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Une evaluation de la taille minimale de capture du crabe commun Cancer irroratus,
presentement fixee A 89 mm (3 1/2"), a ete realisee A 1'aide d'une analyse de rendement par
recrue. Les parametres de l'analyse : accroissement A la mue, frequence de mue et mortalite
naturelle ont ete estimes a 1'aide de donnees acquises au cours de missions d'echantillonnage
realisees au large d'Anse-A-Beaufils, Quebec, en 1990 et 1991. L'accroissement A la mue a ete
mesure sur des crabes marques (etiquette ferro-magnetique) et recaptures apres la mue. La
frequence de mue a ete estimee A. partir de la proportion de crabes en post-mue dans les captures.
La mortalite naturelle a ete deduite d'une analyse modale de distributions des frequences de taille
de crabes captures a l' aide d' un chalut. L' analyse de rendement par recrue a porte sur 4 tailles
de capture (84, 89, 96 et 102 mm; augmentations de 1/4") et a ete realisee selon differents
scenarios de mortalite naturelle (0,15, 0,40 et 0,70), afin de ternir compte du fait que la valeur
de M estimee alt pu titre sur ou sous-estimee. Au taux de mortalite naturelle estime (M=0,4) les
rendements par recrue maximums sont A peu pres les memes pour les quatre tailles, mais
s'atteignent a des taux de peche d'autant plus eleves que la taille est grande. Lorsque M =0,15,
on observe une augmentation du rendement par recrue (15-20 %) a mesure que la la taille de
capture augmente, et ce A des taux de peche F> 1,0. Dans un contexte de mortalite naturelle
eleve (M =0,7), le rendement maximum est obtenu en exploitant fortement a partir d'une petite
taille.

Malgre l' incertitude liee A 1' estimation de certaines variables, telle la mortalite naturelle,
it semble neanmoins pertinent et prudent de recommander des maintenant une taille minimale de
capture de 96 mm ( 3 3/4"). Cette recommandation s'inscrit .dans une approche de gestion
preventive que nous avons jusqu'a present choisi de suivre. Cette recommandation doit titre
consideree comme preliminaire et devra titre ajustee au flu de l'acquisition de nouvelles
connaissances.

ABSTRACT

This paper examines the relevancy of the minimum catchable size of 89 mm (3 1/2"),
presently established for the rock crab Cancer irroratus, through a yield per recruit analysis.
Growth per molt, frequency of molt and natural mortality were estimated from data obtained
from research cruises made off Anse-k-Beaufils (Quebec) in 1990 and 1991. Growth per molt
was measured on recaptured tagged crabs (ferro-magnetic tag). Molt frequency was estimated
from the proportion of post-molt crabs in the captures. Natural mortality was obtained from a
modal analysis performed on the size frequency distribution of crabs sampled by a trawl. Yield
per recruit analysis was done with 4 different catch sizes (84, 89, 96 and 102 mm; 1/4" inch
increments), and for different natural mortality estimates (0,15, 0.40 and 0.70), considering the
fact that M might have been over or underestimated. For M=0,4 (estimated value), maximum
Y/R are equivalent for the 4 sizes but are reached at higher fishing level as size increases. When
M=0.15, Y/R is enhanced (15-20 %) when catch size increases, at high fishing levels (F >
1.(. For higher values of M (0.7), maximum Y/R is obtained by exploiting heavily at a lower
size.

Despite the uncertainties related to the estimation of natural mortality, it appears
nevertheless relevant and prudent to recommend a minimum catch size of 96 mm (3 3/4"). This
recommendation is consistent with the preventive approach to the management of this species
which has been followed so far. This is a preliminary recommendation that will be revised with
the acquisition of new knowledge.
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INTRODUCTION

Le crabe commun Cancer irroratus constitue une ressource qui est appelee a constituer
la base dune nouvelle exploitation en Gaspesie et aux Iles-de-la-Madeleine. Plusieurs industriels,
pecheurs et producteurs menent presentement un certain nombre de projets de recherche et de
developpement touchant divers aspects de la transformation et de la commercialisation de cette
espece.

