€ro bathym6trique laissant une marge de 3 m d'eau au-dessus de la t6te

d'aspiration. L'6chantillonneur de fond que constitue le CPNB a permis de contr6ler sur

une s6rie de temps plus grande avec une pr6cision plus fine, la densit6 des juv6niles 0+
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d'aloses en fonction de la mar6e

Le test U de MANN-WHITNEY a 6t6 utilis6 pour contr6ler dans un premier temps les

quantit6s pi6g6es durant la dur6e d'un flot et d'un jusant. Seules Ies dates pour lesquelles

un cycle entier de mar6e a 6t6 suivi sont retenues. Les quantit6s ont fait I'objet d'une pon-

d6ration avant d'6tre testdes. Cette pond6ration a tenu compte du nombre de traits et du
temps d'6chantillonnage consentis. Une pond6ration a 6galement 6t6 appliqu6e lorsque

l'influence des trois temps d'une demi-mar6e, d6but milieu et fin d'un jusant ou d'un flot,
fut 6tudi6e durant un cycle complet de mar6e. Dans ce dernier cas, c'est le test H de

KRUSKAL-WALLIS qui est retenu.

Dans les 2 cas de figure, pour les 2 espdces d'aloses, aucune diff6rence significative (au

risque 5%) n'a pu 6tre montr6e. Ces r6sultats montrent bien que l'alose vraie et l'alose
feinte du goupe 1 se distribuent, de flot comme de jusant, essentiellement de la m6me

maniire dans la hauteur de la tranche d'eau. Elles sont donc des composantes biologiques

d comportement de type p6lagique.

4.8. Comparaison des donn6es obtenues en point Iixe
et en diff6rents transects de l'estuaire

Il a sembl6 int6ressant d'6tudier les relations qui pouvaient exister entre les densit6s

relatives obtenues I partir des 6chantillonnages r6alis6s au centre du Blayais et celles que

l'on pouvait observer dans une s6rie de champs plus ou moins proches de ce dernier,
obtenues au cours de p6ches exp6rimentales.

Les prises d'eau du CPNB sont situ6es i 400 m environ des berges de la rive droite et en

profondeur comme nous I'avons vu pr6c6demment. Leur implantation les place i la limite
de la zone m6sohaline et oligohaline th6oriques. Le transect de r6f6rence bi-mensuel se

rdalise environ i 2 km en aval de ce point. Les transects 4 et 5 de la campagne mensuelle

encadrent le CPNB dans une zone d'environ 10 km. Enfin cette m6me campagne couvre

6galement l'ensemble de l'estuaire interne. L'influence de l'activit6 de pompage se

concentre dans le chenal de Saintonge sur 3 m d partir du fond.

La question que l'on peut se poser est de savoir si les densit6s relatives des alosons sont en

corr6lation avec celles que l'on peut obtenir au niveau des prises d'eau dans un champ
proche moyen ou 6tendu.

Seuls l'axe Saintonge et milieu ont 6t6 retenus. L'axe M6doc n'a pas i 6tre int6gr6 dans le

calcul des densitds relatives puisqu'il est exempt du risque du pompage. Durant les cam-

pagnes de p6ches exp6rimentales le chalut est cens6 op6rer au niveau du fond sur une

tranche de 1,20 m de hauteur. Le rayon d'action des t6tes d'aspiration est 3 fois plus fort
(en terme de tranche d'eau). Si la r6partition des jeunes aloses que I'on sait maintenant
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pr6f6rentielle en surface est d6croissante de la surface vers le fond, le chalutage risque de

sous-estimer Ia densit6 relative qui existe r6ellement dans la tranche des trois mdtres

depuis le fond.

Pour chaque espece, la comparaison a donc 6td 6tudi6e sur des densitds de fond puis sur

des densit6s moyennes fond-surface. La comparaison a port6 sur des dates identiques ou

tris proches (plus ou moins 2 jours) d'aoCrt l9B5 e avril 1987.

Les rdsultats obtenus sont consign6s dans le tableau no24.

Aloso oloso

Vorioble d expliquer degr6 de

libert6

coefficient de

corr6lotion observ6

voleur critique

de r ou niveou 5olo

R6sultot

d.fond...tronsect 4

d.fond...tronsects 4et 5

d.fond...troroects I d 7

r8
t<

l6

0.3633

0.9666

0.89 t 6

0.4438

0.482 r

0.4683

NS

S

S

d.fond+surfoce...

lronsect 4

d.fond+surfoce...

tronsects 4 et 5
d.fond+surfoce...

honsects I d7

r8

t5

r6

o.464

0.9834

o.722

0.4438

0.4821

0.4683

S

S

S

Alos follox

Vorioble d expliquer degr6 de

libert6

coefficient de

con6lotion observ6

voleur critique

de r ou niveou 5olo

R6sultot

d.fond...tronsect 4

d.fond...troruects 4et 5

d.fond...tromects I d 7

rI
t5

t6

0.2 r 36

0.067 4

-0.039

0.4438

0.4821

0.4683

NS

NS

NS

d.fond+surfoce...

konsect 4

d.lond+surfoce...
trorsects 4 et 5

d.fond+surfoce...

tronsecls I dZ

IB

r5

t6

o.1979

0. r 588

0.0202

0.4438

o.4821

0.4683

NS

NS

NS

Tableau no24 : R6sum6 des relations entre les densids obtenues au CPNB et celles obtenues I putir des diff6rents

trmsects (d.fond = densit6 mo;rme en fond ; d,fond+surface = densit6 moJrcnne en fond-suface)

Pour I'alose feinte, l'analyse montre qu'aucune relation ne semble exister entre la densit6

obtenue sur le site du CPNB apris aspiration et les densit6s obtenues dans l'environnement

plus ou moins proche de ce dernier. Ces r6sultats sont d'autant plus remarquables que

pour l'alose vraie les valeurs r6vdlent une corr6lation significative tras forte entre les densi-

t6s relatives de fond + surface et de fond entre le champ moyen et Ie CPNB. Le champ
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proche quant e lui ne met en valeur aucune corr6lation significative alors que le champ

6tendu donne un r relativement fort et significatif.

A la lumidre de ces r6sultats on serait tent6 de dire, et seulement dans le cas d'A. alasa,

que l'6chantillonnage rdalis6 au niveau du centre simule le mieux les fluctuations tempo-

relles de l'abondance susceptibles de suryenir autour de la zone m6so-oligohaline thdorique.

4.9. Analyse de la r6nartition d'aprds la lonqueur totale des alosons

Afin de visualiser d'6ventuelles distributions spatiales, fonction de la taille des juv6niles,

l'anal;rse de variance a 6t6 A nouveau employ6e. Elle a port6 sur I'6tude des longueurs

totales moyennes des individus l- de la cohorte 1985 calcul6es sur des groupes

ind6pendants pour les facteurs suivants :

- le facteur bathym6trique,

- le facteur axe longitudinal,
- le facteur zone haline r6elle.

Pour ce dernier facteur, l'analyse a 6t6 faite mois par mois de septembre 1985 i mai 1986.

Lorsque les conditions de validit6 des tests statistiques param6triques 6taient remplies, le
test F de l'analyse de la variance d I facteur et Ie test t de Student sont employ6s.

Lorsque la normalit6 d'un 6chantillon et l'6galit6 des variances n'ont pas 6t6 rencontr6es

(e test F et le test de BARTLETT ont permis de juger de l'6galit6 des variances des groupes

6chantillons), les tests non param6triques sont utilis6s soient le test U de WILCOXON-
MANN WHITNEY dans le cas de 2 6chantillons (ind6pendants) et le test H de KRUSKALL-

WALLIS dans Ie cas de K 6chantillons (ind6pendants).

Ces tests analysent la variance par rangs (p < 0,05 indiquant qu'il existe 95o/o de chance

pour que les diff6rences soient significatives).

4.9.1. Pour.4losa alosa.

En fait, pour toutes Ies situations spatiales analys6es, aucune diff6rence significative n'a pu
6tre montr6e en fonction du facteur taille. Les jeunes de la cohorte de I'ann6e sont donc

distribu6s, pour le paramitre taille, d'une manidre homogdne, et ceci pour l'ensemble de la
masse des eaux estuariennes circulantes.

4.9.2. Pour Alosa falla.t

Les r6sultats des analyses semblent particuliirement int6ressants dans le cas de cette
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espace. On voit ainsi que I'analyse de l'influence de I'axe longitudinal met en 6vidence

pour Ia strate M6doc une taille moyenne au mois d'ao0t plus forte que dans les autres sites

et ceci d'une maniire hautement significative E=7.38 ; pEO.m3O) en rega.rd de celles

correspondant aux 2 axes Milieu Saintonge. Cette r6alit6 serait peut 6tre i rapprocher avec

Ia provenance des gattes l- des frayires de la Garonne. Ces dernidres ont peut-6tre fourni,

cette ann6e ll, des individus de taille plus forte par rapport d celles de Dordogne.

L'analyse de l'influence 6ventuelle des tailles suivant les strates bathym6triques ne r6vile

aucune diff6rence significative.

Par contre, suivant les strates halines r6elles, la d6composition progressive et mensuelle de

l'6tude de ce facteur met en lumiire que dans l'estuaire, contrairement au juv6nile de

l'alose vraie, le juvdnile de la gatte ne gagne que progressivement au (fur et i mesure que

sa taille gagne en importance) les eaux de plus en plus sal6es. Du mois d'ao0t d octobre

1985 une diff6rence de distribution des tailles tris hautement significative apparait. De

d6cembre f 9B5 e juin 1986 la diff6rence n'apparait plus comme significative i l'exception

du mois de mars.

Ces r6sultats pourraient 6tre dus en grande partie i l'absence de secteur d caractdre

polyhalin durant la p6riode hivernale. Ce secteur semble favoriser I'observation des

ph6nomdnes de diff6rence de r6partition dans les longueurs.

5. I,A RBII\TION TAILLB-POIDS

Pour les aloses du groupe d'Age l, la relation taille-poids, reflet de le croissance, peut 6tre

int6ressante i 6tudier afin de constater des diff6rences 6ventuelles entre les deux espdces,

ou, avec la m6me espice entre des cohortes diffdrentes.
o Sb pb n I t

1985

r 986

I 987

I 988

-l 1.571

- r 0.893

- t0.809

-t 1.942

0.0196

o.0577

0.o717

o.0444

'I 4l .948

48.4234

38.6834

68.7082

0.0000.

0.0000.

0.0000.

0.0000.

Aloso oloso

2.9467 806 0.9806

2.7917 395 0.9254

2.7765 179 0.9456

3.0306 270 0.9728

I 985

r986

1987

r 988

-11 .79

-1 r.668

-10.827

-t 1.8t9

0.0r 38

0.0r 8l

0. r 399

o.o275

205.7s

163.784

51 .8646

295.592

0.0000.

0.0000.

0.0000.

0.0000.

Aloso lollox

2.9788 rr89 0.9863

2.9541 826 0.985

2.7715 64 0.9887

2.9862 5l t 0.9796

LNWI =bLNLt+o

Tableau n'25 : Cract[ristiques des relations entre le poids total et la longuem totale pou lesjeunes de I'ann6e

des cohortes 1985, 1986, 1987, 1988
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Les r6sultats des relations lin6aires taille-poids obtenus sont donn6s dans le tableau no25.

On peut remarquer que la valeur la plus faible et la plus forte du coefficient d'allom6trie se

situe en 1987 et en 1988 pour les deux espices. Les tests d'6galit6 de pente entre les deux

espdces pour les cohortes n6es la m6me ann,6e (tabl. n'26), ne montre pas de diff6rences

significatives sauf en 1986.

I 985 I 986 1987 r 988

A lo s o o lo so

tPe

tPo

tPe

tPo

tPe

tPo

tPe

tPo

I 985

r 986

l 987

r988

A
I

o
5

q

I
o
I

I

o
x

0.9095
0.591 4

1.4744
1.7132

0.2403
0.1762

2.54s (S.')
s.6r5e (s"')

r .321 5

1.3925

0.854r
o.6244

2.2907 ls'l
4.3866 (S"')

o.1652
o.4471

r.5056
0.7438

1.7299
2.4319 (S'J

3.28r r (S")
5.464s (S. ")

3.0132 (S'.)
6.7486 lS"')

Tableau n'26 : R6sultats des tests l" ", h pou la relation poids total/longueu totale pou les jeunes de l'ann6e

de chague espCce (cohorte f985, f986, f987, f9B8)

L'alose feinte pr6serrte alors une croissance en poids par rapport i la taille plus forte que

I'alose vraie (fig. n%9).

Les comparaisons statistiques des pentes chez A. alosa montrent une coefficient

d'allom6trie significativement plus fort et une origine de la pente significativement

diff6rente en 1985 et en 1988 par rapport a 1986 et 1987.

Wt (sr,)

- Aloso oloso

- Aloso follox

Lt (mm)

25

20

t5

r0

5

0

30 45 60 75 90 105 120 r35 r50

Figwe n%9 : Compuaison de la relation LtlWt enre les jurtniles .4. alosa et A, falla.t de la cohorte 1985
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Ce n'est pas le cas avec A. follar or) aucune diff6rence significative n'apparait entre les 4

ann6es (tabl. n'27 et fig. n'SO).

L'explication peut tenir au fait que de plus fortes fluctuations trophiques se produisent en

eau douce (zone oil la forte p6riode de croissance des juv6niles A. alosa se produit) qu'en

estuaire (zone of la forte p6riode de croissance des juv6niles A. falla.a survient)

Aloso oloso

Aloso oloso / Aloso follox

tpe tpo

1.3392 0.9385

2.7504 (S') 3.4772 (S')

0.03 r8 0.0 r37

0.8506 0.751 6

1985

1986

I 987

I 988

Tableau n'27 : R6sultats des tests

t et t pou la relation poids total/pe por
longrreu totale entre l. alosa et A. fallnr

- Cl. d'6se 1985

- Cl. d'6ge 1986

-- Cl. d'6ge )987

Cl. d'6ge 1988

25

20

r5

10

(

0

wr (sd

Lt (mm)

20 35 50 65 80 95 ilo 125 140

Aloso follox

Wt (g')

- Cl. d'6se 1985

-- d. d'6ge 1986

'-" Cl. d'6ge 1987

- CI. d'6se 1988

Lt (mm)

30 45 60 75 90 105 r20 135

20
l8
16

14

12

r0
8

6

4
2

0

Figue n'5O

d'A.fallaz

Comparaison de la relation LtlWt enre les diff6rentes cohortes des juv6niles d'A. alnsa (l) et
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Gross. 40 x

Novembre 1987

Ll=94mm

ecoille

ne pr6senlont pos d'onnulus

Gross. 40 x

Avril 1988

Lt=77mm

6coille

ne pr6sentonl pos d'onnulus

Gross. 30 x

Juiller I988

Lt - I42 mm

6coille

Figure n'51: Exemples d'6cailles dejuv6niles d'A. alosa

pr6sentont un onnulus
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Figm n"52 : Exemples d'dcailles de juv6niles d'A, fallax
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otolithes
ne pr6senlonl
pos *onnulus

Gross. 3O x
Ao0r 1988

[t=73mm

Gross. 30 x

D6cembre I98g

[r=55/Lr= l09mm

Gross. 30 x

Moi I986

U=87/69mm

Figure n"53 : Exemples d,otolithes dejuv6niles d,A. aloa



148

onnulur devenont visible

Gross. 30 x
Moi 1986

b=73/76mm

pr6sence dun onnulus

Gross. 30 x

Juin 1986

[, = l3o,/ I 17 mm

pr6sence dun onnulus

Gross. 30 x

Juillet 1988

U= l37mm

Figme n'54: Exemples d'orolithes de juv6niles d,A.falla.t
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6. I,A CROISSANCE

Entre 1985 et 1988, la lecture de ll00 6cailles et de ll38 otolithes d'A. alosa et de 404

6cailles et de 968 otolithes d'A. falla* appartenant aux classes d'Age I et 2, a permis de

suivre l'6volution des structures squelettiques et donc de valider la technique d'ageAge

indirecte. Chez ces jeunes individus, les 6cailles et les otolithes (avec absence ou pr6sence

d'un annulus) n'offrent aucune difficult6 de lecture autant chez A. alosa que chez

A. falla.r. (fig. n'51 i 55)

Gross 25 x

Lt = 214 mm

AI onnulus form6 en hiver 84-85
A2 onnulus form6 en hiver 85-86
B onnulus non encore visible & l'hiver 86-87

Figue n'55 : Ecaille d'm individu.4. o/oso pdch6 au niwau du Bec d'Ambls en nai 1987

6.1. Renrise de la croissance saisonniire
6.1.1. Apparition du premier annulus

Dans I'estuaire de la Cironde, aussi bien chez A. alosa que chez A. foll*, il apparait que

le premier annulus devient visible i partir du printemps, parfois dds le mois de mars. En

mai, un tiers environ des otolithes en pr6sentent un, et Ie restant des structures l'acquiert
au mois de juin (tabl. n"28).

Pour les deux espices, la marge de l'otolithe observ6e chez les juv6niles croit rapidemment.

Pour les individus l-, la croissance maximale se situe particuliirement au moment de l'6t6.

Pour les individus 2-, elle d6marre au printemps et gagne en importance 6galement en 6t6

(tabl. n"29).
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O: otolitle
6coilleE

Tableau n"28 : Pourcentage d'appmition du premier mnulus su les otolithes et les 6ceiUes des juv6niles d6valmts

d'A. alosa et d'A. fallo.z enee 1985 et 1988

Aloso oloso

Mois

Cohorte 1985

OE
Cohorte 1986

OE
Cohode 1987

OE
Ghorte 'l988

OE

J

A
s
o
N

D

)
F

A

)
J

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

14.80%
ooh

31.30%
r00%
960/0

Oo/o

ook

Oo/o

ook

ook
ook

r00%
'1000/6

1000/6

ook

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

ou:

Oo/o

Oo/o

t00%

Oo/o

0o/o

00k

00k

0o/o

0o/o

00k

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

oiro

r00%

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

1ok

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Aloso lollox
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Cohorte 1985

OE
Cohorte 

.l986

OE
Cohorre 

.I987

OE
Cohorte 1988

OE

J

,A

s
o
N

D

)
t

A
M
J

)
A
s

Oo/o

ook

Oo/o

ooh

9.300k
11o/o

15.800/o

94o/o

r00%
'10070

r00%

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

1 1o/o

'1000/6

r00%

Oo/o

Oo/o
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Oo/o
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Oo/o

ook

ook

Oo/o

oit"
la/o

Oo/o

oit"
ook

ooh

100%

Ool"

Oo/o

l000/6

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o



us sons onneclux

Mois m n 5

Novembre I 985
D6cembre

Jonvier '1986.

F6vrier

Mors
Avril
Moi
Juin

Juillet
Ao0t

Septembre

J I.UO
32.7 6

33.65
32.61
33.56
32.53
33.79

7A

26
9

a1

29
12

0
I

0
0

all

2.92
4.76
3.17
3.7 s
2.63
1.45

3l .5

lndividus d I onneou

m n s

5.25

{
3.67
8.r6
I6

15.33

0
0
0
0
2

0
(
6

25
I

3

0.35

1.97
0.98
3.04

I .15

Ao0t 1986.
Septembre

Octobre
D6cembre

F|vrier 1987
Mors

Avril
Ao0t

29.25
33.2l
32.95
32.96

32
35.05
34.86

I
7
22
14

r0
'19

il
n

2.46
r.89
2.6

2.71
2.48
4.7
3.r6

22

0
0
0
0
0
0
0
2 4.24
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Aloso olosq

Aloso follox

sons onneoux

Mois n s

Novembre 1985.
D6cembre

Jorvier '1986.

F6vrier

Mors
Avril
Moi
Juin

Juillet
Ao0t

Septembre

30.87
3l. r

3l.87
32.0.
31 .17
3r.88
33.5
28.5

34
40
23
4
IB
21

'I

0

0

7.62
2.62
3.72
4.24
3.98
2.41
2.18

lndividus d I onneou

m n s

6.5
4.17
4.66

6
12.58
16.88
r 9.5

0
0
0
0
2

3

t6
li
30
o

IJ

3.54
3.7 5

2.26
I

4.1 B

r.55
r.3r

Juillet 1986.
Ao0t

Septembre

Octobre
D6cembre

F&rier 1987
Mors
Avril

29.25
33.2,l
32.95
32.96

32
35.05
34.86

8
7
22
14

r0
r9
II
0

2.46
r.89
2.6

2.71
2.48
4.7

3.1 6

0
0
U

0
U

0
0
0

Tableau n'29 : Croissmce saisonniCre de la marge de l'otolithe chez les jeunes ,4. alosa et A. fallar des cohortes

l9B5 et 1986 (m = moyenne de la largeur de la mrge en unit[ du micromCtre i gross. x 40, n = fr6quence, s =

d6viation standrd)
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Chez beaucoup de poissons, I un niveau proche du pourtour des otolithes, on devine

I'annulus dds le mois de mai essentiellement par la pr6sence d'une zone hyaline plus large

qu'au cours des mois pr6c6dents, cette dernidre tranchant nettement avec la partie plus

interne opaque (fig. n'53 et 54).

6.1.2. Evolution du coeflicient de condition

Le suivi des valeurs du coellicient de condition Kc pour les deux espCces Alnsa, montrent
une chute nette au moment de l'hiver (1.05 pour A.falla*, l.l5 pour A. alosa en 1985-

f986) par rapport au moment de l'entr6e en estuaire (pour ces deux espdces Kc 6volue

respectivement entre 1.2 et 1.4 et 1.3 A 1.5). Ce coelficient remonte brusquement dds Ie

mois d'avril et retrouve en 1 mois les valeurs observ6es en 6t6-automne (fig. n'56). La

chute r6gulidre du coefficient de condition s'observe dds les mois d'octobre-novembre,

syst6matiquement, de f985 e 1986. Ces 6volutions sont illustr6es i l'aide de Kc' (fig. n'57).

On retrouve ce m6me ph6nomdne chez les individus plus Ag6s de la classe d'dge 2

(fig. n'58). BERG et GRIMALDI (f966) ont constat6 cette m6me 6volution de K avec

A. falla.c lacustris.

Aloso olos

K.

rat

I
t

1.5

l.!

t_J

1.2

t.l

,TY

A S O N O 'J F M A

1.4

1.3

1.2

l.l

Aloso lollox

Jil

{
i
,
,
,
,

t,
I

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

Figue n"56 : Evolution du coeltcient de condition KC des jeunes l- de l'mn6e 1985-1986 A. alosa (l) etA. falla^x
(2) (au site du Blayuis)
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L'apparition de l'annulus et l'augmentation du coefHcient de condition sont corr6l6es entre

eux par la reprise m6me de la croissance, cons6cutive d une suralimentation li6e elle m6me

d des conditions abiotiques d nouveau redevenues favorables (moment or) la temp6rature

de l'eau de l'estuaire augmente franchement, abondance A nouveau forte des proies).

6.1.3. Conclusion

D'aprCs les observations r6alis6es :

- contrairement A IIAMMER (1942), CATING (1953), JUDY (196f) et MARCY (1969) chez

A. sapi.d.isstma et A. pseudoharengus,

- contrairement d CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS (1981) chez A. alosa,

- contrairement A DOUCHEMENT (1981) dans le cx d'A. falla.c,
qui attribuent le premier anneau hivernal I un stress physiologique li6 au passage des

alosons de l'eau douce i l'eau de mer ou i une collision d'un anneau d'arriv6e en mer et

d'un anneau d'arr6t de croissance (ce qui situerait concrdtement l'apparition du ler
annulus trAs t6t dans le temps, en automne-hiver) et
- en accord avec BORODIN (1924), ROTHSCHILD (1963) et NORDEN (1967) chez

Alosa pseudoharengru,

la formation de I'annulus est 6vidente i Io p6riph6rie de l'6caille ou de l'otolithe i Ia

ffn du printemps, d6but de l'6t6.
Les hypothises des premiers auteurs ne tiennent pas.

En effet, il semble difficile d'imaginer un stress physiologique si fort qu'il d6clencherait

I'apparition d'un anneau chez des individus qui p6nitrent, en fait, progressivement, grAce i
l'estuaire (milieu tampon), dans une eau de nature saumAtre puis marine.

De m6me la proposition d'une explication par collision entre un anneau d'arr6t de

croissance et un anneau d'arriv6e en mer chez la gatte s'effrite d6sormais car :

- d'une part l'arriv6e en mer des alosons est trds progressive i la fois dans le temps et dans

l'espace. De plus, certains jeunes A, f@lla$ qui proviennent des frayires les plus aval sont

d6ji susceptibles de vivre dans une eau en partie saumitre (oligohaline) grAce au flot qui
remonte d'autant plus en amont que I'on se trouve en p6riode d'6tiage. Cette espdce dds

son plus jeune Age est donc capable d'6rre trCs tol6rante face i des variations de salinit6.

- d'autre part, outre cette premidre constatation, les jeunes gattes arrivent en eau saumAtre

dds les mois de juillet-aorlt et non pas au d6but de l'hiver. Jusqu'i I'arriv6e de la p6riode

hivernale, variable suivant les ann6es, janvier-f6vrier, une croissance importante survient

dans ce milieu. Or, ces juv6niles, au moins pour ceux situ6s i l'aval du milieu estuarien,

sont d6ja en contact avec une eau de nature polyhaline.

Toutes les dcailles recueillies et les otolithes pr6lev6s enre les mois d'ao0t et f6vrier ne

pr6sentent pas d'anneau. Ce dernier apparait g6n6ralement vers mai-juin m6me si chez

quelques individus on peut I'observer dds le mois de mars.
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La chute de la tempdrature et de l'abondance de la nourriture en estuaire et en mer durant

I'hiver semble plus probable pour expliquer I'apparition syst6matique de ce premier

anneau d'arr6t de croissance.

En tenant compte de la datc th6orique de naissance, l'apparition du premier annulus peut

survenir pour les jeunes gattes entre un Age de 9 et 12 mois et pour les jeunes aloses vraies

entre 8 et ll mois.

6.2. I-e r6tro-calcul et ses rdsultats

OTOLITHES ECAtU.ES

A

t
o
s
A

A
L

o
s
A

Coh.

1984

C'oh.

r 985

Coh.

I 986

coh.
1987

x

lnt. C-on[.

min-mox

x
lnt. Con[.

min-mox

x

lnt. Con[

mtn-mox

x
lnt. Con[.

min-mox

n= l

n= 46

n=3

n=3

Lt d l'opporition

du I er onnulus

136

Lt ou moment

de lo copture

t86

84.93
80.6;89.26

109.5

l0l.5; I17.5
59 - 127

93.3

84 - 100

9t.3

84-97

69 - 165

135.7

129 - 140

129.3

I 15 - 142

n= 4

n=37

n=9

n=J

Lt d l'opporition

du ler onnulus

84.68

Ll ou moment

de lo copture

r 89.3

75 - 107 165 - 228

86.39
81 .95 ; 90.83

64-1',l 0

148.2

I37.3; 159.1
a< a'I

77.09
72.07 ;82.11

64.5 - 86

115

95.8 ; 13a.2

90 - r83

129.3

I16- l4t

82.8

79.5 - 91

A

t

o
s
A

F

A

t
t

A
x

Loh.

l 9B4

Loh.

r 985

Gh.
1 986

Gh.
1987

x
lnt. Con[.

min-mox

x

lnt. Conf.

mrn-mox

x
lnt. Conf.

min-mox

x

lnt. Conf

mtn-mox

n=0

n = 8l

n=5

n=4

79.68
77.31 ; 82.05

5r - r02

109.7
104.8; 1l4.6

73 - 152

83.8
62.95 ; 104.65

65 - r08

139.2

I l9.l ; I59.3
122 - 167

141.5

117 - 182

90.5

75 - 119

n=6

n = 8l

n=5

n=4

7 5.13
65.73 . 84.53
66.s 6 92.7

7 4.23
71.36 . 77.1

55.5.87.5

55.5 - 85.5

147.7

136. t59.4
138 6 172

126.1

I 16.5 ; 135.7
70 - 173

69.43 I 28.5

66.18 ;72.68 119.5 ; 137.5

58 - 87.5 90 . 162

72.05 l4l

117 - 182

Tableau n'30 : Rdsultats du r6ro-calcul sur les 6cailles et ls otolithes des individus .4. alasa et A. fallas de

cohortesdiff6rcntes(coh=cohorte;x=moyenneilnrconf.=intervalledeconfrmcel9596)

Chez I'alose vraie et feinte, la longueur totale (L,1) au moment de I'apparition du premier

annulus r6tro-calcul6e (tabl. n'3O) situe ce dernier essentiellement entre 70 et 9O mm pour

A. alasa et entre 65 et 8O mm po:ur A. falla.c.
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Pour un m6me individu, la longueur Lr1 obtenue est respectivement plus faible et plus

forte suivant l'utilisation des donn6es issues de l'6caille ou de l'otolithe (fig. n'59). Ainsi

avec A. alosa la Lr1 calcul6e est de 86 mm contre l0O mm, et la Lr2 de 153 mm contre

179 mm, et la Lr1 calcul6e est de 69 mm contre 87 mm avecA.folla"x. Pour des individus

aussi jeunes, Ie d6calage observ6 pour un premier annulus est de I'ordre de 14 mm avec

A. alosa. Il est de l8 mm (pour A.falla.r) et pour un deuxiCme annulus est de l'ordre de

26 mm (pour.4. alosa). Le biais engendr6 par le r6tro-calcul sur I'otolithe s'accentue donc

plus le poisson avance en Age.

