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acharné à  trouver avec moi tous les moyens  matériels pour réaliser notre aventure commune, 
souvent au prix de sacrifices personnels ! Patrice, encore merci ! Le compagnonnage vécu dans 
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p�R�X�U�� �I�L�Q�D�O�L�V�H�U�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �0�D�W�H�F�K�R����Je continue à admirer la clairvoyance technique de Yannick 
toujours apte à trouver la solution devant les multitudes de bugs générés par des situations aussi 
diverses que compliquées compte tenu du nombre énorme de campagnes à éplucher, du mono au 
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encore pour tout ! Je continue à louer la grande �P�D�L�W�U�L�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �S�D�U�� �$�Q�Q�H�� �G�R�Q�W�� �O�H�V��
�Q�R�P�E�U�H�X�[�� �F�R�Q�V�H�L�O�V���H�W���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���G�X�U�D�Q�W���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H���P�¶�R�Q�W���p�W�p���G�¶�X�Q���V�H�F�R�X�U�V���� �L�Q�H�V�W�L�P�D�E�O�H���� �,�O���H�V�W��
�G�R�P�P�D�J�H�� �$�Q�Q�H�� �T�X�H�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �Q�¶�D�L�W�� �S�D�V�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�� �X�Q�� �V�X�M�H�W�� �Dussi intéressant que la 
�G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �P�X�O�W�L�I�U�p�T�X�H�Q�F�L�H�O�O�H�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�O�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �&�&�/�0�(���� �F�D�U�� �W�R�Q��
�D�S�S�R�U�W�� �V�H�U�D�L�W�� �L�Q�F�R�Q�W�R�X�U�Q�D�E�O�H���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �S�D�U�W�L�H�� �U�H�P�L�V�H����Toujours dans cette équipe de choc à 
Brest, Gildas Roudaut et Nolwenn Behagle pour qui cette thèse était finalement devenue un 
challenge à parachever avec succès et surtout dans le temps. A mon arrivée à Brest en mai 2017, 
il fallait finaliser les analyses, terminer la rédaction du manuscrit, le réviser en profondeur,  le 
tirer proprement e�Q���S�O�X�V�L�H�X�U�V���H�[�H�P�S�O�D�L�U�H�V���H�W���O�¶�H�Q�Y�R�\�H�U���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H���D�X�[���U�D�S�S�R�U�W�H�X�U�V�«���H�W���W�R�X�W���F�H�F�L��
en un mois ! Cela a été possible grâce à vous, chapeau ! Encore Merci Gildas, encore merci 
Nolwenn.  

Dans cette équipe de Brest, je voudrais confondre dans mes remerciements Jérémie Habasque, 
Christelle Guenneguez, François Baurand,  Dominique Lopez, Daniel Corre, Denis Diverres, 
Fabrice Roubaud, Jacques Grelet et Yves Gouriou. Mes pensées vont également au jeune 
informaticien Cédric. En ce début de semaine du mois de juillet, quelles ne furent ma surprise et 
�P�D�� �S�H�L�Q�H�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�D�E�O�H�� �&�p�G�U�L�F���� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�T�X�L�p�W�D�L�W�� �W�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �P�R�L�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�¶�X�Q�H��
machine moribonde que je trainais pour faire une thèse, nous avait quitté pour toujours durant le 
weekend. Cédric, repose en paix ! 
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tiré de la solitude de la résidence ARPEJ pour me faire profiter de son logement à Brest. Merci 
encore Anne, Philippe, Mathilde et Meylan. Ensuite des gens exceptionnels, vivant une contrée 
exceptionnelle, avec une téranga exceptionnelle, je veux parler de Lampaul Plouarzel ! La 
�I�D�P�L�O�O�H���5�R�X�G�D�X�W���T�X�L���P�¶�D���I�D�L�W���G�p�F�R�X�Y�U�L�U���O�H�V���S�Oaisirs de la godille et de la vie paisible à Lampaul. 
Encore merci Gildas, Mathilde, Paol et Félix (�O�¶�D�U�W�L�V�W�H) sans oublier leurs amis Gwen et Thierry. 
Toujours à Lampaul, une chaleur remarquable rencontrée au sein de la famille Baurand ; 
�)�U�D�Q�o�R�L�V�����O�¶�H�Q�Y�L��me revient encore de parcourir avec toi à pied le long sentier bordant la côte de 
�/�D�P�S�D�X�O���� �K�X�P�H�U�� �O�¶�D�L�U�� �I�U�D�L�V�� �H�P�S�R�U�W�p�� �G�H�S�X�L�V�� �O�¶�L�O�H�� �G�H�� �2�X�H�V�V�D�Q�W���� �7�U�D�Q�V�P�H�W�V�� �P�H�V�� �U�H�P�H�U�F�L�H�P�H�Q�W�V à 
Natanael et Doriane. A toute la communauté qui vit à Lampaul je dis sincèrement Trugarez !  

Tous mes remerciements à Monsieur Luis Tito de Morais pour avoir accepter de présider mon 
jury de thése mais surtout pour avoir consacrer de son temps précieux à la correction de mon 
manuscrit. Merci encore Luis. A mes rapporteurs, Jean Guillard e�W�� �5�H�L�G�D�U�� �7�R�U�H�V�H�Q�� �� �M�¶�H�[�S�U�L�P�H��
�W�R�X�W�H���P�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���� �0�D�O�J�U�p���O�H�X�U�V���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�V���� �L�O�V���R�Q�W���D�F�F�H�S�W�p���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U���F�H��
travail de thèse. Merci Jean, Thanks a lot �0�U���5�H�L�G�D�U�����&�¶�H�V�W���L�F�L���S�R�X�U���P�R�L���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�H���U�p�L�W�p�U�H�U��ma 
gratitude à Mr Reidar qui fut parm�L���P�H�V���P�D�L�W�U�H�V���G�D�Q�V���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�W�R�F�N�V�����3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����M�H���V�X�L�V��
ravi que Hamet Diaw Diadhiou ait accepté de prendre part à mon jury de thèse. Hamet 
dieureudieuf encore pour ton amitié, ton ouverture et tes témoignages qui résonnent encore en 
moi telle une invite à toujours dépasser mes limites. Merci à Alassane Samba pour son appui. 

�$���0�R�Q�V�L�H�X�U���)�U�H�G���-�H�D�Q�����O�H���'�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�F�R�O�H���G�R�F�W�R�U�D�O�H�����M�¶�D�G�U�H�V�V�H���W�R�X�W�H���P�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����'�H��
�S�D�U�W�� �Y�R�W�U�H�� �F�O�D�L�U�Y�R�\�D�Q�F�H���� �M�¶�D�L�� �V�X�� �D�V�V�H�] très vite choisir la meilleure orientation pour aborder et 
�I�L�Q�D�O�L�V�H�U���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H�������0�H�U�F�L���S�R�X�U���Y�R�W�U�H���J�p�Q�p�U�R�V�L�W�p�����6�D�Q�V���R�X�E�O�L�H�U���G�D�Q�V���Y�R�W�U�H���V�H�F�U�p�W�D�U�L�D�W�����O�¶�D�L�P�D�E�O�H����
efficace  et compréhensive Elisabeth Bondu. 
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Résumé 
 
Le long des côtes nord-ouest africaines, la fourniture pour les populations locales en poisson est 
importante tant du point de vue socio-économique que culturel.  Dans cette région, dont les 
eaux sont reconnues pour être parmi les plus riches au monde, les petits poissons pélagiques 
côtiers constituent les ressources marines les plus importantes. Ces ressources sont suivies au 
�Q�L�Y�H�D�X�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�� �H�Q�� �V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �K�\�G�U�R�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�W�R�F�N�V���� �/�D��
�U�p�J�L�R�Q�� �D�� �p�W�p�� �O�H�� �F�K�D�P�S�� �G�¶�X�Q�H�� �P�X�O�W�L�W�X�G�H�� �G�H��campagnes de prospection acoustique depuis 
plusieurs décennies, en particulier depuis les années 70 au Sénégal. Ces campagnes ont ainsi 
permis de fournir aux autorités locales une base scientifique solide en matière de prise de 
�G�p�F�L�V�L�R�Q�� �j�� �G�H�V�� �I�L�Q�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�Jement des pêcheries pélagiques mais aussi afin de mettre à 
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�[�S�H�U�W�L�V�H�V���I�L�D�E�O�H�V���O�R�U�V���G�H�V���Q�p�J�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���G�¶�D�F�F�R�U�G�V���G�H���S�r�F�K�H���D�Y�H�F���O�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V��
étrangers. Ces évaluations sont encadrées au niveau régional par la FAO des nations unies à 
travers un « Acoustic Planning Group » pour trouver ensemble des réponses aux nombreux 
�G�p�I�L�V���T�X�H���S�R�V�H���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�W���R�X�W�L�O�����3�D�U�P�L���F�H�V���G�p�I�L�V�����O�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�L�W�p���G�H���F�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���G�H��
prospection acoustique par rapport aux stocks ciblés. Dans ce travail de thèse, une contribution 
est faite à ce propos pour la zone sénégalaise où notre étude rassure sur cette représentativité 
sur la couverture spécifique de Sardinella aurita �S�D�U�� �O�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�� �G�¶�p�F�K�R��
�S�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q�����3�D�U���F�R�Q�W�U�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�\�S�H�V���G�H���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���Ru outils sont nécessaires pour prendre en 
�F�R�P�S�W�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���V�W�R�F�N�V���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�X�W�U�H�V���S�H�W�L�W�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���G�R�Q�W���O�D��S. maderensis. 
 
Par ailleurs, les pêcheurs de par leurs expériences empiriques interpellent les scientifiques sur 
les changements dans la répartition des espèces de poissons clés pour la sécurité alimentaire. 
Nous reportons dans ce travail des déplacements vers le nord du Grand Ecosystème Marin du 
Courant des Canaries dans la répartition des sardinelles, déplacements attribués à un 
changement environnemental et à la redistribution de l'intensité et de la productivité des 
�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�V�����G�L�P�L�Q�X�D�Q�W���D�L�Q�V�L���O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���G�D�Q�V���O�D���U�p�J�L�R�Q���F�{�W�L�q�U�H���L�Q�W�H�U�W�U�R�S�L�F�D�O�H���H�W��
�O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �V�R�X�V-tropicale. Pour la première fois en utilisant des séries 
chronologiques d'observation indépendantes à la méso-échelle, nous montrons un changement 
robuste vers le nord dans la distribution de S. aurita depuis 1995 et l'attribuons au fort 
réchauffement de l'océan dans la région Nous reportons en effet que ce réchauffement 
correspond à la plus forte augmentation de la température de la surface de la mer de toutes les 
régions tropicales du monde. De plus les changements spatiaux observés dans la biomasse de S. 
aurita sur plusieurs centaines de kilomètres au cours des 20 dernières années sont du même 
ordre de grandeur que ceux enregistrés pour les isothermes de surface dans l'habitat pélagique 
sous-régional de la sardinelle. De tels changements auront une incidence sur les considérations 
politiques dans la gestion de la sécurité alimentaire dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et 
�G�H�Y�U�D�L�H�Q�W���r�W�U�H���S�U�L�V���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q���H�Q���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�H�V���S�O�D�Q�V���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���D�X�[���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V��
climatiques. En termes de perspectives, ces changements sur la ressource sont mis en parallèle 
�D�Y�H�F�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�R�P�S�D�U�W�L�P�H�Q�W�� �P�L�F�U�R�Q�H�F�W�R�Q�L�T�X�H���� �(�Q�I�L�Q�� �Q�R�X�V�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �I�X�W�X�U���G�H��
prendre en considération les zones de faible profondeur pour les évaluations de stock dans la 
région nord ouest africaine en particulier lorsque que le plateau continental est large comme au 
Sud du Sénégal pour des espèces telles que S. maderensis.  
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Abstract 
 

Along the coast of North-West Africa, fish supply is important at both socio-economic and 
cultural levels. In this region which is known to have waters among the richest over the word, 
the small pelagic fish are the most abundant marine resources. These resources are monitored 
using hydoacoustic stock assessment methods. The region had been the field of numerous 
acoustic surveys since several decades, specifically since 1973 in Senegal. These surveys have 
allowed providing to local authorities a sound scientific basis for deciding about the 
management of pelagic fisheries but also providing relevant expertise for negotiations of fishing 
agreements with foreign partners. These acoustic assessment surveys are coordinated at regional 
level by FAO (United Netions) within the « Acoustic Planning Group » to find together answers 
to the several challenges relate to the use of hydroacoustic tool. A specific challenge is to know 
the representativity of these surveys versus the stocks targeted. In this work, we confirm this 
representativity for Sardinella aurita stock while for S. maderensis and other pegaic species, 
conventional acoustic surveys cannot cover the whole stock 
 
Furthermore, reports by fishermen emphasize changes in the distribution of food security key 
fish species. Northward shifts in the distribution of sardinella in the Canary Current Large 
Marine Ecosystem are recorded in this work and have been attributed to a northward 
environmental shift and the redistribution of upwelling intensity and productivity, resulting in 
the abundance of sardinella decreasing in the intertropical coastal region and increasing in the 
sub-tropical one. Here for the first time using independent observational time series, we report a 
robust northward shift in S. aurita since 1995 and attribute it to the strong ocean warming in the 
region, with the highest increase in sea surface temperature of all tropical regions worldwide. 
The observed spatial shifts in biomass that occurred over several hundred kilometers in the last 
20 years are of the same order of magnitude as those recorded for surface isotherms in the sub-
regional pelagic habitat of sardinella. Such changes will impact policy considerations in the 
management of food security in several West African countries and should be considered with 
�U�H�V�S�H�F�W�� �W�R�� �³�,�Q�W�H�Q�G�H�G�� �1�D�W�L�R�Q�D�O�O�\�� �'�H�W�H�U�P�L�Q�H�G�� �&�R�Q�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�V�´�� In terms of perspectives, these 
changes on the resource are compared with the changes in  the micronektonic compartment. 
Finally we recommend in the future for the stock assessments in the North West Africa (NWA), 
to consider the shallow depth areas specifically when the continental shelf is wide as in the 
South of Senegal, for species such as S. maderensis. 
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Avant propos 
 

En réceptionnant le navire NO Itaf Dème en 2000 avec un équipement Simrad EK60 
flambant neuf pour les évaluations des ressources pélagiques du Sénégal par procédés 
hydroa�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�����F�¶�p�W�D�L�W���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���D�Y�H�Q�W�X�U�H���P�D�L�V���D�X�V�V�L���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���F�K�D�O�O�H�Q�J�H���T�X�L���V�¶�R�X�Y�U�D�L�H�Q�W��
pour moi, étant le seul dans mon pays à avoir embrassé cette discipline sophistiquée mais 
�F�R�P�E�L�H�Q�� �S�D�V�V�L�R�Q�Q�D�Q�W�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�R�L�Q�W�H�J�U�D�W�L�R�Q���� �G�p�I�L�� �j�� �U�H�O�H�Y�H�U�� �F�D�U�� �O�H�V�� �D�X�W�R�U�L�W�p�V��ont besoin de 
�F�R�Q�Q�D�L�W�U�H�� �H�W�� �G�H�� �V�X�L�Y�U�H�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �S�O�D�W�H�D�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O��
�V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�� �H�W�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �L�Q�F�R�Q�W�R�X�U�Q�D�E�O�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �W�H�O�O�H�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���� �7�U�q�V�� �Y�L�W�H�� �O�H�V��
résultats ont été prometteurs pour la prise en charge effective des évaluations de petits 
�S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���D�X���6�p�Q�p�J�D�O�����H�W���F�H�F�L���J�U�k�F�H���j���O�D���F�R�Q�M�X�J�D�L�V�R�Q���G�¶�X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���I�D�F�W�H�X�U�V���V�W�L�P�X�O�D�Q�W�V���D�\�D�Q�W��
�E�D�O�L�V�p�� �P�R�Q�� �S�D�U�F�R�X�U�V���� �'�¶�D�E�R�U�G���� �O�D�� �F�K�D�Q�F�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �F�{�W�R�\�p�� �� �H�W�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�p�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �V�S�p�F�L�D�O�L�V�W�H�V�� �G�H��
�U�H�Q�R�P�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �W�H�O�V�� �T�X�H�� �(�P�L�O�H�� �0�D�U�F�K�D�O�� �G�H�� �O�¶�,�5�'�� �G�R�Q�W�� �M�H�� �U�H�W�L�H�Q�G�U�D�L�� �O�D�� �U�L�J�X�H�X�U��
�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�����O�¶�H�Q�G�X�U�D�Q�F�H���H�W���O�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j���µ�G�R�X�W�H�U���G�H���W�R�X�W �µ�����(�J�L�O���2�Q�D�����,�0�5�����1�R�U�Y�q�J�H�����T�X�L���D���J�X�L�G�p��
mes premiers pas dans les mesures complexes des index de réflexion des poissons, mais surtout 
les acousticiens du RV Fridtjof Nansen, Reidar Toresen (IMR, Norvège) et Jens Otto Krakstad 
���,�0�5���� �1�R�U�Y�q�J�H���� �T�X�L�� �R�Q�W�� �I�D�L�O�O�L�� �P�¶�H�P�E�D�U�T�X�H�U�� �G�p�M�j�� �H�Q�� ���������� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �W�K�q�V�H�� �j�� �%�H�U�J�H�Q�� �V�L�� �O�H�� �1�R�U�D�G��
���1�R�U�Z�H�J�L�D�Q�� �$�J�H�Q�F�\�� �I�R�U�� �'�H�Y�H�O�R�S�P�H�Q�W���� �D�Y�D�L�W�� �D�F�F�H�S�W�p�� �G�H�� �P�H�� �I�L�Q�D�Q�F�H�U���� �Y�°�X�[�� �Q�R�Q���Hxaucé 
simplement parce que les ressortissants francophones ne sont pas éligibles pour cet organisme de 
�I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�����(�Q�V�X�L�W�H���O�D���F�K�D�Q�F�H���G�¶�D�Y�R�L�U���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p���G�D�Q�V���O�D���U�p�J�L�R�Q���Q�R�U�G-ouest africaine un groupe 
�F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�� �D�X�[�� �P�r�P�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �H�Q�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �G�R�Q�W�� �M�¶�D�L�� �pté le Chairman durant plusieurs 
années sous la tutelle de la FAO, cadre enrichissant où toutes les problématiques liées à la 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �G�p�E�D�W�W�X�H�V�� �D�Q�Q�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �3�O�D�Q�Q�L�Q�J�� �*�U�R�X�S��
Acoustique NWA (Nord West Africa) avec notamment des investigations sur le terrain telles 
que les tentatives de réactualisation, à bord du navire mauritanien Al Awam, de la valeur du TS 
���7�D�U�J�H�W�� �6�W�U�H�Q�J�K�W���� �G�H�� �O�D�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �X�W�L�O�L�V�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �(�Q�I�L�Q�� �H�W��
surtout une passion q�X�H���M�¶�D�L���F�X�O�W�L�Y�p�H���H�W���H�Q�W�U�H�W�H�Q�X�H���W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���F�H�V���G�H�X�[���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���j��
travers des forums, réunions scientifiques, formations complémentaires en acoustique sous-
�P�D�U�L�Q�H���P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�D���J�U�D�Q�G�H���R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���G�¶�D�Y�R�L�U���p�W�p���G�p�V�L�J�Q�p���F�R�P�P�H���F�K�H�I���G�H���P�L�V�V�L�R�Q���O�R�U�V���G�¶�X�Q�H��
�W�U�H�Q�W�D�L�Q�H�� �G�H�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �K�D�O�L�H�X�W�L�T�X�H�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �R�X��
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V���G�H�S�X�L�V���O�H���6�p�Q�p�J�D�O���M�X�V�T�X�¶�D�X���*�R�O�I�H���G�H���*�X�L�Q�p�H�����������D�X���6�p�Q�p�J�D�O���������H�Q���*�X�L�Q�p�H-Bissau, 
1 en Guinée-�&�R�Q�D�N�U�\���������H�Q���6�L�H�U�U�D���/�p�R�Q�H���������H�Q���&�{�W�H���G�¶�,�Y�R�L�U�H���������D�X Ghana, 1 au Bénin, 1 au Togo, 
1 en Mauritanie et 3 en Gambie) avec le navire sénégalais NO Itaf Déme ; ce processus 
�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�D�Q�W���P�¶�D���F�R�Q�I�p�U�p���W�R�X�W���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�P�H�Q�W���X�Q�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���U�H�P�D�U�T�X�p�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���U�p�J�L�R�Q�D�O���H�W���P�¶�D��
�D�L�Q�V�L�� �F�R�Q�G�X�L�W�� �j�� �r�W�U�H�� �V�R�O�O�L�F�L�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�8�(�0�2�$�� ��Union Economique Monétaire Ouest Africaine) 
�S�R�X�U���W�U�D�Q�V�I�p�U�H�U���O�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���D�F�T�X�L�V�H�V���G�D�Q�V���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�W�L�W�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���S�D�U���P�p�W�K�R�G�H�V��
�K�\�G�U�R�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �� �D�X�[�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �G�X�� �*�R�O�I�H�� �G�H�� �*�X�L�Q�p�H�� ���&�{�W�H�� �G�¶�,�Y�R�L�U�H���� �*�K�D�Q�D���� �%�p�Q�L�Q���� �7�R�J�R���� �j��
travers des séances de for�P�D�W�L�R�Q���T�X�H���M�¶�D�L���D�Q�L�P�p�H�V���H�Q���M�X�L�O�O�H�W�������������G�D�Q�V���F�K�D�F�X�Q���G�H���F�H�V���S�D�\�V�� 

�/�H�� �G�p�F�O�L�F�� �T�X�L�� �D�� �D�O�R�U�V�� �p�W�p�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �W�K�q�V�H�� �I�X�W�� �O�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �D�X�� �&�5�2�'�7�� �G�H�� �G�H�X�[�� �J�U�D�Q�G�V��
projets internationaux orientés vers la gestion des ressources marines en Atlantique Tropical et 
en �$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�����O�H���S�U�R�M�H�W���3�5�(�)�$�&�(�����(�Q�K�D�Q�F�L�Q�J���3�5�(�G�L�F�W�L�R�Q���R�)���7�U�R�S�L�F�D�O��
Atlantic ClimatE & its impact) coordonné par le Pr Noel Keenlyside (UiB).et le projet AWA 
(Ecosystem Approach to the management of fisheries and the marine environment in West 
African waters) coordonné par le Dr Patrice Brehmer et Gerd Kraus. Les problématiques 
soulevées dans ces projets trouvaient partiellement des réponses par le biais des séries 
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�V�L�V�W�D�Q�W�H�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �S�X�� �F�R�O�O�H�F�W�p�H�V�� �W�R�X�W�� �D�X�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �P�R�Q�� �S�D�U�F�R�X�U�V�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �D�Y�H�F��
�H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�P�H���T�X�H���M�¶�D�L���D�F�F�H�S�W�p���G�¶�\���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���S�D�U���O�H���E�L�D�L�V���G�H���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H���� 
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En effet, le projet PREFACE se propose à travers le Work Package 12 (WP12) d'identifier les 
effets des pressions environnementales et anthropogéniques sur les composantes clés des 
écosystèmes pélagiques et des pêcheries en zone tropicale de l'Afrique du Nord en impliquant 
l'ensemble des partenaires de la sous-région à savoir CRO, IMR, INDP, INIP, INRH, IOW, 
IRD,ISRA, MFMR, UAC, UCT, v-�7�,���� �/�H�� �S�U�R�M�H�W�� �V�H�� �S�U�R�S�R�V�H�� �G�¶�H�[�D�P�Lner les relations entre la 
distribution du macrozooplancton sur diverses échelles spatiales et les paramètres 
environnementaux, essentiellement à partir d'une analyse comparée des 3 Large Marine 
Ecosystem (LME) africains de l'Atlantique (Canaries, Guinée, et Benguela). La dynamique des 
populations de poissons exploités (sardinelles, chinchards et thons) est étudiée, en partie  grâce à 
�F�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �W�K�q�V�H���� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �S�U�R�L�H�V�� �H�W�� �G�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W���� �(�Q��
s'appuyant alors sur les séries d'observations sur une trentaine d'années, le projet cherche à 
établir des rapports entre la variabilité océanographique à grande échelle et les changements 
dans la diversité des pélagiques exploités. Une attention particulière est accordée à la réponse 
des espèces principalement exploitées aux conditions climatiques de l'Atlantique Tropical. Par 
�D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�H�V�� �P�R�G�q�O�H�V�� �G�
�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �S�D�U�� �O�H�V�� �W�K�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �v�O�H�V�� �G�X�� �&�D�S-
Vert en utilisant les statistiques des captures et les nouvelles données obtenues à travers les 
expériences de marquage. Le projet teste l'hypothèse selon laquelle les variations de la zone de 
minimum d'oxygène affectent la dynamique des populations de thon obèse BET (bigeye tuna) et 
du thon jaune YFT (yellow fin tuna) et donc aura un impact sur la résistance des deux espèces à 
�G�¶�D�X�W�U�H�V���D�J�H�Q�W�V���V�W�U�H�V�V�D�Q�W�V�� 

 