Nos connaissances sur le crabe commun ne nous permettent pas pour l'instant de
determiner le potentiel d'exploitation de cette espece, ni de determiner les meilleurs criteres de
gestion permettant une exploitation rationnelle et durable des stocks. Devant la pression exercee
par les pecheurs et les producteurs en 1989 pour l'obtention de permis de peche, une intervention
a ete necessaire afin de garder un certain controle sur le developpement de cette exploitation. Les
permis furent done delivres, en nombre restreint (24 permis dans la baie des Chaleurs) et assortis
de conditions, a savoir (1)1' utilisation d' un engin de peche selectif, (2) la limitation du nombre
de casiers a 100 par permis, (3) la protection des femelles oeuvees et non oeuvees, (4) une taille
minimale de 89 mm (3 1/2") de largeur de la carapace, epine a epine, (5) un contingent global
preventif de 1100 t, et (6) l'obligation de tenir un journal de bord. Devant le grand nombre
d'incertitudes associees au developpement de cette nouvelle ressource, le MPO-Quebec a decide
d'opter pour une approche tres conservatrice.

Les travaux de recherche qui sont entrepris sur le crabe commun visent a examiner (1)
la pertinence des criteres de gestion actuellement etablis, (2) l'impact de leur application sur les
caracteristiques biologiques des populations exploitees et (3) l'impact d'une exploitation du crabe
sur les populations de homard.

Les travaux qui sont presentes ici touchent 1'evaluation de la taille minimale de capture
de 89 mm (3 1/2"). A 1'aide d'une analyse du rendement par recrue, nous avons examine dans
quelle mesure cette taille represente un optimum du point de vue biologique, i.e si elle
correspond a celle ou le rendement d'une cohorte est maximal. Plus particulierement, nous avons
voulu determiner si 1'industrie ne beneficierait pas d'une augmentation de la taille de capture a
96 et meme 102 mm (3 3/4" et 4" respectivement) et quels seraient les impacts si cette taille etait
reduite a 84 mm (3 1/4"). Les parametres utilises pour 1'analyse du rendement par recrue
(accroissement de taille a la mue, frequence de mue, mortalite naturelle) ont ete estimes a partir
de donnees recueillies lors des missions d'echantillonnage ou tires de la litterature. La presente
etude ne concern que les males.

MATERIEL ET METHODES

1. Marquage - Echantillonnage

Les donnees sur 1'accroissement a la mue ont ete acquises par marquage et recapture de
crabes. Au printemps 1990, 2666 crabes males ont ete marques a l'aide d'une etiquette ferro-
magnetique (Bailey et Dufour, 1987), inseree dans le propode des pattes marcheuses. L'etiquette
etait constituee d'une tige metallique de 2 mm de longueur et de 0,36 mm de diametre. La patte
dans laquelle etait inseree 1'etiquette etait determine en fonction de la taille du crabe (Figure 1).
Les travaux de marquage se sont deroules au large d'Anse -a-Beaufils, dans la baie des Chaleurs,
Quebec (48°27'N 64°18'O) a une profondeur moyenne de 10 metres, sur un fond de sable. Les
crabes etaient peches a l' aide de casiers standards coniques, sans events d' echappement (Gendron
et Hebert, 1991). Ce site a ete retenu puisqu'aucune exploitation n'etait prevue dans l'immediat.
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En effet, les pecheurs detenteurs de permis pour une peche dirigee au crabe commun avaient
mentionne leur refus de pratiquer cette peche tant que les interactions entre le crabe et le homard
ne seraient pas mieux connues. Les chances que les crabes marques restent a 1'eau la duree de
1'experience etaient donc meilleures. Le site d'echantillonnage se situe dans une zone oti l'on
avait enregistre des rendements de l' ordre de 2 kg/casier/j, lors de la peche experimentale
realisee en 1988 (Lamontagne 1989).