Pour Aloso qloso :

ECAITLES OTOLITHES

Lt colcul€

pour le
'ler onnulus

Lt colcul6

pour le
2Ame onnulus

85.9 r

80.7] ;9l.ll
64 - I 10.1

r 52.83
I17.38; 188.28

r40 - 165.6

99.76
93.75 ; 105.77

77 - 135

178.67
157.05 ; 200.29

156 - 214

OTOLITHES

86.76
79.17 ; 94.35

67 - 119

Lt d lo copture

vont de77 d 214 mm

n=23

Lt d lo copture

vontde I56d2]4mm
n=6

Lt d lo copture

vont de 72 d I 82 mm

n= 15

Lt colcul6

pour le

I er onnulus

Pour Aloso follox

ECAILLES

69.1 5

63.38 ;74.82
55.4 - 85.4

x
int.conf.

6lendue

x
int.conf.

6tendue

x

int.con[.

6tendue

Figure n"59 : Comparaison des r6sultats du r6ro-calcul obtenus avec les 6cailles et avec les otolithes

6.3. Lo Dr6sence du faux annuli
6.3.1. Chez Alosa falla.c

Les faux annuli (FA) pour les 6cailles apparaissent aprds le premier annulus. Sur 24 indi-

vidus observ6s, la proportion des FA est de 45.83% pour des tailles r6tro-calcul6es qui

s'6tendraient de lO4 A 138.5 mm.

Pour les otolithes, les FA peuvent survenir avant le premier annulus mais la proportion est

trgs faible (2.06%). Les tailles r6tro-calcul6es montreraient l'apparition des FA trCs t6tvers
36 i 84 mm.

6.3.2. Chez Alosa alosa

Avec les 6cailles, les FA apparaissent comme chez la gatte aprCs le premier annulus mais la
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frdquence est faible, 17.496. Pour les otolithes, Ia proportion des FA rencontr6s rest€ trds

faible (0.48%o). Leur formation correspond A des tailles comprises enre 36 et 67 mm.

Dans le cadre du bassin versant de la Gironde, il semble di{ficile d'attribuer ces art6facts A

un 6vdnement spdcifique.

Dans le cadre des oueds marocains, sur Ies 6cailles d'alosons, SABATIE (1990) note la
pr6sence d'un FA prCs du nucleus, verc le mois de novembre, avant le premier annulus
hivernal, et l'identifie comme une marque de crue.

7. CARACTERISATION BIOMEf,RIQUE DBS INDryIDUS
7.1. En milieu estuarien

7.1.1. L'esp8ce Alosa alosa

Les longueurs totales constat6es pour les premiers individus l- d6valants, soit entre les

mois d'ao0t et septembre s'6talent de plus de 60 mm A plus de 80 mm (tabl. n'31 et
fig. n'60).

Dote Nombre

d' individus

Toille (LT)

en mm

l4-08-85.
24-09-85.
2-r 0-85.

rel
r=l
r=l

73
9r
83

2-O9-86.
23-O9-86.

rpl
w2

83
74-79

8-09-87.
I 4- l 0-87

rcl
re3

76
76-88

24-08-88
r 4-09-88
28-09-88

r=l
rcl
r=3

62
88

63-72

Tableau n'31 : Taille des premien d6valants observ6s au site du Blayais

Les groupes d'Age I et 2 ont pu 6tre observds chaque ann6e.

Leurs caractdristiques biom6triques sont donn6es dans le tableau no32.

Les tailles des juv6niles 1- peuvent ainsi s'6taler de 52 mm pour les minima (ann6e fgSS) d
ll8 mm pour les maxima (ann6e 1985). Des tailles sup6rieures peuvent cependant 6tre

rencontr6es puisque LARINIER et BERNARD (1988) ont mis en 6vidence au site de Golfech
(sur la Garonne) des individus l' (de I'ann6e 1986) atteignant une taille de plus de

l3O mm.

Pour les individus 2- les tailles maxima peuvent atteindre 228 mm.

Les 6volutions des histogrammes de fr6quence de taille et celles de la longueur totale

moyenne obtenus mensuellement au site du Blayais apparaissent dans les figures 73 et 74.
Les histogrammes sont donn6s lorsque le nombre des individus est supdrieur i 2O.
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Cohorte

r€e en

Longueur

Polds

x(en mm)

(.n srl

Et€ndt € lntervolle de

conf. a 95%
Coefficient

de vor'rotion

n 5 Dotes

r 985

r 986

1987

I 988

1197
1197

829
829

64.9
2.23

63.9
2.2

76.2
3.53

55.5
l.4l

154.9
27.5

I4I.3
19.62

147.3
23.05

l8l
39.3

r 5.5
1.46

15.5
r.43

13.6
1.7

13.4
0.98

20.9
15.2

12.1

5.91

14.7
7.38

LT

WT

LT

WT

LT

WT

LT

WT

LT

WT

LT

WT

tT

WT

64
64

lndlvldus I -

27-112
0. r 0-9.55

27-117
0.10-l I .25

42-107
0.65-8.10

27-97
0. r 5-6.45

lndlvldus 2-

130-229
I 5.35- r 00. r 0

122-177
I 1.95-37.00

122-182
12.55-42.70

64.0-65.8
2.14-2.31

62.8-6a.9
2. I 0-2.30

72.9-79.6
3.1l-3.95

54.5-56.7
1.32-1 .49

r 3.5
55.2

8.6
30. r

IO

32

23.8
65.7

24.3
65.2

17.9
48.2

24.1

69.4

1 48.7 -1 61 .2
22.96-32.04

138.2-144.5
18.07-21 .17

r 43.3-151.3
2 r.03-25.08

du 07-08-85
ou I7-06-86

du 16-07-86

ou 24-03-87

du 01-09-87
ou 24-02-88

du 03-08-88
ou 21-l2-88

LT

WT

5ll
5ll

52
52

43
43

56
56

du 2449-1985
ou I l-03-1986

du l4-10-1986
ou l0-03-1987

du 2l-10-1987
ou 27-01-1988

du I4-l2-1988
ou 2l-12-1988

Tableau n'32 : Carrcdristigues des individus 1- puis 2-u4. atrosa 6chantillonn6s au site du CPNB (n = nombre; x =

mo)reme;s=6crt-q4re)

Enre Ia fin de I'6t6 et le printemps, chez les juv6niles de groupe d'Age l, on ne constate

pas une augmentation nette dans les tailles. Les valeurs moyennes montrent plut6t une

oscillation. Cette oscillation peut s'expliquer par Ie fait que :

- l'6tendue des zones de frayires est de plus de 20O km en Garonne et d'environ 9O km en
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Dordogne (pour cette 6tude soit jusqu'en 1988). Aussi les micro-cohortes d6valantes

arrivent en milieu estuarien d'une maniCre progressive et d6cal6e dans le temps,

- la phase de d6valaison en eau douce peut s'6taler sur 3 i 6 mois avant la p6n6tration

dans la Gironde. La periode de croissance s'6ffectue alors essentiellement en eau douce,

- l'arriv6e dans l'estuaire est tardive et bien qu'elle soit massive, essentiellement d la fin de

l'automne, elle d6bute dis la fin de l'6t6.
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7. 1.2. L'espC ce Alosa falla.r

Les longueurs totales observ6es en milieu estuarien pour les premiers individus l-
d6valants, entre les mois de juillet et septembre, d6butent vers les 25 mm et ne d6passent

pas les 60 mm (fig. n'63). Les longueurs et les poids moyens relev6s pour les diff6rentes

cohortes durant les p6riodes d'6chantillonnage apparaissent dans le tableau no33.

Cohorte lorgueur n x {en mm) s Etendue lntervolle de

r6e en Poids (en gd conf. d 95oi
Coefficient

de voriotion

Dotes

1985 LT 790
wT 790

395
395

179
179

l6
't6

77.4
3.64

8l
4.16

82.4
4.45

72.6
3.09

162.5
36.7

1 59.1
29.42

164
34.64

207
66.3

9.7
1.48

10.2
1.64

t0.9
1.78

I 1.5

1.63

28.7
20.s

r 6.5
8.89

28.7
20.2

28.3
24

lndlvldus l -

55-r r8
1 .10-12.7 5

58- I 09
r.50-r 0.80

5s- I 06
1.70-12.85

52-112
0.95-9.7 5

lndlvldus 2-

120-228
12.80-92.15

125-202
| 4.50-57.25

137-194
17.40-58.70

187-227
49.35-83.25

76.7-78.1
3.54-3.75

80-82
3.99-4.32

80.9-84.0
4.19-4.71

71.3-74
2.89-3.28

17.7
56.7

12.5
a0.6

12.5
39.4

r 3.2
40

'15.8

52.7

147 .2-177 .8

25.17-46.96

1 52.8-l 65.3
26.O4-32.80

r r 8.3-209.7
2.48-66.80

du 07-08-85
ou 2l-05-86

du 2l -08.86

ou l0-03-87

du 08-09-87
ou 24-02-88

du 24-08-88
ou 2l-l2-,l988

dv 17-12-\985
ou 13-01-1986

du 05-08- I 986
ou l0-03-1987

du l6-,l2-1987
ou 06-0.|-1988

du 09-l I-1988
ou l4-12-1988

I 986

1987

1988'

1 984

r 985 LT

I 986 LT

WT

1987

270
270

LT

LT

TT

WT

LT

29
29

4
4

2

2

LT

r 0.3
30.2

17.5
s8.36

13.7
36.2

Tableau n"33 : Caract6ristiques des individus l- puis 2- A, fallat 6chantillonn6s au site du CPNB (n = nombre ;

x = moJr'enne ; s = 6cut-type)

Il faut se rappeler que :

- les fraydres sont peu 6tendues (sur 50 km en Garonne et 70 km en Dordogne) et

relativement proches de I'estuaire interne,

- le temps de stationnement en eau douce est court de I i 2 mois,

- les d6valants arrivent en masse dds l'6t6 .

Les tailles des juv6niles 1- peuvent atteindre des valeurs maximales de ll7 mm. La cohorte

1987 se d6tache nettement des autres avec des valeurs moyennes de longueur totale et de

poids total plus fortes par rapport aux deux ann6es pr6c6dentes.

Pour A. falla.x ce sont 3 groupes d'Age qui ont pu 6tre observ6s simultan6ment dans le

milieu estuarien interne.
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Dans le cadre du CPNB, peu d'6cailles pouvaient 6tre r6cup6r6es sur les alosons et

l'attaque du formol rend impossible la lecture des otolithes.

Pour les deux groupes d'Age cons6cutifs 2 et 3, les tailles limites se chevauchant, les

quantit6s respectives ont 6tE estim6es. A partir des 6cailles observ6es chez les ga.ttes

appartenant aux deux classes d'Age 2 et 3, 1,796 provenait d'individus 3-. Sur prls de 156

individus 6chantillonn6s et 6g6s de plus de I an (de f985 a f988), on peut estimer que 5%

des individus captur6s au CPNB 6taient des repr6sentants du groupe 3. Dans Ia suite de

cette 6tude, les groupes d'age 2 et 3 ont 6t6 regroup6s sous l'appellation sup6rieurs i 1-

(>1).

L'dvolution des tailles contrairement au cas des juvdniles l- de I'alose vraie montre un ac-

croissement (fig. n'64 et 65) rdgulier, du mois d'ao0t au mois de ddcembre.

Cette constatation confirme, en accord avec les r6sultats obtenus sur la r6partition
spatiotemporelle, que I'ensemble de la population des ddvalants de cette espice est

homogine en raison de la proximit6 des secteurs de ponte, de leur concentration spatiale et

d'une p6riode de ponte moins 6tal6e dans le temps. On peut ainsi observer une longueur

totale moyenne du groupe I d'environ 37 mm au ddbut du mois d'ao0t 1985 et de 73 mm

au d6but du mois de d6cembre.

7.2. Comporaison entre les individus orr6sents en milieu estuarien
et en milieu fluvial

Pour des dates identiques on peut comparer les donndes observ6es en milieu estuarien et
en milieu fluvial (Garonne ou Dordogne) si I'on admet que les deux stocks de jeunes re-

crues, I'un en provenance de la Garonne et I'autre de la Dordogne, ne pr6sentent pas entre
eux de diff6rences significatives dans Ieurs caract6ristiques biom6triques.

7.2. l. Pour Atosa falla^r
7.2.1.L. Comparaison enre des individus 6chantillonn6s au CPNB

et au Clos-de-Hilde (Garonne).

Sur les deux mois of la comparaison 6tait r6alisable (tabl. n'34) soient aofit (29-O8-85) et

octobre (f5-f0-85), I la fois pour la longueur totale et le coefficient de condition, des

diff6rences hautement i trds hautement significative sont observdes (test de Mann et
Whitney).
Ainsi en ao0t, la Lt moyenne au CPNB est plus 6lev6e qu'au Clos-de-Hilde (7;-4.9854;
p4.OOOO; S***). Ce sont donc bien les individus dont la taille est la plus 6lev6e qui sont

en avance dans la migration et qui supportent des salinit6s plus importantes.

Le coelficient K est lui aussi nettement plus 6lev6 pour les juv6niles se trouvant en estuaire

QF-3.2112; pE{.OOOl ; S***).
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En octobre le m6me ph6nomCne est observ6 avec Lt Q,=-2.74O1; pE{.0OO6l ' S**
**

2.7222;p4.0O65'S )

CLOS DE HIIDE

tr
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o
c
T

n

x
s

c.v.o/o
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inr cf. d 950/6

58

59.9
12.5

20.8
46-83

56.7-63.1

58
1.77
'I .15

65.0.
0.65-4.25
t.a7-2.06

58
I .31

0.23
17.2

0.66-2.36
1.25-1 .37

15, I6

) etK (7r-

248
64.2
r 0.2
r 5.9

42-107

63-65.5

248
0.73
0.08
I 1.4

o.34-O.92
o.72-0.74

248
r.32
0. 1I

8.6
1.68-r.60,
r.30. r.33

2,10
15,22

Tableau n'34 : Caractlristiques biom6triques des jeunes .4..follat de l'ann6e 6chantillonn6s au niveau du Clos de

HildeetauniveauduCPNBenl9S5(n=nonbre;x=moJrenne;s=6crt-qrpeic.v.oA=coellicientdevariation)

7 -2-l-2- Remaroue

Le comportement de d6valaison des juv6niles de l'espdce A. falla^x semblerait se rapprocher

de celui d'A. sapi.dissima pour laquelle la migration vers l'aval est dtroitement li6e i la

croissance puisque les plus grands individus d6valent les premiers (MARCY, 1976 a).

Cependant CHITTENDEN (f973) contrairement i TAGAU (f961) a monr6
exp6rimentalement que pour cette m6me espAce l'adaptation d l'eau sal6e n'6tait pas un

obstacle i la migration en mer. Il conclut qu'en fait les nurseries d'eau saumAtre doivent

6tre plus importantes d'un point de vue alimentaire pour les individus de plus grande

taille. Cela expliquerait 6galement I'augmentation du coefficient K pour les juv6niles

pr6sents dans la Gironde par rapport i ceux pr6sents dans la Garonne.
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7.2.2. Pollr Alosa alosa

7.2-2.1. Comoaraison entre des individus 6chantillonn6s au

CPNB et au Clos-de-Hilde (Garonne).

Une date a pu faire I'objet d'une comparaison (tabl. n"35) soit en octobre Ge f5-f0-85).

Aucune dilf6rence significative n'est apparue au seuil 5%; (hyp. de population de m6me

variance acceptde ; test de Suldent ; to6".{.5355 ; ddl=102 ; p'"{.6O70 ' NS).
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8.1
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1.33
33.8

.45-9. 10

3.68-4.17

I l2
1.43
0.09
6.5

I .l 8-l .64
1 .41-1 .44

2,10,
15,22

Tableau n'35 : Caract6ristiques biom6triques desjeunesl. alosade l'ann6e 6chantillonn6s au niveau du Clos de

HildeetauniveauduCPNBenl9S5(n=nombre;x=mo)renne;s=6crt-qrpe;c.v.96=coeflicientdewiation)

Il semble donc qu'il nl ait pas de progression dans l'arriv6e des jeunes recrues en fonction

de la taille. Cela confirme les r6sultats observ6s dans l'analyse de variance.

Pour le coeflicient K, par contre, une diff6rence tris hautement significative est i
remarquer (hyp. d" population de m6me variance accept6e ; test de Student ; to5..=4.7353 ;

ddl=102 ; p--O.0OOO ; S***). Elle est en faveur du site amont. La diminution de cet indice

entre deux points g6ographiques distants d'environ 55 Km (fig. n"66) p€ut provenir d'une

perte de poids dues i diff6rents facteurs :
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- un changement dans

l'abondance de la nourrihrre de

base consomm6e auparavant en

milieu fluvial,
- un changement dans la nature

m6me de la nourriture,
- une adaptation physiologique I
des conditions progressivement

diff6rentes de salinitd.

Figure n"66 : Position de CPNB

par rapport eu Clos de Hilde

7 -2-2-2- Remaroues

En 1986, I'usine hydro6lecrique de Golfech induisait une r6tention des jeunes migrants

dans les chambres anti-vortex ou puits (BERNARD et LARINIER, 1988), sans pour autant

semble-t-il affecter la croissance des individus. De la mi-octobre au d6but du mois de

novembre, le poids moyen passe ainsi de 3.92 d,4.57 g pour attcindre 7.549 d la mi-

novembre pour des tailles moyennes de 84-9O mm i 9GlO3 mm.

Au moins jusqu'A la fin de I'automne, le milieu eau douce est donc encore susceptible de

fournir une nourriture ad6quate et ne constitue pas un facteur limitant. Les coefEcients de

condition, relev6s par CASSOU-LEINS et al. (1988) sur des juvdniles p6ch6s au niveau de

la fraydre d'Agen, montrent, entre les mois de juillet et septembre, des valeurs qui

progressent dans le temps alors que, pour des juv6niles issus des sect€urs estuariens, i la

m6me 6pogue et pour des dates identiques A. proches, le tableau no36 montre des valeurs

de K plus faibles.

Le m6me typ€ de comparaison a 6t6 fait avec des donndes issues de juv6niles recueillis au

niveau du barrage de Bergerac @ordogne) et du CPNB en 1986. Le calcul de Kc' est ici

r6alis6 (tabl. n'37). Aucune comparaison n'est possible ici pour des p6riodes similaires. On

peut noter cependant que Ie coefficient de condition n'a pas chut6 au niveau du CPNB.

Le mileu fluvial pourrait donc favoriser, encore plus que ne semble le faire le milieu

estuarien et d'une maniire plus ou moins importante suivant les ann6es, une croissance

rapide.

CPNI

.r. Hlld.
Clor

PX 55

?fo
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Tableau n'36 : Caractdristigues biom6triques des jeunes 24. alon de I'um6e 6churtillom6s su la frqrOre d'Agen

(donn6es CASSOU-LEINS et al (1988) et dans I'estuaire interne de Ia Gironde en 1988 (n = nombre; x =

mo)r'eme ; s = 6cut-lrpe ; c.v.96 = coe{Iicient de variation)
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Tableau n.3Z : Crrctdristigues biom6triques des jemes .4 . alosa de l'm6e 6churtillonn6s au niwau de Bergerrc

etauniwauduCPNBen1986(n=nombre;x=mol/emeis=6cart-5?e;c.v.96=coelTicientdevuiation)
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8. NOTES SUR LE SEXE DES INDryIDUS AGES DB PLUS DE I AN

Seuls les individus recueillis au CPNB, conserv6s au formol, ont pu faire l'objet d'une ten-

tative d'identification des sexes. Ce mode de conservation semble faciliter I'observation

sous loupe binoculaire de la structure des gonades.

Sur un total de 128 individus Alosa comprenant 97 gattes et 3l aloses vraies, 24,2Vo des

gonades n'ont pas permis d'aboutir I un sexage. Pour.A. alosa, il a 6t6 identifi6 5 mAles et

24 femelles et pour A. fallaa 18 mAles et 68 femelles, ce gui donne respectivement 20,8 et

26,596 de mAles.

Leurs caract6ristiques biom6triques sont donn6s dans le tableau no38.

4lcso olcso Nogtollq

de septembre 1985 d mors 1986

d'octobre 1987 d i:rvier )988

Tableau n'38 : Caracdristiques biom6triques des individu sex6s A. olosa et A. falhs de groupe d'tge > t I
pr6senc dans l'estuaire inteme de la Gironde
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Il semble difEcile cependant d'6piloguer sur les valeurs obtenues sans savoir si elles sont

repr6sentatives de l'ensemble des mdles et des femelles pr6sents dans l'estuaire. O'LEARY

et KYNARD (1986) auraient d6couvert une migration plus pr6coce chez les alosons mAles

avec A. $@pid.issinxa, ce qui ne serait pas Ie cas avec A. aestioalis. BAGLINIERE (f975)

soulignait dans Ie cas des smolts l'importance qu'il y avait I connaitre le rapport des sexes

dans les populations juv6niles migrantes. En conclusion une approche compldmentaire

pourrait 6tre tent6e dans l'avenir afin d'identifier une r6partition spatiotemporelle

6ventuellement li6e I la nature du sexe desjeunes aloses dds le groupe d'Age l.

9. RAPPEL SUR TALIMENTATION DBS ALOSONS

La compr6hension de Ia biologie et de l'6cologie des poissons passe par une 6tape oblig6e i
savoir celle de la connaissance de l'alimentation en milieu naturel. L'alimentation d'une

espCce peut permettre d'expliquer les variations de croissance, certains aspects de la
reproduction, les migrations et le comportement de recherche et de prise de nourriture
(ROSECCHI et NOUASE, 1987).

9.1. L'alimentation en eau douce

CASSOU-LEINS er a/, (1988) ont 6tudi6 dans Ie cadre de la r6serve naturelle de la fraydre

d'alose d'Agen, sur la Garonne, 121 larves et juv6niles d7. c/osa, durantl'6t6.
Les larves se nourrissent essentiellement grAce i deux sources le zooplancton constitu6

dans ce cas de cladocdres et de cop6podes et les larves de fond de diptCres. Ce choix

rophique s'explique d'ailleurs par leur localisation sur le fond entre les cailloux. En effet i
ce stade les jeunes poissops ne peuvent ni 6voluer en pleine eau, faute de vessie natatoire,

ni lutter contre le courant.

Pour A. fallat, BRACKEN et KENNEDY (1967) dans les eaux Irlandaises ont montr6 que

les jeunes de I'annde se nourissaient surtout d'insectes @iptdres, Eph6mdres, Phryganes).

Les alosons diversifient leur r6gime par la prddation d la surface et m€me hors de l'eau,

d'6ph6m6roptdres ou autres insectes. Pour les tailles de 4l i 56 mm la Iongueur des proies

(2 A, U mm) n'intervient pas. Les petites proies sont gob6es et les grosses mAch6es

(CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS, l98f). La r6pl6tion de l'estomac est maximale au

coucher du soleil et au lever du jour soit au moment de l'activit6 maximum de ces

invert6br6s. Plusieurs p6cheurs A La R6ole notemment en 1986 ont pu observer cette

activit6 alimentaire intense grAce aux sauts hors de l'eau de milliers d'alosons.

En fait les juv6niles d'Alosa sp. sont capables de crever la surface de l'eau (ATKINSON,

f95f ; MASSMANN, 1963) ou de venir gober ou "moucher" en d6but de soir6e en surface

(MARCY, 1976 a).
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9.2. L'alimentation en eau saumitre

L'estuaire est un milieu id6al pour la croissance des jeunes poissons car tous les 6l6ments

ndcessaires A leur alimentation s'y Eouvent r6unis (COSTA, 1988). En raison de sa haute

productivitd, la disponibilit6 de la nourriture est aussi importante que Ia temp6rature ou la
salinit6 puisqu'elle contr6le l'existence animale (FRAME, 1973 a).
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Figure n"67 : Comparaison des r6gimes alimentaires pour lesjuv6niles d'aloses (donn6es ANONYME, f979 b)

La nutrition des alosons des deux espAces enre les mois de juillet et d6cembre 1978 a 6t6

6tudi6 dans l'estuaire de la Gironde (ANONYME, L979 a). Une comparaison a 6t6 6tablie
entre les deux espdces A. alosa et A. falla.c, et entre les tailles (de 20 ri 100 mm pour
A. fallu et 50 e 10O mm pour .4. alosa) et saison. Le nombre d'individus sur lesquels

l'analyse a port6 n'est cependant pas donn6. Il en ressort que I'apport des organismes

pluricellulaires aquatiques et des insectes domine nettement par rapport d celui des petits
crustacds (Mysidac6es, amphipodes, crevettes ou zooplancton d'une manidre g6n6rale). Ces

poissons ont 6tA cependant captur6s en surface essentiellement. Cette caract6ristique est

peut-6tre d l'origine de la pr6pond6rance des insectes dans les contenus stomaccaux

(fig. n'67).
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L'importance quantitative du zooplancton dans I'estuaire de la Gironde a 6t6 montr6 depuis

une quinzaine d'ann6es (CASTEL et al., 1976; BOUCHET et al., 1977 ; CASTEL, 1981,

1984) malgr6 un nombre d'espCces restreint. Ce sont Ies cop6podes et les mysidac6es qui

dominent (ANONYME, 1977).

ROULE (f925) indique que parvenus i une taille de quelques centimdtres, avant et

pendant leur descente A la mer, les alosons avalent aussi d'autres alevins i peine plus

petits qu'eux.

IO. RESUME

L'6cart qui existe entre le nombre de branchiospines du premier arc branchial d'A. alosa

et d'A, falla.c (d6ji utilisd comme un des critdres de diff6renciation au stade adulte),

s'avire 6tre le plus efficace au stade juv6nile.

Dans le cadre du bassin versant de la Gironde, la pr6sence 6ventuelle d'une hybridation

entre les deux espices d'aloses franqaises a 6Gvdrifiie sur 4 cohortes d6valantes diflErentes

(1985, 1986, 1987, f988). Ce ph6nomdne s'avgre inexistant. [,a relation entre le nombre de

branchiospines et la longueur standard n'est cependant pas fig6e. Elle semble pouvoir 6tre,

suivant les ann6es, significativement diff6rente.

Dans l'estuaire interne, Ies jeunes gattes de I'ann6e apparaissent les premidres, dds Ia fin
juin ou dds juillet. Elles sont alors abondantes et peuvent le demeurer jusgu'en hiver. Les

jeunes de I'alose vraie apparaissent t6t 6galement en aott ou en septembre mais ils ne sont

r6ellement abondants qu'd la fin de I'automne d6but de I'hiver.

Les jeunes de ces deux espCces, dis que les conditions abiotiques environnementales

deviennent limitantes (milieu ri tendance dulgaquicole et t€mp6rature < i 5oC), gagnent le

milieu marin (estuaire externe ou embouchure de la Gironde). Une certaine proportion
retournent en milieu estuarien interne dds le retour de conditions de milieu i nouveau

favorables.

Paralldlement d la pr6sence de jeunes aloses de l'ann6e dans la Gironde, on peut constater

celle d'individus plus Ag6s (individus de moins de 2 ans voire de moins de trois ans pour la

gatte). Ils refldtent en fait une pr6sence plus prolong6 d'anciens individus de groupe

d'Age 1, au sein de ce milieu. IIs sont essentiellement abondants en hiver.

Pour la ga.tte, les formes les plus petites (vers 20 mm) pr6sentent un preferendum pour le

fond. Pour les juv6niles des deux espdces, le preferendum est plus marqu6 pour la surface.

Ce preferendum est plus marqu6 pour l'espdce A. fallas que pour celle A. a/osa. Sur

l'ensemble de l'estuaire, les juv6niles des deux espices semblent coloniser sans
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preferendum I'axe M6docain, l'axe central ou Saintongois.

En fonction des analyses r6alis6es sur les densit6s et les tailles (ongueurs totales de 54 I
ll8 mm pour.4. alasa et 22 d, ll4 mm pour A.falla.x) on peut dire qu'il existe une

diff6rence de d6valaison entre les grands et les petits individus A. fallrc. En effet, les

jeunes d6valants ne gagnent les secteurs de plus en plus sal6s que progressivement en

fonction de la croissance de leur taille. La pr6sence des individus se concentre

pref6rentiellement dans les premiers temps en secteur oligo-m6sohalin r6els. Leur

p6n6tration est plus lente que celle d7. a/osc dans l'estuaire interne. En effet, les juv6niles

d6valants de cette derniire espice gagnent tris rapidemment l'ensemble de I'estuaire

interne, ceci sans gradation dans les tailles. Les petites formes sont ainsi suceptibles de se

retrouver en milieu polyhalin.

