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Résumé - Les modèles bio-économiques lssus du courân! néoclassique rrai!ent la

cechnologie comme une donnée exogène à la foncrion d exploirarion l-a rechnologie

s'assirnile donc à un srock de ressou.ces 8éné.iques Plus généralement, Iapproche

orrhodoxe envisage le progrès technique sous le seul angle de la rechnique d exploi-

rarron. Or, de plus en plus fréquemment des rechniques de valorisarion des espèces

se diffusenr à bord des navrres de pêche. Les ourrls proposés par le paradigme évolu-

rionnis!e permerrenr d envisager l écude des itnovacions sous I angle de I analyse des

rrajectoires rechnologiques et donc des processus de diffusion des innovations tech-

nologiques. Trois principales trajecroires rechnologiques sonr donc idenrifiées Pour

chaque domaine d intervencion des technologies, il esr précisé s'il exisre une capacité

de Recherche er Développemenr rnte.ne à I'aclrvité de pêche ou s il s agit simple-

menr d'un rransferr de lechnique
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ES innovarions, longtemps négligées ou mal prises en compte dans

les rravaux des économistes des pêches, suscirenr un regain d'inté-
rêr auprès des insritutions publiques responsables de la gestion des stocks
halieuriques. En effer, les cenrres de rransfert rechnologrque et les labora-
toires de R&D appliqués ont amélioré sans cesse I'efficaciré des techniques
de capture pour sacisfaire les exigences des professionnels. Ainsi, La crois-
sance de la producriviré des unités de pêche dépend en grande partie du
critère d'efficience rechnique. La variabiliré er l'instabilité des stocks ex-
ploirés constituent un autre élément qui influe parfois de façon très im-
portanre sur Ia productiviré apparente. Lanalyse économique des pêche-
ries devrait ainsi tenir compte de toutes les dimensions du changemenr
techniquc. En effer, Ie processus d'innovation inrervienr dans Ic domaine
technologrque de I'engin de pêche mais également dans d'autres domaines
rels que la valorisation des captures.

En considérant le facreur rechnologique comme une variable endo-
gène à la fonction de producrron, le paradigme évolutronniste doit être
en mesure d'expliquer d'un pornt de vue économique l'apparirion des in-
novaiions technrques. Dans les années 60 et 70, les travâux en économie
de I'innovarion s'inréressèrent essentiellemenr aux modifications de la
demande et des prix relarifs des facreurs et à ses conséquences sur le raux
et la direction du changemenr technique. A la fin des années 70 et au
débur des années 80, I'rntérêr des économistes se porre vers les modèles
évolutronnistes La perspectrye évolutionnisre s'esr enrichie au cours des
quinze dernières années des modèles de senriers de dépendance accordant
un poids jmportanr à I'histoire (Rurran, 1997). La perspective évolu-
tionnisre doir beaucoup aux articles de Nelson et Vinrei er à leur ou-
vraSe de synrhèse (1982).

Dans ce courant de pensée, le principe de recherche (.rearcb) de la
meilleure technique er celui de sélectior' (rclertian) des innovations for-
menr le socle des modèles. Linnovation réussie suscire alors I'imication
des concurrenrs. Le principe de maximisation du profir est abandonné.
Les producteurs poursuivent simplement un objectif de satisfaccion en
termes de proût. Un comportement innovateur suppose alors qu'une
partie de ces profirs sort affecrée à l'activité de R&D. Par ailleurs, les en-
seignements du couranr évolutionnisre démontrenr la nécessité de modé-
liser l'innovation en termes de flux, ceci afin d'expliquer la créarion et le
développement de certaines rechniques le long d'une trajecroire définie.

On tentera dans cer article de montrer les limires de I'aooroche néo-
classique lorsque sonr prises en compre des innovations rec-hnologiques
la théorie évolurionniste consacre une parrie de ses travaux aux srruc-
rures de mafché les plus favorables à l'émergence des innovations. Dans
ce programme de recherche, il est quesrion de conceptualiser I'environ-
nemenr dans lequel baigne I'innovation. Il apparaîr donc nécessaire de
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disposer d'une grille de lecture pour définir les contours de l'innovation
Lidencification des trajectoires technologiques est donc un préalable à

I'analyse économique centrée sur le rôle et l'apport des innovarions. Une
trajecroire technologique peur êrre définie comme le système de I'acrr-
vité de résolution d'un problème ordinaire. EILe indique la direction des

avancées d'un paradigme technologique. Ainsi, on proposera une appli-
carion de la théorie évolurionniste au secteur des pêches maritimes dans

le cas de la flottille chalurière breronne. Il s'agira d'identifier les rrajec-

toires technologiques et la nature du changement technologique, selon

qu'il est interne ou externe au secteur des pêches.