Le marquage a ete fait tot au printemps avant la periode presumee de mue du crabe dont
le pic, selon des observations preliminaires (PROCEAN 1989), devait se situer en juin. Des
observations additionnelles n'ont par contre pas confirme ce patron et le marquage a eu lieu apr8s
que la majorite des crabes aient mud. Beaucoup de crabes presentaient une carapace molle ou
visiblement tres recente, laissant voir qu'ils avaient mud au cours des mois precedents. Le
marquage s'est fait uniquement sur les crabes dont la carapace etait dure.

Le reperage des crabes marques s'est fait a l'aide d'un detecteur magnetique. Tous les
crabes males peches etaient examines individuellement. L' effort de recapture a ete deploye le
printemps suivant, dans le cadre d'une mission d' echantillonnage en mai 1991 et au cours d'une
peche intensive realisee a l'aide d'un pecheur en juin 1991. D'autres individus marques ont aussi
ete recaptures au cours de missions d'echantillonnage realisees dans le secteur entre septembre
1990 et octobre 1991.

La determination de la frequence de mue a ete faite a partir d'observations sur la
proportion de crabes en post-mue, determinee a partir d' un sous-echantillon de 945 males recoltes
a l'aide de casiers au printemps 1991. Chacun de ces crabes etait mesure et classe selon
l'apparence de 1'exosquelette. Quatre categories ont ete definies: categorie 1. carapace encore
molle au niveau de l'abdomen, bien que dure sur la surface dorsale, pattes marcheuses encore
molles et craquantes mais pinces durcies; categorie 2. crabe dur aver une carapace recente,
propre et iridescente, ventre blanc, aucun epiphyte, dactyles tres pointus; categoric 3. carapace
terne, ventre jauni et dactyles arrondis; categorie 4. carapace terne et recouverte d'algues et
d'hydrozoaires, ventre jaune-beige d'apparence sale et bout des dactyles tres arrondis. Les
categories 1 et 2 ont etc associees a des crabes ayant mud au tours dans 1'annee courante. La
categorie 1 correspond en fait au stade B2 (late papershell) defini par Haefner et Van Engel
(1975). Nous n'avons observe aucun crabe de stade Al, A2 ou B1. Tous les crabes peches
presentaient un durcissement de la face dorsale de la carapace et des pinces.

La taille initiale des crabes classes comme ayant mud dans l'annee a etc determinee a
partir de 1'equation de croissance de Haefner et Van Engel (1975), et de celle calculee a partir
des donnees de marquage ferro-mangnetique. Le pourcentage de crabes ayant mud en fonction
de la taille a etc calcule pour chaque classe de taille.

2. Analyse modale

La mortalite naturelle a etc estimee a partir de 1'analyse des distributions des frequences
de taille obtenues lors d'un echantillonnage fait par chalutage (chalut a baton 3 m largeur;
maillage ailes 44,5 mm et maillage cul 12,7 mm) en septembre 1990 et aout 1991. Les
composantes modales des distributions des frequences de taille ont etc determinees a l'aide de la
methode de Macdonald et Pitcher (1979), en postulant qu'elles representaient differentes classes
de mue. La mortalite naturelle a etc estimee a partir de la proportion d'individus formant les
differentes composantes modales, pour les classes modales que l'on postulait titre bien
representees dans le chalut (classes modales 3 et 4). Ce postulat est cependant presentement
examine par une etude portant sur l'evitement du chalut par les plus gros crabes. Les donnees
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sur la frequence de mue ont servi a determiner 1' echelle temporelle sur laquelle pouvait
s'appliquer le taux de mortalite naturelle estime entre les deux classes de mue. Cette analyse a
ete faite en postulant un recrutement constant d'une annee a l'autre. Toutefois, afin d'attenuer
les effets possibles d'une variabilite dans le recrutement d'une annee a Pautre, le calcul du
rendement par recrue s' est fait a partir de la valeur moyenne de mortalite naturelle calculee pour
les deux amides d'observation.

