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RESUME 

Gagnon, M. e t  L. Hovington. 1986. Les ressources ha1 i eu t i ques  sur l e  versant nord de l a  

gaspés ienne: d i  s t r i b u t i o n  e t  perspect ives de développement. Rapp. can. ind. sc i .  ha1 ieu t .  aquat. 
175: x  + 108 p. 

En u t i l i s a n t  d iverses données s t a t i s t i q u e s  sur l a  pêche, l es  pub l i ca t i ons  d ispon ib les  a i n s i  

que les  in format ions  obtenues auprès des pêcheurs e t  d 'agents des pêches, les  auteurs présentent  une 
synthèse des connaissances ac tue l  l es  sur l es  ressources ha1 i e u t  iques du versant  nord de l a  ~ a s p é s  i e. 

Après une présenta t ion  du contex te  socio-économique e t  biophysique du secteur, l e  r a p p o r t  
c o n t i e n t  de I  in fo rmat  ion  sur l es  p r i n c i p a l e s  espèces d ' a l  gues, d'éch 1 nodermes, de m l  lusques, de 
crustacés e t  de poissons à p o t e n t i e l  commercial qu i  s ' y  t rouvent .  Chaque type dlorgan i sme e s t  
du p o i n t  de vue de son i n t é r ê t  commrc ia l ,  de sa b io log ie ,  de sa d i s t r i b u t i o n  e t  de son e x p l o i t a t i o n  

a c t u e l l e  ou p o t e n t i e l l e .  

Les auteurs te rminent  l e  rappo r t  par une s é r i e  de conclusions e t  recommandations personnel l e s  
concernant l e  p o t e n t i e l  de déve loppement des ressources ha l i eu t i ques  dans ce secteur de l a  ~ a s ~ é s i e .  

ABSTKACT 

Gagnon, M. e t  L. Hovington. 1986. Les ressources ha1 i eu t i ques  sur l e  versant nord de l a  pén insu le  
gasp&ienne: d i s t r i b u t i o n  e t  perspect ives de développement. Rapp. can. ind. sc i .  ha1 ieu t .  aquat. 

175: x + 108 p. 

Using var ious f i s h e r i e s  s t a t i s t i c s ,  a v a i l a b l e  pub l i ca t i ons ,  as well as informat ion gathered 

f r m  in terv iews w i t h  f  ishermen and f i s h e r i e s  o f f i ce rs ,  t h e  authors review t h e  actual  s t a t e  o f  knowledge 
on f  i sher  ies  resources t h a t  a r e  found on the  no r th  coast  o f  Gaspé pen i nsul a. 

The r e p o r t  descr ibes t h e  socio-economic and b iophys i c  background o f  t h i s  area, and prov ides  

1 n format ion on i t s  major species o f  a l  gae, ech inoderms, mol luscs, crustaceans and f  ishes w i  t h  
commercial po ten t i a l .  Each type o f  organism i s  reviewed from t h e  p o i n t  o f  view o f  i t s  commrc ia l  
i nteres-i., i t s  b io ioyy ,  i t s  d i  ç t r i b u t i o n  aiid i t s  c u r r e n t  and p o t e n t i a l  exp lo i t a t i on .  

The authors conclude w i th  a  se r i es  o f  h i g h l i g h t s  and personal recommandations on t h e  
deve lopment po tent  i a l  o f  t h e  f  i she r i es  resources i n  t h  i s  area o f  Gaspé peninsul a. 



. 
PREFACE 

L ' o b j e c t i f  de ce rappo r t  e s t  avant t o u t  de s e r v i r  d t o u t i  l de t r a v a i l  à ceux qu i  sont  engagés 
dans l e  développement de l a  pêche sur l e  versant  nord de l a  ~ a s ~ é s i e .  Les conclusions e t  l e s  

recornrnandat ions qu ' i l  cont  l e n t  représentent  l es  vues personnel les  des auteurs e t  n  'engagent en r i e n  l e 
M i  n  i stère. 

Cette étude a  é té  r é a l  i sée grâce à I  ' o c t r o i  par l e  m in i s tè re  des pêches e t  des Océans, r é g i o n  

du Québec, d'un c o n t r a t  de serv ices  pro fess ionne ls  à l a  f i rme de consu l tan ts  Bio-Consei l Inc. 

M. Richard Bai ley,  de l a  D i r e c t i o n  de l a  Recherche sur l es  pêches, a  agl comme délégué sc ien t i f i que .  



1 l NTRODUCT l ON 

Le  présent  document c o n s t i t u e  une s y n t h è  
s e  des connaissances actuel  les  sur l es  
ressources ha l i e u t  iques du versant  nord de l a  
~ é n  l nsul e gaspés ienne. La rég i on à I 'étude 
s 'é tend de Sa! nte-FI avie, dans I ' e s t u a i r e  du 
Saint-Laurent, à Petit-Cap, à quelques km à 
I ' oues t  de ~iv ière-au-Renard.  La zone marine 
couve r te  comprend les eaux à l a  por tée  des 
n a v i r e s  de 12 m e t  m i n s  basés dans ce 
t e r r i  t o i r e ,  c'est-;-di r e  une bande s 'étendant 
j u s q u t à  50 km au la rge du versant  nord de l a  

~ a s p é s i e  e t  qu i  e x c l u t  l e s  zones I i t t o r a l e s  de 
l a  Côte-~ord .  

Les ressources ha l ieu t iques de l a  p a r t i e  
oues t  de l a  rég ion  à I 'étude, de Sai nte-FI a v i e  
à Sainte-Anne-des-bnts o n t  déjà f a i t  I ' o b j e t  
de  deux études de synthèse (Comité d 'étude sur 
l e  f l e u v e  Sa1 nt-Laurent, 1978 e t  Andersen e t  
Gagnon, 1980). Depuis ces travaux, quelques 
i n v e n t a i r e s  o n t  apporté de nouvel les connais- 
sances, p a r t i c u  l lèrement sur les  poissons de 
fond (Tremblay e t  al., 1983), e t  l a  
h a u t u r i è r e  e t  seml-hauturière dans l ' e s t u a i r e  
mar i t ime a p r i s  un esso r t  considérable depuis 
l a  f i n  des années 1970. 

D 'aut re  part ,  l e  secteur s i t u é  e n t r e  
Sa i nte-Anne-des-bnts e t  ~ i v i  ère-au-~enard, 
e s t  une des rég ions  c ô t i è r e s  les  m i n s  &tu-  
d i&s  sur  les  côtes At lan t iques canadiennes. 
Aucun i nven ta i re  syst&nat ique n 'a  jama 1s été 
r é a l  i s é  dans ce secteur à l 'except ion  des 
t ravaux de Lavergne e t  Himmlman (1984) sur 
l e s  organismes de l a  zone i n f r a l i t t o r a l e  
(0-10 m de profondeur), ceux de DeLafontai ne 
(1979) sur l es  larves de poissons e t  ceux de 
B o l v i  n e t  Harvey (non pub l lé; CREP Rimouski) 
sur  l e  buccin. Les progranms gouvernementaux 
d ' i n v e n t a i r e  (poissons de fond, i ch t yop landon  
e t  au t res )  r é a l i s é s  dans l a  d i v i s i o n  4T de 
1 ' ( F A N O  (dont  f a l t  p a r t i e  l a  rég ion à I 'étude) 
é v i  t e n t  syst&atiquement l e  secteur pour se 
concent rer  sur l e  sud du Gol fe  (const  i t u a n t  l a 
majeure p a r t i e  de l a  d i v i s i o n  4T). 

Le présent document e s t  basé sur 5 

sources p r i n c i p a l e s  d l  informat ion:  1) les  
études, i nventa i res  e t  enquêtes pub l i&s, 2) 
les  s t a t i s t i q u e s  de débarquement (pour l es  
espèces cô t i è res ) ,  3) l e s  ca r tes  de des 
c h a l u t i e r s  québécois (pour l es  ressources du 
large),  4) l e s  r é s u l t a t s  non pub l l és  d'une 
enquête r é a l i s é e  auprès des agents fédéraux de 
p r o t e c t i o n  de par l a  D i r e c t i o n  de l a  
Recherche sur l es  pêches, pêches e t  océans, 
Rég i on  du Québec, et, enf  in, 5 )  l es  r é s u l t a t s  
d l  une enquête r é a l  1 sée dans l e  cadre de no t re  
étude auprès des pêcheurs (Annexe). 

Pa i r  p lus ieu rs  espèces, l ' i n f o r m a t i o n  
d l spon ib le  é t a i t  i n s u f f i s a n t e  e t  nous avons 
ex t rapo lé  en tenan t  compte des exigences des 
espèces e t  des carac tér  i s t i q u e s  du m i  l leu. 
Une a t t e n t i o n  p a r t  i cu l  i è r e  a é té  consacrée aux 
espèces sous-exploi t&s conformément au mandat 
qu i  aval t été conf i é  aux auteurs. Ces der- 
n i e r s  o n t  aussi évalué l e  p o t e n t i e l  de déve- 
loppement pour chacune des espèces é tud iées  e t  
o n t  hi s des recmmandat ions concernant les  
études nécessaires à I ' u t i  l i s a t i o n  r a t i o n n e l  l e  

de ce p o t e n t i e l .  

2. HISTORIQUE ET SITUATION GÉNÉRALE DE LA - 
PECHE SUR LE VERSANT NORD DE LA PENINSULE 
GASPESIENNE 

2.1 Importance socio-éconcmique de l a  pêche 

La pêche e s t  une a c t i v i t é  qui  a occupé 
e n t r e  1980 e t  1982 envi  ron  2% des t r a v a  i 1 leurs 

du Bas Saint-Laurent e t  de la  Gaspésie 
(Tableau 1). La m a j o r i t é  des emplois de l a  
région, comm c ' e s t  l e  cas a i  l leurs au Québec, 
p rov l  e n t  du secteur t e r t i a i r e  (70%) Néan- 

m i n s ,  l e  secteur pr imaire,  comprenant l a  
pêche, l 'agr  Icu I ture,  1 a f o r e s t e r l e  e t  les 
mines, a maintenu 13% des emplols dans l a  
rég ion  au cours de l a  &mr pér iode comparati- 
vement à seulement 4% dans t o u t  l e  Québec. 



L ' a g r i c u l t u r e  e t  1 '  i n d u s t r i e  du bo i s  (sc iage 
e t  pap ier )  sont  des a c t i v i t é s  loca l isées 
presque exclusivement dans l e  Bas Saint-  
Laurent e t  dans l e  sud de l a  ~ a s ~ é s i e .  De 
p lus, l e  secteur des m i  nes a vu ses e f  f e c t  l f s  
d 'emplois diminuer considérablement au cours 
des dern ières  années. Par conséquent, l a  
pêche sur l e  versant  nord de l a  Péninsule 
gaspés i enne représente  l a  pr  i nc ipa l e  a c t  i v  i t é  
du secteur p r  ima i r e .  

2.2 S i t u a t i o n  générale de l a  pêche 

2.2.1 Aperçu h i s t o r i q u e  

La p ro fess ionne I l e  en ~ a s p é s i e  
s ' e s t  vraiment i n s t a l  l6e à p a r t i r  des années 
1930 avec l a  renaissance du muvement coopéra- 
t i f  au Québec (Tableau 2). L ' a r r i vée  des 
pêcheurs-unis à ~ iv iè re-au-Renard  en 1938 e t  
son comportement s t r u c t u r e l  e t  f i n a n c i e r  par 
l a  s u i t e  o n t  cond i t ionné l e  m i  l leu de l a  pêche 
au nord de l a  péninsule. I I  s 'en e s t  s u i v i  au 
cours des années 1950 e t  1960 une mdern i sa -  
t i o n  de l a  f l o t t e  de l ' a r r i v é e  des 
c h a l u t i e r s  e t  l a  naissance de l a  hautu- 
r l&e. La cô t iè re ,  qu i  c a r a c t é r i s a i t  
j usqu 'a lo rs  l e  nord de l a  ~ é n i n s u l e ,  a perdu 
de son importance. Toutefois, au début des 
années 1970, l a  cÔt i&e se r e s t r u c t u r a i t  

e t  i l  se fo rma i t  dans chacune des p r i n c i p a l e s  
communautés de des associat ions autono- 
mes de pêcheurs cÔt lers. Cel les-c i  se  regrou- 

pa ien t  en 1982 au se in  du Regroupement des 
Associat ions de c ô t i e r s  de l a  
~ é n  i nsul e gaspés ienne. Depu is, les  pêcheurs 
cÔt i e r s  e t  hau tu r i e rs  se sont démarqués au 
n iveau soc i  a l  e t  éconmi  que ma i s un rapproche- 
ment s ' e s t  e f f e c t u é  récemmnt avec l a  forma- 
t i o n  en 1985 de l ' A l l i a n c e  des ~ ê c h e u r s  
commerciaux du Québec. Toutefois, cmmr l e  
ment ionna i t  Lafleut- e t  a l .  (1982), l a  pêche 
h autur  i è r e  suppl an te  en importance l a  pêche 
cÔt i & e  en Gaspésie e t  l'amène des impacts 
majeurs sur l 'ensemble de I *éconmiel'. 

2.2.2 Usines de t r a n s f o r m a ~ l p  

Parmi les  68 usines de t rans format ion  des 
produ i t s  de la  mr r é p e r t o r  l&s  au Québec en 
1983, p lus  de l a  m i t l é  (37) é t a i e n t  local  1- 
sées en Gaspésie e t  l e  qua r t  (18) au nord de 
l a  ~ é n i n s u l e .  L' importance qu'occupe l a  
Gaspésie-nord au niveau des us lnes  e s t  r e l a t i -  
vernent récente. L 'augmrntat ion du nombre 
d 'un i t és  date de 1976 a l o r s  que l a  rég ion  ne 
compta i t  que 6 usines comparativement à 14 
pour l a  Gaspésie-sud. C e t t e  augmentation a 
f a v o r l s é  l 'expansion de l a  c ô t i è r e  q u i  
dispose de p lus  d'acheteurs pour ses captures 
(Tableau 3). Les pêcheurs hau tu r i e rs  o n t  
s u r t o u t  p ro f  l t é  de I ' é tab l  issement des Fru i t s  
de mr de I ' e s t  du Québec à Matane en 1972 e t  
des pêcher ies C a r t i e r  à Cap-Chat en 1983. 

Ce r ta l  ns centres importants de pêche 
comme Matane, Tou re l  le,  Mont-Lou i s  e t  
Cl o r  ldorme possèdent des f ac i  l i t é s  près des 
havres pour l 'é tab l issement  d'usines de 
t ransformat ion.  Toutefois, aucun ne possede 
d l  i n f r a s t r u c t u r e s  i n d u s t r i e l  l e s  sp& l f  iques à 
l a  pêche bien que des démarches en ce sens 
so ien t  ac tue l  lement en t rep r i ses  (M.R.C., cornm. 
pers. ) . Seule Rivière-au-Renard d i  spose d'un 
parc i n d u s t r i e l  de Ce lu i - c i  possède 
une superf l c i e  t o t a l e  de 55,7 acres  e t  o f f r e  
les  serv ices d'aqueduc, d'eau salée, d'égouts 
s a n i t a i r e s  e t  i ndus t r i e l s .  

2.2.3 I n f ras t ruc tu res  de P&he 

Les du nord de l a  ~ é n i n s u l e  
gaspés ienne, en t re  Sa l nte-FI av i e e t  Cap-des- 
Rosiers, d isposaient  en 1984 de 27 p o r t s  de 
pêche, s o i t  autant  que dans l e  r e s t e  de l a  
Gaspés ie. Certa ins p o r t s  comm Sa i nte-FI a v i  e, 
Rivière-à-claude, Fbnt-Louis e t  Pet i te -Va l  l6e 
ne sont  const i tués  que d'un quai  pour I ' m a r -  
rage des bateaux. D 'aut res  o f f r e n t  des 
serv ices  de glace, d'eau e t  d t é l e c t r l c i t é ,  de 



t r e u  i l s  de déchargement, de r m p e  de lancement 
e t  de c a l e  de halage. Rivière-au-Renard e s t  
l e  p o r t  l e  p l u s  important  dans l a  région. I l  
possède 1 100 m de quai d'amarrage avec tous  

l e s  se rv i ces  e t  une ca le  de halage pouvant 
accuel  l l Ir 85 bateaux de 20 m (65 ' ) .  Les 
p o r t s  de Matane, ~nse-;-Val leau, Tourel l e  e t  
Clor idorme su i ven t  en importance au niveau des 
se rv i ces  e t  de l a  longueur d'amarrage d ispon i -  
b l e s  ( v o i r  l e  Tableau 4 ) .  

, L e  nord de l a  ~ é n  insu le  gaspésIenne 

r e ç r w p a i t  en 1983 près du c inqui&e des 

pêcheurs du ~uébec ,  s o i t  un t o t a l  de 1 179 
pour l a  rég i  on. I I e s t  In téressant  de no te r  

qu fen exc luan t  les  de ~ i v i è r e - a u -  

Renard, l es  e f f e c t i f s  du r e s t e  du t e r r i t o i r e  
ncrd-gaspésien o n t  p r i s  régul ièrement de 
I ' importance par  rappo r t  à I 'ensemble de l a  
~ a s ~ é s i e  depuis 1970. Les e n t r e  
Sa i nte-FI av i  e e t  Gros-Cap représenta ien t  38% 

des pêcheurs de l a  ~ a s p é s i e  en 1983 e t  

seulement 23% en 1973. 

Au t o t a l ,  1 136 permls de commrr- 
c laux o n t  é té émis au nord de l a  ~ é n i n s u l e  

gaspésienne en 1986 (Tableau 5) .  près de la  
m o i t i é  (47%) é t a i t  de l a  ca tégor ie  des f i l e t s  

me I l l a n t s  p u r  poissons pélagiques e t  parmi 
ces derniers,  l a  m a j o r i t é  concerna i t  l a  
pour l a  boëtte. P a i r  l e  reste,  18% des permis 
p o r t a i e n t  sur l a  au poisson de fond au 

moyen de f i l e t s  m a i l l a n t s  e t  de palangres, 16% 
concernaient  l e s  l lgnes à main, 9%, les  
c a s i e r s  à buccins, e t  8%, les c h a l u t i e r s  

h a u t u r i e r s  e t  cô t i e r s .  Seulement 7 permis à 
hmards,  6 à crabes des neiges e t  1 aux péton- 
c l e s  o n t  é té b i s  dans l a  rég ion  en 1986. 

La m a j o r i t é  des pêcheurs possèdent p lus  
d'un permis de e t  souvent p lus  d'un 

bateau. Les détenteurs de permis de cas ie rs  à 
buccins, à crabes, e t  à hcmards a i n s i  que de 
p a l  angres e x p l o i t e n t  généra lement en &me 

-. 
temps un permi s de boëtte. A quelques 
exceptions près, l e  &me phén&ne se produ lt 

pour les  ~ ê c h e u r s  de hareng, de maquereau e t  
pour ceux qui  u t i l i s e n t  l es  l i gnes  a main. 

Df au t re  part ,  tous les  c h a l u t i e r s  à c r e v e t t e  

possèdent aussi un permt s pour l e  poisson de 
fond. Par conséquent, l e s  1 136 permis 
sera l e n t  exp l o i t é s  par  env i ron  400 p&heurs. 
Parmi ces p&heurs, 56 (9%) cyèrent  un 
c h a l u t i e r  hau tu r i e r  de p lus  de 15,2 m (50'1, 

Le r e s t e  (91%) des peuvent ê t r e  
cons idérés comm cÔt iers.  

Quatre grands secteurs du nord gaspéslen 

regroupent à eux seuls 73% des pêcheurs de l a  

côte. I I s ' ag i t ,  par o rd re  d f  importance, des 

rég lons  de Pet l t-Cap à Cap-des-Ros i e rs  125$), 
de Cap-Chat à Tourel l e  (20$), de Matane à Les 
6 c h i n s  (16%) e t  de Cloridorme à Valleau 

(14%). Le premier secteur, qu i  i n c l u t  
Ri v i  &-e-au-Renard e s t  c a r a c t é r i s é  par des 
pêcheurs qui p ra t i quen t  les  ac t iv i i -6s  de 
chalutage du poisson de fond e t  à l a  c r e v e t t e  
de &me que l a  pêche au f i l e t  mai l  l a n t  e t  à l a  

palangre. Le second secteur, Cap-Chat - 
Tourel l e  e s t  su r tou t  important  pour l a  
au f i l e t  m a i l l a n t  des poissons de fond e t  des 
poissons pélagiques. Le t r o i s  i&ne secteur, 

c e l u i  de Matane, se c a r a c t é r i s e  par  la  
présence des c h a l u t i e r s  à c revet tes .  Quant au 

secteur de C lor ldor iw à Valleau, i l  t i r e  son 
importance des c h a l u t i e r s  à poisson de fond. 

2.2.5 F l o t t e  

En 1984, l e  nombre dfembarcat ions bas&s 
sur l e  versant  nord de l a  Gaspésie G-kalt de 
1 002, s o i t  20% de l a  f l o t t e  de qu6b6- 

CO i se. Parmi ce l les-c i ,  728 6tai -k des 
embarcations de t a !  l l e  i n f é r i e u r e  à 10,6 m 
(35' ) e t  18% se s i t u a i t  dans les  ca tégor ies  

comprises en t re  10,6 m (35' ) e t  16,5 rn ( 54 ' )  
(Tableau 6) .  Les bateaux de p e t i t e  t a t l l e  
é t a i e n t  pr incipalement loca l  isés a l o u r e l  l e  

(80), Les &ch i ns  (531, R i v iè re -au -~ena rd  (41) 
e t  Val leau 140). Les bateaux de ca tggor ies  
In termédia i res  sont  concentrés à Toure l l e  e t  a 



Cap-Chat, avec 88 uni tés,  ce  qu i  représentent  
48% des embarcations de c e t t e  c a t k o r i e  au 
nord  de l a  Péninsule. Les bateaux de p lus  
grande ta1  l l e  (16,8 m e t  p l u s )  sont  l oca l i sés  
à Rivière-au-Renard e t  à Matane (44 e t  22 
u n i t é s  sur 98). 

Les de 1 'ensemble de l a  Gaspésie 
d isposent d'un nombre é levé  d'acheteurs compa- 

ra t ivement  au r e s t e  du ~ u é b e c .  On en comptai t  
4 2  en 1984. C 'es t  a i n s i  que 55% de t o u t  l e  
volume débarqué dans l a  Prov ince a t r a n s i t é  
p a r  l a  Gaspésie (Tableau 7) au cours de c e t t e  
année. 

Quatre po r t s  du nord  de l a  Péninsule se 
c lassen t  parmi les  10 p l u s  importants au 
Québec au niveau des volumes débarqués en 1984 
(Tab leau 8) : s o i t  ~ i v l  ère-au-Renard, C lor  l- 
dorme, Ste-Anne-des-Monts e t  b t a n e .  Par 
r a p p o r t  à l a  valeur des débarquements, seule- 
ment t r o i s  p o r t s  é t a i e n t  classés dans les  10 
permiers:  R i v i  ère-au-Renard v e n a i t  au premier 

rang, Ste-Anne-des-Monts au septième e t  Matane 
au neuvième. 

Au nord de la  ~ é n l n s u l e ,  les  débarque- 
ments représenta ien t  en 1983 26% des débarque- 
ments to taux  au Québec pour un volume de 
17 781 t e t  une valeur de 12 695 775 9. 
Toutefois,  après avo i r  connu une hausse de 
1970 à 1979, c e t t e  importance a diminué en 
volume e t  en valeur d 'env i ron  10% depuis. La 
dlmi  nu t i on  p o u r r a i t  ê t r e  a t t r i b u a b l e  en p a r t i e  
à l a grève des emp l oyés de pêcheurs-un i s e t  de 
Curadeau à Rivière-au-Renard en 1979. En 
e f f e t ,  c e t t e  grève a eu comm conséquence, 
e n t r e  autres, de f o r c e r  des pêcheurs à vendre 
l eu rs  captures à l ' e x t é r i e u r  de l a  région, 
s o i t  au sud de l a  Gaspésie e t  sur l a  
c ô t e - ~ o r d .  Cer ta ins  cont  I nuent 
encore ac tue l  lement à vendre à 1 ' ex tér  leur 
tait en rés idan t  au nord de l a  ~ é n i n s u l e  
(M.P.O., serv ice  de I ' inspection, comm. 

pers. ). C'est  posslblement une des ra i sons  
q u i  exp l i quent que, ma l gré une augmnta- i lon du 
nombre de pêcheurs e t  de bateaux de p k h e  
en reg i s t rés  dans l a  rég ion depuls 1951, l e s  
débarquements du nord de l a  Péninsule o n t  
cont inué à diminuer depuis 1979. 

Les p r  l nc i pal es espèces débarqu&s dans 
l a  r&glon à I 'étude sont, par  o r d r e  d* lmpor- 
t ance  des volumes: l a  mrue, l a  crevette, l e  
tu rbot ,  l a  p l  le, l e  sébaste, l e  crabe e t  l e  
hareng (Tableau 9) .  Presque tous  les débar- 
quements de crevette, de crabe e t  de sebaste 
p rov l  ennent de captures r é a l  i s&s a i  1 l eurs  que 
sur  l e  versant  nord de l a  ~ é n l n s u l e  gaspéslen- 
ne. La pêche c ô t i è r e  proprement d i t e  s e  
concentre sur l a  mrue,  l e  hareng, l e  bucc in  
e t ,  depuis quelques années, sur les pl l e s  
g r  I s e  e t  canadi enne. 

Les espèces qu i connal ssent l e s  rn i l l e u r s  
p r i x  (Tableau 10) au débarquement (saumon, 
homard, f l é t a n  e t  pétoncle)  à l 'except ion de 
l a  c r e v e t t e  e t  du crabe ne sont  pas Importan- 
t e s  dans les  débarquements de l a  région. 

3. CONTEXTE BIOPHYSIQUE SUR LE VERSANT NORD DE 
LA PENINSULE GASPESIENNE 

3.1 Géunorphologie c ô t i è r e  e t  sous-marine 

L'ensemble du 1 f t t o r a l  e t  des fonds 
sous-mar ins  s u r  l e  v e r s a n t  no rd  de l a  
~ é n i n s u l e  gaspésienne e s t  compris dans l a  
rég ion  physlographique des b n t s  N o t r e - û m .  
La cô te  de c e t t e  rég ion e s t  caract&-ls& pa r  
une remarquable r e c t i t u d e  avec t r è s  peu 
d'échancrures, de baies, de caps ou de bancs 
sous-marins a i n s i  que par une mrpho log l  e de 
basses-terres cÙ l a  roche en p lace a f f l e u r e  
presque p a r t a i t .  



La zone l n t e r t i d a l e  immrrgée deux f o i s  
p a r  j o u r  par l e s  marées cons i s te  en une mince 
f range rocheuse de 100 à 200 m de largeur. Du 
n lveau de basses mers de vive-eau jusqu'à une 
profondeur de 50 à 100 m, on re t rouve une 

p 1 a te- f  orme l l t t o r a  l e à su r face  t r è s  régu l i è r e  
e t  légèrement i n c l  in& vers l e  large. Ce t te  
plate-forme e s t  recouver te  de sable e t  de 
g r a v i e r  mais l a  roche en p lace  a f f l e u r e  à 
p l u s i e u r s  endroi ts.  

. 
A p a r t i r  de 50-100 m de profondeur, l es  

foi ids p longent abruptement dans l e  chenal 
Laurent  ien  où les profondeurs a t t e ignen t  
300 m. Cet te  pente abrupte e s t  recouver te  de 
vase t r è s  sableuse e t  de vase grave1 leuse e t  
1 es a f f leurements  rocheux sont  fréquents. 

Le  chenal Laurent ien  e s t  l a  s t r u c t u r e  
géomrphologlque l a  p l u s  remarquable du g o l f e  
du Sa i nt-Laurent. I I cons i s te  en une longue 
e t  profonde val l& sous-marine qu i  o r i g i n e  
près  de l'embouchure du Saguenay, longe l e  
versant  nord de l a  ~ é n  i nsul e gaspés lenne, 
t r a v e r s e  l e  Go l fe  e t  cont inue à t r a v e r s  l e  
d é t r o i t  de Cabot pour se te rminer  sur l e  
r e b o r d  du plateau con t i nen ta l  au sud-est de 
Terre-Neuve. Le fond du chenal e s t  r e l a t l v e -  
ment p l a t  avec des dépressions a l  longées e t  
e s t  recouver t  de vase pure e t  de vase sableu- 
se. Les profondeurs dépassent généra lement 
300 m e t  at te ignent,  dans l a  rég ion à I 'étude, 
un maximum de 425 m dans une fosse au la rge de 
Ri  v l  ère-au-~enard. 

Du p o i n t  de vue géomorphologiquo, l a  
r é g i o n  à l 'é tude peut  ê t r e  d l v i s &  en t r o i s  
s e d e t i r s  : 

1 )  De S a l n t e F l a v i e  à Grosses-Roches, l e  
1 i t t o r a l  e s t  r e l a t  ivomcnt abr l té.  La 1 lgne 
de rJvgge e s t  ca rac té r i sée  par .un t a l u s  
s t a b l e  non rocheux. En général, l a  zone 
l n t e r t  Ida l e  e s t  rocheuse (sch i s tes )  . La 
p l a t e - f o r m  l i t t o r a l e  e s t  large (4-6 km). 

Au niveau des basses m r s  de v i ve  eau, les  

fonds sont  canposés su r tou t  de b locs  de 
rochers. On passe ensu i te  r a p i d w e n t  à des 
fonds de ga le t s  p u i s  de g rav ie r  et ,  enf in, 
à 6-10 m de profondeur à des fonds de 
sable. Dans l a  p a r t i e  ouest  de c e t t e  
sous-région, on re t rouve deux ba l es  carac- 
t & i s & s  pa r  des sédiments p l u s  f i n s  ( sab le  
vaseux): l a  b a i e  de & t i s  e t  l 'anse du 
p e t  it-&t 1s. 

2 )  De Grosses-Roches à Sa l n t e A n  nedes-Monts, 
l e  l i t t o r a l  e s t  moins ab r i t é .  La l i g n e  de 
r i v a g e  e t  l a  zone l n t e r t i d a l e  sont  rocheu- 
ses (roche en place).  La p l  ate-forme 
l i t t o r a l e  e s t  p l u s  é t r o i t e  mais e s t  carac- 
t é r i s é e  par une g r a n u l d t r i e  s i m i l a i r e  à 
c e l l e  de l a  p r e m l k e  sous-région. On y 
re t rouve  aussi de p e t i t e s  ba ies  sableuses 
(Les ~ c h i n s ,  Capucins) e t  de grandes anses 
avec des plages de sable g ross ie r  ( P e t i t s  
Capucins, Cap-Chat, Po in te  au G&on e t  
Sa i nte-Anne-des-Monts. 