LA CONCEPTION ÉVOLUTIONNISTE DE LÉCONOMIE
DE LINNOVATION ET SES IMPLICATIONS
DANS tE DOMAINE HALIEUTIQUE

Les modèles bio-économiques traditionnels considèrent les catégories

de coûts direcrement ou indirectement ratrachés à I'effort de pêche La

difficulté dans I'analyse des conditions de rentabilité d'une flotrille asso-

ciée à une pêcherie partrculière repose sur la prise en compte des coûrs

variables et des coûts fixes. Les coûts variables doivenc être supporrés à
pns en compte
es modèles bio-
la marée (Doll,
caractérisriques

rechniques du navire, de la distance entre les zones de pêche et Ie porr,

des éléments climatiques et de la stratégre adoptée par le paron

14
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Les modèles bio-économiques issus du courant néoclassique traitent
la rechnologie comme uoe donnée exogène à la foncrion de producrron.
Le problème à résoudre consiste en une allocation optimale de ces res-

soutces entre les drfférents producteurs, ceci selon un système de prix
ûxés. Le mécanisme de diffusion ne représente qu'une érape rransitoirc
vers un rerour à l'équilibre bio-économique. En effet, Ies producreurs
sont supposés maximiser leur profir rout en recherchanr une exploiration
optimale des ressources halieutiques.

La recherche en bio-économre connaît un nouvel essor en 1975, lors
de la parurion de I'arricle de Clark et Munro, rraicanr de I'applicarion du
contrôle oprimal au domaine des peches. Ces aureurs reprennent les for-
mularions explicitées en l,969 pat Dorfman afin d'intégrer la dimension
temporelle dans les modèles. En effet, le raisonnement mené dans le
cadre de l'éguilbre stationnaire accorde peu d'imporrance au processus
d'accumulation du capiral. Or, ce processus est Ie vérirable moreur de la
crolssance er du Le problème maieur d'un
secteur fondé sur nar;relles esr la iurexnloi-
tarion d un stock surinvestissemenr. ohéno_
mène bien connu , résulre naturellement du
processus d'accumulation du capiral.

La représenrarion du progrès rechnique dans l'approche srandard de
l'économie des pêches reste celle d'un srock de ressources génériques
dans lequel viennent puiser les producreurs. Or, l'étude des iinovations

gique de flux er non
des rechniques à un
tste tente rustement
relarion assoriant un

tifiques et techniques à un flux d'améliorarions technologiques er orga-
nisarionnelles. Le recours dans cer article à la chéorie évolurionnisre se

Lapproche évolutionnisre en économie suppose une dynamitluc
concurrenrielle basée sur la drversité des comDorremenrs La routine. mé-
moire de I'organisation, agir comme un gène. La rransposirion de
concepts biologiques au domaine du changemenc rechnologique et de ses

implicarions économiques remonre aux premiers articles communs de
Nelson et Vinter (197J, 1977). Leurs travaux connaissent un succès
consrdérable lors de la publication de leur ouvrage en 1!82.

Ainsi, la naissance du paradigme évolurionniste se nourrir de l'incapa-
cicé des rravaux néoclassiques à interpréter le rôle du progrès rechnique
dans les esrimarions économérriques La contriburion de Nelson et }0rn-
rer s'accompagne la même année de celle de Rosenberg (1982). Ces deux
ouvrages ouvtent une voie de recherche fondée sur une critique consrrucri-
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ve de la rhéorie néoclassique. Les hypochèses fondamentales induisent des

modèLes adaptarifs et non plus allocatifs, le marché comme lieu de sélec-

rion, et des comportements différenciés des firmes, selon qu'elles sont in-
novatrices, imiratrices ou routinières. Lémergence du paradigme évolu-

tionniste coftespond finalement à une extension du champ d'analyse de

l'économie industrrelle aux principales dimensions de I innovation (Mor-

van, 1991). Toutefois, plusieurs rendances coexistent au sein de ce cou-

rant.

Les travaux évolutionnisres ptoposent une démarche empirique et his-

ve de modéhsation (Dosi, 1988) Une pre-

êrre laite des différences technologies dé-

pposirion au caracrère tacite et spécifique
atyi, 1961). Lapproche distingue en effer

deux sorres d'informations, I'une codifiable (ou publique) et I'autre non-

avance suf ses concufrents.

produit deux effets problémariques dans une économie de marché. Le pre-

mier concerne le rendement privé de I'innovation, souvent décrit comme

Ia rente du premier utilisateur d'une technique récente. Cette rente dispa-

raît progressivement lors du processus de drffi.rsion de I'innovation auprès

des concurrents. La seconde phæe illustre le rendement social de I'innova-

tion ou bien encote les effets induits Pour compenset la différence entre

bénéfice privé et bénéfice social (ce qui me une de-

faillance du marché puisque I'optimum tre attelnt),
les instrtutions publiques soutiennent p ets d'inves-

rissemenrs contenant un enjeu stratégique Pour une région. Ce soutien

v:se donc I'amélioration de La compétirivité du système productif régional.

C'est à ces différentes réalirés économiques que s'incéresse le couranc

évolutionnisre. Toutes les firmes disposent d'une même base de connais-
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sance liée à l'étar des techniques. Ce srock d'informatrons scientifiques er

techniques esr lié aux crajectoires technologiques spécifiques à chaque
secteur d'activité. Dans l'rndusrrie halieurique, on recense globalement
rrois principales rrajectoires technologiques.

LIDENTIFICATION DES TRAJECTOIRTS TECHNOLOGIQUES
DANS LE SECTEUR DES FLOTTILLES CHALUTIÈRES

Les amélioratrons rechniques qui accompagnent l'évolurion des diffé-
renres flortilles de pêche se greffenr sur rrois principales rrajecroircs
technologiques. Les rravaux de scienriûques de l'IFREMER (Nédélec rt
al., I919) onr permis d'identifier la rrajecroire des moyens direcrs er rn-
directs de capture, celle. des moyens électroniques et celle des moyens de
tlaltement et de cond tttonnement.