L'6tude de la relation taille-poids monre des diff6rences significatives plus fr6quentes entre

des cohortes diffdrentes i l'inttlrieur d'une m6me espice, qu'entre les deux espgces d'aloses

pour des cohortes identiques.

Le milieu estuarien, pour la croissance des individus, semble plus important pour la gatte

que pour l'alose vraie. Cette diff6rence s'explique par la situation m6me des zones de

fraydres, 6loign6es, trCs en amont, dans le cas de l'alose vraie, et, proches de l'estuaire,

dans le cas .de la gatte. On peut suivre la croissance en taille de cette dernidre de l'6t6 A

I'entr6e de I'hiver.

L'apparition de l'anneau d'hiver sur Ies 6cailles et de la zone hyaline sur les otolithes se

r6alise au printemps, d6but de l'6t6. Pour les deux espices, glAce au suivi des structures
squelettiques ou encore grAce au coe{ficient de condition, c'est aprds I'hiver que la reprise

de la croissance se constate (soit au printemps, au d6but de l'6t6).
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LES ALOSES EN MILIEU MARIN
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Les donn6es qui sont issues des campagnes IFREMER nous permettent i la fois d'aborder

l'6tude spatiotemporelle des deux espdces d'aloses en milieu marin et de poursuivre les

observations qui ont pu 6tre r6alis6es en milieu fluvial et estuarien. Pour l'aspect

alimentaire, elles viennent compldter au moins d'un point de vue qualitatif la connaissance

de chacun des cycles alimentaires d'A. alosa et d'A. falla^x appartenant aux populations de

la fagade atlantique frangaises. Elles permettent ainsi de connaiEe les 6volutions et les

modifications du r6gime alimentaire correspondant I la vie en eau douce et saumAtre puis

I Ia vie en milieu marin.

r. LES CARACTERISTIQUES GBNERALES SUR L'EVOLUTION DE II\ TEMPERATURE

DANS LE GOLFE DE GASCOGNB

Durant les campagnes IFREMER, aucun relev6 simultan6 de temp6rature n'ayant 6t6

r6alis6 lors des pr6ldvements,il a 6ti jug6 ndcessaire de faire un petit r6capitulatifdes
variations g6n6rales saisonnidres de ce paramdtre.
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Figr:re n'68: R6capinrlatif de l'6rclution de la temp6rature et des ddplacements de rnasse d'eau dans le Golfe de

Gascogne
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Des ravaux r6alis6s dans la golfe de Gascogne dds 1964 puis durant 4 ann6es consdcutives

(entre 1967 et l97O), ont permis de montrer que la situation thermique du plateau

continental ne pr6sente aucune modification profonde de son cycle annuel et que ce

dernier montre une remarquable stabilit6 (ARBAULT et BOUTIN, 1968 ; VINCENT et

KURC,1969; VINCENT, 1973; BEAUDOIN,I9TI i CASTAING et LAGARDERE 1983). La

disposition des principales masses d'eau en pr6sence demeure quasi-identique d'une ann6e

sur l'autre.
De Ia Bretagne I la Gironde, la temp6rature est relativement uniforme au large (1O"5 a

llo5C vers 8O m, ll i f2'C d l8O m). Les fluctuations saisonniCres d6passent rarement Ie

degr6 celsius. Dans la zone c6tiCre les 6carts sont beaucoup plus forts (QUERO et al.,

r989).

La fig;ure no68 tente de r6sumer les points les plus marquants i retenir. Ces constatations

permettent de penser que l'on peut pr6ter aux ann6es 1986, 1987,1988 et 1989 les m6mes

sch6mas g6n6raux de dynamique thermique.

2. II\ REPARTITION DES ALOSES SUR LE PII\TEAU CONTINENTAL DE

II\ FACADE ATII\NTIQUE

2.1. G6n6ralit6s

Pour le Golfe de Gascogne, les renseignements publi6s concernant la r6partition des 2

espdces d'aloses, sont pratiquement inexistants. Les premiers comptes-rendus apparaissent

dans l'ouvrage de QUERO et o/. (f989) of des abondances sont donn6es. Elles

correspondent I des campagnes r6alis6es 6galement par I'IFREMER, en automne et au

printemps 1973. Les auteurs notent une tendance c6tiCre pour les deux espices. Ils

remarquent ayec A. alosa des abondances plus fortes au d6but de l'hiver au sud de la
Bretagne et au printemps de la c6te Vend6enne i la c6te Landaise (fig. n"69).

2.2. R6sultats obtenus

D'aott 1986 e mars 1989, dix campagnes RESSGASC, cinq campagnes SOLDIF et deux

campagnes EVOHE ont donn6 lieu d l'examen de 305 aloses vraies et de 229 aloses feintes.

Elles ont permis d'aborder pour les deux espdces certains aspects de la r6partition spatio-

temporelle en milieu marin.

Les aires sp6cifiques couvertes par chaque campagne et I'aire totale de la zone

d'6chantillonnage apparaissent dans la figure no7o.
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Fignre n'69 : Abondurce des deu espCces d'aloses lors des carnpagres TIIAI,ASSA de 1973 et 1976 (donn6es

QUERO et aL,1989)

2.2.1. Abondances observ6es durant les 3 campagnee IFREMER

La position de l'ensemble des raits de chalutage effectu6s tout au long des trois ann6es et

la situation des prises oil des individus du genre Alosa ont pu 6tre recueillis ainsi que leur

abondance sont donnds dans les figures Annexes n'l I 9.

Les campagnes EVOHE permettent de constater qu'effectivement les deux espdces d'aloses

sont plut6t c6tiires et d6passent rarement la limite repr6sent6e par l'isobathe des l0O m.

Leur abondance semble 6tre plus forte du printemps i l'automne. Leur pr6sence d6bute au

moins depuis les Iles Gl6nan jusqu'au pays Basque.
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Les aloses feintes sont plus fr6quentes entre les latitudes correspondant d l'ile de R6 et aux

grands lacs Aquitains.

Le tableau no39 permet de montrer pour.A. alosa que les traits de p6che se sont av6r6s Ies

plus e{Iicaces, en terme de capture par unit6 d'effort, au printemps et en hiver. Le

rassemblement vers les c6tes et autour des r6gions proches des embouchures estuariennes

en vue d'une migration de montaison peut expliquer ces C.P.U.E. plus 6lev6es.

SAlSOl.l mlooE Efrct d'6dontillonrcgc
n&c + dur6c dcs truils

Friqmo nhtw
Aloso obs Abr follox

CPUE (E = lpurel
Alorc olm Alos folhx

HI\ER

PRINT Aw 1988.

Ao& I986.
1987
I 988

l.ld 1986.
1987
I 988

Jor 1988.
t& t987-89.

}1or-89

112

ll6

85

1t

277.6 h 16.20 % I5.50 %

23r.t h 6.90 % 't3.80 % o.l5

t60.8 h 17.60% 1.70%

85.1 h 27.3056 34.t0 s{) 0.34

0.28 0.50

o.23

0.04

0.34

AUT

0.32

Tableau no39 : Importance et caractfrisation des traits de p6che des campagnes RESSGASC

Comme en milieu estuarien, I'analyse de la distribution des captures par trait en mer
r6vile une distribution de type agr6gative autant chez l'alose que la chez la gatte.

2,2.2. l*s groupes d'dge 6chantillonn6s

Sur I'ensemble des campagnes IFREMER, pour les deux espices, les individus issus de la
cohorte 1985 furent les mieux repr6sent6s (fig n"71).

Les chalutages SOLDIF, suivis d partir de l'ann6e 1988, ont permis d'obtenir
essentiellement des poissons n6s durant les ann6es 1986 puis 1985.

Les chalutages RESSGASC pour lesquels les premidres observations d6butaient en 1986 ont
permis de couvrir un 6ventail plus large parmi les cohortes, mais avec cependant une nette

pr6pond6rance pour celles de 1985 puis celles de 1984 et 1986.

Pour les trois types de campagrres, les individus A. alosa appartiennent d des groupes d'6ge

peu 6lev6s. On retrouve le plus fr6quemment, dans I'ensemble des traits, les groupes des 2

et 3 ans pour prds de 90 Vo ou plus, puis celui des 4 ans (fig. n"72 et 73).
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Avec A.falla*, ce sont plutdt les groupes 3 et 4 qui dominent dans 85 I 9O% des cas avec

quelques reprdsentants du groupe d'Age 5. Par contre on note la quasi-absence du

groupe 2.

2.2.3, l-a distribution spetio-temporelle
2.2.3.7. Distribution soatiale vers Ie larse

La figure no74 montre la fr6quence de la distribution bathym6trique des traits lors des

deux Qrpes de campagnes men6es par I'IFREMER. Pour les campagnes RESSGASC les fonds

de moins de 26 m ont trds peu 6t6 explor6s. Or, ces derniers caract6risent la r6gion

littorale.

RESSGASC

0-25rn eb

22% >lmm

26'fifi 26.h

66p6 )lmm

Figure n"74 : Distribution de la fr6quence

bathym6rique des traie lors des campagnes

RESSCASC et EVOHE

Dans le cas d7. alosa, cependant,

les 2- sont plus fr6quemment

observ6s que ceux d'A. falla.a
pour des localisations de p6che

identiques (cf. fi9.n"73). Ceci

laisserait supposer d'une pilt,
que dans leur distribution
spatiale, les individus de ce

groupe d'6ge resteraient plus

inf6od6s i Ia c6te, voire amx

secteurs proches des

embouchures estuariennes, et,

d'autre part que ce ph6nomAne

serait plus marqu6 pour l'alose

feinte. Cette derniCre hypothdse

est d'ailleurs appuy6e par un
d6calage dans les distributions
des groupes d'Age rencontr6s.

45% 5l-lfiIn

EVHOE

0-25 m
elo

26-50 m ?h

5l-lmm l9cb
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IIs sont susceptibles de recevoir en premier des jeunes poissons effectuant leur migration

de ddvalaison et provenant du milieu estuarien. Ceci permettrait d'expliquer la faible

repr6sentation des individus Alosa du groupe 2 dans les traits.

En effet, le cas A. falla"r permet d'observer des individus du groupe 4 et 5 avec une

fr6quence cumul6e de 47Vo contre 1196 seulement dans le cas d7. alosa. Les campagnes

SOLDIF proposent le m6me style de pr6sentation dans les r6sultats. Les individus A. alosa

du groupe 4 repr6sentent une fr6quence de 6Vo (aucun individu du groupe 5 n'a pu 6tre

observ6) contre 5896 de sp6cimens des groupes 4 et 5 pour A. folla.x. En milieu marin,

I'alose feinte se distribuerait moins loin par rapport A I'alose vraie.

En mer M6diterran6e, LAHAYE (1962) a d'ailleurs constatd ce ph6nomdne "l'alose feinte

est plus rare dans les p6ches maritimes car elle reste i proximitd des estuaires et ne

s'6loigne gudre en haute mer". ROULE (1925) avait lui aussi d6ji observ6 ce fait.

Les individus les plus Agds, d savoir ceux des groupes 6 pour A. folla.a et 6 et 7 pour

A. alosa, n'ont jamais pu 6tre observ6s.

La cause peut provenir des deux raisons suivantes :

- dans un stock la proportion des individus les plus Ag6s est moins importante, la
probabilit6 de les capturer est alors plus faible,

- dds le printemps ces individus peuvent 6tre essentiellement pr6sents en milieu

dulgaquicole en raison de leur migration g6n6sique,

- la r6partition de ces individus vers le large et les fonds est encore plus prononc6e. Ceci

viendrait corroborer les propos de ROULE (f925) qui indiquait la pr6sence possible de

l'alose vraie dans des coups de chalut effectu6s d. plus de 200 et 30O m par des pGcheurs.

Cot6gorie de

lo profondeur
Lorgueur totole

Aloso oloso Aloso lollox
Age

Aloso oloso Aloso follox

<26 m

>25et <51 m

>50 et < l0l m

> 100 m

n

x
s

n

x
s

n

x
s

n

x
5

6I
252.4
38.2

65
268.5
s3.7

106
292.2
60.4V

52
332. I
52.6

r03
264.1
56.08

75
328.8
46.39

50
268.5
55.9

2

439
8.5

57
2.8

o.49

66
2.8
0.6

r0l
2.9
0.5

51

3.2
0.5

98
3.2

o.52

70
3.9
0.8

45
4.1

0.8

2

4.5
o.7

Tableau n'40 : Caract6ristiques de la taille et de l'Age suimt la profondeur et l'espCce
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La progression vers Ie large de p6ches r6alis6es en fond est synonyme de traits r6alis6s I de

plus grandes profondeurs. Le test non param6trique de KRUSKALLWALLIS a permis de

mettre en 6vidence une diff6rence trgs hautement significative entre les longueurs totales,

puis entre les 6ges observ6s en fonction de 4 cat6gories de profondeur, ceci pour les 2

espCces (ddl = 3 ; p = 0,0000 dans les 4 analyses) (tabl. n"4O). Dans ces raits de fond, une

corr6lation tris nette apparait en fait dans la distribution bathym6trique des individus du

genre Alosa tout d'abord en fonction de leur taille puis en fonction de leur dge (tabl. n"4f).

b p vorioble explicotiven o f

Aloso oloso

Aloso follox

Aloso oloso

Aloso follox

l8 4169

29 0169

o.2748

0.2068

286

230

277

215

187107 5 8il8 0.3143 0.0000.

12 5872 129862 0.1344 0.0000.

vodoble 
"rd,gu6. 

: botlyrn0trt moyeffE

0.4884 0.0000.

0.6296 0.0000.
Longueur totole

- Troits de peche

Ag"

Tableau no4l : ParamCtres de la relation taille-bathym6rie et Age-bathym6cie pow les deu esp0ces d'aloses
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Figure n"75 : Fr6quence des tais de p6che suivant la profondeu parallClernent I la pr6sence des deux esp0ces
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La figure no75 montre la pr6sence particuliCrement prononcde de l'espCce A. falla* pour
des fonds de moins de 20 m malgr6 un taux d'6chantillonnage pour ces profondeurs trCs

faibles. La probabilit6 de rencontrer des spdcimens de cette esp0ce ddcrois au fur et i
mesure que I'on gagne les grandes profondeurs. Ce n'est pas le cas d'A. alosa qui semble

manifester une prdsence encore trCs forte au delA des 7O m.

Pour les espdces A, pseudoharengus etA. aesthsalis de la c6te adantique-est, NEVES (1981)

apris 16 ans d'6chantillonnages effectuds entre 1963 et 1978 i I'aide de Eaits de fond, a

mis en 6vidence, pour ces poissons dont la taille maximum tend vers les 38O mm, que le
plus souvent I'alewife se situaitvers des fonds de 56 et ll0 m et que le blueback herringse
situait lui entre 27 et 55 m.

2.2.3.2. Distribution horizontale par rapport d la frange littorale

Les campagnes RESSGASC, notamment, n'ont pas fait l'objet d'un 6chantillonnage
syst6matique, suivant un axe longitudinal, sur l'ensemble du plateau continental. Elles se

sont rdparties pr6f6rentiellement dans certains secteurs d'int6r6t halieutique, d'une
maniire diff6rente dans le temps, suivant une strat6gie pr6cise mais sans relation avec un
plan d'6chantillonnage qui aurait pour but de ddcrire le mieux possible une distribution
spatio-temporelle. Ceci a impos6 des limites i l'exploitation.

Ainsi, l'absenee d'6chantillonnage syst6matique dans certaines zones ou un d6placement
d'une campagne sur I'autre des r6gions chalut6es n'a pas permis de montrer I'aire de

rdpartition totale des deux espdces d'aloses I Ia fois d'une maniire longitudinale et
latitudinale, ni les fluctuations pouvant survenir i l'int6rieur de cette aire.

Afin d'apprdhender dans toute leur ampleur les d6placements des poissons, Ia m6thode par
marquage s'avire la plus elficace. VLADIKOV (1950, 1956) grAce i plus de 80OO

A. sapi.d.issirno marqu6es d partir du fleuve St-Laurent, monrait qu'enee 1945 et 1948,
cette espdce pouvait en fait couvrir des distances de 2220 Km sur prCs de 2 ans et
descendre de 10" en valeur de latitude.

DADSWELL et a/. (1987) mentionnent grAce aux diverses sources de donn6es de

marquage-recapture men6es depuis 1945 soit sur plus de 60 000 Shads (avec 5.796 de

retour) que sur sa dur6e moyenne de vie en mer, soit 5 ans, /, sapidbsima parcourt plus
de 20 0OO Km. Les aires de migration extr6mes vont du Labrador (HODDER, 1966 ; HARE

et MURPIIY, l97q A,la Floride WILLIAMS et BRUGER, 1972).

Dans le cas des aloses du Golfe de Gascogne, outre l'6loignement par rapport aux c6tes, qui
apparait 6tre d'au moins 3O miles pour les deux espCces d'aloses, on peut noter deux

secteurs plus particuli0rement fr6quent6s. Ce sont les secteurs 8 puis 6 et l0 au large de

I'embouchure de la Gironde et les secteurs I et 2 au nord (fig. n'76).
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Pour Aloso oloso Pour Aloso follox

HIVER PRINTIMPS ETE AUTOMNE
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Figure n'76 : Pourcentage des prises dans chaque secteu (de I A 10 - carte) pm espCce su l,ensemble des

campagnes RESSGASC et pu saison
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La prdsence de I'espCce A. folla.a nettement plus forte dans les secteurs situ6s aux

alentours de la Gironde est confirm6e, ceci tout au long des quatre saisons.

Ces caract6ristiqueq peuvent laisser supposer que ces r6gions plus "fr6quent6es" sont la
consdquence, pour les deux populations, d'une distribution en panache depuis les systdmes

fluvio.eshrariens d'accueil soit principalement ceux de la Gironde et de la Loire.

L'analyse des d6placements peut se rdaliser au travers des cohortes les plus reprdsentdes.

Ainsi, les individus de la cohorte 1985 ont permis de suivre, au travers de trois groupes

d'Age essentiellement, la colonisation progressive du milieu marin.
On a pu constater que les individus Alosa du groupe 2 se retrouvent dans l'estuaire de la

Gironde, au moins jusqu'au droit du site du Blayais, durant la pdriode automne-hiver.

Chez A. aLosa, durant I'hiver 1986-1987, on a pu obseryer la prdsence de la cohorte 1985

en milieu estuarien jusqu'au mois de mars 1987. Paralldlement, la campagne RESSGASC

de f6vrier 1987 montrait la pr6sence de cette cohorte pour des profondeurs allant jusqu'i
72 m (bathymdtrie moyenne = 49 m; 6tendue 36 i 72 m).

Il y a donc bien confirmation d'une capacit6 de distribution spatiale tris large de la part de

jeunes aloses vraies issues d'une m6me cohorte (tabl. n'42).

LT WT Kc

Milieu estuorien

d6cembre 1986 a rnors 1987

Milieu morin (seaeur 8)

tOY-87

n

i
5

min

rTrox

n

i
s

min
rKlx

17

r57.r8
r 9.03
125
202

t6
201.94
I7.18
175
233

17

28.7
10.36
14.5

57.25

l6
51.19
17 .16
29.7
85.5

17

1.336
0.31 I
I.I35
2.524

16

1.036
0.r07
0.88
1.224

Tableau n'42 : Caracdristiqus biom6trigues des individus z{. alosa du group€ d'ege 2 duurt I'hiver 1987

Par rapport aux individus observ6s en milieu estuarien, les caract6ristiques biom6triques
des individus observ6s en milieu marin donnent des valeurs plus fortes, en poids et en

taille. Cependant, le coefficient de condition semble indiquer que les individus qui r6sident

encore en estuaire sont physiologiquement plus en forme. Cette constatation pourrait
permettre d'avancer l'hypothdse selon laquelle ce serait les individus en retard dans leur
croissance qui profitent le plus longtemps de la richesse faunistigue du milieu estuarien.
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Pour ces jeunes poissons, cette possibilitd aurait I la fois l'avantage d'une part de

permettre de combler plus rapidement un retard de croissance et d'autre part de retarder

l'entr6e dans le milieu oc6anique (en comparaison moins riche d'un point de vue

abondance faunistique), or) des aptitudes physiques (peut-6tre li6es simultan6ment I des

aptitudes physiologiques) seraient indispensables.

Durant la pdriode printaniCre de 1987, des spdcimens ont pu 6tre observds en milieu

fluvial (cf. S IX). Les 13 immatures recueillis poss6daient des tailles variant de 156 I
222 mm.

Au mois d'ao0t de la m6me ann6e, des jeunes aloses vraies ndes en 1986 dtaient d6jl
pr6sentes dans le secteur marin 8, alors qu'elles entraient seulement dans leur deuxi0me

6t6. Les trois spdcimens dont les tailles 6taient de 175, 2O4 et236 mm monrent qu'il s'agit

d'individus particuliCrement ddveloppds.

En milieu estuarien i I'entr6e de l'6t6 (mois de juin-juillet), les individus de Ia m6me

cohorte pr6sents dans les parties amont et captur6s au cours de la p6che i la crevette

blanche, offrent des valeurs moyennes de lO3 mm avec des maxima i ll5 mm.

En 1989, la pr6sence d'individus 2- en milieu fluvial s'est i nouveau manifest6e mais avec

un seul cas en Dordogne. L'ampleur de ce ph6nomlne ne peut se percevoir A sa juste

valeur qu'l travers quelgues cas constat6s dans les p6cheries d'aloses. Les bichareyres ou

les estoueyres utilis6es possddent des mailles beaucoup trop importantes et sont I I'origine

du ph6nomdne d'6chappement. De la m6me maniCre, grAce aux relations enretenues avec

les p6cheurs, un individu A. alosa du groupe I 6tait recueillie en mai f989 e plus de

3O Km du Bec d'AmbCs en Dordogne.

Aussi au printemps 1989 deux s6ries de pdches exp6rimentales furent lanc6es dans ce

fleuve en juin et en juillet. Elles visaient I juger de I'ampleur de la p6n6tration en milieu

fluvial des jeunes aloses vraies des groupes I et 2. Les moyens de p6che mis en place se

sont en fait av6r6s inad6quats et n'ont pas pu fournir les renseignements escompt6s.

Cependant, on peut penser qu'en raison des conditions hydrologiques inhabituelles r6gnant

alors durant cette saison (6tiage accentu6, front de salinit6 d6cal6 vers I'amont) ce

ph6nomCne a 6t6 accentud.

WARRINNER et al. (f970) signalent de m6me dans la riviire Potomac, la migration vers

l'amont lors de I'intrusion des eaux sal6es des juv6niles l. aestioalis et pseu.doharengus.

Pour I'espdce A, falla.r, de m€me que la pr6sence des individus 2- est not6e en milieu

estuarien jusqu'l la fin de leur deuxiCme hiver, un spdcimen recueilli en mer dans le

secteur 5 en f6vrier 1987 est la preuve d'une rdpartition 6galement large. Cependant, par

rapport I A. alosa la gatte propose un sch6ma de distribution certainement plus ddpendant

du milieu estuarien. Ceci est d'ailleurs confirm6 par les r6sultats du chapitre XIII de ce

travail, oi pour une population de recrues moins importante annuellement en rega.rd de
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celle de l'alose vraie, les mortalitds dans le groupe 2 sont largement plus importante (ann6e

1986 et 1987).

2.2.3.3. La relation avec la temp6rature

Pour l'6tude pr6sente, l'absence de relev6s de temp6rature durant les campagnes a

emp6ch6 d'6tudier l'6ventuelle influence de ce facteur abiotique, souvent pr6pond6rant

dans l'explieation des distributions spatio-temporelles.

La distribution de la Shad semble corespondre pour LEGGETT et WHITNEY (1972) aux

isothermes 13 et 18'C.

NEVES (198f) pour A. sapi.dissina et A. aesthsalis, LEGGETT (1977 b) et NEVES et

DEPRES (f979) pour la premiire espCce ont pu montrer respectivement une fr6quence

dans la pr6sence des individus plus forte pour des temp6ratures allant de 4 d 7"C et de 7 i
l3'C.

En lac l'espdce A. pseu.d.ohanengw fait preuve d'une s6lectivit6 vis i vis de Ia temp6rature

suffrsamment nette (f f-14"C) par rapport aux juv6niles (l7-fg'Q @RANDT, 1980).

NEVES (f 981), de m6me, a mis en 6vidence qu'en automne et en 6t6, pour les deux aloses

am6ricaines, toutes les captures sont confin6es dans la r6gion nord et qu'en hiver un

d6placement s'effectue entre les latitudes 40 et 43" nord alors qu'au printemps les captures

sont r6parties d travers l'aire du plateau continental amdricain.

Pour d'autres auteurs, la temp6rature n'apparait pas en r6alit6 comme le facteur clef dans

ces migrations. A partir des travaux de LEGGETT (1977 b) et QUINN (f982), DADSWELL

et al. (1987 b) proposent un sch6ma de migration bas6 sur une strat6gie d'optimisation

physiologigue lorsque A. sapidissima est immature et un systCme bicoordonn6 lorsque eette

espCce doit se rendre dans un lieu pr6cis en un temps donn6. La vitesse de migration

pouvant atteindre alors 3O.2 t 14.3 Km/jour.

Une telle description n'est pas possible actuellement dans le cadre de cette 6tude.

3. LES HYBRIDES

Parmi l'ensemble des individus Alosa obtenus lors des campagnes RESSGASC, SOLDIF ou

EVOHE, I'analyse du nombre des branchiospines sur le premier arc branchial sur plus de

50O poissons ne met p€ts en 6vidence un taux d'hybrides important. Trois cas sont

seulement apparus ce qui repr6sente un pourcentage de 0,55%. Leurs caract6ristiques sont

donn6es dans la fig.rre no77.
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4. II\ REI.ATION TAILLE.POIDS

Les r6sultats de la relation taille-poids suivant le sexe et l'espCce apparaissent dans le

tableau n"43.

Alosa alosa

322 individs sxs conlonds
longueur lotcla : 175 d 545 mm

poids totol z 29.67 g d 1707.28 g

W, = 5.5383 lO'7 x \3'454I

(e0.9888 ; c118.2798; p=0.00001

3l individus m6ls
longwur totole : 256 d 502 mm
poids torol z 122.08 d 972.06 g

Wt = 2.3322 10-6 . \3'1999

I 14.9795 ; 826.1528; p=0.00001

l7 i#Mdu femelle

Alosa fallax

253 individus sexe confondus
longueur totole z 177 d 491 nm
poids totol : 27.67 d 803.26 g

W, = 4.9254 10'6 . b3'0553

(trO.9583 ; c53.0320; p=0.00001

36 indMdus malg
lorgeur loble: 271 d ll5 mm
poids totol : 43.02 d 444.11 g

Wr = 115983 .1, - 287.4577

I F0.6A67 ; ct.9 442 ; 10.00001

45 indMdus femllc
lorgtrur loble t 278 d 491 nn
poils tc*ol :112.27 d 803.26 g

totole : 249 d 530 mm

: 103.80 d l4l4.8l g

wt = t'8954 10'6 ' \3'2384 W' = 3'8559 16'6 ' p3'l0stl

( FO.988l ; t--24.8718; TO.OOOOI Ir=O.9071 i r=11.1278; r0'000O1

Tableau n'43 : Cuactdristigues de la rclation aille-poids des individus m8les et femelles p6ch6s en milieu marin

Les relations sont de type puissance sauf dans Ie cas des mdles A. falla.r oir la relation est

du typ" lin6aire (fig. n"78).

Les aloses vraies deviennent plus lourdes par rapport aux gattes au-dell d'une longueur

totale de plus de 30O mm.
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Figm n"79 : Comparaison de la relation taille-poids observ6e ente les individus p,6ch6s dans le golfe de Gascogne

(Gasc.) et ceu p6ch6s dans les eau Britarmigues (Ecos.)
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Si l'on compare ces r6sultats avec ceux obtenus par COULL et al. (1990) dans les eaux

Britanniques,A,falla^r semble au contraire prendre plus de poids quZ. a/osa au-deli des

4O cm. En degi de cette taille elle est l6gdremment moins lourde (fig. n'79).

5. LA CROISSANCE

L'6tude de la croissance n'a pu 6tre r6alis6e qu'd I'aide des otolithes (fig. nrSO A 82) en

raison de I'absence d'6cailles sur I'ensemble du corps des individus r6cup6r6s (action

abrasive des filets et autres).

Malgr6 le risque de sur-6valuation de la longueur totale r6tro-calculde (mis en 6videnee au

$ 6, chap. IX), les r6sultats obtenus avec cette structure squelettique sont donn6s dans le

tableau n"44.

Dds Ie d6but de la vie, pour les deux espdces, les femelles atteignent des tailles

syst6matiquement plus fortes que les mAles pour un m6me 6ge. Cependant les m6les

A, fallu a(Iichent entre I et 2 ans un taux de croissance nettement supCrieur I celui des

femelles.