3) De Sai nteAnnedes-Monts à Riv ière-au- 
Renard, l a  géomorphologi e e s t  ca rac té r  i s t i -  
que des cô tes  à fa la ises .  La zone i n t e r t i -  
da le  e s t  rocheuse (roche en p lace)  e t  
abrupte. La p l  ate-forme l l t t o r a  l e  e s t  
m i n s  la rge ( 2  km) que dans l es  deux aut res  
sous-régions ma 1s e l  l e  e s t  t c u j o u r s  carac- 
t é r i s é e  par une pente f a i b l e  sauf au niveau 
de basses m r s  oÙ on re t rouve souvent un 
mur rocheux de O à 2 m. Au p ied  de ce  mur, 
on re t r cuve  l a  succession des &mes bandes 
g r a n u ~ o m é t r i ~ u e s  caractéristiques des 
sec teurs  en m o n t :  b locs  de roches, 
galets,  g rav ie r  et, enf ln, sable à p a r t i r  
de 10 m de profondeur. Le long de ce  
secteur, i l y a une succession de p e t i t e s  
anses ( R i  v i  &-e-à-cl aude, Mont-Sa i nt+  lerre,  
Mont-Lou i s, Anse+ leureuse, ~ i v l è r e - d e - l a -  
M a d e l e i  ne, Grande-Val lée, C l o r  i dorme, 
~nse-;-val leau) abr i t a n t  d ' é t r o f t e s  plages 
de ma té r i e l  g ross ier  (gravier ,  sab le  e t  
ga l e t s )  . 



3.2.1 Masses d'eau 

Les cond i t ions  océanographiques dans l a  
r é g i o n  à I 'étude sont canp lexes en r a i s o n  de 
l a  présence e t  du &lange de masses d'eau 
ayant des ca rac té r i s t i ques  f o r t  d l  f fé rentes .  
Durant  I  'été, on retrouve dans I 'ensemble du 
g o l f e  e t  de l ' e s t u a i r e  mar i t ime du Saint-  
Laurent  t r o i s  couches d'eau d i s t i n c t e s :  

1 - Une couche d'eau de sur face ( j u s q u f à  50 m 

de  profondeur) re la t ivement  chaude e t  peu 
sa lée  formee par l e  réchauf fement des eaux 
s u p e r f i c i e l l e s  e t  par l 'écoulement e t  l e  
mélange des eaux douces provenant du bassin 
de drainage du Saint-Laurent; 

2- Une couche d'eau i n t e r i 6 d i a l r e  (50-150 m) 

t r è s  f r o i d e  (-1°C à 1°C) e t  s a l é e  
(32-34 1, formée en h i v e r  par l e  
re f ro id issement  des eaux de surface;  

3- Une couche d'eau profonde conf inée au 
chenal Laurent ien (> 150 m l ,  m i n s  f r o i d e  
que l a  précédente (4-6OC), t r è s  salée 
(35 e t  r i c h e  ei! éléments n u t r i t i f s  
(n  i t r a t e s ,  phosphates, s i  l i ca tes ) .  Ce t te  
masse d'eau o r i g i n e  de l ' A t l a n t i q u e  e t  
pénè t re  dans l e  Go l fe  par l e  d é t r o i t  de 
Cabot. 

3.2.2 C i r c u l a t i o n  

La c i r c u l a t i o n  dans l e  Go l fe  e s t  du t ype  
s tua r  ien, c'est-;-di r e  que les  eaux douces 
'écou l e n t  vers 1 'océan en sur face en se 

d i l u a n t  e t  en en t ra inan t  avec e l  l es  des masses 
cons idérab les  d'eau salée. Pour compenser 
c e t t e  p e r t e  d'eau salée, i l  y a un écoulement 
d'eau salée en profondeur en sens inverse 
( ve rs  l 'amont). La géographie p a r t i c u l i è r e  du 

Go l fe  confère  à ce pat ron t r è s  généra l isé  de 
c i r c u l a t i o n  l ' a l l u r e  d'une boucle ouverte dans 
l e  sens an t l - ho ra i re  e t  f a i t  qu'une p a r t i e  
importante des eaux e s t  recyc l6e  à 1 ' l nt&- l e u r  
du système. Les eaux douces au ra ien t  un temps 
de résidence de s i x  à h u i t  mois dans l e  Golfe. 

Le p r i n c i p a l  moteur de c e t t e  c i r c u l a t i o n  
e s t  i e d é b i t  du Sa i nt-Laurent qu 1, avec c e  lu  i 
du Saguenay e t  des r i v i è r e s  de l a  Haute 
& te -~o rd ,  con t r i bue  pour p l u s  de 8û$ des 
apports d'eau douce dans l e  système. C e t t e  
eau douce se 61 ange progressivement avec 
I 'eau salée dans I ' e s t u a i r e  en ava l de Tadous- 
sac. p rès  de l'embouchure du Saguenay, l e s  
eaux f ro ides,  salées e t  r i ches  en éléments 
n u t r i t i f s  des couches profondes son t  forcées à 
remonter vers l a  surface. Le &lange a i n s i  

produ it d i  lue e t  en r i ch  it considérablement l e s  
eaux du Saint-Laurent en p l u s  d faugmnte r  
cons idérab lemen' l e  volume d'eau se  dépl açant  
vers I lava l. A I 'embouchure de I 'Estuai re, 
e n t r e  Pointe-des-Fbnts e t  Sainte-Anne-des- 
Monts, l e s  eaux d i  luées de 1 ' e s t u a i r e  rencon- 
t r e n t  l e s  eaux salées du Golfe. I I se forme à 
l a  f r o n t i è r e  e n t r e  ces deux masses d'eau un 
f r o n t  in tense e t  s t a b l e  en t r a v e r s  de I 'embou- 
chure de l 'Es tua i re .  Ce f r o n t  p rodu i t  un 
écoulement vers l a  r i v e  sud qui, près de l a  
r i v e  sud, e s t  dév ié  vers I ' e s t  e t  e s t  r e n f o r c é  
par l e  t o u r b i  l Ion cyclonique d tAn t i cos t i .  

L ' immnse masse d'eau d i  lu& (env i ron  20 f o i s  
l e  déb l t d'eau douce du f l euve) f o r m  a l  o r s  un 
m l  nce mais t r è s  intense courant qu i  longe l e  
versant  nord de l a  péninsule gaspésienne pour 
e n s u i t e  se  déverser dans l e  sud du Golfe; i 1 
s ' a g i t  du Courant de Gaspé. 

Sur l e  p l  an océanograph lque, l a  rég ion  à 
l ' é t u d e  p e u t  ê t r e  s u b d i v i s é e  en t r o i s  
secteurs: 



3.2.3 Secteur de l t e s t u a i r e  mar i t ime 

Au l a r g e  de S a i n t e - F l a v i e  j u s q u l à  
Sa 1 nte-Anne-des-bnts, l e  régime océanograph i- 
que e s t  c e l u i  de l ' e s t u a i r e  mar i t ime du 
Sa l nt-Laurent. Les carac tér  i s t i ques  de ce 

sec teur  sont  les  su lvantes: 

- On y re t r cuve  les  t r o i s  couches d'eau 
t yp iques  du Golfe; 

- La c i  r cu  l a t i o n  e s t  iva l e  e s t  caract&- ls& pa r  
un courant  d'eau d l  lu& e t  r e l a t i v e m n t  
chaude d i r i g é  vers l ' ava l  de l a  r i v e  
sud e t  par  un t o u r b l l  Ion an t l cyc lon lque  p l u s  
au large;  

- Les m r & s  sont  seml-diurnes e t  dtainpl i t u d e  

moyenne (1,5 m l ;  

- Les glaces en h i v e r  sfaccumulent p rès  de l a  
r i v e  sud. El  l e s  apparaissent à l a  f l n  de 
décembre e t  d ispara issent  au début d lav r i  1. 
La  zone i n t e r t i d a l e  de Sainte-Flavie à 
Matane e s t  comp l ètement reccuver te  de g l  ace 
e n  h i ve r ;  

- Les eaux sont  r i ches  en éléments n u t r i t i f s  
mais r e l a t  ivement f r o ides  en été, pa r t i cu -  
l l k e m e n t  dans l a  p a r t i e  amont, e t  r e l a t i v e -  
ment tu rb ides ;  

- La product ion  p r ima i re  e s t  f a i b l e  e t  e s t  
c a r a c t & i s &  pa r  un maximum en j u  l l le t .  

3.2.4 Secteur du Courant de Gaspé 

L e  secteur du Courant de Gaspé comprend 
une mince bande c ô t i è r e  longeant l e  versant  
no rd  de l a  Péninsule gaspésienne e n t r e  
Sa I nte-Anne-des-knts e t  R i v i  ère-au-Renard. 
Les carac tér  i s t  l ques de c e t t e  rég l on sont  l es  
su ivantes:  

- Vi tesse myenne du courant  t r è s  élevée e t  

constante avec un maxlmum de 50 cm/sec au 
l arge de sa1 nte-Marthe-de-casp&, en j u  in, 
~ r è s  de l a  surface, à 4-6 km de l a  côte. La 

v i t e s s e  e s t  r é d u i t e  p l u s  à l ' e s t  e t  p lus  
t a r d  en été; 

- Les eaux sont re la t i vemen t  chaudes ( jusqu 'à  
14°C en août), d i  lu&s (aussi  peu que 
25 en j u i n ) ,  r i c h e s  en él&nents n u t r i -  
t i f s  e t  m l n s  t u r b i d e s  que dans l 'Es tua i re ;  

- Les glaces dé r i van t  de I IEs tua i re  a r r i v e n t  
au début de j a n v i e r  e t  d ispara issent  au 
m i  l i e u  du m i s  d ' a v r i l ;  

- Les marées sont  seml -d iurnes avec une f o r t e  
I n h a l  i t é  des deux marées j ou rna l  l&es e t  
o n t  une f a i b l e  ampl i t u d e  (0,6 m); 

- La product ion  p r i m a i r e  e s t  t r è s  élevée, 6 
mois par  année (av r  i l -septembre). 

3.2.5 Secteur du t o u r b i l l o n  d lAn t i cos t i  

Au large du secteur du Courant de Gaspé, 
l e  régime océanographique e s t  dominé par l e  
t o u r b i  I  Ion cyclonique d t A n t l c o s t l .  Les carac- 
t e r  i s t l q u e s  de c e t t e  rég  i o n  s o n t  l e s  
suivantes: 

- C i r cu l  a t i o n  rés idue l  l e  assez constante en 
f o r m  de boucle dan? l e  sens ant i -hora i re ;  

- Eaux de sur face p l u s  f ro ides ,  p lus  salées e t  
m i n s  r i ches  en él&nents n u t r i t i f s  que dans 
l e  courant  de Gaspé; 

- Product ion p r i m a i r e  f a i b l e  sauf au début du 
printemps (av r i l -ma i ) .  



4. ALGUES MARINES 

4.1 ~ucacées  

Fucus veslculosus 
Fucus d i s t l c h u s  evanescens 
Fucus d i s t l c h u s  edentatus 
Ascophyllum nodosum 

Nom vernacu I a i  re :  varech 

Les fucacés sont  des algues marines ben- 
th iques e>cploi tables pour leur contenu en 
ac ide  a l g i n i q u e  e t  leur  r i chesse en o l i g o -  
él&ents. El  l e s  représentent  aussi un grand 
i n t é r ê t  pour leur  contenu en hormones de 
croissance. 

4.1.2 Boloc&e 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

A. nodosun : Niveau l n t e r r 6 d i  a i r e  de l a  zone - 
i n t e r t  Ida l e  des cô tes  rocheuses 
abr l tées. 

Reproduction 

La reproduct ion e s t  sexuée. Les sexes 
son t  séparés chez 1. veslculosus e t  & 
nodosm. Les gametes &l es  e t  f me l les s o n t  
l ibérés dans I 'eau environnante oÙ a l l eu  l a  
f k o n d a t  ion. &net-a lement, l e  zygote r e s t e  
c o l l é  quelque temps à l a  p lan temère  e t  
sédimente au fond assez v i te .  

Croissance 

La croissance e s t  rapide. La zone de 
croissance e s t  s i t uée  à l 'e>d-r&ité des 
p l  antes. Les fucacées peuvent produ i r e  10 
f o i s  leur  poids i n i t i a l  pendant l a  saison de 
croissance e t  c r o ? t r e  de 6 cm/nw>is en été. La 
teneur en acide a lg in ique  e s t  maximale en 
automne e t  à l a  f i n  du pr  lntemps. 

4.1.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à 1-é tude 

Les quat re  espèces sont  abondantes sur 
tou tes  l es  côtes du Golfe. 

H a b i t a t  p r é f é r é  

F. vesiculosus:  Nlveau i n t e r & d i a i r e  de l a  - 
zone i n t e r t i d a l e  des côtes 
r o c h e u s e s  a b r i  t é e s  e t  
bat tues.  

F.d. evanescens: P a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  zone -- 
i n t e r t l d a  l e  des côtes ro-  
cheuses abr l t b s .  

Bourget (1976) a r é a l  i s é  un i n v e n t a i r e  
des algues i n t e r t i d a l e s  à 16 s t a t i o n s  e n t r e  
Sa l nte-FI avi e e t  Cap-Chat. Les b lmasses  
augmntent  vers l ' ava l  e t  dépassent 400 g / ~  à 
Sa i nt-U l r i c, Grosses-Roches, l e s  l s l e t s  e t  Les 
&chins. Pour des f ins d 'exp lo i ta t ions ,  une 
compagnie de Rimouski a i n v e n t o r i é  ces espèces 
à Métis. 

4.1.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Actuel  lement l es  fucacées ne sont  pas 
e T l o i t & s  de façon c m m r c l a l e  dans l a  r e g i o n  
à l 'étude. 

F.d. edentatus: P a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  zone -- 
i n t e r t  Ida l e  des côtes rocheu- 
ses battues. 



4.1.5 ~ x ~ l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  l e  H a b i t a t  p r é f é r é  

Les biomasses de fucacées en aval de 
Cap-Chat ne dépassent probablement pas ce qu l 
a été re t r cuvé  dans I 'Es tua i re  maritime. En 
e f f e t ,  l a  zone l i t t o r a l e  de ce secteur e s t  
moins a b r i t é e  e t  e s t  aussi  soumi se  à I 'abra- 
s ion  p a r  l e s  glaces. La majeure p a r t i e  de l a  
product  ion  annuel l e  d o i t  ê t r e  arrachée par  l e s  
glaces. 

Les concent ra t  ions de fucacées retrouvées 
dans l a  r é g i o n  peuvent se p r ê t e r  à une exp l o i -  
t a t i o n  r e s t r e i n t e  axée sur l a  product ion 
d 'eng ra i s  e t  de cmpléments pour l es  r a t i o n s  
a l  imenta i res  d'élevage, comm l e  f a i t  actuel-  
I m n t  l a  compagnie Aquaterre Inc. de Rimous- 
k i .  L 1 e x t r a c t l o n  i n d u s t r i e l  l e  des a l g l  nates 
requ i e r t  des dens i tés  beaucoup p l  us  élevées 
(6-7 kg/& 1. 

4.2 Lan ina i res  

Laminar ia d i g i t a t a  
~ k l n a r i a  I o n g i c r u s i s  
Laminar ia sacchar ina 
A i a r i a  escu lenta  

Les  I mi na i  r e s  c o n s t i t u e n t  une au t re  
c a t h o r  l e  d'algues mar ines exp l o l t a b l e s  pour 
l eu r  teneur en ac ide  a l g i n i q u e  e t  leur  r i ches-  
s e  en o l  igo-éléments. 

D i s t r  i b u t  Ion dans l e  go1 f e  du Saint-Laurent 

Communes sur  t o u t e s  l es  côtes du g o l f e  du 
Sa i nt-Laurent. 

Lan inar ia* :  Du niveau des basses m r s  

moyennes J u s q u ' à  12 m de 
p r o f o n d e u r  s u r  l e s  c ô t e s  
rocheuses a b r i t é e s  oij I  'eau 
n ' e s t  pas tu rb ide .  

A. esculenta: Du n i v e a u  des basses mers - 
~ u s q u ' à  12 m de profondeur sur 
l es côtes rocheuses ba t tues  O; 
l 'eau n 'es t  pas tu rb ide .  

Reproduction 

La reproduct ion e s t  sexuée. Les p l  aneeç 
matures produisent  des spores q u i  se  dévelop- 
pen t  en p lan tu les  pélagiques mâles ou f m e l  les 
qui, à l eu r  tcur, produisent  des gametes. Le 
s p e m  l i b r e  f e r t i l i s e  les  oeufs sur  l e  plan- 
t u l e  femel l e  e t  l e  zygote se  f i x e  e n s u i t e  au 
substrat .  

Croissance 

La croissance e s t  t r è s  r a p i d e  (maximum de 
2,3 cm/Jour en Ju in ) .  La zone de croissance 
e s t  s i t uée  à l a  base de l a  lame près  du poln-i- 
de rencont re  avec l a  t i ge .  Les lan i  na i res  
peuvent p rodu i re  j usqu tà  15 f o i s  leur  poids 
i n i t l a i  au cours de l a  saison de croissance. 
La t a 1  l l e  suggérée pour l e  fauchage commrrcial 
e s t  de 1 m & longueur de l a  t i ge ,  l aque l l e  
e s t  s t t e i n t e  dans l a  Baie-des-Chaleurs à I 'âge 
de 2 ans. 

Aut re  pot n t  d l  i n t é r ê t  

Les laminaires cons t i t uen t  l a  nourrl- i-ure 

p r 6 f  gr& des ours l ns. Lorsque ces dern 1 ers 
s o n t  abondants, i l s  peuvent c m p  I &i"emen-i- 
dénuder l a zone des l mi rm i res. 



4.2.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  h l t é t u d g  4.3 Algues rouges 

Lavergne e t  Himmlman (1984) o n t  déc r i t ,  
de façon qua l l t a t l ve ,  l a  d l s t r l b u t l o n  des 
a l g u e s  s u b t i d a l e s  à 30 s t a t i o n s  e n t r e  
Ru I sseau-à- I a-Loutre e t  Mont-Sa i n t+  ierre.  
Dans ce secteur, l es  laml n a i r e s  sont  abondan- 
t e s  de O à 3,5 m. A p l u s i e u r s  endroi ts,  e l l e s  
forment une bande dense qu i  peut  a t t e i n d r e  
p l u s  de 20 m de largeur. Les auteurs a jou ten t  
qu'en général, l es  p lan tes  o n t  moins de f m de 

longueur e t  sont  sans doute Issues de l a  
pousse saisonn i&e. 

Halosacclon rementaceun 
Ahnfe l ta  p l  i c a t a  
Palmar ia palmata 

Les deux preml &-es espèces sont  exp l O 1 t a -  
b l e s  pour I l ex t rac t i on  de I1agar. La t r o l s i &  
me e s t  commrc ia l l sab le  pour consmmatlon 
h uma i ne. 

4.2.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Les l an ina i res  ne sont  pas exp lo l t&s  de 
façon cornmrcla le dans l a  région.  

4.2.5 ~ x ~ l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Dans l a  rég ion  à I létude, l es  bicmases de 
l a n l n a l r e s  sont  l i m i t é e s  pa r  l a  f o r t e  t u r b l d i -  
t é  de I1eau, par l ' ab ras ion  du l i t t o r a l  par 
l es  glaces e t  par I 'abondance d tou rs ins  
(pa r t i cu l i è remen t  dans l ' E s t u a i r e  mar i t ime).  
De plus, les côtes ne sont  pas abr i tées,  ce 
qu i  I i m i t e  l a  croissance. 

Les f a i  b l es  concent ra t  ions observées 
pou r ra ien t  s e r v i r  à I ' a l  lmentat ion des ours ins  
advenant l e  cas oÙ II se déve lcppera l t  une 
i n d u s t r i e  du cav ia r  d lours in  au Québec ( v o i r  

Oursln) .  Une moissonneuse à l an i  na i res  a é t é  
étudiées par l e  M.A.P.A.Q. (Gendron, 1984a). 
Son rendement e s t  f a i b l e  (0,4 kg /&)  a l n s l  que 
son e f f i c a c i t é  (10%) mais l a  l-echnique semble 
relat ivement. f a c i  l e  à a&l i o re r .  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Salnt-Laurent 

Communes sur l a  p l u p a r t  des côtes du 
Golfe. 

Hab 1 t a t  p ré f  gré 

Niveau des basses m r s  de vlve-eau su r  
les  cô tes  rocheuses. 

Reproduction 

La reproduction e s t  semi& e t  l es  sexes 
sont  séparés. Le spe rm l l b re  f e r t  i l I s e  l e s  
p l  antes f eme l les. Ces dern l ères produ l s e n t  
des spores qu l  se f i xen t  e t  se déve lcppent en 
p lan tes  non sexuées. Ces dernl&es p rodu l sen t  
un a u t r e  t y p e  de spore qu i  se développent en 
p lan tes  mâles e t  femelles. 

Croissance 

Aucune donnée d i  spon l b l e. 



4.303 Distribution dans l a  rég ion  à l 'é tude 

En t re  Ru l sseau-à- l a-Loutre e t  Mont-Sa l nt -  
P ier re ,  A. ranentaceum e s t  généralement 
abondant au niveau des basses m r s  de vive-eau 
e t  t r è s  abondant dans l a  rég  l on de Tourel l e  
(Lavergne e t  Hlmmsiman, 1984). A. pl i ca ta  e t  
P. pa lmata  sont  présents mals t r è s  peu abon- - 
dants. Ai l leurs, l a  d i s t r i b u t  i on  des algues 
rouges n 'es t  pas connue. 

4 . 3 . 4 ~ x ~ l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Les algues rouges ne sont  pas exp lo i t ées  
commsrcialement dans l a  rég ion  à l 'étude. 

4.3.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Les données d lspon i  b l e s  ne permettent  pas 
de se prononcer sur l a  p o s s i b i l i t é  d ' e x p l o i t e r  
cornmerci a lement 3. ranentaceun. 

e 

5 a ECH I NODERMES 

5.1 Concombre de mer 

Cucumar 1 a f rondosa 

I I e x i s t e  au Japon un marché pour c e t t e  
esp&e dlholothur l e  abondante ma 1s peu é tud iée 
dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent. 

5.1.2 B i o l o g i e  

D l s t r  i b u t i o n  dans l e  go1 f e  du Saint-Laurent 

Communes sur t ou tes  les  côtes du Golfe. 

Hab i t a t  p r é f  Gré 

Fonds rocheux de O à 50 rn où l e s  courants 
s o n t  Intenses; souvent dans les  anf rac tuos i -  
tés.  

Reproduction 

Mal connue. Les sexes sont  séparés mais 
non d i s t i nguab les  extérieurement. Lors de l a  
ponte, l e s  oeufs sont  captés par l es  tentacu- 
l es  de l a  femel le e t  sont  fécondés par  l e  
sperme l i b é r é  dans l 'eau de Fr. La pér iode 
de ponte  n ' e s t  pas connue. A I 'éc losion,  l a  
l arve demeure près du fond jusqu'à l a  &tanor -  
p hose. 

M i g r a t i o n  

Ce t te  espèce se déplace peu. On ne 
connaTt pas l a  nature de ses déplacemen+s 
locaux. 

Cro i ssance 

Aucune donnée d i  spon l b le. Les adu l t e s  
peuvent a t t e l n d r e  une longueur de 30 cm. 



N o u r r i t u r e  

Capte à l ' a i d e  de ses ten tacu les  du 
plancton e t  des d é t r i t u s  en suspension. 

5.1.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à l ' é tude  

Lavergne e t  Himmelman (1984) o n t  no té  l a  
présence de concombres de mer à 30 s t a t i o n s  (O 
à 10 m de profondeur) e n t r e  Ru isseau-à- la-  
Lou t re  e t  Mont-Saint-Pierre. En générai, 5 
frondosa e s t  abondant à des profondeurs de 3 à 
8 m. P lus ieu rs  i nd i v i dus  sont b lancs a l o r s  
que l a  couleur h a b i t u e l l e  e s t  brune. 

L'Association des c ô t i e r s  de 
Sa I nte-Anne-des-Monts rappo r te  a v o i r  décou v e r t  
une concent ra t ion  t r è s  importante de concom- 
b r e s  de mer de Sainte-Marthe ( l e s  données 
ne sont  pas d ispon ib les) .  

Les dragueurs à pétoncles de l a  r é g i o n  de 
Sainte-Anne-des-Monts peuvent capturer  de 
grandes quant i t&s  (> 250 kg/Jour) de concom- 
b res  à des profondeurs d 'environ 40 m. 
Ceux-ci sont r e j e t é s  à l a  mr. 

Ce t te  esp&e p o u r r a i t  f a i r e  I ' ob je t  d'une 
pêche s é l e c t i v e  en plongée sous-marine ( v o i r  
Oursin) e t  peut  ê t r e  aussi  à I ' a i d e  Je dragues 
adaptees. 

Les Japonais donnent un f o r t  p r l x  pour 
des concombres de nier séchés après a v o i r  6 6  
b o u i l l i s .  Le rendement en po ids  du p r o d u i t  
f i n 1  e s t  d 'env i ron  5% du poids f ra ls .  La 
&thode de pr6para t ion  du concombre e s t  l a  
su ivante: 

- F a i r e  dégorger I tan lmal  en l e  p laçant  dans 
I 'eau daice; 

- Enlever l ' i n t e s t i n  à l ' a i d e  d'un appare i l  à 
é v l  scérer; 

- Nettoyer l a  c a v i t é  abdomi na l e  avec une 
brosse e t  r i n c e r ;  

- F a i r e  b o u i l l i r  dans l'eau sal& à 95OC 
pendant 1 à 1,5 h; 

- Après refro id issement,  f a i r e  r ô t i r  à 70°C 
pu is  f a i r e  sécher à 1 'ombre pendant 5 j ou rs ;  

- L a i s s e r  l a  teneur en humidi té s t a J u s t ~  
pendant 2-3 Jours; 

- Re fa i re  sécher pendant 2-3 Jours. 

5.1.4 E x p i o i t a t i o n  a c t x e L I g  

Les concombres de mer se  sont  pas exp lo l -  
t é s  dans l a  région. 

5.2 Oursin v e r t  

Strongylocentrotus droebachiensis 

Le concombre de mr semble assez abondant 
dans l a  rég ion à l 'étude. Cela p o u r r a i t  
s lexp l iquer  par l e  f a i t  que l es  la rves  de 
c e t t e  esp&e n 'é tan t  pas peuvent 
se main ten i r  près des stocks reproducteurs. 

1 I ex! s t e  au Japon e t  en Europe un marché 
pour l e  cav ia r  dloursin. 



5.2.2 B io log ie  Nourr i ture 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  go l f e  du Saint-Laurent 

Abondant sur toutes les côtes du nord du 
go l f e  Saint-Laurent. 

Hab l t a t  préféré 

. 
A la  l i m i t e  des forêts  de laminaires 

(0-4 m de profondeur) sur les côtes rocheuses 
a b r  1 tées. 

Reproduction 

Les sexes sont séparés ma 1s non d l s t l n -  
guables extérieurement. 1 I y a cinq gonades 
dans l a  carapace. Les oeufs e t  l e  sperme sont 
é jec tés  dans l'eau cÙ se f a l t  l a  f e r t i l i s a -  
t ion. La larve es t  planctonique. Son 
développement peut durer p lus d'un m i s .  La 
métanorphose es t  rap ide e t  les juvén i les se 
déposent sur l e  fond à une t a i  l l e  de 1 mm. La 
ponte a norma lement 1 leu ent re  l a  f i n mars e t  
l e  début d 'av r i l  sauf dans I f e s t u a i r e  du 
Saint-Laurent cÙ e l  l e  peut ê t r e  retardee 
jusqulen septmbre. 

L 'ours in  e s t  omnivore mais les laminaires 
const i tuent  sa nour r i tu re  préférée. 

5.2.3 D i s t r i bu t i on  dans l a  région à l 'étude 

Himmlman e t  al. (1979) e t  Lavergne e t  
HimmIman (1984) on t  inventor ié l e  secteur 
s i t ué  ent re  Ru i sseau-à- l a-Loutre e t  Mont- 
Saint -P ier re  a i ns i  que cinq autres s ta t ions 
ponctuelles à Baie f6 t i s ,  Pointe f6 t i s ,  les 
Is lets,  P e t i t e  Toure l le  e t  Clorldorme. Aux 
t r o i s  premières stat ions si tu&s à I1ouest, 
les  oursins é ta ien t  t r ès  abondants mals la 
grande ma jo r i té  n 'é ta lent  pas de t a i l  l e  cm- 
merciale. Entre Les f6chins e t  Mont-Saint- 
Pierre, les gros oursins sont un peu plus 
abondants e t  on t  des-gonades b len déve l cpp&s 
à l a  f i n  de l 'é té .  A Clorldorme, l a  biomasse 
dwours lns de t a i l  l e  commrciale é t a i t  fa ible.  
Dans les secteurs où les gros oursins é ta ien t  
abondants, ceux-ci se concentralent en t re  1 e t  
4 m de profondeur, j u s t e  sous la  zone de 
Iami naires. 

Les dragueurs à pétoncles de la  région de 
Sa i nte-Anne-des-Monts capturent sur les  bancs 
de pétoncles de t r è s  grandes quantités 
(100 kg/ jour) dlourslns dont environ 30% sont 
de t a i  1 l e  commerciale (> 6 cm). 

Migrat ion 

5.2.4 Exp lo i t a t i on  actuel l e  

L 'ours in  es t  capable de se déplacer à 
116chel le  locale mais ses déplacements sont 
mal connus. 

Cro l ssance 

L'oursin ve r t  n 'est pas exp lo i té  dans l a  

région à I 'étude. Les pr ises incidentss des 
p&heurs de buccin e t  de sont re je-  
tées à l a  mr. 

La t a i l l e  commrciale (4-5 cm de diane- 
t r e )  e s t  a t t e i n t e  à l 'âge de 4-5 ans.  e es^&- 
ce peut  a t te indre une t a i l l e  de 8 cm. Le taux 
de croissance es t  de l 'o rdre de 0,5 à 
1 ,O cm/ann6e- 



5.2.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Le cav la r  d ' ou rs in  e s t  un p r o d u i t  t r è s  
recherché au Japon. En Europe, on p r é f è r e  
s e r v i r  I * o u r s i n  en t i e r .  Un ou rs in  de q u a l i t é  
c a n m r c i a l e  d o i t  a v o i r  au moins 4 cm de di&- 
t r e  e t  ses gonades doivent  représenter  au 
moins 10% du poids de l 'animal  en t i e r .  De 
plus, l a  couleur, l a  t e x t u r e  e t  l a  f ra tcheur  
du c a v i a r  do ivent  répondre à des normes t r è s  
s t r i c t e s .  

Dans l a  rég ion à l 'étude, l a  bianasse 
d 'ou rs ins  répondant à ces c r i t k e s  e s t  I im i tée  
e t  ne peut  supporter  une p&he commrc la le  
importante. Cependant, l a  r é c o l t e  d 'ours ins  
p o u r r a i t  ê t r e  f a i t e  en &me temps que c e l l e  
des concombres de mr qui  se concentrent aux 
&mes profoodeurs. Une drague à pétonc le  
modl f fée  p o u r r a i t  s e r v i r  à l a  c u e i l l e t t e  ou 
encore l e  nouvel apparei l à succion expérimen- 
t é  récemmnt par l e  M.A.P.A.Q. (Bergeron e t  
P i  neaul t, sous presse). Le rendement de c e t  
apparel l e s t  de 42 à 53 kg/h/plongeur d'our- 
s i n s  de t a i l l e  commrcla le.  On p o u r r a i t  aussi  
imaginer de concentrer  les curs ins  dans des 
enclos e t  de l es  n o u r r i r  artificiellement avec 
des lami nalres.  

Le  p r  l x  des ours ins  au débarquement e s t  
de I ' o r d r e  de 0,50 $/kg (1984) e t  l e  produ it 
f in1 ( c a v i a r )  se venda i t  en 1984 sur l e  marché 
japona is  env i ron  40,OO $/kg ( G r u b é  e t  
Strachan, 1984). 