3. Calcul du rendement par recrue

Le calcul du rendement par recrue a ete fait a l'aide du programme YIELD de Rivard
(1982), base sur le modele de Thompson et Bell (Ricker 1980). Des modifications ont ete
apportees de faron a tenir compte d'une diminution de la frequence de mue a mesure que la taille
augmente. Ces modifications ont ete proposees par Caddy (1977, 1979) et utilisees pour Homarus
americanus par Campbell (1985). Le modele est base sur des classes de mue (m) plutot que sur
des classes d'age et inclut une variable specifiant 1'intervalle de temps entre les muesSee pendant
lequel un taux de mortalite par la peche (F m) et naturelle (M) s'appliquent. Le  a ete
applique aux tailles pre-commerciales et commerciales uniquement.

m=max
Y= E [WmxNmXFmx(le_(Fm+M)xtm)

m=1	 Fm+M

ou:
Y = le rendement par recrue

Wm = poids moyen des crabes dans la classe de mue m;

N = nombre d'individus dans la classe de mue m, au debut de l'intervalle de temps t, calcule
a'Taide de l'equation suivante :

- (Fmxtm+Mxtm)
Nm=Nm-ixe

RESULTATS ET DISCUSSION

1. Accroissement de taille a la mue

Parmi les 32 crabes recaptures, 12 crabes ont mud. Le fait que certains crabes aient mud
entre mai et septembre de la premiere annee laisse supposer que la periode de mue, meme si tres
avancee, n' etait pas completee en mai et qu'au moment du marquage, certains crabes etaient en
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pre-mue. Ceci laisse aussi supposer qu'au moment de la recuperation des crabes marques l'annee
suivante, ceux-ci auraient pu avoir mud deux fois (i.e. printemps 1990, apres le marquage et au
cours de 1'hiver 1991). En comparant les valeurs d'accroissement a la mue mesurees en 1991,
a celles mesurees en septembre 1990 (1 mue), i.e. 17,8 mm (s=7,5 n=4) et 20,1 mm (s=4,5
n = 8) respectivement, it est raisonnable de penser que 1' ensemble des crabes recaptures n' auraient
mue qu'une seule fois. La taille post-mue a ete exprimee en fonction de la taille pre-mue selon
une equation lineaire (Figure 2).

Les donnees existant dans la litterature sur la croissance du crabe commun (males de taille
commerciale et pre-commerciale) sont peu nombreuses. Les donnees proviennent d'observations
en bassins ou de regions beaucoup plus meridionales (Reilly & Saila 1978; Haefner et Van Engel
1975). Dans le golfe du Saint-Laurent (partie sud) la croissance n'a ete mesuree que sur 4
femelles, observees en plongee sous-marine (Scarratt et Lowe 1972), et deduite d'une analyse
modale effectuee sur de petits individus de 9-48 mm (Krouse 1976). Le tableau 1 resume les
donnees existant dans la litterature sur la croissance du crabe commun. Selon Reilly et Saila
(1978), la taille commerciale de 89 mm serait atteinte a l' age de 5 ans et les crabes auraient une
longevite d'environ 7 ans. En raison du faible nombre de donnees que nous avons recueillies
jusqu'a maintenant et des incertitudes quant a leur bonne representativite, nous avons aussi utilise
dans les analyses qui suivent, les donnees de croissance de Haefner et Van Engel (1975), malgre
les reserves enoncees plus haut.

Le taux de recuperation des crabes marques a ete faible (1,2 %) et nettement en de
nos esperances, compte tenu de 1'effort de recapture qui a ete deploye (pres de 20,000 crabes ont
ete examines). Il est possible que 1'etiquette n'ait pas ete retenue a la mue, malgre les precautions
qui avaient ete prises a cet egard, suite aux observations de Hurley et al. (1990) sur le crabe des
neiges. Par ailleurs, le site etudie etant assez limite spatialement, it n'est pas exclus que les
crabes marques se soient deplaces et qu'ils ne frequentaient plus le site en question au moment
ou 1' effort de recapture a ete deploye.

2. Frequence de mue

La distribution des frequences de taille des crabes durs (categories de carapace 3 et 4) et
venant de muer (categories de carapace 1 et 2), observee au printemps 1991 est presentee a la
Figure 3. La taille initiale des crabes en post-mue a ete calculee tel que mentionne plus haut, ce
qui a permis de determiner le pourcentage de mue en fonction de la taille (Figure 4). La
proportion de crabes muant une annee donnee est voisine de 1 jusqu'a une taille d'environ 80
mm. Par apres, la proportion de mue diminue rapidement et devient presque nulle autour de 110
mm. La proportion de mue des crabes de taille commerciale (89 mm) est d'environ 50%, si bien
que ceux-ci ne mueraient qu'a tous les deux ans.