Les taux de croissance ont 6t6 calcul6s suivant les diff6rentes cohortes (tabl. n%5). Chez la

gatte, entre 1 et 2 ans, ce taux semble particulidrement constant puisqu'il 6volue entre les

valeurs de 76 et 79% alors que chez I'alose vraie l'6tendue de ce taux va de 68 d.86Vo.

L'6volution g6n6rale de la marge de I'otolithe comme l'dvolution du taux de croissance

chez les deux espdces montre bien la tendance I une diminution progressive de la
croissance avec l'Age (fig. n"83), et son importance durant les deux premiCres ann6es de sa

vie.

Les croissances saisonnidres et non saisonnidre sont illustr6e d'une part avec les sexes

confondus chez les deux espdces et d'aure part avec chacun des sexes chez A. falla.a
(fig. n"84 et 85). Le modCle de croissance de VON BERTALANFFY est ajust6 par la
m6thode de PAULY et GASCHiiTZ (1979) et de GASCHiiTZ et al. (198O) i I'aide du

programme ETAL2 (Moreau, 1990). Pour les tranches d'Age les plus jeunes, les donn6es,

issues des juv6niles observ6s en estuaire, ont 6t6 reprises dans ce chapitre une fois

moyenn6es dans chaque m6me cohorte et int6gr6es afin d'obtenir un meilleur ajustement.

On obtient ainsi des valeurs de longueur totale moyennes pour 26 classes d'flge en mois

chez I'alose vraie, et 39 chez l'alose feinte. Seul le cas de la gatte qui fournit suffisamment

de donn6es a permis d'6tablir ces m6mes types de courbes en fonction du sexe.

Les courbes obtenues avec Ia croissance saisonniire permettent de noter que les points

d'inflexions se situent logiquement vers la fin de I'hiver et le printemps soit au moment ot
les pdriodes de sur-alimentation sont possibles. La courbe ajuste particulidrement bien les

points chez les jeunes formes notamment avec I'espdce A, falkt.
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Decembre 1988

lt = 302 mm
2 onnuli
Coh.86

ll = 297 mm
2 onnuli
Coh.85

Awil 1988

Lt = 338 mm
2 onnuli
Coh.85

Avril 1988

[t = 539 n'n'
3 onnuli + I en formotion

84

= 318 mm
2 onnuli + I en formotion
Coh.85

Figure n"8O : Otolithee d'individus,4. orota
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Ao0t 1987

Lt = 327 mm
3 onnuli
Coh.M

Lt = 219 mm
2 onnuli
Coh.85

Figm n"8l : Otolithes d'indiidus A.fallat

f6vrier 1987

I onnulus visible
form6 en hiver 85-86
ieune de lo cohorre I985.

Figure n"82 : Otolithe d'm individu .,4. alon Ag6 de moins de 2 ans p6ch6 en mer
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432

x 102.78
d 6tendue 71.03-172.92

s 28.55
ot lohl 0

n 16

216.21

r 31 .36-265.93
36.66

17

14

270.60
211.56-369.47

86.1 6
32
3
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L

o
s
A

o
x 106.22

6tendue 62.44-170.95
s 25.41

ot lo,nl 24
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7l.ll o/o.
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78.11 o/0.

229.86
r 8 r .36-285.38

37.00
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22.35 %.

28.47 o/o.

A
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A

x 93.43
6tendue 35.80-172.92

s 27.27
ot lokl 29

n I9l
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I 3l .36-348.58

35.25
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'153

283.94
204.09-434.50

58.08
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3I

309.65
304.04-315.27

7.94
3

2

8.66 o/o.

2 3 4 5

x 76.84
6tendue 43.86-.l04.86

s 16.37
cv (%) 0.21

n24

r 80.63
127.55-234.58

27.32
r5.12

24

245.78
209.35-291.64

28.03
I l.4l

'18

285.12
252.85-330.20

27.91

9.79
8

308.7l
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A
L

o
s
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80.62 %. 30.56 o/o
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32.74 Vo.

14.82 o/o 7.95 o/o

I

+6

x
6tendue

s

cv (%l

n

r 0r.04
70.74-120.23

13.81

13.67
28

201.73
116.62-249.80

30.38
r 5.06

28

284.43
2r8.37-35r.35

36.23
12.71

24

347.79
299.72-405.29

32.19
9.26

14

369.3
356.42-382.1

'18.21

4.93
2F

A
L

L

A
x

66.50 %.

76.91%.

20.04 %. 6 o/o.

x 87.01

9 6tendue 42.29-141.45
s 22-16

cv {%l 25.48
n 'l 38

195.74
116.62-289.46

32.36
r 6.53
137

272.36
r 88.48-385.00

39.82
14.62

88

325.22
252.85-405.29

38.85
'I 1.95

35

348.95
308.27-382. r

37.51
10.7 5

3

17.69 %. 7.O4 %.

Tableau no44 : Iongueur otale r6tro-calcul6e et taux de croissance obtenus I partir des otolithes pou les deux

esplces



Cohorte Ig83

Cohorte'1984

Cohorte l9S5

Cohorte 1986

Cohorre l9S3

Cohorte'1984

Cohorte 1985

Cohorte 1986

Aloso oloso

67.50%

86.35%

79.16%

80. I 3%

Aloso lollox

77.01%

76.97%

75.85%

79.46%

38.52%

30.05%

31.79%

38.22o/o

35.94%

30.42%

201

n coH 85

A coH 86

a coH 87

32

Tableau no45 : Tau de crcissance observ6 pour chaque cohortc jusgu'l trois ans pour l. alow, et A. falla.t
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Figue n'83 : Erclution de la muge de I'otolithe durs le temps pou les deu espCces ('=limite d'une mn6e civile)
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Les diff6rents paramCtres obtenus d I'aide des deux types d'6quation apparaissent dans le
tableau no46. Le Loo obtenu par le calcul de la croissance saisonniire est systdmatiquement

plus faible.

Tableau n'46 : Pumdres des 6quations de croissmce muelle et saisonnidre obtenus avec le prcgrmme ETAL

pour les deu espCces d'aloses recueillies en Cironde et en mer (Winf = poids maximum ; Linf = longueu totale

infude) (2ame colonne : emeu stmdud)

6. L'ALIMENTATION EN MILIEU MARIN

Aloso oloso

Winf /impsr
D

n

crorssonce

sotsonntere

Linf

to

k

c

ts

r2

[inf
k

to

crorssonce

onnuelle

d*9
4000

0.591 2

26

643.77
-0.7425
0.4993
-0.5505

0.4825
0.9825

122.13
0.1 344
0.1 178

0.3165
0.132r

701 .59
o.4491
-o.7294

'153.64

0.t l6
0.162

Aloso follox

Winf ,/impo#
D

n

crorssonce

sotsonnrere

Linf

to

k

ts

tt

[inf
k

to

crorssonce

onnuelle

d*9
2000

o.623s
39

546.70
-0.0704

0.5882
0.9862
0.1263
o.6263

46.67
0.09
0.08
0.3 r

0.06

568.0 r

0.5435
-0.30r 3

55.59
0.08
0.l l

d
I 500

o.6369
'18

428.38
-0.258 r

o.715
0.86r 5

-0.l54l
0.3459

43.05
0. I 075
0.1342
0.63 r 8

0.r25r

447.69
0.6586
.0.33

47.7
o.122
0.1r8

?
2000

0.6235
l8

641 .93
-0.2r 58
0.48I 4
0.8 r 87
0.0829
0.5829

r 01.5r
0.2714
0.1 044
0.6505
0. r 387

652.67
0.4606
-0.43 t9

84.9

0.083
0.r r6

"La nourriture est un facteur 6cologique important. Suivant sa qualit6 et son abondance,
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elle interviendra en modifiant la f6condit6, la long6vit6, la vitesse de d6veloppement, la

mortalit6 des animaux' (DAJOZ, 1975).

6.1. G6n6ralit6s

Les travaux effectu6s sur l'6thologie alimentaire des poissons comportent le plus souvent

une analyse qualitative des contenus stomacaux, permettant de dresser la liste des diverses

cat6gories de proies, et, de plus en plus, une analyse quantitative compl6mentaire de la
pr6c6dente. EIle n6cessite cependant beaucoup plus de temps mais elle permet d'avoir un

apergu de la quantit6 ing6r6e et met I'accent sur l'importance relative des proies

(ALBERTINI-BERHAUT, 1985 ; WALSH et FITZGERALD, 1984; MARFIN, 1981) ou les

pr6f6rences pour un pr6dateur donn6 d'un type de proie @ALOHEIMO, 1979).

Les m6thodes d'6tudes peuvent 6tre regroup6es en 4 grands ensembles :

- Les m6thodes num6riques (TODD, f907) :

La validit6 de ces mdthodes est maximale dans le cas des espdces planctivores (WALSH et

FITZGERALD,I9S4), car le fait de consommer des proies qui ont relativement la m6me

taille r6duit de beaucoup les dissimilitudes entre les diff6rentes m6thodes d'analyses

(BERG, 1979).

- Les m6thodes volum6triques (HELI,AWELL et ABEL, l97l) :

Elles entrent dans deux cat6gories avec I'estimation directe et indirecte.

La combinaison de la d6termination directe du volume du contenu stomacal total et

l'estimation de la contribution de chaque cat6gorie de noumiture a 6te rds employ6e

(DESSELLE et al., l97B). D'aprds HYSLOP (1980), elle donne probablement la mesure la

plus repr6sentative du contenu alimentaire et devrait 6tre employ6e pour toutes les 6tudes

concernant ce sujet. ROSECCHI et NOUAZE (1987) nuancent cependant largement cette

repr6sentativit6 et pr6Grent l'inclure dans le calcul de diff6rents indices.

Les m6thodes gravim6triques ou pond6rales (SAN ROMAN, 1972) donnent une meilleure

information sur I'apport dnergetique. Elles sont sans doute plus convenables lorsque le

nombre d'6chantillons est grand, les cas extr6mes perdant de leur importance, puisque la
variabilit6 des r6sultats n'est pas altdr6e (WALSH et FITZGERALD, l9B4).

Cependant on peut consid6rer qu'en moyenne les organismes contenus dans l'estomac ont

perdu la moiti6 de leur poids car les stades de digestion sont le plus souvent divers (proies

fraiches, en phase de digestion ou encore dig6r6es) (DUBUIT, 19B2).

Les m6thodes par points (HYNES, 1950) donnent des r6sultats difficilement comparables

d'une 6tude d l'autre car elles sont subjectives. GEORGES et IIADLEY (1979) ainsi que

PINKAS et al. (1971) en essayant de contourner ce problime ont combin6 la m6thode

d'occurence, les m6thodes num6rique et volum6trique pour 6tablir des indices

d'importance relative. Cependant, MAC DONALD et GRBEN (1983) ont d6montr6 leur
redondance et leur inutilit6, alors que BERG (f979) nie carr6ment leur valeur puisqu'elles
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sont bas6es sur des suppositions. Elles sont donc arbitraires.

Restent les m6thodes biochimiques et calorim6triques (SAN ROMAN, 1972 ;PlTl,1973)

Les approches qualitative et quantitative (m6thode num6rique) jointes A une 6u..rde

dynamique (6volution temporelle et lythme d'activitQ ont 6td entreprises.

6.2. L'Alimentation des aloses en mer: ce que I'on seit
6.2.1. Pour les aloeee europ6ennee

TrCs peu de documents existent sur le sujet de l'alimentation nah.rrelle en mer pour les

deux espCces A. alosa et A. folla"x. Il apparait que I'alose vraie se nourrit de zooplancton
(cop6podes, d6capodes et euphausiac6es) (QUERO, 1984). Les grands sp6cimens p€uvent

manger des poissons p6lagiques grdgaires (WHEELER, 1978 ; BRACKEN et KENNEDY,

1967).

Pour MAITLAND (f 972), elle s'alimente essentiellement i base de plancton.

L'alose feinte est en comparaisbn plus piscivore. Elle peut 6tre pr6datrice de langons,

sprats, jeunes harengs et elle ne n6glige pas les mysidac6es, euphausiac6es ou amphipodes
(BRACKEN et KENNEDY,1967 ; WHEELER, 1978 ; QUERO 1984).

En mer Caspienne, A. brashnikoad a un spectre alimentaire plus uniforme vers Ie nord et

consomme surtout du kilka (Clupeonella delicatula, Nordmann), de l'ath6rine, des gobies

et de crevettes. Vers le sud, le spectre s'6tend (petits mulets, juv6niles d'A. brashnikoai,

syngnathes, mollusques, zostdres, erabe) (VETCHANIN, 1985).

Les formes lacustres d'A. folla.o, dans les lacs Maggiore, Como, Garda, ou Laguno en Italie
conservent une alimentation de planctonophage jusqu'l 3(X) mm (essentiellement des

cop6podes, des gros cladocdres, des insectes, des algues) et abandonnent au dessus de cette

taille environ, ces habitudes strictes pour compl6ter leur r6gime de poissons @ERG et

GRIMALDI, 1966 ; GUISSANI et GRIMALDI, 1975).

6.2.2. Porur les aloses am6ricaines

Aux Etats-Unis, en mer, A. sapi.d,issima se nourrit de plancton (mysidac6es, cop6podes)

(LEIM, 1925; HILDEBRAND et SCHROEDER, 1928; ATKINSON, l95l ; BIGELOW et

SCHROEDER, 1953 ; HILDEBBAND, 1963; LEIM et SCOTT, 1972 ; CHITTENDEN,

1976 a). Des traits de plancton effectu6s simultan6ment avec les p6ches ont permis de

montrer que Ie pourcentage d'estomacs contenant de la nourriture est directement reli6

aux concentrations des olganismes proies dans le milieu (STEVENS, 1966). Si cette espdce

apparait essentiellement planctonophage, des auteurs comme HOLLAND et YELVERTON

(1973) ont montr6 qu'elle peut parfois ing6rer du poisson dans des proportions telles que

ce dernier peut 6tre estim6 comme un composant alimentaire majeur.
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Tableau n'4? : Analyse g6n6rale du r6gime alimentaire des deu aloses

En lac, I'espCce A. pseu.dohanengw se nourrit de mysidac6es, de cladocdres et de cop6podes

QANSSEN, 1978a; BRANDT et al.,1986). Avec moins de d6tails, DAVIS et CHEEK (f966)

ont montr6, pour cette espAce et A, aesth)a/rs, un r6gime moins diversifid compos6 de

crustac6s planctoniques et d'oeufs de crustac6s. La prise. de la nourriture passe par
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l'absorption, le filtrage et le gobage QANSSEN, f976). En mer, l'alewife peut consommer

du poisson (HOLLAND et YEVERLTON, 1973).

6.3. I.es r6sultats obtenus

Entre novembre 1986 et mars 1989, les contenus stomacaux de 2Ol aloses vraies et 173

aloses feintes ont 6t6 examin6. L'inventaire des proies consomm6es par A, alosa a abouti I
l'observation de 13 taxons et celui d'A.fallm d 7. Ces deux espCces sont donc des

pr6dateurs s6lectifs (fig n"86). Ces taxons sont repr6sent6s par des espCces pdlagiques. Pour

les poissons, les deux espices proies entrent dans la cat6gorie des petits clupeidae gr6gaires

que l'on retrouve abondamment dans le Golfe de Gascogne. Ce sont I'anchois Engraulis

encrasicolus et le sprat Sprattus sprattus.

Le tableau n"47 synthdtise les r6sultats obtenus enre 1986 et 1989. Dans le cas d'A. alosa,

les mysidacdes arrivent au premier rang. Cette cat6gorie de proies apparait remplir
largement les besoins 6nerg6tiques de I'alose vraie prrisque fr6quemment aucune autre

proie ne vient compl6ter le menu alimentaire.

Les cop6podes arrivent en deuxidme position. L'importance numdrique de ces petits

crustac6s peut-6tre trds forte dans les estomacs (maximum observ6 jusqu'd plus de 83 0OO

individus).
En troisidme position, les poissons font leur apparition.

Les autres espices n'apparaissent qu'accessoirement. Deux petits c6phalopodes Sepiola

atlnntica sont venus compl6ter en novembre les contenus stomacaux de deux sp6cimens

d'aloses vraies p6ch6es entre 52 et 72 m de profondeur au large de la Bretagne. Des

v6ligires de Mytihts edulis ont 6t6 retrouv6 chez deux aloses 6voluant pris du littoral
Atlantique landais i 16 m de profondeur en octobre.

Dans le cas d'A. falla.c, c'est la cat6gorie poisson qui domine largement avec plus

particulirement l'anchois. C'est l'aliment de base de la gatte en milieu marin. Les

mysidac6es peuvent 6re constat6es mais la quantit6 moyenne ing6r6 est bien plus faible

par rapport i l'alose vraie.

La comparaison simultan6e des 3 indices alimentaires, i savoir le coefficient de vacuit6, la

fr6quence d'occurence et le pourcentage de composition de la nourriture permettent de

d6gager les faits qui suivent.

6.3.1. Pour A. alosa

- En hiver (fig. n'87) : L'observation de 12 bols alimentaires montre que la nourriture est

exclusivement d'origine planctonique avec un avantage net, d la fois avec les indices f et

En, pour les mysidac6es.
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Figm n'86 I Inventaire des espdces proies identifr6es et consomm6es pr I'alose waie et pr ls gattc

Le pourcentage d'estomacs vides est relativement fort, bien qu'il ne corresponde pas i la

moiti6 des 6chantillons.

- Au printemps (fig n"87) : L'observation de 93 contenus montre que le coefficient de

vacuit6 devient trds faible i cette 6poque. Il indique par rapport A la saison pr6c6dente une

forte reprise de I'alimentation. Si les organismes planctoniques dominent dvidemment en

quantit6 avec I'indice Cn, grAce i I'indice de fr6quence, on constate parallilement un choix

plus large parmi les proies avec notamment I'absorption de poissons.
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Figure n"87 : Caracdristiques des hois indices alimentaires pourr4, alosaat momentdes p6riodes hiwmale et

printmnidre

Cependant, les mysidac6es restent des proies pr6f6rentielles. Les cop6podes constituent une

cat6gorie secondaire alors que les poissons ne sont qu'accidentels comme le reste des

autres taxons.

- En 6t6 (fig n'BB): L'observation de 5l contenus montre que l'on peut observer une

augmentation dans le nombre des estomacs vides, signe d'une phase d'activit6 alimentaire

moins intense. En pourcentage, les poissons prennent une place plus grande m6me si Cn

masque cette r6alit6.

- En automne (fig n"BB) : L'observation de 45 contenus montre que l'activit6 alimentaire

est pratiquement similaire d celle de la p6riode estivale. Les poissons deviennent ici des

proies secondaires comme les cop6podes alors que les mysidac6es restent la proie

pr6f6rentielle.



2LL
ETE AUTOMNE

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

tr6qwrce I

37.30%

El uysi&c6er

llfi co6podut

Nl A*h"i"

@ Sprot

S Tolgotrg"*

I plein

n vide

fr6qwme I

3l-t0%

I Alg*r rouger

El uyldocees

lU co6p"d..

! Euphorrio"e.,

lffi coptnlopod.

D *uL de
poircro

t telaolgo*

Cefficiert de rccuit6 Ccflicied de vocuit6

I plein

D vide

Composilion de lo murrilute Cn Composition do lo rcuriture Cn

Arc.+Spr.+Pol.0.l% Myr. 38.6%

Mys. 99.9%
Cop. 61.4%

Figrrre n'88 : Caract6ristiques des trois indices alimentaires pour .d. alosa a\ moment des p6riodes estivale et

automnale

6.3.2. Pour A. fallar

- En hiver (fig. n'S9) : L'observation de 12 estomacs montre que la proportion des

individus sans contenu stomacal correspond au tiers de l'6chantillon. Les poissons sont

l'6l6ment principal du r6gime alimentaire, bien que certains organismes zooplanctoniques

comme les mysidac6es et les euPhausiac6es Puissent 6tre rencontr6s.

- Au printemps (fig. n'B9) : L'observation de 93 contenus montre que l'activitd alimentaire

augmente l6girement (1/4 des estomacs est vide). Les poissons sont toujours la eat6gorie

pr6f6rentielle, I'anchois semblant particulierement cibl6. La proportion des mysidac6es

grimpe 6galement mais celle-ci restent dans la cat6gorie accidentelle.

Remarque: pour ces deux saisons I'indice Cn n'est Pas donn6 ici. En elfet, son apport Peut

avoir de pr6cieuses indications mais seulement dans le cas de proies qui possAdent

sensiblement la m6me taille.
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Figure n'89 : Cmact6ristiques des hois indices alimentaires pour A, fallat au moment des p6riodes hivernale et

printrrniCre

Il 6tait int6ressant lorsqu'on voulait comparer les cop6podes et les mysidac6es chez

A. alosa. Pour les deux saisons qui suivent il est i nouveau utilis6 car seuls des

macroorganismes sont compar6s entre eux.

- En 6t6 (fig. n'90) : L'observation de 76 contenus montre que l'activit6 alimentaire a

baiss6 fortement et un poisson sur deux environ se nourrit. La fr6quence de I'anchois reste

majoritaire. D'autres taxons accidentels comme la crevette grise, les mysidac6es et les

insectes sont not6s.

- Bn automne (fig. ngo) : L'observation de 58 contenus montre qu'une p6riode de

r6alimentation plus intense s'engage par rapport i l'6t6, semblable en proportion i celle

not6e au printemps. Seuls les taxons poissons t6l6ost6ens, sprat et anchois sont reprdsent6s.

L'anchois est la principale espice identifi6e.
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6.3.3. Bn conclusion

L'activit6 alimentaire d'A. alosa reprend fortement durant la p6riode printanidre aprds

avoir accus6e une baisse en hiver. Pow A, fallo,r, elle semble relatiyement constante sauf
en 6t6 oi elle accuse une baisse.

L'importance du nombre des 6chantillons en 1988 a permis de suivre plus pr6cis6ment
l'6volution du coefEcient de condition (fig. n"9l). Il confirme les r6sultats pr6c6demment
expos6s. Outre les mysidac6es qui restent la composante alimentaire principale de l'alose

vraie, suivie par les cop6podes, Ies poissons voient leur importance croitre durant l'6td et

l'automne. Pour la gatte, les mysidac6es sont mieux repr6sent6es durant le printemps mais

leur importance reste toujours secondaire par rapport aux poissons. Le reste du temps elle

est accidentelle.
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Figure n9l : Evolution du cellicient Kc pou les individus des deux espdces r6colt6s enre 1988 et 1989

(moyeme ; d6viation standard)

L'addition des autres indices alimentaires vient renforcer et affiner certaines des

observations d6ji r6alis6es.

Ainsi l'indice A (qui ddpend du nombre des cat6gories de proies et de I'importance de leur

consommation en nombres de prddateurs) montre bien l'effort r6alis6 par A. alosa entx.e

l'automne l'hiver et le printemps mdme si par exemple en hiver la proportion d'estomacs

vides est plus forte. La m6me constatation peut-6tre faite pour A.falla.x (fig. n92). Il
apparait donc, en comparaison, que la p6riode estivale (caract6ris6e ici dans les

6chantillons seulement par le mois d'ao0t) correspond en rdalit6 i une p6riode

d'alimentation moins intense.

Le tableau no48 permet de montrer l'dvolution du taux de consommation Pi pour les

principales proies consomm6es par les deux espdces.4/osa.
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Figm n'92 : Erclution de l'activit6 alimentaire A des deu espdces dumt l'mn6e

L'explosion du nombre de copdpodes ing6r6s apparait nettement au printemps pour l'alose
vraie. La quantit6 de mysidac6es consomm6e en moyenne durant les quatre saisons ne

subit pas de variations particuliires.
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Tableau no48 : Evolution du taux de consommation des principales prcies chez /. alosa et A. fallax au corm des

saisons

Chez l'alose feinte, le nombre moyen de poissons en g6n6ral et plus pr6cis6ment d'anchois,
en automne et au printemps, est sup6rieur i l. Cela d6note une pr6dation intense sur ces

taxons.

L'indice de I'effort de pr6dation (fig. n93) est particulidrement parlant pour .4. alosa car

I

0
2

5

l.
n

YI

s

n

Pi

s

n

Pi

5

n

1.7

r.3
t.6
0.9

r.9
0.9
8

Mysidoc6*



2t6

I'on constate nettement une compl6mentarit6 des 2 taxons zooplanctoniques au cours du

temps, I savoir les mysidacdes et les cop6podes.

Ces derniers sont touch6s principalement au printemps.

60 Ei
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40

* Mysidoc6*

a Gp6pods

AUT HIVER PRINT

90 Ei

Aloso follox

60
tr Archoi5

I Poircro

A Mpijoc6e

U

EIE AUT HIVER PRINT

I'igure n"93 : Evolution de I'effort de pr{dation @i) des deux es1*ces su les pmies pr6pond6rantes

6.4. Bioc6osraphie des taxons proies-nrincinales

6.4.1. lna proies principales d'A. alosa

Si l'on se met i comparer entre eux les r6gimes alimentaires des poissons p6lagiques, en

raison de Ia forte consommation de mysidac6es et de cop6podes, I'alose vraie pr6sente le

plus de similitudes avec Sprattru sprattus (fig n"9 ).
Les mysidacdes, dans le Golfe de Gascogne, colonisent i la fois les 6tendues s6dimentaires

de la plaine abyssale et la masse d'eau qui les recouvre (L{GARDERE, l9B5). Des genres,

tels que Sirblla, Gastrosaccus et Anchialina peuvent se retrouver jusqu'i 40O et 450 m de

profondeur. D'une maniire g6n6rale, chez les mysidac6es le maximum de densit6 se rouve
en g6n6ral vers l0O-40O m (TREGOUBOFF et ROSE, 1957).

20

fiE

30
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Figm n'94 : Comparaison des r{gimes alimentrires de certains poismns p,6lagiques

Un grand nombre de taxons de cop6podes existent entre 0 i l0O m de profondeur entre les

latitudes 43'3O et 49" soit depuis la Bretagne jusqu'au Gouff de Cap Breton. L'esp0ce

Calanus hclgolandicw est observ6e sur toute l'6tendue du plateau continental, en

abondance. C'est au printemps que ce cop6pode colonise, par masses souvent, tout le

plateau du Golfe. Les concentrations moyennes restent fortes en 6t6 et chutent en automne

et en hiver. Il peut 6tre r6colt6 sur une large tranche d'eau A diverses profondeurs mais il
se tient en grande quantit6 dans l'6piplancton.
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6. 4.2. I-es proies principales d' Alos a folla"c

L'importance de la pr6dation exerc6e sur Engraulis encrasicolus, dans une moindre part

sur Sprattw sprattus et la possibilit6e de compl6ter son r6gime par des mysidac6es et

accessoirement d'autres crustac6s, rapproche I'alose feinte, dans le choix de son r6gime

alimentaire, d'autres espices pr6datrices telles que Ie tacaud (Trisopterus /rzscas), et le
merlan (Merlangiu merlangilrs merlangus).

Le sprat et l'anchois sont deux espices p6lagiques qui vivent en bancs. Leur abondance est

trds forte dans les eaux du Golfe de Gascogne or) ils ont d'ailleurs un int6r6t halieutique

tris prononc6.

Alors que le sprat vit depuis la surface jusqu'i une profondeur d'environ 50 m, I'anchois,

lui, peut atteindre des profondeurs de l5O m. Ce dernier gagne les eaux profondes en hiver
et revient au printemps vers la c6te. Sa croissance est rapide et sa taille maximale est de

20 cm (l I an Lt=9-lO cm ; A 2 ans Lt=ll-15 cm ; d 3 ans Le12-17 cm).

L'anchois vient pondre prds des c6tes sur des aires allant de St Jean de Luz au Morbihan

avec une premiire p6riode (a plus forte), au printemps (mai-juin), et une seconde, moins

importante, en 6t6. La majorit6 de la reproduction s'effectue le long des c6tes landaises. Les

oeufs et Ies larves sont en concentration 6lev6e en juin vers I'isobathe des 2O m @REGEON
et a1.,1978) (fig. n95).

Le sprat atteint une longueur totale maximum d'environ 14 cm (i I an Le7-ll cm; d 2

ans Lt=9-14 cm). Il se reproduit dans des secteurs plus septentrionaux de la Gironde au

Morbihan, en hiver (f6vrier-mars) (DEMIR, 1965 ; ARBAULT et LACROIX, 1971, 1977 ;

QUERO, r98a) (fi9. n9s).

6.5. La relation taille pr6dateur - tnille proie
6.5.1. Pour Alosa alosa

Pour cette espice, les observations r6alisdes sont plut6t d'ordre qualitatif. En effet, sur les

19 individus pr6sentant le taxon poisson (d6termin6 ou non), seuls deux cas ont permis de

connaiFe la longueur d'un anchois (62 mm) et d'un sprat (68 mm). Dans tous les autres

estomacs le stade avanc6 de la digestion a rendu impossible toute mesure directe ou

indirecte. Cependant par rapport i la taille des aloses vraies examin6es, on peut d6jA noter

que la longueur totale minimale of ce taxon est ing6r6 est de 232 mm (individu de groupe

d'dge 3). Cette constatation va d I'encontre de ce qui est 6crit dans les travaux de

WHEELER (f978) qui note la pr6sence de ce type de proie seulement chez les grands

sp6cimens.