�7�D�Q�G�L�V���T�X�H���O�H���S�U�R�M�H�W���$�:�$�����L�P�S�O�L�T�X�D�Q�W���O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H�����O�D���)�U�D�Q�F�H�����O�H�V���S�D�\�V���Q�R�U�G-ouest africains 
�H�W�� �F�H�X�[�� �G�X�� �*�R�O�I�H�� �G�H�� �*�X�L�Q�p�H���� �H�V�W�� �S�D�U�W�L�� �G�¶�X�Q�� �F�R�Q�V�W�D�W�� �S�H�V�V�L�P�L�V�W�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Qnement marin en 
�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�H�V�W�� �S�R�X�U�� �W�H�Q�W�H�U�� �G�H�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �G�H�V�� �U�p�S�R�Q�V�H�V�� �j�� �S�U�R�S�R�V�H�U�� �D�X�[�� �G�p�F�L�G�H�X�U�V�� �S�R�X�U�� �L�Q�Y�H�U�V�H�U��
sinon réduire les tendances négatives lourdes de conséquences pour les écosystèmes en présence 
et ceci à travers une approche écosystémique de la �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �P�D�U�L�Q�¶��
���(�$�0�0�(���� �D�F�U�R�Q�\�P�H�� �D�Q�J�O�D�L�V���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �R�X�H�V�W�� �D�I�U�L�F�D�L�Q�H�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�¶�R�F�p�D�Q�� �$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�� �M�R�X�H��
�X�Q�� �U�{�O�H�� �P�D�M�H�X�U�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �F�{�W�L�H�U�V�� �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �/�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �K�D�O�L�H�X�W�L�T�X�H�V���� �O�H��
développement sociétal et le secteur du tourisme sont confrontés à des changements importants 
liés à la variabilité du climat et au réchauffement global de leur écosystème. La surexploitation 
des ressources vivantes combinées au rapide changement climatique génèrent une forte pression 
sur les é�F�R�V�\�V�W�q�P�H�V�� �P�D�U�L�Q�V���� �/�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �F�{�W�L�q�U�H�� �H�W�� �O�¶�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q�� �S�U�p�Y�L�V�L�E�O�H�� �G�H�V�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V�� �G�H��
surface de la mer due au changement climatique sont des facteurs déterminants pour les mesures 
�G�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �O�L�W�W�R�U�D�O�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�D�L�U�H�V�� �P�D�U�L�Q�H�V�� �S�U�R�W�p�J�p�H�V���� �/�D�� �F�Rncentration en 
chlorophylle est un facteur limitant pour le développement des larves de poissons, ayant de plus 
�X�Q���L�P�S�D�F�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����Y�L�D���O�D���W�X�U�E�L�G�L�W�p�����V�X�U���O�¶�D�E�V�R�U�S�W�L�R�Q���R�F�p�D�Q�L�T�X�H���G�H�V���U�D�G�L�D�W�L�R�Q�V���V�R�O�D�L�U�H�V�����(�Q�I�L�Q�����O�D��
�]�R�Q�H�� �G�H�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �G�¶�R�[�\�J�q�Q�H���� �W�\�S�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�(�V�W des océans tropicaux, peut significativement 
�U�H�V�W�U�H�L�Q�G�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �P�D�U�L�Q�� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �V�X�U�I�D�F�H���� �/�¶�H�I�I�R�Q�G�U�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�W�R�F�N�V�� �G�H��
poissons est devenu un phénomène courant dans les eaux riches et hautement productives de 
�O�¶�2�X�H�V�W-�D�I�U�L�F�D�L�Q���� �D�Y�H�F�� �j�� �O�¶heure actuelle, peu de signes de résilience. Ce constat provoque 
�O�¶�L�Q�T�X�L�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �L�P�S�O�L�T�X�p�V�� �G�D�Q�V���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
stocks et la gestion des pêcheries, mais aussi des populations pour lesquelles la pêche offre 
sécurité alimentaire et ressources économique. Le projet propose de mettre en place un 
partenariat stratégique capable de développer une vision et la base scientifique pour une 
�D�S�S�U�R�F�K�H���p�F�R�V�\�V�W�p�P�L�T�X�H���G�H���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���P�D�U�L�Q���G�D�Q�V���O�H�V���H�D�X�[���R�X�H�V�W��africaines. 
�/�¶�(�$�0�0�(�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �P�X�O�W�L�G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D�L�U�H�� �F�R�P�E�L�Q�D�Q�W�� �p�F�R�O�R�J�L�H�� �P�D�U�L�Q�H����
�R�F�p�D�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H���� �E�L�R�� �J�p�R�F�K�L�P�L�H�� �H�W�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �G�H�� �P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �j�� �O�R�Q�J��
�W�H�U�P�H�� �G�H�� �F�H�� �S�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�W�� �H�V�W�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U�� �X�Q�H�� �S�O�D�W�H�I�R�U�P�H�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H modélisation des 
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océans permettant de surveiller, simuler et prévoir les variations de paramètres clés 
(température, niveau de la mer, chlorophylle et oxygène) et des principales ressources marines 
�Y�L�Y�D�Q�W�H�V�� �D�X�� �O�D�U�J�H�� �G�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �2�X�H�V�W�� �$�I�U�L�F�D�L�Q�� �H�W�� �M�X�V�T�X�¶�D�X Cap Vert. Le projet cherche à 
identifier les principaux processus qui régissent la dynamique des écosystèmes et à différencier 
les effets de la pêche de ceux dus aux variations climatiques. Une meilleure compréhension des 
interactions entre la physique de�V�� �R�F�p�D�Q�V���� �O�¶�p�F�R�O�R�J�L�H�� �P�D�U�L�Q�H�� �H�W�� �O�H�V�� �S�H�U�W�X�U�E�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
�D�Q�W�K�U�R�S�L�T�X�H���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���S�R�X�U���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���G�H�V���R�X�W�L�O�V���µ�(�$�0�0�(�¶���H�W���I�D�Y�R�U�L�V�H�U���X�Q�H���X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�O�X�V��
�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �H�W�� �G�X�U�D�E�O�H�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �P�D�U�L�Q�H�V�� �Y�L�Y�D�Q�W�H�V���� �/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �F�H��
projet se f�R�Q�G�H���V�X�U���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���V�p�U�L�H�V���F�K�U�R�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V�����O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���P�L�V�V�L�R�Q�V��
�j���O�D���P�H�U���D�X�[�T�X�H�O�O�H�V���M�¶�D�L�����S�D�U�W�L�F�L�S�p�����O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q�V���Q�X�P�p�U�L�T�X�H�V���L�Q�F�O�X�D�Q�W���G�H�V���p�W�X�G�H�V��
�G�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���� �G�L�Y�H�U�V�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V���V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V���H�W���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�¶�L�Q�G�L�F�D�Weurs écosystémiques. Elle 
�H�V�W�� �E�D�V�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �H�W�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U�� �O�D�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H��
�V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H�� �H�W�� �j�� �O�R�Q�J�� �W�H�U�P�H�� �G�H�V�� �p�F�R�V�\�V�W�q�P�H�V�� �P�D�U�L�Q�V���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �I�L�Q�D�O�� �H�V�W�� �O�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W��
�G�¶�R�X�W�L�O�V���D�G�D�S�W�D�W�L�I�V���G�¶�D�L�G�H���j���O�D���G�p�F�L�V�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�¶�(�$�0�0�(���H�W���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�X���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W��
global. 

De longues séries de données acoustiques collectées à bord du navire de recherche norvégien 
Dr Fridtjof Nansen et du navire sénégalais N/O Itaf Dème sont disponibles et offrent 
�O�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�����S�D�U���G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���P�X�O�W�L-fréquentielle, de classer et de connaitre la distribution du 
macrozooplancton qui joue un rôle clé dans les écosystèmes pélagiques, tant du point de vue 
écologique que biogéochimique, et conditionne fortement la dynamique des petits pélagiques, 
les distributions verticale et horizontale de ces ressources étant largement tributaires de leur 
environnement trophique. Le zooplancton est une composante clé du régime alimentaire des 
pélagiques et alors déterminer sa distribution temporelle et spatiale ainsi que son abondance est 
devenu un défi (Lavery et al., 2007). 

�&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H�� �J�O�R�E�D�O�� �T�X�H�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���F�H�� �S�U�R�M�H�W���G�H�� �W�K�q�V�H�� �T�X�L�� �j�� �W�H�U�P�H�� �G�R�L�W���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U à une 
meilleure compréhension des interactions entre la dynamique des petits pélagiques, la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �V�H�F�R�Q�G�D�L�U�H���� �O�H�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�X�[�� �H�W�� �O�H�V�� �S�H�U�W�X�U�E�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
anthropique, et ainsi contribuer à une gestion plus rationnelle et durable des ressources 
pélagiques au Sénégal.  

La problématique de ce travail de thèse peut se résumer essentiellement aux questionnements 
suivants : Quelles évolutions a subi la répartition spatio temporelle des petits pélagiques en 
Afrique occidentale en général et au Sénégal en particulier lors des trente dernières années ? 
�4�X�H�O�V���I�D�F�W�H�X�U�V���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�V���R�Q�W���p�W�p���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H�X�U��dynamique ?   

Pour tenter de répondre à cette problématique, on se propose dans cette thèse, principalement 
de suivre les modifications importantes intervenues dans la distribution et la structuration des 
bancs de petits poissons pélagiques exploités (Brehmer et al., 2007) à travers les séries 
d'observations sur une trentaine d'années offertes par les nombreuses campagnes de prospections 
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�W�� �H�Q�V�X�L�W�H�� �G�¶�L�Q�L�W�L�H�U�� �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �V�X�U���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�F�U�R��
�]�R�R�S�O�D�Q�F�W�R�Q�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �W�U�q�V�� �U�L�F�K�H�� �U�H�F�X�H�L�O�O�L�H�� �F�R�Q�W�H�Q�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �H�Q��
�V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W�� �V�X�U�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�V�� �G�p�M�j�� �p�S�U�R�X�Y�p�H�V�� �H�W�� �D�\�D�Q�W��donné des résultats pertinents pour 
�G�¶�D�X�W�U�H�V���p�F�R�V�\�V�W�q�P�Hs notamment celui du Humboldt, pour finalement établir des rapports entre 
la variabilité à grande échelle du macrozooplanton et les changements dans la diversité des 
pélagiques exploités. 

Les objectifs spécifiques visés concernent ���� �L���� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �V�S�D�W�L�R-temporelle 
des petits pélagiques durant ces trente dernières années au Sénégal ; ii) �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
�I�D�F�W�H�X�U�V���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�V���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�X�V���G�D�Q�V���O�D��dynamique et �O�¶�K�D�E�L�W�D�W���G�H�V��
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petits pélagiques �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�X�� �&�R�X�U�D�Q�W�� �G�H�V�� �&�D�Q�D�U�L�H�V�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W��
climatique  iii)  une ébauche descriptive de la distribution spatiale du macrozooplanton.  

�&�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�K�q�V�H�� �D�\�D�Q�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�D�U�W�L�F�O�H�V��publiés et soumis, ceux-ci sont directement 
intégrés au texte de ce manuscrit.  

�/�H���F�K�D�S�L�W�U�H�������W�U�D�L�W�H���G�H���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���S�H�W�L�W�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W et des enjeux 
�T�X�¶�L�O�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �D�Y�H�F��un accent sur les sardinelles qui 
occupent une place de choix dans cet écosystème. Le contexte écologique où les petits 
pélagiques évoluent �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W est retracé aussi bien au niveau continental 
�T�X�¶�H�V�W�X�D�U�L�H�Q�� �H�Q�� �G�p�F�U�L�Y�D�Q�W�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H���� �O�D�� �J�p�R�P�R�U�S�K�R�O�R�J�L�H�� �H�W�� �O�¶�K�\�G�U�R�O�R�J�L�H���G�D�Q�V�� �O�D�� �]�R�Q�H���� �/�H�V��
petits pélagiques étant évalués dans la zone par méthodes hydroacoustiques, cet outil privilégié 
de suivi des stocks pélagiques est décrit dans ce chapitre ainsi que �O�¶�Kistorique des campagnes 
hydroacoustiques au Sénégal �H�W���O�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���P�H�Q�p�H�V���D�X���Q�L�Y�H�D�X���U�p�J�L�R�Q�D�O���S�R�X�U���O�¶�Karmonisation des 
résultats acoustiques issus des navires de la région. 

Le chapitre 2 traite de la dynamique et la distribution spatiale des ressources pélagiques en 
�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W �H�Q�� �U�H�Y�H�Q�D�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �V�X�U�� �O�H�V�� �Vchémas migratoires spécifiques des deux 
sardinelles.  Les potentialités, pêcheries et exploitation des petits pélagiques sont passées en 
revue avant de décrire largement �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Lndicateurs de �O�¶�p�W�D�W �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��deux 
sardinelles. La variabilité spatiale et temporelle de la biomasse de petits pélagiques analysée à 
partir de �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V campagnes acoustiques conduites dans la région par les navires 
nationaux et internationaux depuis 1995 est étudiée et pour le cas spécifique des campagnes 
�G�¶�pchointegration au Sénégal, leur représentativité par rapport aux stocks ciblés est étudiée et 
présentée en fin de chapitre. 

�/�H�� �F�K�D�S�L�W�U�H�� ���� �W�U�D�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�Lmpact du changement climatique sur la distribution des petits 
pélagiques en Afrique de Ouest. Les perturbations intervenues dans la répartition spatiale des 
principales espèces est mise en parallèle avec �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �S�Dramètres 
�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �H�V�W�� �H�W�� �D�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�� �D�U�Wicle soumis et présenté dans ce 
chapitre. 

Enfin, la dernière partie de ce manuscrit (Chapitre 4) dégage la conclusion générale tirée de 
�F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���W�K�q�V�H���D�Y�D�Q�W���G�¶�L�Q�L�W�L�H�U���X�Q�H���p�W�X�G�H���H�[�Sloratoire sur la discrimination et la variabilité des 
couches diffusantes sur l�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H de la région nord-ouest africaine, en mettant celles-ci en 
relation avec les résultats obtenus sur le compartiment « poisson ». Cette étude exploratoire a 
permis de dégager des perspectives pour améliorer ou parachever le chantier ouvert par ce 
travail de thèse vers une meilleure connaissance des ressources pélagiques dans la région ouest 
africaine à partir des données hydroacoustiques.  

 
    Même si un certain nombre de questions �Q�¶�R�Q�W���S�D�V���S�X���r�W�U�H�� �D�E�R�U�G�p�H�V���j la fin de ce travail de 
thèse, �Q�R�X�V�� �Q�R�X�V�� �U�p�M�R�X�L�V�V�R�Q�V�� �W�R�X�W�� �G�H�� �P�r�P�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �S�X�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j��quelques-unes �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��
capitale pour les populations de la sous-région. Au-delà de son aspect purement orienté vers 
�O�¶�D�S�S�X�L���D�X���P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���D�X���6�p�Q�p�J�D�O�����F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���W�K�q�V�H���V�¶�D�G�U�H�V�V�H���H�Q�W�U�H��
autres à toute la communauté scientifique dans la sous-région �G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W�����L�Q�W�p�U�H�V�V�p�H��
�S�D�U�� �O�D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H��sous-marine, en particulier des générations futures appelées à 
reprendre le flambeau des évaluations et suivi des ressources pélagiques au Sénégal et dans la 
sous-région par les méthodes hydroacoustiques. 
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Chapitre 1 

Contexte général 
 

                                                  « Sou yaboy amoul wone yakh, badolo dou thi diott »  
                                                                                           Dicton wolof 

                            « Si la sardinelle �Q�¶avait �S�D�V���G�¶arêtes, elle serait inaccessible au pauvre » 
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1  Chapitre I : Contexte général 

1.1 �,�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���S�H�W�L�W�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W 
�/�H�V���S�D�\�V���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W���� �G�X���0�D�U�R�F���D�X���1�L�J�p�U�L�D���� �V�R�Q�W���G�R�W�p�V���G�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V��

parmi les plus importantes au monde. La zone nord-ouest africaine a une productivité biologique 
�p�O�H�Y�p�H�� �D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �j�� �O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �F�{�W�L�H�U�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�� �R�X�� �V�D�L�V�R�Q�Q�L�H�U�� �H�W�� �j�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�H�V�W�X�D�L�U�H�V�� �H�W��
archipels océaniques (les îles du Cap-Vert). Dans cette zone, les poissons pélagiques côtiers 
constituent, en tonnage débarqué, les ressources marines les plus importantes et partagées du fait 
de leur comportement migratoire. Au Sénégal et en Gambie, les clupéidés sont principalement 
représentés par les deux espèces de sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis) et le 
bonga ou l'éthmalose (Ethmalosa fimbriata) qui vivent dans les estuaires et les zones côtières. 
Les sardinelles sont considérées comme les espèces pélagiques les plus représentatives au 
Sénégal. Les carangidés exploités dans la zone sont le chinchard noir (Trachurus trecae) et le 
chinchard jaune (Decapterus rhonchus). Le maquereau espagnol (Scomber japonicus) signalé 
�V�X�U�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �F�{�W�H�� �2�X�H�V�W�� �$�I�U�L�F�D�L�Q�H�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �L�Q�V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W�H�V���� �3�D�U�P�L�� �O�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V��
capturées secondairement dans les pêcheries pélagiques côtières, on peut citer : le pelon 
(Brachydeuterus auritus), le plat-plat (Chloroscombrus chrysurus), la ceinture ou poisson sabre 
(Trichiurus lepturus). Ces ressources pélagiques suivent un schéma migra�W�R�L�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H��
CCLME (Canary Current Large Marine Ecosystem) située entre le Sud du Sénégal et le Nord du 
Maroc (Figure 1-1�������,�O���V�¶�D�J�L�W���G�R�Q�F���G�H���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���S�D�U�W�D�J�p�H�V���G�R�Q�W���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���j���X�Q�����Q�L�Y�H�D�X��
régional dans �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �*�U�R�X�S�H�� �G�H�� �7�U�D�Y�D�L�O�� �&�2�3�$�&�(�� ���&�R�P�L�W�p�� �G�H�V�� �3�r�F�K�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H��
Centre �± Est) qui se réunit chaque année sous la tutelle de la FAO. Les données les plus récentes 
font état d�¶�X�Q�H�� �V�X�U�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�W�R�F�N�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H��Sardinella aurita et du chinchard 
noir Trachurus trecae, tout comme probablement celui de la sardinelle plate 
Sardinella maderensis. De même, le stock de chinchard blanc Trachurus trachurus et de 
maquereau Scomber japonicus est pleinement exploité (FAO 2016). Ces conclusions se fondent, 
pour une bonne partie, sur les évaluations acoustiques qui sont entreprises depuis plusieurs 
�G�p�F�H�Q�Q�L�H�V�����S�D�U���O�¶�8�Q�L�R�Q���V�R�Y�L�p�W�L�T�X�H���G�D�Q�V �O�H���S�D�V�V�p�����O�H�V���Q�D�Y�L�U�H�V���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�D���1�R�U�Y�q�J�H�����µ�5�9���'�U��
�)�U�L�G�W�M�R�I�� �1�D�Q�V�H�Q�¶������ �H�W�� �S�O�X�V�� �U�p�F�H�P�P�H�Q�W���� �S�D�U�� �O�H�V�� �Q�D�Y�L�U�H�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �R�I�I�H�U�W�V�� �S�D�U���O�D�� �F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q��
japonaise (N/O Itaf Deme du Sénégal, N/O Al Awam de la Mauritanie, N/O Al Amir du Maroc). 

 
�$�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� �G�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �O�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �K�D�O�L�H�X�W�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �X�Q�� �S�L�O�L�H�U�� �G�H�� �O�D��

�S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �V�p�F�X�U�L�W�p�� �D�O�L�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �H�Q�� �F�R�X�Y�U�D�Q�W���S�U�q�V�� �G�H�� �������� �G�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �H�Q��
�S�U�R�W�p�L�Q�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�Q�L�P�D�O�H�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V���� �S�D�U�P�L�� �F�H�O�O�H�V-ci les ressources 
pélagiques côtières en occupent une place de premier plan et sont constituées principalement de 
sardinelles, chinchards, maquereaux et éthmaloses. En moyenne, elles représentent selon les 
années, près de 70 à 80 % des prises réalisées (Ba et al., 2017). Elles dominent dans les captures 
�H�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���O�H�V���S�O�X�V���D�E�R�Q�G�D�Q�W�H�V�����/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���H�V�W���D�V�V�X�U�p�H���j���O�D��
fois par des flottilles de pêche artisanale et industrielle même si les débarquements les plus 
importants de pélagiques côtiers sont le fait de la pêche artisanale.   
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Figure 1-1  �/�D�� �]�R�Q�H�� �G�¶�p�W�X�G�H : Espace du grand écosystème  du Courant de Canaries « CCLME » en 
�$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�H�V�W�� ���j�� �J�D�X�F�K�H���� �H�W�� �O�D�� �F�D�U�W�H�� �P�D�U�L�Q�H�� �G�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �L�V�R�E�D�W�K�� �G�H�� ������ �j�� ���������� �P�q�W�U�H�V (à droite) 
(Anonyme, 2006) 

 
Parmi les diverses populations de pélagiques présentes au Sénégal, les deux sardinelles 

occupent une place de choix et leurs biomasses estimées dans les campagnes pélagiques 
représentent très souvent à elles seules plus de la moitié de la biomasse totale des petits 
pélagiques au Sénégal). A titre indicatif, la dernière campagne effectuée en novembre 2015 au 
�6�p�Q�p�J�D�O�� �S�D�U�� �O�H�� �µ�5�9�� �'�U�� �)�U�L�G�W�M�R�I�� �1�D�Q�V�H�Q�¶�� �I�D�L�W�� �p�W�D�W�� �G�¶�X�Q�H�� �E�L�R�P�D�V�V�H�� �W�R�W�D�O�H���G�H�� ������ 000 tonnes de 
sardinelles, 138 000 tonnes de chinchards et 454 000 tonnes de carangidés et associés (Toresen 
et al, 2015) et le récapitule les estimations de biomasses sur les trente-cinq dernières années par 
�O�H���µ�5�9���'�U���)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q�¶ sur la zone sénégambienne (espace Sénégalo-Gambien).  
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Tableau 1-1 Biomasses estimées aux cours �G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���G�X���µ�5�9���'�U���)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q�¶���V�X�U���O�H��
plateau continental Sénégal - Gambie en milliers de tonnes de 1981 à 2015. 

 

Survey: Sardinella Carangids etc.* 
AprMay-81     210 570 
Sept -81    360  ** 
FebMar-82      40  90 
NovDec-86    330 170 
FebMar-92 1 530 690 
NovDec-95    760 220 
NovDec-96    230 530 
NovDec-97    300 250 
NovDec-98    390 340 
NovDec-99 1 390 470 
NovDec-00    300 540 
JunJul-01    410 230 
NovDec-01    430 480 
JunJul-02    600 430 
NovDec-02    910 260 
JunJul-03    670 610 
NovDec-03    597 319 
NovDec-04    819 289 
NovDec-05    828 231 
NovDec-06    712 291 
October-15    373 592 

 

�/�D�� �V�p�U�L�H�� �L�O�O�X�V�W�U�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �&�H�F�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��
études soient portées sur leur biologie (Conand, 1977 ; Boëly et al., 1982 ; Camarena-Lurhs, 
1986 ; Fréon , 1988 ; Diouf et al., 2010 et Samba, 2011) et leur répartition géographique (Boëly 
et al, 1979, Bouaziz A., 2007). Dans le cadre de ce travail, on fera très souvent référence aux 
�G�H�X�[���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���Y�X�H���O�H�X�U���S�O�D�F�H���G�D�Q�V���O�¶�p�F�R�V�\stème pélagique sénégalais. Le chapitre 2 reviendra 
en détail aussi bien sur leur dynamique et distribution spatiale ainsi que la dynamique des 
pêcheries qui les exploitent et leurs schémas migratoires. 

�'�X���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�����Q�R�W�R�Q�V���T�X�¶�D�X���6�p�Q�p�J�D�O���O�D���Sêche constitue le premier secteur de 
�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �S�R�X�U�Y�R�\�H�X�U�� �G�H�� �G�H�Y�L�V�H�V�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H�V�� ���H�Q�Y�L�U�R�Q�� �������� �P�L�O�O�L�D�U�G�V�� �G�H�� �)�&�)�$�� �G�H��
�U�H�F�H�W�W�H�V�� �J�p�Q�p�U�p�H�V�� �S�D�U�� �D�Q���� �V�R�L�W�� �������� �G�H�V�� �U�H�F�H�W�W�H�V�� �W�R�W�D�O�H�V�� �G�¶�H�[�S�R�U�W�D�W�L�R�Q�������G�¶�H�P�S�O�R�L�V�� ���H�Q�Y�L�U�R�Q��
600 000 personnes, soit 15% de la population totale active) et de protéines animales. Ces 
performances économiques et sociales sont dues en grande partie à la pêche artisanale qui est à 
�O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���S�O�X�V���G�H�����������G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���������������������W�R�Q�Q�H�V�����S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
du segment pélagique (Ba et al., 2017). 

1.2 Contexte bio-écologique et habitats des petits pélagiques 

1.2.1 Topographie de la région nord-ouest africaine 

Les vastes plateaux et les montagnes de l'Atlas, au Maroc, constituent la région la plus élevée, 
avec des sommets atteignant entre 3 000 et 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer,  et 
longent l'Atlantique. Ils sont séparés du littoral par une étroite plaine qui se prolonge au sud dans 
les vastes étendues de terres basses de la zone sahélienne. 
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Apparaissent ensuite les affleurements montagneux de la Mauritanie et quelques collines peu 
élevées dans le sud-est du Sénégal, dont le point culminant, près de Nepen Diakha, atteint 581 
mètres au-dessus du niveau de la mer. La topographie côtière du delta du Sine Saloum, plus au 
sud, se caractérise par une faible altitude et un nombre croissant de plaines inondables vers le 
sud. Ensuite, la Gambie est presque entièrement composée de plaines alluviales flanquées de 
collines basses atteignant une altitude maximale de 53 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le 
nord de la Guinée-Bissau est également dominé par des plaines côtières basses ne dépassant pas 
300 mètres au-dessus du niveau de la mer et recouvertes de savanes. Les îles du Cabo Verde et 
les îles Canaries ont au contraire un relief escarpé et accidenté, caractérisé par des roches 
volcaniques (FAO, 2015). 

1.2.2 Géomorphologie du plateau continental sénégalais 

La nature du sédiment de fond conditionne la répartition des espèces, certaines étant 
�D�V�V�R�F�L�p�H�V���j���G�H�V���I�R�Q�G�V���V�D�E�O�H�X�[�����G�¶�D�X�W�U�H�V���j���G�H�V���I�R�Q�G�V���U�R�F�K�H�X�[���R�X���H�Q�F�R�U�H���E�R�X�H�X�[���� 

Les côtes sénégalaises sont principalement orientées nord-sud. Avec une ouverture sur 
�O�¶�2�F�pan Atlantique centre-�H�V�W�����O�H���6�p�Q�p�J�D�O���E�p�Q�p�I�L�F�L�H���G�¶�X�Q���O�L�W�W�R�U�D�O���P�D�U�T�X�p���S�D�U���O�D���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H���G�X���&�D�S-
�9�H�U�W�� �T�X�L�� �I�R�U�P�H�� �O�¶�H�[�W�U�p�P�L�W�p�� �R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�� �G�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �S�R�L�Q�W�H�� �G�H�V�� �$�O�P�D�G�L�H�V���� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �v�O�H�V��
(Gorée, Ngor), des îlots (les Madeleines) et une ample baie (Hann). Les côtes sénégalaises sont 
caractérisées par une grande diversité morphologique (Figure 1-2�������/�D���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H���G�X���&�D�S-Vert la 
divise en trois grandes zones qui sont, du nord au sud (Domain, 1980) : 

�x La Grande Côte qui est une zone dunaire avec un hinterland occupé par une frange 
côtière à forte activité agricole (les Niayes). Cette zone, fortement marquée par le delta 
du fleuve Sénégal,  se prolonge vers le nord par la côte sud mauritanienne qui présente le 
même biotope. Dans cette zone, le littoral est principalement sableux avec un relief peu 
marqué, caractérisé essentiellement par des massifs dunaires.  

�x �/�D�� �S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H�� �G�X�� �&�D�S-�9�H�U�W���� �G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W-ouest, est une zone à côte escarpée bordée 
de falais�H�V�����G�¶�v�O�H�V���H�W���G�H���T�X�H�O�T�X�H�V���S�O�D�J�H�V���V�D�E�O�H�X�V�H�V��   

�x �/�D���3�H�W�L�W�H���&�{�W�H���H�W���O�D���&�D�V�D�P�D�Q�F�H���I�R�U�P�H�Q�W���X�Q�H���]�R�Q�H���E�D�V�V�H���D�X���V�X�G�����G�¶�D�E�R�U�G���V�D�E�O�H�X�V�H���M�X�V�T�X�¶�j��
�-�R�D�O���� �S�X�L�V�� �S�D�U�V�H�P�p�H�� �G�¶�H�P�E�R�X�F�K�X�U�H�V�� �G�H�� �I�O�H�X�Y�H�V�� ���O�H�V�� �I�O�H�X�Y�H�V�� �6�L�Q�H-Saloum, Gambie et 
Casamance et les rivières du sud) marquées par la mangrove.  