Bien que de facon generale on rapporte dans la litterature que les males mueraient au
moins une fois annuellement, nos observations laissent plut6t croire que ce ne sont pas tous les
crabes, du moins ceux de grande taille, qui mueraient une annee donnee. En aout, alors que la
majorite des crabes devraient avoir une carapace jeune, nous avons observe une proportion de
crabes montrant un exosquelette correspondant aux categories 3 et 4 definies plus haut, et qui de
toute evidence n'avaient pas mue dans l'annee. En 1985, Moriyasu et al. (1985) avaient estime
qu'autour de 93 mm, seulement 50% des crabes muaient une annee donnee. Ces calculs etaient
bases sur l'observation de crabes a carapace molle uniquement. Par ailleurs, les observations
menees en bassin par Haefner et Van Engel (1975) montrent aussi une diminution de la frequence
de mue a mesure que la taille augmente. Aucun crabe de taille superieure a 100 mm n'a mue.
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L'utilisation du pourcentage de crabes en post-mue observe dans les casiers, afin de
determiner la frequence de mue une annee donnee ne tient pas compte des differences de
capturabilite pouvant exister entre les crabes de differents stades de mue, comme l'ont déjà
mentionne Hancock et Edwards (1967) pour Cancer pagurus. L'echantilllonage par casiers n'a
pas permis de recolter des crabes en post-mue recente. Cette fraction de la population n'a done
pas ete echantillonnee et selon son importance, le proportion de mue a pu titre sous-estimee,
entrainant ainsi une sous-estimation de la frequence de mue. Par ailleurs, nous ne savons pas
dans quelle mesure la capturabilite des crabes des categories 1 et 2 est differente de celle des
crabes n'ayant pas mue. Nous ne pouvons We surs qu'ils soient egalement capturables, meme
si leur mue a eu lieu 2-3 mois auparavant. En effet, le processus de durcissement de la carapace
est long chez le crabe commun, pouvant parfois exceder 3 mois (Terretta 1973, Haefner et Van
Engel 1975).

3. Mortalite naturelle

La distribution des frequences de taille observee lors des peches au chalut (septembre
1990 et aout 1991) sont presentees aux Figures 5a et 5b (donnees lissees avec une moyenne
mobile calculee sur 5 donnees consecutives). L'analyse modale a ete effectuee sur les tailles plus
grandes que 60 mm uniquement, se concentrant ainsi sur les tailles voisines de la taille
commerciale. Les resultats apparraissent au Tableau 2. Les deux distributions presentent des
similitudes et les modes identifies en septembre 1990 se retrouvent aussi en aout 1991. L'ecart
observe entre les modes semble toutefois un peu inferieur a nos observations sur l'accroissement
de taille a la mue (Figure 2), bien que ces derni8res montrent beaucoup de variabilite. La
mortalite naturelle M a ete estimee a partir des proportions de crabes observees dans les classes
modales 3 et 4 (Tableau 2), en postulant que la periode d'intermue entre ces deux classes de mue
est de 2 ans (cf. Figure 4). La mortalite naturelle ainsi estimee est de 0,48 en septembre 1990
et de 0,28 en aout 1991.

Les estimations de mortalite retrouvees dans la litterature pour le crabe commun sont peu
nombreuses. Elles sont basees sur les captures commerciales et incluent la mortalite par la peche
(Reilly et Saila 1978). Des valeurs de Z variant entre 0,8 et 2,8 ont ete estimees pour des
femelles dont Page etait pres de l' age maximal et pour lesquelles on postulait qu' it y avait une
mue annuelle.