220

6.5.2. Porr A. falla.t
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Figrre n96 : Relation entre la taille des gattes et celle des grcies Engraulb encmsicohs
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Figure n97 : Fr6quence relatiw du nonrbre d'anchois par estomac pour 7l contenus stommacau obsery6s chez

A.fallas

La fr6quence de I'espdce Engraulb encrasi.colus 6tant trds forte, la mesure directe de la

longueur totale a souvent 6t6 possible. Pour compenser les contenus stomacaux of la

digestion avait Iargement d6but6e, la distance pr6-operculaire (Dp) a 6t6 relev6e. Une table

de corrdlation entre Lt et Dp a 6t6 r6alis6e afin d'estimer Lt sur les poissons non

mesurables directement. Ce travail a 6t6 r6alis6 i la fois chez l'anchois et le sprat. Il a 6t6

compl6t6 d l'aide d'6chantillons r6colt6s en Gironde. Les relations sont les suivantes :

Engraulis encra.sicolus Sprattw sprattus

Lt = 5.8986 + 4.0421 Dp Lt = -20.2747 + 6.M72 Dp

rang de taille 36-95 mm rang de taille 34-121 mm

n=32, eo.9z4l 1s*"*; n-14, r{.9434 (s***)
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En raison du nombre faible de proies sprat, l'6tude a portd uniquement sur la relation

entre A, falla.c et E, encrasicolus. A partir de 61 6chantillons exploitables, on aboutit I un

coellicient de corr6lation rAs hautement significatif r = 0.4966 qui permet d'avancer que

plus l'alose feinte croit en taille et plus celle ci devient pr6datrice d'anchoistde plus en plus

grands (fig. n96).

Lt anchois = (0.1788 x Lt gattJ + 10.46ll100 96

50

PONTEMPS

[e8 Goral

0

r00 %
AUTOMNE

{F25 c{isl

r00 %

50

123456
Nloatro d'ortpir / cmc

Figure n'98: Evolution de la

fr6quence relatire du nom.bre

d'anchois par estomac

7. RF^SUME

Les aloses Alosa alosa et Alosafalla.a sont deux especes d tendance c6tidre et gr6gaire.

Pour des traits r6alis6s en fond, la corr6lation apparait positive enre Ia profondeur et la
taille des individus p6chds et en fonction de leur 6tge. A. a/osa semble pouvoir dvoluer dans

des profondeurs plus importantes qu'A. fallar. L'abondance des deux especes semble plus
6lev6e autour des principaux bassins versants (Loire et Gironde) avec une pr6sence

nettement appuy6e de l'alose feinte aux abords de la Gironde. Dans ce secteur, des

1234567

1234567

Goi!,
EIE

{e2t

On peut noter que Ia gatte dchantillonnde,

dans les conditions de cette 6tude, sur le

plateau continental du Golfe de Gascogne

s'attaque essentiellement I des anchois de

l'ann6e. Seuls trois sp6cimens appartiennent

i la classe d'Age des 2 ans. L'6tude de la
frdquence relative du taxon anchois dans

chacun des contenus stomacaux montre
(hg. n97), que si dans plus de 6O96 des cas,

on est suceptible de trouver I seul anchois i
la fois, la gatte parvient d ing6rerjusqu'i 2,

3, 4,5, voire 7 poissons au total.

La virulence de l'activit6 pr6datrice

d'A. falla.a sur l'anchois est particulidrement
nette durant l'automne. Elle doit en partie

s'expliquer par l'abondance des jeunes

E. encrasicolus de l'ann6e, encore pr6sents

dans les eaux plus littorales (fig. n98).
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individus de groupe d'ege 2 p€uvent se retrouver paralldlement en milieu estuarien interne

et en milieu marin.

Dans le cadre de ces campagnes, la pr6sence des hybrides en mer apparait tris faible

A travers les structures squelettiques, la croissance est observ6e forte dans les jeunes

tranches d'Age et diminue avec l'Age. L'hypothdse d'une croissance saisonnidre est soutenue

par une apparition logique de p6riodes de croissance 6lev6es en 6td et en automne et

faibles en hiver et au printemps.

L'alimentatiot d'A. alosa est constitu6e essentiellement de mysidac6es et de cop6podes,

mais les poissons peuvent rentrer dans le r6gime saisonnidrement (6t6 et automne). Son

activit6 alimentaire semble la plus intense au printemps. A. fallar est essentiellement

piscivore (consommation intense de l'anchois Engraulis encrasicolw), et d d6faut compldte

son r6gime par des crustac6s. Son activit6 alimentaire semble Ia plus intense au printemps

et en automne et la plus faible en 6t6.



IX

LES GENITEURS

DANS LE MILIEU FLTryIO-ESTUARIEN





225

Dans ce chapitre, en raison des risques de s6lection qui surviennent sur les petites tailles

Iors de la p6che au tramail, mode de p6che le plus pratiqu6, les r6sultats suivants, gui sont

reprdsentatifs de la fraction de la population p6ch6e ne le sont pas forc6ment de la
population migrante totale.

Pour la mise en 6vidence de certains ph6nomines biologiques comme la relation taille-
poids, la croissance, ou la f6condit6, les donndes proviennent de poissons pr6levds au cours

des diff6rents modes de p6che pratigu6s par les p6cheurs au moment des sorties terrain
(tramail I maille de 55, 45 ou 60 mm, et baros).

Dans le cas de I'alose feinte, tous les individus p6ch6s ont 6t6 retenus en raison de la
faiblesse des effectifs pr6lev6s lors de la p6che professionnelle.

Dans le cas de I'alose vraie, Iors des eomparaisons effectu6es sur les gdniteurs, entre les 3

saisons de p6che (1986, 1987 et 1988), seuls les individus qui provenaient de p6che au

tramail d maille 55 ont 6t6 retenus.

I. CARACTBRISTIQUES GENERALES

l.l. Le cas d'Alosa alosa

l.l.l. Sex-ratio

Le nombre d'individus 6chantillonn6s au cours des lans de p6che, par sexe, apparaissent

dans le tableau n"49 pour les diff6rentes saisons 1986, 1987,1988. On note que les mAles

sont signiEcativement plus abondants en d6but qu'en fin de saison, et, inversement pour
Ies femelles (test du khi 2). Ce ph6nomine est en accord avec de pr6c6dentes observations

r6alis6es en Europe sur cette m6me espdce (DOTIRENS, 1952 ; ANONYME, 1979 a) ou

aux USA avec A. sapi.dissima (LEGGETI, 1976; MILLER et al., 1982 ) et

A. Pseudoharengus (COOPER, 196l ; KISSIL,1974 ; LIBBY, f 98f). Ce ph6nomine ne serait

constatable le plus souyent qu'en eaux mixtes (CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS, 1981)

puisque le sex-ratio en eau douce semble 6quilibr6 tout au long de la p6riode de migration.

Sur l'ensemble de la saison, on peut constater que le sex-ratio, dans les prises par p6che,

est en faveur des femelles (O.97 en 1986, O.7B en 1988). Ce n'est pas le cas en 1987 of la
quantit6 d'individus mAles p6ch6s est largement sup6rieure d celle des femelles. On obtient
une valeur de 1.28. Cette forte diff6rence au sein de la p6cherie cache une valeur pour cet

indice qui doit 6tre en fait encore plus 6lev6e au sein de la population migrante, car la
p6che d la bichareyre induit un biais en capturant les plus grandes tailles donc en

capturant pr6f6rentiellement des femelles.

II peut donc survenir des diff6rences de sex-ratio importantes d'une ann6e sur l'autre.
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DAUTREY et LARTIGUE (1983) en Garonne ont montr6 de telles variations ainsi que

CHITTENDEN (f975) dans le fleuve Delaware chez A, sapi.dtssirna.

P6riode consid6r6e Nombre de Nombre

du 08-03-8'6 ou 28-@-86

du 06-05-86 ou 25-05-86

du 06-06-86 ou 2l -07-86

Soison 1986

2t

67

'18

106

12

49

A8

IB

1.75

1.37

0.38

0.97

o.a2

'16.14

NS

s

P6riode consid6r6e Nombre de O Nombre de O Sex-rotio )c Sionificotion

du 25-03-87 ou 30-M-87

du 06-05-87 ou 2l -05-87

du 25-05-87 ou 09-06-87

Soison 1987

1V2

122

I5

239

51

97

38

186

2

1.26

0.39

r.28

A.52

'12.81 s"'
S

consid5r6e Nombre de O Nombre de Sex-rotio X

du 25-04-88 ou 12-05-88

du 24-05-88 ou 30-05-88

Soison 1988

Ir9

28

'151

71

r93

0.98

0.39

0.78

l2r
'12.95 

S

Soison 1986 / Soison 1987

Soison 1986 / Soison 1988

Soison 1987 / Soison 1988

2.8

r.55

I 1.58

NS

NS

S

Tableau no49 : Nombre d'individus m6les et femelles 6chantillonnds au dilf6rentes p6ilodes et sex-ratio d'A. alosa

('hlpothCse du sex-ratio est t€st6e pr le chi-cm6)
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Entre les trois saisons, les sex-ratio apparaissent diff6rents d'une manidre trds hautement

significative entre 1987 et 1988 par le test du khi 2. Ce n'est pas le cas entre les saisons

1986 et 1987 et 1986 et f988 (cf. tabl. n%9).

1.1.2. Structure d'Age

Sexes confondus, les classes d'Age s'6talent essentiellement de 4 i 7 ans. Les deux sexes

:::j.r.U.""" 
dans les groupes 4,5 et u, 

l;J""l" 
5 6tant la classe modale pour chaque
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Figue n"99 : Histogrmme de distribution de fr6quences d'Age dans la p6cherie de I'alose waie duant les saisons

1986,1987,1988
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Aucun mAle n'appartient au groupe d'dge 7, alors que chez les femelles le groupe des 4 ans

reste tres peu repr6sent6 voire non repr6sentd (fig. n99). Par rapport aux deux ann6es

pr6c6dentes, la saison l9B8 est marqu6e par un pourcentage plus 6lev6 chez les 6 et 7 ans.

La pr6sence d'une femelle de 8 ans est d signaler.

1.1.3. Lo longueur et le poids

sArsoN 1986

Alcso obso 6ges confondus ( x ; 3 ; 4 : 5 : 6 ; 7 )

Lt (en mm)

6tendue

s

cv

n

541

420-630

39

7%

170

5i5

a20-w

3l

@h

85

566

507-630

28

5%

85

wl (en gr)

6tendue

s

Cv

n

I 710

s80-3550

463

27%

'189

1432

580-25s0

305

21%

95

t99l

'il 50-3s50

a26

21%

94

sArsoN r987 Oges confondus ( x ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 : 7 )

d+Q d o 6+O o o

Lt (en mm)

6tendue

s

CV

n

527

@l-630

38

70k

a21

503

AM.fi2

26

(04

557

436-630

28

5%

r84

W (en gr)

6tendue

s

CV

n

1@

7c5-2455

u7

24%

213

1267

705- r940

22A

't8%

r34

17tl/5

'|r90-2455

267

'150,6

79

sArsoN I988 6ges confondus ( x ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 : 8)

d+O d o d+O o o

Ll (en mm)

etendue

s

cv

n

!b2

383-650

38

7%

339

533

383-597

n

l5'l

585

5@-650

26

4%

188

Wt (en gr)

6tendue

s

cv

n

1913

6r0-3250

&7

24%

343

1572

610-2775

m
lgqo

152

2185

1245-32fi

391

l8%

l9l

Tableau n'50: Caractdristiques des longuem totales et des poids totau obsends chezA. alosa pou les saisons

1986, r987, 1988
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Si l'on regarde la longr:eur totale moyenne des mAles ou encore des femelles (tabl. n'50), la
diff6rence passe de significative i trCs hautement significative si l'on compare 1986 i 1987,

1986 a 1988 puis 1987 e 1988 (tabl. n"Sl).
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Tableari n'51 : R6sulats des tese d'homog6n6itd de la variance et des tests de la moyenne pou Lt
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Tableau n'52 : R6sultats des t€st8 dhomog6n6itl de la variance et des @sts de la moyenne pour Wt
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La comparaison de 1988 avec les deux saisons pr6c6dentes montre pour cette saison une

augmentation sensible de la taille des individus p6ch6s Qe test t de Student ou test u a 6te

utilis6 suivant le r6sultat du test d'6galit6 des variances).

En ce qui concerne Ie poids total moyen (tabl. n"50), la diff6rence est toujours tris
hautement significative entre les trois saisons (tabl. n'52).

Les histogrammes de fr6quence des classes de taille (fig. n"lOo) monrent une amplitude de

la variation de Lt proche chez les mAles et les femelles. Les long.reurs communes aux deux

sexes s'6tendent entre 47O-50O et 59O mm.

1988
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Figure n'100 : Diseibution de la fr6qraence de Lt chez les,4. o/osa p6ch6s en Gironde-Guome-Dordogne de 1986

I 1988
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o sb pn I t

'1986

'1987

r988

r986

r987

1988

-10.$74

-13.2273

- r 2.9058

-14,7424

-9.0058

-13.6247

0.2335

0.1744

0. r4a0.

r 1.3r 28

n.827

23,707

14.0304

13.2496

17.4989

0.m.

0.m.

0.m.

0.@m.

0.m.

0.m.

LNWt=bLNLI-o

419!9_9199S (moles)

2.8528 83 0.7826

3.27@ 134 0.9332

3.2252 r52 0.8884

Aloso oloso

3.5182 83

2.ffi5 79

334n r88

(femelles)

0,u17 0.7231

0.8337 03232

0.7903 0,2203

Tableau n'53 : Cmactlristiques de Ia relation tqille-poids observ6es chez les m6les et les femelles d'A, alasa de

f 986 t f 988 (x : Lt moyenne, s : d6viation strrdrd, n : nombre d,individus)

'r986 1987 r988

mOles

tpe
tpo

tpe
tpo

tpe
tpo

1986

I987

'1988

f
e
m

e
I

I

e
s

2.s139 (S)
30.6p90 (s..)

0.5501 (Ns)

0.2497 (NS)

t.4345 (NS)

r 1.9429 (S")

1.8752 (NS)

22.3598 (S..)

1.3522 (NS)

r.7273 (NS)

0.2m5 (NS)

r2.33@ (S..)

Tableau n'54 : R6sultats des t€sts de comparaison entre saisons de la relation tqille-poids
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0
tt {mm} Lt (mm)

[ 330 380 430 d80 530 580 630

Figue n"lOl : Relation taille-poids chez les mfiles et les femelles u{. aJosa suivant les saisons de p6che
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Les relations taille-poids obtenues pour les deux sexes durant les saisons 1986, 1987 et

1988 sont donndes dans le tableau no53 et illustr6es dans la figure n'lol. L'6tude du test

de la pente montre gu'il n,y a pas de diff6rence significative chez les mAles. Chez les

femelles une diff6rence significative apparait entre les deux ann6es 1986 et 1987

(tab. n"54).

1.1.4. Etude de lo croissance

Les clefs Age-taille sont les meilleurs moyens de repr6senter Ia croissance chez les 6tres

vivants.

Les calculs r6trospectifs apparaissent gdn6ralement moins convaincants que les lectures

directes (SABATIE, f990). Ils restent cependant le seul moyen de suivre Ia croissance au

sein d'une ou plusieurs cohortes dans la mesure oi on ne dispose pas du suivi r6gulier des

Iectures directes Age-taille du stade juv6nile au stade adulte.

1.1.4.1. Croissance annuelle et saisonniCre

Afin d'6tablir les courbes (fig. n"102), les valeurs de Lt ont 6t6 moyenn6es par mois, toutes

cohortes confondues, chez :

- Ies juvdniles de I'ann6e non sex6s et les jeunes de plus de I an sex6s, p6ch6s en estuaire

- Ies individus sexds p6ch6s en milieu marin
- les g6niteurs sex6s en totalit6 p6ch6s en milieu estuarien et fluvial.

Aloso oloso

Winf ,/impose
D

n

crorssonce

sorrcnnlere

Linf

to
k

c

ts

r2

Linf

k

lo
croissonce

onnuelle

d
3000

0.6046
21

744.99
-o.4512
0.4655

-r.3601
0.3126
0.8 r 26

94.76
0.1472
0.0828
1.O795

o.o719

824.81
0.4182

-0.5s68

109.79
o.076
0.1 45

I
4000

0.5912
24

702.48
-0.3375
o.6996

I

o.6527

36.53
0.0731
0.0745

0.0689

732.02
0.5735
-0.3736

39.49
0.058
94

Tableau no55 : Param0tes des 6,guations de crcimce muelle et sabonnierc obtcnus avec le programme ETAL

pour les individus,4. otro.co recueillis en estuair€ et en mer (Winf = poids muimum, Linf = Iongueu totale

inffnie)(2ame colonne = erreur standard)
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Parmi les paramitres obtenus (tab. n"55), le Loo des mAles est plus fort que chez les

femelles. Cette constatation ne correspond pas I celles r6alis6es par les auteurs ayant

6tudi6 auparavant la m6me esp€ce (DOUCHEMENT, l98l ; CASSOU-LEINS et CASSOU-

LEINS, f981 ; DAUTREY et LARTIGUE, 1983). Bien que le paramdtre Loo comme Ie to
n'ont aucune r6alitd biologique et ne sont valables que pour l'6chantillon adopt6 (VON

BERTALANFFf, l98O) cette diff6rence doit s'expliquer par un 6chantillonnage en faveur

des grandes tailles chez Ies mAles :

- s6lectivit6 d6jd mentionn6e lors de la p6che au tramail

- sexage des formes les plus avanc6eg physiologiquement en mer et en estuaire avant la

migration saisonniCre de montaison.

Cela a pour effet d'augmenter la taille asymptotique.

1.1.4.2. R6trocalcul

Dans le cadre de cette 6tude, la comparaison des Lt r6ro-calcul6es avec les deux structures,

6cailles / otolithes, d6ji r6alis6e entre des individus juv6niles dg6s au plus de deux ans

(cf g 6, chapitre IX), permet de compl6ter les r6sultats pr6c6demment apport6s. Le tableau

no56 et la figure no103 montrent que les diff6rences de longreurs totales r6trocalcul6es d

partir des deux structures (6caille/otolithe) augmentent jusqu'i l'Age de deux ans. La

diff6rence maximale atteinte se situe alors autour de l0 cm.

Posltlon de
l'onnulus

Olollthe Ecollle Dlff6rence
en mm

6tendue

136.77

28.3r
86 - r80

1A

279.8
30.r2

6tendue 2U - 3Ff,
n14
i s96.3r
s 27.50

6tendue 339 - U2
nl4

x
s

n

x-

s

94.6
12.4

75 - 121

14

'r78.31

19.7a

1a2 - 226
l4

3r0.m
n.$

273 - 373
1A

an.v2
30.92

376 - 501

14

fi7.25
1A.U

499 - 530
4

42.11

'r0r.38

86.3r

40.m

2

3

4

5

i
s

6tendue
n

T
s

6tendue
n

A8.82
22.96

4r3 - 5m
1A

5n.25
16.53

a73 - 528
4

l3.m

Tableeu no56 : Comparaison des r6sultats de la longueu totrle r6romesu6e I prtir des 6cailles et des otolithes

pr6lev6s su les m6mes individus (x = [r moyenne, s = 6cart-type)
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L'6cart obtenu diminue par la suite et atteint sa plus faible valeur i partir de 5 ans. Les

otolithes ne sont donc pas adaptds pour traduire fiddlement la taille de l'individu au

moment de la reprise de la croissance. Ce retard doit s'expliquer par un d6p6t des matidres

calcifi6es plus tardif ou plus lent.

Peu d'auteurs ont utilis6 Ies otolithes pour dnrdier Ia croissance par r6tro-mesure chez les

aloses. Des auteurs comme MELVIN et al. (1985) ont utilis6, c}rez A. sapidissima, la

r6gression multiple afin d'am6liorer le coefficient de cor6lation.

Lt retrocolcul6e

I oromne

E Ecoille

Age

2 3 A 5

Figue n"103 : Croissance et diff6rences obtenues aprls r6eocalcul su les otolithes et les 6cailles

Ces structures, par rapport aux 6cailles ont l'avantage de ne pas pr6senter d'6rosion

p6riph6rique et d'anneaux de ponte. Cependant la relation Ltlotolithe obtenue est

g6n6ralement plus m6diocre.
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Figue n'104 : Croissance annuelle observ6e par sexe aprCs r6cocalcul sur les 6cailles d'individus sppartenant au
cohort€s l98l, l9B2 et l9B3
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Les r6tro-mesures ont donc 6t6 calcul6es I I'aide des 6cailles. On constate peu de diffdrence

dans les longueurs r6trocalcul6es pour un m6me 6ge dans le cas des cohortes f98f d f983
(fig. n'f04). Chez les femelles, l'6cart observable en fin de courbe est imputable i un
manque de donndes pour les 6ges 6 et 7 ans (tab. no57), ce qui induit un Loo plus 6lev6 et

par consdquent non repr6sentatif. Chez les mAles, la cohorte 1982 montre un Loo sup€rieur
A celui des femelles (tab. n'58). Ce r6sultat ne provient pas d'une absence de valeur dans

les grandes tailles. Il ne d6pend pas non plus d'un biais d'6chantillonnage plue fort pour la
cohorte 1982 que pour les cohortes l98l ou 1983.

tv

'I 981

1982

I 983

96.80
13.79

14

94.73
9.t9
l6

85.1 I

11 .A4
30

I 98.80
30.02

l4
't80.27

23.39
'16

178.62
23.79

30

309.04
48.08

l4

296.15
24.56

l6

312.29
41.A2

30

409.79
47.14

l4

417.62
19.00

l5

426.56
32.91

26

s00.80
43.02

'14

500.81
19.78

l5

525.38
19.6
24

519.7 5

2r.88
4

567.33
l.l5

x
s

n

x

S

n

i
s

n

a tv

i 97.59 219.71 337.88 440.28 534.13 566.78 601

l98l s 14.67 36.22 45.94 45.47 42.46 25.27
n2626262626l0I
i 105.94 193.61 320.09 434.07 522.06 574.93

1982 s 17.86 33.09 42.9 38.7 5 37.1 22.3
n292929292914
i 95.76 205.56 337.8 447.3 549.25

1983 s 16.99 29.86 43.13 4l .00 40.23
nl0l0l0108

Tableau n"57 : Tailles obtenues aprts r{tocdcul sm les 6cailles d'individu .4. alosa des deux sexes (cohortcs

198r, 1982, 1983)

I98I 1982 I 983

6

crolssonce

onnuelle

?

croissonce

onnuelle

Winf,/imPo€ : 3000

tinf, es 729.15 79.29
k. es 0.4766 0.083
to, es -0.1831 0.17

D = 0.60a6

1043.57
0.31 25

-0.3634

187.42
0.068
0.187

786.11
o.4746
0.0r09

71.34
o.072
0.r55

Winf,/imPos6 : 4000

Linf, es 754.58 43.29

k, es 0.5336 0.051
to,es -0.ll19 0.093

D = 0.5912

80 r .73
0.458

-0.2s8

78.73
0.07s
0. l9

1 
',t06.78

o.3462
-0.2987

l r0.25
0.039
0.08

Tableau no58: Paramltrcs des 6quations de crcissance annuelle obtenm apris r6tocalcul su les individus

A. alosa des cohortes l98l t 1983 - progrmme ETAL (Winf = poids maximum, Linf = longueu otale inffnie)

12Cme colonne : eneur stxrdard)
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II est int6ressant de noter que cette "anomalie" concorde avec la saison de p6che 1987

(individus n6s en 1982 + 5 ans (= Age moyen des g6niteurs) = saison de p6che 1987) pour
laquelle il a 6t6 remarqu6 pr6c6demment diff6rents faits marquants :

- une relation taille-poids plus faible que les autres ann6es pour les femelles,

- un sex-ratio particuliCrement 6lev6 en faveur des mAles,

- une abondance plus forte en faveur des mAles.

1.2. Le eas d'Alosa falla"r
1987
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Figurc n'105 : Histogramme de rlistribution de

fr6quences d'8ge dans la p6cherie de l'alose feinte

durant les saisons 1987 et 1988
s

6tendue

Age moyen

Tableau n'59 : Caractdristiques biom6triques observ6es

chez les rnlles et les femelles r4. fallaz pow les saisons

198? et 1988
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Seuls quelques r6sultats parmi les plus exploitables sont pr6sent6s ci aprds, on notera ainsi

que :

- les gattes p6ch6es, mAles ou femelles ont entre 4 et 5 ans (tab. no59). Les formes des

histogrammes de distribution de fr6quence d'Age, qui apparaissent tronqu6es vers la
tranche d'Age de 3 ans, indiquent une pr6sence certainement plus 6lev6e au sein de la
population migrante des individus Ag6s de 3 ans voire des 2 ans (fig. n'105).
- la lin6arit6 de la relation taille-poids chez les deux sexes (fig. n"lo6, tab. n%0). On note

aussi la diffdrence de la relation chez les femelles en 1988 par rapport aux deux ann6es

pr6c6dentes (tab. n%f).

o b n I sb t p

1987

r988

-496.7259

-!b2.6285

LN Wt = b LNLI -o

Aloso follox 1m6les)

2.371 r5 0.915

2.5365 33 0.8874

Alosofollox (femelles)

5.n87 7 0.9&

5.0603 52 0.8173

2.4$ 38 0.71&

o.?s/25

0.239

8.177

'r0.7165

0.00

0.00

r986

r987

'1988

- 1533.5028

-1487.23t#

-8.1 755

0.625r

0.5056

o.7366

8.&79

r0.@96

6.1 705

0.00

0.m

0.m

Tableau n"60 : Caractdristiques de la relation taille-poids obsero6es chez les rnAles et les femelles d'A. fallas de

1986 A 19BB

1986 I 987 r988

m6les

tpe
tpo

ipe
tpo

tpo

'1986

1987

'1988

t
e
m
e

I

I

e
s

0.2965 (NS)

0.m8

2.9739 (S")
0.0431

2.9491 (S")
0.w9

0.4382 (NS)

0.m68

Tableau n"61 : R6sultats des tests de comparaison entre saisons de la relation taille-poids
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Pour cette espdce, dans l'6tude de la croissance, seules les clefs Age en mois-taille sont

utilis6es.
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Figure n'106 : Relation tqillg-p6ifu chez les mAles et les femelles 24, falla^r suivnt les saisom de p6che

En effet, la fr6quence 6lev6e et la pr6sence de plus d'un anneau de ponte sur les dcailles de

gattes rendent les r6tromesures d6licates et incertaines.

Comme pour .4. alosa, les valeurs de Lt ont 6t6 moyenn6es par mois toutes cohortes

confondues chez :

- les juv6niles de I'ann6e non sex6s p6ch6s en estuaire,

- les individus plus Ag6s sex6s p6ch6s en estuaire,

- les formes sex6es p6ch6es en milieu marin,
- les g6niteurs sex6s en totalit6 p6ch6s en milieu estuarien et fluvial.

Aloso follox
Winf /impos6

D

n

crorssorrce

stsnntere

Linf

lo

k

c

ls

ft

crotssonce

onnuelle

Linf

k

to

d
'r 500

0.6369
33

478.45
-0.0948
0.655,l

-0.6658
0.6038
r.r038

43.72

0. r 783
0. r 033
0.3054
0.0895

504.88
0.5871
-0.2802

5r.5
0.096
0.1 06

v
2000

0.6235
32

620.99
-0.1593

0.5286
o.5844
-3.9127

74.1?
0.1297
0.0958
0.3579
0.1172

641 .68
0.4989

-0.3029

7 6.89
0.088
0.il3

Tableau n'62 : PumCres des 6quations de croissmce annuelle et saisonniCre obtenus avec le progrmme ETAL

pour les tndiidrs A. fallu recueillis en estuaire et en mer (Winf = poids maximum, Linf = longueur mtale

inffnie) (2ame colonne : erreur standrd)
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Contrairement A .4. alosa, on aboutit ici i un paramdtre Loo nettement plus fort chez les

femelles que chez les mAles (LooO = 478 mm ; LooO = 621 mm en croissance

saisonnidre)(tab. n%2 - fig. n"107), ce qui est en conformit6 avec de pr6cddents r6sultats

(DOUCHEMENT, l98l).

2. IIT FECONDITE

2.1. G6n6ralit6e

Chez les poissons, l'analyse de la ftcondit6 constitue un aspect pr6visionnel important de

l'am6nagement rationnel des ressources ichthylogiques (ABOUSSOUAN et LAHAYE, 1979).

C'est une des bases ndcessaires I l'6valuation du potentiel reproducteur dans une

population de g6niteurs.

On d6finit la f6condit6 individuelle absolue comme 6tant le nombre d'ovocytes m0rs

pr6sents dans les ovaires d'une femelle (mAture) juste avant le ddbut de l'activit6 sexuelle

(LAMOTTE et BOURLIERE, 1975 ; MOREAU, 1979).