La traiectoire rechnologique des moyens directs
et indirects de capture

La trajecroire rechnologique des moyens directs et indirecrs de cap-
ture correspond à une double logique en marière d'efforts de recherche.
Les améliorarions apporcées à la propulsion marine ne concernent pas di-
recremenr la pèche. Il s agir par conséquenr J'une logique d externalisa-
rion de la R&D. La R&D spécifique à I'acrivrré halieurique existe en re-
vanche dans le domaine de la conceprion de la coque et celui des
apparaux de pêche.

Conception ele la coque

La conceptron eur, le at.
chitecte naval. S loopée res
d'IFREMER (Go louril ré-
pondre à cinq cr Il fau es-
pèces recherchées, des zones de pêche fréquenrées, des conditions de tra-
vail et de la quaLificarion des membres de l'équipage, du marché et enfin
des réglementations en vigueur.

Lacret demeure le matériau quasi-exclusif urilrsé pour la consrruction
des chalutiers hauturiers Les évolurions onr davantage poné sur la forme
de la carène. la mise à J'eau du premier chalutier pêche arrière à usage
professionnel ( / ) date de 1962. Cetre technique révolutionnaire pour le
secteur maritime ouvre de nouvelles DersDecrives eû milrière d'archirecture

---
r'l I ISTPM (Instirut scienrifique cr rechnique des pêches marrcimcs) avair en

effet commandé lc premier chalurier pêche arrière en 1960 mais à usagc scienrifiquc
Il s agissait de la Thalassa, construire aux ChÂnlcrs Augusrin Normand du Havrc.

77



P. LE FLqC',H, J.-P BqUDE

Figure I
Lcs moyens directs et
indirects de capture :

trois éléments
prlncipaux

navale. D'une manière générale, les navires gagnent en stabilité et en sé-

curité, notamment avec la conceprion d'un pont couveft.

Les apparaux de pîche

Les apparaux de pêche comprennent I'engin de pêche et l'ensemble
des auxiliaires de pont nécessaires à Ia mise à I'eau et au relevage de

I'engin (Georges & Nedelec, 1991). Le système de mise à l'eau change

selon le métier. Les unités exerçanr les arts traînants (chalutters et dra-

gueurs) sont équipees de poftiques, de funes (ou câbles métalliques) ser-

vanr à la traction de l'engin, d'enrouleurs et de panneaux (uniquement à

bord des chalutiers).

La propulsion

Le domaine de la propulsion consrirue un investissement particulier

oour I'activité chalutière. Les habituellement à un

àhans.-enr de moteur au bou sation Lâ consommâ-

rion àe carburant varie selon ves des opérations de

pêche: remps de route, temps de détection et temps de pêche Ce dernier,

défini comme la période d'immersion de l'engin de capture, impose une

Dlus forte consommation de combustible (Doll, 1988;Sampson, 1992).

La trajectoire technologique des moyens électroniques
de passerelle

La trajecroire technologique des moyens élecrroniques regroupe les

équipemenrs de passerelle. Dans le secteur de la pêche, I'introduction
massive des composants électroniques révèle I'importance croissante de
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cerre trajectoire. Celle-ci exprime les effets de dominarion de la rhéorie
de la Tetbnalogy-Pasl (la demande des produits évolue selon les plus ré-
cenres innovarions au contraire de la théorie du Marhet-Palt':)1.

Lexemple de la fulgurante progression du marériel informarique à bord
des chaluriers rlluste ce phénomène de n poussée technologique,, à tel
poinr que cerrains fournisseurs tendent à freiner I'expansion de ces équipe-
ments. On peur retenir cinq axes complémenraires en marière d'équipe-
ment élecrronique des navires dont Ia détecrion, la communicarion, la na-
vigation, le conrrôle du train de pêche et I'informatique embarquée.

Détection acoastiq e

La dérecrion acoustique concerne I'activité de recherche er d'identjfi-
cation d'un banc de poissons. Il exisre deux rypes de sondeurs, l'un hori-

Trantmission

La percée des systèmes sarelliraires bouleverse considérablement les
moyens traditionnels de la communication à ondes terrestres (VHF-
UHF). rmerren de façon ins-
rantané éphone, Si les arme-
ments navires ent pour la
plupafr commet Télécom) ou
une version équivalenre (le système Eurelrrack par exemple), les unités
côtières n'emploient généralemenr pas ce rype de matériel

Syttème de nauigation

Concernant le positionnement du navire et les appareils de naviga-
tion, la technique dt:, GPS (Gkùal Positionning System), fonuionnant à

I'arde de satellites de navigarion, s'esr diffusée rapidement, aussi bien sur
les navires de pêche que ceux de la plaisance ou du commerce. Le GPS,
couplé à un radar de surface er à une table traçante, donne de meilleurs
résultats que les anciens matériels plus limirés géographiquemenr er
qualitarivement (comme les systèmes Decca, Oméga ou Sylédis).