�/�H���S�O�D�W�H�D�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O���H�V�W���O�L�P�L�W�p���S�D�U���O�¶�L�V�R�E�D�W�K�H���G�H�V�����������P����Domain, 1980). Sa superficie est 
�G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�����������������N�P2. De 27 milles nautiques au large de Saint-Louis, il se réduit à 5 milles 
�D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H�� �G�X�� �&�D�S-Vert. Au sud du Cap-�9�H�U�W���� �O�H�� �S�O�D�W�H�D�X�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O�� �V�¶�p�O�D�U�J�L�W��
progressivement pour atteindre 87 miles nautiques au niveau de la Casamance. Cet 
élargissement �Q�R�W�D�E�O�H���G�X���S�O�D�W�H�D�X���D�X���V�X�G���G�H���'�D�N�D�U���H�V�W���G�¶�X�Q���L�P�S�D�F�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�H�V���p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�V��
des ressources de poissons par les navires scientifiques, comme on le verra plus loin. 
Globalement, le plateau continental sénégalais est peu accidenté, avec toutefois, quelques 
canyons sous-marins dont le plus important sur la côte nord est la fosse de Kayar. Il existe 
également deux falaises sous-�P�D�U�L�Q�H�V�� �D�X�� �V�X�G�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H�� �G�X�� �&�D�S-Vert à 45 et 70 m de 
�S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U���� �/�D�� �S�H�Q�W�H�� �G�X�� �S�O�D�W�H�D�X�� �H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �G�R�X�F�H�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�L�V�R�E�D�W�K�H�� ������ �P�� �H�W�� �V�¶�D�F�F�H�Q�W�X�H�� �S�D�U�� �O�D��
suite.  
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Figure 1-2 Géomorphologie du plateau continental sénégalais, Source : Domain (1980). 

 
Des études plus récentes menées en 2015 ont été conduites par la FAO sur la nature des 

fonds, par le biais de deux campagnes écosystémiques organisées par les projets CCLME et 
EAF-Nansen en juin 2011 et novembre 2012 allant des eaux marines du plateau continental 
�P�D�U�R�F�D�L�Q���� �D�X�� �Q�R�U�G���� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �*�X�L�Q�p�H���� �D�X�� �V�X�G���� �&�L�Q�T�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �V�p�G�L�P�H�Q�W�� ���E�R�X�H���� �E�R�X�H�� �V�D�E�O�H�X�V�H����
sable vaseux, sable et graviers) ont donc été distingués, en utilisant le triangle de Folks (Folk, 
1954). Les résultats sont présentés dans la Figure 1-3 ci-�D�S�U�q�V�����'�H�X�[���D�X�W�U�H�V���F�O�D�V�V�H�V���Q�¶�D�S�S�D�U�W�H�Q�D�Q�W��
pas à celle des sédiments (corail et roche) ont également été ajoutées et représentées. 

�2�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�D���]�R�Q�H���D�X���V�X�G���G�H���O�D���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H���G�X���&�D�S���9�H�U�W���H�V�W���G�R�P�L�Q�p�H���S�D�U���G�H�V���I�R�Q�G�V��
de types sableux, sablo-vaseux et de boue sableuse. La zone nord du Sénégal et la zone 
mauritanienne sont dominées par les types sablo-vaseux et sablo-boueux. Des coraux y sont 
identifiés. Dans la zone nord, le type de fond le plus important est sableux. 
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Figure 1-3 Types des fonds marins de la région du CCLME (Source FAO, 2015) 

1.2.3 Hydrologie du plateau continental  

1.2.3.1 �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H���G�H�V���P�D�V�V�H�V���G�¶�H�D�X�[ 

Au larg�H�� �G�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� �V�R�Q�W�� �V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���F�R�X�U�D�Q�W�V��
océaniques aux caractéristiques très différentes (Domain, 1980). 

Venant du nord, le courant froid des Canaries dont une branche bifurque �Y�H�U�V�� �O�¶�R�X�H�V�W�� �D�X��
niveau du Cap Blanc pour former le courant nord équatorial, se déplace vers le sud tout le long 
�G�H�� �O�D�� �F�{�W�H�� �G�H�� �O�D�� �0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�� �H�W�� �G�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �G�H�� �G�p�Uive quasi permanent 
pendant toute la saison des alizés. Les eaux de surface subissant un entraînement mécanique 
�V�R�X�V�� �O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�X�� �Y�H�Q�W�� �G�X�� �Q�R�U�G���� �,�O�� �S�H�X�W�� �D�O�R�U�V�� �H�[�L�V�W�H�U���� �V�X�U�W�R�X�W�� �D�X�� �V�X�G�� �G�X�� �&�D�S-Vert, un contre-
courant remontant le long de la côte.  

Venant de �O�¶�R�X�H�V�W�����O�H���F�R�Q�W�U�H-�F�R�X�U�D�Q�W���p�T�X�D�W�R�U�L�D�O���F�K�D�X�G���V�¶�p�F�R�X�O�H���Y�H�U�V���O�¶�H�V�W���G�H���O�D���F�{�W�H���G�¶�$�I�U�L�T�X�H��
où il forme le courant de Guinée. En saison chaude, il peut cependant se diriger vers le nord. Ce 
courant est beaucoup plus variable que le précédent. 

A côté des grands courants océaniques, il faut aussi noter que les côtes sénégalaises sont 
affectées par deux grands types de houles longues, issues des hautes latitudes des deux 
hémisphères (Niang-Diop et al., 2002). Les houles de nord-ouest (320°N à 20°E), issues de 
�O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�� �Q�R�U�G���� �K�H�X�U�W�H�Q�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�O�D�J�H�V�� �G�H�� �O�D�� �F�{�W�H�� �Q�R�U�G�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V��
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atténuées sur la côte sud suite à des diffractions successives réalisées autour de la tête de la 
�S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H���G�X���&�D�S-Vert. Ces houles sont particulièrement fortes pendant la saison sèche. 

Les houles de sud-�R�X�H�V�W�����������ƒ�1���j���������ƒ�(�������L�V�V�X�H�V���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���V�X�G�����Q�¶�D�I�I�H�F�W�H�Q�W���T�X�H���O�D���F�{�W�H��
�V�X�G���G�H���'�D�N�D�U���H�W���F�H�F�L���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���S�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�K�L�Y�H�U�Q�D�J�H�����M�X�L�O�O�H�W���j���R�F�W�R�E�U�H���� 

En outre, le littoral peut être exceptionnellement atteint par des houles d�¶�R�X�H�V�W�� ���������ƒ�1�� �j��
270°E), se produisant en général entre octobre et décembre et qui seraient engendrées par des 
cyclones dans la mer des Caraïbes. 

1.2.3.2 �&�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���G�H�V���P�D�V�V�H�V���G�¶�H�D�X�[ 

�$�X�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�� �K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�� �G�H�V�� �P�D�V�V�H�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �G�X�� �I�D�L�W�� �G�H�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�V�� �R�F�p�D�Q�L�T�Xes et littoraux, 
�V�¶�D�M�R�X�W�H�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �Y�H�U�W�L�F�D�O�H�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �X�Q�H�� �U�p�V�X�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�H�D�X�[�� �S�U�R�I�R�Q�G�H 
�F�R�Q�Q�X�H�� �V�R�X�V�� �O�H�� �Q�R�P�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���� �/�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �H�V�W�� �X�Q�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�S�O�H�[�H��
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���O�D���U�H�P�R�Q�W�p�H���G�¶�H�D�X�[���S�U�R�I�R�Q�G�H�V (Figure 1-4). Cette remontée se produit chaque fois 
�T�X�H���O�D���I�R�U�F�H���G�H���&�R�U�L�R�O�L�V���W�H�Q�G���j�� �p�F�D�U�W�H�U���X�Q���F�R�X�U�D�Q�W���F�{�W�L�H�U���G�X���O�L�W�W�R�U�D�O���� �F�¶�H�V�W-à-dire si le courant se 
�G�L�U�L�J�H�� �Y�H�U�V�� �O�¶�p�T�X�D�W�H�X�U�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�V rives orientales des océans, ou au contraire vers les pôles le 
�O�R�Q�J���G�H�V���U�L�Y�H�V���R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�V�����/�H���Y�H�Q�W���H�V�W���O�¶�X�Q���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���P�R�W�H�X�U�V���G�X���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J����
Le vent génère le phénomène d'upwelling en emmenant au large l'eau chaude (en surface) qui 
est al�R�U�V�� �U�H�P�S�O�D�F�p�H�� �S�D�U�� �O�
�H�D�X�� �I�U�R�L�G�H�� �S�O�X�V�� �S�U�R�I�R�Q�G�H���� �2�Q�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �G�D�Q�V��
�O�¶�p�F�R�V�\�V�W�q�P�H��nord-ouest africain �����O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W���H�W���O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���V�D�L�V�R�Q�Q�L�H�U�� 

 
Figure 1-4  (gauche) �6�F�K�p�P�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�H�O�� �G�
�X�Q�� �X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� ���U�H�P�R�Q�W�p�H�� �G�¶�H�D�X�� �S�U�R�I�R�Q�G�H���� �F�{�W�L�H�U�� �V�R�X�V��

�O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���G�X���Y�H�Q�W�����Z�L�Q�G�����H�W���G�H���O�D���U�R�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���W�H�U�U�H�����V�R�X�U�F�H����nwfsc.noaa.gov/). (droite) climatologie de 
la température de surface de la mer (SST Modis. Echelle de couleur en degrés Celsius) de février à avril 
sur le Sud Sénégal (Ndoye et al., 2017������ �O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� ���U�p�V�X�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�H�D�X�� �P�D�U�T�X�p�H�� �j�� ����-19°C) est 
clairement visible et très caractér�L�V�W�L�T�X�H���G�H���Q�R�W�U�H���]�R�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H���� 

 

1.3.1.1.1. Upwelling permanent 
La zone du Grand C�R�X�U�D�Q�W�� �G�H�V�� �&�D�Q�D�U�L�H�V�� �j�� �O�¶�H�[�W�U�r�P�H�� �Q�R�U�G�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �]�R�Q�H�� �D�E�U�L�W�p�H���� �$�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O��

�H�[�L�V�W�H���X�Q���X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���O�R�F�D�O���G�H���I�D�L�E�O�H���L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���F�{�W�H���Q�R�U�G���G�X���3�R�U�W�X�J�D�O�����O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
de la côte sud �P�D�U�R�F�D�L�Q�H�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�X�� �J�R�O�I�H�� �G�H�� �&�D�G�L�[�� �Q�¶�H�V�W�� �S�U�R�S�L�F�H�� �j�� �X�Q�� �X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���T�X�¶�H�Q��
fonction de la direction du vent (Nykjaer et Van Camp, 1994). Le sud du golfe de Cadix, sur la 
�F�{�W�H���$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H�����H�V�W���X�Q�H���]�R�Q�H���G�µ�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W���W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H�����T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���G�H�������ƒ��
�1�� �j�� �����ƒ�� �1���� �/�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �U�p�J�L�R�Q���� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�H�� �Y�H�U�V�� �O�D�� �I�L�Q�� �G�H�� �O�¶�p�W�p�� ���G�H�� �M�X�L�O�O�H�W�� �j��
septembre), est dû aux vents soufflant constamment du nord au sud (Wooster et al., 1976). 
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1.3.1.1.2. Upwelling saisonnier 
�/�D���]�R�Q�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���V�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H���D�X sud de 20° N en hiver (octobre), après le changement 

dans les systèmes de pression atmosphérique, et atteint son amplitude maximale (5° N) de 
�M�D�Q�Y�L�H�U���j���P�D�U�V�����D�Y�D�Q�W���G�H���V�H���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�U���D�X���Q�R�U�G���������ƒ���1�����j���O�D���I�L�Q���G�H���O�
�p�W�p�����V�H�S�W�H�P�E�U�H�������/�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J��
migre également �H�Q�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �P�p�U�L�G�L�H�Q�V�� �D�X�� �I�X�U�� �H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D���V�D�L�V�R�Q����
exportant des eaux « upwellées » riches en matières organiques et en plancton vers le large, 
�J�U�k�F�H���D�X���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H���I�R�U�W�V���I�L�O�D�P�H�Q�W�V���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J����Barton et al., 1998). Le déplacement de 
�O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �G�X�� �Q�R�U�G�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �V�X�G�� �H�W�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �O�D�U�J�H�� �S�H�X�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �G�H�V�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�V�� �V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H�V�� �H�W��
interannuelles importantes en raison de la variation saisonnière affectant les systèmes de 
pression atmosphérique. 

 
Dans la région entre la Mauritanie et le Sénégal, des upwellings côtiers et en bordure du 

plateau continental peuvent se produire selon que le plateau continental est étroit ou large 
(Barton et al. 1977������ �/�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �H�Q�� �E�R�U�G�X�U�H�� �G�X�� �S�O�D�W�H�D�X�� �V�H�� �S�U�R�G�X�L�W�� �O�j�� �R�•�� �L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�H�� �I�D�L�E�O�H��
stratification thermique des eaux de surface, un large plateau et des vents favorables persistants 
�T�X�L���S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W���X�Q�H���V�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�H���O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���F�{�W�L�H�U���H�W���G�H���F�H�O�X�L���G�X���O�D�U�J�H�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H��
région�����O�H�V���P�D�V�V�H�V���G�¶�H�D�X���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H-sud central arrivent par le biais du contre-courant Nord- 
équatorial et sont advectées vers le nord entre le 15° N et 20° N par la recirculation cyclonique, 
produisant ainsi un front intense (Hernández-Guerra et al., 2005). Un sous-courant en direction 
du Pôle de 100 km de large et 300 mètres de profondeur a été observé dans cette région. Le flux 
�G�H���V�X�U�I�D�F�H�����Q�R�U�P�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�T�X�D�W�H�X�U�����H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���L�Q�Y�H�U�V�p���H�Q�W�U�H���O�H�V���v�O�H�V���&�D�Q�D�U�L�H�V��
et le Maroc à la fin de l'automne et en hiver (Navarro-Pérez et Barton, 2001; Hernández-Guerra 
et al., 2005), �S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �D�I�I�D�L�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �D�O�L�]�p�V�� �D�X�� �V�X�G�� �G�H�� �&�D�S�� �*�K�L�U����
�/�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �T�X�L�� �V�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�� �H�Q�� �K�L�Y�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �F�{�W�L�q�U�H�V�� �G�X�� �I�O�X�[�� �H�Q�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�R�U�G�� �H�V�W��
variable (Mittelstaedt, 1991). 

 
Selon Roy et al (1992), les côtes sénégalaises �V�R�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�I�I�O�X�H�Q�F�H�� �V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H��

�G�¶�H�D�X�[�� �I�U�R�L�G�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�V�� �F�{�W�L�H�U�V�� ��Figure 1-5). Le long des côtes sénégalo-
�P�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�Q�Q�H�V���� �O�¶�D�O�L�]�p��contribue à repousser au large les eaux superficielles déjà fraîches et à 
�S�H�U�P�H�W�W�U�H���D�L�Q�V�L���O�D���U�H�P�R�Q�W�p�H���G�¶�H�D�X�[���S�U�R�I�R�Q�G�H�V���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���I�U�R�L�G�H�V�����/�H�V���U�H�P�R�Q�W�p�H�V���G�¶�H�D�X�[���Iroides 
profondes riches en sels minéraux sont permanentes au-dessus de 20° nord et saisonnières au 
sud de cette latitude (Figure 1-5). La manifestation des upwellings côtiers peut être repérée à 
travers les chutes de température de surface observées au niveau des stations côtières. De 
�Q�R�Y�H�P�E�U�H�� �j�� �M�D�Q�Y�L�H�U���� �O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �H�V�W�� �G�€�� �D�X�� �Y�H�Q�W�� �G�H�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �Q�R�U�G-est et est légèrement plus 
intense sur la côte nord. En février, la dominante nord-ouest dans les alizés favorise la côte sud 
�P�L�H�X�[���H�[�S�R�V�p�H���R�•���O�¶�X�S�Z�Hlling devient plus intense.  
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Figure 1-5  �=�R�Q�H�V���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���F�{�W�L�H�U���H�Q���D�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���Q�R�U�G-est africain. Source : (Roy et al, 1992).  

 
 

�/�D�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �G�H�V�� �P�D�V�V�H�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�V�� �F�{�W�H�V�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V�� �H�V�W�� �U�H�V�S�R�Q�V�Dble de la 
répartition saisonnière des eaux de surface. En prenant comme limites de température 24°C et de 
�V�D�O�L�Q�L�W�p�������J���O�����H�O�O�H���S�H�U�P�H�W���G�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H�U���W�U�R�L�V���J�U�D�Q�G�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�¶�H�D�X�[����Domain, 1980 ; Laloë et 
Samba, 1990). 

Les eaux canariennes froides (température inférieure à 20°C) et salées (entre 35 et 36 g/l). 
Elles se mélangent �D�Y�H�F���O�H�V���H�D�X�[���S�U�R�I�R�Q�G�H�V���G�H���O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���F�{�W�L�H�U�� 

Les eaux tropicales du contre-courant équatorial qui ont une température élevée (plus de 
24°C) et des salinités fortes (environ 36 g/l). Leur épaisseur varie entre 30 et 50 m. 

Les eaux guinéennes qui sont chaudes (plus de 24°C) et dessalées (moins de 35 g/l). Ces eaux 
résultent du mélange des eaux tropicales avec les eaux de pluie de la mousson et surtout avec les 
apports fluviaux côtiers. Cette dessalure se remarque notamment dans le sud où les pluies sont 
�S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �H�W�� �D�X�� �Y�R�L�V�L�Q�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�E�R�X�F�K�X�U�H�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� ���I�O�H�X�Y�H�V�� �6�p�Q�p�J�D�O����
Gambie, Casamance, etc.). 

�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�H�O�V�� �P�L�Q�p�U�D�X�[���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �O�H�� �Q�L�W�U�D�We et le phosphate, a été également 
mise en relation avec la saisonnalité de la température (Oudot et Roy, 1991). Il a été constaté 
que le cycle annuel moyen du nitrate est en opposition de phase avec celui de la température. 
Les plus fortes concentrations �G�H�� �Q�L�W�U�D�W�H�V�� ���S�O�X�V�� �G�H�� ������ ���P�R�O���O���� �V�R�Q�W�� �R�E�V�H�U�Y�p�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �P�R�L�V�� �G�H��
�I�p�Y�U�L�H�U���H�W���O�H���P�R�L�V���G�H���P�D�U�V���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���V�D�L�V�R�Q���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���H�W���O�H�V���S�O�X�V���I�D�L�E�O�H�V�����P�R�L�Q�V���G�H���������P�R�O���O����
�G�H�� �M�X�L�Q�� �j�� �Q�R�Y�H�P�E�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �F�K�D�X�G�H�V���� �/�¶�D�P�S�O�L�W�X�G�H�� �D�Q�Q�X�H�O�O�H�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�p�S�D�V�V�H�� ������ ���P�R�O���O����
Les concentrations du nitrate ne sont jamais nulles, les plus faibles valeurs restant voisines de 3 
���P�R�O���O�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�D�� �V�D�L�V�R�Q�� �F�K�D�X�G�H���� �/�H�� �F�\�F�O�H�� �D�Q�Q�X�H�O�� �P�R�\�H�Q�� �G�X�� �S�K�R�V�S�K�D�W�H�� �H�V�W�� �H�Q�� �W�R�X�W�� �S�R�L�Q�W��
�F�R�P�S�D�U�D�E�O�H�� �j�� �F�H�O�X�L�� �G�X�� �Q�L�W�U�D�W�H���� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �I�R�U�W�H�V�� �W�H�Q�H�X�U�V�� ���S�O�X�V�� �G�H�� �������� ���P�R�O���O�� sont observées en 
�S�p�U�L�R�G�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���H�W���O�H�V���S�O�X�V���I�D�L�E�O�H�V���H�Q���V�D�L�V�R�Q���F�K�D�X�G�H�����P�R�L�Q�V���G�H�������������P�R�O���O������ 
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1.2.3.3 Filaments côtiers 

�/�H�V�� �I�L�O�D�P�H�Q�W�V�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �V�H�� �I�R�U�P�H�Q�W�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�D�� �F�{�W�H�� �$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���G�H�� �O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� �Q�R�U�G-
occidentale et ressurgissent à plusieurs centaines de �N�L�O�R�P�q�W�U�H�V���D�X���O�D�U�J�H���F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�D�V des 
�I�L�O�D�P�H�Q�W�V���G�X���&�D�S���*�K�L�U�����&�D�S���-�X�E�\�����&�D�S���%�R�M�D�G�R�U���H�W���&�D�S���%�O�D�Q�F���� �/�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���I�L�O�D�P�H�Q�W�V���H�V�W��
�G�D�Q�V�� �E�L�H�Q�� �G�H�V�� �F�D�V�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �U�H�P�R�Q�W�p�H�V���G�¶�H�D�X�[�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�V�� �H�W�� �X�Q�H��
particularité ou une irrégularité topographique côtière ou sous-marine comme la présence de 
caps ou de canyons sous-marins (Gabric et al., 1993; Hagen et al., 1996; Pelegrí et al., 2005; 
Karakas et al.,2006). 

  
On pense que le filament du Cap Ghir exporte de grandes quantités de matières organiques 

vers le large en automne (Pelegrí et al., 2005, 2006). Il existe un gigantesque filament 
�G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�X�� �&�D�S�� �%�O�D�Q�F���� �V�X�U�� �O�D�� �F�{�W�H�� �P�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�Q�Q�H���� �j�� �O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �J�\�U�H��
subtropical et la circulation du gyre (Van Camp et al., 1991; Gabric et al., 1993; Fisher et al., 
2009������ �/�D�� �F�K�O�R�U�R�S�K�\�O�O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �I�L�O�D�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�p�H�� �j�� �������� �N�P�� �D�X�� �O�D�U�J�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V��
�p�W�X�G�H�V�� �G�H�� �P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�Y�D�Q�F�H�Q�W���T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�p�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� ��������
km au large (Fisher et al., 2009). 

 

1.2.3.4 Les effets des tourbillons insulaires 

Les îles Canaries, qui sont situées sur la pente continentale, créent un obstacle au flux en 
direction du sud du courant des Canaries. La circulation à grande échelle est donc forcée lors du 
passage entre les îles et/ou entre les îles et le continent africain. Les îles Canaries favorisent ainsi 
la création de tourbillons dans leur sillage. Il existe un tourbillon cyclonique permanent au sud 
de Gran Canaria qui interagit avec le jet côtier atmosphérique (Barton et al., 1998, 2004). En 
outre, près du Cap Juby, des tourbillons sont observés, causés en aval par les îles Canaries 
(Arístegui et al., 1994�������T�X�L���H�Q�W�U�D�v�Q�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���G�H�S�X�L�V���O�H���I�L�O�D�P�H�Q�W���G�X���&�D�S���-�X�E�\�� �M�X�V�T�X�¶�D�X���O�D�U�J�H����
accroissant ainsi les échanges entre les pentes (Barton et al., 2004). Les îles du Cabo Verde 
�S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�Q���I�R�U�W���S�D�Q�D�F�K�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���H�Q���D�Y�D�O�����T�X�L���H�V�W���V�p�S�D�U�p���G�H���O�D���F�{�W�H���G�X���I�D�L�W���G�H���O�D��
longue péninsule qui s'avance sur le plateau (Demarcq et Sambe, 1991). Le front entre les eaux 
qui remontent et celles qui se dirigent vers le Pôle est marqué par une convergence en surface 
(Mittelstaedt, 1991). 

1.2.4 Caractéristiques du milieu estuarien  

1.2.4.1 Composition du complexe estuarien du Sénégal  

A travers son réseau hydrographique continental, le Sénégal bénéfi�F�L�H�� �G�¶�X�Q�� �F�R�P�S�O�H�[�H��
estuarien formé par deux types de systèmes fluviaux (les systèmes locaux et les systèmes sous-
�U�p�J�L�R�Q�D�X�[���� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�[�� �S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�V���� �/�H�V�� �V�\�V�W�q�P�H�V�� �O�R�F�D�X�[��
comprennent principalement les fleuves Saloum et Casamance qui prennent leur source et 
coulent presque exclusivement au Sénégal. Les systèmes sous-régionaux englobent les fleuves 
Sénégal et Gambie. Le fleuve Sénégal prend sa source en Guinée dans une zone relativement 
bien arrosée. 

�4�X�D�W�U�H���F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���G�p�E�R�X�F�K�H�Q�W ainsi sur le littoral sénégambien :  

�x Deux fleuves aux débits appréciables : le Sénégal et la Gambie, avec des débits 
moyens en période de crue respectivement de 3515 m3/s et de 556 m3/s qui drainent 
�Y�H�U�V�� �O�D�� �P�H�U�� �G�H�V�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�V�� �W�H�U�U�L�J�q�Q�H�V���� �,�O�� �I�D�X�W����
�W�R�X�W�H�I�R�L�V���V�L�J�Q�D�O�H�U���T�X�¶�D�Y�H�F���O�¶�p�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���E�D�U�U�D�J�H���G�H���'�L�D�P�D�����O�H�V���D�S�S�R�U�W�V���W�H�U�U�L�J�q�Q�H�V���G�X��
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�I�O�H�X�Y�H�� �6�p�Q�p�J�D�O�� �R�Q�W�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�L�P�L�Q�X�p�� �H�W�� �V�H�� �O�L�P�L�W�H�Q�W�� �D�X�[�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �G�¶�R�X�Yerture de ce 
barrage. 

�x �'�H�X�[�� �D�X�W�U�H�V�� �I�O�H�X�Y�H�V���� �T�X�L�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �S�O�X�W�{�W�� �r�W�U�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V��
estuaires inversés, le Sine-Saloum et la Casamance, et par lesquels ne transitent plus 
�T�X�H�� �G�H�V�� �Y�R�O�X�P�H�V�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�V�� �G�¶�H�D�X�� �G�R�X�F�H���� �&�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��le Sine-
�6�D�O�R�X�P���H�W���O�D���&�D�V�D�P�D�Q�F�H���M�R�X�H�Q�W���X�Q���U�{�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���V�X�U�Y�L�H���G�H��
juvéniles de crevettes et de poissons marins (Diouf, 1996). 

 

1.2.4.2 �&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�V�W�X�D�L�U�H���G�X���I�O�H�X�Y�H���6�p�Q�p�J�D�O�� 

Le bassin versant du fleuve Sénégal couvre une superficie de 220 000 km². Issu de la 
�F�R�Q�I�O�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �W�U�R�L�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X���� �O�H�� �I�O�H�X�Y�H�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �O�R�Q�J�� �G�H�� �� 800 km, parcourt un domaine 
�V�D�K�p�O�L�H�Q���G�D�Q�V���X�Q�H���O�D�U�J�H���Y�D�O�O�p�H���D�O�O�X�Y�L�D�O�H�����/�¶�H�V�W�X�D�L�U�H���G�X���I�O�H�X�Y�H���6�p�Q�p�J�D�O���V�
�p�W�L�U�H���V�X�U���X�Q�H���F�L�Q�T�X�D�Q�W�D�L�Q�H��
de kilomètres entre l'embouchure et le barrage anti-sel de Diama. A l'embouchure, l'estuaire se 
présente comme un chenal rectiligne, bordé en rive droite par le cordon dunaire que constitue la 
langue de Barbarie et en rive gauche par un réseau assez diffus de lagunes (mangrove fossile). 
Le régime du fleuve Sénégal, de type tropical, se caractérise par un cycle annuel comportant :  

- une période de hautes eaux de 3 à 4 mois, avec une pointe de crue en octobre ; 

- une période de basses eaux étalée sur 8 à 9 mois, progressivement décroissante de 
novembre-décembre à juin-juillet avec une remontée saline lors de la décrue. 

 

1.2.4.3 �&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�V�W�X�D�L�U�H���G�X���I�O�H�X�Y�H���6�L�Q�H-Saloum  

Le Sine Saloum est un ensemble de petits bassins côtiers et de bras de mers (bolongs), 
débouchant dans un estuaire complexe aux eaux très salées (Dacosta, 1993). Les autres cours 
d'eau ont des écoulements non pérennes sporadiques (Medd, 2015). 