Des travaux supplementaires devront titre realises afin de mieux evaluer la mortalite
naturelle. Les valeurs obtenues peuvent titre (1) surestimees dans le cas par exemple ou le chalut
a baton aurait sous-echantillonne les crabes de grande taille. A ce sujet, des travaux sont
presentement en cours afin d'examiner dans quelle mesure les crabes, selon leur taille, peuvent
eviter le chalut soit en s'enfouissant ou en prenant la fuite; (2) sous-estimees, dans le cas ou la
derni8re classe modale contiendrait une accumulation de classes d'age et (3) biaisees, dans le cas
ou le recrutement ne serait pas constant d'une annee a l'autre.

4. Rendement par recrue

. Les parametres utilises dans le modele de rendement par recrue sont presentes au tableau
3. Le modele a ete calcule sur les trois dernieres classes de mue deduites de l'analyse modale
effectuee sur les donnees recoltees au chalut en 1990. Les poids moyens de chaque classe de mue
ont ete obtenus en convertissant les donnees de largeur en poids, a partir de la relation largeur-
poids suivante: LOG poids = - 4,035 + 3,10 LOG largeur (f=0.97 n=120). Les valeurs de
recrutement partiel ont ete etablies pour les 4 scenarios de taille minimale a partir des
distributions normales de chaque classe de mue.
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Les courbes de rendement par recrue en fonction de differents taux de peche (F) sont
presentees a la Figure 6 pour les quatre differentes tailles de capture et pour differentes valeurs
de M. Les valeurs de Finax et de FO, 1 et les rendements correspondants sont presentees au
tableau 4. Etant donne les incertitudes reliees a l'estimation de la mortalite naturelle, le calcul
du rendement par recrue a aussi ete fait pour differents scenarios de mortalite naturelle, de facon
a tenir compte du fait que la valeur de M estimee (0,40, moyenne des deux annees d'observation)
alt pu etre sur ou sous-estimee. Le calcul a donc ete fait pour M =0,15, qui correspond a une
situation hypothetique ou 50 % des crabes de la derni8re classe de mue auraient evite le chalut,
ainsi que pour M =0,70, afin d'illustrer une autre situation hypothetique ou le dernier mode serait
constitue d' une accumulation de classes d' age, et ou j usqu' a 33 % des individus auraient mue it
yaplusde2ans.

Le niveau de mortalite naturelle a beaucoup d'impact sur 1' effet qu'ont differentes tailles
de capture sur le rendement par recrue. Lorsque la mortalite naturelle est elevee, (M =0,7), le
rendement par recrue maximal est obtenu en exploitant fortement a partir d' une petite taille. Dans
un tel cas, it n'y a pas d' avantage apparent a maintenir une taille de capture elevee. A 1' inverse,
lorsque la mortalite naturelle est faible (M= 0,15), on observe une augmentation du rendement
par recrue lorsque la taille de capture augmente. Pour un taux de peche voisin de 1,0, it n'y a
pas de difference marquee entre les rendements obtenus par les 3 plus grosses tailles (89, 96 et
102 mm). Par contre, si la mortalite par la peche est plus elevee (F > 1,0), on observe une
baisse du rendement par recrue lorsque la taille de capture est plus petite (84 ou 89 mm). Cette
diminution du rendement augmente a mesure que le taux de peche augmente et peut representer
une perte de 15-20 % de rendement en poids par recrue. Le taux de peche de 1,0 est assez
souvent depasse dans les pecheries de crustaces (e.g Cancer magister F =7,9 Smith et Jamieson
1989), et it n'est pas exclus qu'il pourrait facilement 1'etre aussi dans le cas du crabe commun.
Lorsque M=0,40, les rendements par recrue maximums sont a peu pres les memes pour les
quatre tailles, mais s'atteignent a des taux de peche d'autant plus eleves que la taille est grande.
La Figure 7 permet de visualiser 1'effet de differentes valeurs de mortalite naturelle sur le
rendement par recrue maximum calcule pour les quatre differentes tailles de capture.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le niveau de mortalite naturelle a beaucoup d'impact sur 1'effet qu'ont differentes tailles
de capture sur le rendement par recrue. Les conclusions que Von peut tirer peuvent titre tres
differentes selon 1'estimation de M qui aura ete faite. Si la valeur de M estimee est reelle et
voisine de 0,4, on peut penser que la taille minimale de capture de 89 mm est optimale. Dans
le cas ou M serait plus faible (0,15 par exemple), on constate qu' it y aurait avantage a augmenter
la taille minimale de capture, et aucun avantage a chercher a l'abaisser. Cependant, si M est
elevee (M= 0,70), on peut penser qu'il serait opportun de recolter les crabes a une plus petite
taille.