Système de clnttôle de I'engin dt pîche

Les spécificirés de l'activité du chalutage ont conduit des enmeprises
norvégiennes à concevoir un système de contrôle de l'engin afin d'optimr-

r'l Cerre deroière hyporhèse éranr avancée par Schmookler (l!66)

19
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ser chaque opération de pêche. Lélectronique, associée à l'acoustique, per-
met notamment de mieux maîrriser le train de pêche sur le fond avec le

système noryégien Scanmar. Le contrôle des paramètres du chalut (ouver-

ture, vitesse, taux de remplissage) s'effectue par I'intermédiaire de cap-

teurs plâcés sur la poche du chaluc. En fonction des paramèrres reçus, le

patron réduir la durée d'immersron de I'engin de capture, ce qui accroît la

fraîcheur des oroduits er diminue la consommation de combustible.

I nformat i qae enbarqaée

Ce qu'il esr convenu d'appeler I'informatique embarquée serr en fait de

technique de transferr entre I'ensemble des équipements du bord. La ges-

tion en réseaux des informations fournies par les appareils de détection, de

rransmission, de navigarron, et éventuellemenr de contrôle de I'engin de

pêche, apporte au patron une aide précieuse à la décision Par exemple, le

lroisement de données brutes par espèce, Par zone et par marée peut aider

à déterminer les migrations saisonnières du poisson ll faut cependanr re-

connaître que les ordinateurs de bord servent essentiellement à établir les

plans de pêche, en se substituant aux tables traçanres

La rrajectoire technoLogique des moyens électroniques se développe

plus rapidement depuis I'introducrion des ordinateurs de bord dans les

oasserelles des navires de pêche.

Figure 2.

Les moyens
électroniques de

passerelle à bord d'un
chalurier hauturicr

La trajectoire technologique des moyens de traitement
et de conditionnement

Le constat d'une baisse durable de certains stocks (morue, lieu norr,

merlu) s est rraduit, au cours de la dernière décennie, par une recherche

plus approfondie sur I'amélioration de Ia qualité du porsson. A I'appui
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&gure 3

Les moyens de
!.aitement er de

conditronnemenr :

trois élémencs
prrnctPaux

d'érudes scientifiques menées par I'ADRIA (Association pour le déveloP-

pement de la recherche appliquée aux industries agricoles et alimen-
taires), l'élaborarion d'une charte de qua té a permis de dissocier les

érapes successives du rraitement et du conditionnemenr des captures.
Ainsi, cerre rroisième trajectoire synthétise rous les aspects directemenr
liés à la valorisatron des produirs de la pêche, depuis leur capture
jusqu'au débarquement en criée.

De la mise à bord au srockage des captures en cale, les operations à

réaliser sont multiples er doivent s'enchaînef rapidement aûn d'éviter
une proliférarion bactérienne. Les variations de température favorisent la
contamination bactérienne(J'. Le rraitemenr varie en foncrion des es-

peces er de la durée des marées. Lenjeu de la qualité passe obligatoire-
ment par uo contrôle rigoureux de l'état de fraîcheur des produits et par
un maintien prolongé de la phase de ngidité cadavérique, Les différentes
tâches de traitemenr implquenr par conséquenr une organisation du tra-
vail à bord en fonction des espèces. La durée des marées d'envrron deux
semaines sur les chalutiers haururiers impose aux équipages les tâches
d'éviscérarion ral, d'étêtage et parfois même de filetage.

La trajectoire des moyens de trairement er de condirionnemenr prend
davantage de poids dans les décisions d'invesrissements. Certe évoiutron
récenre aura rendance à s'accélérer sous I'effer des conrrainres de raréfac-
rion de la ressource er d'amélrorarion de Ia qualiré.

(rr Toutes les espèces caprurécs pdssenr par quarre érars (Sainclivie., l98l). La
phÀse p -rrgar stgoi|te I arrêr de la circularion sanguine. La phasc de l^ figat noftt
ou rigidiré cadavérique se caracrérrse par le durcissemenr des muscles. La phase
pott-rryof se définir par un ramollissemenr de la chair er enfin la phase d aurolyse
esr celle du débur de la pucréfacrion.lu produit.

{a/ L'éviscérarion coosisre à secrionner les vaisseaux sanguins, puis à ôrer Ies
romac er les inresrins Par la suire, le poisson dorr êrre lavé correcremenc à I eau dc

' Àp|'n)vs[nncmcnr d quâ,
- Machinc à8la.ccûharqùéc
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LE PROCESSUS DE DIFFUSION DES INNOVATIONS
TECHNOTOGIQUES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE CHALUTIÈRE

Les innovations technologiques doivent respecter trois contraintes dé-
pendantes d'une gestion soutenable des ressources halieutiques et des flot-
tilles. Premiètement, l'exploitation soutenable des ressources, notamment
au sein de I'Union européenne, fait I'objet de nombreux programmes de

recherches sur I'amélioration de la sélectivité intra-spécifique (portant sur
Ia taille d'une seule espèce) et inter-spécifique (s'agissant de plusieurs es-

pèces). La mise au point d'engins sélectifs constirue un vaste domaine de

la recherche appliquée. La contrainte de la sélectivité relève ainsi du do-
maine des rechniques de capture.