�/�H���I�O�H�X�Y�H���6�D�O�R�X�P�����O�R�Q�J���G�H�����������N�P�����G�p�I�L�Q�L�W���X�Q���E�D�V�V�L�Q���G�¶�X�Q�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H���G�H������ 700 km² (Diouf, 
1996) avec une faible pente (moins de 0,6 %). Il est localisé à une centaine de kilomètres au sud 
de Dakar, soit au centre ouest du Sénégal, vers la f�U�R�Q�W�L�q�U�H�� �Q�R�U�G�� �J�D�P�E�L�H�Q�Q�H���� �/�¶�H�V�W�X�D�L�U�H�� �K�\�S�H�U��
halin du Saloum (entre 40g l-1 et 70g l-1 �G�H�� �O�¶�D�Y�D�O�� �Y�H�U�V�� �O�¶�D�P�R�Q�W���� �V�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �S�D�U�� �X�Q��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�¶�H�V�W�X�D�L�U�H�� �L�Q�Y�H�U�V�H���� �$�� �O�¶�L�Q�Y�H�U�V�H�� �G�X�� �I�O�H�X�Y�H�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �O�H�� �6�D�O�R�X�P�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�D��
�S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �D�E�V�H�Q�F�H�� �W�R�W�D�O�H�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�� �I�O�X�Y�L�D�O�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H���� �F�H�� �T�X�L��
entraine une forte salini�V�D�W�L�R�Q�� �� �G�H�� �V�H�V�� �H�D�X�[���� �P�r�P�H�� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �V�D�L�V�R�Q�� �G�H�V�� �S�O�X�L�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �P�L�O�L�H�X��
marqué par la présence de nombreuses vasières, des chenaux ou bolongs bordés de mangrove et 
des îles et îlots inhabités qui abritent une riche faune sauvage. 

 

1.2.4.4 �&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�¶�H�V�W�X�D�L�U�H���G�X���I�O�H�X�Y�H���&�D�V�D�P�D�Q�F�H�� 

�/�H�� �I�O�H�X�Y�H�� �&�D�V�D�P�D�Q�F�H�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�H�� �&�D�V�D�P�D�Q�F�H�� �G�¶�H�V�W�� �H�Q���R�X�H�V�W�� �V�X�U�� �S�U�q�V�� �G�H�� ��������
km et couvre une superficie de 20 150 km² en territoire sénégalais. Il prend sa source aux 
environs de Fafakourou et présente des pentes longitudinales extrêmement faibles, pratiquement 
�Q�X�O�O�H�V���� �V�X�U�� �S�O�X�V�� �G�H�� �������� �N�P�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�� �W�H�U�U�H�V����Son cours se compose de deux parties : un 
cours aval fortement influencé par la marée qui remonte jusqu'à Diana Malari (à 152 km de 
l'embouchure). Le calendrier de crue dépend des précipitations. Cependant, sur son bassin, le 
seul apport non négligeable en eau douce se localise aux environs de la frontière avec la Guinée. 
�'�H���O�¶�H�P�E�R�X�F�K�X�U�H���D�X�[���V�R�X�U�F�H�V�����R�Q���S�D�V�V�H���G�¶�X�Q���P�L�O�L�H�X���P�D�U�L�Q���j���X�Q���P�L�Oieu hyper halin.  
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Aujourd'hui, après plus de trois décennies de sécheresse et ses conséquences sur la 
diminution des écoulements de surface et les disponibilités en eaux souterraines, le biseau salé 
se fait sentir jusqu'à Kolda, au plus fort de la saison sèche.  

 

1.2.5 Evolution des facteurs environnementaux 

Une revue des conditions environnementales au Sénégal est faite ici pour les principaux 
paramètres �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H���� �$�I�L�Q�� �G�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �D�E�R�U�G�H�U�� �O�¶étude de la 
dynamique des petits pélagiques dans le système du Courant de Canaries, cette revue a été 
complétée par �G�H�V�� �H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �V�D�W�H�O�O�L�W�D�L�U�H�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �F�D�S�W�H�X�U�V�� �G�H���O�¶�D�J�H�Q�F�H�� �1�2�$�$��
pour avoir une étendue globale des paramètres environnementaux sur la région depuis le sud du 
Sénégal �M�X�V�T�X�¶�D�X���Q�R�U�G���G�X���0�D�U�R�F�� 

1.2.5.1 Evolution des températures  

1.3.1.1.3. �7�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�D�L�U���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���F�{�W�H 
�/�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�L�U�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �'�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �0�p�W�p�R�U�R�O�Rgie 

Nationale couvrent la période 1950-2005 (Figure 1-6�������$�X���F�R�X�U�V���G�H���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H�����O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H��
�O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�D�L�U���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H�V���W�U�R�L�V���J�U�D�Q�G�H�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���P�p�W�p�R�U�R�O�R�J�L�T�X�H�V���G�H���6�D�L�Q�W-Louis (au 
�Q�R�U�G������ �G�H�� �'�D�N�D�U�� ���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H�� �G�X��Cap Vert) et de Ziguinchor (au sud) montre de légères 
fluctuations (coefficients de variation inférieurs à 3%). Les valeurs les plus remarquables ont été 
observées durant les années 1969-1970 avec des niveaux de température exceptionnellement 
élevés dans l�H�V�� �W�U�R�L�V�� �V�W�D�W�L�R�Q�V�� ���M�X�V�T�X�¶�j�� ���������ƒ�� �&�� �j�� �6�D�L�Q�W�� �/�R�X�L�V���� ���������ƒ�� �&�� �j�� �'�D�N�D�U�� �H�W�� ���������ƒ�� �&���j��
Ziguinchor). Sur le long terme, on note une tendance globalement croissante dans les trois 
�V�W�D�W�L�R�Q�V�����$�L�Q�V�L�����O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���O�¶�D�L�U���T�X�L���Q�¶�p�W�D�L�W���T�X�¶�H�Q���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H�����������ƒ���&���H�Q������������à Dakar est 
�S�D�V�V�p�H�� �j�� ���������� �D�S�U�q�V�� �X�Q�H�� �F�L�Q�T�X�D�Q�W�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V���� �$�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �H�O�O�H�� �D��
�S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���D�X�J�P�H�Q�W�p���G�¶�X�Q���G�H�J�U�p���j���=�L�J�X�L�Q�F�K�R�U�� 

 

Figure 1-6 �7�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�D�L�U���G�D�Q�V���W�U�R�L�V���V�W�D�W�L�R�Q�V���P�p�W�porologiques.(Source : Direction de la 
Météorologie Nationale) 

 

1.3.1.1.4. Evolution de la température de surface de la mer (SST) 
�$���O�¶�L�Q�V�W�D�U���G�H�V���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V���W�H�U�U�H�V�W�U�H�V�����O�H�V���6�6�7���V�R�Q�W���V�X�U���X�Q�H���S�H�Q�W�H���D�V�F�H�Q�G�D�Q�W�H���G�H�������������j��������������

En subdivisant le littoral sénégalais en trois zones (Zone Nord : grande côte ; zone Centre : de 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

T
em

pé
ra

tu
re

 e
n °

C

St Louis Dakar Ziguinchor



 

 

38 
 

Dakar aux îles du Saloum ; et la Zone Sud: la région naturelle de la Casamance), nous 
constatons que le réchauffement des eaux côtières est plus important du Nord vers le sud (Figure 
1-7). Ce constat justifie la remontée des espèces très sensibles à la température vers le nord ou 
leur éloignement de la côte.  

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �6�6�7�� �P�R�Q�W�U�H�� �X�Q�H�� �D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�V�� �V�X�U�� �W�R�X�W�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H, pouvant 
ainsi affecter la répartition des ressources halieutiques et les saisons de pêche au Sénégal.  

 

a)  

b)  
 

Figure 1-7.  Evolution des SST au Sénégal et dans la région NWA (Diop et al, 2016).  

 
�'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���S�O�X�V��général sur les côtes sénégalaises, les températures de surface (SST) 

de l'eau de mer présentent une forte variabilité saisonnière, avec une oscillation de plus de 12°C 
(Rébert, 1983). Elles varient entre 16 et 18 °C en février-mars puis atteignent 26 à 28 °C de 
septembre à novembre. Une remontée persistante d'eaux froides mélangées à des eaux tropicales 
plus chaudes transportées par le contre-�F�R�X�U�D�Q�W���p�T�X�D�W�R�U�L�D�O���V�¶�p�F�R�X�O�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���V�X�U���W�R�X�W�H���O�D��
région de juin à novembre. 

Au niveau du CRODT, quatre stations côtières étaient suivies régulièrement dans le passé 
�S�R�X�U���F�R�O�O�H�F�W�H�U���O�D���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���G�H���V�X�U�I�D�F�H���G�H���O�¶�H�D�X : à Saint Louis, Kayar, Thiaroye et Mbour. La 
�V�p�U�L�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�H�� ���������� �j���������� ��Figure 1-8, Figure 1-2). Les données disponibles 
�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���G�H���E�L�H�Q���G�p�F�U�L�U�H���O�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���G�H�V���6�6�7���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�D���F�{�W�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�H�V��
années 90. Avec des coefficients de variation situés entre 2 % et 3 %, les fluctuations de la 
�W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �P�H�U�� �V�R�Q�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �I�D�L�E�O�H�V dans les quatre principales 
stations côtières de Saint Louis (Grande Côte), Kayar (Grande Côte), Thiaroye (Cap Vert) et 
Mbour (Petite Côte). En ce qui concerne la tendance générale des séries, dans toutes les stations 
le réchauffement des eaux semble être beaucoup plus manifeste depuis la fin des années 80.  
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Figure 1-8 �����7�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�H���P�H�U���G�D�Q�V���T�X�D�W�U�H���V�W�D�W�L�R�Q�V���F�{�W�L�q�U�H�V. 

 
�/�¶évolution des paramètres �H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �p�W�D�Q�W�� �G�¶�X�Q��intérêt particulier 

dans le cadre de ce travail, nous avons tenu à �p�W�H�Q�G�U�H���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���F�L���K�D�X�W���V�X�U���O�¶évolution du vent 
�D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O�� �j�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H��thèse���� �F�¶�H�V�W�� �j�� �G�L�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �0�D�U�R�F, en 
procédant à des extractions de données satellitaires à partir des capteurs AVHRR and MODIS de 
�O�¶�D�J�H�Q�F�H���1�2�$�$. Les tendances sont nettes dans la région que nous avons subdivisée en 5 zones 
(Figure 1-9, droite) avec un réchauffement continu  constaté sur toutes les zones étudiées (Figure 
1-9, gauche) 

 

 

Figure 1-9 Evolution des SST sur les côtes nord-ouest africaines (gauche) subdivisées en 
�F�L�Q�T���]�R�Q�H�V���G�¶�p�W�X�G�H�V (droite), à 100 et 200 km de la côte, entre janvier 1982 et janvier 2010. 
 
 

 

15

18

21

24

27

30

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

St Louis Kayar Thiaroye Mbour



 

 

40 
 

�$�� �O�¶échelle mondiale, le réchauffement constaté se trouve être les plus important  parmi les 
régions tropicales du globe, comme on peut le remarquer dans la  
Figure 1-10 montrant les anomalies de SST depuis 1982, exceptionnelles au sud du Cap Blanc. 
 

 
Figure 1-10 Anomalies de températures SST  au niveau mondial sur la période 1982-2015 (1982-2011: 
AVHRR data, 1912-2015: MODIS data) avec la valeur 0.5°C décade iso-contourée au niveau de la 
�U�p�J�L�R�Q���G�¶�p�W�X�G�H�� 
 
�&�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���V�H���W�U�D�G�X�L�W���G�D�Q�V���O�¶évolution des isothermes dans la région (Figure 1-11) 
par leurs nettes remontées depuis les années 19�������M�X�V�T�X�¶�j���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W. 
 

 
 

a) Average SST in the period 1982-1986  b) Average SST in the period 2007-2011 
 
Figure 1-11 Changements intervenus dans la configuration des isothermes depuis les années 
1980. 
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1.2.6.2. Evolution de la pluviométrie 

1.2.6.2.1. Quantité de précipitations au niveau de la côte 

Les données disponibles sur les précipitations au niveau de la côte à partir de la Direction 
Nationale de la Météorologie couvrent la période 1950-2003 (Figure 1-12). Avec des 
coefficients de variation supérieurs à 20 % (38 % à Saint-Louis, 47 % à Dakar et 24 % à 
Ziguinchor), la pluviométrie est caractérisée par une grande irrégularité au cours de la période. 
Ces fluctuations interannuelles sont caractérisées par des écarts pluviométriques qui peuvent 
atteindre des centaines de millimètres (mm���� �G�H�� �S�O�X�L�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�Q�p�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� ���M�X�V�T�X�¶�j�� �������� �P�P��
�H�Q�W�U�H�� ���������� �H�W�� ���������� �j�� �=�L�J�X�L�Q�F�K�R�U������ �2�X�W�U�H�� �F�H�W�W�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�L�W�p���� �L�O�� �I�D�X�W���Q�R�W�H�U�� �T�X�H�� �O�¶�D�O�O�X�U�H��
générale de la pluviométrie traduit une tendance significativement décroissante dans les trois 
�V�W�D�W�L�R�Q�V���� �/�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �E�D�L�V�V�H�� �V�H�P�E�O�H�� �r�W�U�H�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �T�X�H�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X��
pluviométrique moyen est élevé. Ainsi, à Ziguinchor dont la moyenne pluviométrique annuelle 
sur la période 1950-2003 et de 1 315 mm (avec des pointes proches de 2 000 mm), on note une 
baisse de 9,4 mm par an. Par contre, pour les stations situées plus au nord du pays, le rythme 
annuel de décroissance est plus modéré avec -6,7 mm an-1 à Dakar et -2,4 mm an-1 à Saint-Louis 
pour des niveaux moyens annuels respectifs de 435 mm et 269 mm sur la période.  

 

Figure 1-12 Pluviométrie moyenne dans trois stations météorologiques de 1950 à 2000. (Source : 
Dir. Nat.Méteo.) 

 

1.2.6.2.2. �'�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���L�V�R�K�\�q�W�H�V���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� 

Sur une échelle spatio-temporelle plus large, des études sont concordantes sur la forte 
variabilité et la baisse généralisée des pluies au Sénégal (Malou et al., 1999 ; Niang-Diop et al., 
2002, etc.). En effet, à partir du début du siècle, on observe une diminution générale des 
précipitations annuelles ponctuée par de véritables crises pluviométriques notamment entre 1913 
et 1915 puis entre 1941 et 1945. En outre, sur la période 1940-1994, des estimations font état 
�G�¶�X�Q�� �U�H�F�X�O�� �S�O�X�Y�L�R�P�p�W�U�L�T�X�H�� �W�R�X�F�K�D�Q�W�� �J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��du pays avec des baisses variant 
entre 20 et 40% selon les zones. Par ailleurs, on note de plus en plus un déplacement des 
isohyètes du nord vers le sud (Figure 1-13) entr�D�v�Q�D�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q��
�S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�¶�X�Q���F�O�L�P�D�W���G�H���W�\�S�H���Q�R�U�G���V�D�K�p�O�L�H�Q���T�X�H��Malou et al. (1999) �G�p�V�L�J�Q�H�Q�W���S�D�U���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��
« sahélisation progressive du pays ». 
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Figure 1-13 Evolution spatio-temporelle des isohyètes au Sénégal de 1940 à 1994. Source : Niang-
Diop et al., 2005. 

 

1.2.6.3.Evolution de la salinité des eaux  

La variabilité climatique saisonnière de la région sud du Grand Courant des Canaries a des 
effets sur la salinité et sur les régimes thermiques (Berrit et Rebert, 1977; Rossignol et al., 
1965). Pendant la saison froide, l'eau saline froide (T < 24 °C, S > 35) se diffuse sur la zone nord 
et arrive au-delà du plateau continental du Maroc et de la Mauritanie en janvier. La salinité peut 
�G�L�P�L�Q�X�H�U���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���]�R�Q�H�V���F�{�W�L�q�U�H�V���H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�X���P�p�O�D�Q�J�H���D�Y�H�F���O�H�V���I�O�X�[���G�¶�H�D�X���G�R�X�F�H�����3�H�Q�G�D�Q�W��
�O�H�V�� �P�R�L�V�� �G�
�p�W�p���� �O�D�� �V�D�O�L�Q�L�W�p�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �G�¶�p�Y�D�S�R�U�D�W�L�R�Q�� �������� �S�S�P����
�M�X�V�T�X�
�H�Q���M�X�L�Q���R�X���M�X�V�T�X�¶�Du début de la saison des pluies. La salinité �µ�6�¶��diminue ensuite au début 
�G�H���O�D���V�D�L�V�R�Q���G�H�V���S�O�X�L�H�V���F�D�U���O�H�V���H�D�X�[���W�U�R�S�L�F�D�O�H�V���V�H���P�p�O�D�Q�J�H�Q�W���j���O�¶�H�D�X���G�H���S�O�X�L�H���H�W���j���O�¶�H�D�X���G�R�X�F�H�����7���!��
24 °C, S < 35) provenant des principales rivières de la région guinéenne. Il peut y avoir de fortes 
variations longitudinales de température et de salinité de surface dans les zones côtières durant 
�O�D���S�p�U�L�R�G�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���G�X���I�D�L�W���T�X�H���O�H�V���H�D�X�[���P�p�O�D�Q�J�p�H�V���V�H���W�U�R�X�Y�H�Q�W���H�Q���V�X�U�I�D�F�H�� 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �U�H�O�H�Y�p�V�� �G�H�� �V�D�O�L�Q�L�W�p�� �H�I�I�H�F�W�X�p�V��par le CRODT dans quatre principales stations 
côtières au cours de la période 1970-1997 met en évidence un processus de salinisation 
�S�U�R�J�U�H�V�V�L�I���G�H���O�¶�H�D�X���G�H���P�H�U���G�H�V���F�{�W�H�V���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V����Figure 1-14). En effet, on note des tendances 
nettement croissantes au niveau des quatre stations côtières. Le rythme de salinisation semble 
être plus accéléré à Mbour avec une hausse annuelle de 0,032 g/l. Au niveau de la Grande Côte, 
�O�¶�D�X�Jmentation annuelle de la salinité est légèrement supérieure à 0,020 g l-1 (0,023 g an-1 à 
Saint-Louis et 0,022 g an-1 à Kayar). Au Cap Vert, avec une hausse annuelle de 0,011 g l-1, les 
relevés effectués au �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �7�K�L�D�U�R�\�H�� �I�R�Q�W�� �p�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �Uythme de salinisation 
relativement plus modéré par rapport aux autres stations (Sambou et al., 2012). 
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Figure 1-14 �����6�D�O�L�Q�L�W�p���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H���O�¶�H�D�X���G�H���P�H�U���G�D�Q�V���T�X�D�W�U�H���V�W�D�W�L�R�Q�V���F�{�W�L�q�U�H�V����(Source :CRODT, 2006) 

 

1.2.6.4.Evolution des vents côtiers 

Les données de vent disponibles entre 1951-2004 sont illustrées à la Figure 1-15. Ces 
données sont recueillies par la Direction de la Météorologie Nationale du Sénégal. A partir de 
ces séries on peut effectivement noter une décroissance générale de la vitesse du vent au niveau 
des trois grandes stations météorologiques de Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor. A Dakar 
���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H���G�X���&�D�S���9�H�U�W�������O�D���Y�L�W�H�V�V�H���P�R�\�H�Q�Q�H���G�X���Y�H�Q�W���D���F�K�X�W�p���G�¶�X�Q���Q�L�Y�H�D�X���P�D�[�L�P�X�P���G�H�������P s-1 
au début les années 50 à environ 4 m/s au début des années 2000. A Saint-Louis au nord du 
�S�D�\�V�����j���S�D�U�W�L�U���G�¶�X�Q���P�D�[�L�P�X�P���G�¶�X�Q���S�H�X���S�O�X�V���G�H�������P s-1�����O�D���Y�L�W�H�V�V�H���G�X���Y�H�Q�W���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���T�Xe de 3,3 m 
s-1 �H�Q�� ������������ �'�X�U�D�Q�W���W�R�X�W�H�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H���� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�X�� �Y�H�Q�W���H�V�W�� �Q�H�W�W�H�P�H�Q�W���S�O�X�V�� �I�D�L�E�O�H�� �j�� �O�D��
station de Ziguinchor comparée aux deux autres stations. Toutefois, à Ziguinchor également on 
note une tendance générale à la baisse. Ainsi, de 3 m s-1 en 1951, la vitesse du vent est 
descendue à 1 m s-1 en 2004. 

 

Figure 1-15 Vitesse moyenne du vent dans trois stations météorologiques. Source : Direction de la 
Météorologie Nationale du Sénégal. 

 

Les études récentes de Sambou et al (2012) ainsi que de Diop et al (2016). montrent une 
évolution en quatre périodes de la vitesse du vent depuis 1981.  

La période 1981 - 1995 est  caractérisée par des vents forts  avec une moyenne de 5,45 m/s 
�V�X�L�Y�L�H���G�¶�X�Q�H���E�D�L�V�V�H���M�X�V�T�X�¶�j���������������(�Q�W�U�H�������������H�W���������������R�Q���Q�R�W�H���X�Q�H���O�p�J�q�U�H���D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���X�Q�H��
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moyenne de 5,41 m/s avant de diminuer entre 2005 et 2010 avec une moyenne de 5 m/s (Figure 
1-16). On note donc une forte variabilité du vent sur la période 1981-2010 (Sambou et al., 
2012). La force du vent reste toujours sur une pente descendante entre 2010 et 2015 avec des 
�S�L�F�V���S�R�X�Y�D�Q�W���D�O�O�H�U���M�X�V�T�X�¶�j���S�O�X�V���G�H�������P���V������ 

 
a) 

  

b) 

 

Figure 1-16 Evolution de la vitesse du vent observée de 1981 à 2010 (a) Source : Sambou et al., 
(2012) et de 2010 à 2015 (b). Source : (Diop et al, 2016). 

 

1.2.6.5. Evolution du la composante méridienne de la vitesse du vent 

Nous avons procéder, dans le cadre de ce travail,  à des extractions de données satellitaires à 
�O�¶�D�L�G�H�� �G�H�V��données composites du satellite CCMP (Cross-Calibrated Multi-Platform) pour 
étendre l�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���F�L���K�D�X�W���V�X�U���O�¶évolution du vent au Sénégal à �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H���G�H��
cette thèse���� �F�¶�H�V�W�� �j�� �G�L�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �0�D�U�R�F (Figure 1-17), �'�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �R�Q�� �D�� �X�Q�H��décroissance 
�V�X�U���O�¶évolution temporelle dans chaque région avec toutefois des niveaux de production primaire 
graduelle du sud vers le nord de la région.  

�x Des niveaux globalement faibles et uniformément décroissants au Sénégal  

�x Des niveaux importants et relativement stables en Mauritanie, notablement 
plus élevés �T�X�¶�D�X���6�p�Q�p�J�D�O.  

�x Des niveaux très importants et croissants dans la zone au sud du Maroc, zone 
siège �G�H���O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�����Y�R�L�U��Figure 1-5) 

�x Des niveaux très importants et croissants dans la zone au nord du Maroc mais 
inférieurs à ceux du sud du Maroc  
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Figure 1-17  Evolution de la composante méridienne de la vitesse du vent le long des côtes �G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H��
du Nord-Ouest moyennée mensuellement (moyennes mobiles sur 13-termes) à partir des données 
composites du satellite CCMP.(Sarre et al, In process). 

�(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���F�{�W�L�H�U 

La �V�D�L�V�R�Q���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���V�¶�p�W�H�Q�G���M�X�V�T�X�¶�H�Q���M�X�L�Q���V�X�U���O�D���F�{�W�H���Q�R�U�G���H�W���M�X�L�O�O�H�W���V�X�U���O�D���F�{�W�H���V�X�G���P�D�L�V���V�R�Q��
intensité est maximale entre  mars et avril (Figure 1-18). Cette situation peut être perturbée par 
�G�H�V���F�K�X�W�H�V���G�H���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H�V���D�O�L�]�p�V���G�H���Q�R�U�G-ouest �U�H�P�S�O�D�F�p�V���S�D�U���G�H�V���Y�H�Q�W�V���G�¶�K�D�U�P�D�W�W�D�Q���I�R�U�W���D�Y�H�F��
�X�Q���U�p�F�K�D�X�I�I�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O�����$�X���6�p�Q�p�J�D�O�����R�Q���Q�R�W�H���T�X�H���O�D���P�D�M�H�X�U�H���S�D�U�W�L�H���G�H���O�D���V�D�L�V�R�Q���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�V���V�H��
produirait avec des vents supérieurs à 6,0 m s-1 (Roy et al, 1992). Les eaux froides issues 
�G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���V�H���S�U�R�S�D�J�H�Q�W���G�X���Q�R�U�G���Y�H�U�V���O�H���V�X�G����Laloë et Samba, 1990), envahissant la côte nord à 
la latitude de Saint-�/�R�X�L�V�����G�H�X�[�L�q�P�H���T�X�L�Q�]�D�L�Q�H���G�¶�R�F�W�R�E�U�H�������S�X�L�V���F�H�O�O�H���G�H���.�D�\�D�U���H�W���<�R�I�I��(première 
�T�X�L�Q�]�D�L�Q�H�� �G�H�� �Q�R�Y�H�P�E�U�H������ �/�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�H�� �F�H�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�� �R�V�F�L�O�O�H�� �H�Q�W�U�H�� ������ �H�W�� ������ �P����
�/�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �H�V�W�� �F�R�X�U�D�P�P�H�Q�W�� �P�H�V�X�U�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �F�{�W�L�H�U�� ���,�8�&���� �T�X�L��
�H�V�W�L�P�H���O�D���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�¶�H�D�X���G�p�S�O�D�F�p�H���Y�H�U�V���O�H���O�D�U�J�H���S�D�U���O�H���Y�H�Q�W�����'�H�V���Yaleurs élevées de cet indice sont 
�Q�R�W�p�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �P�R�L�V�� �G�H�� �P�D�L�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�D�� �W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�� �j�� �V�¶�D�F�F�U�R�v�W�U�H�� �G�q�V�� �O�H�� �P�R�L�V��
�G�¶�D�Y�U�L�O�����*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W�����O�¶�,�8�&���U�H�V�W�H���V�X�S�p�U�L�H�X�U���j�������P3 s-1 m-1 entre décembre à avril (Oudot et Roy, 
1991). 

 

Figure 1-18 �6�D�L�V�R�Q�Q�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���G�D�Q�V���O�H�V���F�{�W�H�V���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V (Roy et al, 1992). . 

 

�/�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �F�{�W�L�H�U��au Sénégal sont obtenues à travers le site de la 
NOAA. Pour cause de résolution spatiale, elles ont été cumulées par grande zone maritime 
(Grande Côte et Petite Côte). En termes de tendance, on peut noter que sur la période 1991-
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������������ �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �F�{�W�L�H�U�� �H�V�W�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �V�W�D�E�O�H��(Figure 1-19). Les écarts entre zone 
maritimes sont également très faibles. Le fait le plus marquant durant cette période, est la légère 
�E�D�L�V�V�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�H�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �7�R�Xtefois suite à ce léger 
�D�I�I�D�L�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�����O�¶�L�Q�G�L�F�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���F�{�W�L�H�U���D���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p���X�Q�H���K�D�X�V�V�H���U�D�S�L�G�H���H�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H���H�Q�W�U�H��
2005 et 2007(Sambou et al., 2012). 