6. MOLLUSQUES 

6.1 Moule b leue 

Espèce abondante dans l a  r é g i o n  à I 'é tude 
e t  dont l e  marché se développe rapidement en 
Adr ique du Nord. 

6.1.2 B io log ie  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Abondante sur t o u t e s  l e s  cô tes  du Golfe. 

Hab i t a t  p ré fé ré  

Niveaii i n f é r i e u r  de l a  zone l n t e r t i d a l e  
jusqu'à 10 m de profondeur sur les cô tes  
rocheuses abr it&s. 

Reproduction 

Les sexes sont  séparés. La ponte a I leu  
de mal à j u  ln. Les oeufs  sont  fécondés dans 
I 'eau envi ronnante. Les la rves  sont  pél ag i  - 
ques pendant 3-4 semaines. La f i x a t i o n  des 
jeunes moules sur l e  fond débute en j u  i l l e t  e t  
se t e r n i  ne généralement en septembre. Dans l e  
sud du Golfe, II y a une seconde ponte  à 
I 'automne. 

Croissance 

~ r è s  va r i ab le  selon l es  réglons e t  l a  
profondeur, e l  l e  e s t  maxima l e  à des températu- 
r e s  de 10 à 20°C dans l e s  e n d r o i t s  cÙ l es  
ccurants sont  Intenses e t  lorsque la  m u l e  
demeure Immrgée en t o u t  temps. Dans l e  sud 
du Golfe, les m u l e s  i n t e r t i d a l e s  a t t e ignen t  
l a  t a l l  l e  c m m r c i a l e  (5 cm de longueur) à 
I 'âge de 4 ans, t and i s  que l e s  m u  l e s  subt ida- 
l es  l ' a t t e i g n e n t  à l 'âge de 18 mois. 



Nour r i t u re  "1.5 E x p l o i t a t i o n  potentle-ILe 

P a r t i c u l e s  en suspens ion  ( p l a n c t o n  

végétal, d é t r i t u s ) .  

6.1.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion à l ' é tude  

Bourget  (1976) a  i nven to r i é  les  m u l e s  
i n t e r t  Ida l es  e n t r e  Sa i nte-FI av l  e  e t  Cap-Chat. 
En G n é r a l ,  l e s  dens i tés  sont  f o r t e s  mais l es  

m a i  l e s  sont  t r è s  p e t i t e s  en ra i son  d f  une 
cro issance t r è s  l e n t e  e t  I ' é l  i m l  na t i on  d f  une 

f o r t e  p r o p o r t  ion de l a  product  ion annuel l e  dÛe 

au r k l a g e  des cô tes  pa r  l e s  glaces. 

Lavergne e t  Himmlman (1984) rappor tent  

des dens l t é s  importantes de m u  l  es subt i da l es  
aux &ch ins  e t  l a  présence f réquente de bancs 

de m u l e s  au niveau des basses m r s  de v ive- 
eau e n t r e  Ru i sseau-à- l a-Loutre e t  b n t - S a  l n t -  
P ier re .  

F r a d e t t e  e t  Bourget (1 981 ) o n t  observé 

une croissance r a p i d e  des m u l e s  subt ida les  au 
la rge de RI vière-au-Renard. 

6.1.4 ~ x ~ l g i t a t i o n  a c t u e l l e  

La r k o l t e  de m u l e s  e s t  i n t e r d i t e  dans 
t a i t e  l a  rég ion  à I  'é tude parce que c e t t e  

espèce accumule l a  t o x l  ne responsable d'une 
i ntox i  c a t  Ion para lysante  chez I  ' hcinm. Cet te  

t o x i n e  p r o v i e n t  df une algue un ice l  lu1 a i r e  
p lanc ton ique (Protogonyaulax t m a r e n s i s )  qu i  

s e  déve loppe en f o r t e s  densi tés en é té  l e  long 
du versant  nord de l a  ~ é n i n s u l e  gaspéslenne e t  
qu i  e s t  ing&& e t  c o n c e n t r h  par l a  moule e t  

p lus ieu rs  aut res  espèces de ml lusques. 

Le p o t e n t i e l  c m m r c i a l  de l a  moule dans 

l a  rég ion à l 'é tude e s t  e t  demeurera +rès 
fa ib le .  On t e n t e  actuel  lement de développer 
des &thodes a f i n  d f é l  irniner l a  t o x i n e  chez 
l es  ml lusques (J .  &nard, M.A.P.A.Q., r)RsT, 
cmm. pers. 1. La dés i r l tox i  c a t  ion des m u  l e s  
p e r m e t t r a i t  d ' e x p l o i t e r  les  stocks de l a  
rég ion  à I 'étude. Cependant, l e  marché ac tue l  
p r i v i  l é g i e  l es  m u l e s  d'élevage carac tér isées 

par  une t a i  l l e  uniforme, l a  de 13 

c o q u i l l e  e t  l 'absence de sable e t  de pe r l es  
dans l a  chair .  I I  y a  donc peii de p lace  pour 
l es  m u l e s  naturel les.  Enfin, les  e n d r o i t s  

p rop ices  à I 'élevage des rnoulss dans l a  rég ion 
à I  'é tude sont  rares.  

6.2 Mye c m u n e  

arenar i a  

Noms vernacul a i res :  Coque, c l  am 

On re t rouve dans l a  rég ion à l ' é tude  

que lques bancs de c e t t e  espèce c o m s t  i b l e. 

6.2.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  go1 f e  du Saint-Laurent 

Abondante sur t ou tes  l es  cô tes  du Golfe. 



Hab i ta t  p ré fé ré  6.2.4 E x p l o i t a t i o n  actuel  l e  

Du m i l i e u  de l a  zone i n t e r t i d a l e  à 
quelques S t r e s  de profondeur, sur des fonds 
de sable vaseux, sur l e s  cô tes  abr i tees.  

Reproduction 

Les sexes sont  séparés. La ponte débute 

en j u i n  e t  peut  se poursu iv re  jusqufen septem- 
bre. La fécondat ion se f a i t  dans l 'eau 

envi  ronnante. Les la rves  sont  p l  ancton i ques 

pendant quelques semaines. Après l a  &tanor-  
phose, l es  jeunes se f  i xen t  sur des subs t ra t  
durs ( c o q u i l l e s  vides). I l s  ne s fenfou issent  
dans l e  sable que l o r s q u ' i l s  a t t e ignen t  
1,9-2,5 cm de longueur. 

Croissance 

La t a i l l e  commrc ia le  ( 5  cm) e s t  a t t e i n t e  

à I  *âge de 6-8 ans e t  l a  m a t u r i t é  sexuel le, à 
l f  âge de 2-3 ans. La croissance e s t  p lus  
r a p i d e  dans l e  m i  l i e u  sub t i da l  e t  15 où l e s  
courants sont intenses e t  l a  température 

é~ evée. 

La r é c o l t e  des myes dans l a  rég ion à 
I  'é tude e s t  i n t e r d i t e  parce que c e t t e  e s p k e  

accumu l e l a  t o x i  ne responsable de I i ntox l  ca- 
t i o n  para lysante  chez Ifhomm. De plus, l e s  

bancs des &ch i ns e t  de Capuc 1 ns sont  po l iués  
par des bac té r i es  pathogènes. 

6.2.5 ~ x ~ l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Le développement de &thodes e f f i c a c e s  
pour é l i m i n e r  l a  t o x l c l t é  de ce m l l u s q u e  

( v o i r  b u l e  b leue) a i n s i  que les  &thodes de 
dépo l l u t  ion des nx> l lusques (bacter  l e s  pathoc$- 
nes) déjà connues (Lacasse, e t  a l  ., 1972, 
1973) pe rme t t ra ien t  I ' e ~  l o l t a t i o n  cornmerci a l e  
des bancs de l a  rég ion de Métis. 

Pétoncle géant P l  acopecten mage l l an icus 

Pétonc le  df Is lande Chlanys i s l  andlca 

6.3.1 I n t é r ê t  

Nou r r i t u re  
F r u i t  de mr de luxe ayant un marché 

i I l imi té .  
P a r t i c u l e s  en suspension dans I 'eau 

(p lancton végétal e t  d é t r i t u s ) .  
6.3.2 B i o l o g i e  

6.2.3 O s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  h l f é t u d e  
D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Les bancs de mye dans l a  r é g i o n  à I  'étude 
o n t  é t é  inventor iés  (Lavoie, 1967 e t  Lwnou- 
reux, 1977). Leur p r o d u c t i v i t é  e s t  élevée 
mais, à I f excep t i on  des bancs de l a  rég ion de 
Métis, leur  étendue e s t  l i m i t é e  e t  i l s  ne 

présentent  pas d f  i n t é r ê t  commrc i  a l  . 

Les pr inc ipaux bancs cornmrciaux de 
pétoncles géants sont  s i t ués  dans l a  baie-des- 
Chaleurs, l e  d é t r o i t  de Northmber land e t  au 
sud des I les-de-1.a-Made l e i  ne. Les p r  i nc i  paux 

bancs commrclaux de pétoncle df Islande s o n t  
s i t u é s  l e  long de l a  Côte-Nord. 





6.3.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Les bancs de pétoncles sont  t r è s  vu l néra- 
b l e s  à I ' e x p l o l t a t i o n  commrrciale e t  sont  
f ac i  lenent  surexp l o l tés .  Les concent ra t ions  

e v l o i t a b l e s  se ra len t  l im i tées  au secteur de 
Les 6 c h l n s  à Mont-Louis où, semble-t- i l ,  l e s  
cond i t i ons  océanograph iques permettent  une 
rétention s u f f i s a n t e  des larves. 

6.4 Buccin 

début de l 'été. Les oeufs sont  enfer&s dans 
des capsules qu i  se f i xen t  s u r l e  fond. A l a  
mi-septembre, l es  j u v é n i l e s  f o n t  éclosion e t  

ccmmncent dès l o r s  leur  v l  e benth lque. 

Croissance 

La t a i l l e  commrrciale e s t  de 6 cm de 
hauteur de l a  coqu i l l e .  Ce t te  t a i l l e  cor res-  
pond à c e l l e  de l a  m a t u r l t é  sexuelle. La 

t a i l l e  maximale e s t  9 cm. 

Buccinum undatum 

Noms vernacu I a i res: b u r g o t ,  gros bigorneau 

~ a s t é r o p o d e  abondant dans l a  rég ion à 
l ' é tude  mais pour lequel l e  marché e s t  I Imité. 

6.4.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

 réq que nt sur tou tes  l es  côtes du Golfe. 

H a b i t a t  p r é f é r é  

Sur t ous  les  types de fond de 6 à 24 m de 
profondeur en été.  

Reproduction 

Le buccin e s t  ca rn i vo re  e t  se n o u r r i t  
s u r t o u t  de charogne. I I peut  pe r fo re r  l a  
c c q u l l  l e  des b i va l ves  e t  accumuler dans sa 
g l ande d iges t  i ve  l a  t o x i  ne responsable de 
I ' i n t o x i c a t i o n  paralysante.  

6.4.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à 18étude 

V I  l lemure e t  Lamoureux ( 1975) o n t  réa  i i sé 
des exp lo ra to i res  e n t r e  Sai nte-Fi a v i  e 

e t  Tou re l l e  a i n s i  qu'à Grande-Vallée e t  
~ i v l  ère-au-~enard. En général, l a  b l m a s s e  

augmentait de Sainte-Flavie à Tourel le. P l u s  

à I ' e s t  (Grande-Val l& e t  ~lvl&-e-au-~enard) , 
les  rendements é t a i e n t  un peu p lus  f a i b l e s  que 
dans l a  rég ion de Tourel le. Les captures dans 
l e s  rég lons  exp lo i t&s  depuis quelques années 
;ta i en t  carac tér  i sées par  un f o r t  pourcentage 
d l  Ind iv idus  de t a i  l l e  non commrrciale. AI 1 -  
leurs, ce pourcentage ne dépasse pas 20%. De 
Les 6 c h  l ns à Sa l nte-Anne-des-Monts, l es  ren-  
dements dépassaient 8 kg/casIer/ jour; de 
S t -U l r i c  aux 6 c h i n s ,  I l s  se s l t u a i e n t  e n t r e  

2,4 e t  8 kg /cas ier / jour  e t  en amont de 
St-Ulr ic, I l s  é t a i e n t  I n f é r i e u r s  à 2,4 kg/ 
cas i e r / j  Our. 

Les sexes sont séparés. La fécondation 
se f a i t  pa r  copulation. La ponte a l i e u  au 



D'Amours e t  a i .  (1983) o n t  e f f e c t u é  un 
s u i v i  des débarquements à Tourel le, Marsoui e t  

Mont- Lou is  en 1982. Cer ta ins  pou- 
v a i e n t  débarquer jusqu'à 15 t de buccin par 
année. La t a i  l l e  rmyenne des buccins é t a i t  
é levée (7,3 à 8,6 cm). 

. 
Le Centre de Recherche en Ecologie des 

pêches à Rimouski a réa l i sé ,  en 1985, un 
i n v e n t a i r e  du buccl n en t re  Sai nte-FI a v i e  e t  
Gaspé. Les données ne sont pas encore dispo- 

n ib les .  

d'abord ê t r e  axé vers une m i l leure  u t  i l isa-  

t i o n  des débarcruanents. 

6.5 Bigorneau comest ib le 

L i t t o r i n a  l i t t o r e a  

Noms vernaculai res:  L i t t o r i n e ,  p e t i t  

bigorneau 

6.5.1 ---- I n t é r ê t  
6.4.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

. 
A l a  f i n  des années 1970, l a  p l u p a r t  des 

concent ra t ions  de buccin du versant  nord  de l a  

~ é n  insu l e  gaspés ienne o n t  é té  i ntens i- 
vement. En 1976, l es  débarquements dans l a  

r é g i o n  o n t  a t t e i n t  un maximum de 317 t. En 
1984, i l  n ' é t a i t  p l us  que de 54 t. Ce t te  
ba i sse  e s t  a t t r i b u a b i e  au f a i t  que les  s tocks  

n 'on t  pas récupéré après I  ' e x p l o i t a t i o n  i nten- 

s ive mais aussi parce que les  acheteurs se 
son t  r a r é f i é s  au début des années 1980. En 

e f f e t ,  les  stocks e n t r e  Les &ch ins  e t  

Mont-Lai i s  ne semblent pas avo i r  subi les  
contre-coups d'une surexp l o i t a t i o n  mais les  

acheteurs sont  rares. A p a r t i r  de 1981, l e  
marché japona is  of f r a i ?  des poss ib i  l i t é s  
énormes d ' e x p l o i t a t i o n  mals I  ' expo r ta t i on  n 'a  

pas démarré en ra i son  de l a  t o x i c l t é  du buccin 
e t  de l a  d i f f i c u l t é  de l e  déccqu i l l e r  k c a n i -  
quemvnt. 

6.4.5 E x p l o i t a t i o n  potentiel le  

Les  f o r t e s  bicmasses retrouvées l e  long 

du versant  nord de l a  ~ a s p é s i e  sont  probable- 
ment expliquées par l e  f a i t  que l a  la rve  du 
bucc in  n ' e s t  pas pélagique e t  peut  demeurer 
près  des stocks géniteurs. Cependant, l a  
c ro issance e s t  len te  e t  l es  popul a t  ions sont  
t r è s  vui nérables à une intensive.  Le 
développement concernant c e t t e  espèce d e v r a i t  

Ce gastéropode e s t  e x p l o i t é  commrcia le-  
mrnt  en Europe e t  dans les  Provinces mar i f i -  
ms .  

6.5.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Commun sur t ou tes  l es  côtes du Golfe. 

Dans l ' e s t u a i r e  du Saint-Laurent, on ne l e  
r e t r a i v e  que sur la r i v e  sud, en aval de 
Métis. 

Hab i ta t  p r é f é r é  

Zone i n t e r t  i d a l e  des côtes rocheuses, 
abruptes e t  non abr i tées .  I  I  e s t  
associé aux f  ucacbs.  En h iver ,  i l se concen- 
t r e  près du niveau des basses mers. 

Reproduction 

Les sexes sont  séparés. La fécondation 
se f a i t  par copulat ion.  I I  peut  y a v o i r  p lus  
d l  une ponte par année. Les oeufs sont  i i bres 

dans I  'eau e t  les  la rves  sont  pél agiques. 



Croissance 

Le bigorneau a t t e i n t  une hauteur de 
2,5 cm en 4 ans. I  I  peut  a t t e i n d r e  des 
t a i  l les de 3,7 cm. La m a t u r i t é  sexuel l e  e s t  

a t t e i n t e  à une longueur de 2,5 cm. 

Dép I acements 

~ r è s  l i m i  tés.  

6.6 Encornet 

I  I  I  ex i I I  ecebrosus 

Nom vernaculaire: Calmar 

Le calmar cons t i t ue  un des mi 1 l eu rs  

appâts pour l a  pêche à l a  palangre e t  aux 
cas iers .  

Nou r r i t u re  
6.2.2 B i o l o g i e  

Al gues m i  croscop iques f ixées à l a roche; 
l e  bigorneau n ' e s t  pas toxique.  

6.5.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à l ' é tude  

Selon Bourget (1976), les p lus  f o r t e s  
b iomasses s o n t  r e t r o u v é e s  aux l s l e t s  
(43 g/rr?), à l ' e x t é r i e u r  de l a  ba ie  des 
Capuc ins  (9,3 g/n? ) ,  à Sa in te -Fé l  i c i t é  
(5-6 g / n ? )  e t  à Cap-Chat (3,7 g / n ? ) .  Les 

biomasses en aval de Cap-Chat ne sont  pas 
connues. 

6.5.4 ~ x p l o i t a t i o n  ac tue l  l e  

Aucune e x p l o i t a t i o n  c m m r r c l a l e  dans l a  
r é g i o n  à I 'étude. 

6.5.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  l e  

Le marché p o t e n t i e l  pour c e t t e  espèce se 
l  i m i t e  à c e l u i  de l a  res tau ra t i on  spéc ia l i sée  
e t  à I ' expo r ta t i on  (en Europe). Le bigorneau 
peut  s u r v i v r e  à des pér iodes t r è s  prolongées 

d1&nersion en autant  qu ' i  l e s t  maintenu dans 
un contenant humide e t  f r a i s .  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

p résent  dans l e  Go l fe  à l a  f i n  de I f é t é  
e t  en automne pr incipalement dans l a  p a r t i e  
e s t  près du d é t r o i t  de Cabot. 

M ig ra t i on  e t  reproduct ion 

Les calmars se reproduisent  en h i v e r  au 
la rge de l a  cô te  e s t  des Etats-Unis après quoi  
i l s  murent .  Les la rves  se développent dans 

I 'A t lan t ique.  Les juvén i  l es  a r r i v e n t  au 
p r i n t e m p s  su r  l e s  c ô t e s *  A t l a n t i q u e  de 
Terre-Neuve e t  de Nwvel  le-Ecosse. En été, 
une p a r t i e  des calmars pénèt rent  dans l e  G o l f e  

par l e  d é t r o i t  de Cabot e t  se concentrent  dans 
l a  p a r t i e  e s t  du chenal Laurentien. l l s  ne  se 
rapprochent des côtes que l es  années 4 l a  
températur$ de l 'eau e s t  supér ieure à l a  
myenne. A l 'approche de l a  m a t u r i t é  sexuel-  

le, en septembre, l es  m â l  es q u i t t e n t  l es  cô tes  
vers l e  large. Les f m e l  les  maturent e t  
q u l t t e n t  p l u s  t a r d  en décembre. 



Croissance 6.6.4 E-xploitation a c t u e l l e  

La croissance e s t  t r è s  rapide. La longé- 

v i t é  e s t  de 12  à 18 mois. La t a i l l e  des adul- 
t e s  e s t  d 'env i ron  30 cm de longueur ( tentacu- 
les exclus) .  

On ne rappor te  aucun débarquement de 

calmar dans l a  rég ion depuis 1981. 

6.6.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  l e  

Dép I acements 

En p lus  des migra t ions  ontogéniques 
extensives,  les  calmars f o n t  des migra t ions  
v e r t i c a l e s  j ou rna l  ières. I  l s  se rapprochent 

de l a  sur face l a  n u i t  e t  r e t a i r n e n t  près du 
fond au lever  du jour.  Les calmars se 

déplacent  hab i tue l  lement en bancs t r è s  denses. 

Les p r i s e s  i n c i d e n t e s  de calmar,  

l orsqu abondantes, pou r ra ien t  ê t r e  débarquées, 

congelées e t  u t !  l is&s pour l a  boëtte. La 
avec des " j iggers"  automatiques l a  n u i t  

en i l l u m i n a n t  l a  sur face avec des phares 

pu issants  donne de t r è s  bons rendements. 

6.7 Autres mollusques 
N o u r r i t u r e  

Les calmars capturent  des p e t i t s  poissons 
(norue, a ig  l e f  in, capel an, hareng) e t  des 

euphaus ides. 

6.6.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  h 1 'étude 

Roche Envi ronnement (1983) o n t  i nven to r i é  
l a rég i o n  cÔt i&-e s i t u é e  e n t r e  Cl o r  idorme e t  
~ a ~ - G a s ~ é  en j u i  l l e t  e t  a&t 1983. Aucun 
calmar n 'a  é té  capturé. I I  n 'y  a v a i t  d ' a i l -  
l eu rs  pratiquement pas de calmars dans l e  
G o l f e  c e t t e  année là. Le calmar ne pénètre 
qu'except ionnel lement dans l ' e s t u a i r e  mar i t ime 
du Saint-Laurent. Dans l a  rég ion du courant  
de ~ a s p é  e t  p a r t i c u  l ièrement dans l e  secteur 
de Cl o r  i dorme à ~i v i ère-au-Renard, I  'appar i- 
t ion des calmars e s t  sporadique e t  se p r o d u i t  

Palourde commune Spisula s o l i d i s s i m a  
Couteau Ensis d i r e c t u s  
Coque d l  Islande Clinocardiurn c i l  i a t m  

Les deux premières espèces p r é f è r e n t  des 
fonds de sable pur au niveau des basses mrrs. 
Cet  h a b i t a t  e s t  r a r e  dans l a  rég ion  à I 'étude 

e t  l es  bicmasses de ces espèces do i ven t  ê t r e  
t r è s  f a ib les .  

La coque d l  Is lanse se re t rouve  dans 
I 'estuaire marit ime à des profondeurs de 35 à 
55 m sur des fonds de vase sableuse- Les 
densi tés ne sont pas connues. 

lorsque l a  température des eaux de sur face e s t  
é i evée. 





701.4 ~ x p l o l t a t i o n  a c t u e l l e  7.2.2 B i o l o g i e  

Les euphausides ne sont  pas exp lo i t és  
dans l a  rég ion à l 'é tude.  

7.1.5 ~ x p l o l t a t i o n  p o t e n t i e l i e  

Les euphaus ides de I  'An ta rc t i que  sont 
e v l o i t é s  par les  Russes, l e s  Allemands, les 
Norvégiens e t  les Aust ra l iens .  La teneur en 

p ro té ines  du K r i l l  e s t  t r è s  élevée (13 à 18% 
du poids f r a i s ) .  Les euphausides sont  aussi 
t r è s  r i c h e s  en o l  igo-éléments, en v i t m i n e  A 
e t  en acides m i n é s  essen t i e l l es ,  ce qu i  en 

f o n t  un p r o d u i t  t r è s  nutritif. I  l s  sont 
u t l l  i sés  dans l ' a l imen ta t i on  du b é t a l l ,  des 
animaux d'aquarium e t  en aquaculture. Les 

Russes les  t ransforment pour l a  consommation 
humai ne. 

Les euphausldes de l a  rég ion  à l 'é tude 

s o n t  beaucoup p l  us accessib les que ceux de 
l ' A n t a r c t i q u e  e t  sont  fac i lement  l oca l i sab les  
à I  ' a i d e  d'échosondeurs e t  de sonars. l i s  
p o u r r a i e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d'une à l ' a i d e  
d e  c h a l u t s  p é l a g i q u e s  à m a i l  l e s  f i n e s  

(0,5-1,O cm) p ra t i quée  l a  n u i t  à p rox im i té  des 
côtes. 

7.2 Crevet te  rose 
,. . . . . _ Y _  '. 6. ,. -('- ' 
,~- -. ;. 2L=15.1;,,. Gr'-- -<,// -&<:4 

- < , /' 
Pandalus bo rea l i s  

Noms vernacu l a i res :  Crevet te  de Matane, 

C reve t te  nordique 

F r u i t  de mr de luxe en concentrat ions 
assez importantes dans l a  r é g i  on à I  'étude. 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Les p r i n c i p a l e s  concentrat ions cornmrrcia- 

l es  sont  s i tuées e n t r e  Pointe-des-bnts,  Sept- 
I l e s  e t  A n t i c o s t i  a i n s i  que dans l e  chenal 

d ' A n t i c o s t i ,  l e  chenal Esquiman e t  I  ' e s t u a i r e  
mar i t ime du Saint-Laurent. 

Hab i t a t  p r é f é r é  

Fonds vaseux de 180 à 300 m de profondeur 
OÙ l a  concent ra t ion  en carbone organique dans 
les  sédiments e s t  élevée. 

Reproduction 

La c r e v e t t e  rose change de sexe au cours 
de sa vie. El l e  e s t  d'abord du sexe mâle p u i s  
l o r s q u ' e l l e  a t t e i n t  une longueur de carapace 
d 'env i ron  2 cm, e l  l e  se  transforme en femel le. 
Le mâle transmet son spe rm à l a  femel le  par 
copu la t i on  l o r s  de l a  pér iode de concent ra t ion  
en septembre. La f  e r t  i l i s a t  ion a l ieu l o r s  de 
l a  ponte, lorsque l a  f m l  l e  f i x e  ses oeufs 

sur  son a b d m n  (septembre à a v r i l ) .  Les 

oeufs se développent sur l a  femel l e  pendant 

l ' h i v e r  e t  f o n t  éc los ion  de mars à a v r i l .  Les 
la rves  sont  pélagiques e t  dér ivent  près de l a  
su r face  pendant p lus ieu rs  semaines avant de se 
métmorphoser en j uvén i  les  e t  de se rapprocher 
du fond. 

Croissance 

La t a i  l l e  c m m r c i a l e  (1,8 cm) e s t  
a t t e i n t e  à env i ron  3 ans. Les mâles a t t e i -  

gnent l a  m a t u r i t é  sexue l le  à 1,5 cm e t  se 
reprodu i s e n t  une ou deux fo is .  Les fane l les 
(> 2,O cm) peuvent se reprocki i r e  p l u s  d'une 

f o i s  e t  a t t e i n d r e  une t a i l l e  de 3,O cm de 
longueur de carapace (5,5 ans). 



~é~ l acments  

Les j u v é n i l e s  e t  les  $ les  adu l tes  se 

r e t r o u v e n t  généralement à des profondeurs 
moins grandes que les  femelles. Les c reve t tes  
roses f o n t  des migra t ions  v e r t  l ca les  journa-  

I  ières:  concentrées à moins de 4 m du fond l e  
jcur, e l l e s  peuvent se rapprocher de l a  su r fa -  
c e  l a  n u i t .  

N o u r r i t u r e  

~ n n é !  ides: p e t i t s  crustacés e t  d é t r i t u s  
sur l e  fond; crustacés planctoniques e t  
euphausides e n t r e  deux eaux. 

7.2.3 O s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion à l t é t u d e  

Squires (1961) l o r s  d'une exp lora-  
t o i r e  a r é a l i s é  8 essais au cha lu t  dans l a  

p a r t i e  e s t  de l a  rég ion  à l 'é tude à p l u s  de 
180 m de profondeur. Les me i l l eu rs  rendements 
20-35 kg/h o n t  é té  obtenus au Jarge de Cap- 

Chat e t  Sainte-Anne-des-Monts. A t r o i s  au t res  
s ta t ions ,  l e  cha lu t  a déch i ré  ou b ien  l e  fond 

é t a i t  t r o p  rocheux. 

Couture (1965, 1966 e t  1967) a v i s i t é  23 
s t a t i o n s  dans l a  p a r t i e  e s t  de l a  rég ion  à 
I  'étude, dont 13 près du versant nord de l a  
Pén i nsul e gaspés ienne. Les m i l leurs rende- 
ments o n t  é té obtenus au large de Mont-Louis 
( 8 5  kg/h) à des profondeurs de 215 m. En t re  
~ i v i è r e - ~ a d e  l e i  ne e t  R i v i  ère-au-~enard, les  

rendements é t a i e n t  f a l b l e s  (0-1 5 kg/h) e t  l e s  
fonds rocheux. 

rendements é t a i e n t  beaucoup p lus  f a i b l e s  

(< 50 kg/h). En t re  Matane e t  Baie-Cornau, sur 

l e s  fonds de 250 m à 300 m de profondeur, l e s  
rendements a t t e i g n e n t  25 à 50 kg/h. 

Les car tes  de p&he (MPAQ, 1978, 1979, 
1980 e t  1981) ind iquent  q u ' i  l n t y  a eu aucune 
capture de c r e v e t t e  à moins de 20 km du ver-  

s a ~ t  nord de l a  pén insu le  gaspésienne, sauf au 

la rge de Matane où des rendements c m m r c i a u x  
aussi é levés que 117 kg/h o n t  é té  obtenus. 

7.2.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Les débarquements de c reve t te  dans l a  
rég ion  à l ' é tude  é t a i e n t  de 4831,2 t en 1983. 

Ces débarquements proviennent presque exc lus  i- 
vement des f  l o t t e s  de cha lu t  l e r s  hautur i e r s  
qu i  exp l O i t e n t  l es  concentrat  ions retrouvées 

l e  long de l a  c ô t e - ~ o r d .  Le p r i x  au débarque- 
mrnt dans l a  rég ion  é t a i t  de 1,33 $/kg en 

1983. P lus  de 80% des c reve t tes  sont  d é c o r t i -  
quées dans des usines spécia l  i s k s  (Matane, 
R i v iè re -  au-Renard e t  Cap-Chat) . 

7.2.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  ie 

Les concentrat ions de c reve t te  s i t uées  
dans l e  secteur du Courant de ~ a s p é  ne sont  
pas exp lo i tées  probablement parce que les 
r isques de per tes  du cha lu t  sont élevés. 
Ent re  Cap-Chat e t  ~ i v i è r e - h d e l e l n e ,  l es  

quelques essais r é a l  i sés o n t  donné des rende- 
r n n t s  intéressants. Les c revet tes  de c e t t e  
zone pou r ra ien t  peut -ê t re  f a t r e  l ' o b j e t  d'une 

pêche cÔt i è r e  à I  ' a i d e  de t rappes sp&ialement 
conçues pour c e t t e  espèce. 

T r m b l a y  e t  a l .  (1983) o n t  f a i t  un inven- 
t a i r e  complet de l ' e s t u a i r e  marit ime du Sa in t -  
Laurent. Des rendements de p lus  de 100 kg/h 
o n t  é t é  obtenus près de l a  r i v e  nord e n t r e  
Bers i m i  s  e t  Poi  nte-aux-ûutardes. Ai l leurs  l es  



7.3 Crabe des neiges Croissance 

Chionoecetes o p i l i o  

F ru  it de mr de luxe f réquentant  l es  eaux 
de l a  rég ion  à I  'étude. 