Deuxièmement, I'efficacité en terme de rendement physique de I'outil
de production domine les préoccupations des pêcheurs. Aussi, la sélectron

d'une innovation particulière s'effectue en fonction des rendements crois-

sants d'adoption (Arthur, 1988) dont la principale source provient des ex-

ternalités de réseau. Un régime de rendements croissants d'adoption signifie
que la probabilité d'adoption de Ia nouvelle technique tend vers 1, tandis

que celle de la technique ancienne tend vers 0. Le rôle des premiers utilisa-
teurs s'avère alors crucial puisqu'il déterminera I'efficacité du nouveau ma-

térrel proposé. Lorsque la diffusion de I'innovation se réalise rapidement, il
se produit une situation de verrouillage sur une des technologies proposées.

Puis, I'accroissement du nombre d'utilisateurs de cette même innovation

enrraîne des n effets de réseau ,r(5).Ladiffusion de la technique du chaluta-

ge par l'arrière témoigne de la présence de rendements croissants d'adop-

tion. Les utilisateurs potentiels se sont en effet progressivement repottés au

cours des années 70 sut ce procédé, au détriment de I'ancienne technique

du chalutage par le côté. Dans ce cas, les rendements croissants d'adoption
révèlent un sentier de dépendance à l'égard de la plus récente technique.

Enfin, la troisième contrainte que doivent respecter les fournisseurs de

nouveaux équipements relève du pouvoir juridique et réglementaire. Lac-
tivité d'exploitation d'une ressource renouvelable se déroule dans le cadre

d'une gestion administrée afin d'éviter la u tragédie des communs, (Har-
din, 1968) conduisant à une forte diminution des potentialités biolo-
giques en cas d'accès libre et d'absence de droits de propriété. Il existe

donc des réglementations restrictives, émanant en particulier des autorités
européennes, sur l'efficience des navires et des engins de pêche.

La prise en compte de ces trois types de contraintes(6) aide à mieux

(Jl Les exemoles de diffusion et d'adoorion d'un nouveau orocédé sont nom-
breux dans les uciivités halieuriques. Par conrre, ce mécanisme d'e p.op"gation p.,r-
voqué par un processus de learning by using subit généralemenr des effecs de spa-
tialisation cels qu'un nouvel équipement ne se diffuse le plus souvenr qu'auprès
d'une population fréquentanr le même ensemble porruaire.

(6/ Dans un arricle publié en 1981, rù(/ilen décrir ces trois élémenrs dérermr-
nants dans l'évolurion des pêcheries. La biologie des pêches, la rechnologie des
pêches ec le cadre réglementaire interviennent donc simuhanémenr. L'aureur envi-
sage une co-évolution entre rechnologie er réglemenration.
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cerner le mécanisme de diffusion des technologies, particulièrement pour
l'activité chalutière considérée comme faiblement sélective. On propose

en annexe des schémas d'identification des trajectoires technologiques
pour I'industrie de Ia pêche chalutière en précisant pour chaque matériel
s'il existe une activité de R*D spécifique au secteur pêche, ou si Ies in-
novations dépendent simplement d'un transfert et/ou d'une adaptation
technologique ('/.

La diffusion des moyens directs
et indirects de capture

La lecture des dossiers techniques sur la conception des coques de na-
vires, les nouvelles gammes de moteurs marins et les apparaux de pêche,
fournit de précieuses informations quanr au mode de diffusion des inno-
vations, toutes de nature incrémentale.

Construction nauale

Lutilisation généralisée de I'acier dans la construcrion des chalutiers
offre de nombreux avantages en matière de résistance à ia corrosion, et
en matière de comportement dynamique. Cependant, certaines entre-
prises de construction ptoposent d'autres matériaux tels que le polyester
er l'aluminium. Le coût de revient le plus bæ (5 F/kg) est celui de
I'acier, matériau généralement utilisé pour les unités chalurières de plus
de 16 mètres. Le polyesrer, avec un coût de revient de 15 F/kg, inréresse
particulièrement les navires de moins de l2 mètres. Cette matière com-
posite nécessite beaucoup moins d'entretien que I'acier. Récemment, les

chantiers navals spécialisés dans la fabtication de moules en polyester ont
adapté une technique de sous-vide mise au point dans I'industrie aéro-
nautique. Enfin, I'aluminium induit le coût de revient le plus élevé, soit
20 Flkg. Les innovations de procédé en aluminium se diffusent à travers
les canaux de filialisation des grands groupes chimiques tels que Péchi-
ney vers des unités de production spécifiques, comme dans le cas de
chantiers navals (France-Eco-Pêche, févriet 1996). La RæD spécifique au

secteur pêche concerne essentiellement la forme de la carène, la stabilisa-
tion de la coque et l'optimisation du rapport poids et vitesse.