 

Figure 1-19  �,�Q�G�L�F�H���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���F�{�W�L�H�U���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H�V���F�{�W�H�V���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V. (Sambou et al., 2012) 

 

1.2.6.6.Evolution du niveau de la mer  

Au Sénégal, les marées sont de type semi-diurne avec des marnages moyens variant entre 1,2 
et 1,6 m en marée de vives eaux et entre 0,5 et ���������P���H�Q���P�D�U�p�H���G�H���P�R�U�W�H�V���H�D�X�[�����H�W���V�R�Q�W���S�R�X�U���F�H�W�W�H��
�U�D�L�V�R�Q�� �G�H�V�� �F�{�W�H�V�� �P�L�F�U�R�W�L�G�D�O�H�V���� �/�H�V�� �Y�D�J�X�H�V�� �H�Q�J�H�Q�G�U�p�H�V�� �H�Q�� �P�H�U�� �S�D�U�� �O�H���Y�H�Q�W�� �V�R�Q�W�� �O�H�� �P�R�W�H�X�U�� �G�H��
�F�R�X�U�D�Q�W�V���G�H���P�D�U�p�H���I�D�L�E�O�H���G�R�Q�W���O�D���Y�L�W�H�V�V�H���H�V�W���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H���j�������������P s-1 et donc ne peuvent transporter 
des sédiments (Domain, 1977). 

�/�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�D�� �P�H�U�� �j�� �'�D�N�D�U�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�H�V�� �I�O�X�F�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H�V���� �/�H�V�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V�� �G�X��
marégraphe de Dakar au cours des 11 années de mesure (1943-������������ �R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H��
�W�D�X�[���G�¶�p�O�p�Y�D�W�L�R�Q���G�X���Q�L�Y�H�D�X���P�D�U�L�Q���G�H�����������P�P���D�Q-1 (Elouard et al., 1977 ; Emery et Aubrey, 1991; 
Diop et. al., 2016������ �2�Q�� �R�E�V�H�U�Y�H�� �X�Q�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �H�Q�W�U�H�� �M�D�Q�Y�L�H�U�� �H�W�� �P�D�U�V-�D�Y�U�L�O�� �H�W�� �X�Q�� �P�D�[�L�P�X�P�� �H�Q�W�U�H��
�M�X�L�O�O�H�W���H�W���V�H�S�W�H�P�E�U�H���� �/�H�V���p�F�D�U�W�V���V�D�L�V�R�Q�Q�L�H�U�V���G�X���Q�L�Y�H�D�X���P�D�U�L�Q���R�Q�W���Y�D�U�L�p�“���H�Q�W�U�H�������H�W���������F�P�����V�R�L�W���X�Q�H��
moyenne de 20 cm. Ces variations saisonnières du niveau de la mer sont attribuables aux 
upwellings (Verstraete, 1985). 

Le niveau de la mer a été relativement bas de 1981 à 2003 (Figure 1-20). A partir de 2005, on 
note une augmentation de son niveau de 5 cm. Les projections montrent que cette augmentation 
va persister tout au long des trois décennies à venir. On note une faible variabilité dans le temps 
avec un écart-type de 0,80 comparée aux valeurs observées qui ont un écart-type de 1,84 
(Sambou et al., 2012). 
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Figure 1-20 Augmentation moyenne du niveau de la mer sur la Petite côte  au Sénégal de 1981 à 

2010. (Source : Sambou et al., 2012) 

1.2.6.7. Evolution de la production primaire 

A partir des extractions de données satellitaires que nous avons effectuées �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�H�V��
capteurs SeaWiFS and MODIS, on peut observer �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q��de la chlorophylle-a, proxy de la 
production primaire �G�H�S�X�L�V�� �X�Q�H�� �Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V, �V�X�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� ��Figure 1-21) 
�U�H�O�D�W�L�Y�H���V�X�U���O�¶évolution temporelle dans chaque région avec toutefois des niveaux de production 
primaire graduelle du sud vers le nord de la région.  

�x Des niveaux très importants au  Sénégal avec une légère tendance à la 
baisse et une forte variabilité entre 3 et 6 mg m-3 

�x Des niveaux très importants en Mauritanie, légèrement plus élevées 
�T�X�¶�D�X���6�p�Q�p�J�D�O���H�W avec une moyenne autour de 5 mg m-3 

�x Des niveaux moyens et stables autour de 3 mg m-3 dans la zone au sud 
du Maroc  

�x Des niveaux très faibles et stables autour de 1 mg m-3 dans la zone au 
nord du Maroc  

 

 

Figure 1-21  Evolution du la chlorophylle-a à partir des données spatiales SeaWiFS et des 
données corrigées du satelitte MODIS Aqua. (Sarre et al, In process). 

1.2.6 bio-écologie des sardinelles de la zone nord-ouest africaine 

Les sardinelles appartiennent à l'ordre des Clupéiformes, à la Famille des Clupéidés, au 
genre Sardinella et aux espèces Sardinella aurita et Sardinella maderensis. 

Le genre Sardinella a été décrit par Valenciennes et il apparait pour la première fois dans son 

Histoire naturelle des poissons (Cuvier et Valenciennes) en 1847. Sardinella aurita 

(Valenciennes, 1847) est qualifiée de « sardinelle ronde » tandis que S. maderensis (Lowe, 

1938) de « sardinelle plate » (Figure 1-22) 
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 Figure 1-22 Sardinella aurita (en haut) et Sardinella maderensis (en bas) (Photos CRODT). 

1.2.6.1 Répartition globale des deux sardinelles  

�/�¶�D�L�U�H�� �G�H�� �U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�V�� �D�L�Q�V�L��
�T�X�H�� �O�H�V�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�S�q�U�H�Q�W�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W���� �V�R�Q�W�� �G�p�W�D�L�Olées en paragraphe 2.1. 
Cette répartition très vaste pour la S. aurita concerne essentiellement les zones côtières de 
�O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���W�U�R�S�L�F�D�O�����G�H���*�L�E�U�D�O�W�D�U���j���O�
�$�I�U�L�T�X�H���G�X���6�X�G�����6�D�O�G�D�Q�K�D���%�D�\�������G�D�Q�V���W�R�X�W�H���O�D���0�p�G�L�W�H�U�U�D�Q�p�H��
et même en Mer Noire; dans l'Atlantique ouest, du Golfe du Mexique au Brésil, ainsi que dans 
l'Indo-Pacifique (Indonésie, Mer de Chine) (Ghéno et Fontana, 1981 ; FAO, 2001). Tandis que 
S. maderensis occupe une aire plus restreinte que la sardinelle ronde, car on la trouve seulement 
en méditerranée méridionale et dans l'Atlantique Est, de Gibraltar à l'Angola. 

 

1.2.6.2 Regime alimentaire et reproduction des deux sardinell es 

Les deux espèces présentent des régimes alimentaires très similaires au cours de leur 
développement, tout au moins pour les phases de vie qui peuvent être observées au Sénégal. 
Cette similitude concerne aussi bien la taille des proies que la composition spécifique (Nieland, 
1980 et 1982 ;  Medina Gaterner, 1985). 

1.2.6.2.1 Sardinella aurita 

La Sardinella aurita est planctophage à alimentation opportuniste (Fréon, 1988), plus riche 
en phytoplancton chez les juvéniles. La sardinelle ronde sélectionne ses proies 
(Medina_Gaertner, 1985), les copépodes constituant une part importante de son régime. On note 
aussi la présence des euphausides et des larves de cirripèdes et cladocères. Au niveau des  côtes 
�V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V�� ���I�R�Q�G�V�� �G�H�� ������ �P������ �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�H�Q�X�V�� �V�W�R�P�D�F�D�X�[�� �H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�H�� �Y�D�V�H�� �H�W�� �G�H��
sable (95%), pour les individus péchés à la senne de plage les détritus organiques  prédominent. 
Plus au large, les individus pêchés ont un régime composé essentiellement de phytoplancton 
(Nieland, 1980).  
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Dans la zone Sénégalo-mauritanienne, la période de reproduction la plus importante débute 
en mai au sud de Dakar avec les adultes (LF > 25 cm) et les jeunes reproducteurs (18 cm < LF < 
25 cm). Elle se poursuit en juin sur l'ensemble des côtes sénégalaises et vers le nord jusqu'au 
Cap Timiris (19°N) pour se terminer en juillet-août devant les côtes mauritaniennes. La ponte est 
fractionnée, une partie seulement des ovocytes arrivés à maturité étant éjectée. Chaque individu 
est capable de pondre plusieurs fois en une même saison de reproduction. Les larves se 
concentrent dans de vastes nourriceries, localisées plus particulièrement de la Gambie à la 
presqu'ile du Cap-Vert, le long des c�{�W�H�V���P�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�Q�Q�H�V���H�Q�W�U�H�������ƒ���H�W�������ƒ���1�����j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�X���E�D�Q�F��
d'Arguin et dans la baie du Lévrier. En octobre-novembre, on observe sur les côtes sénégalaises 
une seconde poussée reproductive à laquelle ne participent que de jeunes reproducteurs. Cette 
ponte est côtière et son volume varie fortement d'une année à l'autre. De janvier à mars, des 
pontes de faibles importances ont encore lieu aux abords du plateau continental et le devenir des 
larves entrainées alors vers le sud et le large est incertain (Conand, 1977; Boëly et al., 1978). 
�'�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�O�X�V�� �U�p�F�H�Q�W�V�� �R�Q�W���F�R�Q�I�L�U�P�p�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[�� �S�p�U�L�R�G�H�V�� �G�H�� �S�R�Q�W�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H��
ronde au Sénégal. En effet, Diouf et al., (2010) ont observé une reproduction continue durant 
toute �O�¶�D�Q�Q�p�H���F�K�H�]��S. aurita. Des pics de maturation sont mis en évidence chez les femelles et les 
mâles de S. aurita en mars, avril et mai puis en septembre. Une oscillation saisonnière nette du 
RGS est notée chez S. aurita avec des valeurs minimales pendant la saison chaude (juillet et 
août) et maximales pendant la saison froide (novembre et décembre) période à laquelle 100 % 
�G�H�V�� �I�H�P�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �P�D�W�X�U�H�V���� �/�¶�p�W�X�G�H�� �G�H��Samba (2011) réalisée sur des échantillons collectés 
mensuellement de janvier à décembre 2010 au niveau de la Baie de Hann à Dakar sur la 
�S�U�H�V�T�X�¶�L�O�H�� �G�X�� �&�D�S-Vert (Projet JEAI LABEP-AO), montre que la période principale de 
reproduction de S. aurita se situe en octobre-novembre au moment de la phase de transition 
saison chaude/saison froide a�X�� �O�D�U�J�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�H�V�T�X�¶�,�O�H�� �G�X�� �&�D�S-�9�H�U�W���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �S�U�p�F�p�G�p�H�� �G�¶�X�Q�H��
�S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�P�S�O�L�W�X�G�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �S�O�X�V�� �I�D�L�E�O�H�� �H�Q�� �I�p�Y�U�L�H�U-mars, probablement 
occasionnelle. Les résultats de Diouf et al (2010) et Samba (2011) corroborent en partie les 
études antérieures. Il  est à noter que les dates, le nombre �H�W���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V���S�L�F�V���G�H���O�D���S�U�H�P�L�q�U�H��
�S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �S�R�Q�W�H�� �V�R�Q�W�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�Q�p�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �/�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �R�E�V�H�U�Y�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V��
pourrait être aussi liée à une variabilité interannuelle du milieu qui a un impact réel sur le cycle 
de reproduction des espèces (Boëly, 1982).  

Dans la zone Mauritanienne, la ponte aurait lieu de mai à juillet (Franqueville, 1980). 
Chavance et al. (1991) �R�Q�W���W�U�R�X�Y�p���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�X�[���S�p�U�L�R�G�H�V���G�H���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����O�¶�X�Q�H���H�Q���M�X�L�O�O�H�W-août 
et une autre en décembre-�M�D�Q�Y�L�H�U�����/�¶�p�W�X�G�H���G�H��Pascual-Alayón et al., (2008) �F�R�Q�F�O�X�H���j���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H��
�G�¶�X�Q�H���S�p�U�L�R�G�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���G�H���S�R�Q�W�H�����M�X�L�Q�����M�X�L�O�O�H�W���H�W���D�R�€�W�����H�W���X�Q�H���V�H�F�R�Q�G�H�����Q�R�Y�H�P�E�U�H���H�W décembre). 

Ainsi, la reproduction de la sardinelle ronde �H�V�W���W�U�q�V���L�U�U�p�J�X�O�L�q�U�H�����O�D���G�X�U�p�H���H�W���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H�V��
pontes pouvant varier dans une même zone et d�¶�X�Q�H���]�R�Q�H���j���X�Q�H���D�X�W�U�H��  

1.2.6.2.2 Sardinella maderensis 

Quant au régime alimentaire de S. maderensis, il est similaire à celui de la sardinelle ronde 
(Medina-Gaertner, 1985). Les copépodes et les larves de poissons sont aussi observés dans son 
régime alimentaire (Medina-Gaertner, 1985). Au voisinage de la côte sénégalaise, contrairement 
à la sardinelle ronde, le zooplancton est majoritaire dans le régime alimentaire des individus 
�S�p�F�K�p�V���j���O�D���V�H�Q�Q�H���G�H���S�O�D�J�H�����$�X���Y�R�L�V�L�Q�D�J�H���G�H���O�D���F�{�W�H���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�����I�R�Q�G�V���G�H���������P�������O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�H�V��
contenus stomacaux est constitué de vase et de sable (95 %) et pour les individus péchés à la 
senne de plage, les détritus organiques prédominent chez S. aurita alors que chez S. maderensis 
le zooplancton est majoritaire. 
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La ponte est continue toute l'année, mais il existe toujours au moins un maximum de 
reproduction, lequel se situe en début de s�D�L�V�R�Q�� �F�K�D�X�G�H�� �D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �'�H�V�� �°�X�I�V�� �H�W�� �O�D�U�Y�H�V�� �G�H�� �O�D��
sardinelle plate sont présents tout au long de l'année sur les côtes sénégalaises (Conand, 1977). 
On observe chez les jeunes reproducteurs des femelles aptes à se reproduire, ou en reproduction, 
sans interruption. Cependant, l'activité sexuelle est plus intense de février à octobre avec un 
maximum situé entre mai et août. Ce pic présente une forte variabilité interannuelle  (Conand et 
Fagetti, 1971 ; Boëly, 1980 ; Camarena-Lurhs, 1986 ; Fréon, 1988 ; Diouf et al., 2010 et Samba, 
2011). Certaines années, une ponte de moindre importance a lieu en novembre-décembre 
(Camarena-Lurhs, 1986 ; Samba, 2011). Les résultats obtenus par Diouf et al. (2010) montrent 
une reproduction continue durant toute �O�¶�D�Q�Q�p�H��pour S. maderensis. La forte pasticité 
phentotique de cette espèce lui permet de ne pas être impactée pour ce qui concerne ses 
paramètres de croissance tout du moins par les effets du changement climatique et de la 
surpêche (Ba et al 2016). �/�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �J�p�Q�p�V�L�T�X�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�H�V�� �I�O�X�F�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �P�R�L�Q�V��
marquées, avec des valeurs minimales en saison froide (octobre, novembre, décembre et janvier) 
et maximales en début de saison chaude (mars, avril et mai). La maturation des gonades est plus 
continue chez les femelles de S. maderensis. Les résultats de Samba (2011) mettent aussi en 
évidence deux périodes de reproduction principales chez S. maderensis une ponte étalée qui 
�V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���G�H���P�D�L���j���D�R�€�W���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���V�D�L�V�R�Q���F�K�D�X�G�H���H�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���H�Q���R�F�W�R�E�U�H-novembre pendant la 
phase de transition saison chaude-saison froide.  

�/�D���S�R�Q�W�H���S�O�X�V���F�{�W�L�q�U�H���T�X�H���S�R�X�U���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���U�R�Q�G�H���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���V�X�U���G�H�V���I�R�Q�G�V���G�H���������j���������P����Les 
juvéniles et jeunes reproducteurs de la fraction sénégalaise du stock restent au niveau de la Petite 
Côte. �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H���V�R�X�V-�V�W�R�F�N���G�H���O�D���3�H�W�L�W�H���&�{�W�H���H�V�W���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���W�R�X�W�H���O�¶�D�Q�Q�p�H�� 

Conand (1977) �U�D�S�S�R�U�W�H���T�X�H���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���I�R�U�W�H�V���G�H�Q�V�L�W�p�V���O�D�U�Y�D�L�U�H�V���V�H���S�U�R�G�Xit à une période 
�D�V�V�H�]�� �Y�R�L�V�L�Q�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�Q�Q�p�H�� �j�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���X�Q�� �G�p�F�D�O�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �R�X�� �G�H���G�H�X�[�� �V�H�P�D�L�Q�H�V���� �,�O��
�V�H�P�E�O�H�� �G�R�Q�F�� �T�X�H�� �O�H�V�� �G�D�W�H�V�� �H�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�L�F�V�� �G�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H�� �S�R�Q�W�H�� �V�R�Q�W�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H��
�D�Q�Q�p�H���j���O�¶�D�X�W�U�H��  

 

1.3. Suivi des stocks de petits pélagiques en Afrique occidentale : historique des 
campagnes hydroacoustiques et développements récents 

 

1.3.1. �/�¶�R�X�W�L�O���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���F�R�P�P�H���P�R�\�H�Q���G�H���V�X�L�Y�L���G�H�V���V�W�R�F�N�V���G�H���S�R�L�V�V�R�Q�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V 

 
�'�q�V�� �T�X�H�� �O�H�X�U�V�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V�� �O�¶�R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V���� �O�H�V�� �V�R�Q�G�H�X�U�V�� �I�X�U�H�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�V par les pêcheurs pour 

détecter les poissons (Balls au début des années 30), puis par les scientifiques pour détecter et 
cartographier les ressources (Sund, 1935), les quantifier par échocomptage  puis par 
échointégration (Forbes and Nakken, 1972)���� �/�¶�D�F�R�X�Vtique est très vite devenue un outil 
d'observation privilégié car il peut fournir simultanément, en continu, dans les plans vertical et 
horizontal, des données quantitatives et qualitatives sur la plupart des communautés, du plancton 
aux grands prédateurs (Brehmer 2006). Ceci permet d'étudier directement les interactions entre 
organismes (Brehmer et al., 2003 ; Bertrand et al. 2003). Très vite cette méthode non-intrusive  
�H�V�W�� �D�G�R�S�W�p�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�W�R�F�N�V�� �G�H�� �S�H�W�L�W�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �H�W��dès les années 70, 
�O�¶�p�F�K�R�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���D���F�R�P�P�H�Q�F�p���j���G�H�Y�H�Q�L�U���X�Q�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�¶�X�V�D�J�H���W�U�q�V���U�p�S�D�Q�G�X���S�R�X�U���O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H��
�E�L�R�P�D�V�V�H�V���D�Y�H�F���G�¶�D�E�R�U�G���O�H�V���V�R�Q�G�H�X�U�V���j���G�R�X�E�O�H���I�D�L�V�F�H�D�X�[�����© Dual beam ») mis au point aux USA 
�S�D�U�� �O�D�� �I�L�U�P�H�� �%�L�R�V�R�Q�L�F�V�� �H�W�� �G�R�Q�W�� �O�H�� �6�p�Q�p�J�D�O�� �V�¶�p�W�D�L�W�� �G�R�W�p�� �H�Q�� ���������� �S�R�X�U�� �p�T�Xiper son navire le N/O 
Louis Sauger. Des avancées spectaculaires se sont opérées dans les années qui ont suivi avec 
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�V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �G�H�V�� �V�S�K�q�U�H�V�� �G�H�� �F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�Q�G�H�X�U�V�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �S�U�R�W�R�F�R�O�H�V��
standardisés de calibration adoptés par la communaut�p�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W��la mise au 
point par la firme SIMRAD en Norvège de la technique des faisceaux scindés (« Split Beam ») 
apportant en plus de la mesure de TS la possibilité de repérer précisément la position des 
poissons dans le faisceau acoustique et par conséquent de suivre la trajectoire de ceux-ci 
(tracking) et ajuster les meusres de TS. Le Sénégal a suivi cette évolution technique par 
�O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���H�Q�������������G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���V�S�O�L�W���E�H�D�P���D�Y�H�F���O�¶�D�U�U�L�Y�p�H���G�X���Q�D�Y�L�U�H���1���2���,�W�D�I���'�H�P�H�� 

 
�/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�W�R�F�N�V�� �R�E�p�L�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W�� �j�� �G�H��

�P�X�O�W�L�S�O�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�D�U�U�L�Y�H�U�� �j�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �H�[�S�O�R�L�W�D�E�O�H�V���� �&�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �V�R�Q�W��
directement liées à la méthode pour laquelle nous faisons ici un rappel sommaire des principes 
qui la régissent. 

1.3.1.1. ���ƒ�’�’�‡�Ž���†�—���’�”�‹�•�…�‹�’�‡���†�ï�±�˜�ƒ�Ž�—�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡���„�‹�‘�•�ƒ�•�•�‡�•���’�ƒ�”���‡�…�Š�‘�‹�•�–�‡�‰�”�ƒ�–�‹�‘�• 

 
Contrairement aux ondes optiques ou électromagnétiques, les ondes sonores voyagent sur de 

�O�R�Q�J�X�H�V�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�
�H�D�X�� �D�Y�H�F�� �S�H�X�� �G�H�� �S�H�U�W�H�� �G�¶�D�W�W�p�Q�X�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�¶�D�E�V�R�U�S�W�L�R�Q����Ainsi, les 
instruments acoustiques qui transmettent et reçoivent des ondes sonores peuvent être utilisés 
pour détecter le poisson ou d'autres objets bien au-delà du champ visuel. Au fil des ans, les 
techniques acoustiques sont devenues de plus en plus sophistiquées et utiles dans le domaine de 
la recherche marine (Simmonds et MacLennan, 2005). Avec les echosondeurs 
multifrequentielles (Korneliussen and Ona, 2002) et même les systèmes sonar (Brehmer et al., 
2006, 2007), il est devenu possible de collecter simultanément et en continu ce type de données 
délivrant des précieuses information sur les échos du zooplancton et des communautés de 
poisson sur de vastes étendues d'eau et dans un temps très court. 

Quand des ondes acoustiques rencontrent une cible et particulièrement un organisme, une 
partie de l'énergie incidente est réfléchie, produisant une onde secondaire, qui se propage dans 
toutes les directions à partir de l'organisme. L'énergie réfléchie en retour vers la source est dite 
�µ�U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�p�H�¶����Urick 1975; Simmonds et MacLennan, 2005).  

�/�
�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���G�H���O�
�p�Q�H�U�J�L�H���U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�p�H���H�V�W���X�Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q���F�R�P�S�O�H�[�H���G�H���O�D���W�D�L�O�O�H���G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�P�H�����V�D��
forme, son orientation et les propriétés de ses constituants, mais aussi de la fréquence acoustique 
ou la longueur d'onde (Stanton et Chu, 2000). En raison de la linéarité en acoustique sous marine 
(Foote, 1983), si on connaît la proportion de l'énergie incidente rétrodiffusée par un seul 
organisme, il est possible d'estimer l'abondance d'un groupe d'organismes de caractéristiques 
semblables (taille, forme, orientation et constituants).  

�/�D�� �S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �G�¶�p�Q�H�U�J�L�H�� �U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�p�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�R�Q�Q�p�H�� �G�p�S�H�Q�G�� �G�H�� �O�D�� �V�H�F�W�L�R�Q de 
rétrodiffusion �G�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�P�H���1bs  (en m2), « backscattering cross-section » dans la terminologie 
anglo saxonne et définie comme suit : 

 
�1bs =  R² Ib/I i Eq. (1) 

 
Où 
�5���H�V�W���O�D���G�L�V�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���F�L�E�O�H���j���O�D�T�X�H�O�O�H���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���H�V�W���P�H�V�X�U�p�H ; 
Ib �H�V�W���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�p�H�����p�Q�H�U�J�L�H���S�D�U���X�Q�L�W�p���G�H���W�H�P�S�V���H�W���X�Q�L�W�p���G�H���V�X�U�I�D�F�H�� ; 
Ii  �H�V�W���O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p �G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���L�Q�F�L�G�H�Q�W�H���Y�H�U�V���O�D���F�L�E�O�H. 
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La section de rétrodiffusion �1bs exprimée �H�Q�� �G�p�F�L�E�H�O�V�� �H�V�W�� �D�S�S�H�O�p�H�� �µ�I�R�U�F�H�� �G�H�� �O�D�� �F�L�E�O�H�¶����
« target strength » (TS) en anglais  et les deux paramètres sont liés par la relation (MacLennan et 
al., 2002): 

 
TS = 10 log10 (�1bs) Eq. (2) 

 
�/�R�U�V�T�X�H�� �O�D�� �U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �S�U�R�Y�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�P�H�V���� �R�Q�� �P�H�V�X�U�H�� �S�O�X�W�{�W�� �O�H����

« coefficient de rétrodiffusion de volume » sv  (en m
-1

�������³�Y�R�O�X�P�H�� backscattering  �F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W�´���H�Q��
anglais : 

 
sv =  �™ �1bs �» V0 Eq. (3) 

où 
 

 
�1bs est la section de rétrodiffusion des organismes individuels présents dans le volume. 
 
V0  est le volume échantillonné.  
 

�/�H�� �O�R�J�D�U�L�W�K�P�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W�� �H�V�W�� �O�D�� �µ�I�R�U�F�H�� �G�H�� �U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �G�H�� �Y�R�O�X�P�H�¶ Sv (dB re 1 m1), 
« volume backscattering strength » en anglais 

 
             Sv = 10 log (sv)      (4) 

 
Une moyenne de sv  est souvent calculée sur une unité de distance donnée et  sur une gamme 

de profondeurs; l'équivalent logarithmique du résultat est appelé �µ�I�R�U�F�H�� �G�H�� �U�p�W�U�R�G�L�I�I�X�V�L�R�Q�� �G�H��
�Y�R�O�X�P�H���P�R�\�H�Q�Q�H�¶��(MVBS pour �³�P�H�D�Q���Y�R�O�X�P�H�� �E�D�F�N�V�F�D�W�W�H�U�L�Q�J���V�W�U�H�Q�J�W�K���´���� 

MVBS=10 log10  [mean(sv)] 
 

La réverbération de surface sa « area-scattering coefficient » est définie comme étant 
�O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�H���G�H  sv  �V�X�U���O�D���F�R�O�R�Q�Q�H���G�¶�H�D�X����MacLennan et al, 2002).  

                                                              (m2
 m-2

)                      (5) 
Dans la pratique, cette grandeur est ramenée au mile nautique et devient alors 
 

                                                             sA = ���Œ (1852) 2 sa           (m2
 nmi-2)              (6) 

 
sA est aussi appelé NASC pour « nautical area scattering coefficient » et représente dans la 

�S�U�D�W�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�W�R�F�N�V���� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �G�H�� �V�R�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �X�W�L�O�L�V�p�� �H�Q��
échointegration (Simrad EK500 ou EK60). 