La f6condit6 relative correspond, elle, au nombre d'oeufs par kilogramme de poids

somatique du corps.

La f6condit6 th6orique ou absolue est calcul6e en multipliant le nombre de femelles

pubdres dans chaque classe d'Age par leur f6condit6. Cependant le nombre d'oeufs

r6ellement pondu est toujours inf6rieur car une proportion d'ovocytes m0rs peut rester

dans les ovaires durant la ponte (SAVOY et GRECCO, 1988).

Dans une m6me population les ovocytes les plus gros et les plus. riches en vitellus

conduisent I l'obtention des alevins les plus aptes i r6sister ultdrieurement I des

conditions difEciles dans Ie milieu. Leur croissance est plus rapide et ils sont plus gros que

les autres alevins lors du passage de la nourriture endogine i celle exogdne.

2.2. Comnaraison du ooids des ponades qauche et droite

Un total de 87 paires d'ovaires fut pes6 en 1987 gy = 29) et en 1988 (N = 58) dans le cas

d'A. alosa et un total de 60 paires d'ovaires en 1987 gy = f9), 1988 (N = 4l) dans le cas

d'A. falla.a.

Chez I'alose vraie, si I'on observe les poids des gonades gauche et droite obtenus, pour les

2 ann6es cumul6es, on note une dissym6trie de poids sur l'ensemble des paires. 73,6Vo des

poids des ovaires gauches excCdent ceux, respectifs, des ovaires droits (fig. n"108), l'inverse

s'observant dans 14,996 des cas. 11,596 seulement des paires pr6sentent des valeurs 6gales

contre 53,396 dans le cas de I'alose feinte. Pour cette espice la dissym6trie qui peut
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s'observer ne favorise pas nettement l'ovaire gauche ou droit (25% G > D ; 21,7% G < D)

Aloso oloso Aloso tollox

OVAIRE DROIT
X - lll.ll gr X - 67.63 9r

..... .. *Jr**.. ....,.. NtN ,. '

OVAIRE GAUCHE
X - 67.21 grX - 123.09 gr

o roo 200
. - (\|k.. .. ,.
o too 2oO

a moyenne

I 6corl'tYPe

N eneur slondord

- 
6lendue

Figre n'lo8 : Compraison du poids des gonades droite et ga.uche pou les femelles .4. alosa, et A. fallat (nesues

bc6es su 87 et 60 paires d'ovaires)

La relation lin6aire et la corr6lation solide entxe le poids de I'ovaire gauche et droit
apparaissent dans la figure lO9. Elle est particuliirement nette pour l'espdce A. falla.r.

Le test t sur s6ries appari6es monEe une diff6rence de poids moyen, d, une dilErence tr0s

hautement significative entre Ies ovaires d'A. alosa gp.uches et droits de ll,B g Atl= 4,43,
ddl= 86, p= 0,00oo). Pour A.falla.a, aucune diff6rence significative n'apparait (d= O,60,

ItI = 0,3813, ddl = 59, p = O,7r90).

Les coefficients de corr6lation pour Ies paires de poids des ovaires gauches et droits sont
respectivement pour A. falla.c et A. alosa de 0,9349 et de 0,7817 ayec un degr6 de

signification dans les 2 cas tris hautement significatifs (p < O,0OOO).

WG droite = 0,92O5 x WG gauche + 5,9250 Alosafallat
WG droite = 0,7158 x WG gauche + 23,N79 Alosa alosa

Ces 6quations permettent donc de pr6dire le poids de l'ovaire droit (fig. n'110). Les

moyennes des poids observ6s et pr6dits sont de 1ll,ll get 111,12 g (O,Olo/o d'erreur) pour
l'alose vraie et de 67,63 et 68,02 g (O,57o/o d'erreur) pour I'alose feinte. Le test non

param6trique de Wilcoxon ne donne aucune diff6rence significative (p > 0,50 dans les 2 cas

d'analyses des moyennes).

Dans la mesure of I'on cherche i all6ger au maximum Ie temps n6cessaire i la
connaissance de Ia f6condit6 individuelle absolue il peut 6tre int6ressant d'effectuer les

6valuations sur un seul ovaire et non sur la paire. Pour cela il est n6cessaire d'6tudier



243

auparavant l'existence d'une 6ventuelle diff6rence de taux de f6condit6 entre 2 ovaires

d'une m6me paire et le cas 6ch6ant d'apporter un facteur correctif.

Aloso oloso

m
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WG droite lm

50

0
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0 s0

I
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Aloso follox
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r50

tr
WG droite lm !
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0

0 50 tm
WG gouche
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Figure n'109 : Relation des poids par paire des ovaircs gauche et dmite chez.A. alosa et A. falla^r

La v6rification a 6t6 effectu6e i I'aide du test de Wilcoxon et a port6 sur un lot de 23

paires, dans le cas d7. alosa, pour l'ann6e f988. Il est int6ressant de noter que cette

espice qui pr6sente elfectivement une diff6rence significative dans le poids de 2 ovaires (ici,

P=o,01,5**;XwGgauche=135,128;Xwcdroit=120,88g)d'environ14gnemontreni
dans les volumes respectifs de ses ovaires ni dans le nombre de ses oeufs une diff6rence

significative (p > 0,05 dans les 2 cas de figure). La production des 2 ovaires serait donc

identique malgr6 une densit6 de la part de l'ovaire gauche significativement plus forte.

m
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La femelle d'A, fallw ne prdsente aucune diff6rence significative d la fois dans le poids, le

volume ou le nombre d'ovocytes respectifs de ses paires de gonades.

L'6valuation de la f6condit6 sur un ovaire peut donc donner lieu d une exrapolation

avanta{Ieuse sur I'ensemble des 2 organes reproducteurs femelles chez l'alose waie et

I'alose feintc.

COOPER (1961) avec A. pseudohanengu:t et LOESCH (1981) avec A. aestioalis ont montr6

de m6me une diffdrence hautement significative de poids A l'avantage de l'ovaire gauche

sur l'ovaire droit.
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modCle GM)

140

Polds €pnode
doite pr6dit (S) lm

,tt#':;
'#Flr*r 

r
@

60 lm l{0
Poids gonode droite observ6 (g)

60 lm 1{0

Poids gonode droite observ6 (g)

tr n trn!
- frh!t-J n

LJ
UE



245

2.3. I-a maturation dee ovocytee

L'examen des ovocJrtes, eui a port6 sur l'6chantillon de 1988 pour un nombre de femelles

A. alosa 6gal I 32, montre que Ie diamCtre des oyocytes des gonades ga.uches et droites au

test t de Student (population de m6me variance, HO acceptde au test F) n'est pas signihca-

Oons les ovoires ctroits

%

n

l0

Oons les ovofes gouches

%

20

10

0

n

x
s

min

mx

o\r'or73 m13
r 398

995.71
265.22

296
1629

r 398
988.82
264.56

I48
1629

Figm n'lll : Distribution de h6quence du diamCee des orocytes d'A. alosa mesur6s (en pm) dms les ovaires

gauche et drcite pou la p6riode du 11-04-88 au 3G05-88. Etude du dimCtre des ovocytes (n=nombre d'ovocJrtes

observ6s; r=mo5rcnne; sdcart-type; min= minimum; max= maximum)
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tivement diff6rent (ddl = 2 794; to5, = 0,026 ; p < 0,001). Pour exprimer le diamCtre des

ovocytes, un nombre identique de 25 i 50 ovocytes pour chague paire d'ovaires a 6t6

mesur6 au microscope binoculaire st6r6oscopique. Les figures n"lll et noll2 permettent de

constater la distribution de fr6quence du diamCre.

Dons l6s ovoires droits

%
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r0

0
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x
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Figue n'll2: Distributjon de fr6guence du diamdtre des ovocJrtes d'A.falla.x mesu6s (en pm) dans les owires

gauche et droite pou la pdriode du 11-04-88 au 3G.05-88. Etude du diamCee des ow)rtes (n=nombre d'ovocytes

obserr{s; x=moyenne; s+crt-type; min= minimum; rnu= maximum)

'10
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LAHAYE (196f) a mis en 6vidence pour I'espice A. alosa du Maroc, I l'aide d'6chantillons

provenant de populations adapt6es I la fois aux eaux douces et d'origine mdditerran6enne,

que c'est i partir de 20O i 250 pm de diamitre, qu'apparait I'accumulation du vitellus. Au

deli de l0OO pm ce phdnomine tend vers sa phase finale.

Ici pour des femelles qui correspondent toutes au stade V (tableau de l'6chelle de maturit6

en huit points pour les reproducteurs totaux, de MAIER (19O8) in ANONYME, 1974) la

maturation finale n'intdresse que 36 iL AWo des ovocytes.

LAHAYE (1962) a dgalement 6tudi6 I'alose feinte du milieu marin m6diterranden aux

oueds marocains. Cet auteur montre que dds 270 A 3OO pm les ovocytes contiennent des

petites gouttelettes d'inclusions glucidiques et de polysaccharides, signe d'une maturit6

amorc6e.

L'6chantillon des aloses feintes de la saison 1988, pour lequel 16 femelles ont eu leur paire

d'ovaires pr6lev6es, permet de montrer qu'aucun ovocyte ne pr6sente un diamdEe infdrieur
d 296 1.tm. La moyenne des ovocytes est respectivement de I 0O5 et I 014 pm dans l'ovaire
gauche et droit (aucune diff6rence siglificative au test de Student, ddl = 646 i tobs = O,551 ;

p < 0,001). Les ovocytes de l'espdce A. falla.a sont donc d un stade plus avanc6 que ceux de

I'espdce A. alosa pour une p6riode similaire, 53 e 55% ont atteint, d6ji, un diamdtre

sup6rieurilOOOpm.

En conclusion le ph6nomine d'accroissement des ovocytes n'intervient pas simultanr4ment

pour tous les ovocytes I la fois. La moyenne du diamdtre des ovocytes de l'espdce A. falla.e
est sup6rieure I celle d'A. alosa avec un 6cart de plus de 100 plm.

La premidre espice apparait donc dans un stade de maturation plus avanc6, ce qui
s'explique par une pdriode de ponte plus pr6coce dans Ie temps (g6n6ralement du mois de

mai au d6but du mois de juin) et par les prdlivements des individus femelles dans les

secteurs m6me de ponte.

2.4. la F6condit6 movenne et relative
2.4.1. Le cas d'Alosa alosa

En 1986, la f6condit6 moyenne des 41 femelles observ6es dans la p6cherie est de 173 0OO

et varie de 25 0OO e 30O 0OO ovocytes (tabl. n'63).

Pour la saison 1988, les valeurs varient de 13 0O0 e 333 000 pour une moyenne de 203 0OO

ovocytes avec 35 femelles observ6es. GOSSOT (1946) mentionne la valeur de plus de

fOO 0OO ovocytes par individu en moyenne. ROULE (1923) donnait pour une femelle de

f.5 Kg une 6tendue pour F de 150 0O0 a 30O 0OO ovocytes. Bien que les valeurs propos6es

restent g6ndralement arbitraires en raison de la grande variabilit6 de la f6condit6 suivant
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l'6tat physiologque de chague individu femelle, dans l'6tude pr6sente, on ne tend vers les

300 0OO oeufs que pour un poids minimum > 2 I(g. I*. 15O OOO oeufs ne sont atteints, eux,

que pour des poids , f .5 Kg. Exprimde en fonction de la masse, la f6conditd relative est de

98 0OO et 110 000 ovocytes par KB.

Tableau n'63 : F6condit[ individuelle obsolue et f6conditd relative moyennes pour chaque esp0ce d'aloses I
dilf6renteg pdriodes

Ces rdsultats compar6s avec ceux obtenus au cours d'6tudes ant6rieures (tabl. n"64) sont de

m6me ordre que ceux de EIRAS (f98f b) ou de ceux de DAUTREY et LARTIGUE (f983).
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Ces derniers auteurs ont obtenu une f6condit6 relative de 156 60O ovocytes par kg i I'aide
de 3O femelles dont la longueur variait de 46 t 54 cm pour un poids de 1.5 I 2 Kg entre les

mois de mai et juillet. Pour le Douro et la Garonne, ces auteurs avaient utilis6 des

pr6ldvements effechr6s respectivement e 80 Km et 250 Km de la mer.
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Tableau n'65 : Caractdristiques biom6triques obser6es par suivant les groupes d'tges 5,6, 7 ans et 6ges

confondus chezA. alosa pour les saisons 1986 et 1988
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SAISON 88 : Aloso oloso
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Tableau n"66 : F6conditI relative moyenne constatle chez A. alosa suivant les gammes de poids pou les saisons

1986 et l98B

Dans les observations r6alis6es en 1986 et 1988 dans cette 6tude, la f6condit6 relative est

beaucoup plus faible. Deux causes peuvent 6tre e l'origine de cette forte diff6rence. La

premidre peut 6tre engendr6e par le d6calage vers les grandes tailles des 6chantillons en

provenance des pdches. Or, plus le poids des poissons augmente et plus le nombre des

ovocytes par Kg de poids diminue. Le deuxidme peut 6tre li6 d la p6riode et d l'origine

g6ographique des pr6livements (6chantillons pris A environ l0O Km de la mer). En effet,
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les poissons entament leur migration et n'ont pas encore perdu beaucoup de poids.

LEGGETT (1972) dans Ia rivi0re Connecticut et CHITTENDEN (f976 a) dans la riviire
Delaware ont bien montr6 avec l'espGce A. sapi.dissim@ une pet'te de poids somatique

moyenne trds forte. Ces poissons deviennent de plus en plus 6maci6s au fur et e mesure

que leur s6jour en eau douce se prolonge. LEGGETT donnait une perte moyenne de 45Vo

soit environ 69O g d6pens6s entre la migration en eau douce jusqu'aux frayires et entre

I'effort de ponte.

Le tableau no65 donne pour la saison 1986 et l9BB, les caract6ristiques biom6triques et les

valeurs de f6condit6 absolue et relative observ6es en fonction de l'Age et le tableau n'66
l'6volution de ces deux derniers paramdtres en fonction de classes de poids de 200 g. Il y a
une tendance i l'augmentation de F et une tendance I la diminution de Fr avec le poids

total du poisson malgr6 quelques fluctuations dues d un nombre d'individus parfois faible
dans certaines classes.

2.4.2. l,e cas d'Alosafalla.x
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Tableau no67 : Cract6ristigues biomdtriques obserudes pr saison suimt les groupes d'Ages4, 5, et 6 ms et Ages

confondus chezA.fallot pour les Eois saisons 1986, f987, 1988
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Le cumul des observations faites entre 1986 et 1988 a 6t6 r6alis6 afin d'obtenir un
6chantillon reprdsentatif. La f6condit6 individuelle absolue pour les femelles recueillies

dans Ia pGcherie a vari6 de 29 0OO A plus de 162 0OO, pour une moyenne de 98 0OO

ovocytes. La f6condit6 relative est particulidrement 6lev6e en comparaison avec la grande

alose puisqu'elle atteint une valeur de 147 000 ovocytes Kg-l ("f. tabl.n'63).

BOUNHIOL (f917) a mis en 6vidence pour I'alose feinte des c6tes d'Alg6rie, entre l9O7 et

1915, une f6condit6 de 50 0OO a 60 0OO ovosytes pour les femelles de trois ans et plus de

f50 000 chez celles de 5 ans. MANYUKAS (1989) rapportent des valeurs de 155 000 d
266 W ovocytes pour des femelles Ag6es de 5 i 8 ans.

C'est I la fois la f6condit6 absolue et relative qui augmentent avec le poids total de la gatte

(tabl. n%7 et 68) mais seule F"6. semble progresser avec I'Age.

sAtsoN 86-87-88 Aloso follox

wt (srl

6tenduex
Fr

s 6tendue

F

sx
n

400-600

600-800

800-1 000

>1000

r00 093

'I 58 't96

1 36 668

148 595

93 803-r06 383

48 907-302 358

83 5r3-r86 245

88 578-208 100

I 896

69 397

34 682

47 685

44 980

89 881

94 480

r29 160

39 960-50 000

29 49t-153 900

6t 800.141 312

92 298-162 635

7 099

34 972

26 749

31 853

2

17

I

7

Tableau n'68 : F6conditd rclatiw moyenne constat6e chez A. fallas suivtnt les gammes de poids pour les trois

saisons 1986, f987, f988.

2.4.3. l,o, Relativisation dee donn6es obtenues

Si l'on d6sire 6tudier la f6conditd d'une population comme celle de l'alose, les dchantillons

obtenus par I'interm6diaire des p6cheries s'av0rent d'une part non repr6sentatifs (et ce

d'autant plus qu'une fraction de jeunes poissons plus importante constitue cette population

migrante) et d'autre part ne donnent pas les moyens de comparer les f6condit6s relatives

avec les autres 6nrdes.

L'estimation de la f6condit6 doit s'effectuer par saison de migration. La distribution des

fr6quences d'Age ou de taille qui peut s'avdrer trBs variable d'une ann6e sur l'autre est

susceptible d'augmenter ou de diminuer la f6conditd moyenne de la population. De plus

des conditions environnementales plus ou moins favorables avant la saison de reproduction
(en milieu marin) peuvent modifier la fdconditd relative.
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ROTHSCHILD et FOGARTY (1989) ont insistd sur le fait que la production des oeufs est

une fonction oil la densit6 ddpend de la taille de la population et n'est pas directement

proportionnelle i la biomasse du stock des g6niteurs. Ainsi une population importante tend

i produire moins d'oeufs par unit6 de biomasse chez les femelles qu'une population plus

petite, en raison d'une comp6tition inrasp6cifique qui s6vit au niveau des ressources

alimentaires.

La m6thode permettant d'6valuer la f6condit6 devrait 6tre test6e A I'aide d'un compteur

automatigue. Cette vdrification aurait l'avantage, de plus, de donner naissance d des

intervalles de confiance qui permetraient de juger de I'aptitude de la mdthode choisie i
estimer le nombre d'ovogrtes.

Afin de comparer les rdsultats obtenus i l'aide de la m6thode volum6trique, une deuxiime
m6thode (volum6trique elle aussi) fut utilis6e. Cette technique est pratiqude

taditionnellement chez les planctonologistes. LAM HOAI THONG (1969) s'en est inspir6

pour dtudier la f6condit6 chez les 3 mulets Mugil ramada, Mugil a.wata et Mugil labrosus.

On procdde, sur des oeufs parfaitement dissoci6s et d6banass6s de la majeure partie des

6l6ments 6trangers, d une s6rie de fractionnement d l'aide d'une boite de MOTODA. On

poursuit le fractionnement n fois jusqu'i l'obtention d'un volume v/2n dans lequel la
quantit6 d'oeufs est ais6ment ddnombrable. Si la fraction de ce volume contient une

quantit6 f d'ovogrtes m0rs, la f6condit6 F est :

F=fx2n

Pour les deux espCces, avec les gonades gauche et droite cumul6es, les r6sultats obtenus

dans 4 cas ont 6t6 les suivants :

M6lhodes volum6hlques
nol no2

(Niveou de

Froctionrrmed)

Diff6rence en

9S de no2 / no1

AlslE-slgls

Alosq follox

209 689

1 53 293

109 713

68 425

238 336

168 960

106 752

8r 536

12.00

9.30

2.80

'I 6.10

(81.

(81.

l7l.

17l.

La m6thode volum6trique quantitative de fractionnement donne donc dans ces 4 exemples

des valeurs plus fortes par rapport i la premiCre m6thode. Signalons cependant que l'ordre

de grandeur est identique.
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Aucune erreur li6e aux fractionnements ne sera 6tudi6e ici. NORDEN (1967) dans le cas

d'A. pseu.doharengus avait compt6 chez deux femelles le nombre r6el d'ovocytes sur

chacune des paires de gonades. Il avait ensuite 6valu6 par la m6thode gravim6trique le

nombre d'oeufs de ces m6mes gonades et avait obtenu ainsi un pourcentage moyen

d'erreur de 5.4Vo entre les deux 6valuations.

La f6condit6 des aloses 6tant trds 6lev6e, le comptage i la main est raisonnablement

impossible. Dans le cas of l'on d6sire apporter une pr6cision sur le degr6 de signification

des valeurs de f6condit6 obtenues, le comptage total est rendu n6cessaire et des machines

sophistiqu6es "d compter les oeufs" doivent 6tre utilis6es (ANONYME, 1974).

2.5. La corr6lation entre F et certains paramdtres biom6triques

DAUTREY et LARTIGUE (1983) pour A. alosa ont trouv6 pour des 6chantillons r6colt6s d

Golfech (Garonne) que le nombre d'ovocytes est plus corr6l6 avec Ie poids r = 0.721

qu'avec la longueur r = 0.547 ("th"o = 0.349). Les r6sultats obtenus dans cette 6tude vont

dans le m6me sens (tabl. n'69). Les coelficients de corr6lation sont respectivement

hautement i tris hautement significatifs (r= 0.3378, n= 76 et r= 0.3934, n=73). Il
apparait cependant que la f6condit6 est encore mieux corr6l6e avec le poids des ovaires

qu'elle ne l'est avec la longueur totale (r = 0.3728, n = 74), (fig. n'lf 3).

F6condil6

en relotion ovec

o b I n significotion

stotistique de r

Aloso oloso (relotion lineoire)

Lorgueur tolole

Poids totol

Poids des ovoires

270 66a,0033

64 126,6411

113 683,4792

797.0902

59.7789

285.02 r 'r

0.3378

0.3934

0.3728

76

/3

74

0.0030 (s")

0.0000 (s"')

0.00r 0 (s" ')

Aloso follox (relorion Log-Log lineoire)

Poids totol

Poids des ovoires

4.83r 5

8.r017

0.9797

o.6569

0.5 r 78

0.7317

3s

?<

o.o0t0 (s...)

0.0000 (s'")

Tableau n'69 : Carrctdristiques des relations entre la f6condid (F) et la nolgueu totale, entre F et le poids total,

entre F et le poids des gonades chez les deu espdces d'aloses (a, b = constrrces ; r = c@Incient de con6lation)
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Pour A. faltat, aucune corr6lation n'intervient entre la fdcondit6 et Ia longueur totale. Des

r6sultats trCs hautement significatifs existent avec les poids total et ovarien, r = 0.5178 et

r = 0.7317, n = 35 (tabl. no69 et fi8. n'll4).

LEGGETT (1969) pour A. sapidissim@ a trouv6 dans quare populations provenant des

fleuves StJohns, York, Connecticut, St John que la f6condit6 est plus fortement reli6e avec

le poids puis avec la longueur puis avec l'6ge et aucune corr6lation n'a 6t6 trouv6e avec le

nombre de pontes pr6c6dentes.

Pour Ies deux espCces, l'6ge et le nombre des pontes pr6c6dentes, avec les donn6es acquises

ici, n'ont pas donn6 de relation significative avec la f6condit6. Les tentatives de rdgression

lin6aire multiple ont 6,t6 tent6es pour estimer la f6condit6 I partir de donn6es issues de

mesures ne n6cessitant pas Ie sacrifice de l'animal comme la longueur totale, le poids total,

l'Age. Dans le cas d7. alosa, le r6sultat n'a pas 6t6 concluant. Dans celui d'A, falla.a, deux

variables seulement sont les logarithmes de la longueur et du poids permettent i la
r6gression d'expliquer 39.75% de lavariation de la fdcondit6 constat6e (tabl. n'7O).

Alos
tolt r

Ln Ll Ln Wl Aale Coetflclent Voletr de t Cgnlflcollon

bl rl
dgnlfbollon
slollsllque b2 12

dgnlflcollon
slollsllquo

de co(r6lollon
mullld€ R

onovse de
vorlonco

slollsllque
deF

2.,f/28 0.5057 0.@. 5.9086 0.2608 0.01 NS 0.65878 9.201 0.mr

Tableau n'?0 : R6sultats de la r6gression lin6aire multiple ftoJis6e chezA.fallat entr.e la f6condit6 et la longueu

totale, le poids total, l'8ge

2.6. La corr6lation entre le poids des gonades et certaine paramEtres biom6triquee

Poids des ovoires

en relofion ovec

o b I n signilicolion

stotislique de r

Aloso oloso (relotion Log-Log lineoire)

Poids totol

Poids somotique

Lorpueur totole

-85.5634

-78.9253

-26.6024

0.1 66

0.r84

5.0526

0.8339

0.7702

0.7098

73

73

74

0.0000 (s"')
0.0000 (s"'l
0.0000 (s"')

Aloso follox (relotion lineoire)

Poids totol

Longueur totole

Poids rcmotique

-65. r I l9
-439.5309

5.50r l

0.2782

I .351 4

0.2438

0.7534

0.5792

0.5025

35

35

35

0.0000 (s"'l
0.0000 (s"')
0.0020 {s"')

Tableau n'71 : Caract6ristiques des relations entre le poids des gonades (Wg) et le poi& total, entre Wg et le poids

somatigue, enoe Wg et la longueur totale chez les deu espdces d'aloses



257

650

6.@

5.50

5.m

4_g

tog.wG !!G

.3ac

2,n

rcc

T

I

r!
I
I.I

--'l'--/ rI

Ij..gryi.f?
1?".t 

,*.,,

tr
tr

3cil 3€! Im !2O 410 49 r$ g:O 5::

T

AI

5@

4CO

3C0

M

I@

6@

50

!o

3@

fr

lo

6.15 620 625 d30

w6

r

I
I

0 5@ r@ 15@ 20m 25:o 3@ 3,5@ j@

WG

I

rrr]

tEo l2m t@ 16!0 t80 2@ 2ro 26 26n 280 t@

Figue n'115 : Illushations de la relation ence Ie

poi& des gonades et certaines caractlristiques

biom6tiques 0+ Wg Ws) chezA. alon

iao

26

tm

WG

= -f

a
tr

-/ *__
J- '--!

a----
3Cl aa 5:o aao 7ta 3i0 eao ia@ I i:c l:ac l::':

3@

r
!-
--=-'- -

- tt:

tr

1a) sCC aco 70 @ 9C0 l@ rcc

!-!

Figure n'll6 : Illustations de la relation enre le

poi& des gonades et certaines carrctlristiques

biom6trigues (Ia Wg Ws) chezA.falla,x

!!5



258

Le poids des ovaires donne lieu i des relations tr6s hautement significatives autant pour
l'alose vraie que pour l'alose feinte avec le poids total, le poids somatique ou la longueur

totale (tabl. no7l). Dans les deux cas, le poids total fournit les coefficients de corr6lation les

plus 6lev6s (raa = 0.8999, n =73 ; rAf = 0.7534, n = 35), suivi par Ws pour A. alosa (r =
O.77O2, n = 73) et par Lt pour A. falla^r (r = 0.5792, n =35) (fi8. n'l15 et 116).

2.7. l*s e6niteurs r6n6titifs
2.7.1.1n cas d'Alosa alosa

2.7.1.1. Les individus mAles

Dans les 6chantillons d'6cailles pr6lev6s sur les individus mAles r6colt6s au cours des 3
saisons de p6che (f986 e 1988) le pourcentage de migration g6n6sique multiple est de

l'ordre 10,5 - ll,5o/o (tabl. n'72). Les "anneaux de ponte" correspondent le plus

fr6quemment i I'Age de 4 ans dans 73,3olo et57,9Vo des cas pour les 6chantillons de lgBB et

L9B7 . La saison 1986 montre cependant une fr6quence plus forte de 77 ,8o/o avec les 3 ans.

N=80
Rl=t 1.3%

77 .lorb des ZP en position 3

N=',I 8l
R]= l 0.50,6

R2=1 .l%

57.9o/o des ZP en position 4
26.30k d* ZP en position 3

N=t 30
Rl=l 1.5%
RZ=O.7Vo

33.3% des ZP en position 4

Tableau no72 : Poucentage de g6niteurs r6p6titifs.4. olosc m6les obser6s au sein des individus m6les subissmt la

p6che I chaque saison de 1986 i 1988 (R1= une ponte, R2= deu pontes, Alry= a* of la zone de ponte a 6tI

observ6e; N= effectif d'individus Ag6s)

Soison

Ag"

A/zo
4 5 6 Totol

86

1

4

Totol

6

2

8

7

2

9

87

3

4

5

I otol

)

2

)

l0

12

'I

I

5

il

J

I9

88

J

4

(

I otol

r0

10

'I

4

(

ll

4

l5
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A la lumiire des r6sultats, cumul6s sur les 3 saisons, il apparaitrait que les mAles dans leur

grande majorit6, effectuent, en moyenne, leur premidre migration de reproduction au

moment de leur 4eme printemps (tabl. n"73). Des individus mAles encore plus pr6coces

peuvent migrer en eau douce aprds leur 3eme hiver. Ces deux possibilitds repr6sentent

environ 84% des cas. Les 1696 restants ne gagneraient les fraydres qu'i partir de leur Seme

ann6e.