(7/ Les info.-ations ont éré recueillies auprès des armemenrs chalutiers des

ports de Bretagne-Sud (Le Guilvinec, Concarneau, Lorient), auprès des fournisseurs
(chanriers navals, coopératives maritimes). Une importante revue de la presse tech-
niqte (France-Eco-Pîcbe, Iz Marin, Iz Pêche Maritine) et de rapports réalisés par le
Déparcement des Technologies des Pêches d'IFREMER à Lorient a permis de com-
plérer cette érude sur le processus de diffusion.
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Tableau t.
Processus de diffusion et construction navale

Nature de la RD Descriptif technique Principaux chantiers en France

Chantiers de

cons truc t lon
et de réparacion

navale

Transfert rechnologique
Adaptation rech nologique
RD spécifique

Marériaux:
Polyesrer

Aluminium
Acier
Bois

Bénéreau (St-Hilaire-de-Riez)

Glehen (Le Guilvinec)
Martinez (Sc-Cyprien)

Piriou (Concarneau)

Merré (Norr-sur-Erdre)

Ensemble propulsif

Peu de motoristes se consacrent exclusivement au domaine maritime.
La part des moteurs marins reptésente seulement 5 à 7 % de la produc-
tion au sein des grands groupes. Toutefois, les innovations réalisées sur la
propulsion des véhicules terrestres se diffusent également dans le secteur

maririme, à condition que les coûts de fabrication puissent être réduits.
Ainsi, on observe des rapprochements entre les principaux fabricants,
sous forme de rachats, de fusions ou d'alliances. La plus récente opératlon
de rapprochement concerne la création de EEA (Europe Engine Al-
liance), regroupant trois grands motoristes dont New Holland, Cum-
mins et lveco (Le Marin,14 juin 1996, n" 255)).Cette stratégie permet
jusrement de réduire les coûts de production, au niveau de la conceptton
de nouveaux modèles et au niveau de la production. Les flottilles de

pêche bénéficient donc de certaines améliorations techniques par le

transferr et l'adaptation technologique du secteur terrestre vers le secteur

maritime.

Tableau 2.

Processus de diffusion et motorisation

Nature de la RD Descriptif rechnique Principaux fabricants dans le monde

Moteurs
Diesel

Translert technologique
Adaprarion rechnologique

Innovacions récences:

In jection electronique
Turbo

Baudouin ; Caterpillar ; Cummrns

John Deere; Iveco; KHD-Deutz;
Nanni/Man l Perkins: Volvo Penta

Apparaax de pêche

En matière de cordages pour Ia confection des poches de chalut, il
existe plus de 260 marques commerciales pour les polyamides, une cen-
taine pour les polyesters, près de 80 pour les polyéthylènes et 140 pour
les polypropylènes (Le Marin,15 décembre 1995,n" 2521). Ces cordages
traditionnels parviennent encore à freiner I'expansion des cordages spéci-
fiques du type kevlar, dyneema ou vectran. Le prix plus élevé de ces nou-
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velles matières empêche leur développement dans les activités halieu-
tiques. La gamme actuelle des matériaux classiques répond encore large-
ment aux besoins des professionnels.

Pour le câblage, il n'existe pas de capacicé de recherche et de déve-
loppement spécifique. Les innovations se diffusent dans un premier
temps auprès des grands armements du commerce maritime, puis elles
font l'objet d'une adaptation technologique au secteur pêche. Le français
TréfiI Europe détient la moitié du marché hexagonal. Selon un respon-
sable de cette entreprise, il n'existe pas de produits vérirablement nou-
veaux mais seulement des améliorations continuelles. Quant aux trois
derniets axes d'application technologique (panneaux, treuil et enrouleur),
rl s'agit de firmes spécialisées dans le domaine halieut.ique, proposant ré-
gulièrement des améliorations de narure incrémentale (notamment pour
les panneaux de chalut).

Tableau l.
Processus de diffusion er apparaux de pêche

Narure de la RD Descriptif rechnique Principaux fabricanrs

Cordage ec Transferr rechnologique
gréementdu Adaprarioncechnologique
chalur RD spécifique

Polypropylène (PP)

Polyéthylène (PE)

Polyamide (PA)
Polyescer (Tergal)

Le Drézen

Câblage Transferr technolog.ique
Adaptation rech nologique

Processus de fabricarion I

Séleccion du fil en rouleau;
Décapage; Tréfilerie;
Patentage; Toronnage;
Câblage

Tréfil Europe

lycsa
Bridon

Pan neaux RD spécifique Le polyvalent (196!)
Panneau en V (1984)
Panneau en \X/ (1986)
Panneau en Z (1981)
Panneau Le Béon (1993)

Morgère
Sûberkrùb
Scé Perfecc

Chanciers Vergoz
Forges Le Béon

Enrouleur RD spécifique Bopp SA

Treuil RD spécifique Treuil éleccrique

Treuil hydraulique
Bopp SA
Beck Engineering

La diffusion des moyens électroniques de passerelle

Les appareils de transmission et de navigation font l'objet d'un trans-
fert technologique à bord des navires de pêche. Les transmissions de

données et de voix numérisée sont assurées Dar la couverture satellitaire.
Consortium international, Inmarsat (regroupant plus de 70 pays, France
Télécom étant le représentant français) bénéficiait d'une position de mo-
nopole dans le monde maritime. Mais cette situation est actuellement
remise en question à l'échelon européen car elle entrave le principe de la
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libre concurrence. Un second consortium international, EutelSat, sou-
haite élargir ses interventions au monde maritime. Ce réseau de télé-
communications par satellites était à I'origine conçu pouf les communi-
cations terrestres (en particuliet la gestion du transport routier). Mais les

politiques de déréglemenration remettent en cause ce partage du mar-
ché, Un armement à la pêche chalutière de Concarneau a d'ailleurs fait le
choix de I'équipement EucelTrack, fonctionnanr avec le système Eutel-
Sat.