 

Pour une région échantillonnée donnée,  �H�W���S�R�X�U���X�Q�H���H�V�S�q�F�H���G�R�Q�W���O�¶�L�Q�G�H�[���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���S�R�X�U���O�D��
classe de taille i est TS(i), �O�D���G�H�Q�V�L�W�p���H�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���S�R�X�U���F�H�W�W�H���F�O�D�V�V�H���G�H���W�D�L�O�O�H���H�V�W���R�E�W�H�Q�X�H��
�D�O�R�U�V���D�Y�H�F���O�¶�p�T�X�D�W�L�R�Q 

                                (7) 



53 
 

 
Où pi représente le pourcentage de la classe de taille « i » dans la région échantillonnée 

Si A est la surface de la région prospectée, le nombre total Ni �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���G�H���W�D�L�O�O�H��« i » est : 

 

                                                                  (8) 
 

Et si Wi est le poids moyen de la classe de taille i, estimé à partir de la relation taille/poids de 
�O�¶�H�V�Sèce, la biomasse de cette classe de taille dans cette région, est 

 

Durant une campagne de prospection acoustique, le même calcul est effectué pour toutes les 
�H�V�S�q�F�H�V���F�L�E�O�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�V���G�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���G�¶�p�W�X�G�H�����O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V��SA étant directement collectées à partir 
�G�H�� �O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�D�� �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �H�Q�� �F�O�D�V�V�Hs de tailles à partir des pêches de 
contrôle. 

 
Ce principe général de détermination de la biomasse impose donc plusieurs conditions et 

�p�O�p�P�H�Q�W�V���j���V�D�W�L�V�I�D�L�U�H���S�R�X�U���X�Q���U�p�V�X�O�W�D�W���I�L�D�E�O�H���H�W���F�R�P�S�D�U�D�E�O�H���G�¶�X�Q���Q�D�Y�L�U�H���j���X�Q���D�X�W�U�H�����G�¶�X�Q�H���U�p�J�L�R�Q���j��
�X�Q�H���D�X�W�U�H���H�W���G�¶�X�Q���R�S�p�U�D�W�H�X�U���j���X�Q���D�X�W�U�H�����(�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H����
�O�D�� �U�p�V�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �E�L�H�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�U�D�P�q�W�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U��
arriver à des résultats fiables, ce qui a conduit au niveau de la région NWA à mettre sur pied un 
cadre de concertation sous régional pour pouvoir harmoniser les méthodes, étant entendu que les 
�U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���j���J�p�U�H�U���G�D�Q�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���U�p�J�L�R�Q�D�O���V�R�Q�W���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���S�D�U�W�D�J�p�H�V���� 

 

1.3.1.2. «The Acoustic Planning Group NWA », un cadre de concertation sous-
régional pour �Ž�‡���•�—�‹�˜�‹���†�‡�•���•�–�‘�…�•�•���’�ƒ�”���Ž�ï�ƒ�…�‘�—�•�–�‹�“�—�‡ 

�3�R�X�U�� �K�D�U�P�R�Q�L�V�H�U�� �O�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �G�¶évaluation et lever ensemble toutes les contraintes liées à 
�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�W�R�F�N�V���� �X�Q�� �3�O�D�Q�Q�L�Q�J�� �*�U�R�X�S�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
acoustiques a vu le jour en 2000. Ce Planning Group composé du Sénégal, la Gambie, la 
Mauritanie, le Maroc et récemment la Guinée est organisée par la FAO dans le cadre des 
activités du projet GCP/INT/730/NOR «Coopération internationale avec le Programme Nansen: 
Aménagement des pêches et de �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���P�D�U�L�Q�ª�����,�O���M�R�X�H���X�Q���U�{�O�H���G�H���I�R�U�X�P���G�H���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q��
sur des questions importantes pour les campagnes acoustiques telles que la standardisation des 
�P�p�W�K�R�G�H�V���� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �� �G�H�� �O�D�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V��
acoustiques dans la région, y compris l'intercalibration des navires de recherche. Ce cadre de 
concertation a été déterminant dans la définition de critères généraux à adopter pour le suivi 
�D�G�p�T�X�D�W�� �G�H�V�� �V�W�R�F�N�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �K�\�G�U�R�D�F�R�X�Vtiques, critères 
�U�H�O�D�W�L�I�V�� �D�X�� �G�H�V�L�J�Q�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V���� �j�� �O�D�� �F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���� �j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
échotraces ainsi que le calcul des biomasses durant les campagnes. Bien que régis pour les 
campagnes en Afrique du Nord-Ouest, ces principes pourraient par ailleurs être utiles pour les 
autres régions en Afrique.  

         
     
 

Et la biomasse totale : 
  

 
(9) 

 
(10) 
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1.3.1.2.1.  Design des campagnes  
�/�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �H�V�W��primordiale pour aboutir à des 

résultats comparables dans la sous région. Cette conception doit tenir compte des espèces en 
�S�U�p�V�H�Q�F�H���� �G�X�� �W�D�X�[�� �G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �T�X�H�� �E�L�R�O�R�J�L�T�X�H���� �G�H�� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �G�H��
prospection etc.  

1.3.1.2.1.1. Espèces ciblées en Afrique du Nord-Ouest 
Le critère de base est que les espèces à retenir comme espèces cibles pour chaque pays 

doivent être autant que possible identifiables sur les é�F�K�R�J�U�D�P�P�H�V���H�W���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�H��
�S�R�X�U�� �O�H�� �S�D�\�V�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q���� �6�L�� �F�H�� �F�U�L�W�q�U�H�� �V�¶�D�Y�q�U�H�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H���� �O�¶�H�V�S�q�F�H�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �L�Q�F�O�X�V�H��dans un 
« groupe cible » plus facile à identifier. Les espèces cibles et groupes cibles typiques retenues 
dans la région NWA sont: 

 
�± sardinelles (les deux espèces) ; 
�± sardine ; 
�± anchois ; 
�± bonga ; 
�± chinchards ;  
�± groupe pélagiques 1 des autres clupéidés (poissons pélagiques clupéiformes) ; 
�± groupe pélagiques 2 des autres carangidés et espèces associées. 
 

1.3.1.2.1.2. Couverture spatiale  
Il est connu �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W��rencontrés dans les fonds 

inférieurs à 500 m. La zone de couv�H�U�W�X�U�H�� �D�G�R�S�W�p�H�� �S�D�U���F�K�D�T�X�H�� �S�D�\�V�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �D�O�R�U�V�� �G�H�V�� �I�R�Q�G�V�� �G�H��
���������j���������R�X���������P���j���O�D���F�{�W�H���G�p�S�H�Q�G�D�Q�W���G�H�V���W�L�U�D�Q�W�V���G�¶�H�D�X���G�H�V���Q�D�Y�L�U�H�V���X�W�L�O�L�V�p�V�� 

Les transects sont choisis pour être parallèles entre eux et si possible perpendiculaires à la 
�F�{�W�H���� �/�¶�H�V�S�D�F�H�P�H�Q�W�� �U�H�F�R�P�P�Dndé dans la région entre les transects est de 10 miles nautiques 
mais dans les régions connues avec des concentrations particulièrement importantes, cet 
�H�V�S�D�F�H�P�H�Q�W���S�H�X�W���r�W�U�H���U�p�G�X�L�W���S�R�X�U���D�X�J�P�H�Q�W�H�U���O�H���W�D�X�[���G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�����$���F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���D�X�V�V�L���T�X�H����
durant une campagne de prospection acoustique, des détections particulièrement élevées ont été 
enregistrées dans une zone spécifique, il est recommandé par le Planning Group de refaire la 
couverture de cette zone avec un espacement réduit si le timing de la campagne le permet. 

 

1.3.1.2.1.3. Couverture saisonnière  
Pour une région nouvellement prospectée, il est recommandé avant la campagne de recueillir 

toutes les données utiles sur la présence saisonnière et spatiale des espèces cibles pour mieux 
définir la période de campagne �H�W�� �O�H�� �W�D�X�[�� �G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�� �F�K�R�L�V�L���� �/�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �L�G�p�D�O�H��
recommandé par le Planning Group est celle où: 

 
�± les espèces cibles peuvent être facilement identifiées sur les échogrammes; 
�± les espèces cibles ne sont pas mélangées avec le plancton et les autres espèces 
�± les conditions météorologiques sont favorables 
�±   les schémas migratoires des espèces cibles sont connus 
�± les pays qui partagent les mêmes ressources pélagiques font simultanément une couverture 
de leur zone. 

 
�&�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �Y�D�U�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�D�\�V�� �j �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �&�&�/�0�(�� �H�W�� �V�R�Q�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W��

réunies en même temps, De 1995 à 2006, le navire de recherche norvégien R/V Dr Fridtjof 
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Nansen a prospecté la zone CECAF du NWA dans la période entre octobre-décembre. Dans la 
période 2003-2005, les mêmes zones ont été aussi couvertes entre mai et juin. Ces campagnes 
�R�Q�W�� �p�W�p�� �O�H�V�� �V�H�X�O�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�L�U�H�F�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q���G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �F�¶�H�V�W��
pourquoi il a été recommandé de continuer la série ainsi constituée avec les navires des 
institutions nationales et pour les mêmes saisons que précédemment couvertes par le R/V Dr 
Fridtjof Nansen. 

1.3.1.2.1.4. ���‘�‘�”�†�‹�•�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡�•���…�ƒ�•�’�ƒ�‰�•�‡�•���‡�•�����ˆ�”�‹�“�—�‡���†�‡���Ž�ï���—�‡�•�–  
Etant conscient que les ressources pélagiques partagées dans la région doivent être suivies 

ensemble, le Pla�Q�Q�L�Q�J�� �*�U�R�X�S�� �D�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H��
�P�D�Q�L�q�U�H�� �V�\�Q�F�K�U�R�Q�L�V�p�H���� �&�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �F�R�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��
régionale des stocks pour la même période. La période d�¶octobre-décembre est privilégiée dans 
ce �F�K�R�L�[�� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�H�V�� �Q�D�Y�L�U�H�V�� �O�R�F�D�X�[�� �V�R�Q�W�� �H�Q�F�R�X�U�D�J�p�V�� �j�� �H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V��
saisonnières.  

 

1.3.1.2.1.5. Couverture jour ou nuit  
�%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�X�� �F�\�F�O�H�� �Q�\�F�W�K�p�P�p�U�D�O�� �V�R�L�W�� �V�L�J�Q�D�O�p�� �V�X�U�� �O�H�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V��

�S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���� �L�O�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �p�W�p�� �W�U�R�X�Y�p�� �G�H�� �I�D�F�Weurs de correction jour/nuit applicables pour les 
�F�D�P�S�D�J�Q�H�V���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V���H�W���D�X�F�X�Q�H���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q���Q�¶�D���p�W�p���I�D�L�W�H���G�D�Q�V���O�D���V�R�X�V���U�p�J�L�R�Q���j���F�H���S�U�R�S�R�V����
Les campagnes sont alors effectuées au Sénégal en continu de jour et de nuit (voir 
recommandations en paragraphe 1.3.3.3.). La Mauritanie faisait ses campagnes seulement le jour 
�P�D�L�V�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V�� �G�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H�� �D�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�S�X�L�V�� �O�H�V�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V�� �G�X��
Planning group de les faire en continu. Le Maroc faisait des campagnes continues jour-nuit mais 
a choisi depuis 2012 de les restreindre sur les jours en travaillant toutefois la nuit pour mener des 
opérations de chalutages nocturnes et des collectes de paramètres environnementaux avec la 
sonde CTD.     
 

1.3.1.2.1.6. ���•�–�‡�”�˜�ƒ�Ž�Ž�‡���†�ï�‹�•�–�±�‰�”�ƒ�–�‹�‘�•  
�8�Q�� �L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H�� �G�¶�L�Q�W�H�J�U�D�W�L�R�Q��standard de 5 nm a été choisi par le Planning Group lors des 

campagnes acoustiques. Pour les zones particulièrement denses en concentrations de poissons 
pélagiques, il est toutefois possible de choisir un intervalle de 1 mile nautique. Un changement 
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �S�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �S�U�L�V�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q��
des biomasses. 

1.3.1.2.1.7.  Vitesse de prospection 
�,�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���V�W�D�Q�G�D�U�G�L�V�H�U���O�H�V���Y�L�W�H�V�V�H�V���G�H���S�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q���S�X�L�V�T�X�H���O�H�V���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V���G�H�V��

navires peuvent différer. La vitesse optimale va dépendre de la relation entre la vitesse et le bruit 
généré par le navire, le bruit du navire étant connu pour augmenter brutalement lorsque la 
�Y�L�W�H�V�V�H�� �V�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�D�[�L�P�X�P�� �D�G�P�L�V�V�L�E�O�H���� �/�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �V�X�J�J�p�U�p�H���D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�X�� �3�O�D�Q�Q�L�Q�J��
Grou�S���V�H���V�L�W�X�H���H�Q�W�U�H�������H�W���������Q�°�X�G�V�� 

�3�R�X�U���O�H���Q�D�Y�L�U�H���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V���1���2���,�W�D�I���'�q�P�H�����O�D���Y�L�W�H�V�V�H���G�H���S�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q���T�X�L���p�W�D�L�W���G�H���������Q�°�X�G�V���S�R�X�U��
�O�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���H�I�I�H�F�W�X�p�H�V���D�Y�H�F���O�H���Q�D�Y�L�U�H�����H�V�W���S�D�V�V�p���j�������Y�R�L�U�H�������Q�°�X�G�V���G�H�S�X�L�V���T�X�H�O�T�X�H�V��
années compte tenu de la baisse des �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V���G�X���P�R�W�H�X�U���S�U�L�Q�F�L�S�D�O���G�X���Q�D�Y�L�U�H���O�L�p�H���j���O�¶�k�J�H���H�W��
�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���V�R�X�W�H�Q�X�H���G�X���Q�D�Y�L�U�H�� 
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1.3.1.2.2. Calibration des équipements  

1.3.1.2.2.1.   Périodes de calibration 
Pour assurer la comparabilité des résultats entre campagnes et entre navires de la sous région, 

le Planning �*�U�R�X�S�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�V���� �G�H�� �S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �M�X�V�W�H��
�D�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �H�W�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �O�¶�D�Q�Q�p�H���� �/�H�� �I�D�F�W�H�X�U�� �G�H�� �F�R�U�U�H�F�W�L�R�Q�� �L�V�V�X�H�� �G�H�� �F�H�V��
calibrations peut alors servir pour réactualiser les performances du sondeur même si la 
calibration est effectuée après la campagne. Toutefois si des dommages importants sont 
�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�X�V���V�X�U���O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�����L�O���S�H�X�W���r�W�U�H���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���U�p�D�F�W�X�D�O�L�V�H�U���O�H�V���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���G�X���V�R�Q�G�H�X�U���V�L���O�D��
calibration est faite après la campagne. 

 

1.3.1.2.2.2. Directives générales observées lors des opérations de calibration en NWA 
Les navires dans la sous région sont équipés de sondeur Simrad EK60 et le navire Fridtjof 

�1�D�Q�V�H�Q�� �G�¶�X�Q�� �� �V�R�Q�G�H�X�U�� �6�L�P�U�D�G�� �(�.������ ���� �L�O�� �D�� �p�W�p�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H��
calibration LOBE intégré dans le système Simrad avec une boule de cuivre standard CU60 pour 
la fréquence 38 kHz. La procédure doit alors consister à déplacer la boule dans le faisceau 
acoustique du sondeurdu transducteur et enregistrer les valeurs de TS mesurées à chaque 
position; les facteurs de correction sont alors calculés et insérées dans les tables de paramètres 
�G�H���F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���G�X���V�R�Q�G�H�X�U�����/�¶�p�W�D�S�H���V�X�L�Y�D�Q�W�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���D�O�R�U�V���j���F�D�O�L�E�U�H�U���O�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�H���6�D�����/�D���V�S�K�q�U�H��
�H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �S�O�D�F�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�[�H�� �G�X�� �W�U�D�Q�V�G�X�F�W�H�X�U�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�U�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�Xrs de Sa. La valeur 
théorique est ensuite calculée puis comparée avec la valeur précédemment mesurée. Les gains 
du sondeursont ensuite ajustés afin que les mesures correspondent aux valeurs nominales de la 
sphère de calibration.   

 

1.3.1.2.2.3. Intercalibrations  
Vu qu�H���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���G�D�Q�V���O�D���V�R�X�V���U�p�J�L�R�Q���D���p�W�p���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���G�H�V���F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V���V�L�P�X�O�W�D�Q�p�H�V���G�H�V���V�W�R�F�N�V��

de petits pélagiques, il était fondamental que les résultats issus des différents navires soient 
�F�R�P�S�D�U�D�E�O�H�V�� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H���F�H�V�� �Q�D�Y�L�U�H�V�� �V�¶�H�V�W�� �L�P�S�R�V�p�H����
Le protocole régissant ces intercalibrations a été défini au sein du Planning Group et la 
procédure consiste pour les navires à inter-calibrer de suivre la même direction (Figure 1-23), à 
la même vitesse, avec une distance constante entre les navires, les mêmes réglages au niveau des 
�V�R�Q�G�H�X�U�V�����S�X�L�V�V�D�Q�F�H���p�P�L�V�H�V�����G�X�U�p�H���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�����I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q���H�W�F�������� 

 
Figure 1-23  �,�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���G�H�X�[���Q�D�Y�L�U�H�V�����6�R�X�U�F�H :MacLennan and Simmonds, 

1992). 
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Les enregistrements (logs) des navires sont synchronisés de telle sorte que les intégrateurs se 
réinitialisent non pas en même temps mais à la même position. Quand le navire en avant donne 
�O�H�� �W�R�S�� �j�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�R�Q�Q�p�H���� �O�H�� �Q�D�Y�L�U�H�� �H�Q�� �D�U�U�L�q�U�H�� �G�R�L�W�� �D�W�W�H�Q�G�U�H�� �G�¶�D�U�U�L�Y�H�U�� �j���O�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �L�Q�G�L�T�X�p�H��
pour initialiser son enregistrement (log). Les valeurs Sa sont alors enregistrées en continu sur un 
�L�Q�W�H�U�Y�D�O�O�H���G�H�������P�L�O�H���Q�D�X�W�L�T�X�H���H�W���V�X�U���X�Q�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���P�L�Q�L�P�D�O�H���G�H���������Q�P�����/�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���G�R�L�W���r�W�U�H��
réalisée dans une zone où les populations sont dispersées avec des densités différentes et si 
possible aussi bien dans les petits fonds que les grands fonds. 

�3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �W�H�Q�X�H�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �O�¶�2�X�H�V�W�� �H�W�� �X�Q�� �U�H�F�X�H�L�O�� �G�H�V��
résultats obtenus est disponible (cf. Annexe 6.2.1 ; Sarré et al, 2012).  

1.3.1.2.3. Mesures de bruit des navires  
 

Après la calibration du sondeur, la recommandation est faite par le Planning Group de 
procéder à la mesure du niveau de bruit du navire pour déterminer le niveau minimum des échos 
�G�p�W�H�F�W�D�E�O�H�V���H�Q���V�H���E�D�V�D�Q�W���V�X�U���O�D���S�U�R�F�p�G�X�U�H���G�p�F�U�L�W�H���G�D�Q�V���O�H���P�D�Q�X�H�O���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶��EK500 ou de 
�O�¶EK60 et décrite dans Foote (1987). Pour �O�¶EK60, la procédure complète est décrite dans le 
manuel. Le niveau de bruit de fond a en général peu d'effet sur les estimations d'abondance de 
�S�R�L�V�V�R�Q�V�� �S�D�U���O�¶�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���� �P�D�L�V�� �S�H�X�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �X�Q�� �E�L�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �V�S�p�F�Lfiques. Pour le 
navire N/O Itaf Dème, les différents tests effectués situent le niveau de bruit à une valeur 
inferieure à la valeur limite admissible de -135 dB. Par contre, pour le navire N/O Al Amir, il a 
été signalé dans le passé un niveau de bruit au delà de cette limite admissible. 

 

1.3.1.2.4.  Identification des echotraces 

1.3.1.2.4.1. Conduite des pêches de contrôle  
Les traits de chalut doivent être effectués aussi bien le jour que la nuit pour identifier les 

échotraces observés sur l'échogramme. Il n'est pas recommandé de programmer la position d'une 
station de chalutage à l'avance,  les traits de chaluts devant être effectués lorsque des 
concentrations significatives sont rencontrées. Cependant, des coups de chaluts supplémentaires 
doivent aussi être effectués dans des zones à faibles concentrations. Il est recommandé que le 
dispositif de pêche soit équipé d'une net-�V�R�Q�G�H���S�R�X�U���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���O�
�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H���H�V�W���H�I�I�H�F�W�X�p���j��
la profondeur où les échotraces ont été observées. A la différence des chaluts commerciaux, le 
chalut pélagique scientifique doit être de maille fine pour être moins sélectif. 

Lors des pêches �G�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�F�K�R�W�U�D�F�H�V���� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �G�H�� �Q�D�J�H��des 
poissons doit être prise en considération. La sardinelle, le maquereau et le chinchard ont une 
vitesse de déplacement très élevée. Le navire doit  mettre en jeu le maximum de ses capacités de 
propulsion pour échantillonner ces espèces 

A bord du N/O Itaf Deme, la vitesse moyenne de chalutage a toujours été comprise entre 3 et 
4.5 �Q�°�X�G�V�����O�D���Y�L�W�H�V�V�H maximale étant déployée lorsque les sardinelles sont ciblées. 

 

1.3.1.2.4.2. Fréquence des pêches de contrôle 
Lors de la programmation des campagnes acoustiques, il faut allouer environ 20% du temps 

de prospection pour les opérations de pêche.  Le temps alloué pour la pêche dépend en fait de la 
�G�X�U�p�H�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�L�W�� �G�H�� �F�K�D�O�X�W���� �T�X�L�� �S�H�X�W�� �G�L�I�I�p�U�H�U�� �G�¶�X�Q�� �Q�D�Y�L�U�H�� �j�� �X�Q�� �D�X�W�U�H���� �1�R�U�P�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D��
pêche de contrôle devrait être entreprise au moins tous les 30 miles nautiques, pour une 
allocation correcte de valeurs de SA aux différentes espèces. 
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�,�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�¶�D�O�O�R�X�H�U���X�Q���W�H�P�S�V���V�X�I�I�L�V�D�Q�W���S�R�X�U���D�W�W�H�L�Q�G�U�H���D�X���P�R�L�Q�V���V�L�[���W�U�D�L�W�V���S�D�U���M�R�X�U 

Selon les espèces à échantillonner, ces traits de chaluts doivent être répartis aussi bien 
�G�D�Q�V���O�D���]�R�Q�H���F�{�W�L�q�U�H�����P�R�L�Q�V���G�H���������P���G�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�����T�X�¶�H�Q���]�R�Q�H���S�U�R�I�R�Q�G�H�����/�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H��est 
par ailleurs rehaussée dans les aires à fortes concentrations. 

A bord du N/O Itaf Deme, les pêches de contrôle durent 30 mn et la fréquence est liée à 
l �¶importance des détections rencontrées. 

1.3.1.2.4.3. Echantillonage des captures 
La pêche doit fournir des échantillons pour avoir la composition en espèces et les 

distributions de tailles des populations observées sur l'échogramme (Stromme, 1992). Si la 
capture est importante, il est nécessaire de prendre un sous-échantillon de la capture totale. Si 
possible un minimum de 100 individus de chaque espèce cible doit être échantillonné pour 
chaque chalut afin de convertir les valeurs SA enregistrées des différentes espèces ou groupes 
�G�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �G�H�� �S�R�L�V�V�R�Q�V�� �H�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �S�D�U�� �F�O�D�V�V�H�� �G�H�� �W�D�L�O�O�H���� �3�R�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �V�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �H�V�S�q�F�H�� �F�L�E�O�H���� �X�Q��
minimum de 10 individus par classe de taille doit être mesuré en longueur et poids afin de 
déterminer la relation taille-�S�R�L�G�V�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�L�R�P�D�V�V�H�V���� �,�O�� �H�V�W�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p��
également de recueillir les informations  annexes telle la maturité, le sexe, le contenu d'estomac, 
etc. Ceci contribuera dans la délimitation des zones de reproduction, la période de ponte et 
autres paramètres écologiques utiles pour la gestion des stocks. 

Les otolithes des espèces cibles doivent être collectés et lus le plus tôt possible, de préférence 
à bord. Si ceci n'est pas possible, les otolithes doivent être préparés et montés conformément au               
et être lus immédiatement après la fin de la campagne.  

1.3.1.2.4.4.  Classification des échotraces  
�/�¶�D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �6A  (ou  « scrutinising ») aux espèces cibles est assez subjective et 

une attention particuliè�U�H�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �D�F�F�R�U�G�p�H�� �j�� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�p�W�K�R�G�H�V�� �S�R�X�U�� �T�X�H�� �O�H�V��
opérateurs de la sous région analysent les échogrammes de la même façon. Le « scrutinising » 
peut être fait de deux façons : 

1. Directement sur la base de la forme et autres caractéristiques des bancs sur les 
échogrammes; les valeurs allouées sont vérifiées régulièrement par des pêches de 
contrôle. Ceci est la méthode recommandée dans la plupart des situations. 
�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �O�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �H�V�W�� �H�Q�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �W�U�q�V�� �G�L�V�S�H�U�V�p�H�V�� �H�W�� �T�X�¶�D�X�F�X�Q��
schéma typique ne se dégage des échogrammes, la méthode indirecte doit être 
appliquée 

 

2. Indirectement sur la base de la composition des traits de chalut; dans ce cas le 
chalutage  ne vise pas à un type spécifique de bancs, mais plutôt des couches de 
�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�L�V�S�H�U�V�p�H�V�� �H�W�� �G�H�� �G�H�Q�V�L�W�p�V�� �Y�D�U�L�D�E�O�H�V�� �j�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U�� �G�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �D�X�F�X�Q�� �E�D�Q�F��
isolé ne peut être identifié (situation rencontrée fréquemment la nuit où beaucoup 
d'espèces de poisson sont dispersées). 

 
Dans la région NWA, les deux métho�G�H�V���G�¶�D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���I�U�p�T�X�H�P�P�H�Q�W���D�S�S�O�L�T�X�p�H�V�����/�H�V��

petits pélagiques se regroupent généralement en bancs spécifiques, et les différents bancs 
sont alloués sur la base de leur forme, profondeur, densité, etc. Cependant, la nuit les bancs 
peuvent se disperser et la méthode indirecte est très souvent appliquée. Pour augmenter la 
fiabilité des allocations de valeurs SA, il est recommandé que les échogrammes soient 
comparables d'une année à �O�¶�D�X�W�U�H. Cette comparabilité des échogrammes peut être 
améliorée par: 
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    �±   �O�D���F�R�Q�G�X�L�W�H���G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���G�X�U�D�Q�W���O�H�V���P�r�P�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H�� 

�± �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���Y�L�W�H�V�V�H���G�H�V���Q�D�Y�L�U�H�V���H�W���U�p�J�O�D�J�H�V���G�H�V���D�I�I�L�F�K�D�J�H�V���G�H���W�H�O�O�H���V�R�U�W�H���T�X�H���O�H��
�P�r�P�H���E�D�Q�F���S�U�R�G�X�L�V�H���W�R�X�M�R�X�U�V���O�H���P�r�P�H���p�F�K�R�J�U�D�P�P�H���V�X�U���O�¶�p�F�K�R�L�Q�W�p�J�U�D�W�H�X�U�� 

 
�/�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �G�H�V��opérateurs est également déterminante dans la fiabilité des allocations 

effectuées�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���O�H���3�O�D�Q�Q�L�Q�J���*�U�R�X�S���D���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p���T�X�H :  

 
�± les mêmes opérateurs soient choisis pour effectuer cette tâche lors des prospections; 
 
�± pour chaque zone et chaque saison, un catalogue des échogrammes des bancs déjà 

identifiés dans le passé par chalutage soit élaboré ; cette référence visuelle doit être 
disponible à bord pour consultation durant les campagnes. 