7.3.2 B i o l o g i e  

Les feme 1 l es  sont  beaucoup p l  us p e t i t e s  
que les  mâles; e l  les  n ' a t t e ignen t  jamais l a  
t a i l  l e  cornmrc ia le  de 9,5 cm de largeur de 

carapace. Les mâles a t t e ignen t  c e t t e  t a i  l l e  à 
I f â g e  de 6 ans environ.  Les p l u s  p e t i t s  mâles 
adu l tes  o n t  6,5 cm e t  l es  f ane l l es  5,O cm. 
Cer ta ins  & l e s  peuvent a t t e i n d r e  une t a i  l l e  
except ionne l le  de 16,5 cm. La croissance se 
f a i t  par l a  mue de l a  carapace. C e t t e  mue 

peu t  se produ i r e  e n t r e  mai e t  septembre. 
Après l a  mue, l e  crabe e s t  i n e x p l o i t a b l e  
pendant p l u s i e u r s  semaines en ra i son  de sa 

carapace mol le  e t  de sa haute teneur en eau. 
D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

~ é p  I  acements 
Les p r i n c i p a l e s  concentrat ions commrcia-  

l e s  son t  s i tuées dans l e  sud du Go l fe  a i n s i  

que l e  long de l a  cô te -~o rd .  Les dépl acements des adu l t e s  sont  l i m i  t é s  
(maximum de 50 km/an). 

H a b i t a t  p ré fé ré  
N o u r r i t u r e  

Fonds de vase e t  de vase sableuse où l a  
température v a r i e  en t re  -1 e t  Z°C, à des 
profondeurs de 50 à 150 m. 

Ophiures, polychètes, oursins, ml lus- 
ques. Le crabe des neiges se n o u r r i t  s u r t o u t  
l a  n u i t .  

Reproduction 

7-3.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à l 'é tude 

Les sexes sont  séparés. Le mâle transmet 

son sperme à l a  femel le par copulat ion.  La 
f e r t i l i s a t i o n  a l i e u  l o r s  de l a  ponte au 

printemps. Les oeufs se développent sur l a  
femel l e  e t  f o n t  éc los ion  l'année su ivante  
( a v r  i I  -ma i 1.  Les larves sont  pél agi  ques e t  

d é r i v e n t  à l a  surface pendant 3 mois p u i s  se 
déposent au fond. Les j uvén i  l e s  se  re t rouven t  
s u r t c u t  sur des fonds de g ~ a v i e r  à des profon- 

deurs de moins de 80 m. A l a  maturation, l es  
crabes migrera ien t  vers les  fonds de 

Savoie (1969) a i n v e n t o r i é  l a  r i v e  sud de 
I  ' e s t u a i r e  mar i t ime du Saint-Laurent. Les 

mi l leurs rendements o n t  é té  obtenus e n t r e  45 

e t  90 m e t  l e  rendement moyen dans c e t t e  zone 
a é té  d 'env i ron  20 kg/casier. 

R y c r o f t  (1969) a i nven to r i é  l e  versant  

nord de l a  ~ é n i  nsule gaspésienne e n t r e  b n t -  
Lou is  e t  ~ a ~ - ~ a s p é .  Les rendements se  s i -  
t u a i e n t  e n t r e  20-50 crabes cornmerci aux/cas i e r  

(env i ron  10 à 25 kg/casier) .  



Un de Sa i nte-Anne-des-Monts a 

r é a l  i s é  une d tessa i s  au I î r g e  de l a  c ô t e  
pendant quelques j o u r s  en 1985 e t  a obtenu un 
rendement m y e n  d 'env i ron  15 crabes commr- 

par des p&heurs de l a  r i v e  sud (Bic, Rimous- 
k i ,  Ba ie  des Sables, Les Boules, Cap-Chat e t  
Toure l le ) .  

c iaux/casier  japonais.  
7.3.5 Exploitation p o t e n t i e l l e  

Le  P O  e t  l e  MWAQ o n t  réa l  i sé un i nven- 

t a i r e  complet de l a  r i v e  nord de l ' e s t u a i r e  
mar i t ime du Saint-Laurent  au début des années 
1980 (La f l eu r  e t  al., 1984). Les p lus  f o r t e s  
concent r a t  ions (> 100 kg/cas i e r )  on t  é té  
retrouvées au la rge de Cap-Colombier e t  de 
Ba ie-Comau à des profondeurs de 90 à 180 m. 

L 'ana lyse des journaux de bord de 1984 
des c rab ie rs  (Dufour, 1985) e t  des s t a t i s t  i- 
ques de débarquement (1980-1 983) i nd i  quent 

que, e n t r e  Matane e t  Ri v i  ère-au-Renard, aucune 
capture  de crabe n 'a  é té  r é a l  i s&  au large des 

côtes. En t re  Sainte-Flavie e t  ,%tane, l e  

secteur e s t  fa ib lement e x p l o i t é  e t  ce la  
s u r t o u t  au début de l a  saison de pêche ( a v r i l  

à j u i l l e t ) .  

Les au f i l e t  mail  l a n t  dans l a  

rég ion  à l ' é tude  capturent  des quant i tés  non 
nég l igeables de crabes au début de leur saison 
de ( a v r i l - j u i  l  l e t ) .  I  l s  s i t u e n t  l es  

concent ra t ions  de crabes à des profondeurs 

vo is ines  de 100 m. 

Bien que l e  crabe des neiges s o i t  p résen t  
l e  long de tou tes  l es  cô tes  de l a  rég ion  à 
l 'étude, les  fonds de (50-150 m) o n t  une 
t r è s  f a i b l e  superf i c ie .  En e f f e t ,  les fonds 

de 50 à 150 m de profondeur son t  t r è s  l i m i t é s  
en ra i son  de l a  f o r t e  pente  e t  une p a r t i e  
importante de ces fonds sont  recouverts de 

sable, pa r t i cu  l  ièrement dans l a  p a r t i e  es t .  
Les concentrat ions de crabe sur  ces fonds s o n t  

non-commrci a les parce que l e  recrutement e s t  
l i m i t é .  De plus, leur a p p a r i t i o n  semble se  

l i m i  t e r  au pr  i ntemps e t  r é s u l t e  probablement 
des m i  g ra t i ons  salsonni&es encore ma I  compr i- 
ses. 

. 
A l a  l im i te ,  on p o u r r a i t  imaginer une 

p&he au cas ie r  axée sur l e  crabe des neiges 
e t  l a  c reve t te  à proximi t é  des cô tes  en aval  
de Cap-Chat. Toutefois, I I  e s t  peu probable 

que l a  popu la t ion  l oca le  pu i sse  supporter  un 
e f f o r t  de pêche t r è s  élevé. 

7.4 Crabe commun 

7.3.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

En 1983, 107 t de crabe des neiges o n t  
é t é  débarquées dans l a  rég ion à I 'étude, 
p r inc ipa lement  à Matane e t  à Rivière-au- 
Renard. Ce crabe p rov ien t  presque enfi&-ment 
de l a  & t e - ~ o r d  e t  du sud du g o l f e  Saint-  
Laurent. La va leur  au débarquement é t a i t  de 

1,54 $/kg. Enviro i i  l a  m o i t i é é t a i t  commrcia-  
l  i s& sous forme de q u a r t i e r s  non décort iqués 

e t  l ' a u t r e  r m i t i é  é t a i t  décortiquée. Dans 
l ' E s t u a i r e  marit ime, l es  stocks commrciaux de 
l a  r i v e  nord sont  exp lo i t és  en bonne p a r t i e  

Cancer i r r o r a t u s  

Noms v e r n a a  I  a i res :  Crabe de roche, 
Crabe tour teau 

~ s ~ è c e  abondante dans l a  rég ion  à I 'étude 

e t  pouvant ê t r e  c m m r c i a l  isée pour consomrna- 
t i o n  humaine. 



Nour r i t u re  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Commun sur t ou tes  les &tes  e t  pa r t i cu -  
l ièrement abondant dans l e  d é t r o i t  de Northum- 

ber l and. 

H a b i t a t  p r é f é r é  

Fonds de vase e t  de vase sableuse à moins 

de 20 m de profondeur, sur les  côtes ab r i t ées  

où l a  température de I 'eau se s i t u e  en t re  15 
e t  20°C en été. Les j u v é n i l e s  se re t rouven t  

s u r t o u t  sur  des fonds rocheux. 

Reproduction 

Les sexes sont  séparés. Les mâles t rans-  

me t ten t  leur  sperme aux f m e  l les par copul a- 
t i o n .  Les oeufs sont  f e r t i l i s é s  l o r s  de l a  
ponte, en automne; i l s  se développent sur l a  
f eme l l e  e t  f o n t  éc los ion  l ' é té  suivant. Les 

l arves sont  pél agi ques pendant p l  us ieurs  

sema i nes. 

Croissance 

La  t a i l l e  commrc ia ie  e s t  de 7 cm de 

la rgeur  de carapace. Les $ les  peuvent 
a t t e i n d r e  une t a i l l e  de 14 cm; l es  femelles 

~ o l ~ c h è t e s ,  w r s  i ns, m u  l es, & t o i  l es  de 
mr. 

7.4.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  r k i o n  à l ' é tude  ----------- - - - y - - -  

Lavergne e t  Himm l man ( 1984) w n t  ionnent 
l a  présence du crabe c m w n  sur les  fonds 

rocheux q u ' i  l s  o n t  v i s i t é s  en plongée en t re  
Ru i sseau-à- I a-Loutre e t  #%nt-Sa i i f+ i e r r e  
(0-1 0 m )  . 

V i  l lemilre e t  Lamoureux (1975) o n t  capturé  

c e t t e  espèce dans des rages à buccin en+-e 
Sa i nte-FI av ie  e t  Tourel le. Le rendement ne 
dépassait pas 2-3 crabes/trappe. 

Carbonneau (1965) a obtenu un rendement 

moyen de 1 crabe/trappe à l a  p o i n t e  sud-ouest 
de l ' ? l e  d 'An t i cos t i  ( 6  à 60 m). Seulement 
12% des i nd i v i dus  é t a i e n t  de t a i l  l e  commrcia-  
le. 

Les p k h e u r s  de buccin e t  l es  dragueurs 
de pétoncles capturent  du crabe commun pendant 
t o u t e  l a  saison de p&he. Le rendement dans 
l es  cas iers  à buccin dépasse souvent 10 
crabes/cas ier. Ce lu i dans l es  dragues dépasse 
souvent 20 k g / t r a i  t de 10 m i  nutes. 

7 .4 .4Exp lo i t a t i on  a c t u e l l e  

son t  un peu p lus  pe t i t es .  La mue a l ieu en 
j u i n  e t  j u i l l e t .  

Le crabe commun capturé  dans l a  rég ion  à 
l ' é tude  e s t  r e j e t é  à l a  mr. 

~é~ 1 acements 

Aucune donnée. 



7.4.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Le crabe tour teau (2. ?agarus) e s t  un 

f ru  i t de mrr recherché en Europe O; on l e  s e r t  
f r a i c h m e n t  bou i l l i dans sa carapace. I I  
e x i s t e  un marché pour l a  cha i r  du crabe 

ccmmun. Le décort icage manuel e s t  t r è s  labo- 
r ievx e t  non r e n t a b l e  ( rendmen t  de 118, ano- 
nyme, 1984). On a développé une décort iqueuse 

q u i  donne un r e n d a n t  en c h a i r  de 15% e t  qu i  
permet I ' e x p l o i t a t i o n  ccmrnrc ia le  de c e t t e  

espèce. Les essa is  de commrci  a l  i sa t  ion dans 

l e  sud du g o l f e  du Sai n t - L a y e n t  e t  dans l e  
sud-ouest de l a  Nouvel le-Ecosse o n t  é té  
l  aborieux (même s i  l es  rendements dépassent 
souvent 50 crabes/casier)  en ra i son  des c& ts  
6 levés du décort icage. 

Dans l a  rég ion  à I 'étude, les  densi tés de 
crabe commun de t a i l l e  commrc ia le  ne semblent 

pas  ê t r e  assez é l e v é e s  pour  j u s t i f i e r  
I f  implantat ion d'une d i r i g é e  vers c e t t e  
espèce. Les p r i s e s  incidentes, dont l a  p lu -  

p a r t  sont f a i t e s  dans ! a  rég ion de Sainte- 
Anne-des-FEûnts, pou r ra ien t  serv i  r à approvi - 
s ionner l e  marché de l a  r e s t a u r a t i o n  loca l .  

7.5 Homard 

Hanarus amer icanus 

F r u i t  de mr t r è s  recherché e t  r e l a t l v e -  

ment abondant en Gaspésie. 

7.5.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

présent sur tou tes  les côtes du Go l fe  
sauf dans I ' e s t u a i r e  du Sal nt-Laurent. Très 

abondant dans l e  sud du Gol fe f l le -du-Pr ince-  

Edouard, d é t r o i t  de Northmber land, I  les-de- 

Ia-Madeleine). 

H a b i t a t  p ré f  Gré 

Fonds rocheux de O à 75 m de profondeur. 

Reproduction 

Les sexes sont  séparés. Le mâle t ransmet 
son sperme à l a  femel le par ccpulat lon.  Les 
oeufs sont fécondés l o r s  de l a  ponte env i ron  

un an après I 'accouplement; i l s  se développent 
sur l a  femel le e t  f o n t  éc los ion  un an après l a  
ponte, en été ( j u i n  à septembre). Les l a r ves  

son t  pél  agiques pendant 1 à 2 mois. 

Croissance 

La t a i l  l e  commrc ia le  en ~ a s ~ é s i e  e s t  de 
76,2 mm de longueur de l a  carapace. C e t t e  
t a l  l l e  e s t  a t t e i  n te  à un âge de 6-7 ans. Les 

mâles o n t  une t a l  l l e  p lus  grande que l es  
femrl les. 

~é~ l acements 

Le homard se rapproche des côtes en été. 
La distance maximale qu l l  l peut  p a r c o u r i r  en 

un an e s t  de l ' o r d r e  de 50 km. 



N o u r r i t u r e  

Crabe tourteau,  mu les ,  oursins, polych& 
tes .  

7.5.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  h l v é t u d e  

Les s t a t i s t i q u e s  de débarquements (1980- 

1983) ind iquent  q u ' i l  n 'y  a des concentrat ions 
e ~ l o i t a b l e s  de homard que dans les anses 
s i t uées  dans l e  secteur en ava 1 (à  I  ' e s t )  de 

Cl o r  idorme. Les débarquements dans ce secteur 
son t  t r è s  f a i b l e s  (un peu p lus  de 2 t par 
année). En amont de C lo r  idorme, aucun débar- 
quemrnt n f  a é té  enreg is t ré .  

L 'Assoc ia t ion  des c ô t i e r s  de 

Sa i nte-Anne-des-bnts a rea  l i sé un i nven ta i re  
en plongée des zones de lami na i res  e n t r e  
ponte-aux-Go&nons e t  Marsou i en 1985. Aucun 

hcmard n '  a é té  r e t r w v é  dans ce secteur. 

Des de Sa i nte-Fél i c i  té, Grosses- 
Roches, Les &ch ins, Cap-Chat e t  Tcurel l e  
capturent  dans leurs  f i  l e t s  mai l l ants 1 à 2 

hcmards par année. La p l u p a r t  des homards 
sont de grande t a i l l e  (1,5 à 4 kg). 

7.5.4 Lxp- lo i tat ion a c t u e l l e  

Le p r i x  moyen au débarquement en 1983 
é t a i t  de 4,78 $/kg. Les gros homards sont 
vendus v ivants.  Les hcmards myens e t  p e t i t s  
approvi s ionnent l es  usines de congé1 a t i o n  e t  
de mise en conserve. 

sud du Gol fe  par l a  courant  de Gaspé. Les 
quelques i nd i v i dus  qu i  réuss issent  ? s' implan- 

t e r  a t t e ignen t  généralement de grandes t a i  l les 
en absence de compét i t ion e t  d ' exp lo i t a t i on .  
Le f a i b l e  p o t e n t i e l  re t rcuvé dans l a  p a r t i e  
ava l de l a rég ion  à I 'étude e s t  f o r t  probab le-  

ment e x p l o i t é  à son maximum. 

7.6 Autres crustacés 

Creve t te  de roche Sclerocrangon boreas 
P e t i t e  c r e v e t t e  Pandal us montagu i 
Crabe épineux L ithodes mais 
Crabe araignée, crabe v i o l o n  Hyaç araneus e t  

Hyas coarc ta tus  

Ces espèces peu d' i n t é r ê t  dans 

l a  rég ion  à i 'étude. Pa i r  l es  t r o i s  premières 
esp&es, les  densi tés sont sans doute t rop  
f a i b l e s  pour permet t re  une expl o l t a t i o n  renta-  
b le.  L ' e x p l o i t a t i o n  du crabe araignée n ' e s t  
pas ren tab le  en ra i son  de problèmes r e l i é s  à 
l ' e x t r a c t i o n  de sa chair .  I I  n ' e x i s t e  pas de 
marché nord  américain pour ces qua t re  espèces. 

8. PO I SSONÇ PÉLAG I QUES 

8.1 Capelan 

Mal l o t u s  v i l  losus 

8.1.1 I n t é r ê t  

~ s ~ & e  abondante e t  sous-exp l O i t é e  dans 
l a  rég ion.  

Les densi tés de homards dans l a  rég ion  à 
I 'é tude sont  t r è s  f a i b l e s  parce que les  larves 
de homard sont r a p i d e m n t  emportées vers l e  



8.1.2 B io log ie  Croissance 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Abondant dans t o u t e  l a  p a r t i e  nord du 
Gol fe  a i n s i  que dans l a  Baie-des-Chaleurs. 

Le capelan a t t e i n t  l a  m a t u r i t é  sexuel l e  à 
I 'âge de 3 ans (16 cm de longueur). Un pour- 
centage important  des adu l tes  m u r e n t  après l a  
fraye. 

8.1.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion h l ' é t u d e  

Miqra t ion  

Le capelan du nord-ouest du Gol fe  se 

concentre en octobre dans l e  t o u r b i l l o n  
d 'An t i cos t i .  En novembre, une p a r t i e  de l a  

popu la t i on  comtmnce sa m ig ra t i on  vers les 
f rayè res  de I ' e s t u a i r e  du Saint-Laurent. La 
f r a y e  débute dans l e  haut  e s t u a i r e  à l a  
m i - a v r i l  e t  se p o u r s u i t  dans l ' e s t u a i r e  mari- 
t ime en mai. Dans l a  rég ion du courant de 
~ a s p é ,  l a  f r a i e  a l i e u  à l a  f i n  mai e t  au 

début de j u i n .  

Reproduction 

Le capelan f raye sur les  plages de sable 
e t  de g rav ie r  f i n .  Les mâles se mani festent  

sur l e s  s i t e s  de f r a i e  avant l e s  f m e l  les qui, 

e l les, demeurent au large en at tendant l a  
matura t ion  f i n a l e  de leurs oeufs. El  les  
r e j o i g n e n t  ensu i te  les  mâles e t  l a  fécondation 
a l i e u  l o r s  de l a  ponte des oeufs dans l e  
sable. Les oeufs f o n t  éc los ion  au bout 
d ' env i ron  deux semaines e t  l e s  la rves  dé r i ven t  

p rès  de l a  surface. 

M ig ra t i ons  v e r t i c a l  es 

Le  capelan e f f e c t u e  des m i  g r a t l o n s  v e r t i -  

ca les  journa l iè res .  La nu i t ,  l e  capelan se 
d isperse dans les  eaux s u p e r f i c i e l l e s  (0-20 m )  

I I  y a deux groupes de capelan qu i  
f r ayen t  e n t r e  Sai nte-FI a v i e  e t  Rivière-au- 

Renard. Le premier groupe h iverne dans l e  
t o u r b i  1 Ion d lAn t i coç t i  e t  f raye au mois de 

j u i n  de façon occas ionne l le  e n t r e  Sainte-  
F l a v i e  e t  Capucins, de façon régul  i & e  à Cap- 
Chat, Sai nte-Anne-des-Monts e t  Mont-Sa i n t -  

P i e r r e  e t  de façon occasionnel le dans l es  
aut res  l oca l  [ t é s  e n t r e  Tourel l e  e t  Mont-Lou l S. 

Le deuxième groupe p lus  à l ' e s t  h i v e r n e r a i t  
dans l e  sud du Go l fe  e t  f r aye  en j u i n  de façon 
régu l i è r e  dans l a  rég ion  de Gaspé e t  presque 
t cus  les  ans e n t r e  l'Anse-;-Val leau e t  

Ri v i  ère-au-Renard. Le capel an f raye rarement 
e n t r e  b n t - L o u i s  e t  Cloridorme. 

Les dens i tés  de capel an l e  long des cô tes  

pendant l a  pér iode de f raye  sont  élevées dans 

l a  rég ion de R i v i  &e-au-Renard, et, probable- 

m n t ,  ce l  l e  de Sai nte-Anne-des-Monts. Ai I -  
leurs, l es  concentrat ions sont beaucoup p l u s  
f a i b l e s  e t  l eu r  appa r i t i on  e s t  imprévis ib ie.  

En octobre, l e  capelan se disperse dans 
l e  nord-ouest du Gol fe  e t  on re t rouve des 
concent ra t ions  moins denses qu'au printemps un 
peu p a r t a i t  au large de l a  région. En novem- 
bre, des bancs p lus  denses se forment dans 
1 ' Es tua i re  mar i t ime  e t  sera ien t  passablement 

s t a t i o n n a i r e s  pendant I 'h iver .  

e t  se n o u r r i t  activement. Le jour ,  l es  bancs 

se reforment à des profondeurs I nter&d i a i res  
( 30-80 m l .  



8.1 - 4  E x p l o i t a t i o n  actuei-le 

Les débarquements de capelan dans l a  

r é g i o n  à I 'étude depuis 1978 n 'on t  pas dépassé 

15 t pa r  année. La capture e s t  f a i t e  près  des 

s i t e s  de f raye e t  l e  po i sson e s t  ;cou l é  sur l e  
marché loca l  pour consommation humaine sur-  

tait. Le capelan n ' e s t  pas u t i l i s é  comm 

appât. 

E S P & ~  sous-exploi tée dans l e  g o l f e  du 
Saint-Laurent. 

8.2.2 B io log ie  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  q o l f e  du Saint-Laurent 

8.1.5 E-xploitation p o t e n t i e l l e  

Abondant dans l e  sud du Golfe. 

L e  débouché l e  p lus  in téressant  pour l e  

capelan e s t  l e  marché des femel les oeuvées du 

Japon. En 1980, les  japonais o f f r a i e n t  
1 ,O0 $/kg pour l e  produ i.t correspondant à 
l eu rs  c r i t è r e s  de qua1 i t é  (Bio-Consei l Inc., 

1981). Ce marché n'accepte que l es  femel les 

capturées avant l a  f raye e t  dont l e  r a p p o r t  

gonado-sanat ique dépasse 15%. La biomasse 

e x p l o i t a b l e  pour ce marché dans l a  rég ion  à 
l ' é tude  e s t  beaucoup p lus  f a i b l e  que sur l a  

C ô t e - ~ o r d  e t  dans l a Ba i e-des-Cha leurs. 

Le  capelan d'automne cons t i t ue  une res-  

source intéressante pour l a  conserverie, l a  
p roduc t i on  d1 hui  l e  e t  de f a r i n e  e t  I 'ex t rac-  

t ion des protéines.  Cependant, les  rendements 

de en automne dans l e  nord-ouest du 

G o l f e  o n t  é té  f a i b l e s  e t  ce t ype  de 
n ' e s t  probablement pas ren tab le  en r a i s o n  du 

p r i x  t r è s  bas au débarquement. Notons cepen- 

dant  que c e t t e  espèce peut  ê t r e  capturée aux 

mêmes e n d r o i t s  e t  avec les &mrs engins de 

pêche que l es  euphausides. 

8.2 Maquereau 

Scomber scombrus 

M ig ra t i on  

Le maquereau q u i  f r aye  en é t é  dans l e  sud 

du g o l f e  du Saint-Laurent  passe I ' h  i ve r  au 

large des côtes e s t  des Etats-Uni,. I I pén& 
c '7ns l e  Go l fe  en jq~ i I et commnce à f rayer  

[un ps pa r tou t  où l a  4 ~ s p & a t ~ r e  de l 'eau e s t  

~jamrrent élevée !> 12OC) .  En septmbre, 

i l  q u i t t e  l e  Go l fe  e t  se r e t r c u v r  à p a r t i r  de 

décembre dans son a i r e  d'hivernage. 

Reproduction 

Les oeufs e t  l e s  la rves  sont  pélagiques 

e t  se maint iennent p rès  de l a  surface. Les 
j u v é n i l e s  q u i t t e n t  l e  Go l fe  un peu p lus  t a r d  

que les  adultes. 

Croissance 

La m a t u r i t é  sexuel l e  e s t  a - te in te  à I 'âge 

de 2 ans (26  cm de longueur). A p a r t i r  de c e t  

âge, l a  croissance e s t  l en te  ( 4 3  cm à I 'âge de 
8 ans). 



Nour r i t u re  8.3 Hareng 

P e t i t s  crustacés p l  ancton i ques, euphausi- 

des, capelan e t  hareng. 
Clupea harengus 

8.2.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion h l ' é tude 

Le maquereau ne pénètre que t r è s  i r régu-  

l i k e m e n t  dans 1 ' e s t u a i r e  mari time du Saint-  
Laurent, en amont de Cap-Chat. Sa présence 

dans ce secteur dépend de l a  température des 
eaux de surface. I I  peut  ê t r e  re la t ivement  
abondant dans l e  secteur du courant  de ûaspé, 

c m r e  en t h o i g n e  I 'abondance d'oeufs de c e t t e  

espèce l e  long du versant nord-est de l a  
?6n i nsul e. I I a r r i v e  norma lement dans ce 
secteur au m i  l ieu  du mois de j u  i ri e t  y demeure 

jusqu'en septembre. 

~ s p è c e  abondante dans l a  r é g i o n  à 
I 'étude. 

8.3.2 B io log ie  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Abondant sur t ou tes  l es  cô tes  du Golfe. 

M ig ra t i on  

8.2.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Les débarquements de maquereau dans l a  

rég ion  à I 'é tude depuis 1978 n ' o n t  pas dépassé 
25 t/année e t  sont  t r è s  var iab les  d'une année 
à l ' a u t r e .  Ce t te  espèce e s t  au m y e n  
de f i  l e t s  mai l l a n t s  e t  s e r t  su r tou t  comm 
appât pour l a  p&he au poisson de fond e t  au 
crabe. Le maquereau e s t  aussi de façon 
s p o r t i v e  e t  e s t  consom& localement. 

Le hareng qu i  f r aye  dans l e  sud du Go l fe  
h iverne au large des côtes sud de Terre-Neuve, 

à l ' e x t é r i e u r  du Golfe. Au printemps, l e  
hareng migre vers l e  sud-ouest du Golfe. Une 
p a r t i e  de l a  popu la t ion  f raye  au printemps 
(mai-ju i n) e t  1 ' a u t r e  f raye  en automne 
(août-septembre). Après l a  f r aye  du p r i n -  
temps, l e  hareng se concentre dans des a i r e s  
d 'a l  imentat ion s i tuées au la rge de Gaspé. En 

automne, l e  hareng entreprend sa m ig ra t i on  
vers son a i r e  d'hivernage en dehors du Gol fe.  

8.2.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Reproduction 
Le maquereau e s t  un poisson de t a b l e  

dél i c i eux  mais qui  se conserve mal en ra i son  
de sa haute teneur en gras. Son p r i x  au 
débarquement e s t  bas (0,27 $/kg en 1982) e t  i I 

d o i t  ê t r e  congelé rapidement après l a  capture 
5 ' 1 1  d o i t  ê t r c  conscrvo quelque temps avant 
d ' ê t r e  transformé. Ces p r o b l h e s  f o n t  que ce 

poisson e s t  sous-exploi té &me dans des 
rég ions  &i i l e s t  beaucoup p lus  abondant que 
dans l a  r é g i o n  à I 'étude. 

Le hareng f raye  sur des fonds de grav ier ,  
de ga le t s  e t  de roche a i n s i  que sur les  algues 

benthlques en eau peu profonde au printemps e t  
cn cûu p lus  profonde en autanne. Les oeufs 
f i x é s  au fond f o n t  éc los ion  après m i n s  de 
deux semaines. Les larves sont  pél aglques e t  

se maintiennent sous les  couches d'eau super- 
f i c i e l  les. Les déplacements des juvén i les  
sont  mal connus. 



Croissance 

Le  hareng de l a  Baie-des-Chaleurs peut  
a t t e i n d r e  une t a i  l l e  de 33 cm en 6 ans a l o r s  

que c e l u i  de I ' e s t u a i r e  du Saint-Laurent 
n ' a t t e i n t  qu'une t a i l  l e  de 27 cm au &mr âge. 

N o u r r i t u r e  

P e t i t s  c r u s t a c é s  p l a n c t o n i q u e s  e t  

euphausides. 

qu'en automne. Le s t a t u t  de ces p e t i t s  s tocks  
e s t  mal connu. I 1 se p o u r r a i t  que les  f rayè- 
r e s  de printemps so ien t  occupées par une 

p a r t i e  du stock de hareng de I 'Es tua i re  q u i  se 
sépare du groupe p r i n c i p a l  l o r s  de l a  migra- 
t ion p r  i ntanière.  Les f rayères  d'automne 

p o u r r a i e n t  aussi ê t r e  occupées par  une p a r t i e  
du stock de hareng d'automne de l a  Baie-des- 

Chaleurs. 

Du mois de j u i l l e t  au mois d'octobre, l es  

concent ra t ions  de hareng au large de ~ i v i & - e -  
au-Renard sont  importantes. L ' a i r e  dVaI imen- 

t a t i o n  du hareng eng lobe ra i t  l a  p a r t i e  aval  du 
courant  de Gaspé. 

8.3.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à l 'é tude 

8.3.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

On r e t r w v e  dans l a  rég ion  à i 'étude 
t r o i s  popul a t  ions p r i n c i p a l e s  de hareng e t  une 
m u l t i t u d e  de popul û t i o n s  beaucoup moins impor- 
tantes.  La popu la t ion  du hareng de I ' e s t u a i r e  

du Saint-Laurent f r aye  p r  inc ipa lenent  dans l e  

haut  Es tua i re  ( rég ion  de Rivière-du-Loup) au 
printemps. Ce stock longe l e  versant  nord de 

l a ~ é n i  nsul e gaspés ienne en avr i l e t  mai l o r s  

de sa m ig ra t i on  vers l es  frayères. Pprès l a  
fraye, en j u i n  e t  j u i l l e t ,  i l  re tou rne  vers 13 

rég ion  de Gaspé, se & l ange avec les  popul a- 

t ions du sud-ouest du G o l f e  e t  peut  accompa- 
gner l e  hareng qui  f r aye  dans l a  Baie-des- 
Chaleurs en automne avant de q u i t t e r  l e  Go l fe  

en octobre. 

Un d e u x i h  stock f raye  dans l a  Baie-des- 
Chaleurs au printemps (mai - ju in )  après quoi i l  

se  d i r i g e  dans l a  rég ion  de Gaspé où se s i t u e  

sa p r i n c i p a l e  a i r e  d ' a l  imentation. Un 
t r o i s i h e  stock qui  se coqcentre probablement 
dans l ' a i r e  d ' a l imen ta t i on  en été, f raye en 

automne dans l a  Baie-des-Chaleurs, après quoi 
i l  q u i t t e  l e  Golfe. 