Par ailleurs, le projet de prévision des apports liant les navires sur

zone de pêche et les structures commerciales à terre a incité une entre-
prise d'électronique marine à développer une capacité de R&D spéci-

fique. Soutenue financièrement par I'ANVAR et sélectionnée parmi les

1i0 PME innovantes en Europe (Le Marin,22 décembre 1995, n" 2528),

la société EBS conçoit un nouveau système de télécommunication satel-

litaire adapté à la transmission des informations confidentielles sur les

captures et les cours du poisson.

Les trois autres domaines, détection acoustique, contrôle du train de

pêche et informatique embarquée, apparaissent plus spécifiques au mi-
Iieu de la pêche puisque I'on constate une capacité de RaD parmi les en-

treprises concevant ces équipements.

Tableau 4. Processus de diffusion et moyens électroniques

Nature de la RD Descriptif technique Principaux fabricants

Transmission Transfert technologique
RD spécifique

Inmarsar

Eutelsac

Furuno;Kelvin Hugues;
SNEC; Philips

Navigation Trans[ert tech nologique GPS
(système de

navigation satell i taire)

Détecrion
acousUque

Transferc tech nologique
Adaptation technologique

RD spécifique (IFREMER)

Sondeur vertical
Sondeur horizontal

Atlas Krupp; Furuno
Raythéon ; Simrad ;

Koden

Contrôle du train
de pêche

Transfert technologique
Adaptacion technologique
RD spécifique

Conrrôle de l'ouverrure Scanmar

et du taux de remplissage

du chalut

Informarique
embarquée

Transferr tech nologique
Adaptation cechnologique
RD spécifique

Aides à la navigation
er au tracé des plans

de pêche

Informacique et Mer;
MLR Eleccronique;
Sodena; Marine Sysrem

La diffusion des moyens de traitement et de
conditionnement

Enfin, les techniques du traitement et du conditionnement résultent
d'une acrivité spécialisée dans le secteur d'exploitation des ressources ha-
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lieutiques. La conception d'un nouveau procédé de stockage ou de réfri-
gération arrire généralemenr les regards des concurrents qui rentenr par
la surte d'adapter et d'améliorer le nouvel équipement. Depuis une quin-
zaine d'années, les navires de plus de 20 mèrres se sonr équipés de ma-
chines à glace. Ladaptation de cer équipemenc aux flottilles chalutières
répond à la nécessaire yalorisarion des captures en frais. Deux rypes de
techniques coexistent, I'une utilisant I'eau douce er I'autre, l'eau de mer.

En matrère de conditionnement, de nombreuses innovations sont ap-
parues depuis la fin des années 80. Plusieurs procédés exisrent er enrrenr
en compérition. A Concarneau, si la pluparr des armemenrs onr fair le
choix du conreneur islandais, d'aurres continuenr à fonder leurs espoirs
sur la caisse de bord fabriquée sous la marque norvégienne Dynà çLe
Marin,l juillet 1995, n" 2504).

Lrnrérêt manifesté par les armemenrs d'aménager les cales de leurs
navires s'intègre dans une démarche de qualité du condirionnemenr du
poisson. Certains armemenrs de Lorient et de Concarneau ont tenté
d'améliorer les procédés exisranrs avant de choisir la rechnique répon-
dant le plus précisémenr à leurs besoins. Dès 1984, Iarmemenr Jégo-
Quéré expérimente le déchargemenr de conteneurs en polyesrer armé
pour ses unités indusrrielles de 55 mètres (Franæ-Eco-Pîcbe, février 1984,
n'287). Lutrlisarion de conreneurs en carton ondulé, de la Société Ro-
cherre-Cenpa, s'avérair plus prarique à I'usage. Un sysrème de manuren-
tion, baptisé le Mini-Lift, fur installé à bord d'un chalutier de I'arme-
ment. Ce sysrème nécessicait rout de même 25 hommes pour débarquer
en une hcure 48 ronnes d< poisson. En 1985, la socidré Siamen Ingénie-
rie propose un nouveau procéJé de conreneurisation pour les chaluriers
semr-industriels de 20 à 30 mètres. Enfin, un rroisième mécanisme dé-
nommé Ano-Hald, mis au point par la société Manche SA en 1986,
vient complérer la gamme des sysrèmes de déchargemenr automarisé de
conteneurs. Finalement, c'est un procédé islandais qui retienr I'arrention
des armemenrs brerons. Les mécanismes complexes de monre-charges, de
rails ou de rapis de transferr onr éré délaissés au profir de caisses de plas-
tiques emboitables et de différenrs volumes. Linirallarion d une qrue cle

ponr simplifie le déchargement des conteneurs. Le rransferr technolo-
gi<.;ue de ce procédé a été réahsé conjointement par les armemenrs Dhel-
lemmes et Nicor de Concarneau ainsi que les Chantiers Piriou, auxquels
a éré confié Iaménagement des cales des chalutiers. Ces enrreprises ont
créé une sociéré commerciale, Océanic Développemenr, chargée de diffu-
ser ce syscème de conditionnement. Le responsable de certe société com-
merciale a confirmé la rhèse du sentier de dépendance er du verrouillage
rechnologique. En effet, les utilrsateurs potenriels onr progressivement
Ietenu certe technique pour laquelle exisrent des rendements croissants
d'adoption De l99l à 1995, 23 chalutiers hauturiers de Concarneau ont
adopté le système du conteneur islandajs Le programme de conteneuri-
sarion nécessice au préalable un aménagement des cales.
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Tableau 5.