Ainsi, malgre ces incertitudes, it semblerait neanmoins pertinent de formuler certaines
recommandations qui respectent 1'approche de gestion preventive que noun avons jusqu'a present
choisi de suivre pour cette espece. Il apparait donc raisonnable et prudent de recommander des
maintenant 1' application dune taille minimale de capture de 96 mm ( 3 3/4") . Dans
1'eventualite ott la mortalite naturelle serait effectivement plus faible que celle estimee (i.e <
0,40), une telle augmentation serait benefique. Dans 1'optique ou la mortalite serait effectivement
de l'ordre de 0,4, aucune perte substantielle ne serait occasionnee par une augmentation de la
taille minimale de capture, si ce n'est qu'une leg8re diminution des captures escomptees (environ
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10 %). Une perte de rendement serait cependant occasionnee, dans le cas ou M aurait dtd sous-
estimee et que sa valeur reelle se situerait autour de 0,7. Une taille de capture eleve pourrait
aussi amoindrir les impacts eventuels sur la capacit6 reproductive de la population, si l'on postule
que les petits crabes, meme s'ils sont physiologiquement matures, ne peuvent pas s'accoupler
avec de grosses femelles, i.e. avec celles produisant le plus d'oeufs.

La recommandation qui est presentee ici ne doit pas etre consideree comme finale et elle
devra etre analysee et ajustee au besoin, au flu de l'acquisition de nouvelles connaissances.
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Tableau 1. Résumé des donndes existant dans la litt6rature sur la croissance du crabe commun.

Regiong
Equation de croissance Nombre de crabes

observds
Auteurs

Baie de 3,93 + 1,16 XY = 3,9 n = 125
males (50-100 mm)

Haefner et
Van Engel (1975)

Chesapeake

New Jersey Y = 11,455 + 1,033 X n = 11
males > 35 mm

Reilly et
Saila (1978)

(nature)
Y = -1,604 + 1,332 X

n = 10
males > 35 mm (labo)

Ddtroit de
Northumberland

23-

n = 4
femelles (nature)

Scarratt et
Lowe (1972)

341% enepods

L'accroissement a la mue des petits crabes (< 35 mm) nest pas prdsentd ici.

Tableau 2. Rdsultats de l'analyse modale (mdthode de Mac Donald et Pitcher 1979) realises sur
les distributions des frdquences de faille des crabes males rdcoltds au chalut en septembre 1990
et en aout 1991 (X: moyenne; se: erreur standard; s: dcart-type; pr: proportion).

Pdriode de 	 Classes modales
rdcolte

1
	 2
	

3 	 4

X = 81,8
se= 0,9
a = 4,5
15r= 0,32

X = 93,3 X = 114,0
se= 0,8 se= 	 -
s= 5,1 s= 	 6,2
pr= 0,42 pr= 	 0,16

Septembre 1990 X = 68,6
se= 0,9
s = 3,7
pr= 0,11

X2 = 9,65 p = 0,787
	 M * =0,48 n =360

Aout 1991 X=63,6 X=77,5
se= 	 1,5 se= 	 1,6
s= 4,0 s= 4,9
pr= 0,12 pr= 0,24

X=92,1 X=114,0
se= 	 1,2 se= 	 -
s _ 5,8 s 	 7,2
pr= 0,40 pr= 	 0,23

X2 = 17,38 p = 0,237 	 M * = 0,28 n = 161

*M=-inS/2
S =p4/p3
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Tableau 3. Parametres utilises Bans le mod6le de rendement par recrue.