La possibilit6 d'observer un "anneau de ponte" chez les individus mAles est doubl6e i I'Age

de 6 ans. Ceci conduirait i formuler l'hypothise que plus un poisson entreprend tard dans

sa vie sa premiire migration anadrome de reproduction et plus il a de chances d'en

effectuer une deuxidme. Les g6niteurs mAles ayant d6je v6cu deux saisons de reproduction

n'apparaissent qu'avec un pourcentage extr6mement faible (f%).

chez les m6les Aloso oloso

Soirm
Ag"

A/zp
4 6 Totol

86-87-88

a

4

(

Totol

3

i:::::::::::i:ii:l: :ll
ii:::iiliiiii;:iiiriii i.ii

',i1i;;111:1:1:;11i;1;:::::::

3

I

22

:l:1::l:ii;illtli!

30

'I

2

7

t0

12

24

7

43

I l016 des 6coilles pr6sentent ure ZP

55.8026 des ZP rcnt en position 4
27 .9oh des ZP sont en position 3
'16.3026 des ZP sont en posilion 5

N a1 3',I 3 47 390
1Oa/o 9.600/o 21 .3o/o

,l.030/oo/o Azp

Tableau no73 : Pourcentage de g6niteurs r6p6titifs,4. oJoso mAles observ6s au sein des individus m6les subissant Ia

p6che su I'ensemble des trois saisons 1986-1987-f988 (A/rp= gge of la zone de ponte a 6tl observ6e; N= effectif

d'individus 0g6s)

Les individus du tableau no74 constituent un 6chantillon repr6sentatif pour les cohortes

1981, 1982 et 1983. On constate que le pourcentage d'individus de plusieurs remont6es

mAles n6s en 1981 est plus fort avec les individus Ag6s de 3 ans si on le compare avec ceux

des mAles des 2 cohortes suivantes. De ce fait, parmi d'autres hypothdses, on peut penser

que l'ann6e 1984 par certaines de ses caract6ristiques climatiques ou hydrologiques ou/et
I'6tat du stock de I'espice A. alosa i cette dpoque a/ont peut 6tre favoris6 ou justifi6 cette

pr6cocit6 dans l'Age.

DAUTREY et LARTIGUE (1983) ont montr6 grAce A des pr6livements effectu6s au site de

Golfech sur des 6chantillons repr6sentatifs (de la population mAle en migration), que pour
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des Ages allant de 3 I 6 ans, les gdniteurs avaient un dge moyen de 4 ans (63,3% des prises

mAles avaient cet Age ; saison 1982). En Loire, ROULE (f923) a montrd chez les m6les un

premier Ag" d" maturit6 I partir de 3 ans. Les m6mes observations ont pu 6tre rdalis6es

par MENESSON-BOISNEAU et al. (f986). EIRAS (f98f a) a monr6 sur 3 ann6es (1977 d

1979), que l'6ge moyen de migration anadrome est variable suivant les ann6es. Il peut

s'6tagerde3i5ans.

Aloso oloso
m6le

Grouoes d'6oe observes

6 5-6 4-5-6. 3-4.5. 4
pour les cohortes r6es en

'1980 1984
A/zp

3

4

5

N 8 7
Totol

391

,:,,. iiiiti:i,i*i.i.i 6chodillors repr6sentotifs

Tableau no74 : Mise en 6vidence pu cohorte de l'Age auguel les individus r{. a/ora miles sont wnu hayer pour la

premidre fois

Les r6sultats obtenus ici sont donc i priori coh6rents mais les pourcentages devront 6tre

rapport6s i la nature m6me des 6chantillons, obtenus ici par l'interm6diaire de la p6che

professionnelle. Cette derniire tend i sous-estimer Ies faibles tailles donc les poissons les

plus jeunes (ici les individus ig6s de 2 Ar 4ans). Les tableaux no73 et no74 sont

particuliCrement soumis I ce biais pour I'Age 4 ans.

2.7.1.2. Les individus femelles

Par rapport aux individus meles, les femelles pr6sentent un pourcentage de migration

g6n6sique multiple plus fort de l'ordre de l9-19,7i6 dans les pr6livements halieutiques

1987 et de 1988, la saison 1986 semblant montrer une valeur sup6rieure de 29,3Vo

(tabl. n'75). Pour cette p6riode les "anneaux de ponte" sont apparus A un taux semblable A

l'6ge de 3 ans et de 4 ans. Cependant, pour une premiire remont6e, les 6ges de 4 ans puis

5 ans apparaissent plus frdquents dans les 6chantillons de 1987 et 1988.

Pour les trois saisons cumul6es (tabl n"76), il semblerait que les femelles effectuent en

moyenne leur premiCre migration de reproduction le plus souvent au cours de leur 4Eme

printemps dans 5096 des cas observ6s ou au 56ile printemps (27,5%). Certaines femelles

peuvent 6tre trCs pr6coces (3 ans).
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fue

A/zo
I 5 6 7 Totol

86
3

4

5

6

Totol

8

5

13

a

2

I

2

2

5

I

8

4

2

22

87

3

4

5

6

Totol
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17

:iili,j}.iiliiii!

lllltiji.i,iiliii

't9

2

I

5
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't8
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I

29

88

3

4

5

6

Totol l0

4

tt

l5

2

2

I

11

l3

2
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26L

NE75
Rl=24Vo

R2=5.3%

36 % des ZP en position 3

36 % ds ZP en position 4

N=l 52

Rl=l 7.8%
R2=1.2%

62% des ZP en position 4

N=I47
Rl=19.7%

48.3% des ZP en posilion 4
44.8% da ZP en position 5

Tableau no75 : Pourcentage de g6niteurs r{fltitifs u4. a/oco femelles obser6s au sein de individw fenells

subissant la-p8che I chaque saison de f986 t 1988 (Rl= une ponta, R2= deu pontcs, Alq= @ oi la zone de

ponte a 6td observ6e; N= effectif d'individus tg6s)

21 .4% des 6coilles gr6sentent ure ZP

50% des ZP sont en position 4

27,5% d* ZP soni en position 5
16.3% des ZP rcnt en position 3
6.2% dq ZP sont en position 6

N
oh kP

4 2r8 I32 't9 373
19.3%. 20.SVo 52.6%.

Tableau no76 : Pourcenoge de g6nitcurs r6p6titifs z{. olosa femelles observ6s au sein des individus femelles

subissarrt la p,6che su l'ensemble des rois saisons 1986-1987-f 988 (llry= W ol\ la zone de ponte a 6d observ6e;

N= effrctif d'individus 6g6s)

A I'oppos6, 6,296 des 6cailles 6nrdi6es peuvent r6v6ler une lire montaison seulement A

partir de l'Age de 6 ans. Les cas de sp6cimens qui ont d6jl v6cu deux saisons de

Soisons

Ag"

A/zo
A 5 6 7 Totol

86-87-88

3

4

5

6

Totol

'I
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'10

32

42
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r8

27

0

4
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r0
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22

5

80
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reproduction sont, comme chez les m6les, tris faibles. Paralldlement A ce qui a pu 6tre

d6montr6 dans le cas des mAles, le tableau no77 permet de constater qu'une fraction plus

forte de femelles ndes en l98l seraient remont6es d'une fagon particulidrement pr6coce d

l'Age de 3 ans. Cela n'est pas Ie cas pour les cohortes 1982 et 1983.

Il est particuliCrement frappant de remarquer que le m6me ph6nom0ne de pr6eocit6 dans

le premier Age de maturit6 ait touch6 A la fois les m6les et les femelles.

i:,.r;:r,:::i:ri:l::i:i.i,i.fi 6chontillors repr6serilotifs

' ilchontillors non repr6sentotifs

Tableau n'77 : Mise en 6vidence par cohorte de l'tge auquel Ies individus /4. a/oco femelles sont v€nus hayer pour

la premi}re fois

EIRAS (f98f a) a dans Ie cadre du fleuve DOURO montr6 que I'Age moyen de migration de

reproduction pouvait, chez les femelles, 6tre fluctuant. Ainsi pour l'ann6e 1979 cet auteur

mettait en 6vidence un Age moyen particulidrement faible avec 46,296 des femelles Ag6es de

3 ans contre 41,696 d,e 5 ans en 1977 et 37 ,2 et 35,596 de 4 et 5 ans en 1978.

En Garonne les tavaux de CASSOU-LEINS et CASSOU-LEINS (f98f) et ceux de DAUTREY

et LARTIGUE (f983) ont montr6 respectivement en 1979 une proportion 6quivalente de

femelles de 4 et 5 ans, proportion d6plac6e en l98O en faveur des 5 ans ainsi qu'en 1982.

En Loire ROULE (f923) et MENESSON-BOISNEAU et al. (1986) ne mettaient en t4vidence

chez la femelle, au minimumr ilu'un Age de 4 ans.

L'Age moyen dans les 6chantillons en provenance des lans de p6che professionnels varie de

5,2 e 5,8 ans entre les saisons 1986 et 1988. Trds peu d'individus femelles 6g6es de 4 ans

ont pu 6tre observ6es (n = 4 pour les 3 saisons).

Les travaux de DAUTREY et LARTIGUE (1983) ont montr6 sur 265 individus examin6s en

1982 que le taux de retour des "g6niteurs r6p6titifs" est en fait trCs faible. Ces auteurs n'ont

\rrOUOes O OOe OOSeTVeS

6-7 5-6-7 4-5-6. 3-4-5.
pour les cohortes r€es en

Aloso follox
femelle

1979 '1980

1

4

(

6

A/zP

N 2 'I 3

Totol

3/J
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mis en 6vidence, tous sexes confondus, que 9 cas soit seulement 3,396. Cette valeur qui est

i rapporter i un 6chantillon repr6sentatif de la population totale en migration peut

trancher en fait avec des 6chantillons en provenance de la p6cherie. Cette derniCre cible

son action sur les grands poissons donc sur les aloses les plus Ag6es qui prt6sentent de ce

fait la fraction des g6niteurs la plus susceptible de contenir des "repeat spwaners".

L'ordre de retour d'environ l@6 chez les mAles et de 20 A 3096 chez les femelles n'a donc

de signification qu'i travers la ga.mme des Ages les mieux reprdsent6s soit 5,6 et 7 ans.

Il peut 6tre important de plus de savoir i I'aide d'6chantillons repr6sentatifs de la
population totale en migration, si les pourcentages des g6niteurs r6p6titifs au cours d'une
m6me saison restent 6quivalents dans les parties aval du bassin versant de la Gironde et

dans les parties amont et s'il y a ou non une migration moins pouss6e de la part de ces

dernidres dans l'axe fluvial.

CARSCADDEN et LEGGETT (1975) pour A. sapi.dissirno dans le bassin versant du fleuve St-

John ont montr6, pour la population du lac Washademouk situ6 e f80 Km de

l'embouchure, que l'age de maturit6 moyen et le pourcentage de g6niteurs r6p6titifs sont
plus faibles mais que la f6condit6 relative est plus forte par rapport A la population du
fleuve Kennebeasis qui se reproduit d 60 Km de l'embouchure. Ces auteurs concluent gue

les populations de shad ne pr6sentent pas seulement des diff6rences adaptatives dans les

caract6ristigues de leur cycle de vie mais que ces caract6ristiques sont issues de

combinaisons similaires face aux 6chelles macro et micro-gdographiques. Elles sont
maintenues par le homing non seulement au niveau d'un hydrosystCme mais aussi d

l'int6rieur d'un bassin versant.

En 1978, LEGGETT et CARSCADDEN (1978) ont montr6 que du nord au sud des Etats-

Unis la proportion des g6niteurs r6p6titifs augmente avec la latitude et inversement pour la
f6condit6.

2.7.2. Le eaa d'Alosafalla.a
2.7.2.1. Les individus mfrles

Le pourcentage d'individus mdles de plusieurs remont6es, pour une nouvelle saison de

reproduction, est beaucoup plus 6lev6 que celui qui a pu s'observer pour A. alosa. Les

anneaux de ponte r6v6l6s par les 6chantillons de 1987, (i la limite du repr6sentatif,

n = 16), et ceux de 1988 (tabl. n'78) montrent pour ces deux saisons un pourcentage

moyen de "retour" de 8496. Il peut fluctuer et 6tre plus ou moins fort suivant les ann6es. La

premidre tentative de reproduction s'effectue en moyenne le plus souvent dds le 3irae
printemps.

Les tentatives de r6p6titions de reproduction sont plus fortes 6ga.lement chez cette espdce.
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La possibilitd d'observer au moins 2 "anneaux de frai" est sup6rieure A 1096 dans les

pr6lEvements 1987 et 1988. Seule la cohorte 1983 permet d'obseryer des r6sultats

repr6sentatifs gr6ce I un 6chantillon de 25 spdcimens (tabl. n'79). Pour ce cas de figure, les

mAles ont le pourcentage le plus fort A l'Age de 4 ans (52%) mais celui de 3 ans reste de

m6me important (44%).

chez tes lemelles Alolo follox

84.2% dq 6coilles pr6sentent une ZP

41.3% des ZP sont en position 3

52.5% dq ZP sonl en position 4

6.2% dq ZP sont en position 5

N
% Arp

36 48 5 95
69.40k 93.80k 200% 84.2%

chez les m6les Aloso follox

20 21 3 44
60% 166.7Vo. 84.10,6.

84% des 6coilles pr6sentent une ZP

54.10/o des ZP sont en position 3
45.9% des ZP sont en position 4

N

% Azp

Tableau n'78 : Pourcenage de g6niteurs ftpltitifs A. fallo,e femelles et mtlee observGs au sein des individue

femelles et mSles subissant la p€che sur l'ensemble des tois saisons 1986-1987-1988 (Nry= a* orl la zone de

ponte a 6td observ6ei N= effectif d'individus 6g6s)

2.7.2.2. Les individus femelles

Tout comme chez les meles, les femelles d'A. falla* r6vdlent un pourcentage d"'anneau de

frai" tris 61ev6,77,696 et 96,8i6 pour les 6chantillons de 1987 et 1988 (tabl. n'79).

Soircns

Age

A/zp
4 5 6 Totol

86-87-88

3

4

5

Totol

25

25

7

38

45

'I

4

'10

33

42

5

80

Soisons

Age

A/zo
4 5 6 Totol

87-88

3

4

Totol

12

t2

8

17

35

20

17

37
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De m6me que chez les mAles, leur premier retour en eau douce peut se faire tr0s t6t, en

moyenne des le 4ame printemps (dans plus de 50% des cas), des fluctuations en faveur de

l'Age de 3 ans pouvant survenir en fonction des ann6es. Pour les cohortes n6es en 1982 et
1983, on peut mettre en 6vidence ces 6volutions qui d6montrent une reproduction plus ou

moins prdcoce (tabl. n'79)

Plus l'6ge des individus est important et plus le pourcentage de prdsence de A.P. eet fort.
La valeur de 2OO% dans le tableau n"88 pour I'dge de 6 ans tdmoigne des pontes

multiples. Le m6me ph6nomEne s'observe avec les mAles I l'Age de 5 ans (cf. tabl. n"78).

chez les femelles Aloso follox

Cohortes nees en

r 980 r98r I 984
Groupes d'dqe 6 5-6 4-5-6. 4-5. 4

3

4
5

't0%

50%
2Oo/o

66.7%.

N I r o iXjiri,,,,$iiiili,;-*i$.9;i:,i, 6

Tolol

95

6chonlillom les plus repr6senlotifs

pour un seul sp6cimen

obsence de donr€es

chez les m6les Aloso lollox

6chontillors les plus repr6sentotifs

pour un seul sp€cimen

obsence de donnees

Tableau n'79 : Mise en 6vidence pu cohorte de l'tge auquel ls individus /.;[o/trar m6les et femellm sont venu

frayer pour la pr.emiCre fois

Cohortes r€es en

I 980 I 981 1982 1984
Grouoes d'6qe 6 5-6. 4-5-6 4-5. 3-4

3

4
5

N 0 e lixiiiffiiiiiiiiii 13

Totol

48
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DOUCHEMENT (fgSf) a montrd les tailles et les Ages de premidre maturit6 des mAles et

des femelles, I I'aide d'6chantillons obtenus en Garonne entre 1975 et 1978. Ses r6sultats

corroborent ceux obtenus ici avec un pourcentage de 75,796 A l'ag" de 3 ans chez les mAles

et 51,196 d I'Age de 4 ans chez les femelles.

En Italie, dans le cas du lac Majeur, BERG et GRIMALDI (f966) indiquaient un dge de

premiire maturitd de 2 ans et une taille minimun de 1B0-190 mm. Cet exemple illusEe les

diff6rences notables susceptibles d'6tre enregistr6es lors des adaptions 6cologiques. En

milieu lacustre les g6niteurs atteignent tris rapidement l'Age de maturit6 sexuelle. Dans le

lac Majeur en Italie, BERG et GRIMALDI (1966) I'ont d6termin6e de 2 ans chez A, falla.a.

2.8. La Canacit6 d'une reproduction r6p6titive

Les tableaux no80 et n"8l essaient d la fois pour l'alose vraie et feinte de caract6riser les

individus qui peuvent assurer plus d'une saison de reproduction ainsi que leur capacit6 i
rdaliser x fois cet "exploit".

ZP

Toille de

l'6clpntillon
Longwur

moyenre (mm)

Poids

rcyen l9r)

Age rcyen
(onr€e)

% doro lo

populotion

Soircn

A
I

o
s

o

o
I

o
s

o

o

A

I

o
s

o

o
I

o
s

o

o

0
'I

2

0
I

2

0
I

2

0
I

2

0
,|

2

0
I
2

84
l6

r'103

t54
29
I

r184

156

37
0

r'193

Iffi
84
'10

0
e94

,14

t7
0

e235

r35
l6
'I

152

561.65
571.29
561.33

557.64
559.24
564.00.

584.27
589.32

519.2
520.38

503. r 2
a97.17

531 .39
547.44

564

'I 951 .1 2

1914.29
2 r r 5.00.

1797.58
1725.85

2 r 83.23
21 93.89

1477.8
1494.44

1271.5
\ 211 .67

't554.85

1691 .25
't970.00.

5.3
6.0.

5.3
5.3
6.0.

5.7
5.-9

5.1
4.9

(
5

5.1

5.2
6.0.

8r.60%
15.50%
2.90%

83.700/6
I 5.80%
0.500/o

80.80%
19.20%

92.80V0
7.20%

88.80%
'10.5070

o.70%

I 986

1987

1 988

r 986

1987

1 988

Tableau n'8O : Caractlristigues biomdtriques chez,4. olosa des individus femelles et m$Ies gui n'ont jamais frqd

ou qui ontfra# I ou 2 fois pour les saisons 1986, 1987, l9BB
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Les valeurs sont malheureusement et particulidrement fauss6es dans le cas des 6chantillons

correspondant au nombre de frai nulle ou faible. En effeq il faut Ie rappeler, le mode de

p6che a sous-estim6 pour cette espCce, les plus petites tailles et par cons6quent. les

individus Ag6s de 3 d 4 ans qui viennent se reproduire pour la premidre fois ou 1. *reme

fois. Ceci est valable pour les 2 espCces. Ces tableaux n'ont donc qu'une valeur indicative

et ne sont repr6sentatifs que des individus observ6s dans les pGcheries Girondines.

ZP

Toille de
l'6chontillon

Lorgueur

moyenne (mm)

Poids

moyen (gr!

Age moyen
(onnees)

% dors lo

populotion
Soison

6

A

I

o
s

o

t
o
I

I

o
x

I

0
I

2

3

0
I

2

3

0
1

2

3

0
I
2

3

t3
35
6

0
rr54

6
27
3

2

r=38

6

9

0
0

r=15

2

23

9

0
e34

398.23
444.63
446.33

428.00.
435.96
445.67

458.50.

343.67
386.00.

40r.50.
375.04
398.33

5 t 6.39
7 58.64
746.33

67a.17
721 .48
768.33
875.00.

3 r 4.00.
421 .22

515.00.
384.78
456.1 I

4.1

4.6
5.2

4.6
4.8
5.3
6.0.

3.7
o.-.'

5.5
4.5
5.3

24.10o/o

64.8O0/o

l l.'r0%
0.00%

15.800/6

7t.toih
7.90%
5.200/o

5.900/o

67.600/o

26.5O0/o

1987

'r988

1987

I 988

Tableau n"81 : Curctlristiques biomdriqtes chezA.fallaz des individus femelles et m6les qui n'ont jamais fra5z6

ou gui ontfray6 I ou 2 fois pou les saisons l9B7 et 1988

La forte capacit6 d survivre chez A, fallu peut s'apparenter au cas de l'espCce am6ricaine
A. sapid,issima qui est capable de venir se reproduire plusieurs fois. VLADYKOV (f956)
mentionne d'ailleurs que les adultes de cette espece ne viennent pas se reproduire i
chaque saison et que durant les ann6es st6riles les individus n'ont pas le m6me sch6ma de

migration et les d6placements semblent alors erratiques.
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D'aprds LEGGETT (1976) cette capacit6 de se reproduire plus d'une fois conc0de aux

populations un degr6 de stabilit6 plus grand et une probabilitd r6duite d'extinction face aux

fluctuations des caract6ristiques environnementales @ICKER 1954 ; BEVERTON et HOLT

1957 ; HOLGATE 1967 ; MURPHY 1966, 1968).

Pour .4. sapid.issima, "les gdniteurs r6p6titifs" sont une composante importante dans

I'adaptation reproductive totale de cette esp0ce dans le nord des Etats-Unis. (LEGGETT,

te6e)

2.9. Un cas narticulier

En 1986, 4 specimens d'aloses vraies, un m6le et une femelle le 14 et le 17 aofit et une

femelle le 3 septembre ont cl6tur6 la saison du suivi des g6niteurs, en 6tant p6ch6s i
Macau (milieu estuarien). Ces aloses 6taient 6g6es respectivement de 4, 5, et 6 ans.

Chacune pr6sentait des gonades mAtures de stade V chez les femelles. Leur corps n'6tait

pas 6maci6 (1,O8 ; 1,57 ; l,O2 ;2,25 Kg) comme c'est le cas pour les post-reproducteurs qui

d6valent. On peut penser qu'il s'agit de poissons qui sont restis bloqu6s dans le Bras de

Macau ou de reproducteurs tardifs.

Ce ph6nomCne est connu 6ga.lement chez A. sapi.dissima dans le fleuve St John car les

riverains p6cheurs font 6tat d'apparitions r6guliires d'adultes et de subadultes i la fin de

l'6,td et au d6but de I'automne. GABRIEL et al. (1976) ont eu l'occasion d'examiner des

sp6cimens. Ils sont trds diffdrents d'individus 6maci6s de fin de ponte. Ces auteurs pensent

qu'il s'agit d'aloses qui s'6ga.rent depuis les zones de nourricerie adjacentes de la baie. Ils

ne font cependant pas mention de l'6tat de maturit6 des gonades.

2.10. Lcs hvbrides

Dans le prolongement des r6sultats obtenus chez les juvdniles, la vdrification de la prdsence

des hybrides r6vdle la quasi-absence de ces derniers au stade adulte dans le bassin de la

Gironde. Sur un total de 459 individus Alosa sp. observ6s entre 1986 et 1988, seul un

sp6cimen hybride a 6t6 trouv6 dans la Garonne (tabl. nq82).

DOUCHEMENT (198f) n'a observ6 aucune forme d'hybride dans Ia Garonne entre 1975 et

1978 sur un total d'individus observ6s de 342 (A. alosa+ A.falla.c). En comparaison, les

hybrides en Loire semblent plus fr6quents (tabl. n'83), bien que les 6chantillons recueillis

entre 1985 et 1987 soient plus cons6quents (n = 1277 Alosa sp.) (BOISNEAU et al.,

document de r6union). Le pourcentage atteint plus de 50z6 durant les 3 ann6es confondues

alors qu'il n'est que de O.2Vo pour le systCme Girondin (tabl. n"83).
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6.O4
tt0
140

56
122.O7

1t .37
97
144

r5.
I34.4
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Alos olos
n m

Alele-bler
n m

Hybridc
n m

1985 O+O 565 r 2r.3 (r 3.61

o 72.3 11.sl
A

74

I 986
o

o

94 lr7.3 ltrI

59 1r8.2(10.71

I 46.413.91

t2 a4.7 -1.71

28 75.1 16.3)

12 76.1 17.7)

289

162

122.6 le.tl

'12r.3 (r0.9)

't0 49.3 ls.7l

54.0 19.717

r0 77 17.31

| 6 77 .4 ,5.41
1987

Tableau n"83 ! R6sultats obtenus en Loire su les hybrides (BOISNEAU et al., doc, pers.); (n= nombre d'individus;

m= moyennei s= 6cut-type du nombre de brmchiospines)

3. VERIFICATION DE DEUX SITES DE FRAYERES DE GATTES EN DORDOGNE

En raison du peu de donn6es concernant les caract6ristiques des sites potentiels de fraydres

d'A. falla.c et leur anciennet6 (ROULE, 1923), il a sembl6 int6ressant de r6aliser

l'inventaire en Dordogne des secteurs de frai les plus actifs et d'identifier la nature des

fonds recherch6s par A. faha^x. Deux frayires ont fait l'objet d'une reconnaissance par

Oplong6e au mois de juin 1989, en p6riode d'6tiage. Il s'agit de la fraydre de Fronsac, en

aval de Libourne et de la fraydre de la Martinette enre St Sulpice de Faleyrens et Carr6

(fig. n'l17).

Les pr6livements ont 6t6 effectu6s lors d'une mar6e A coefficient de 64 entre le deuxidme

tiers et le troisidme tiers de jusant. Dans les deux cas la profondeur 6tait relativement

importante en regard de celle observ6e habituellement dans les secteurs de ponte

d'A.alosa. Elle variait de 2m i 3m pour Fronsac et de 1,50m e 2,50m pour la

Martinette. Il est d remarquer que le milieu est extr6mement turbide, engendrant une

visibilit6 nulle dds I m environ. Dans le cas des deux fraydres et sur l'ensemble de la zone

quadrill6e, les galets et les graviers dominent d 6O-7U/o. Les 30 i 4UA du substrat restant

sont form6s par des sp6cimens de la famille des Corbiculidae Corbicula rnanilinsis
(PHILIPI, 1849). Cette espice est dominante parmi celles des corbiculidae. Jusqu'au d6but

du Xxeme sidcle les espdces du genre Corbicula avaient une distribution tropicale et

subtropicale. Depuis, ce bivalve semble poursuivre son extension en Europe et aux Etats-

Unis. MOUTHON (1981) le signalait dds 1980 entre Castillon-la-Bataille et le seuil de

Vignonet. La colonisation tend donc vers I'aval. Sa pr6sence parmi les graviers et les galets

de Fronsac et Lamartinette est constante avec une fr6quence de l00o/o. Les galets de petite

taille Qongueur m6diane de 3 cm) dominent A plus de 607o, puis viennent ceux d'une taille
moyenne Qongueur m6diane enre 4 et 5 cm) avec 28-29o/o et en derniire position les

o

o
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grandes tailles (ongueur m6diane entre 6 et l0 cm) avec 6 d 1096 (tabl. n"84)

Pour ces deux frayCres au moins, on peut noter Ia similitude dans la nature des fonds

recherch6s par l'alose feinte avec celle de l'alose vraie.

sT rrort or cugzac
tr

l0 km

U
tr

t
N

I
EOURNE

Do rd o gnc

CASI.-tA_8tE
sTE ror.

Figure n'll7 : Situation g6ographique des deu fra5rCres d'A.falh.x observ6es en Dordogne

La diff6rence de hauteur d'eau avec la frayire classique d'alose vraie, elle, est notable et

corrobre les observations faites par LECLERC (1941). L'importance de la profondeur

existant peut s'expliquer simplement par I'absence de graviers en rive, zone oi l'on observe

syst6matiquement une hauteur de vase fCs forte. Une grande partie des frayCres se trouve

dans la zone sous inlluence de la mar6e. Or, le mascaret ou vagr.re de retour de flot qui
s6vit dans cette zone, voit son onde de choc s'affaiblir pour des fonds importants. La

topographie et la nature du lit s'en trouve moins boulevers6es. Les oeufs d6pos6s entre les

interstices des galets auraient alors plus de chance de ne pas 6re 6cras6s entre les graviers

ou emport6s par le courant. Mais cela reste cependant une hypothdse.

FIO NSAC

l.h.:1/40@o

L.u. , .l /zs ocp
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FRAYERE

DE FRONSAC

FRAYERE

DE LA MARTINETTE

Tableau n"84 : Caract6ristiques grmulom6triques et nature du substat pou les frqrdres I aloses feintes de

Fronsac et de [,a Mutinette

4. RESUME

Les r6sultats issus de la fraction de la population qui subit la p6cherie permettent de

retrouver certaines des grandes caract6ristiques biom6triques ou de croissance mises en

6vidence dans d'auEes ravaux. Ainsi les m6les .4. alosa apparaissent plus nombreux en

d6but de migration de montaison qu'en fin et inversement pour les femelles. Les femelles

pr6sentent des Ages maximum plus 6lev6s (7-8 ans A. alosa\ que les mAles (6 ans) et elles

atteignent des poids et des tailles plus grands. Suivant les saisons de p6che, des diff6rences

notables en taille et en poids moyens par sexes confondus ou non peuvent 6tre obsery6es.