Processus de diffusion et moyens de traitement et de conditionnement

Nature de la RD Descriptif technique Principaux fabricancs

Opéracions

de trartement
RD spéciiique liage - Eviscéracion

Etêtage - Filetage

Lavage

Chanciers navals

Mode de stockage RD spécifique En

En
En

vrac

conteneur

caisse de bord

Chantiers navals

Ré[rigérant Transfert technologique
Adapcarion technologique
RD spécifique

Système de réfrigération
de la cale

Machine à glace

(eau douce, eau de mer)

Matal Marine Service

(" Projecs Marine r)

CONCLUS/ON

Quand il existe des capacités de RgD spécifique, il s'agit générale-

ment d'entreprises de taille modeste souvent à caractère familial (notam-

ment dans la fabrication des apparaux de pêche). Un contact permanent

avec les entreprises de pêche leur permet de répondre aux attentes sPéci-

fiques de chaque parron-pêcheur. Ce constat reioint les observations de

Scherer, lorsqu'il tentait de répondre à la question schumpétérienne,
o Are large firms more adept at making tecbnological innwations tban small

firms, otber tbings being eqaal?, (Scherer, 1980, p. 408). Lauteur tecon-

naît que les grandes firmes disposent de capacités de financement Plus
élevées pour engager un pfogramme de R&D, depuis la phase de concep-

tion jusqu'à la commercialisation. Mais dans certains secteurs, tels que

celui des pêches maritimes où Ie degré de spécialisation des fabricants et

des fournisseurs est très élevé, la taille modeste de I'entteprise assufe da-

vaotage de souplesse pour proposer des produits (sur mesure>.

Dans notre étude, la RtD spécifique au secteur halieutique relève

soit d'entreprises locales de taille réduite (conception de navire, fabrica-

tion de panneaux, de chaluts, informatique embarquée), soit de filiales
spécialisées dans le milieu maritime (transmission, détection acoustique,

contiôle du train de pêche). Il s'agit alors d'accompagner des technolo-
gies majeures en améliotant les procédés de manière progressive et

continue. Les domaines pour lesquels n'existe pas de RaD spécifique
mais simplement un transfert ou une adaptation technologique concer-

nent la propulsion, le câblage, les équipements de navigation. Le secteur

des pêches maritimes n'offre pas un potentiel de diffusion suffisant pour
spécialiser une entreprise ou une filiale dans l'un de ces trois domaines.
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Tableau (
Processus de diffusion des innovations dans le secteur des flottilles

RD specifique Transfert
rechnologique

Adapracion
cechnologique

Ensemble propulsif

Consrrucrion navale

Apparaux de pêche

Câblage
Panneaux

Enrouleur
Treurl

l)érection acousrique

Transm ission

Navrgarroo

Conrrôle du train de pêche

Informarique embarquée

Opérarions de rrairement

Modes de stockage

Réfrigéranr

Moyens directs er indirects de capture

*,t

Cordage et gréemenr du chalur

Moyens électroniques de passerelle

tr t(

*,i

++
:t*

Moyens de !raitement er de conditionnement
,i.

*

Dans l'industrie des produits de la mer, seules qu€lques ûrmes multi-
produirs situées plus fréquemment en aval de la filière consacrent régu-
lièrement une partie de leurs investissemenrs à la R&D appliquée, orien-
rée essentiellement vers des innovations de produir. Lessentiel des

innovarions de procédé, que ce soit au niveau des armements à la pêche

ou des enrreprises de mareyage, proviennenr de secreurs industriels dé-
pendants de rra,ecroires rechnologiques orientées vers l'exploitarion
d'économies d'échelle. Le transferr technologique s'opère donc entre les

équipementiers (les chantiers navals, les entreprises de forge marine, de

rextrles synrhétiques, d'élecrronique er de propulsion) et les armements
à la oêche. Toutefois. face à la contrainte de rareté de la biomasse cx-
ploitZe par la flottille chalurière, les entreprises de pêche, notamment en

Bretagne, investissenr plus fréquemment dans les techniques d'améliora-
tion de la qualité liées à la troisième trajectoire technologique.
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LEXIQUE

Extrait du Dictionnaire des engins de pîche

Apparaux de pêche: Ensemble des éléments du disposirif de cap-
ture du poisson.

Art traînant: Toute méthode de pêche où la capture est réalisée en

remotquant un engin rraîné sur le fond.

Chalut: Filet remorqué, constitué d'un corps de forme conique,
fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes. Il existe des

chaluts de fonds, conçus pour travailler près du fond, et des chaluts pé-
Iagiques, conçus pour travailler enme deux eaux.

Enrouleurs: Tambour, entraîné mécaniquement, servant à virer un
filet de grande dimension.

Funes : Câble d'acier qui sert à remorquer le chalut.

Panneaux (de chalut): Elément divergent du train de pêche. Le gré-
ment d'un chalut comporte une paire de panneaux qui assurent par leur
écartement I'ouverture horizontale du filet.

Train de pêche: Ensemble des éléments constituant I'engin de cha-
Iutage (funes, panneaux, cordages et chalut).
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