Les débarquements de hareng dans l a  
r é g i o n  à I 'étude v a r i e n t  en t re  100 e t  400 t 
par  année depuis 1978. Dans l ' e s t u a i r e  mar i -  
t ime du Saint-Laurent, l es  p r i s e s  sont  f a i t e s  
pr inc ipa lement  au printemps 2 l ' a i d e  de f i l e t s  

mai l l a n t s  placés à moins de 20 m de profon- 
deur. Dans l e  secteur du courant  de Gaspé, 
l es  débarquements sont  p l u s  r é p a r t  i s  sur  t o u t e  

l a  pér iode de (avr  i I à septembre). 

En 1986, i 1 y a 160 permis de pêche au 
hareng dans l a  région. Les p r i s e s  sont  f a i t e s  

à l ' a i d e  de f i  l e t s  mail  l an t s  sur les  fonds de 
moins de 20 m de profondeur au pr intemps e t  un 
peu p l u s  au la rge en automne. La m a j o r i t é  des 
débarquements sont  u t  i 1 i ses pour l a  boët te.  

8.3.5 E x p l o i t a t i o n  po ten t i e l  l e  

Les stocks de hareng de l a  r é g i o n  o n t  é t é  

s u r e p  1 O i t é s  e t  sont en vo ie  de récupéra t ion  
lente.  

On retrouve, l e  long du versant  nord de 

l a  Gaspésie, pl us i su rs  f rayères  de p e t l t e  
envergure aussi b ien au p r  i ntemps e t  en é té 





H a b i t a t  p r é f é r é  41 cm sont considérées c m m  non rommrc i  a iss  . . 
e t  sont r e j e t e s  a l a  mrr par ies  c h a ! ~ ' i e r s .  

On re t rouve la  m r u e  depuis l a  sur face 

j usqu 'à  des profondeurs de 400 m. Qans l e  

Golfe, e l  l e  h iverne à des températures de 0 à 
2°C e t  l a  p l u p a r t  des captures s ' e f f e c t u e  sur 

l e s  fonds où l a  tanpérature e s t  de 3 2 5°C. 

M i g r a t i o n  

Les morues qu i  séjournent en é té  au nord 

de 13 pén insu le  gaspésienne (stock 4T) h i v e r -  

nen t  au large de l  l e  du Cap-Breton en 

bordure du chenal Laurentien. ,4u printemps 

(av r  i 1-ma i les morues de ce stodc migrent  

vers  l a  ~ a s ~ é s i e  en demeurant au sud du Che- 

na l .  La majeure p a r t i e  du stock passe I ' é t é  
dans l es  environs de ~ a s ~ é .  La m ig ra t i on  en 

sens inverse débute en novembre e t  l a  morue 

s m b l e  emprunter les  eaux profondes du chenal 

Laurent  ien. 

Reproduct ion 

Pour l a  reproduction, mâles e t  fanel  les  

matures se  regroupent en bancs près  du fond à 
des profondeurs v a r i a n t  e n t r e  10 e t  90 m. 

Dans l e  g o l f e  du Sai nt-Laurent où se t rouven t  

deux zones importantes de reproduct  Ion, l a  

ponte  a l i e u  de j u i n  à septembre. Une femel le  

de 80 cm de longueur pond env i ron  deux m i  1 -  

l  ions d'oeufs. Les oeufs sont pélagiques e t  

d é r i v e n t  à l a  m r c i  des courants. Les larves 

é c l o s e n t  à environ 5 mm. Rendue à 4 cm de 

l ongueur, les p e t i t e s  morues descendent au 

fond pour se  nou r r i r .  

Croissance 

La longueur moyenne de l a  morue e s t  de 60 
à 70 cm ( 2  à 3 kg).  Dans l e  Golfe, l a  morue 

de c e t t e  t a i  l l e  e s t  âgée e n t r e  7 e t  9 ans. La 

m a j o r i t é  des m r u e s  de t a i  l l e  i n f é r i e u r e  à 

La rnatilr i t é  sexuel l e  de 1,s m r u e  es+ a t t e i q f e  

lorsque l e  poisson m s l i r e  45 2 60 crn e t  r s t  

âgé de 4 à 7 ans. 

" l u r r i t u r e  

La m r u e  es+ carn ivore  e t  mange à peu 

près  t w t  ze qu i  ?eu+ ~ n t - e r  dans son gosier. 
Dans I 'oues+ du Golfe, e l  l e  se n o u r r i t  p i - inc i -  

palemen' de po i  ssoris (nareng, 0 1  ie, cape l sn, 

etc.  ) e t  de crustscés (creve'tes, crabes, 
etc.  ) . 

9.1.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  r&ion à l ' é tude  ----------- ------- 

Sur l e  versant  nord de 13 ~ é n i  ?SUI  e gas- 

pésienne, l a  m r u e  e s t  généra lment  présente 

de la  m i  -mai à l a  m i  -novembre. En amont de 

Matane, l es  rnorues matures sont peu abondantes 

e t  l a  morue ne f r a y e r a i t  pas dans ce secteur. 

En aval de Matane, l a  morue e s t  abondante sur 

t a s  les  fonds de 35 à 180 m de pro fonde l~r  en 

été. Au pr  i n tmps,  e l  l e  se rapproche à des 

profondeurs aussi f a i b l e s  que 10 m. El l e  

f r aye  abondamnirnt dans l e  courant  de ~ a s ~ é .  

9.1.4 E x p l o i t a t i o n  ac tue l  l e  

La m r u e  e s t  l a  p r i n c i p a l e  espèce-cible 

dans l a  rég ion  à I '&de où e l  l e  c o n s t i t u e  40% 

des vol urnes débarqués. La s m i -  

hau tu r i è re  e t  l a  c ô t i è r e  se d isputent  

1 'espèce. La c ô t i è r e  e s t  f a i t e  p a r t a i t  

l e  long du versant  nord à l ' a i d e  de f i  l e t  

mai l lan ts .  On u t i l i s e  aussi  l a  palangre dans 

I 'Es tua i re  mar i t ime e t  dans l e  secteur en aval 

de Grande-Val l&. Ce t te  c ô t i è r e  se 

concentre en é té  sur l es  fonds de 35-31) m de 

profondeur sauf dans l e  secteur e s t  où e l  l e  se 

f a i t  j usquVà  une profondeur de 120 m. 



La s m i - h a u t u r i k e  e s t  f a i t e  à 
I  ' a i d e  de p e t i t s  cha lu ts  de fond e t  d'un 

c h a l u t  boeuf à des profondeurs de 100 à 150 m 

e n t t e  Sa i nte-FI avi  e e t  Vrande-Val l&. l e s  

fonds de imi 1s de 100 m de profondeur sont  

d i f f  i c i  l e m n t  chal i i tables.  

En 1383, les  captures de m r u e s  pour 

I  ' ensmb l  r du stocic de 4T a dépassé de 8% l e  

t o t a l  des p r i s e s  admissibles f i xées par l es  

ges t ionna i res  pour ce stock. 

9.1.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  l e  

L ' e s s e n t i e l  du développement concernant 

l a morue dans l a  r é g i  on à I  'étude devra r é s  i - 
der dans l e  dévelcppment de techniques de 

pêche donnant une m i  l  leure  qua1 i t é  que l a  

au f i  l e t  mai I  l a n t  e t  permettant de mieux 

e x p l o i t e r  les  fonds non chalutables. De 

t e l  les  techniques sont actuel lenent à I  'essa i  

un peu p a r t o u t  dans l e  Go l fe  (mini-trappes, 

aux e q r & i t é s  e s t  e t  w e s t  de 1 '  l  le-du- 

? r i  nce-Edou ard. 

Hab i ta t  p ré fé ré  e t  m i g r a t  Ions 

En été, une p a r t i e  des rrer luches blanches 

se rapprochent des cô tes  en t raversant  l a  

couche g l a c i a l e  i n t e r & d i a i r e  pour f rayer  en 

eau peu profonde (< 40 m). L ' au t re  p a r t i e  

demeure concentrée sur les  accores du chenal 

Laurent ien sur des fonds vaseux à des profon- 

deurs de 180 à 250 m. En automne, les rrerlu- 

ches re tournent  dans l a  couche profonde. Les 

migra t ions  hor izonta les  se ra ien t  l  imitées. 

Reproduction 

La f raye a l i e u  en j u i n  e t  j u i l l e t .  Les 

oeufs e t  les larves sont  pélagiques e t  sont  

rapidement anportés en dehors de l a  rég ion  

dans l e  courant de ~ a s ~ é .  

cages e t  pal  angres su~ raben th  iques) (Bi  o- 

Conseil, 1984, 1985). 

Croissance 

9.2 Merluche blanche 

Urophycis t e n u i s  

9.2.1 ~ n t é r ê t  

Abondante sur l e  versant nord de l a  

?én i nsul e gaspés ienne en été. 

9.2.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

La croissance e s t  rapide. Dans l e  sud du 

Golfe, l a  rrerluche blanche a t t e i n t  une t a i l  l e  

de 41 cm à l 'âge de 4 ans. El  l e  peut  a t t e i n -  

d re  des t a i  l les de 80 cm de longueur à l 'âge 

de 11-1  3 ans. 

Nourr i t u r e  (adu l  t e )  

Euphausides, mph  ipodes e t  p e t i t s  po is -  

sons. 

 rése ente dans +out l e  Golfe. ~ r è s  abon- 

dante en é t é  dans l e  d é t r o i t  de Northumberland 



9.2.3 D i s t r i b u t i o n  e t  e x p l o i t a t i o n  dans l a  
r é s i o n  à 1 'é tude - - - - - - - 

Les e x p l o r a t o i r e s  de Tremb lay e t  
Axelsen ( 1  982), S tee le  ( 1  958) e t  Bi O-Consei l 
(1985) m n t r e n t  que l a  m r l u c h e  e s t  présente 
mais pas t r è s  abondante p a r t o u t  l e  long du 

versant  nord  de l a  ~ é n  i nsul e gaspés ienne à des 
profondeurs de 150 à 250 m. E l l e  e s t  aussi 

présente en eau peu profonde e t  p a r t  icu l i&e- 

ment abondante à moins de 25 m en été. Les 

p r i s e s  inc identes  de c e t t e  espèce sont débar- 
quées un peu p a r t o u t  dans l a  région. I  I  n'y a 

pas de axée vers c e t t e  espèce sans doute 

parce que sa c h a i r  e s t  beaucoup m i n s  appré- 
c i &  que c e l l e  de l a  morue. On l ' u t i l i s e  
s u r t o u t  pour la  f a b r i c a t i o n  de bâtonnets de 

poisson. 

9.2.4 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Une pêche axée vers c e t t e  espèce ne 
s e r a i t  pas r e n t a b l e  en ra i son  de l a  biomasse 

re la t i vemen t  f a i b l e  dans l a  rég ion e t  de l a  

f a i b l e  va leur  au débarquement. 

9.3 P l i e  g r i s e  

Glyptocephalus cynoglossus 

~ s ~ & e  de p l u s  en p l u s  recherchée pour l a  
saveur de sa c h a i r  e t  abondants dans l a  rég ion  

à I  'étude. 

9.3.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Abondante sur tous  les  fonds vaseux de 
p l u s  de 200 m de profondeur. 

M ig ra t i on  

En hiver,  l a  p l i e  g r i s e  se  re t rouve  à des 
profondeurs p lus  grandes qu'en été.  Ses 
m i  g r a t  ions hor izonta les  sont  ma l connues. 

Reproduction 

Mal connue. Les oeufs f l o t t e n t  près de 

l a  sur face e t  les  la rves  dé r i ven t  à des ero- 
fondeurs un peu p lus  grandes (30-40 m) . 9 l a  
métanorphoçe, l es  juvén i les  se concent rera ien t  

sur des fonds durs de 180 à 300 m de profon- 

deur cÙ i l s  demeureraient pendant 2-5 ans 
avant de se déplacer vers des fonds vaseux 

moins profonds au mmvnt de l a  ma tu r i t é  
sexuel l  e. 

Croissance 

La t a i l l e  commrc ia le  (30 cm) e s t  a t t e i n -  

t e  à I 'âge de 6-7 ans. Les mâles maturent à 
l ' âge  de 7 ans i37  cm) e t  l es  f m e l  l es  à l 'âge 
de 10 ans (44 cm). 

N o u r r i t u r e  

Anph i podes, m I lusques, c reve t tes .  



9.3.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  r é g i o n  h l ' é tude 

En été, dans l ' e s t u a i r e  marit ime du 

Saint-Laurent, des rendements de p lus  de 
50 kg/h on t  é té  obtenus un peu p a r t a i t  en t re  
200 e t  300 m de profondeur. La p l u p a r t  des 

i nd i v i dus  ne sont  pas de t a i l l e  commrc ia le  
(Tremblay e t  al., 1983). 

Dans l e  secteur du t o u r b i  l Ion d fAn t  icos- 
t 1, l a  p l  i e  g r i s e  e s t  abondante p a r t a i t  sur 
l e s  fonds de 200 à 300 m de profondeur 

( L a f l e u r  e t  Lusslaa-Perdou, 1982). 

Les car-res de (MPPAQ, 1978-1981) 
i ndiquent que les  rendements commerciaux 
supér ieurs  à 50 kg/h sont  obtenus l e  long du 
versant  nord de l a  Péri i nsul e gaspés ienne e n t r e  
Sainte-  F l a v i e  e t  Matane e t  en t re  Marsoui e t  
Madeleine. Dans l e  secteur du t a i r b i l l o n  

d 'An t i cos t i ,  les rendements commrciaux des 
c h a l u t i e r s  sont  f a i b l e s  (< 10 kg/h). 

9.3.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Le volume de p l  i e  g r i s e  débarquée dans l a  

rég ion  à l 'é tude n 'es t  pas connu parce que l es  

s t a t i s t i q u e s  de d6barquement ne d is t inguent  

pas les d i f f é r e n t e s  espèces de p l  ies. Les 
débarquements proviennent des c h a l u t i e r s  à 
poisson de fond qu i  e x p l o i t e n t  les  fonds de 
100 à 150 m de profondeur e n t r e  Matane e t  
~ r a n d e - v a l  i& a i n s i  que des c h a l u t i e r s  à 
c reve t tes  qui  pêchent sur l a  c ô t e - ~ o r d .  

p l  i e  canadienne. Les concentrat ions s i t uées  à 
p l u s  de 150 rn de profondeur l e  long de l a  
Pén insu le  ne f o n t  pas l ' o b j e t  d'une e x p l o i t a -  
t ion ac tue l  lement. 
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9.4 P l i e  canadienne c- 

d - 

Hippoglossoides p la tesso ides  

P r i n c i p a l e  espèce de poisson p l a t  e x p l o i -  
t é  dans l a  rég ion  à I 'étude. 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Abondante dans l e  sud du Go l fe  (Ba ie-des- 

Chaleurs, chenal de Shippagan e t  chenal du 
Cap-Breton). 

H a b i t a t  p ré fé ré  

Fonds de sable vaseux s i t ués  à des pro-  
fondeurs de 40-100 m dÎ l a  température de 
I 'eau e s t  i n f é r i e u r e  à 2OC. 

i4 i g r a t  ion 

9.3.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Comm c ' e s t  I c  cas pour les  autres espè- 
ces de poissons p la ts ,  l a  b i o l o g i e  e t  l e  s ta-  

t u t  de l a  p l  i e  g r i s e  dans l a  rég ion  à I 'étude 
ne sont  pas Sien compris. La ax ie  vers 
l a  p l i e  g r i s e  e s t  re la t i vemen t  nouvel l e  au 

Québec. Cette espèce a p l u s  de valeur que l a  

En hiver,  l a  p l i e  canadienne se concentre 
sur  l e  rebord  sud du chenal Laurent len à des 

profondeurs de p lus  de 150 m. Au printemps, 
e l  l e  migre vers les eaux m i n s  profondes 

(40-100 m) où e l  l e  demeure pendant t o u t  l ' é t é  
avant de re tourner  dans l es  eaux profondes du 

chenal Laurent ien à p a r t i r  du mois d'octobre. 
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La p l  i e  canadienne f raye  un peu pa r tou t  
dans son a i r e  de d i s t r i b u t i o n  es t i va le .  La 
f raye  a l i e u  de l a  m i - a v r i l  à l a  mi-mai. Les 
oeufs e t  les la rves  sont  pél agiques e t  se 
maintiennent près de l a  surface. 

Croissance 

La t a i l  l e  commrrciale (30 cm) e s t  a t t e i n -  
t e  à I 'âge de 6 ans e t  l a  m a t u r i t é  sexuel l e  à 
l ' âge  de 5 ans chez l a  femel l e  e t  4 ans chez 
l e  mâle. La femel l e  v i t  p l us  longtemps e t  

c r o i t  p l u s  v i t e  que l e  mâle, e l  l e  peut  a t t e i n -  
dre une t a i l l e  de 61 cm. 

proviennent des c h a l u t i e r s  à poisson de fond 
e t  des f i  l e t s  mai l  l an t s  à morue. Une impor- 
t a n t e  p ropo r t i on  des captures n ' e s t  pas de 
t a i  l l e  comrmrciale e t  e s t  r e j e t &  à l a  mrr. 

9.4.5 p x ~ l o i t a t i o n  po ten t i e l  i e  

Dans l a  rég ion à l 'étude, une p a r t i e  
importante des fonds à p l  l e  canadienne ne sont  

pas cha lu tab les  (40-100 m). La palangre pour- 
r a i t  ê t r e  u t i l  isée pour e x p l o i t e r  ces fonds. 

9.5 P l  i e  rouge 

Pleuronectes americanus 

Nc::rr i t u r e  

Oursins, oph iures, b i va  i ves, gastéropodes 
et ,  à I1occasion, capelans e t  autres p e t i t s  
poissons. 

Espèce présente l e  long du versant  nord 
de l a  pén insu le  gaspésienne mais peu é tud iée  
e t  sous-expl O i tée. 

9.4.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à l t é t u d e  
9.5.2 B i o l o g i e  

La p l i e  canadienne e s t  abondante sur t o u t  

l e  versant  nord de l a  Péninsule gaspés~enne en 
ava l de Matane. El l e  f r aye  dans l e  secteur du 
courant  de ~ a s ~ é  mais rarement dans l ' e s t u a i r e  

du Sai nt-Laurent. 

9.4.4 E x p l o i t a t i o n  ac tue l  l e  

Le volume de p l  i e  canadienne débarqué 

dans l a  rég ion  à l ' é tude  n ' e s t  pas connu parce 
que l es  s t a t l s t i q u e s  de débarquement ne d i s -  
t l nguent pas les  d i  f fé rentes  esp&es de p i  les. 
Depuis 1978, i l  se débarque en t re  850 e t  
3 000 t de pl  l e s  par  an dans l a  rég ion à 
l 'étude. Plus de 50% de ces débarquements 
sont  des p l  ies  canadiennes. Les débarquements 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Abondante dans l e  sud du Goi fe. 

H a b i t a t  p r é f  gré 

Fonds mous à moins de 40 m de profondeur, 

en eau r e l a t  ivement chaude (10-15°C) dans les  
ba l e s  e t  au t res  end ro i t s  abr i tés.  



Mig ra t i on  

La p l  i e  rouge e s t  re ls t ive inent  sédentai- 

re .  En automrie, e l  l e  q u i t t e  l es  côtes pour 

:es ea2x p ius  profondes. 
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La f raye se f a i t  près des côtes en t re  

a v r i  l e t  début j u i i .  Les oeufs se f i x e n t  sur 

l e fond e t  les  l arves deneurent ?rès des l ieux 

de l 'éc los ior i .  La v ie  l a r v a i r e  e s t  longue. 

Croissance 

La croissance e s t  lente. La t a i l l e  maxi- 

ma163 e s t  d'un peu p lus  de 30 cm ( 1 4  ans) dans 

I ' e s t j ~ a  i r e  du Sa i ~ t - L a u r e n t  tand i  s que c e t t e  

t a i  l l e  e s t  a t t e i n t e  à I 'âge de 8 ans chez l a  

f m e l  l e  dans l e  sud du Golfe. Ca m a t u r i t é  

sexuel l e  e s t  a t t e i  a te  à f 'âge de 4 ans. 

Nou r r i t u re  

B i v s l  ves, oeufs de poissons démrrsaux. 

9.5.3 D i s t r i  bu t ion  dans l a  régi-on 5 l q é t u d e  

Des c ô t i e r s  rappo r ten t  des 

captures de p lus  de 1 t par année dans leurs  

f i l e t s  mai l  lan ts  à hareng. Les captüres sont  

presque toutes re je tées  à l a  mrr. 

9.5.4 L x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  i e  

chez les  aut res  espèces de p l  l es  mais les  

f i l e t s  de l a  face supér ieure sont pigrrent&, 

ce qu i  amène des probl&es de mise en marché. 
Toutafois, sa c h a i r  e s t  dé l i c i euse  e t  es+ 

consm&e I coca l m e n t  à I 'occas ion. 

9.6 F lé tan  A t l a n t i q u e  

Hippoglossus hippoglossoides 

9.6.1 I n t é r ê t  

~ s ~ & e  recherchée e t  présente dans l a  

rég ion à i é tude. 

9.6.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  qol  f e  du Saint-Laurent 

Abondant en bordure des chenaux Lauren- 

t i e n ,  Esquiman e t  An t i cos t i .  

Hab i ta t  p r é f é r é  

Fonds de sable vaseux e t  grave l leux à 
moins de 100 m de profondeur. 

M ig ra t i on  

Le f l é t a n  ne f a i t  pas de migrat ions de 

grande envsrgure e t  e s t  p l  utÔt sédentaire. I I 
se  rapproche des côtes Pn é té  e t  retourne en 

h i ve r  à des profondeurs de p lus  de 200 m. 

En ra i son  de sa p e t i t e  t a i l l e ,  l a  p l i e  

r a g e  e s t  p r  i n c i p a l m e n t  u t i  l isée comm boët- 

te. Le rendement en cha i r  e s t  p l u s  é levé que 
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La f r a i e  a l i e u  à l a  f i n  de l ' h i v e r  à des 

grandes profondeurs. Les oeufs f  l o t t e n t  à des 

profondeurs de p l u s  de 50 m e t  f o n t  éc los ion  

après deux sena i nes. La v i e  I  arva i ;e e s t  t r è s  

l ong~e. La la rve  se & t r n ~ - ~ h o s e  à une t a i  l l e  

de 2,5-4,5 cm e t  se rapproche a l o r s  du fond. 

Croissance 

La matur i t é  sexuel l e  e s t  a - t t e i  r i te à I  'âge 

de 7-10 ans (102 cm chez les  f i n e l l e s ) .  Les 

fane l  les  c ro i ssen t  p l u s  v i t e  e t  a t t e ignen t  des 

t a i  l  les  p lus grandes ( jusqu 'à  240 cm). 

Nou r r i t u re  

Les adu l t e s  se nou r r i ssen t  2resque exclu-  

s ivement de poissons, n o t m m n t  de sébaste, de 

morue e t  de povle de mer. 

!-a b i o l o g i s  &I f l é t a n  a t lan+ ique :n'a pas 

f a i t  i  ' o b j e t  dl&tudes pouss&s. l e s  debarque- 

m n t s  ac tue!s  sont  beaucoup p l i l s  fai51lss qu'au 

début des annees 1970, c e t t e  esp&e à rec ru te -  

m n t  t r è s  leri" é t a n t  p robab lment  déjà  ex;>!oi- 

t& de façon i ntens ive. 
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Re inhard t ius  h ippoglossoides 

Nam vernacu 1 a i r e :  Turbot 

~ s p & e  abondante aii large des cô tes  de l a  

rég ion 2 I ' 6 tude. 

9.5.3 D i s t r i b u t i o n  e t  e x p l o i t a t i o n  d a m  l a  

région à I  'é tude - ------ 
D i s t r i b u t i o n  dans l e  go1 f e  du Saint-Laurent 

Le f l é t a n  e s t  sur t ou t -  l e  versanL 

nord  de 1 a  ~ é n  i nsul e ga;pés i-nne. A l a f  i n  de 

l ' h i v e r  e t  au debut du p r i n t m p s ,  on l e  

r e t r o u v s  su r i es  fonds s i t u é s  à env i ron  200 m 

de profondeur. I I  se rapproche de ; a  cô te  au 

p r i n t m p s  à l a  pou rsu i t e  du capelan e t  y 
dfineure j u s q u f à  l a   fi^ de l ' é t é .  Le f l é t a n  

e s t  peu abondant. Les d ~ b a r q u m e n t s  dans l a  

rég ion  ne dépassent pas 20 t par  année depuis 

1973 e t  sont pr inci?aic=ment r é a l i s é s  sur la  

r i v e  sud de l ' E s t u a i r e  marit ime. L-s captdres 

sont  f a i t e s  à l a  l i g n s  à main, 3 l a  pnlangre 

e t  au f i l e t   ail l a n t  à morue à f a i b l e  profon- 

deur. Le f l é t a n  e s t  Qcoule à l ' é t a t  F ra i s  sur 
l e  marche loca 1 .  

Ç i j r  -tous l es  fonds de p l i i s  de 200 m de 

profondeur. 

Hab i ta t  p r é f é r é  

Fonds vaseux s i  tués à p l ~ s  de 359 m d e  

profondeur dans l es  fosses. 



Mig ra t i on  9.7.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Les migra t ions  du t u r b o t  ne sont  pas b ien  

crxnpr iseç. On pense que l'ensemble des 
t u r b o t s  du Gol fe f raye en h i ve r  au sud de 
Terre-Neuve. Après la  f ra ie ,  l e  t u r b o t  se 
d i s p e r s e r a i t  dans l e  Go l fe  e t  une p a r t i e  
m i g r e r a i t  dans l ' E s t u a i r e  marit ime au p r i n -  

tanps pour re tourner  dans l e  Go l fe  au début de 

s eptanbre. 
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La f r a i e  a l i e u  ~ i !  début du pr in tanps à 
de grandes profondeurs. Les oeufs e t  l e s  
l a r ves  f l o t t e n t  de grandes profondeurs. La 

v i e  l a r v a i r e  e s t  t r è s  longue. 

Croissance 

La croissance e s t  lente. La t a i  ! l e  com- 
merc ia le  (40 cm) e s t  a t t e i n t e  à l 'âge de 5 

ans. Les femelles on t  une longév i té  p l u s  

grande que les mâles e t  a t t e ignen t  une t a i  l l e  

maximale d 'env i ron  75 cm de longueur (15 ans). 
 âge à m a t u r i t é  pour les  mâles e t  l e s  femel- 

l es  e s t  de 8 ans. 

9.7.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à I16 tude 

~ ' a ~ r è s  les  r é s u l t a t s  d' i nventn i res  
(Tremblay e t  al., 1983 e t  Tremblay e t  Axelsen, 
1982) e t  d'une enquête auprès des pêcheurs de 
t u r b o t  au f i  l e t  mai l lant, l e  t u r b o t  e s t  t r ès  
abondant en é t é  dans l 'Es tua i re  m r i t i m e  

p a r t i a l  ièrement dans l a  fosse de p lus  de 
350 m s i  tuée en t re  Rimoi~sk i e t  '% Pane. Dans 
l e  secteur du t o u r b i l l o n  d lAnt icoç t i ,  l es  
rendements sont un peu p lus  f a i 3 l e ç  que dans 
I ' E s ~ I J ~  i r e  e t  a t t e ignen t  un maximum en autcxnne 
dans 113s fosses de p l ~ s  de 350 m. 

Les d6barquements de t u r b o t  dans l a  

rég ion représentent  au-dessus de 80% des 
débarquements de I 'ensemb l e  du ~uébec.  P lus  
de 80% de ces débarquements proviennent de l a  
pêche au f i l e t  m a i l l a n t  dont l a  f l o t t e  e s t  
concentrée à Tourel le. Ce t te  f l o t t e  au 

printemps au large des cô tes  e n t r e  Tourel l e  e t  

Mont-Louis, se déplace e n s u i t e  dans I 'Es tua i re  
mar i t ime pu i s  r e v i e n t  en automne dans l e  
nord-ouest du Gol fe  pour o c a p e r  les  fonds de 

à l a  c reve t te  après l a  fermeture de 
c e t t e  pêche. Des débarquements r e l  at ivement 
é levés à Matane proviennent des captures i nc i -  

dentes des c r e v e t t i e r s  (envi  ron  10%) . Enf in, 
les cha lu t i e r s  au poisson de fond e t  les  
pa langr ie rs  en débarquent de p e t i t e s  quan t i t és  

( 1-2%). 

Les débarquements dans la  région o n t  
a t t e i n t  un maximum de 5 564 t en 1978 e t  o n t  

chuté  cons idérab l~ment  depuis pour ne repré- 
senter  que 1 020 t en 1984. On p r é v o i t  une 

r e p r i s e  de c e t t e  en 1985 e t  1986 avec 

l ' a r r i v é e  de l a  f o r t e  c l asse  d'âge de 1979. 

9.7.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Le t u r b o t  e s t  ac tue l  lanent de façon 
in tens ive .  

Sebastes mentel l a 

9.8.1 I n t é r ê t  

Les débarquements de sébasteç sur l a  

côte-nord de l a  ~ é n  i nsul e gaspés ienne a r r i v e n t  
au c i n q u i h e  rang en importance après les 



morues, crevet tes,  t u r b o t s  e t  p l  les. Ce n ' e s t  
pas une esp&e-cible. E l  l e  cons t i t ue  une 
p r i s e  a c c i d e n t e l l e  importante dans les  cha lu t s  
à c r e v e t t e  e t  l e s  f i l e t s  mai l  l a n t s  à tu rbot .  

M ig ra t  ion 

Les m l  g r a t  ions saisonn l&es sont  peu 

connues. Le sébaste du Go l fe  mlgre  possi  b le- 

ment en h i ve r  Jusqu'à l a  hauteur de Terre- 
Neuve e t  du Cap-&eton e t  re tou rne  dans l e  
Go l fe  au pr intenps.  

D l s t r l b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Le Jour, l 'espèce se  concentre près du 
fond e t  s 'en é lo igne  l a  nu i t .  

Le sébaste f réquente  l es  eaux f r o i d e s  e t  
profondes du p la teau c o n t i  nental depu 1s l e  
g o l f e  du Maine Jusqulau sud du Labrador 
i nc luan t  l e  g o l f e  du Saint-Laurent. 

Les p r i n c i p a l e s  zones de pêche dans l e  
Go l fe  sont  s i t uées  au nord-est de l ' ? l e  
d lAnt icos t I ,  l e  long de l a  cô te  ouest de 
Terre-Neuve e t  l a  pente sud du chenal Lauren- 
t i e n  depuis l a  ~ a s p é s i e  jusqulaux Grands- 
Bancs. 

Hab l t a t  p r é f é r é  

Dans l e  Golfe, l e  sébaste p ré fè re  les  
eaux profondes de 150 à 450 m où l a  températu- 
r e  se s i t u e  e n t r e  3 e t  5°C. 

Croissance 

La croissance du sébaste e s t  lente. Le 
poisson a t t e i n t  l a  ta1.l l e  commrcia le,  ~ ~ ~ 6 -  
r i e u r e  à 22 cm, vers I 'âge de 8-9 ans. A 20 
ans, i I a t t e i n t  env i ron  32 cm de longueur e t  à 
30 ans, env i ron  38 cm. La m a t u r i t é  sexuel l e  
de l a  femel le su rv ien t  vers l 'âge de 8 à 10 
ans. 