Classes modales

1 	 2 	 3

Taille moyenne (mm)
Poids moyen (g)
Pdriode inter-mue
(anndes)
Recrutement partiel

84 mm
89 mm
96 mm
102 mm

81,8 	 93,3 	 114,0
78,5 	 117,9 	 219,5

1 	 2 	 9

0,31 0,96 1,0
0,03 0,73 1,0
0 0,29 1,0
0 0,04 0,95

Tableau 4. Rdsultats de 1'analyse de rendement par recrue.

M = 0,15

Taille minimale F max
de capture
84 mm 0,62
89 mm 0,91
96 mm 1,82
102 mm 8,45

M = 0,40

Taille minimale F max
de capture
84 mm 1,46
89 mm 2,04
96 mm 4,07
102 mm 3,20

M = 0,70

Rendement par F 0,1
recrue (g)
116 0,31
127 0,38
135 0,43
142 0,45

Rendement par F 0,1
recrue (g)
70 0,60
73 	 - 0,76
75 1,00
75 0,98

Rendement Dar

113
110
104

Rendement par

64
60
62

Taille minimale F max
de capture
84 mm
89 mm
96 mm
102 mm

Rendement par F 0,1
recrue (g)
55 1,10
48 1,37
40 2,11
26 2,02

Rendement par

41
36
23
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mm (56

75-80 m:
(141)
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60-85 mm
(207)

70-75

.90-9f
(27E

13

100-105 mm 	 95-100 mm

(704) 	 (423)

FIGURE 1. Emplacement de 1'dtiquette ferro-magndtique dans le propode du crabe commun
Cancer irroratus, lors de 1'dtude de 1'accroissement de faille I la mue, au large d'Anse-A-
Beaufils, Qudbec. La patte dans laquelle dtait insdrde l'8tiquette dtait d&terminde en fonction de
la taille du crabe. Le nombre de crabes marques par classe de taille est indiqud entre parentheses.
Au total 2666 crabes ont Std marques.

0 0#•
fr..

•iii 0

0

• 	 taille post-mue 	 Y = 47,51 + 0,68X r2= 0,51

----- Haefner et Van Engel Y = 3,93 + 1,16X

70 	 80 	 90 	 100 	 110

Taille pre-mue (mm)

120 -

110

100.

90.
E

80.

70.

 60,

50,

40

40 	 50 	 60

FIGURE 2. Taille post-mue en fonction de la taille pre-mue des crabes communs Cancer

irroratus, marques et recaptures au large d'Anse- a-Beaufils, Quebec. L'6quation de croissance
de Haefner et Van Engel (1975) est reprdsent6e en pointilld. La position des modes deduite de
1'analyse modale effectude sur la distribution des frdquences de taille des crabes rdcoltds au chalut
en septembre 1990 et en aout 1991 est reprdsentde par un cercle vide (cf. tableau 2).
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FIGURE 3. Distribution des frdquences de taille des crabes communs males Cancer irroratus,
durs (blanc) et en post-mue (noir) recoltes an printemps 1991, au large d'Anse-a-Beau,
Qudbec, A 1'aide de casters.
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FIGURE 4. Pourcentage de mue en fonction de la taille chez les crabes communs males Cancer
irroratus, rdcoltds au large d'Anse-a-Beaufils. La taille initiale des crabes en post-mue a estimee
A partir des donndes de marquage-recapture de la prdsente etude et d partir de 1'equation de
croissance de Haefner et Van Engel (1975).
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FIGURE 5. Distribution des frdquences de taille des crabes communs males Cancer irroratus
rdcoltds au large d'Anse-a-Beaufils, Quebec, a l'aide d'un chalut a baton, (a) en septembre 1990
et (b) en aout 1991. Les donnees ont dtd lissdes avec une moyenne mobile calculee sur 5 donnees
consecutives.
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FIGURE 6. Rendement par recrue ( g) en fonction du taux de mortalite par la peche chez
Cancer irroratus, pour differents scenarios de taille minimale de capture et de mortalit6
naturelle.
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FIGURE 7. Rendements par recrue maximums en fonction de differentes valeurs de mortalite naturelle chez
Cancer irroratus, pour les differentes tailles de capture.
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