Corbiculo m. Corbiculo m
Golets Groviers

i,
t9
I
24

37.5 o/o

Trorsect I

de l'omont

vers l'ovol

25o/o

20.5
I5
28

28
41

25Vo

43
I5
42
56
33

12.5 0/a

28.5
II
tt
I
2

28%
30
12

7

t6%
26
32
'I 5

7
9
7

28%

Trorsect 2

l'omont

vers l'ovol

280/6

37
47
71

m. Corbiculo m

C'olets Groviers

II
6
I
l6
0

Tronsec-t I

vers l'ovol

o mont 48o/o

43
63
59
55

2l
25
't 5

l7
0

40h

25
6
17
'I I

0

Trorsect 2

vers l'ovol

omont 48%
45
90
5l
28

90h

27
0
26
33

50/6

0
9

I
ll

380k

27
I

't 5

28
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L'observation des paires de gonades montre une dissym6trie nette en poids ehez A. alosa

en faveur de l'ovaire gauche par rapport au droit, ce qui n'est pas le cas chez A. fallar.
Cependant, on n'observe aucune diff6rence significative dans le nombre d'ovocytes

comptabilis6s entre les 2 gonades chez Ies 2 espices d'aloses. Le stade de maturation des

ovocytes est plus avanc6 chez A. falla.a que chez A. alosa. Chez cette dernidre, on observe

en moyenne une f6condit6 relative de 98 0OO a f f0 0OO ovocytes/Kg et une f6condit6

individuelle absolue de 173 0OO e 203 O00. Chez A. falla.c, le rdsultat montre une moyenne

pour F de 98 0OO ovocytes mais un Fr de ll7 0O0 ovocytes/Kg. Dans le genre Alosa, la
f6condit6 est plus 6troitement corr6l6e avec le poids ovarien puis le poids total qu'elle ne

l'est avec la longueur totale.

L'observation des zones de ponte sur les 6cailles des g6niteurs r6p6titifs, permet d'avancer

que les mAles /. a/osa peuvent effectuer leur migration reproductrice de montaison dds

l'Age de 3 ans mais en moyenne c'est i l'Age de 4 ans. Chez les femelles, si on peut

observer des cas de 3 ans, l'Age de premidre maturit6 peut 6tre plus souvent de 4 puis

5 ans. Le taux de retour est plus faible f0.5-f f .5% chez les mAles que chez Ies femelles

(environ l9%) pour la fraction des g6niteurs ayant subi la p6che.

Avec A. falla.a, ce taux de retour est A l'opposd trds fort 8496 chez les mAles et 77 d 97Vo

chez les femelles. Le nombre de zones de ponte sur une m6me 6caille indique de plus des

rdcidives possibles plus fr6quentes avec un m6me poisson. L'Age de premiCre maturit6 est

souvent de 3 ou 4 ans.

Les formes hybrides dans le bassin de la Gironde semblent quasiment absentes

L'observation rdalisde sur deux sites de fraydres de gattes en Dordogne montre la pr6sence

de galets et de gpaviers sur le fond, une hauteur d'eau importante (1.5O t 3 m) dans un

milieu turbide rendant la visibilit6 nulle pratiquement dds la surface.





x

LES IMPACTS MECANIQUES
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r. IMpacrs MDCANIQUES SUB LES ALOSONS

l.l. Fonctionnement dee activit6s anthropique et halieutique
l.t.l. I-e Centre de poduction nucl6aire du Blayaie

Le fonctionnement des quatre tranches du CPNB n'est pas forc6ment constant sur

l'ensemble d'une ann6e. Suivant l'intensitd des demandes en 6nelgie dlectrique et suivant

les n6cessit6s d'entretien technique, une ou plusieurs unit6s de pompage peuvent 6tre

simultan6ment A l'arr6t Il est donc n6cessaire, parallClement aux suivis d'6chantillonnage,

de v6rifier l'6volution et l'amplitude de l'activit6 du Centre afin de connaitre la pression

r6elle de ce dernier.

Durant le deuxiCme semestre de l'annde 1985, le fonctionnement complet des 4 tranches

du centre correspond au mois de septembre et au mois de d6cembre.

En 1986, une tranche sur trois est i I'arr6t e4tre les mois de mai et octobre.

En 1987, les arr6ts se localisent, dans le temps, comme ceux de 1986. C'est parfois deux

tranches qui sont stopp6es simultan6ment comme en juin ou en septembre.

En 1988, 3 tranches sur 4 fonctionnent de la mi-mars A fin d6cembre, avec durant la

periode mai-juillet des reprises hach6es dans la mise en marche des 4 unit6s. Pour les

quatre ann6es, les 4 Eanches fonctionnent simultan6ment pendant la p6riode hivernale soit

essentiellement entre novembre-d6cembre et mars (fig. n'll8).

t985 t986Ann6€

Molr

Irqch€ I

Imche 2

,Erche 3

IlErcho a

Ann6o

Molt

Tmcho I

Iffil! 2

IErch. 3

IrBcfp a

t9a7 t988

 D J t M A M J J

I t M A M I I

F

IH

{ tHl-{l tH F F l

Figm n"118 : Fonctionnement des 4 ranches du CPNB d'ao0t 1985 A d6cemlre 1988
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1.1.2. I-es activit6s halieutiques

1.1.2.1. Consid6rations pr6liminaires

ConEairement au suivi du centre de production nucl6aire du Blayais, les suivis des

p6cheries crevettiCre et civellidre ont pr6sent6 diffdrene types de diffrcultds.

Les captures par unit6 d'effort utilis6es comme indice d'abondance peuvent se heurter I :

- l'hdt6rog6n6it6 des bateaux dans une flottille de p6che donn6e,

- l'h6t6rog6n6it6 dans I'espace et le temps du stock ou des stocks surveill6s.

Ces 2 points sont respectivement li6s aux probl8mes de I'estimation des puissances de

p6che et de I'influence des structures spatio-temporelles. Pour L,AUREC (1979), les 2

aspects sont indissociables, car, "s'il est dilficile de d6duire, des CPUE compar6es de deux

bateaux, leur puissance de p6che relative, c'est qu'ils ont pu, en p6chant en des endroits ou

des instants diffdrents, rencontrer des conditions de p6che variables" ou (et) des fractions

de population non identiques.

1.f .2.f .1. L'h6t6rog6n6it6 des flottilles

Dans I'estuaire interne, la flottille de la p6cherie crevettidre regroupe des bateaux qui vont

des petits chalutiers c6tiers aux embarcations de type remorqueur (variation de 7 d 24

tonneaux). Cependant, tous utilisent la m6me technique de p6che statique, i I'aide des

m6mes engins, soit 2 haveneaux mont6s sur chaque llanc du navire. Seule la surface

p6chante de ces derniers varie et croit avec le tonnage du bateau. La surface totale va de 20

d 3O m2 environ. Saufune exception, plus le p6cheur professionnel est assidu i cette p6che

et plus le tonnage de son bateau est important donc plus sa surface p6chante est forte. La

moyenne du maillage tourne autour de 8-9 mm noeud d noeud. On peut donc le consid6rer

comme homogdne. Le rayon d'action des divers navires d'une flottille de p6che peut

grandement varier, Dans la p6cherie crevettidre, of il existe des bateaux d tonnage plus

faible du type chalutier, un ph6nomine de d6rive ne permet pas toujours A ces derniers de

pratiquer une p6che statique en raison de courants souvent violents. Ces courants forts se

font sentir surtout dans les chenaux ou aux abords de ces derniers. Ces zones deviennent

en quelque sorte inaccessibles i la pratique de la p6che i la crevette pour ces bateaux.

La flottille de la p6cherie civellidre regroupe des bateaux qui vont de la yole au petit

chalutier c6tier. La technique de p6che dynamique, uniquement le long des berges, reste

cependant commune et invariable. La surface p6chante des pibalours peut s'6taler dans ses

extr6mes de 6 m2 d 15 m2 mais la hauteur d'eau balay6e sous la surface n'excide jamais

I m. Le maillage utilis6 ne varie pas, lui non plus, entre les bateaux.
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l. 1.2. 1.2. Raisonnement adopt6

Le but de l'6tude est de quantifier par une mesure de l'elfort de p6che, la pression d
laquelle les fractions de stocks d'A. alosa et d'A. falla.c sont soumis.

La notion de puissance globale, qui intdgre la capacit6 des engins de p6che d fr6quenter les

parties les plus riches de la zone occup6e par le stock, permet de mesurer I'aptitude d'une

p6cherie d pr6lever une fraction plus ou moins importante d'un stock. Il faut donc tenir

compte non seulement du fait que le stock est attaqu6 plus ou moins massivement, mais

aussi du fait qu'il est attaqu6 dans des conditions de plus ou moins grande vuln6rabilit6
(LAUREC, 1979).

La notion de puissance locale des bateaux permet de comparer les captures des diff6rents

engins. Elle peut 6tre estim6e si I'on parvient i 6liminer l'influence des variations de la

densit6 du poisson. En effet les variations spatio-temporelles des poissons et la variabilit6

entre les bateaux sont A prendre en compte dans une estimation. GULLAND (1956) et

ROBSON (1966) supposent I'existence de blocs spatio-temporels de densit6 uniforme. Les

microstructures (exemple des bancs de poissons) correspondent aux structures les plus

al6atoires. Elles ne sont pas un 6piph6nomine n6gligeable. En raisonnant sur des valeurs

moyennes on les supprime en d6formant la r6alit6. Le recours A cette simplification est

d'autant moins l6gitime que les quantit6s prises en compte correspondent i des relations

non lin6aires.

Un modile constitue une simplification toujours abusive. Le nombre de donn6es 6tant

g6n6ralement rop faible et les possibilit6s de les collecter limit6es, la simplification
s'impose. L'exp6rience concrite acquise sur Ie terrain a tent6 de la rendre judicieuse.

1.1.2.1.3. Des faits - Des choix

L'6tude spatio-temporelle des 2 espices du genre Alosa a permis de r6v6ler que d'un mois

i l'autre il existe des diff6rences significatives de densit6. Bien qu'une maille temporelle

plus fine soit certainement plus adapt6e, celle adopt6e ici sera d'ordre mensuel. On

admettra que :

- la p6cherie en tout point de son aire est susceptible de contenir des abondances

semblables d'alosons i la fois dans ses parties les plus amont et dans ses parties les plus

aval, en fonction d'une strate temporelle mensuelle donn6e,

- il n'y a pas de diff6rence significative dans la r6partition de la densit6 des 2 espdces entre

les strates M6doc, Milieu, Saintonge. On ne tiendra donc*pas compte de la localisation des

pr6ldvements suivant I'axe longitudinal.
- de flot comme de jusant la r6partition dans la hauteur de la tranche d'eau ne varie pas

significativement. Face au balancement d'une mar6e en milieu m6so-oligohalin th6orique
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sur une hauteur de 0 i 3 m en partant du fond, la densit6 en flot et en jusant peut 6tre

consid6r6e comme sensiblement 6gale dans les cas d'A. alosa et d'A. fallaz On dtendra ce

ph6nom8ne d I'ensemble de la hauteur de la tranche d'eau en considdrant donc

l'abondance relevde le jour d durant une sortie s comme repr6sentative sans tenir compte

du paramCtre de mar6e.

L'6tude d'AUROUSSEAU (f984) a montrd que la crevette blanche est surtout pr6sente en

zones oligohaline et m6sohaline r6elles. La courbe d'isosalinit6 0,5 o/- correspondrait I
peu prds I la limite de la r6partition amont des crevettes autant en pdriode de crue qu'en

p6riode d'6tiage.

L'alose vraie autant que la feinte au stade l- montre elle, une densit6 significativement plus

forte dans une zone I caractdre m6sohalin. Une attention particulidre est donc apport6e au

caractCre halin r6el des secteurs touch6s par I'activit6 de la p6che.

1.1.2.1.4. Simplifi cation

Durant les 3 ann6es du suivi, I'importance et la couverture spatio-temporelle de

l'dchantillonnage ont tent6 de suivre i la fois la r6partition des bateaux de p6che et les

pdriodes of l'effort de p6che 6tait le plus grand, en fonction des connaissances plus ou

moins simultan6es de l'abondance et de la pr6sence des alosons dans l'estuaire interne.

L'estimation a 6t6 effectu6e A partir de prdlCvements ponctuels I Ia fois dans le temps et

dans l'espace. Est admis que :

- les valeurs relev6es I une ou x date (s) donnde (s) sont repr6sentatives du mois

correspondant ou d'une periode donn6e oi l'onjuge avoir des abondances moyennes i peu

prds similaires.

- quelle que soit Ia distance entre les bateaux, le fait qu'ils aient rencontr6 des densitds

plus ou moins grandes de poissons relevait du simple hasard.

- chacun des bateaux a la capacit6 de se rendre dans les secteurs de p6che i la crevette les

plus int6ressants. Ces derniers sont localis6s enre les secteurs Blaye-Lamarque et Vitrezay-

La Mar6chale durant la majeure partie de l'ann6e mais peuvent 6tre d6cal6s vers l'aval lors

des p6riodes de crues.

- les quantifications r6alis6es ne comportent pas d'intervalle de confiance, mais l'ordre de

grandeur qu'elles fournissent peut sufnre dans un premier temp6. La prdcision requise

pour les estimations des quantit6s d6truites d6pend en fait de I'usage que l'on entend en

faire.

- pour 1986 et1987,l'estimation entre les mois de mars et de juin est calculde en fonction

de l'abondance moyenne observ6e enjuillet 1986 et enjuin pour 1987.

- les individus d6truits par cohorte sont estim6s en fonction du pourcentage observ6 durant
la periode donn6e.
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1.1.2.f .5. D6finition des termes employ6s

L'effort s'exprime en "mar6e" ou sortie. Il correspond i l'activit6 de p6che pendant le flot et

le jusant. Cette sous-srate temporelle a 6t6 impos6e par la d6finition propre que donne le

pdcheur I son effort de p6che, et A I'absence d'un relev6 de l'effort de p6che plus fin
(exemple, une heurQ de la part de ce dernier.

Dans le cadre de la p6cherie crevettiCre, les p6cheurs ont 6td regroup6s en trois cat6gories.

. les pGcheurs tr0s assidus (PTA) :

Est consid6r6 comme p6cheur trds assidu, un p6cheur dont la pression de p6che sur

I'ann6e est sup6rieure I 6 mois et dont le nombre de sorties consenties par jour de p6che

varie de 2 i 4 sorties parjour de p6che.

. les p6cheurs moyennement assidus (PMA) :

Est consid6r6 comme p6cheur moyennement assidu, un p6cheur dont Ia pression de p6che

sur I'ann6e est inf6rieure ou 6gale d 6 mois, qui consent en moyenne 2 sorties par jour de

p6che, et qui r6alise au moins 200 sorties dans l'ann6e.

. les pGcheurs peu assidus @PA) :

Est consid6r6 comme p6cheur peu assidu, un p6cheur dont l'6tendue de l'effort de p6che

est inf6rieure I 6 mois, qui consent entre I et 2 sorties par jour et dont l'effort de p6che

total est inf6rieur i 20O sorties dans l'ann6e.

Dans le cadre de la p6cherie civellidre, seules 2 cat6gories de p6cheurs ont 6td reconnues.

. les p6cheurs rgs assidus (PTA) :

Est consid6r6 comme pGcheur rCs assidu, un p6cheur poss6dant un bateau d" typ"
chalutier et qui effectue un nombre de sorties supdrieur I l8O.

. les pGcheuns moins assidus (PMA) :

Est consid6r6 comme p6cheur moins assidu, un p6cheur en possession d'une yole ou d'un
chalutier et qui rdalise un nombre de sorties inf6rieur i f80 (e nombre moyen tourne

autour de f00).

1.1.2.2. Effectifs constat6s - effort de p6che estim6

La saison de la p6che A la civelle apparait comme une periode de p6che tr8s intense.

L'effectifdes p6cheurs est relativement fort avec une soixantaine d'unit6s de p6che et stable

au cours des trois saisons consid6r6es (tabl. n'85 i 87).

L'effort de p6che est concentr6 sur 4 mois, de d6cembre i mars (fig. n'll9). Le mois de

novembre correspond en g6n6ral i une p6riode d'essais. Le mois d'avril n'est pas toujours

exploitable. Il ne fait I'objet d'une activit6 de p6che gue lors de prolongations accord6es

par les Affaires Maritimes.
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Effecrifs o/o des effectifs Effort de p6che

moyen en rcrties

Nombre de

sorties/i/picleur

PTA

P'ilA

PTA

PAAA

PTA

PMA

32o/o

68o/o

3oo/o

700k

29o/o

710k

1d2

ld2

20

42

62

220

167

( sArsoN r985-r986 I

200

93

( sArsoN r986-1987 )

200

r10

20

40

60

20

46

66

ld2

td2

td2

ld2

( sArsoN r987-r988 I

Tableau no85 : Cuacdrisation et 6volution de l'effort d'6chmtillonnage duant les trois saisons du suivi de Ia

p6cherie civelliCre

r 985- r 986 1986-1987 I 987-t 988

Effeaif des

p€cheurs

Obtention des

plonnirgs

Duree des

suivis

Effort d'6chontillonroge

consenti ( en heures )

62

9.50o/o

du l0 d6cembre

ou 6 mors

40h25

l00/6

du 9 d6cembre

ou 9 ovril

28h55

'I 3.500/o

du 22 d6cembre

ou 7 ovril

3rh50

6660

Nombre de boteoux

suivis

Tableau n'86 : Effectifs des p6cheurs qui ont pratiqu6 la p6che i la ciwlle et caractdrisation de leu effort de

p6che pour les saisons 1985-1986, 1986-1987, f987-1988 (PTA= p6cheu tls assidu; PMA= pGcheur moins rsidu)

766
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NOV DEC JAN FEV AAAR AVR SAISON
r 98s- r 986
PTA

PlvtA

TOTAT

r80

r68

348

r00

40

140

1240

1974

321 4

I I20

600

1720

I 200

1722

2922

400

240

640

660

l2r8

1878

960

1 4AO

2400

I 040

I 104

2144

960

1260

2220

r 000

r 360

2360

840

I 150

r 990

4240

6342

l0 582

3980

3760

77 40

0

0

0

I986-t987
PTA

PAAA

TOTAL

400

BO

480

r80

460

640

4 r00

501 4

9l r4

r 987- l 988
PTA 80 720 1?40

PliA 46 782 1472

TOTAr 126 1502 2712

" = prolorgotion iuqu'ou l5 du mois d'ovril
' - prolorgotion iusqu'ou 9 du mois d'ovril

Tableau no87 : Estimetion du nombre de sorties effectu6es par mois par l'ereemble des p6cheurs de chague

catdgorie dms le cas de la pdcherie ciwlliCre

800

700

600

500

quontit6s en kg 400

300

200

100

0

Iprlr
Oprlz

Apuar
.PMA2

La p6che i la crevette blanche est

une peche plus 6tal6e sur I'ann6e.

Elle int6resse un nombre de

pdcheurs beaucoup plus faible. Ce

dernier a d'ailleurs l6gdrement

baiss6 durant les trois ann6es du

suivi (tabl. n'88).

nov dec i:n fev

Figure n"ll9: Production de civelle f987-f988

rKrr ovr
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Pour un petit nombre de p6cheurs, 5 i 6, I'effort de p6che consenti sur l'annde apparait

comme fort et la pr6sence sur l'eau pour une saison donn6e peut parfois 6tre constante. Si

la p6che d6marre r6ellement au mois de mars, I'effort de p6che morimal se situe

essentiellement entre juin et octobre. Si I'on d6coupe l'estuaire en secteurs halins

th6oriques, le secteur oligohalin est plus fortement exploit6 que le secteur mdsohalin

durant l'ann6e 1986. Au cours des deux ann6es suivantes (1987 et 1988) cette diff6rence

prononc6e s'att6nue (tabl. n'89 i 9l).

r986 1987 r 988

des

pecheurs

Obtent'on des

plonnings

Dur6e des

suivis

Effort d'6chontillonmge

consenti (en heures)

25

52%

du 2 iuillet
ou I0 d6cembre

(6 nrois)

80h

22

59%

du 16 iuin
ou 30 d6cembre

(7 nrois)

106 h

l8

650/o

du 21 iorwier
ou 28 d6cembre

(l2 mois)

143 h

Nombre de boteoux

suivis

Tableau n'88: Caractirisation et 6volution de l'effort d'6chantillonnage durant les bois saisons du suivi de la

p6cherie crewttiCre

686

J F M A M J J A S O N D surl'onn6e

PTA

PAAA

PPA

TOTAT

PTA

PlrlA

PPA

TOTAT

PTA

PAAA

PPA

TOTAL

50

50

298

314

52

74

140

217

66

319

314

52

73

439

286

63

53

402

372

429

113

914

326

326

79

731

298

294

l8

6r0

402

401

I l3

916

369

407

64

840

282

257

23

562

402

419

116

937

367

413

50

830

365

307

20

692

372

419

9l

882

379

373

67

8r9

334

206

54

594

402

398

r28

928

282

309

79

670

282

'r60

l3r

573

372

I 16

30

518

286

8l

80

447

252

77

155

484

283

82

365

330

55

36

421

284

3041

2523

59 1

6t 55

3275

2t 14

602

5991

2732

I 430

508

4670

t2 208 216

66 90 r03

-78

76 232

-46

76 278

15 66

16 66 283

54

338

Tableau n"89 : Caract6risation de l'effort de p6che pou les saisons 1986,1987,1988 suirant la cat6gorie des

p,6cheurs (PIA= p,6cheur trCs assidu; pllttr= p6cheur moins assidu; pptr= p6cheu peu msidu)



PTA

PIIA

PPA

TOTAT

PTA

PlrlA

PPA

TOTAL

PTA

PAAA

PPA

TOTAI

270k

410/6

32%

4d2
3d2

2d r

546

235

120

285

Effectifs o/o Effort de p6che moyen Nombre de Effo* de peche/
des effectifs por p6cheur (en il sorties/ i /p6cheur p€cheur en sorties

t986
5 20% 2r8 4d3 801

II 44% 121 3a2 269

9 360h 67 1.5 d I 73

25
1987
l9l
107

78

28orb

330k

39o/o

r988
187

r 16

5l

4tt2
3d2

1.5 d I

546

238

102

246 256

52 63

298 3r9

602

3r2

914

589

327

9r6

631

306

937

s92

290

882

631

297

eiB

419

99

5r8

433',]

1824

6r 55

I8r

97

278

232

208

440

236

203

439

407

324

731

463

377

840

453

377

830

469

350

8r9

353

317

670

266

'r8 
r

447

280

l4l

421

3386

2605

5991

6

9

7

22

5

6

7

18

Tableau n"90 : Estination du nombre de sorties effectu6es par mois par l'ensemble ds p,6cheure de chaque

cat6gorie dans le cas de la pScherie crevetti!re

1986 J F M A M J J A S O N O SAISON
zo

ZM

TOTAT

293

72

365

72

6

78

1987 t t M A M I I A S O N D SATSON

zo

ztl^

TOTAT

46

30

76

I9SSJFMAMJJAS O N D SAISON
zo

ZM

TOTAT

I6

l6

Tableau n91 : Estimation du nombre de sorties effecnr6es pu mois dans les deu strat€s halins th6oriquu

exploitfes pu la p6cherie crcvetti0re

33

33

66

50

50

- 39 126

283 363 484

283 402 6t0

363

199

562

461

231

692

470

124

594

435

r38

573

385 338

99

484 338

26s0

2020

4670
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1.2. Estimation et comparaison des quantit6s d'alosons d6truites par
les di{f6rentes activit6s

I.2.1. Observations d6ji r6alis6es dans le pass6 et rdsultats obtenus

1.2.1.1. Influence de I'impact thermigue

L'influence des rejets thermiques sur le milieu vivant (CABANE, 1977 ; DESMOULINS,

1977 ; LEBRETON, 1977), notamment dans le cadre estuarien de la Gironde (CLEMENT,

1977; BOUCHET ef al,, 1977), a d6jt 6t6 6tudi6. L'effet du paramdtre temp6rature sur la

concentration en oxygdne dissous dans la Gironde a 6t6 ddcrit par ALBIGNAT (198f a).

Dans les estuaires le renouvellement de l'oxygine dissous est assur6 principalement par la

r6a6ration atmosph6rique, I'apport des eaux d'origine marine ou {luviale et dans certaines

conditions par I'activit6 photosynth6tique.

Un modile de simulation a permis d'estimer que pour des 6chauffements de I'ordre de 1'C

dus au CPNB, l'O2 dissous diminue d'environ 0.2 mg.l-l (pour les valeurs les plus

vraisemblables) i O.35 mg.l-l (pour une combinaison des valeurs les plus critiques).

Bien qu'il existe peu d'informations disponibles sur la rdponse des poissons i des

changements de temp6rature brusques, il apparait notamment que les jeunes

A. sapi.dissima r6agissent dds une diff6rence de temp6rature de loC et dvitent les secteurs

or) la diff6rence atteint 4'C (MOSS, f970). Ils peuvent m6me raverser les zones d'eau

chaude au cours de leur migration mais dvitent les temp6ratures sup6rieures ou 6gales i
30'C (MARCY et al., 1972). La sensibilit6 aux variations thermiques est trds d6licate

puisque ces derniires peuvent d6celer des diff6rences de l'ordre de 0.1"C (BARDACH et

BJORKLUND, 1957).

Les jeunes semblent plus tol6rants que les adultes face i des tempr6ratures 6lev6es (OTTO

et al., 1976). Le probldme n'est cependant pas d sous-estimer dans le cadre de milieux plus

sensibles (rividre, lac...) (SULLMN, 1954). En fait, avec les poissons, animaux

poikilothermes, il y a adaptation du corps i la chaleur du milieu ambiant mais un choc

thermique trop fort se r6vdle l6tal (STANLEY et COLBY , l97l).

Les organismes estuariens vivent parfois prds de leur seuil de tol6rance et une conrainte

suppl6mentaire peut leur 6tre fatale. L'influence du rejet thermique sur Ie zooplancton,

(qui rente dans la composition du r6gime alimentaire des alosons) a 6t6 6tudi6e en

Gironde. Le suivi de I'6volution et de l'abondance des effectifs ne montre pas jusqu'd

pr6sent de diffdrence (ANONYME, 1985, 1988).

D6sormais pour la faune, en accord avec ANONYME (f974 b), il convient de diriger plut6t

les 6tudes vers l'influence des effets synelg6tiques des diff6rents stress environnementaux.

A l'heure actuelle, en ee qui concerne les alosons, l'influence du rejet d'eau chaude dans le

milieu estuarien ne peut 6tre retenu dans cette 6tude.
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1.2.1.2. Influence de I'impact m6canique

Lors de travaux pr6c6dents, BOIGONTIER et MOUNIE (f982, f984), BOIGONTIER et al.
(1985) avaient pu montrer la pr6sence et les quantitds importantes de juv6niles d'A. alosa

et d'A. falla^x transitant au niveau des prises d'eau et du circuit des eaux de lavage :

Atoso oloso O 
* 

Atoso follox o Atoso lollox ,= I *+

Ao0t l98l d (Il.
Juiller I982.

Juin 1984 d (2).

Moi 1985.

56 000
(170 Ks)

74r 2@
(l 327.8 Ks)

520 000
l72o Ksl

2 363 200
13 a07.8 Ks)

2U7sO
13 074.5 Ks)

(ll. Quontit6 d6truite sur 2 tombours
(21. Quonrft6 d6truite sur les 8 lombours olors en octivit6

Le taux de mortalit6 constat6 est de l0O 96 malgri les taux de r6cup6ration de la part des

jets basse pression suivants :

A.a. groupe I
A.f. groupe I
A.f. groupe 2

Effectif en 96

92.18

9r.38
72.91

Poids en 96

91.52

92.O4

72.27

LUQUET (f990) a de m6me indiqu6 une mortalit6 de prds de 100% pour les juv6niles

A, alosa d St-Laurent-des-Eaux apris d6colmatage par les jets d'eau sous pression.

1.2.2. Alldgement du suivi

AprCs le suivi de la premidre saison de d6valaison 1985, afin de l'all6ger, deux types de

r6sultats ont 6t6 calcul6s au pr6alable et compar6s. Deux possibilit6s s'offraient :

- soit passer i un 6chantillonnage bimensuel (tous les 15 jours), cas n"l,
- soit r6duire la couverture temporelle de la journ6e sur le Ilot ou le jusant, cas no2.

Les deux cas de figure ont donc 6t6 simul6s en reprenant les donn6es de base dont nous

disposions A la fin de cette premidre pdriode de terrain.

On s'apergoit que si l'hypothCse du cas nol induit une diff6rence d'estimation plus forte

que le cas n"2, pour I'alose feinte comparr6e i l'estimation t6moin du suivi intensif d maille

temporelle plus fine, aucune diff6rence significative au seuil 596 n'est obsery6e avec le test

de Wilcoxon (pour des quantit6s estim6es sur 24 h et compar6es i date identique). II en va

de m6me pour le cas no2 lorsqu'on v6rifie les r6sultats obtenus pour l'alose vraie.
























































































































































































