N o u r r l t u r e  

Dans l e  Golfe, l a  n o u r r i t u r e  du sébaste 
e s t  pr lnclpalement cons t i t uée  d'euphausides. 

9.8.3. D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  h l ' é t u d e  
Reproduct ion  

Le  sébaste e s t  v iv ipare .  La f e r t i l  l sa-  
t l o n  e s t  i n t e r n e  e t  l e s  oeufs e t  l e s  la rves  se 
développent dans l e  corps de l a  femel l e  
~ u s q u ' à  réso rp t i on  du sac v i t e l  l i n .  Une 
f m e  I l e  produ l t quelque 25 000 à 40 000 jeunes 
p a r  année. L'accouplement s u r v i e n t  en septem- 
b r e  ou oc tobre  e t  l e s  na l ss_ances se produ i sent 
e n t r e  a v r i l  e t  J u i l l e t .  A l a  naissance, l es  
l a r ves  m s u r e n t  env i ron  7 mm e t  nagent à l a  
sur face Jusqu'à ce qu'e l  les  a t t e ignen t  25 mm 
de longueur. Les Jeunes regagnent a lo rs  l es  
fonds rocheux e t  vaseux en eau peu profonde. 

La d i  s t r l  bu t ion  du sébaste dans l a  rég ion 
à 1 'é tude a été détermi née à p a r t  l r des i nven- 
t a l r e s  de Steele (1957 e t  1958) e t  Tremblay et 
a l .  (1983). Le sébaste e s t  p l u s  abondant à - 
des profondeurs de p lus  de 150 m. I I  se 
re t rouve  en concentrat ions p l u s  élevées à 
I ' e s t  de ~ i v i  &-e-à-C I aude. Les quelques con- 
c e n t r a t  Ions Inventor i&s dans I 'Es tua i re  
mar i t ime sont  ccinpos&s d l  i n d i v i d u s  de t a 1  l l e  
non ccinmrci  a l e  (moyenne d 'environ 8,5 cm). 
Le sébaste hab i te  l a  couche d'eau 03 l a  
température se s i t u e  e n t r e  3 e t  5°C. 





accrochées au fond. Le nombre d 'oeufs pondus 
e s t  p rcpor t ionne l  à l a  t a 1  l l e  de l a  femel l e  e t  
v a r i e  selon l 'espèce e n t r e  6 e t  40 oeufs par 
saison de reproduct  ion. 

L'embryon se développe dans I 'oothèque 
pendant au p l u s  s i x  k i s  e t  f a i t  éc los ion  sous 
l a  forme d'une jeune r a i e  p r ê t e  à entreprendre 
s a  v i e  benthique. 

Comportement e t  m l g r a t  ion 

Les r a l e s  v i ven t  près du fond. El l es  s ' y  

c m o u f  l e n t  d ' a i  1 leurs régu l lèrement en s'en- 
fonçant à m o i t i é  dans l e  sab le  e t  l e  gravier .  

Aucune donnée nous ind ique que l es  r a i e s  

I isses e t  épi  neuses e f f e c t u e n t  des migra t ions  
sa isonn ières  régu l i&es dans l es  eaux cana- 
d i ennes. 

Nourr l t u r e  

L e s  r a i e s  se  n o u r r i s s e n t  l a  n u i t .  

DI après I 'anal y se des contenus stomacaux de 
r a  les I i sses  e t  ép ineuses échant i  l lonnées au 

l arge de R i v i  ère-au-Renard (Steele, 1958), l e s  
euphausides cons t i t uen t  l a  p r o i e  l a  p lus  
abondante. Dans ce r ta ins  sec teurs  du Gol fe  e t  
de l 'A t lan t ique,  les r a i e s  s 'a l imentent  de 
crabes, de c revet tes  e t  de p e t i t s  crustacés. 

P a r t i c u l a r i t é s  des r a i e s  

Les raies, commr les requins, maint ien- 
nenP leur  pression osmotique i n te rne  en 
re tenan t  dans leur sang des concentrat ions 
élevées de ch lorures  e t  d'urée.  urée se 
décompose f aci lement en mmon laque. Quelque 
t m p s  après leur mort, ces poissons c a r t i  l a g l -  
neux dégagent une f o r t e  odeur anmonlacale 
quand i l s  ne sont  pas saignés convenablement. 

9.9.3 ;istri bu t l on  dans l a  rég ion à 1 'étude 

L I  i n v e n t a i r e  l e  p l u s  récent  r é a l i s 6  dans 

l a  rég ion  e s t  c e l u i  de Tremblay e t  a l .  (1983) 
e f f e c t u é  dans l 'Es tua i re  mar i t ime sur l e s  
fonds de p l u s  de 200 m de profondeur. Dans ce 
premier secteur, l'abondance de l a  r a i e  l i s s e  
e s t  comparable à ce qu'on re t rouve dans l e  
Golfe, s o i t  8-10 sp&lmens/h. Quant à l a  r a l e  
épineuse, b i e n  que p lus  abondante que l a  r a i e  
1 lsse, e l  l e  s e r a i t  deux f o i s  mol ns abondante 
dans l ' E s t u a i r e  (16 poissons/h) que sur les  
Grands-Bancs. 

En t re  Cap-Chat e t  R l v i  ère-au-Renard, 7 
s t a t i o n s  o n t  été inventor l6es au c h a l u t  de 
fond en 1953 e t  1954 (Steele, 1958). Les 
profondeurs i nventor i6es é t a l e n t  supér ieures  à 
180 m e t  l a  m a j o r i t é  de l ' e f f o r t  a p o r t &  sur  
une s t a t i o n  s i t u é e  au large de RIvi&e-au- 
Renard. Aucune r a i e  n'a été rappor tée dans 
l e s  t r o i s  s t a t i o n s  s i tu6es e n t r e  Cap-Chat e t  
Ri VI &-e-made le i ne. La m a j o r i t é  des captures 
de r a i e s  proviennent de Rlvl&-e-au-Renard- 
Les rendements n 'on t  été que de 2 r a i e s  ép i -  
neuses e t  0,16 r a i e  l i s s e  par t r a i t  en 1954. 
Les profondeurs de capture se  s i t u e n t  en t re  
180 m e t  330 m pour l a  r a l e  épineuse e t  e n t r e  
180 m e t  250 m pour l a  r a i e  I l sse. 

Dans l e  secteur de Tourel le, une pêche 
expér imentale à l a  palangre e f f ec tuée  par 
Bi O-Consei l en août 1985 rappo r te  des captures 
de r a l e s  l i s s e s  e t  épineuses en t re  20 m e t  
320 m de profondeur. La major l t é  des captures 

(20 à 99 spécimens/300 haneçons) p rovena i t  des 
fonds de 40-160 m de profondeur. 

D'après I 'enquête e f  f e c t u k  auprès des 
l e s  captures de r a i e s  sont  régul  i& 

res  peridant t o u t e  l a  saison e t  sur touPe l a  
côte. Les captures sont  p l u s  abondan_tes à des 
profondeurs de 160 m (90 brasses). A Tourel- 
le, un pêcheur peut  en prendre env i ron  70 kg 
par voyage dans 60 f l l e t s  mai l lants. Une 
pêche à fascines de Cap-Chat rappo r te  des 



p r i s e s  39 4 ; 5 r a i . 3 ~  par j o u r  lesquel l es  sont  

r i + i l i s & s  en p a r t i ?  coinw boët te  pour l es  

~ ~ j i î r s  à b u c c i i s *  4 Cloridorme, iJne pa langre  

d i  1 300 nmeGonr, prend env i ron  10 kg de r a i 3  

e? 1n3yc3nne pai- joui-. 

9.9.4 -x&lgitat_ion_ a c t u e l l e  

Les captsres de r a i e s  dans 1.3 rég ion  à 
1 ' étude sont  r-ejl;t&s 5 l  a  mer. 

9.9.5 L x z l z i  t a t  i o n 9 ~ t ~ n n ~ i ~ I ~ e  

Les a i  le:, d e  :-ale; ( lageo i  res  pectlx-a l es )  

- r > i ~ s t  i tuent  un mets excel l e n t  t r ès  appréc ie  

des européens. l a  saveur de l a  c h a i r  s'appa- 

r e n t  à ce1 l e  d1.1 pétoncle. 4u Québec, que lq i~es  

p o i  ssoqneries o f  f ren? des a i  lerons de ra ies .  

La c i  ien tGle  se compose pr  i nc i?a l ,m-n t  d l  i m m i  - 
granfs  surq>éens. L 1  approvi 3 ionnenent v i e n t  

:1-? 1 ' ex te r  i eur- du Québec. 

!-a h l ,maççv  e x p l o i t a b l ~ ?  n ' e s t  ?as connue. 

Toutefois,  c e t t e  ressource sembI~3 lGg&en-nt 

moins abondailte qu 'a i l  le t i rs  dans les  mari t i -  

me';. l a  palangre smbl- ,  cons t i t ue r  I  leng i  a 11-  
p l ~ s  e f f i c a c e  pour i a  capture de c e t t e  espà-e. 

L * i l i po r tance  de-, captl irus accidentel  les  pour- 

r a i t  j g s t i  f i e r  u r i e  ; i A i I  i s a t i o n  coinwrci î l .?.  

3.13 A i g u i l  l a t  n o i r  

Centroscy l  1 ium f a b r i c i  i- 

: / u n  ver ; i3c .~  i 3 i  i-2: ci ien de rner 

:-es p&i>eurs de 13 r ég imm rappor tent  l a  . 
PI-esence dr-? ;:c]iii-rtrier-at ions impl~r tan fus  d' a i  - 

gui1 l a t s  no i r s  dans cer ta ines  zones de l a  

rég ion  à I 'étude. 

9.10.2 B i o l o g i e  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

L t a i g u i l l a t  n o i r  h a b i t e  l ' e s t  e t  l ' oues t  

de l ' A t l a n t i q u e  nord. Dans l e  g o l f e  du 

Sa i nt-Laurent, i l se rencont re  dans l e  chenal 

Laurent ien e t  les  p l u s  grandes concentrat ions 

rapportées se s i t u e n t  à l ' e n t r é e  sud du g o l f e  
e t  au sud de l ' ? l e  d 'Ant icos t i .  L1esp&e 

semble f o r m r  des bancs t r è s  denses dans cer-  

t a  i nes zones. 

Hab i t a t  p r é s  

La m a j o r i t é  des captures dans les  eaux 

canadienne s ' e f f e c t u e n t  à des profondeurs 

sup6r ieur -e~ à 455 m. 

Croissance 

Nous ne poss&ions aucune donnée sur l a  

croissance de I t a i g u i  l l a t  noir .  La t a i l  l e  

myenne des i r ld iv idus  e s t  de 60-75 cm. La 

t a i  l l e  commrc ia le  n 'a  pas é té f  ixge; chez 

I r a i g u i l i a t  commun e l l e  e s t  d ' e n v i r o n  

65-70 cm. Le poids m y e n  d'un groupe d ' a i -  

g u i l l a t s  n o i r s  captgrés dans l e  g o l f e  du 

Sa i ?+-Laurent en 1950 é t a i t  d'envi,-on 0,7  kg. 

P a r t i c u  l ar i t é  

'hm, chez I s  ra ie ,  les  i-equiqs sont 

carac tér  isés par une concent-at ion 61  evée de 

ch lorures  e t  d ' i l rée dans l e  sang. L 'urée se 

tr-ansformr f  aci lanent  .=n m m n i  aque de s o r t e  

que les requiqs do ivent  ê t r e  saignés dès leur  

s o r t i e  de l'eau, a lo rs  qul i l s  sont encore 

v ivants.  



9.10.3 D i s t r i b u t i o n d a n s  l a  r6g ion  à l ' é tude  

Dans I 'Es tua i re  maritime, Tremblay e t  a l .  
(1983) ne rappo r ten t  qu'une s t a t i o n  03 I l e s p è  
c e  a 6 té  capturée au cours de leur  i n v e n t a i r e  
e f f e c t u é  au chalu) de fond. Ce t te  s t a t i o n  e s t  
s i t u &  au sud-ouest de Pointe-des-Monts près 
de l a  r i v e  nord. Le rendement é t a i t  de 
2 160 kg/h* 

S tee le  (1958) m n t i o n n e  l a  capture  de 
q u a t r e  spécimens p r i s  au c h a l u t  au la rge de 
~iv l&-e-au-Renard e n t r e  235 m e t  330 m de 
profondeur. 

Les .seules aut res  m n t l o n s  de capture  
d 'a igu  i 1 l a t s  n o i r s  proviennent des p k h e u r s  au 
f i l e t  ma i l l ant  e t  à l a  palangre. Ces de rn ie rs  

rappo r ten t  des captures ponctuel l es  d1 aigu i 1 -  
l a t s  noirs,  ~ u s ~ u ' à  15 t /100 f i l e t s  par 
saison. Ces zones de capture sont  pour l a  
p l u p a r t  s i tuées dans des fosses de 335 m e t  
p l u s  cÙ se l e  turbot .  Les pr inc ipaux 
s i t e s  se  t r cuven t  au sud de Pol  nte-des-Monts 
e t  au la rge de Tourel le. Les captures sont  
abondantes I,ors de l a  v i s i t e  d'un 
s i te .  Les J o ~ r s  suivants, l es  rendemsnts 
d l m 1  nuent des t r o i s  quarts. Les aigu l l l a t s  
n o i r s  de capturent  depuis mai jusqu'à sep tm-  
b r e  inclusivement. 

9.10.4 E x p l o l t a t i 6 n  a c t u e l l e  

Aucune e x p l o i t a t i o n  de I 1 a i g u i l l a t  n o i r  
n ' e s t  rapportée dans l a  région. Toutes l es  
cap tu res  acc idente l  l es  sont  r e j e t é e s  à l a  mr. 

9.10.5 B ~ l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  l e  

captures myennes de I ' e s p k e  généra lement 
i n fé r l eu res  à 200 kg pa r  demi -heure de chalu- 
tage. Le maximum rappo r té  e s t  une capture de 
1 360 kg sur l e  banc St -P i e r r e  en 1950 pendant 
un t r a i t  commercl a i  de 90 m l  nutes. 

Dans l a  r é g i  on à I 'étude, i l semb l e  que 
I 1 a l g u i l l a t  n o i r  se  concentre en bancs p l u s  
Importants que dans les  aut res  secteurs de l a  
cÔte At lant ique.  Toutefois, l e  poids myen  
des spécimens p o u r r a i t  ê t r e  fa ib le .  Les 
pêcheurs de l a  rég ion  a f f  irment q u 9 l  l s  pour- 
r a i e n t  en capturer  de grandes quant i tés  z 1 l  l s  
axa ient  l a  ~ k h e  sur c e t t e  esp&e. E t a n t  
donné que l e  requ in  d o i t  pa rven i r  v i van t  sur 
l e  pont  du bateau e t  compte tenu des dommages 
q u ' i l  cause aux f i l e t s ,  l a  palangre e t  l e  
c h a l u t  semblent l e s  m i l  leurs  engins de captu- 
re. 

L'espèce d 'a igu l l l a t  ac tue l  lement exp l o i -  
th dans les  eaux canadiennes e s t  I 'a igu i l l a t  
commun. E l l e  e s t  cons idgrée comm sous- 
exp lo i tée .  Toutefois, e l  l e  s u s c i t e  de I 1 l n t &  
r ê t  à l a  s u i t e  de l a  ba isse des stodcs d 'a l -  
gui  I l a t  européen au cours des dern ières  
années. L 'a igu  i l l a t  n o i r  de l a  rég ion  pour- 
r a i t  p ro f  l t e r  de c e t t e  hausse d l  i n t é r ê t  s i  l a  
q u a l i t é  de sa c h a i r  se comparait à c e l l e  de 

l ' a i gu  I I l a t  commun. 

Le p r i n c i p a l  marché pour i l a l g u l  l I a t  
commun e s t  pour l es  "dosw (carcasses sans 
nageoires e t  sans peau). Ceux-ci sont  commr- 
c i a l  i sés  en grandes quan t i t és  sous l a  fo r=  de 
"bâtonnets de poissonsr1 par l es  b r  l t a n n i  ques. 
Les f l l e t s  abdomi naux sont  exportés en Al l m a -  
gne où i l s  sont  fumés e t  vendus comms f r i a n d i -  
ses dans les  brasser ies.  Les nageoires sont  
également export&s e t  u t i l  isées dans l a  
c u i s i n e  japonaise e t  chinoise. Le p r i x  payé 
p a r  l es  Importateurs européens en 1982 pour 
l es  dos é t a i t  de 1,43 $/kg. 

Selon Parsons e t  a l .  (19741, I 1 a l g u l l l a t  
n o i r  n ' e s t  apparemmnt pas assez abondant dans 
l e s  eaux de l a  cÔte A t l an t i que  pour supporter  
une p&he commerciale. On rappo r te  des 



La préparation de I 1a l gu l l  l a t  pour les 
marchés dlexportat ion e s t  l a  su ivante: 

- La queue e s t  coupée des la remonth du 
poisson a f i n  de l e  saigner; 

- Le corps e t  l a  queue sont déposés s é p a r h n t  
dans la  ca l e  e t  glacés; 

. - A I1uslne, la  peau e s t  enlevée, les f i l e t s  
abdomi naux sont prélevés, nettoyés e t  embal- 
lés  à ra lson de 6 à 8 par sac e t  congelés 
avant I lexportat ion; 

dist inguent I l esp&e &r Ica1 ne de I lesp&e 
eurcpéenne, m i s  e l l e s  semblent d i f f i c i l e s  à 
d i  f f kenc l e r .  D l  après Jean (1965) e t  Dunbar 
e t  McLel lan (1980), l a  baudrole e s t  présente 
dans le  go l fe  du Salnt-iaurent e t  semble y 
ê t r e  beaucoup m!ns abondante que sur les 
Bancs de Nouve l l e-Ecoçse. Quelques concentra- 
t tons  on t  été trouvées en h ive r  en eau profon- 
de (180 m - 255 m) sur l a  pente ouest du 
chenal Laurentlen. En été, l a  baudrole se 
disperse dans les eaux m i n s  profondes (25 m - 
220 m) . 

Hab l t a t  préféré 

- Le dos e s t  nettoyé e t  mba l  16 ind iv l  duel le- 
ment dans des sacs puis congelé; 

- Le queue e t  les nageoires sont séchées pu ls  
congelées pour I l e q o r t a t  ion. 

9.1 1 Baudroie d l ~ & r  lque 

Lophlus americanus 

Nom vernacu l a l re :  Beaudrole, l o t t e  

La baudroie possède une valeur cornnisrci a- 
l e  élevée su.? les mrchés européens. Les 
p&heurs de l a  région signalent sa présence 
dans les engins de capture. 

D ls t r lbu t ion  dans l e  go l fe  du Saint-Laurent 

La baudroie es t  une espèce d'eau r e l a t l -  
vement chaude bien que d'après les captures, 
e l  l e  supporte de grandes var la t lons  de tempe- 
ra tures (O°C à 24OC). E l l e  s e r a i t  plus abon- 
dante en é té  sur les fonds de 25 m à 90 m. 

Reproduction 

La baudrole fraye de Ju in  à septembre 
selon l a  latltude. Les oeufs sont pondus 
envelcppés dans un mucus qul forment de longs 
rubans f l o t t a n t  à la  surface. Ces rubans 
peuvent a t te indre 7 à 11 m de longueur e t  1 m 
de largeur. Un de ces rubans trouvé au 
Nouveau-Brunsw 1 ck contenait  1 320 000 oeuf S. 

Mlgrat lon 

La baudrole se d ls t r lbue  en eau peu pro- 
fonde e t  sur les hauts-fgnds en é t é  e t  mlgre 
en eau profonde, sur la  $ente du chenal Lau- 
rentien, en hiver. 

La baudrole e s t  des deux côtés 
de l'océan A t [  antique. Certains auteurs 



Croissance 9.11.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Les adu l tes  peuvent a t t e i n d r e  60 à 120 cm 
e t  peser jusqulà 23 kg. Les baudroles m s u -  
r e n t  1 1 cm l a premi è r e  année, 75 cm à 9 ans e t  
100 cm à 12 ans. 

La  baudroie s ' a l  imente en u t i  l i s a n t  sa 
longue ép ine  f r o n t a l e  cmmr leurre. L'espèce 
e s t  t r è s  vorace e t  se n o u r r i t  d'une grande 

v a r i é t é  de poissons de fond (a lgu l l lat, ra ies,  

p l  les, etc. ), de po lssons pélagiques (hareng, 
éperlan, etc.  ) e t  d l  l nvertébrés (crabes, 
& t o i  l e  de mr, etc.). 

9.11.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion à B ' u d e  

L ' i n v e n t a i r e  de Tremblay e t  a l .  (1983) 
r a p p o r t e  l a  présence d'un spécimen p r i s  au 
c h a l u t  de fond au large de Pointe-des-Fbnts. 
S tee le  (1958) a capturé deux spécimens égale- 
ment au c h a l u t  au la rge de ~ i v i k e - a u - ~ e n a r d .  

Les f l l e t s  mai l l ants à t u r b o t  e t  à morue 

de l a  r é g i o n  en capturent  régul ièrement durant  
t o u t e  l a  sa ison de mals en f a i b l e s  quan- 
t i t é s .  Un pêcheur au c h a l u t  de fond capture  
pendant l a  sa ison e s t i v a l e  4 à 5 baudroies pa r  
j o u r  dans l e  secteur Les Boules - Grande- 
Val lée. 

9.11.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

B i e n  que l a  baudrole fasse régul  i&emrnt 
p a r t i e  des captures des cha lu t s  e t  des f l l e t s  
ma i l l ants, t ou tes  les  p r  ises sont  re je tées  à 
l a  mer. 

La baudrole e s t  t r è s  appréciée en Europe 
en r a i s o n  de sa c h a i r  blanche, maigre, à tex-  
t u r e  f l ne e t  dépourvue d l  arêtes. Seule l a  
queue e s t  consom&e. La baudroie commrrcial i- 
s& sous l e  n m  de l o t t e  e s t  considérée dans 
ces pays comrre une espèce de choix. 

~ ' e s ~ & e  ne f a i t  pas l ' o b j e t  d1exp lo i ta -  
t i o n  c m m r r c i a l e  actuel lement dans l es  M a r i t i -  
mrs en ra i son  probablement de l a  f a i b l e  con- 
c e n t r a t  ions de baudroies pendant l a  Gr iode 
es t i va le .  Pour l a  &me ralson, i I e s t  peu 
probable d ' o r i e n t e r  une p&he sur c e t t e  espèce 
dans l a  région. Toutefois,  l es  quant i tés  
régu l l ères e t  appr& i ab 1 es de baudroi es captu- 
rées  par  l es  p&heurs c ô t i e r s  ( c h a l u t  e t  f i l e t  
mal l l a n t )  pourraient ,  s i  e l  l es  é t a i e n t  mieux 
quant i f iées,  f a i r e  l ' o b j e t  d'une u t l l l s a t i o n  
commrcl  a l e. 

9.12 Lanpe 

Cyclopterus lumpus 

Noms vernacu l a l  res: ?ai l e de mrr, pou l e 
d'eau 

9.1 2.1 ---- I n t é r ê t  

La lompe e s t  recherchée depuis longtemps 
sur  l es  marchés européens pour ses oeufs qui  
c o n s t i t u e n t  un s u b s t i t u t  au cav ia r  t r a d i t i o n -  
nel. Le cav ia r  de lompe e s t  t r è s  apprécié en 
Al lemagne de 1 ' ouest  p a r t i c u l  ièrement. 



Les f m e l l e s  on t  une t a i l l e  p l u s  grande que 

l e s  mâles e t  peuvent a t t e i n d r e  une longueur de 

5 0  cm e t  un poids de 8 kg. 

D i s t r i b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

N o u r r i t u r e  

La bmpe se re t -ouvs  des deux côtGs de 

l1A?Iant ique nord. E l l e  e s t  ?résente sdr 

SOI t e s  las  :.:;tes du Gol fe. La l m p e  se n a i r r i t  de p e t i t s  crustacés 

ccnnmv les  euphausides e t  les  amphipodes e t  de 

p e t i - t s  poissons comm l e  hareng e t  l e  lançoii. 

Hab i ta t  p ré fé rg  

p a r t  i cu  l a r  i t é  
La !,>mi?-? e s t  un poisson de fond hab i tan t  

i es fonds ;-ochei~x ? t  roca i  l leux près des 
c:it'îs. l a  c h a i r  de ncmbreuses femel les semble 

deveni- gélat ineuse au printemps e t  n ' e s t  pas 

ccnwst i  ble. 

9.12.3 G i s t r i b u t l o n  dans l a  rég ion h l ' é t u d e  

En pér iode de c-apro&ct ion, 13 coi~ll-.ur 

des T I~ IF 'S  devisnt  rouge. Les fme  l  les conser- 

vent  13 &me coul,-.iir- g r i sâ t re .  La f ra i#- .  a  

l  i r u  en eau peu pi-ofondo e t  e s t  -e l  iée à l a  

. l e n p é r a t ~ r r  de I  lead. La pgr iode de pont? 

v a r i e  de inai j u i n  s;ir la  cô te  A?lantique. 

gne grosse f m e l  l e  peut  produ;re 140 900 

oe i i f j .  12s oeufs, regroupes eri une masse 

spongieuss, adhèren? au substrat .  Pendant 1 a  

p& iode d t  incubat ion qu i  dure de s i x  semai l e s  

d deux mi;, l e  mâle s i l rve i  I  l e  l es  oeufs. 

Les Icunpes $ les  e t  femelles o n t  é té  
observées par les  pêcheurs c ô t i e r s  en eau peu 

profonde ( i n f g r i e u r e  à 20 rn) sur t o u t  l e  

versant  nord de 1 a  Pén i nsul e  gaspés ienne. 

 espèce semble p lus  abondante en mai. Les 

f i  l e t s  rmu i l lés près des côtes en capturent  

acc i dentel lement de bonnes quant i  tés. I  I  s  'en 
prend égalmernt dans les  cas iers  à bucc in  

j u s q u q à  27-50 i nd i v i dus  par 50 casiers. Les 

pêches 5 fascines en prennent k a l e w n t  au 

pr in tenps.  

Migra t ion  

9.12.4 E x p l o i t a t i o n  actuel l e  

La i(x;ipe demeire dans les eaux $ t i & e s  

;:endant i a  saison es t iva !#- .  c f  :nigre en eau 
;,r-ot'.,n& durant l es  m i s  d t  ih ivyr .  L'été, F'n 

p&-riode d e  v2nts f o r t s ,  1.3 ir3mpe s1a lo i3ne de 
13 .:$te. 

Croi s s a n c ~  

La l m p e  n ' e s t  pas e x p l o i t &  commrc ia le -  

m n t  dans 13 région. Quelques personnes con- 

sommnt l a  c h a i t  des Iimpes mâles qu i  semble 

de t r è s  bonne qua1 i té.  Le r e s t e  des captures 

e s t  r e j e t é  3 l a  Ber. 



9.12.5 ~ x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

Un marché p o t e n t i e l  ex i  s t e  en Europe, 

s u r t o u t  en Ai lmagne de l'Ouest, pour l ' u t i l i -  
s a t i o n  des oeufs de l m p e  dans l a  f a b r i c a t i o n  
de caviar. Les exigences de qua1 i t é  concer- 

nant  l a  de cav ia r  de l m p e  sont  
d é c r i t e s  par Dewar e t  al.  (1971) e t  Kreuzer 
(1975). De plus, Masson e t  & té  (1973) o n t  

démontré que les  oeufs de l m p e  du l i t t o r a l  
gaspésien peuvent s e r v i r  à l a  f a b r i c a t i o n  d'un 
c a v i a r  de qua1 i t é  comparable au p r o d u i t  ouest- 

a l  lemand. 

9.1 3 Lycodes 

Lycodes lava lae i  
Lycodes vachonie 

Lycodes vahl i i 

Nom vernaculai re:  Poisson cha t  

~ s ~ & e s  abondantes sur l e  versant  nord de 

l a  ~ é n i n s u l e  gaspésienne. 

9.13.2 B io log ie  

Inconnue. 

9.13.3 D is t r i buL ion  dans l a  rég ion  à I 'étude 

Les lycodes sont re la t ivement  abondantes 
en été à des profondeurs de 20 à 180 m. E t  
p l u s  par t icu l iè rement  2 50 m e t  à 150 m 
(Bio-Consei 1, 1985). 

9.13.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Les p r i s e s  sont  re je tées  en mer. 

9.13.5 E x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l l e  

A é tud ie r .  Ces espèces ne sont  pas 

exploitées dans 1 ' e s t  du Canada. 

9.14 Loquette d * h é r i q u e  

Macrozoarces americanus 

9.14.1 I n t é r ê t  

P o u r r a i t  ê t r e  abondante dans l a  rég ion  à 
1 létude. 

9.14.2 B i o l o g i e  

D i s t r t b u t i o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

Commune dans l e  sud du Golfe. Abondante 
dans l a  rég ion  de Rimouski. 

Hab i t a t  préf&-é e t  migra t ions  

En eau profonde en h i ve r  e t  près de l a  

& t e  en é té  sur  des fonds durs sur tou t .  

Reproduction 

La f r a i e  a i l e u  en automne. Les oeufs 
sont  pondus sous forme de masses g6lat ineuses 
q u i  se  déposent sur  l e  fond. 



Croissance 

La c ro issance e s t  l en te  (30 cm à I 'âge de 

5 ans). La l cque t te  peut  a t t e i n d r e  une t a i l l e  
de 110 cm. 

Nourr i t u r e  

~ r è s  v a r i &  (polychètes, oursins, ophiu- 
res, crabes, crevet tes,  mules ,  buccins, 

pétoncles,  p e t  l t s  poissons, e tc . ) .  

9.14.3 D i s t r i b u t i o n  dans l a  rég ion  à hl'étude 

10. POISSONS ~W'DROMES ET CATADROMES 

10.1 Esturgeon n o I r  

Acipenser oxyrhynchus 

~ s ~ k e  sous-exploi tée dans la  rég ion  à 
I 'étude. 

10.1.2 B io log ie  

D i s t r i b u t i o n  d a ~ s  l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

9.14.4 E x p l o i t a t i o n  a c t u e l l e  

Aucune. 

9.14.5 & x p l o i t a t i o n  p o t e n t i e l  l e  

I nconnue. 

9.15 Aut res  espèces de poissons de fond 

Goberge Po l l ach ius  v i rens  

Ai g l e f  i n  Mel anogranonus aeglef  lnus 
Merlu argenté  Mer luccius b i  l i nea r l s  

Limande à queue jaune Limanda fer rug inea 

A l g u l l  l a t  commun Squalus acanthlas 

Ces esp&es sont  peu abondantes ou ra res  

dans l a  r é g i o n  à I 'étude. 

Abondant dans I ' e s t u a i r e  du Sa in t -  
Laurent, sur l a  & te -~o rd ,  dans l a  Baie-des- 

Chaleurs, e t  l ' e s t u a i r e  de l a  Miramichi. 

Migra t ions  

L'esturgeon passe I lau tanne e t  l ' h i v e r  en 

eau salée. Au p r  lntanps, i l remonte l es  cours 
d'eau pour f r aye r  après quoi i l  redescend 

rapidement en eau saumâtre où i l  passe l 'été. 
I I  re tourne à l a  mer en automne. L'esturgeon 
peut e f f e c t u e r  des m ig ra t i ons  de grande enver- 

gure. 