 
�± �G�H�V���p�F�K�D�Q�J�H�V���G�¶�p�F�K�R�J�U�D�P�P�H�V���W�\�S�L�T�X�H�V���V�R�L�H�Q�W���H�I�I�H�F�W�X�p�V���Hntre les pays. 

 
�± �G�H�V�� �D�W�H�O�L�H�U�V�� �R�•�� �O�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �p�F�K�D�Q�J�H�Q�W�� �O�H�X�U�V�� �H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V�� �G�D�Q�V���O�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��

espèces cibles, soient organisées.  
 
La méthode indirecte est moins précise que la directe. 

 

 

1.3.2. Historique des campagnes hydroacoustiques au Sénégal 

�3�O�X�V�L�H�X�U�V���W�\�S�H�V���G�H���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���G�¶�p�F�K�R-prospection acoustique ont été menés durant les quatre 
dernières décennies dans la région nord-ouest africaine. Au Sénégal, on retient dans le passé les 
campagnes CAP et Echosar mais aussi des campagnes acoustiques avec les anciens navires du 
CRODT (N/O Laurent Amaro et N/O Louis Sauger). Mais, la série la plus régulière et la plus 
récente est celle du navire de recherche norvégien R/V Fridtjof Nansen présent dans la région 
depuis 1995 dans le cadre du programme FAO/Nansen. Depuis 2006, ce programme est terminé 
�H�W���L�O���D���p�W�p���G�H�P�D�Q�G�p���D�X�[���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V���O�R�F�D�O�H�V���G�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H�U���O�D���V�p�U�L�H���G�X���Q�D�Y�L�U�H���Q�R�U�Y�p�J�L�H�Q���j���O�¶�D�L�G�H���G�H�V��
navires locaux (N/O Itaf Dème du Sénégal, Al Awam de la Mauritanie et Al Amir du Maroc). 
Dans cette perspective, plusieurs intercalibrations ont été effectuées entre 2004 et 2005 entre les 
navires locaux et le N/O Fridtjof Nansen pour calibrer les équipements et rendre comparables les 
résultats (Sarre et al, 2005). 

Les campagnes CAP et Echosar 1 à 4 du navire Capricorne se sont déroulées de 1973 à 1982. 
En 1983, lorsque le CRODT fut équipé d'un ensemble d'écho-intégration, la campagne Echosar 
5 fut réalisée en coopération avec le navire Capricorne cette année-là. Les campagnes Echosar (6 
à 15) se sont poursuivies alors de 1984 à 1989, à bord du navire Laurent AMARO jusqu'en 1985 
puis à bord du navire Louis SAUGER. Ces campagnes couvraient le plateau continental 
Sénégambien entre les fonds de 10 et 200 m. En outre un programme limité à la Petite Côte du 
Sénégal a permis d'effectuer six prospections de 1984 à 1986. En 1986 une "Cooperative 
Survey" réunit à Dakar les navires Dr. Fridtjof Nansen, Cornide de Saavedra, N'diago et Louis 
Sauger pour une intercalibration. En 1989, le navire André Nizery réalisa une campagne de 
mesures de TS in situ par dual beam (120 kHz) (Marchal, 1989). 

1.3.2.1. Les campagnes Echosar au Sénégal 

Les premières campagnes hydroacoustiques au Sénégal ont démaré dans les années 50 avec 
les �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �G�H�� �S�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �1���2�� �*�p�U�D�U�G�� �7�U�p�F�D�� �R�S�p�U�p�� �S�D�U�� �O�¶�2�I�I�L�F�H�� �G�H���O�D�� �5�Hcherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) devenu plus tard IRD. 
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Vinrent ensuite les campagnes hydroacoustiques initiées en 1973 dans le cadre du programme 
conjoint Echotrace (Echoprospection des stocks tr opicaux de l'Atlantique Centre Est) piloté 
�S�D�U���O�¶�2�5�6�7�2�0���H�W���O�H���&�H�Q�W�U�H���1�D�W�L�R�Q�D�O���S�R�X�U���O�
�(�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���2�F�p�D�Q�V�����&�1�(�;�2�������&�H���S�U�R�J�U�D�P�P�H��
�T�X�L�� �F�R�X�Y�U�D�L�W�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �V�¶�p�W�D�O�D�Q�W�� �G�X�� �� �&�D�S�� �%���D�Q�F-en Mauritanie au Cap Roxo à 
�O�¶�H�[�W�U�r�P�H�� �V�X�G�� �6�p�Q�p�J�D�O�� avait un double objectif : surveiller l'évolution des stocks de poissons 
pélagiques et semi-pé1agiques par l'estimation de 1eur biomasse, étudier la localisation des 
différentes espèces et en déduire leurs déplacements en fonction des saisons et des conditions de 
milieu. De 1973 à 1977, huit campagnes ont été réalisées (Marchal et Boè1y 1977 ; Ger1otto et 
al. 1978�������'�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�D���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�H�V���H�V�S�q�F�H�V���R�Q�W���S�X���r�W�U�H���Q�R�W�p�V���O�R�U�V���G�H���F�H��
�S�U�R�J�U�D�P�P�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q�� �P�D�V�V�L�Y�H�� �G�H��Balistes carolinensis durant cette période 
(Caveriviere et al. 1980) et une extension de la couverture de Sardina pilchardus vers les sud à 
�S�D�U�W�L�U���G�X���&�D�S���%�O�D�Q�F���T�X�¶�L�O���Q�H���S�D�U�D�L�V�V�D�L�W���J�X�q�U�H���G�p�S�D�V�V�H�U���D�X�S�D�U�D�Y�D�Q�W����Domanevski et Barkova, 1979 
; Fréon et Stéquert, 1978).  

�/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �V�X�V�F�L�W�p�� �S�D�U���F�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �D�� �S�R�X�V�V�p�� �O�¶�2�5�6�7�2�0�� �H�W��le CRODT à concevoir un sous 
programme d'évaluation acoustique nommé Echosar, qui prévoyait plusieurs campagnes à 
différentes saisons au cours des années 1980-82. Le sous-programme Echosar concernait plus 
particulièrement les stocks de clupéidés et autres petits pélagiques situés dans la zone de 
balancement du "front thermique nord" soit entre 10°N (Bissagos) et 21 ° N (Cap Blanc) et avait 
�S�R�X�U�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���� �L���(�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�R�L�V�V�R�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H��
sénégalo mauritanienne au cours de la période, où le front thermique se trouve le plus au nord ; 
ii) Etudier la répartition des populations en fonction des conditions de milieu et compléter les 
observations sur les migrations des espèces en relation avec le déplacement du front thermique ; 
iii) -Poursuivre la surveillance du stock des balistes et compléter les observations des campagnes 
"Guinée" concernant l'extension vers le nord de cette espèce. 

Toutes ces campagnes acoustiques ont eu lieu avec le navire de recherches français le NO 
Ca�S�U�L�F�R�U�Q�H���� �&�¶�H�V�W�� �H�Q�� �P�D�U�V�� ���������� �T�X�¶�D�� �H�X�� �O�L�H�X�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�� �G�
�p�F�K�R-prospection jamais 
réalisée par un navire de recherches sénégalais. Ce fut avec le navire NO Laurent Amaro. Pour 
estimer de manière indépendante des statistiques de pêches, l'abondance de ses ressources en 
poissons pélagiques côtiers, le Sénégal s'était alors attelé à acquérir son propre matériel, ce qui 
fut fait dans le cadre du "Fisheries Assesment Project" financé en partie par l'USaid. Le bateau 
de recherches sénégalais NO Laurent Amaro fut alors équipé d'un ensemble complet d'écho-
�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���%�,�2�6�2�1�,�&�6���Y�H�Q�D�Q�W�����D�X���Q�L�Y�H�D�X���U�p�J�L�R�Q�D�O�����F�R�P�S�O�p�W�H�U���O�H���1���2���1�¶�'�L�D�J�R���T�X�
�D�Y�D�L�W���D�F�T�X�L�V��
le CNROP de Nouadhibou en Mauritanie et permettant ainsi d'estimer la répartition des 
principales espèces qui migrent, en fonction des saisons hydrologiques tout le long du plateau 
continental sénégalo-mauritanien. Le navire océanographique en service de 1985 à 1995 fut le 
Louis Sauger (37 m de longueur, 280 tonneaux pour le Tonnage Jauge Brut TJB, 800 chevaux 
de puissance motrice) gréé au chalut pêche arrière, et équipé d'un matériel électronique classique 
de navigation. 

Les caractéristiques des campagnes Echosar ainsi que le détail des méthodologies utilisées 
�S�R�X�U���O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���E�L�R�P�D�V�V�H�V���V�R�Q�W���U�p�V�X�P�p�V���G�D�Q�V���O�H�V���V�R�X�V���Fhapitres suivants. 

1.3.2.1.1. Target Strength (TS) utilisé 
Les résultats de Domaine et Nakken (1975) qui ont montré que, pour une espèce donnée, 

l'indice de réflexion des poissons TS (Target Strength) est fonction de leur longueur, ont servi de 
base dans les estimations de TS des poissons tropicaux aussi bien avec les campagnes du N/O 
Capricorne que celles du navire norvégien Dr Fridtjof Nansen. Lors de la campagne Echosar 3, 
des mesures de TS in situ par la méthode de la cage ont été réalisées sur des sardinelles rondes, 
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Sardinella aurita. Au cours de cette expérience, trois plongées sous-marines ont été effectuées 
qui ont permis de vérifier que le comportement du poisson semblait normal; les poissons étaient 
uniformément repartis dans la cage, nageaient en position proche de l'horizontale et aucun ne 
montrait de signe de "faiblesse" (Levenez et al. 1982). Les résultats de cette expérience de mai 
1981 (Marchal et Josse, 1982) avaient permis de calculer un index de réflexion moyen TS =- 
34.4 dB kg-1 pour des sardinelles rondes, de longueur à la fourche LF = 22.7 cm). Cette mesure 
avait servi de base à l'estimation de la TS pour les campagnes Echosar 3, 4 et 5.  

Des mesures de TS plus récentes ont été réalisées dans la région, elles sont présentées en 
paragraphe 2.5.2.  

 

1.3.2.1.2. Fréquences de travail  
�/�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �X�W�L�O�L�V�p�� �G�X�U�D�Q�W�� �F�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �(�F�K�R�V�D�U�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�� �p�F�K�R�V�R�Q�G�H�X�U�� �G�X�D�O�� �E�H�D�P��

�%�L�R�V�R�Q�L�F�V�� �������� �H�W�� �O�D�� �I�U�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �p�W�D�L�W�� �G�H�� �������� �N�+�]���� �O�¶�p�P�L�V�V�L�R�Q�� �V�H�� �I�D�L�V�D�Q�W�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �X�Q��
transducteur à faisceau étroit dont l'angle entre les points à -3db du diagramme de directivité 
était de 10°. Le transducteur était alors remorqué latéralement par rapport au navire au moyen 
d'une base delta ENDECO S 17 à la profondeur de 3 m sous la surface.  

 

1.3.2.1.3. Estimations des biomasses lors des campagnes Echosar 
Pour un système acoustique donné, constitué d'un sondeur, muni d'un gain variable dans le 

temps (TVG, Time Varied Gain en anglais, amplification compensant les pertes d'énergie sonore 
dues à la dispersion géométrique et à l'absorption du milieu, ainsi que d'un intégrateur d'échos), 
l'amplitude du signal de sortie de l'intégrateur est proportionnelle à la densité en poisson dans le 
volume d'eau échantillonné par le système (Forbes et Nakken. 1972). On a alors la relation  

                                                                                                         (11) 

où  est la densité moyenne en poisson,  

« M » la valeur moyenne du signal de sortie de l'intégrateur, traduction graphique de 
l'intégration des intensités des échos ou carrés des tensions électriques V correspondantes :          

                                                                                                                 (12) 

« c » un coefficient de proportionnalité encore appelé constante d'étalonnage ou constante 
d'intégration. 

La détermination du coefficient de proportionnalité c se faisait par différentes méthodes dont 
la plus connue est la méthode de la cage (Johannesson et Loss, 1973) qui consiste à introduire 
dans une cage en filet une densité connue de poisson m et à mesurer l'intégration correspondante 
des échos (M). Cette grandeur expérimentale dépend à la fois des pe�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�V���G�H�����¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��
sondeur échointégrateur et de la nature des cibles. 

Pour une cible donnée cette valeur est constante tant que les caractéristiques de l'appareillage 
�X�W�L�O�L�V�p�� �U�H�V�W�H�Q�W�� �L�Q�F�K�D�Q�J�p�H�V���� �G�
�R�•�� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p�� �G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �X�Q�� �p�W�D�O�R�Q�Q�D�J�H�� �G�H�� �O�
�H�Q�V�H�Pble de 
�O�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���� �/�R�U�V�T�X�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�� �G�
�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���� �R�Q�� �F�D�O�F�X�O�D�L�W�� �O�D��
densité moyenne en poisson à partir de la formule (11) aussi bien pour la totalité de l'aire 
prospectée que pour des secteurs plus restreints. La biomasse estimée correspond alors au 
produit de la densité moyenne par la superficie de la zone considérée : 

 

                                                                                              (13) 
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1.3.2.1.4. Contraintes liées aux campagnes Echosar 
Les contraintes majeures durant les évaluations du programme Echosar concernaient 

�O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H���G�H�V���S�R�L�V�V�R�Q�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�����O�D���G�p�W�H�F�W�L�R�Q���G�X���I�R�Q�G���P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H��
la couche de surface.  

 
�(�Q���H�I�I�H�W�������O�H���/�D�X�U�H�Q�W���$�P�D�U�R���p�W�D�L�W���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���G�R�W�p���G�¶�X�Q���F�K�D�O�X�W���G�p�P�H�U�V�D�O�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���F�K�D�O�X�W���G�H��

�I�R�Q�G���G�H�����P���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���H�W���������P���G�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�����8�Q���F�K�D�O�X�W���S�p�O�D�J�L�T�X�H���G�H���������P��
x 10 m d'ouverture avait été testé lors du programme ; ce chalut qui était destiné plutôt aux 
captures de larves de poissons, n'était pas équipé de netsonde et les résultats étaient décevants.  

 
La seconde difficulté était liée à la reconnaissance du fond ; en effet dans les cas où des bancs 

denses se trouvaient en quasi-continuité avec le fond un blocage avait souvent lieu avec perte du 
�I�R�Q�G���U�p�H�O�O�H�����&�H�F�L���H�Q�W�U�D�L�Q�D�L�W���X�Q���E�L�D�L�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���F�R�X�F�K�H���G�H���I�R�Q�G�� 

 
Enfin, lors d'une campagne d'écho-intégration classique les réponses acoustiques des poissons 

sont intégrées dans toute la colonne d'eau jusqu'au fond ou jusqu'à une certaine profondeur 
pendant des intervalles de distance ou de temps fixes le long du trajet du navire. Cependant la 
position du transducteur du sondeur fixée sous la coque du navire et le blocage de la réception 
pour les 3 premiers mètres contigus faisait que la couche de 7 mètres sous la surface ne pouvait 
�r�W�U�H�� �S�U�R�V�S�H�F�W�p�H���� �3�D�U�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �W�H�P�S�V���� �L�O�� �p�W�D�L�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�¶�p�W�H�Q�G�U�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H�P�H�Q�W��
l'épaisseur de cette couche aveugle du fait de la réflexion sur des bulles d'air produisant des 
échos de forte intensité qui pouvaient être intégrés. Ainsi une fraction de biomasse qui peut ne 
pas être négligeable particulièrement dans les eaux très côtières ou sur les haut-fonds (banc 
d'Arguin par exemple), n'était pas prise en compte (Levenez et Lopez 1982). 

 

1.3.2.2. Les campagnes récentes au Sénégal : campagnes du N/O Itaf Dème et du 
R/V Fridtjof Nansen 

Des problèmes techniques récurrents ont finalement immobilisé le navire N/O Louis Sauger 
en 1995 et il �D���I�D�O�O�X���D�W�W�H�Q�G�U�H���M�X�V�T�X�¶�H�Q�������������D�Y�D�Q�W���T�X�H���O�H���6�p�Q�p�J�D�O���E�p�Q�p�I�L�F�L�H���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���Q�D�Y�L�U�H��
�G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H�����R�I�I�H�U�W���S�D�U���O�D���F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���M�D�S�R�Q�D�L�V�H���F�R�P�P�H���V�R�Q���S�U�p�G�p�F�H�V�V�H�X�U�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�X���1���2���,�W�D�I��
Dème,  un chalutier de pêche arrière (37.4 m de longueur, 8.1 m de large, 3 m pour le tirant 
�G�¶�H�D�X������������TJB, et 1 100 chevaux de puissance motrice au niveau de son moteur principal) doté 
de 3 chaluts : 2 démersaux �H�W�� ���� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�� �H�W�� �G�¶�X�Q�� �p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�H : i) un 
échosondeur SIMRAD ER60 ; ii) un intégrateur SIMRAD BI60 ; iii) un transducteur 38 kHz   ; 
iv) un transducteur 120 kHz. 

 

�/�H�� �1���2�� �,�W�D�I�� �'�p�P�H�� �D�� �G�p�P�D�U�U�p�� �V�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �P�D�U�V������������ �D�Y�H�F�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H��
conduire deux campagnes par année, une en saison froide et une autre en chaude. A partir de 
������������ �D�Y�H�F�� �O�¶�Drrêt des campagnes acoustiques du DFN dans la région, le N/O Itaf Déme a 
seulement conduit ses prospections dans la période octobre-novembre de chaque année afin de 
continuer la série laissée par le DFN. 

Les principales difficultés liées aux campagnes du N/O Itaf Deme sont la médiocrité au 
�Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H���S�p�O�D�J�L�T�X�H���P�D�L�V���D�X�V�V�L���O�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���E�X�G�J�p�W�D�L�U�H�V���G�X���&�5�2�'�7���j���S�D�U�W�L�U��
de 2008. 
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�/�H�� �F�K�D�O�X�W�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�� �D�U�U�L�Y�p�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �E�D�W�H�D�X�� �H�Q�� ���������� �D�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �p�W�p�� �S�H�X�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�W���� �&�¶�H�V�W��
pourquoi en juin 2002 une requête a été formulée par le CRODT lors du dernier Steering 
�&�R�P�P�L�W�W�H���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���1�$�1�6�(�1���j���%�H�U�J�H�Q�����1�R�U�Y�q�J�H�����S�R�X�U���R�E�W�H�Q�L�U���O�¶�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H���G�¶�H�[�S�H�U�W�V�����(�Q��
�M�D�Q�Y�L�H�U�� ���������� �O�D�� �)�$�2���� �F�K�D�U�J�p�� �G�H�� �O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H���� �D�� �F�R�Q�W�U�D�F�W�p�� �X�Q�H�� �p�T�X�L�S�H��
�Q�R�U�Y�p�J�L�H�Q�Q�H�� �F�R�P�S�R�V�p�H�� �G�¶�X�Q�� �F�D�S�L�W�D�L�Q�H�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �H�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �µ�¶�I�L�V�K�L�Q�J�� �P�D�V�W�H�U�¶�¶���S�R�X�U�� �Y�H�Q�L�U�� �D�X��
�6�p�Q�p�J�D�O�� �j�� �E�R�U�G�� �G�X�� �1�D�Y�L�U�H�� �D�I�L�Q�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �F�K�D�O�X�W����
Plusieurs solutions techniques ont été proposées, quelques résultats notables ont été enregistrés 
aprè�V�� �F�H�W�W�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �U�H�V�W�D�L�H�Q�W�� �L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�V���� �/�D�� �-�,�&�$�� �D�� �D�O�R�U�V�� �U�H�W�H�Q�X�� �T�X�¶�L�O��
�V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�H�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �G�H�� �S�H�F�K�H�� �G�X�� �Q�D�Y�L�U�H�� �H�W�� �D�� �L�Q�L�W�L�p�� �H�Q��
�V�H�S�W�H�P�E�U�H���������������G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���F�R�Q�M�R�L�Q�W���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V��démersales côtières 
�G�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �H�[�p�F�X�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�,�6�5�$���&�5�2�'�7�� �H�W�� �O�D�� �-�,�&�$���2�$�)�,�&���� �X�Q�H�� �F�R�P�S�R�V�D�Q�W�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �j��
�O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�D�S�D�F�L�W�p�V���G�X���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���Q�D�Y�L�J�X�D�Q�W���G�X���1���2���,�7�$�)���'�(�0�(�����F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�D�Q�W���j���G�H�V��
exercices pratiques en mer pour une utilisation effective et efficace du chalut pélagique équipant 
�O�H�� �Q�D�Y�L�U�H�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �'�H�V�� �D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�� �I�X�U�H�Q�W�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p�H�V��
après cette seconde formation à bord du navire.  

A partir de 2008 le CRODT fut confronté à des difficultés financières, le budget annuel reçu 
�G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �G�X�� �6�p�Q�p�J�D�O�� �D�\�D�Q�W�� �F�R�Q�Q�X�� �X�Q�H�� �E�D�L�V�V�H�� �G�U�D�V�W�L�T�X�H���� �/�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �F�R�Q�Q�X�U�H�Q�W��
�D�O�R�U�V���X�Q�H���O�R�Q�J�X�H���U�X�S�W�X�U�H���H�W���Q�¶�R�Q�W���p�W�p���U�H�S�U�L�V���T�X�¶�H�Q���M�D�Q�Y�L�H�U������������ 

Quant au �Q�D�Y�L�U�H���'�U�����)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q�����L�O���D���W�U�D�Y�D�L�O�O�p���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W���G�H�S�X�L�V���������������(�Q��mai 
1981 et mars 1982 le navire a couvert la région d'Agadir au Ghana, d'août à Décembre 1986 la 
zone entre Agadir et la Sierra Léone et enfin en Septembre 1989 de Safi au Cap Blanc. Mais la 
série la plus régulière et la plus longue a été celle démarrée en 1995 dans le cadre du programme 
FAO/NANSEN. Ces campagnes régionales ont couvert le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie et 
le Maroc. La Guinée Bissau a été couverte en 1995 mais les faibles valeurs enregistrées durant 
cette campagne ont conduit le programme à éliminer la Guinée Bissau lors des prospections qui 
ont suivi. Les campagnes du navire Dr. Fridtjof Nansen ont été conduites régulièrement durant 
les mois de novembre-décem�E�U�H�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ���������� �D�Y�H�F���� �S�R�X�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V���� �X�Q�H�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��
aussi en juin-juillet. 

Les caractéristiques des récentes campagnes aux Sénégal ainsi que le détail des 
�P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�V�� �X�W�L�O�L�V�p�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�L�R�P�D�V�V�H�V�� �V�R�Q�W�� �U�p�V�X�P�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�X�V�� �F�K�D�S�L�W�U�H�V 
suivants. 

À bord du N/O Itaf Déme, deux fréquences sont utilisées : 38 kHz et 120 kHz. Ces 
fréquences sont calibrées en début de chaque campagne ; pour la fréquence de 38 kHz, la durée 
�G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q��choisie est de 1.024 microseconde et pour la fréquence de 120 kHz, la durée 
�G�¶�L�P�S�X�O�V�L�R�Q��est de 256 microseconde. Le matériel SIMRAD a montré une très haute stabilité 
depuis son acquisition et pour chaque fréquence, les déviations par rapport au modèle ont été 
très faibles durant les opérations de calibration.  

Ju�V�T�X�¶�H�Q���������������O�H���Q�D�Y�L�U�H���5���9��Dr �)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q���H�V�W���p�T�X�L�S�p���G�¶�X�Q���V�R�Q�G�H�X�U���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���6�L�P�U�D�G��
EK-���������W�U�D�Y�D�L�O�O�D�Q�W���j���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���������N�+�]���H�W���G�¶�X�Q���L�Q�W�p�J�U�D�W�H�X�U���%�H�U�J�H�Q���(�F�K�R���,�Q�W�H�J�U�D�W�R�U���V�\�V�W�H�P��
500 (BEI500). A partir de 2003, quatre fréquences sont disponibles à bord : 18, 38, 120, 200 
kHz. 
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1.3.2.3. Revue succinte des anciennes campagnes acoustiques réalisées au Maroc 
et en Mauritanie 

Campagnes du Maroc : 

1953 : Programme d'échosondage pour localiser les bancs avec pour objectif le pilotage des 
pêcheries sous couvert de la profession et des conserveries.  

1973 : Début des études d'évaluation et de répartitions des stocks dans un cadre FA0 avec le 
bateau Idrissi (FAO) qui travaillait avec un sondeur (38 kHz) et un intégrateur analogique de 
SIMRAD en Méditerranée et du Cap Spartel au Cap Juby. Ce programme s'est achevé en 1976. 

�������������������������$�U�U�r�W���G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�� 

1979 : Acquisition du navire Ibn Sina équipé en acoustique avec sondeur, sonar et intégrateur 
analogique.  Un programme qui a duré jusqu'en 1985 permettait alors d'effectuer trois 
campagnes pendant la saison qui s�¶�p�W�H�Q�G���G�X���S�U�L�Q�W�H�P�S�V���j���2�F�W�R�E�U�H�� 

1985 : Arrêt du programme de l' Ibn Sina dont les résultats ont été jugés non satisfaisants et 
attente de l'acquisition du navire Charif Al Idrissi en 1986. 

1986 : Des campagnes de calibration et de mesure de bruit ont conduit à ne pas utiliser ce 
nouveau navire pour effectuer des campagnes de prospection acoustique. L' Ibn Sina et le Charif 
Al  Idrissi furent alors utilisés plutôt pour le pilotage des pêcheries. 

En paralléle, des travaux ont été effectués par le navire Dr Fridtjof Nansen dans le cadre 
FAO : 

1981 : mesure de TS et études de comportement. 

1982 : intercalibration avec l' Ibn Sina 

1986 : 2 campagnes en Septembre et Novembre 

1989 : 1 campagne en Septembre. 

 
Campagnes de la  Mauritanie : 

Les premières campagnes eurent lieu en 1970-1971 lorsque le navire Almoravide effectua 
pour le compte de la SCET International des prospections au sondeur et au sonar.Puis eurent lieu 
les campagnes du navire Capricorne (Série des CAP et Echosar 1,2,3 et 5). En 1983, le navire 
N'Diago fut équipé d'un sondeur SIMRAD EK 400 (38 KHz) et d'un intégrateur AGENOR. Ce 
navire ne disposait pas de sonar.De 1983 à 1989, malgré un arrêt de 1984 à mi-1986,13 
campagnes de prospection qui ont couvert l'ensemble du plateau continental et une partie du 
talus mauritanien ont été réalisées.En plus de ces campagnes, la Mauritanie a bénéficié de 
prospections effectuées par le navire Dr Fridtjof Nansen. Le navire Ernst Haeckel (RDA) a 
également prospecté le talus et la zone du large en 1984 et 1985.Le navire Monocristal (URSS) a 
prospecté cette même zone en 1988. 