Reproduction 

La pér iode de f r a i e  en eau douce se s i t u e  
e n t r e  mai e t  J u i l  le t .  Les oeufs se f l xen t  à 
l a  végétation aquatique e t  aux p ier res .  Les 

la rves  f o n t  éc los ion 'après  une ou deux semai- 
nes e t  peuvent demeurer 3 ou 4 ans en eau 

douce avant de se d i r i g e r  en eaux saumâtres. 

Les j u v é n i l e s  peuvent aussi f a i r e  des migra- 
t i o n s  de grande envergure. 



Croissance 

L 'esturgeon n o i r  n ' a t t e i n t  l a  m a t u r i t é  

l ' âge  de 20-30 ans. La croissance e s t  

d ' env i ron  6 à 8 cm par an. 4 l 'âge de 1 an, 

i l  a t t e i n t  l a  t a i l l e  de 22 cm e t  à 12 ans, 

env i ron  223 cm. 

N o u r r i t u r e  

En mr, l 'esturgeon se comporte com~e :in 

poisson de fond e t  se n o u r r i t  de polychètes, 

de c r u ~ t a c é s  e t  de ml lusques. 

10.1.3 O s t r i b u t i o n  e t  e x g l o i t a t i o n  dans l a  
r é ~ i o n  à I  'étude - ------ 

Les débarquements d'esturgeon dans l a  

r é g i o n  sont  t r è s  f a i b l e s  (moins d'une tonne 

p a r  année depuis 1978). I l s  sont enregi s- t rés 

un peu p a r t o u t  l e  long du versant nord de 13 

pén insu le  gaspésienne e t  de façon t r è s  irr-égu- 

I i&e. La majeure p a r t i e  des p r i s e s  sont  

f a i t e s  dans !es  f i l e t s  à morue de mai à aoÛt à 
des profonde: i rs de 10 à 150 ni e t  p roba5 lmen t  

p l l i s  e n t r e  40 e t  70 m de profondeur. Des 

p&heur s de Ça i i-ke-~; l i c i  té, Grosses-Roches e t  

Yatane peuvrn t  en capt l i rer  jusqu'à 1,5 t par  

année e t  i a  m a j o r i t e  sont  r e j e t é s  à i1eau. Yn 

de Cloridorme en cap t j r ee  0,5 t par 

a n n k  de J u i n  à a& t  à des profondeurs de 

40 m. Les i nd i v i dus  captarés snnt  tous i:nma- 

t u r e s  e t  aurai,3ri* un poids myon d 'environ 

10 kg. 

3es i ~ r o d u c t w r s  de Qunbec achotrn" aux 

p&heurs du haut Es t l ia i re  ~ 'est i l r -geon nois- 

c a p t j r g  daqs c e t t e  rég ign pour l e  fsnei .  La 

denande e s t  ac ta~e l lmen+  2 l a  haus*je. L s s  
esturgeons achetss on1 uri poi  3s s:ip6rieur- à 
5 kg. En 1384, l e  p r i x  pays allx p&t>eurs 

; ta i t  de 3,29 $/kg. 

Le stock d'esturgeon de I ' e s t ~ a i - e  ch 
Sa i i t -Laurent  2 s t  ac Ide  l lemen+ à .in n i  veau 

c r i t i q u e  e t  sa b i o l o g i e  n ' e s t  à peu près pas 

connue. Qe nornbre~*sas études seront  lécessai  - 
res  avant dc3 dé te rm i i e r  i e  s t a t u t  -.xact des 

stodcs re+pouvGs li? long du versank  nord de f a  

péni ~ s u l v  gasp4siînne 13t av3riC de pouv2i; 

r econs t i t ue r  les  s to&s  à leur n:v9au des 

années 1950. En attendsn', les  : I r i ses  i i c i -  

d e l t a s  de 13 p&he à 13 m3rue poiir-rdi~3n+ $t-e 

débarqu6ss e t  vendues pou- l e  f tinag.-. 

Angu i l la  r o s t r a t a  kt, A&:T5%-m.% -- ,* 

10.2.1 i n t é r ê t  ---- 

E S ~ & ~  migrant  l e  long du versant  nord de 

i 3 ~ é n  i nsal e gaspjs i m n e -  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  go1 f e  du Saint-Laurent 

~réquent i ,  l a  pl:tpai-'r des a f f l uen+s  du 

Vol f e  e-t e s t  p a r f i a  l i & - m e n t  sbondaaLe d a x  

I ' e s t u a i r e  du Sa i i t - L a i ~ r e n l .  

M ig ra t i on  e t  reproduct ion  

i 'angu i l l e  se r e p r o d u i t  an h i v e r -  dans 

l 'océan a t l a n t i q u e  aii sud de ?erniud?s après 
quoi e l  l e  iEu r t .  Les 1 3rves revi.r?,nenf ienfe-  

?%nt vers les  côtes e t  apparaissent  5 I'ernbi,u-- 

chur-e des r i v i e r e ç  du Go l fe  sous for= de 

pe-t i tes c i  v s  i ies uri an apr& let ir na i ssance 

(mars - j u i? ) .  La croissance se f a i t  en sa? 
douce ou saurnâtr-e pendant ;3 lxs ieurs années. 4 



I  'approche de l a  rnatur i t é  sexuel le, ? 1 ' au tcw-  

ne, les  angii i l l es  cornmncent leur rni g r a t  ion 
v?rs 13 mi-. Dans l e  Sai i t -Laurent ,  les  an- 
gu i l les appara i ssent dans 13 rég i  on de ~ u é b e c  

ei; szptsrihre e t  dans ce1 l e  de 2ivière-du-ioup 
en octobr-r. 

Croissance 

La croi,ssance e s t  mai $connue. La t a i l l e  
dss p r i s e s  dans I I E s t ~ a i r e  v a r i e  de 75 à 
125 cm de 1ongueu:- e t  l e  poids dr  1 à 5 kg. 

Nou r r i t u re  

Les ingu i l l es  en m i  g r a t i o n  ne se noc~ r r i s -  
senf  >as. 

10.2.3 3 s t r i l ~ u t i o n  e t  e x p l o i t a t i o n  dans la 
&iCn à l 'étude 

Les débarquccnents dlangu i 1 l e  dans l a  
rég ion  à l ' é tude  sont  t r è s  f a i b l e s  1' 1 t/ 
année depuis 1978). Les d6barquments pro- 
viennent s u r t a i t  d'une t rappe en f i l e t  s i t uée  

à Sair i tv-FIavie. Les f a i 5 i e s  d6barquements 

sont  sans aucuri doute a t - t r ibuab les  au f a i t  
qu1 i  I  n 'y  a pas d 'engins de p k h e  e f f i c a c e s  en 
p o s i t i o n  dans la  rég ion l o r s  du passage des 

~ Z ~ I J  i l les  en aut t r~ne.  I  I  e x i s t e  des p e t i t e s  
9 o p ~ 1 ; a t i o n s  locales d t a n g i i i I l e s  dans les  
r i d i è r e s  de l a  région.  

- a  géonx-phologi 1% p a r t i c u l  i&-e de I s  
f -ag i~~ ln  1 i :n i l v  l ' i n s t s l l a t l o n  d 'englns e f f l c a -  
c l j s  pour- 13 captgr-e de c e t t e  espèce i o rs  de 1 a 

n igrat ior t ,  9-t- ce !3  s u r - t m t  e n  aval de Saiqte- 

4nne-des-Man fs, Lus stocks locaux exp lo i t a -  
b ! 9 s  à 1 ' embor~c i lu re  des r i v i è r e s  s o n t  
r e s t r ' 3 i i t s .  

. 
10.3 Eperlan arc-en-ciel 

Osnerus rnordax @ 

~ s ~ & e  recherchée pour l a  consomrnat Ion 

huma i ne. 

10.3.2 B io log ie  

D i s t r i b u t i o n  dans l e  q o l f e  du Saint-Laurent 

P.bondan+ dans l e  sud du Go l fe  (3aie-des- 

Chaleurs, Viramichi)  e t  dans l ' e s t u a i r e  du 
Sa i nt-Lauren t. 

Mig ra t i on  

 éperlan passe l ' h i v e r  en eau salée- Au 

printemps ( f i n  a v r i l  à f i n  mai), i l  remonte 
l e s  cours d'eau pour f rayer.  En été, i l  
redescend à l a  mr pii is, en autcm~e, i 1 se 

rapproche à nouveau des r i v i è r e s .  Ses migra- 

t i o n s  sont  de f a i b l e  amplitude, l es  éper lans 
demeurent presque tou jou rs  à p r o x i m i t é  de l eu r  
r i v i j r e  natale. 

Reproduction 

Les f rayères en eau douce sont  générale- 
ment sur des fonds roca i  l leux en eau peu 
profonde. l e s  oeufs adhèrent au s u b s t r a t  e t  
f o n t  éc los ion  en moi ns de deux sma i les. Les 

la rves  sont  rapidement char r iées  vers l es  eaux 
saumâtres où e l  les demeurent au moins pendant 

l a  première saison de croissarice. 



Croissance 

La matu r i té  sexuel le  e s t  a t t e i n t e  à llâge 
de 2 ans. Les lnd lv ldus de 2 e t  3 ans mssu- 
r e n t  12-15 cm. 

Nourr i ture 

En mr, 116perlan se comporte comms un 
poisson pélagique e t  se n o u r r i t  de p e t i t s  
crustacés p l  anton iques, dleuphausldes, de 
crevettes e t  de larves de pot ssons. 

10.3.3 D i s t r i bu t i on  e t  exp lo i ta ton dans la  
résion à I 'étude - ------ 

Le s t a t u t  de I l6per l an dans l a  r6g i on à 
I létude n 'est  pas c l a i r .  Leur abondance e s t  
assez importante en t re  Sainte-Flavie e t  Mata- 
ne. Dans ce secteur, 116perlan provient pro- 
bablement des populations qui f rayent dans l e  
haut-estuaire (Trois+ istoles, ~ i v i  &e-Ouel l e  
e t  Rlv i&e Boyer) e t  qui migrent dans l'Es- 
t u a i r e  maritime après l a  f ra ie .  &pendant, 
l es  debarquements n'ont pas dépassé 2 t/ann& 
depu 1s 1978'dans ce secteur. 

En aval de Mettane, les pkheurs  spor t i  f s  
en capturent régul i&ement à p a r t i r  du mois de 
Ju i n  au bout des quais. L t o r l g i ne  de ces 
poissons e s t  Inconnue. I I  e s t  possible qu l l l  
y a i t  de pe t i t e s  populations locales. Les 
debarquements commerciaux dans ce secteur sont 
n6gl igeables. 

10.3.4 &p-@ltation po ten t ie l  le 

Depuis 1976, les e f f e c t i f s  d'éperlan de 
I 'es tua i re  du Sai nt-Laurent on t  chuté de façon 
tr& marqu&. Plusieurs pkheurs se sont 

débarassés de leur agrès de pêche é tan t  donné 
l es  fa ib les  rendements actuels. ~éanmolns, 
c e t t e  espèce j o u i t  d'une bonne réputat ion au 
niveau de l a  mise en marché e t  son écoulement 
ne pose pas de problèmes majeurs. Une p a r t i e  
e s t  vendue à l ' é t a t  f r a i s  localement e t  l e  
r e s t e  e s t  mis en marché sous l a  forme de pro- 
du l t s  congel&. Le pr l x  au débarquement en 
1984 é t a i t  de 0,40 $/kg. 

10.4 A l  ose savoureuse 

Alosa sapidissirna 

~ s p k e  qui migre l e  long du versant nord 
de l a  ~ é n i  nsul e gaspés ienne. 

Abondante histor lquanent dans l e  f leuve 
Saint-Laurent e t  l a  r l v l è re  Mlramich i. 

L'alose passe l a  majeure p a r t i e  de sa v i e  
en eau sa l&. De Ju l l l e t  à septembre, I l en- 
semble des aloses des r i v i è r e s  de I IAt lant lque 
se retrouvent dans l e  go l fe  du Ma lne e t  l a  
ba l e  de Fundy. En automne e t  en hiver, e l  les 
se deplacent vers l e  sud jusqufau large des 
côtes de la  Floride. La migrat ion vers l e  
nord débute en févr ier. Les aloses du Saint- 
Laurent apparaissent dans l a  région de 
R iv l  se-au-Renard en avr 1 l e t  dans ce1 l e  de 
~lvi&e-du-Loup à la  f i n  mal. El les f rayent  





M i g r a t  ion  

Le saumon a t i a n t l q u e  passe une p a r t i e  de 
sa  v i e  en mr. Les adu l tes  sont  concentrés en 
h i ve r  dans I IA t l an t i que  nord. En été, les  
saumons ~ é n è t r e n t  dans l e  G o l f e  e t  se d i r i g e n t  
vers  leur r i v i è r e  n a t a l e  a f i n  de se reprodu l -  
re. La f r a i e  a l l eu  en oc tobre  e t  novembre. 
Les adu l tes  ne m u r e n t  pas tous 'après  l a  f r a i e  
e t  peuvent redescendre à l a  mrr en automne ou 
au p r  i ntenps su 1 vant. 

Reproduction 

Les f rayères  sont  carac tér isées par des 

fonds grave1 leux à courant  rapide. Les oeufs 
s o n t  recouverts de g r a v i e r  e t  f o n t  6c los lon  
après env i ron  4 mois ( a v r i l ) .  Les a lev ins  se  
développent en eau douce e t  ne pénètrent  en 
eau sa lée qu'à I *âge de 2 ou 3 ans. 

Croissance 

La croissance en mr e s t  rapide. Les 
saumons qu i  rev iennent  f r a y e r  après un h i v e r  
en  mr ( c a s t i  l Ions) peuvent peser de 1,5 à 
3 kg e t  mesurer 50 à 65 cm. Ceux qu i  revien- 
nen t  après 2 ans pèsent 3 à 7 kg e t  m s u r e n t  
70 à 86 cm. 

Nour r i t u re  

Le saumon en m ig ra t i on  mange peu. 

10.5.4 D i s t r i b u t i o n  e t  ex_pl-tat ion dans i a  

région à I l é tude  - ------ 

I I  y a c inq  r i v i è r e s  à saumon dans l a  
région, so i t :  l e s  r i v l è r e s  & t i s ,  Matane, 
Cap-Ch at, Sa f nte-Anne e t  Made 1 e i ne. Les 
saumons de ces r i v i & e s  longent l e  versant  

nord  de l a  ~ é n  i nsule gaspésienne en j u  1 n e t  
j u  l l let .  Depuis l e  ban de l a  commr- 
c i  a l e  au saumon en ~ a s p é s i e  à p a r t i r  de 1972, 
les  débarquements cons l s t e n t  en des p r  1 ses 
acc iden te l l es  f a i t e s  dans les  f i l e t s  m a l l l a n t s  
à morue e t  à hareng. Ces débarquements n ' o n t  
pas dépassé 5 t/ann& e t  sont  souvent Ins lgn  i- 
f iants. Les p r i s e s  sont  s u r t a i t  f a i t e s  près  
des r l v i è r e s  à saumon l o r s  de l a  montaison. 

Les stocks reproducteurs de saumon en 
~ a s ~ é s i e  sont  a un niveau c r l t l q u e  e t  n ' on t  
pas r&upéré s u f f  isanment depuis l e  ban de 
1972. La reproduct ion  se s i t u e  ac tue l  lement à 
env i ron  32% du nlveau optima 1. La récupéra- 
t ion des stocks p o u r r a i t  nécess i te r  I ' i n te r -  
d l c t i o n  de l a  au f i l e t  m a i l l a n t  à p r o x i -  
m i t é  des cô tes  pendant l a  montaison. 

10.6 Omble de fon ta ine  anadrome 

Salvel  inus f o n t i n a l  i s  

Noms vernacu l a l  res: Tru i t e  de mer, 
t r u  i t e  mouchetée 

Popul a t l ons  loca les  dans ce r ta ines  r i v i &  
r e s  de l a  rég ion  à I 'étude. 

10.6.2 B i o l o g i e  

D l s t r l b u t l o n  dans l e  g o l f e  du Saint-Laurent 

P lus ieu rs  rlvi&-es du Golfe. 



Mig ra t i on  10.7 Autres espèces anadromes 

L'omble de fontai r ie se re t rouve en eau 

salee, ?rès de sa r i v i è r e  natale, en été. La 

montsison a l i e u  ; l a  f i n  de l ' é t é  e t  l a  

il-s!e, en oc tobre  e t  novmbre. 

Reproduct ion 

La f r a i 5  a l i e u  sur des fonds grave1 leux. 

[Les oeufs s? d 6 v e l ~ p e n t  sous l e  g r a v i e r  e t  

f o n t  sc los ion  à l a  f i 7  de I ' h i v e r .  Les a l s -  

g ins  se developpent en ead d w c e  e t  except ion- 

ne l  l m e n t  en eal: saumâtre. 

Croissance 

i-a cro'ssance en rrer e s t  rapide. La 

t r u i t e  de m?r peut  a t t e i ~ d r e  une longueur de 

1'3-22 r m  b I  'âge de 2 ans e t  de 25-32 cm 

l ' âge  de 5 ans. 

N o u r r i t u r e  

Pe t  i t s  poissons, anph i podes e t  lychè- 

tes .  

19.5.3 O s t r i b u t i o n  e t  exp lo i ta t ion__ dans l a  

ré2 ion à I  'étude - - .- - - 

i'omh !  ~3 de f snta i ne anadrare se reprodu i t 
dari; les  r i v i e r e s  %t is, 'Vbtane, Sail te-Anne 

el- Yddelei 7e. I  1 n 'y a pas de permis commr- 

c i a l  ;)Our c e t t e  esp&e parce que c e l a  enf re-  

r d  i t en conf l i t avec les  rresures de p r o t e c t i o n  

do saumon. La5 pt i ~ w ,  i , ~ ~ i d e r ~ l e \  r~e surit p d ~  

enregi  st rées e t  aucuri débarqtimcnt de c e t t e  

esp& n ' e s t  s igna lé  d e p ~ i s  1980. 

Pou I  îmon M i crogadus tcmcùd 

Bar rayé Roccus saxal i t e s  

Lamproie mari ne 7etrcmyzon mar inus 

Ces espèces susc i t en t  peu d l  i n té rê t .  Le 

pou l  amon e s t  abondant dans l e  haut-estuaire. 

Dans la  rég ion  à I 'étude, on re t rouve des 

f rayères  dans l a  r i v i k e  i%t is. A i  l leurs, i l 
e s t  peu abondant. De plus, c e t t e  espèce a une 

t r è s  f a i b l e  valeur commrcia le.  

Le bar rayé e s t  un espèce mnac& dans 

I ' e s t ~ a i  r e  du Saint-Laurent. Les captures 

sont  rares. I  I  e s t  à noter, cependant, qu'une 

propor t ion  élevés de ces captures sont f a i t e s  

dans l a  r é g  on de Sai nte-FI avi e. 

La lamproie mari ne e s t  peut -ê t re  abondan- 

t e  dans l a  rég ion  à l 'é tude mais e l l e  n 'a  

jamais f a i t  l ' o b j e t  d'une ou de débar- 

quements en ra i son  de l'absence de marché 

nord-a&r i c a i  n pour c e t t e  espèce. Les captu- 

res  i i c i  dentes peuvent ê t r e  importantes l o r s  

de l a  m n t a i s o n  au printemps dans la  p a r t i e  

amont de l ' a i r e  à l 'é tude.  

Il. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

( V o i r  l e  tab leau 1 1 )  

1 1 . 1  Ressources benthiques du l i t t o r a l  

La reg ion 5 l ' é t u d e  n ' e s t  pas prop ice  à 
I  ' é tab !  issement de populat ions benthiques 

importantes sur son l i t t o r a l  pour les  ra i sons  

su ivanteç: 



1 -  La cÔte e s t  essent ie l  lement rocheuse e t  

donc nori p rop ice  I ' é t a b l i s s m e n t  3'espè- 

ces  sabul i co les  cmne la  mye, l a  palourde, 

1 a  coque d l  Is lande e t  l e  couteau. i t excep -  

t i o n  à l a  r è g l e  se r e t r o u v r  dans l a  rég ion  

de l k6 t i s  où les  bancs de myes sont impor- 

t an ts .  

2 -  Les y  l  aces é l  i m i  nent de façon ç y s t & a t  ique 

1 a  p roduct ion  benthique sur les côtes 

rocheuses en h iver .  Toutes les  ressources 

peu profondes f i xées  au subs t ra t  comw les  

a  l  y e s  benth iques e t  les moules sont rasées 

régu l  i kemen t .  Ces pcpul a t  ions sont zarac- 

t é r  i s k s  par des i nd i v i dus  immatures e t  non 

comrrerci a l  i sab les  à grande échel le. 

3- Le m i  I  ieu  e s t  t r è s  prcp i c e  au développement 

chronique de l ' a l g u e  planctonique responsa- 

b l e  de l ' i n t o x i c a t i o n  paralysante. Pour 

c e t t e  raison, la  r é c o l t e  de tous les  

mo l  lu  sques consom&s e n t i e r s  (mou l  es, myes, 
coques, palourdes, couteau) e s t  i n t e r d i t e  

dans I  Iensemb l e  de l a  région. Par contre, 

l e s  pétoncles, l e  buccin et, probablement, 

l e  concombre de mer peuvent ê t r e  commrcia-  

l i sés en 6 1  i m i  nant les p a r t i e s  c o n t m i  nées 

(gonades, système d i g e s t i f ) .  Enfin, I  'our -  

s  i n  e t  l e  bigorneau ne sont  jamais tox iques 

dans l a  région. 

4 -  La cÔte e s t  r e c t i  l  igne e t  les courants q u i  

l a  longent sont  constants e t  intenses. Les 

l  arves p l  ancton i ques de p l  us i eurs esp&ss 

se  maint iennent p rès  de l a  sur face e t  sont  

r a p  idement exportées en dehors de l a  rég ion  

à 1 ' é tude avant de re tourner  sur l e  fond. 

L'exemple l e  p lus  f rappant e s t  c e l u i  du 

homard ma i s  t ou tes  l es  espèces d l  i nvertébrés à 
l  a r v e s  p é l  ag i  ques ( o u r s  i ns, mo l l usqueç,  

crabes, pétoncles)  sont carac tér isées par un 

recrutement f a i b l e  e t  probablement t rSs  va r i a -  

b l e  selon les années. Les seuls end ro i t s  où 

l a  r é t e n t i o n  des larves pélagiques e s t  poss i -  

b  l e  sont  dans les  p e t  i tes anses (où I  ' a i  r e  de 

r é t e n t i o n  d o i t  ê t r e  t r è s  r e ç t r e i  i t r =  e t  les 

stocks pouvant s ' y  m a i l t e n i r  de p e t i t e  t a i  l  l e )  

a i a ç i  qu 'à  l a  l i m i t e  ent -e  I tCs tua i -e  marit ime 

e t  l e  Go l fe  &i l e  recru tanent  de cer ta ines  

espèces comw l e  pé+oncle permet 1 ' iqp l snta- 

? ion  de bancs cornmrci aux de p e t i t e  1-ai l le. 

Le m i  l ieu e s t  p a r t  i cu l  ièrement prcp i ce  

pour l e  buccin e t ,  probabl,rment, l e  concombre 

de rrer qu i  n ' on t  pas de phase pélagique, 

subissent  peu de prédat ion  de 13 p a r t  des 

homards e t  des crabes e t  peuvent é v i t e r  l a  

déc inat ion  par les  glaces en h iver .  Le buccin 

e s t  actuel lement re la t ivement  b ien  é t u d i 6  e t  

ex? l o i t é  de façon i i t e n s  ive sur t o u t e  1 a  côte. 

l  l y  a  cependant un p r o b l h e  de rni se en marché 

e t  les  e f f o r t s  de recherche devra ien t  su r tou t  

ê t r e  o r i en tés  v.ers c e t  aspect p rob l&atique. 

La b i o l o g i e  e t  l a  d i s t r i b u t i o n  du concm- 

bre  de ner  n ' e s t  pratiquement pas connue. En 

ra i son  du po ten t i e l  in té ressant  du marché 

japonais pour c e t t e  esp&e, les  travaux de 

recherche devra ien t  ê t r e  o r i en tés  vers l a  

détermi na t i on  des b imasses  d i  spon i 5 les e t  di] 

taux d ' e x p l o i t a t i o n  poss ib le  pour ensu i te  

passer aux aspects techniques e t  économiques 

de 13 (méthode de ren tab i  l if;). 

1 1.2 Crustacés benthiques du l arge 

La biomasse de crabe des neiges e t  de 

c reve t te  nordique l e  long du versant  nord de 

l a  ~ é n  i nsule gaspés ienne e s t  r e s t r e i n t e  en 

ra ison de l a  f a i b l e  s u p e r f i c i e  de l ' h a b i t a t  

p rop ice  à ces espèces. De plus, l a  ~ & h e  avec 

l e s  engins t r a d i t i o n n e l s  e s t  compl iqu& dans 

l e  cas de l a  crevet te,  par l'abondance des 

a f  f l  eu rmen ts  rocheux en profondeur et ,  dans 

l e  cas du crabe, par l a  grande v i t e s s e  des 

courants de surface qu i  dépl acent l e s  casiers.  



Bi en que les  dens i t é s  retrouvées pour ces 
deux espèces dans l a  rég ion so ien t  in ter&-  
d ia i res ,  leur p r o x i m i t é  de l a  cô te  f a i t  
q u t e  l  les pou r ra ien t  sans doute ê t r e  I  ' o b j e t  

d 'une pêche d7appoi  n t  au myen  de trappes 
ayant une grande s t a b i l i t é  dans les zones à 
courant  intense. C 'es t  pourquoi nous recom- 
mandons de r é a l  i s e r  une pêche e x p l o r a t o i r e  à 
I  ' a i de  de cas ie rs  à crabes e t  de cas iers  à 
c reve t tes  l e  long du versant  nord de l a  ~ é n  i n- 
su1 e  gaspés ienne. 

1 1.3 Ressources pé l  ag i ques 

Le m i  l ieu pélagique dans l e  secteur du 
courant  de ~ a s p é  e s t  un écosyst&e t r è s  
product  i f. Cependant, c e t t e  grande product  i- 
v i t é  se s i t u e  s u r t o u t  au niveau p r ima i re  

(p lanc ton végétal )  e t  m i n s  au niveau secon- 

d a i r e  (p lanc ton animal) e t  e l  l e  e s t  rapidement 
exportée vers l e  sud du Golfe. Le m i  l  ieu e s t  

s u r t o u t  p rop ice  pour les  herbivores e t  c ' e s t  

pourquoi les  concent ra t ions  d'euphausides sont 
t r è s  importantes dans ce secteur. P lus ieurs  
poissons f rayen t  dans l e  courant  de ~ a s p é  mais 

l e s  p r i n c i p a l e s  a i r e s  de reproduct ion de ces 
espèces se s i t u e n t  a i  l l eu rs  dans l e  Golfe. De 
plus, l es  eaux re la t i vemen t  f r o ides  par 
rappo r t  à ce1 les  du sud du Gol fe  l im i ten t  l a  
péné t ra t i on  du maquereau e t  du calmar. La 
p a r t i e  aval du courant  de ~ a s p é  cons t i t ue  une 
a i r e  d ' a l imen ta t i on  importante pour l e  hareng, 
l a  m r u e  e t  les  grands requins pélagiques 
p robab lmsn t  en ra i son  de l'abondance des 
euphausides. 

Les euphausides e t  l e  capelan cons t i t uen t  
1 es seul es  ressources pél ag i ques importantes 
sous-exp l o i t é e s  dans ce secteur. Les b imas -  
ses d ispon ib les  d'euphausides à p rox im i té  de 
I  a cô te  sont t r è s  importantes e t  pcjui-rbaierit 
souten i r  une axée vers c e t t e  ressource 
un autant  que des marchés se développent en 
A&rique du Nord. Ce t te  ressource dev ra i t  
donc f a i r e  l ' o b j e t  d'un progranme de dévelop- 

pement à moyen terme comprenant les études 

v i san t  à mieux connaÎ t re  l a  ressource e t  son 

importance pour les  aut res  espèces exp lo i tées ,  
à développer une technologie appropr i& e t  à 
i d e n t i  f i e r  e t  développer les  marchés. 

Pour ce qu i  e s t  du capel an, l e  développe- 
rrent d'une axée vers c e t t e  ressource 

dans l a  rég ion n ' e s t  pas r é a l  i s te .  Les con- 

cen t ra t i ons  de capelan sont  p l u s  grandes, p l u s  
accessib les e t  leur appa r i t i on  e s t  p lus  régu- 

l  i è r e  a i  1 leurs dans l e  Golfe, où c e t t e  ces- 

scurce e s t  encore sous-exp l o i t ée .  Cependant, 
l a  au capelan p o u r r a i t  peut -ê t re  c o n s t i -  
t u e r  une d 'appoint  intéressante pour l es  

éventue l s  pêcheurs d'euphaus ides. 

11.4 Poissons de fond 

La d i s t r i b u t i o n  ho r i zon ta le  des polssons 
de fond e s t  moins uniforme que l e  l a i s s e n t  
c r o i r e  l es  car tes  bathymétrique e t  granul O&- 

t r i que .  De plus, cer ta ines  espèces ne 

semblent pas ê t r e  d i s t r i buées  sur l e  p l a n  
bathymétrique selon l e  &me pat ron que dans 

l es  aut res  régions du Golfe. Ce t te  s i t u a t i o n  
p a r t l c u l i è r e  e s t  sans doute a t t r i b u a b l e  au 
rég ime océanograph ique t r è s  comp l exe préva l a n t  

à l'embouchure de l ' E s t u a i r e  marit ime. La 
car tograph ie  de ce type de ressource a  auss i  
é té  compl iquée par l e  f a i t  que l es  m ig ra t i ons  
saisonni&es de p lus ieu rs  espèces ne sont  pas 
connues. 

Dans l'ensemble, l a  morue e t  l a  p l i e  
canadienne sont  exp lo i t&s  de façon i ntenslve 
avec I  ' appa r i t i on  récente des cha lu t s  cÔt iers.  
Cependant, l a  pêche c ô t i è r e  t r a d i t i o n n e l  l e  à 
l ' a i d e  de f i l e t s  mai l lan ts ,  de l ignes à main 
e t  de p e t i t e s  pal  angres e s t  encore omn i présen- 
t e  l e  long de l a  côte. Le seul développement 
p r é v i  s i  b l e  dans l e  cas de ces deux espèces e s t  
l e  remplacement graduel des f i  l e t s  mai l l a n t s  
par  des engi ns assurant une me i 1 leure  qua1 i t é  
(palangre, trappes, cas iers  e t  c h a l u t  cÔt i e r )  . 



La s i t u a t i o n  de l a  p l i e  g r i s e  e s t  p a r t i -  
culère.  Notre é tude suggère que les  fonds où 
s e  concentre c e t t e  espèce ne sont  pas exp l o i -  
t é s  intensivement. Ces fonds se s i t u e n t  à des 
profondeurs i nterméd i a i r e s  e n t r e  les bons 
fonds à morue e t  ceux à tu rbot .  Le s t a t u t  de 

l 'espèce dans l a  rég ion  à l 'é tude n ' e s t  pas 
c l  a i r  e t  c e t t e  espèce de p l u s  en p l  us  recher- 
ch&, t o u t  c m w  les  aut res  poissons p la ts ,  
m é r i t e  une a t t e n t i o n  p l u s  grande de l a  p a r t  
des b i o l o g i  s tes  e t  des La recherche 
d e v r a i t  ê t r e  axée sur l 'é tude des migra t ions  

sa isonn ières  de tous  les poissons p l a t s  

abondants dans l a  région.  

P lus ieu rs  espèces de poissons de fond 

sont  sou s-exp I O i tées  e t  devraient  f a i r e  
l ' o b j e t  d'études de marché. I I  s 'ag i t ,  par 

o rd re  d1 importance éconmi  que p o t e n t i e l  le, des 

ra ies ,  de I f a i g u i l  l a t  no i r ,  de l a  baudroie, de 

l a  p l  i e  rouge e t  de l a  lmpe. A c o u r t  terme, 
l a carac tér  i s a t i o n  des pr  ises incidentes de 

ces espèces p o u r r a i t  apporter  des préc i s ions 

sur l a  ressource disponible.  

11.5 Poissons anadranes e t  catadromes 

B i  en que l e  versant  nord de l a  Péninsule 

gaspésienne cons t i t ue  un important cou l o i r  

m i g r a t o i r e  pour les  espèces catadromes e t  
anadromes, l a  rég ion  n ' e s t  pas prop ice  au 

développement d'une axée sur ce type de 
ressource, pour les  ra i sons  suivantes: 

1 -  Les cours d'eau se j e t a n t  sur les  côtes de 
l a  rég ion  sont  peu importants, ce qu i  f a i t  

que les  popu la t ions  loca les  de poissons 
anadrcmes e t  catadromes sont  r e s t r e i  ntss. 

pêche commerc ia le  e t  l e s  mesures de 
p ro tec t i on  seront  probablement encore p lus  
sévères à I 'avenir .  

4- La p l u p a r t  des espèces anadromes o n t  p lus  

de valeur s p o r t i v e  que c m m r c i a l e .  

Les captures incidentes d 'esturgeon sont 
ac tue l  lement sous-ut i  I  isées. El l es  pou r ra ien t  

ê t r e  vendues avantageusement à des producteurs 

de poisson fumé. 
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Tableau 1 .  Importance ($1  des emplois du Bas Salnt-Laurent  e t  de l a  Gaspésie provenant d i r e c t e m n t  de 

I t a g r i c u l t u r e ,  l a  fo rê t ,  l es  mines e t  l a  e t  répartition des enp lo l s  par  secteur 

d lac t  i v i t é  e t  conparaison avec l a  situation au Québec. 

Ag r i cu l t u re  ~ o r ê t  M l  ne ~ 6 c h  e 

Gaspés i e Québec Gaspés i e Québec Gaspés l e Québec Gaspés f e 

Secteur p r  ima i r e  Secteur secondaire Secteur t e r t i a i r e  

Gaspés i e Québec Gaspés l e  Québec ~ a s p é s  l e Québec 

Sources: D l r e c t i o n  générale de l a  Main-d'oeuvre du Bas Salnt-Laurent e t  de l a  Gaspésie 
dans P.-E. La f l eu r  e t  a l .  (1982) e t  B.S.Q. 



Tableau 2. Pr inc ipaux événements qu i  o n t  marqué l e  m i  l i eu  de l a  pêche dans l a  rég ion nord  de l a  
~ é n  i nsu l e gaspés ienne. 

. 
Pér iodes Evénements* 

De 1930 à 1950 - Renaissance du mouvement coopé ra t i f ;  

- Probl&es de croissance e t  sér ieuses d i f f i c u l t é s  f i nanc iè res  de l a  f édé ra t i on  des 
pêcheurs-un i s; 

- Baisse des p r i x  du poisson, d im inu t i on  du volume des captures; 
- Diminut ion des e f f e c t i f s  de pêche. 

1938 - Ouverture de I  'us ine  de pêcheurs-unis à Rivière-au-Renard. 

De 1950 à 1965 - Changement e t  innovat ions technologiques; 
- In t roduc t i on  des cha lu t i e r s ;  
- Modernisation de l a  f l o t t e  de pêche e t  des usines; 

- Naissance de l a  pêche hautur iè re ;  

- A&I i o r a t  ion  de l a  s i t u a t i o n  f  i nanc ière  de pêcheurs-un i s .  

De 1965 à 1980 - Recommandation du Bureau dtA&nagernent de I t E s t  du Québec précon isant  l a  

fermeture de l a  cÔt i&e; 
- ~ h a r c a t i o n  professionnel  le, s o c i a l e  e t  éconcmique qu i  s'accentue e n t r e  l a  pêche 

hau tu r i è re  e t  l a  pêche cÔt ière;  
- Format ion de ncmbreuses assoc ia t ions  autonoms de pêcheurs cÔt iers.  

- Ouverture de Curadeau e t  ~ r è r e s  à Riv ière-au-~enard.  

- Ouverture de Les F r u i t s  de Mrr de I  'Es t  à Matane. 

- ~ r è v e  des employés aux usines de pêcheurs-unis e t  de Curadeau. 

- Ouverture de Crevettes Nord A t l a n t i q u e  Inc. de l 'Anse-au-Gri f fon.  

- Formation de i tAçsoc ia t ion  des pêcheurs de c revet tes  de Matane. 

- Achat de pêcheurs-un i s  de Rivière-au-Renard par l es  pêcheries C a r t i e r  ; 
- Const ruc t ion  dtune us ine de t rans fo rma t ion  à Cap-Chat par  pêcher ies C a r t i e r ;  

- Ouverture de Al irnents Fidas inc. à Cap-Chat; 
- Ouverture des pêcher ies Trudel e t  Curadeau ~ t &  à Ste-Anne-des-Monts; 

- Regroupemrnt des assocrat ions de pêcheurs cÔt i e r s  de l a  ~ é n  i nsul e gaspés ienne. 

1983 - Ouverture des pêcheries gaspés iennes I  nc. à Rivière-au-Renard. 

- Formation de pêcher i es  G.P.S. 2 Clo r  idorme regroupant Poissonner ie Cl o r  idorme e t  
pêcheurs-Un i s de St-Maur ic ie .  

1985 - Formation de I t A l  l  iance des pêcheurs commrrciaux du Québec. 

* Sources: Gossel in e t  a l *  (1984) e t  M.P.O., Service de l ' i nspec t i on .  



Tableau 3. Loca l isa t ion ,  t y p e  d'approvisionnement e t  p r i n c i p a l e s  product ions des usines au nord de l a  

~ é n  i nsul e gaspésienne en 1985. 

Local i t é  Us i nes Type d 'approvi  - Pr inc ipa les  product ions 

s ionnement 

Matane Les F r u i t s  de k r  de Hautur l e r  Crevette, f i l e t  de poisson 
I ' E s t  du ~ u é b e c  Inc. f r a i s  e t  congelé 

Matane Les Fumoirs Raoul Roux - Saumon fu& 

P e t i t e  Matane pêcher ies  b c a n  Inc. 6-t i e r  P rodu i t s  en conserve e t  mr 1 nés 

Les G c h i n s  Poissonner ie Les G c h i n s  Cô t i e r  Poisson de fond f r a i s  e t  congelé 
I nc. 

Cap-Chat Les Al  iments Fidas L tée c Ô ~  i e r  Poisson f r a i s  e t  congelé 

Cap-Chat ~ ê c h e r l e s  C a r t i e r  I nc. ~ a u t u r  ier-cÔt i e r  Crevette, crabe sect ion,  pol  sson 
de fond f r a i s  e t  congelé 

Ste-Anne-des-Monts pêcher l e s  Trude l e t  Hau tu r i e r - cô t i e r  Morue salée 
Curadeau L tée 

St-Joach irn-de-Toure l l es Les pêcher i e s  Toure l les  C6t f e r  Poisson f r a i s  e t  congelé 

St-Joach lm-de-Toure l les  pêcher ies B.A.C .L. Enr. C6t i e r  Poisson f r a i s  e t  congelé 

CIor idorme Les pêcher ies G.P.S. ~ a u t u r  i e r - c ô t i e r  Morue sa lée  

C l o r i d o r m  Poissonner ie Cloridorme Cô t i e r  Morue sa lée  

Rivière-au-Renard Curadeau e t  ~ r è r e s  Hautur ie r -cô t ie r  Morue sa lée  

Ri  v ière-au-~enard Les pêcher i es ~ a u t u r i e r - c ô t i e r  Poisson f r a i s  e t  conge lé, 
~ a s p é s  lennes I nc. morue salée 

Ri  v ière-au-Renard pêcher ies Car t i e r  I nc. ~ a u t u r  i e r - & t  i e r  Crevette, crabe sect ion,  

po i sson f r a i s  e t  conge i 6 

Anse-au4r i f fon La Crevet te  du Nord Hautur l e r  Crevet te 

A t l a n t i q u e  I nc. 

Anse-au-Gr i f fon pêcher ies Anse-au- Hautur ier-& i e r  Homard, morue sa lée 

G r i f f o n  

Source: Laf l eu r  e t  a l .  (1982) e t  M.P.O., Service de i ' inspection. 



Tableau 4. Po r t s  de pêche e t  p r inc ipaux serv ices  po r tua i res  o f f e r t s  dans les  local  i t é s  au nord de l a  
~ é n  i nsul e gaspés ienne en 1984. 

Local i t é  Désignat ion Amarrage Servi ces o f f e r t s  
d i spon ib le  

(mètre)  

Ste-Flavie 

Matane 
Matane 
Ste-F; I i c i  t é  
Grosses-Roches 
Les &ch ins 

Les &ch ins  

Les &ch i  ns 
Cap-Chat 
Tourel l e  

Marsou i 
Ri v i ère-;-Cl aude 
Rivière-clau aude 
b n t - L o u  i s 

b n t - L o u  i s 
R i v i è r e  Madeleine 
Grande-Val lée 
Pet i te -Va l  I& 
CI o r  i dorme 
Cl o r  idorrne ( e s t )  
L1Anse-;-Val leau 

Ri v i  ère-au-~enard 

L1Anse-au-Gr i f fon 
L 'Anse -à -~e rse~  
Cap-des-Rosiers 

Nouveau havre 
Anse-à- la-Croix 

I l e t s  

P e t i t s  
Quai pêcheurs 
~ i v i è r e  
St-Joach irn 
R i v i è r e  
Quai 

R i v iè re  
Po in te  sèche 

Cap-à- 1 'Ours 

R i v i è r e  

P e t i t e  

Jersey Cove 
Côte Dunn 

Quai 
Br i se- l ames 
Rampe de lancement 
Pontons f l o t t a n t s  
Cale de halage 

Treu i I de déchargement 
I r e u i  1 de halage 
E l e c t r i c i t é  

Hangar 
Eau 



Tableau 5.   épar titi on du nombre de permis de pêche émis en 1986, par l i eu  de résidence des pêcheurs 
e t  par engin de p&he au nord  de l a  péninsule gaspésienne. 

Local  i t é s  

F i  l e t  mai l  l a n t  Chalut  
Poisson pélag. hau tu r i e r  

- Total  

Ste-F l av i e 
Mét is  
Les Bou l e s  
Ba ie-des-Sab les  
Sa in t -U l r i c  
Matane 
Sainte-Fél i c i t é  
Grosses-Roches 
&ch i ns 
Capucins 
Mont-JO l i 
Pr i ce 
St-Ade I m 
Cap-Chat 
Ste-An ne-des-Monts 
Toure l l es 
St-Marche 
Marsou i 
Ruisseau-Castor 
Ruisseau-Rebour 
Mont-St-P i e r r e  
%nt-Lou i s 
Anse-P I eureuse 
Gros-Morne 
Ma nche-dq ~ p é e  
Madelei ne 
Grande-Val lée 
Pet ite-Va l lée 
Po i nte-Frégate 
CIor i d o r r e  
S t - Y  von 
Anse-;-Va l l eau 
Poi n t e  Jaune 
St-Maur i c e  
Pet i t-Cap 
R i  v iè re-au-~enard  
Anse-au-Gr i f fon 
Cap-des-Ros i e r s  

TOTAL 1 178 105 6 7 329 83 22 207 4 34 56 1 3 1 1 3 6  

* : F i l e t  m a i l l a n t  - bcët te:  permis comprend 50 brasses de longueur 
: F i l e t  m a i l l a n t  - maquereau: 1 permis comprend 450 brasses de longueur de f i l e t  

"* :  onn nées manquantes 

Source: ~ i n i s t è r e  des pêches e t  des Océans 



Tableau 6. ~ é ~ a r t i t i o n  du nombre de bateau de pêche par ca tégo r ie  de longueur e t  par local  ?+é e n t r e  
Ste-FI avi  e e t  Riv ière-au-~enard,  d'après les  perrni s &ni s en 1984. 

Nombre de bateau par ca tégo r ie  de longueur 
Loca l i t é s  

0-34' 35-39' 40-44' 45-49' 50-54' 55-59' 60-64' 6 5 ' e t  Tota l  

(10,4 rn) (11 ,9  m) (13,4 m) (14,9 in) (16,5 rn) (18,O rn) (19,5 rn) p lus  

Ste-F I av i e  19 5 5 - - - - - 29 

Mét i s  1 - - - - - - - 1 
Les Bou les  1 - 2 - - - - - 3 
Ba ie-des-Sab l es 1 - - 2 - - - - 3 

Sa in t -U l r i c  14 - - - - - - - 14 
Matane 33 - 6 - - 4 1 1  7 6 1 
s a i n t e - F ~ I  i c i &  30 - - - - - - - 30 
Grosses-Roches 2 7 - - - - - - - 27 
&ch i ns 5 3 8 4 - - - - - 65 
Capucins 13 2 - - - - - - 15 
Mont-Joi i 3 - - - - - - - 3 

P r  i ce 5 - - - - - - - 5 

St-Ade I mr 1 - - - - - - - 1 

Cap-Chat 28 6 18 1 - - 2 2 5 7 
Ste-Anne-des-knts 26 4 - - - - - 30 
Toure l l e s  80 19 20 23 1 - - 143 - 
St-Marche 9 - - - - - - - 9 

Marsou i 8 - - - - - - - 8 

Ruisseau-Castor 1 - - - - - - - 1 

Ru i sseau-Rebour 3 - - - - - - - 3 

Mont-St-Pierre 8 2 - - - - - - 1 O 

Mont-Lou i s  33 5 - - 6 - - - 4 4 

Anse-PIeureuse 1 1  - - - - - - - I l  

Gros -b rn?  6 - - - - - - - 6 
Manche-dl ~ ~ é e  9 - - - - - - - 9 
Madeiei ne 26 2 - - - - - - 28 

Grande-Val I& 35 - - - - - - - 35 

Pet i t e -Va l  16e 11 - - - - - - - 1 1  
Po i nte- régate 12 3 - - - - 1 - 16 
Cl or idor rm 23 2 - - - 3 1 - 29 
S t  -Y von 36 2 3 - - 3 1 - 4 5 

~n se-à-V a 1 1 eau 4 O 5 - - 2 4 6 2 59 
P o i n t e  Jaune 14 - - - - - - - 14 
St-Maur i c e  2 3 - - - - - - - 2 3 
Pet  i t-Cap 38 2 - 3 - 7 - - 50 
Ri v i ère-au-Renard 4 1 6 2 6 5 16 18 1 O 104 

TOTAL 722 7 3 6 O 3 5 14 37 4 O 2 1 1 002 

Source: Mi n i  s t&e des pêches e t  des océans 



Tableau 7. Acheteurs ayant opéré au ~ u é b e c  en 1984 par région.  

Nombre Pourcentage du volume de 

débarquement 

Saint-Laurent 3 1 

TOTAL 94 1 O0 

Source: Canada ( 1985b). 



Tableau 8. Les d i x  p lus  importants po in t s  de débarquements au ~ u é b e c  en 1984. 

Vo l ume (tonnes dtr i ques po i ds v i  f ) 

- -- 

Valeur ( m i l l i e r s  de d o l l a r s )  

1- Cap-aux-Meu l es 

2- ~i vière-au-Renard 

3 ~ r a n d e - R i v i è r e  

4- Newport Po in te  

5- Cloridorme 

6- Sa i nte-Thérèse 

7- Havre-Aubert 

8- Sai nte-Anne-des-Monts 

9- Matane 

10- Harr l ngton Harbour 

- 

R i v ière-au-Renard 

Cap-aux-Meu l es 

Grande-R i v l è re  

Havre-Aubert 

Sa l nte-Thérèse 

Newport Poi  n te  

Sainte-Anne-des-bnts 

~ r a n d e - ~ n t r é e  

Matane 

Sept-l l e s  

Source: Canada ( 1985b). 



Tableau 9. &barquements dans l a  rég ion  de Sainte-Flavie à Petit-Cap. 

k r  ue 3 358,40 1 672 370 3 963,66 (12,9)  1 848 519 

Crevet te  2 348,42 3 145 553 2 361,87 (45,6) 3 062 573 

Turbot 

PI i e  

sébaste 350,17 

Crabe 106,66 

Hareng 

Bucc i n 

F létan 

Homard 

Maquereau 2,30 

k r  I uche 58,53 

3,37 ( 0 , l )  879 

1,20 ( O ,  3) 152 

Alose --- --- 0,02 ( O ,  9) 1 1  

Saumon 4,80 31 326 O ( O )  O 

Esturgeon --- 
. 
Eper l an 

* : % par  rappo r t  au débarquement t o t a l  pour l e  ~ u é b e c  

Source: B.S.Q. 



Tableau 10. P r i x  moyen au débarquemnt au ~uébec .  

($/kilogramme de poids v l f )  
~ s p & e  

1983 1984 % 

Morue 
Sébaste 
 lét tan 
PI  l e s  

F lé tan  du Groenland 
k r  luche 
Loup 

Hareng 

Maquereau 
Thon 
Anguil  l e  
Çaumon 
Eper 1 an 

Cape l an 

Myes 
Pétoncles 
Bucc i ns 

Homard 
Crevet tes 

Crabe des neiges 

Source: Canada ( 1985a) . 



Tableau 11. ~ésumé sur l a  biomasse exp lo i tab le ,  I ' e x p l o i t a t i o n  ac tue l  le, l e  développemnt poss ib le  e t  l es  études recommandées concernant l a 
ressource ha1 i eu t i que  cÔt i&e du nord de l a  ~ é n  1 nsu l e gaspés ienne. 

0 

~ s p è c e s  Biomasse e x p l o i t a b l e  E x p l o i t a t i o n  ~éveloppement poss ib le  Etudes recomma nd&s 
commrc ia le  a c t u e l l e  

Laminaires Fa ib le  

~ucacées Peu élevée 

Al gues rouges l nconnue 

Ours i n Assez 6 l evée 

Concombre de mr Élevée 

Moule bleue Fa ib le  

Aucune E x p l o i t a t i o n  a r t i s a n a l e  pour Aucune 
l 'é levage des ours ins  

Aucune E x p l o i t a t i o n  rég iona le  pour l a  1 nventai r e  ( Cap-Chat à R iv ière-au- 
product ion de poudre d 'a lgue e t  Renard) 
engra is  l i q u i d e  

Aucune 

Aucune 

Aucune 

l nconnu 
0 

Etude de marché pour Halosaccion 
ranentacem 

pêche e t  6 l evage extens i f pour Inventa i re  avec l e  concombre de mr, 
l a  product ion de cav iar  ca rac té r i sa t i on  des p r  ises incidentes, 

mise au p o i n t  d'engins de pêche 
sp&l f  iques 

0 

pêche pour l e  marché japonais Etude de marché, I nven ta i re  avec l e s  
ours ins, ca rac té r i sa t i on  des p r  ises 
incidentes, mise au p o i n t  d'engins de 
p&he spéc i f iques 

l n t e r d l t e  ( t o x i  c i t é )  ~ é v e l o p p e m n t  d'une méthode de 
décontani na t ion  e f f i c a c e  

Mye commune Fa ib le  sauf dans l n t e r d i t e  ( t o x i c i t é )  D ~ S  i n tox i ca t i on  des myes des 
l a  rég ion  de G t i s  bancs de Mé t i s  

Pétonc I es Fa ib le  e t  l i m i t é e  au pêche i n tens i ve  l nconnu 
secteur de Sainte- 
Anne-des-bnts 

0 

Bucc l n E l evée pêche i n tens i ve  Nouveaux débouchés 

Mise au p o i n t  de méthodes de désinto- 
x i c a t i o n  des myes (en cours) 

Inventa i re  dans l es  secteurs 
i nexp lo i t és  

Mise au p o i n t  d'une technologie de 
t ransformat ion 



Tableau 11. ( s u i t e )  

. 
~ s ~ è c e s  Biomasse e x p l o i t a b l e  E x p l o i t a t i o n  ~éveloppement poss ib le  Etudes recomrna ndées 

commrc ia le  a c t u e l l e  

Bigorneau 1 nconnue Aucune Cue 1 l l e t t e  pour l e  marché de l nventa i r e  avec l es  fucacées 
l a  res tau ra t i on  

Fa ib le  e t  t r è s  va r i ab le  Aucune E x p l o i t a t i o n  pour l a  b c ë t t e  
selon l es  années 

Euphausides ~r ès 6 1 ev& 
0 

Aucune pêche au cha lu t  pélagique Etude de marché, pêche e t  t r a n s f o r -  
mation expérimentale 

. 
Crevette rose  levée dans 1 'Es tua i re  pêche l im i tée  au pêche au cas ier  sur l es  fonds pêche expér i m n t a  l e avec des cas ie rs  

Peu élevée a1 1 leurs  secteur de Matane non cha lu tab les  à c revet tes  e t  à crabes 

Crabe des neiges Peu élevée 

Crabe f ourteau l nconnue 

Homard 

Cape 1 an 

Maquereau 

Hareng 

Faible, l i m i t é e  au 
secteur en aval de 
CIor idorme 

0 

E l evée 

Fa ib le  

# 

E l evée 

pêche commerci a l e  pêche au cas ie r  sur l e s  fonds pêche exp& i menta l a avec des cas i e r  s 
l i m i t &  au secteur non cha lu tab les  à c revet tes  e t  à crabes 
en amont de Matane, 
capture inc idente  
au f i l e t  m a i l l a n t  

Aucune Inconnu, cuei 1 l e t t e  pour l a 
res tau ra t i on  l oca le  

pêche i ntens i v e  Aucun 

~ a r a c t é r  i s a t i o n  des pêches incidentes,  
i nven ta i re  avec ours ins  e t  concombres 
de mer, étude de marché 

pêche a r t i s a n a l e  pêche hau tu r i è re  dans l e  nord- ~ é v e l o p ~ e m e n t  des marchés 
ouest du Gol fe  e t  c ô t i è r e  
au printemps 

pêche a r t i s a n a l e  Aucun 
au f i l e t  m a i l l a n t  

pêche a r t i s a n a l e  Aucun 
au f i l e t  m a i l l a n t  



Tableau 11 .  ( s u i t e )  

. 
~ s p è c e s  Biomasse e x p l o i t a b l e  E x p l o i t a t i o n  Développement poss ib le  Etudes recommandées 

commerciale a c t u e l l e  
. 

Requin pélagique Inconnue Aucune E x p l o i t a t i o n  des captures Etude de marché, ca rac té r i sa t i on  des 
incidentes p r i s e s  inc identes  

Morue E l evée 

. 
Mer 1 uche E l ev& 

. 
P l i e  g r i s e  E l evée 

P l i ecanad ienne  Élevée 

P l  i e  rouge 

Turbot 

sébaste 

Raie 

l nconnue 

Fa ib le  

pêche a r t i s a n a l e  Rempl acement graduel des f i  l e t s  ~éveloppemen-t d'engins de pêche c ô t i è r e  
au f i l e t  m a i l l a n t  m a i l l a n t s  pour augmenter l a  (en cours), ca rac té r i sa t i on  des p r i s e s  
e t  à l a  l igne à qua1 i t é  des débarquements inc identes  
main, pêche I ntens i ve  
au cha lu t  c ô t i e r  

pêche inc idente  Aucun 

pêche inc idente  E x p l o i t a t i o n  des zones de 
au cha lu t  cÔt i e r  concentrat ion 

. 
Etude des migra t ions  saisonnières 

. 
pêche In tens ive  au Remplacement graduel des f  i l e t s  Etude des migra t ions  sa i sonn !ères 
cha lu t  c ô t i e r  e t  mai l  l an t s  pour augmrnter l a  
pêche Inc idente  au qua1 l t é  des débarquements 
f i l e t  ma ! l l an t  

pêche inc idente  au pêche o r i en tée  sur I  'espèce 
f i l e t  m a i l l a n t  e t  
aux engins c ô t i e r s  

pêche a r t i s a n a l e  pêche à l a  palangre 

pêche i ntens l ve l nconnu 
.!4 

pêche inc idente  Aucun 

Aucune Transformation des p r i ses  
incidentes 

pêche e x p l o r a t o i r e  e t  développement de 
marché 

. 
Etude des migra t ions  sa i sonn iè res  e t  
pêche de d&onst ra t ion  à l a  palangre 
spéc i a l ement adaptée . 
Etude des migra t ions  saisonnières 

~ a r a c t é r  i s a t i o n  des p r i s e s  i nc iden tes  

côractér  i s a t  Ion  des p r  i ses l nc i dente s 
e t  étude de marché 



Tab lew  1 1 .  ( s u i t e )  

# 

E S P & ~ S  Biomasse e x p l o i t a b l e  E x p l o i t a t i o n  ~ é v e  l oppanent poss l b l e  Etudes recomma ridées 
commerciale a c t u e l l e  

# 

Aigui  l l a t  E l ev& Aucune pêche d l  appoint Caractér i  sa t i on  des p r i ses  inc identes  
e t  étude de marché 

Baudroie Fa ib le  

Lompe i nconnue 

Lycodes Re I a t  i vemnt  é I evée 

Loquette l nconnue 

L o u p a t l a n t i q u e  Fa ib le  

Esturgeon Fa ib le  

. 
Angui 1 l e  E l evée 

Eper l an Fa ib le  

A l ose Fa ib le  

Saumon F a i b l e  

T r u i t e  de mer Fa ib le  

Aucune Transformation des p r i ses  
i nc l dentes 

Aucune E x p l o i t a t i o n  des gonades pour 
l a  f a b r i c a t i o n  de cav ia r  

Aucune l nconnu 

Aucune pêche d'appoint 

Pêche i ndidente Transformation des pr ises  
incidentes 

P r i ses  inc identes  Transformation des p r i ses  
incidentes 

Presque pas Impossible en ra ison des res-  
t r i c t i o n s  concernant l e  saumon 

Presque pas Aucun 

Presque pas Impossible en ra i son  des res-  
t r i c t i o n s  concernant l e  saumon 

I n t e r d i t e  ( p r i s e  Aucun 
acc idente l le )  

Presque pas Impossible en ra i son  des res-  
t r i c t i o n s  concernant l e  saumon 

caractér  i s a t  ion des p r i ses  inc identes  
e t  étude de marché 

~ a r a c t é r  i s a t  i on des p r  1 ses i nc i dent e s  
e t  étude de marché 

Carac tér isa t ion  des p r i ses  inc identes  
e t  étude de marché 

caractér  1 s a t  i on  des p r  l ses inc identes  
e t  étude de marché 

~ a r a c t é r  i s a t  ion  des p r i ses  inc identes  

~ a r a c t é r  i s a t  ion  des p r  !ses inc identes  
e t  déve loppement des marchés 



ANNEXE 

L i s t e  des pêcheurs contactés 

Nom Loca l l t é  Engins de pêche 

Robert Parent  Rimouski 

Jeannot Savar d 

Maurice Desjardins Grosse-Roche 

A l a i n  Dugas 

Bertrand Parent 

Raymond Amyot 

Robert Amyot 

Je-D* Pel l e t i e r  

G r a r d  séchard 

Les &ch1 ns 

Cap-Chat e s t  

Cap-Chat v i l l age 

Cap-Chat v l  l l age 

Cap-Chat 

Ste-Anne-des-Monts 

F i  l e t s  mai I l a n t s  à b c ë t t e  

F i  l e t s  mai 1 l a n t s  à hareng 
Chalut à poissons de fond 
Casiers à crabe 

FI l e t s  mai l l a n t s  à b o ë t t e  
F i  l e t s  ma l l l an ts  à hareng 

F i  l e t s  mai l l an ts  à maquereau 
Engi ns f i xes  à poissons de fond 

Cas l e r s  à bucc l n 

F i  l e t s  mal l 1 an t s  à boë t te  

F i  l e t s  mai l l a n t s  à hareng 
Engins f lxes à poissons de fond 

Casiers à bucc i  n 

F i  l e t s  mai l l a n t s  à boë t te  
F i  l e t s  mal l l an ts  à hareng 

Engins f lxes à poissons de fond 
Cas !ers à bucc in  

F i l e t s  mail l a n t s  à b c ë t t e  

pêches à f ascl  nes 
Casiers à buccin 

F i  l e t s  mai 1 l an ts  à b c ë t t e  
F i  l e t s  mai l l ants à hareng 
Englns f i x e s  à poissons de fond 

Casiers à bucc in  

Engins f i x e s  à poissons de fond 



87 

ANNEXE ( s u i t e )  

Nom Local i t é  Engins de pêche 

Bruno L a b r i e  

Gaston Dugas 

J.-L. Labr ie  

J.-L. P e l l e t i e r  

Magel l a  Boucher 

Laurent  Normand 

Gaétan Coul ornbe 

Paul - ~ e n é  Caron 

Toure l l es 

Tourel l es 

Toure l l e s  

Toure l l es  

Toure l l es  

bn t -Lou  i s  

C l o r  idorme 

st-Yvon 

F i  l e t s  mai l l a n t s  à b & t t e  
Engl ns f i xes  à p o i  ssons de fond 

F i l e t s  m i l l a n t s  à b c ë t t e  
Engins f i x e s  à poissons de fond 
Dragues à pétoncle 

Chalut à poissons de fond 

Chalut à poissons de fond 

Engins f i x e s  à poissons de fond 

F i l e t s  mi l l an ts  à hareng 

Chalut  à polssons de fond 

F i  l e t s  mai l l an t s  à b & t t e  

F i  l e t s  mai l l a n t s  à hareng 
Engins f i x e s  à poissons de fond 







X U R E S  DE 

b d'unités) 

)n: 6 tm/jour) 

prod.: 6 tm/jour) 

IS (prod.: 2 tm/jour) 

iserve: 2 0 0  tm 







Cote-Nord 

. .  . . . . .  :. 

LEGENDE 
GËOMORPHOLOG~E D E  LA C {  

sable 









GOLF D U  St-LAURENT 

C ~ W C C I L A T ~ Q N  DES EAUX DE SURFACE 

D ~ R E C T ~ O N  ET V ~ T E S S E  (Cm/Sec) DES COURAN 

F R O N T  DE RENCONTRE DE MASSE8 D'EAU 





CARTE # @ a  C A R f  E #6 b 

Te rnpérature (Oc) de surface dans le golfe Snir~t - Laurent ~ e r n p e r a  tuirt 

MAI 



:e (Oc)  de surface dans le golfe Saint-igiiren: 

AOÙT ~GZG-ZI 
& B . ~ ~ $ , f l s  



CARTE #7a 

Date d'apparit lori. d ~ i s  I I  ( moyenne de 5ons ) Date de r 



1 départ- des glaces (moyenne de s a n s )  



CARTE @a 

Distribution des alaces en février CONCENTRATION DE LA GLACE 

10-50% de 

50 - 80% 
80 - 100% 

100 % (absence 

 CARTE#'^ b 

Moyenne 



de jours de brouillard en été ( O )  
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