1.3.3. Harmonisation des resultats acoustiques issus des navires de la région 

�8�Q���G�H�I�L���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�V�W���O�¶harmonisation des résultats de campagnes issus des différents navires 
de la région�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�D���F�R�P�S�D�U�D�L�V�R�Q���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���R�E�W�H�Q�X�V���Q�¶�H�V�W���S�R�V�V�L�E�O�H���T�X�H���V�L���L�����O�H�V���U�p�S�R�Q�V�H�V��
des navires devant des situations identiques sont les mémes et que ii) les opérateurs en charge de 
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �L�Q�W�H�U�S�U�p�W�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �H�W�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �O�H�V�� �H�F�K�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�H�� �O�D�� �P�r�P�H��
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�P�D�Q�L�q�U�H�����/�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���F�R�Q�F�H�U�Q�H���D�O�R�U�V���D�X�W�D�Q�W���O�H���S�O�D�Q���P�D�W�p�U�L�H�O���T�X�H���S�Oan humain. Si les aspects 
matériels sont plus faciles à prendre en charge, les considérations humaines le sont moins à 
cause de la forte subjectivité liée aux interprétations des échogrammes par les opérateurs. La 
standardisation des équipements a essentiellement reposé sur les intercalibrations des navires et 
�D���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���T�X�H���M�¶�D�L���G�L�U�L�J�p�H���G�D�Q�V���O�D���V�R�X�V���U�p�J�L�R�Q et présenté en Annexe 1. 
�/�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���K�X�P�D�L�Q�H���D���U�H�S�R�V�p���V�X�U���O�D���F�R�O�O�H�F�W�H���H�W���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V��
cent�D�L�Q�H�V�� �G�¶�p�F�K�R�J�U�D�P�P�H�V�� �W�\�S�L�T�X�H�V�� �j�� �E�R�U�G�� �G�X�� �Q�D�Y�L�U�H�� �'�)�1�� �H�W�� �D�� �D�X�V�V�L�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �p�W�X�G�H��
conduite à deux (moi méme et Najib Charouki à bord du DFN) et finalisée en groupe de travail 
pour le compte de la FAO. Ce dernier travail est présenté dans les lignes qui suivent. 

1.3.3.1. �/�H�V���L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�V���G�H���Q�D�Y�L�U�H�V���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���V�W�R�F�N���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�X���1�R�U�G���2�X�H�V�W 

�'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���F�R�P�S�D�U�D�E�L�O�L�W�p���G�H�V���U�p�V�X�O�W�D�W�V���G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V��
�G�D�Q�V���O�D���U�p�J�L�R�Q�����S�O�X�V�L�H�X�U�V���H�[�H�U�F�L�F�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���R�Q�W���p�W�p���P�H�Q�p�V���H�Q�Wre les navires locaux et le 
DFN particulièrement  en 2004 et 2005. Le détail de ces opérations figure en annexe. La 
conclusion principale de ces exercices d'intercalibrations de 2004 et 2005 est que les navires 
locaux ont la capacité de conduire des campagnes conjointes régionales pour pouvoir finalement 
remplacer le DFN dans la sous région. La comparabilité totale entre les navires locaux ne peut 
�W�R�X�W�H�I�R�L�V�� �r�W�U�H�� �D�W�W�H�L�Q�W�H�� �T�X�¶�H�Q�� �P�X�O�W�L�S�O�L�D�Q�W�� �O�H�V�� �H�[�H�U�F�L�F�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���� �H�Q�� �S�U�R�Fédant 
régulièrement à des réajustements et particulièrement en améliorant les performances dans les 
pêches scientifiques. La standardisation des méthodes de scrutinising, l'installation de blisters 
sur les coques de certains navires pour réduire les effets météorologiques, la régularité des 
�H�[�H�U�F�L�F�H�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �D�X�W�D�Q�W�� �G�H�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �H�Q�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �D�P�p�O�L�R�U�H�U��
cette comparabilité entre les navires locaux. Les efforts des scientifiques acousticiens dans la 
région ont étés orientés sur ces questions durant les dernières années. Le dernier exercice 
�G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���H�I�I�H�F�W�X�p���U�p�F�H�P�P�H�Q�W���H�Q�������������H�Q�W�U�H���O�H���Q�D�Y�L�U�H���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V���H�W���O�H���'�)�1���F�R�Q�I�L�U�P�H���O�H�V��
résultats de 2004 et 2005. 

1.3.3.2. �/�¶�Lntercalibration de 2015 entre les navires Fridtjof Nansen et Itaf Deme  

Parcours des deux navires : ci-dessous, le parcours adopté �H�Q���G�¶octobre 2015 au niveau de la 
Petite Côte, avec  le N/O Itaf Deme devant le DFN, un décalage de 20 minutes étant observé. Le 
parcours a été choisi pour pouvoir couvrir des bancs important (transect 1 longeant la coote) 
mais également couvrir aussi bien les petits que les grands fonds (transect 2 vers la large). La 
�Y�L�W�H�V�V�H���F�R�P�P�X�Q�H���H�V�W���G�H�������Q�°�X�G�V���� 

 
Figure 1-24 : �3�D�U�F�R�X�U�V�� �G�H�V�� �Q�D�Y�L�U�H�V�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �5�9�� �)�U�L�G�W�M�R�I�1�D�Q�V�H�Q�� �H�W�� �O�H�� �5�9�� �,�W�D�I�� �'�H�P�H�� �H�Q��

octobre 2015.  

Durant ce parcours, des bancs denses ont été rencontrés au départ et pas simultanément de part 
�H�W���G�¶�D�X�W�U�H :  
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Figure 1-25 : �9�D�O�H�X�U�V���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q��SA �G�H�V���G�H�X�[���Q�D�Y�L�U�H�V���G�X�U�D�Q�W���O�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H��N/ODFN et le N/O Itaf 

Deme en octobre 2015.   

Ces fortes valeurs différentes de SA (nm2 nm-2) ont généré une corrélation très médiocre 

 (r = 0,53�����V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���S�D�U�F�R�X�U�V : 

 
Figure 1-26: �&�R�U�U�H�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V�����G�H�V���G�H�X�[���Q�D�Y�L�U�H�V���G�X�U�D�Q�W���O�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H���5�9���)�U�L�G�W�M�R�I�1�D�Q�V�H�Q���H�W���O�H���5�9��

Itaf Deme en octobre 2015.   

�/�R�U�V�T�X�¶�R�Q�� �H�[�F�O�X�W�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �H�[�W�U�r�P�H�V�� �G�H�� �G�p�S�D�U�W on obtient une très bonne corrélation (r = 
0,95). 

 

 
Figure 1-27 : �9�D�O�H�X�U�V�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �6A des deux navires, avec valeurs extrèmes excluses, durant 

�O�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H���5�9���)�U�L�G�W�M�R�I�1�D�Q�V�H�Q���H�W���O�H���5�9���,�W�D�I���'�H�P�H���H�Q���R�F�W�R�E�U�H��2015.  

Avec la relation suivante entre les deux navires : 
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                          FridtjofNansen  =  1.2*ItafDeme �± 191,24 

 

Figure 1-28 : Corrélation �H�Q�W�U�H���O�H�V�����G�H�V���G�H�X�[���Q�D�Y�L�U�H�V���G�X�U�D�Q�W���O�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H��DFN et le RV Itaf Dème 
en octobre 2015, avec les valeurs extrêmes des SA exclues.  

�&�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�� �O�D�� �O�L�Q�p�D�U�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �6A entre le 
navire de référence que constitue le DFN et le navire RV Itaf Dème. Il est important de préciser 
que la finalité des campagnes �G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�Q�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�X�L�Y�U�H�� �O�H�V�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�D��
�U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �V�X�U�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �W�H�U�P�H�� �j�� �G�H�V�� �I�L�Q�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���� �V�H�X�O�H�� �O�D�� �O�L�Q�p�D�U�L�W�p�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�V��
�Q�D�Y�L�U�H�V�� �H�V�W�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H���� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �6A  ne pouvant en aucun cas être égales dans 
�O�¶�D�E�V�R�O�X�� �F�R�P�S�W�H�� �W�H�Q�X�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V��intrinsèques (niveaux de bruit généré, biais même légers 
dans les calibrations etc.) entre les navires et des différences inévitables entre les parcours des 
�Q�D�Y�L�U�H�V�� �p�W�D�Q�W�� �H�Q�W�H�Q�G�X�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�E�V�R�O�X�� �F�H�X�[-ci ne peuvent rencontrer exactement et 
simultanément les mêmes détections (à moins de superposer les deux navires !). 

 

1.3.3.3. �/�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�W�H�U�S�U�p�W�D�W�L�R�Q���G�H�V��échogrammes  

�7�R�X�M�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �F�R�P�S�D�U�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V��résultats des campagnes 
acoustiques dans la région, un des problèmes majeurs auxquels la région était confrontée a été la 
�F�R�P�S�D�U�D�E�L�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �D�O�O�R�X�p�H�V�� �D�X�[�� �H�V�S�q�F�H�V�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�H�Uprétation des échogrammes 
(« scrutinising »). Des différences signi�I�L�F�D�W�L�Y�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�H�V�� �G�¶�X�Q��opérateur à un autre, 
dues à la subjectivité liée à cette opération. Durant les analyses des intercalibrations, des 
rapports souvent supérieurs à 4 ont été constatées dans les valeurs des SA allouées pour une 
espèce donnée et par deux opérateurs différents. Cette situation a motivé en 2003 que le 
Planning Group initie �X�Q�H�� �p�W�X�G�H�� �G�¶�H�Q�Y�H�U�J�X�U�H�� �H�Q�F�D�G�U�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �)�$�2�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �3�U�R�M�H�W�� �© Norad-
FAO Project », étude ayant consisté à la collecte durant la prospection acoustique du R.V. 
�)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q���G�H���Q�R�Y�H�P�E�U�H�������������� �G�¶�p�F�K�R�V���W�\�S�H���S�R�X�U��la caractérisation des échos des espèces 
cibles de la région et de permettre ainsi de réduire la subjectivité liée au scrutinising en 
aboutissant à �X�Q�H���D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���S�O�X�V���I�L�D�E�O�H���G�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q��SA lors des interprétations.   

�/�D���G�p�P�D�U�F�K�H���D�G�R�S�W�p�H���D�O�R�U�V���D���p�W�p���G�H���G�p�I�L�Q�L�U���D�X���S�U�p�D�O�D�E�O�H���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���F�U�L�W�q�U�H�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q��
des bancs et paramètres mathématiques en relation avec chaque échogrammes, avant  de 
déterminer les principaux indices de caract�p�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶échogramme �S�R�X�U�� �O�¶�H�V�S�q�F�H�� �F�L�E�O�H��
�F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�����&�K�D�T�X�H���p�F�K�R�J�U�D�P�P�H���G�H�Y�D�L�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���T�X�H���Y�R�L�F�L : 

�‰ �/�D���Y�D�O�H�X�U���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���P�R�\�H�Q�Q�H���6A du banc. 

�‰ La valeur moyenne de SV. 

�‰ �/�D���Y�D�U�L�D�Q�F�H���G�H���O�¶�H�V�S�q�F�H�� 

�‰ Les dimensions du banc. 

y = 1,2668x - 191,24 
R² = 0,8959 
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Un echogramme est dit monospécifique quand l'espèce cible associée représente plus de 70 % 
de la capture totale dans le chalut, en supposant que la capture totale est significative (plus de 
300 kg). L�¶�p�F�K�R�J�U�D�P�P�H�� �H�V�W�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p��juste avant le chalutage, quand la vitesse du navire est 
�W�R�X�M�R�X�U�V�� �j�� ������ �Q�°�X�G�V���� �8�Q�� �H�F�K�R�J�U�D�Pmme est défini pour être typique quand �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H��
�O�¶espèce dans le chalut est supérieure à 40 %. Les echogrammes de jour et de nuit étant 
différentsà chaque echogramme est associé le twilight (J jour ou N nuit), le début et la fin du 
jour étant défini respectivement pour 06:00 H et 18:00 H. Les echogrammes  sont collectés à 38 
kHz. 

Les études sur les paramètres acoustiques et morphologiques des bancs de petits pélagiques 
menées en Angola par Lawson (2001) et en Afrique du Sud par Velho (2006) montrent la 
�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U��certaines espèces à partir des leurs descripteurs statistiques. La note 
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �3�O�D�Q�Q�L�Q�J�� �*�U�R�X�S�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�V�S�L�U�p�� �G�H�� �F�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[���H�Q�� �D�S�S�O�L�T�X�D�Q�W une 
Analyse en Composante Principale (ACP) sur les descripteurs collectés pour chaque espèce 
cible pour examiner de possibles corrélations pouvant exister entre les paramètres extraits et 
l'espèce.  

 

Les conclusions principales tirées des projections effectuées (Figure 1-31) ont été que : 

�x Les bancs des petits pélagiques ciblés sont plus marqués le jour que la nuit. Ceci 
est certainement lié à un comportement grégaire de ces espèces durant le jour, 
�F�H���T�X�L���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���S�O�X�V��dissociables le jour que la nuit. 

�x Le groupe de la sardine (Pilch), très présent durant le jour, est fortement corrélé 
à la valeur SA. Ce résultat est lié aux fortes valeurs de SA détectées durant les 
campagnes, avec une moyenne de 67000 m² nm-2 sur la série analysée. Ce 
�J�U�R�X�S�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�U�U�p�O�p���D�X�[���D�X�W�U�H�V��paramètres 

�x Le groupe des sardinelles (Sard), observé principalement le jour, est corrélé 
également à la valeur SA (mais dans une moindre mesure que le groupe de la 
sardine) avec une moyenne de 16000 m² nm-2 sur la série analysée. 

�x Le groupe des chinchards (Trach), détectés aussi bien le jour que la nuit �Q�¶�H�V�W��
pas corrélé à valeur SA comme les précédentes (moy 290 m² nm-2 sur la série 
analysée) mais très bien corrélé au kurtosis et au �V�N�H�Z�Q�H�V�V�� �T�X�L�� �L�O�O�X�V�W�U�H�� �G�¶�X�Q�H��
manière �L�P�D�J�p�H���O�D���S�O�D�W�L�W�X�G�H�����G�H���O�¶�H�F�K�R�J�U�D�P�P�H, ce qui est facilement identifiable 
�V�X�U���O�¶�p�F�U�D�Q�����&�H���U�p�V�X�O�W�D�W���P�¶�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�P�H�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S���V�H�U�Y�L���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V��
au Sénégal où je trouvais fréquemment le chinchard noir regroupé à la fin du 
talus continental et où les echogrammes (Figure 1-30) en forme de V inversés 
(forts kurtosis) �O�D�L�V�V�D�L�H�Q�W���S�H�Q�V�H�U���T�X�¶�R�Q���D�Y�D�L�W���D�I�I�D�L�U�H�� �j�� �G�H�V�� �F�K�L�Q�F�K�D�U�G�V�� �Q�R�L�U�V���� �/�H�V��
coups de chaluts effectués confirmaient très souvent cette supposition.  

�x Le groupe de maquereau (Scom), peu présent dans les analyses et pour lequel 
�D�X�F�X�Q�H���F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���Q�¶�D���p�W�p���W�U�R�X�Y�p�H�� 
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Figure 1-30  Bancs typiques de chinchard noirs (Trachurus trecae), proche du fond (echo rougeatres) 
entre 50 et 100 m de fond, au Sénégal. 

 

 

 

Figure 1-31 Analyse en Composante Principale PCA: Projection des descripteurs statistiques (a) et des 
echogrammes (b) sur le plan factoriel F1XF2. 

Les détails de cette importante note technique réalisée en compagnie des amis marocains 
(INRH) figurent en annexe 6.2.2. de ce manuscrit. 
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1.4. Conclusion  
Ce chapitre fait ressortir nettement �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��que les petits pélagiques occupent dans la 
région nord-ouest africaine et l�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �T�X�¶�L�O�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V��locales, 
particulièrement les deux sardinelles qui représentent la principale source de protéines au 
Sénégal et sont dominantes dans les évaluations de ressources opérées dans la région. Ces 
�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���I�D�L�W�H�V���j���W�U�D�Y�H�U�V���O�¶�R�X�W�L�O���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���G�p�F�U�L�W���G�D�Q�V���F�H���F�K�D�S�L�W�U�H���H�W���O�D���U�p�J�L�R�Q���D��
�F�R�Q�Q�X���X�Q�H���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���U�L�F�K�H���G�D�Q�V���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���K�\�G�U�R�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V���D�Y�H�F���G�p�M�j���G�D�Q�V��
les an�Q�p�H�V�� ������ �G�H�V�� �Q�D�Y�L�U�H�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�U�V�� �H�I�I�H�F�W�X�D�Q�W�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V�� �D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O�����/�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H��
�F�H�W�W�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���S�D�U���O�H�V���Q�D�W�L�R�Q�D�X�[�� �D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���X�Q�H���Y�L�V�L�R�Q���V�R�X�V���U�p�J�L�R�Q�D�O�H���T�X�L���V�¶�H�V�W���W�U�D�G�X�L�W���D�Y�H�F���O�D��
�P�L�V�H�� �V�X�U�� �S�L�H�G�� �G�H�� �O�¶�$�F�R�X�V�W�L�F�� �3�O�D�Q�Q�L�Q�J�� �*�U�R�X�S�� �H�Q�� ������������ �/�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �G�p�I�L�V auxquels cette 
�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �V�¶�H�V�W�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�H�� �S�R�X�U�� �D�E�R�X�W�L�U�� �j�� �G�H�V�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�V�� �I�L�D�E�O�H�V�� �H�W�� �S�U�R�I�L�W�D�E�O�H�V�� �j�� �Q�R�V�� �S�D�\�V��
respectifs, a été la recherche de solutions pour harmoniser les résultats des campagnes dans la 
�U�p�J�L�R�Q�����'�D�Q�V���F�H���F�D�G�U�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���H�[�H�U�F�L�F�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�F�D�O�L�E�U�D�W�L�R�Q�V���R�Q�W���p�W�p���R�S�p�U�p���H�W���F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W���G�H���O�¶�r�W�U�H��
�F�D�U���M�X�V�T�X�¶�j���S�U�p�V�H�Q�W���L�O���U�H�V�W�H���G�H�V���H�I�I�R�U�W�V���Q�R�W�D�E�O�H�V���j�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�U���S�R�X�U���S�D�U�Y�H�Q�L�U���j���O�D���F�R�P�S�D�U�D�E�L�O�L�W�p���G�H�V��
�U�p�V�X�O�W�D�W�V���D�Y�H�F���O�H���Q�D�Y�L�U�H���G�H���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���G�D�Q�V���O�D���U�p�J�L�R�Q�����H�Q���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���O�H���1���2���)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q����  

 

Ce chapitre a fait par ailleurs ressortir les conditions physiques et environnementales dans 
lesquelles évoluent ces ressources pélagiques �D�X�V�V�L���E�L�H�Q���D�X���Q�L�Y�H�D�X���F�R�Q�W�L�Q�H�Q�W�D�O���T�X�¶�H�V�W�X�D�U�L�H�Q, avec 
des faits saillants très caractéristiques de �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H��la région. Parmi ces paramètres 
phares, on notera la présence dans la région �G�H���]�R�Q�H�V���G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W���R�X���V�D�L�V�R�Q�Q�L�H�U���T�X�L��
rythment la dynamique des petits pélagiques. On notera ensuite au Sénégal un processus de 
�V�D�O�L�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �G�H�� �P�H�U�� �F�R�Q�V�W�D�W�p��depuis 1970 �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H�V�� �V�W�D�W�L�R�Q�V��
côtières relevées par le CRODT. Mais le fait, de loin le plus marquant dans la région durant les 
dernières décennies, se trouve être sans nul doute la montée des températures des eaux de 
surface constatée dans la région et surtout au Sud du Cap Blanc. �$�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �P�Rndiale, ce 
réchauffement constaté se trouve être le plus important parmi les régions tropicales du globe 
depuis 1982 avec un déplacement notable des isothermes vers le nord depuis les années 1980. 
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2. Chapitre 2 : Dynamique et distribution spatiale des ressources pélagiques en Afrique 
�G�H���O�¶�2�X�H�V�W et évulation direct par acoustique 

2.1. Répartition et schémas migratoires des deux sardinelles 

2.1.1. Schémas migratoires de Sardinella aurita  

La répartition géographique de Sardinella aurita est très vaste. Elle concerne essentiellement 
�O�H�V���]�R�Q�H�V���F�{�W�L�q�U�H�V���G�H���O�¶�$�Wlantique tropical, de Gibraltar à l'Afrique du Sud (Saldanha Bay), dans 
toute la Méditerranée et même en Mer Noire; dans l'Atlantique ouest, du Golfe du Mexique au 
Brésil, ainsi que dans l'Indo-Pacifique (Indonésie, Mer de Chine) (Ghéno et Fontana, 1981 ; 
FAO, 2012) (Figure 2-1). Sur le littoral africain, la sardinelle ronde se rencontre sur le plateau 
continental où elle préfère les eaux salées (salinité > 35), non turbides et de température 
inférieure à 24°C (Camarena Luhrs, 1986 ; Fréon, 1988). La sardinelle ronde peut se retirer en 
dessous de la thermocline en saison chaude (période de faible enrichissement jusqu'à des 
profondeurs de 200 mètres durant la nuit (Fisher et al., 1981).  

             
 

Figure 2-1 Distribution géographique de S. aurita (zone rouge) Source : www.Fisbase.org. 

 

La sardinelle ronde est particulièrement abondante dans trois secteurs de l'Atlantique centre-
�H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�V���S�D�U���O�
�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���V�D�L�V�R�Q�Q�L�q�U�H���G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���U�H�P�R�Q�W�p�H�V���G�¶�H�D�X�[���I�U�R�L�G�H�V�����X�S�Z�H�O�O�L�Q�J�V����
(Boëly et Fréon, 1979) :  

�x de la Mauritanie (26° N) à la Guinée (10° N), les adultes, de taille comprise entre 25 et 
32 cm, se déplacent saisonnièrement ;  

�x �H�Q�W�U�H�� �O�D�� �&�{�W�H�� �G�¶�,�Y�R�L�U�H�� �H�W�� �O�H�� �*�K�D�Q�D�� ���*�R�O�I�H�� �G�H�� �*�X�L�Q�p�H�� �R�X�H�V�W������ �D�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �U�H�P�R�Q�W�p�H�V�� �G�
�H�D�X��
froide (première moitié de l'année), les adultes hivernent sur les fonds de 50 à 80 m entre 
�O�H�V�� �O�R�Q�J�L�W�X�G�H�V�� �G�X�� �F�D�S�� �G�H�V�� �7�U�R�L�V�� �3�R�L�Q�W�H�V�� �H�W�� �G�¶�$�F�F�U�D���� �D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�� �O�
�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���� �L�O�V�� �V�H��
rapprochent des terres ghanéennes ;  

�x et du sud du Gabon (0°) au sud de l'Angola (18° S).  
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Les sardinelles rondes sont présentes mais plus rares dans les intervalles qui séparent les trois 
régions (Postel, 1960). Chacun des trois grands secteurs est très certainement occupé par des 
�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�L�V�W�L�Q�F�W�H�V�����O�H���U�p�J�L�P�H���G�H�V���F�R�X�U�D�Q�W�V���Q�¶�p�W�D�Q�W��pas favorable aux échanges entre les zones. 

 

Un stock unique de Sardinella aurita a été identifié dans la région sénégalo-mauritanienne 
entre 10° N et 25° N (FAO, 2001). �'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�Xe �J�p�Q�p�W�L�T�X�H���&�K�L�N�L���H�W���D�O�����������������Q�¶�R�E�V�H�U�Y�H���S�D�V��
de diffé�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�$�W�O�D�Q�W�L�T�X�H���1�R�U�G�����$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W���H�W���9�H�Q�H�]uela). La 
sardinelle ronde du stock de la zone Nord-Ouest Africaine se caractérise par la présence de 
�M�X�Y�p�Q�L�O�H�V�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �F�{�W�L�q�U�H�V�� �D�X�V�V�L�� �E�L�H�Q�� �H�Q�� �V�D�L�V�R�Q�� �I�U�R�L�G�H�� �T�X�¶�H�Q�� �V�D�L�V�R�Q�� �F�K�D�X�G�H���� �&�H�V��
�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V�� �F�R�Q�I�L�U�P�H�Q�W�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �� �Q�X�U�V�H�U�L�H�V���� �O�¶�X�Q�H�� �j�� �O�¶�R�X�H�V�W�� �G�X�� �%�D�Q�F��
�G�¶�$�U�J�X�L�Q�� �H�W�� �D�X�� �V�X�G�� �G�X�� �&�D�S�� �7�L�P�L�U�L�V�� �H�W�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �T�X�L�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�X�� �V�X�G�� �G�H�� �'�D�N�D�U�� �D�X�[�� �,les Bissagos 
(Boëly et Fréon, 1979). Le lien entre ces deux nurseries se fait par le biais des adultes qui 
effectuent des migrations saisonnières sur �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H���O�¶�D�L�U�H���G�H���U�p�S�D�U�W�L�W�L�R�Q���G�X���V�W�R�F�N�����%�R�s�O�\��et 
al, 1979) (Figure 2-2). �'�D�Q�V���F�H�W�W�H���]�R�Q�H�����D�S�U�q�V���V�¶�r�W�U�H���U�H�S�U�R�G�X�L�W�V�����O�H�V���M�H�X�Q�H�V���U�H�S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�V���T�X�L�W�W�H�Q�W��
la nurserie de la Petite Côte et participent aux déplacements saisonniers des adultes entre la 
�0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H���H�W���O�¶�$�U�F�K�L�S�H�O���G�H�V���%�L�V�V�D�J�R�V�����$�L�Q�V�L�����O�H�V���S�U�H�P�L�H�U�V���D�G�X�O�W�H�V���D�U�U�L�Y�H�Q�W���Y�H�U�V���O�D���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H���G�X��
Cap-Vert en décembre-janvier et se concentrent entre Dakar et la Guinée-Bissau. Ils restent dans 
�F�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� �D�Y�U�L�O���� �S�X�L�V���� �D�Y�H�F�� �O�H�� �U�p�F�K�D�X�I�I�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H���� �L�O�V�� �H�Q�Y�D�K�L�V�V�H�Q�W�� �O�H��
plateau continental et entament leur migration vers �O�H�� �Q�R�U�G�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �����ƒ-25°N avec ponte. Ces 
�S�R�L�V�V�R�Q�V�� �D�W�W�H�L�J�Q�H�Q�W�� �H�Q�� �M�X�L�O�O�H�W�� �O�D�� �O�D�W�L�W�X�G�H�� �G�X�� �E�D�Q�F�� �G�¶�$�U�J�X�L�Q�� �H�W�� �U�H�F�R�P�P�H�Q�F�H�Q�W�� �X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X��
déplacement vers le sud (Boëly et al., 1982b ; Boëly, 1979).  

Une nouvelle description du schéma migratoire saisonnier de la sardinelle ronde a été 
�S�U�p�V�H�Q�W�p�H���H�Q���M�X�L�Q�������������O�R�U�V���G�H���O�¶�D�W�H�O�L�H�U���V�X�U���O�H�V���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�p���S�D�U���O�D���&�6�5�3����Corten, 2012). 
Cette nouvelle description qui est une mise à jour du schéma migratoire de Boëly, (1980) et 
Fréon, (1979), est basée sur les données de campagnes acoustiques récentes et de débarquements 
�G�H���O�D���S�r�F�K�H���D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���H�Q���0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�����'�¶�D�S�U�q�V��Corten (2012), la descente des sardinelles vers le 
Sénégal se fait très près de la côte.   

En effet, en début de l'année, la majeure partie des poissons est concentrée au Sénégal et en 
Gambie, et peut-être encore plus au sud (Figure 2-3). Ces poissons sont exploités par la flotte 
artisanale sénégalaise. �$�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X�� �P�R�L�V�� �G�¶�D�Y�U�L�O�� les poissons commencent à migrer vers la 
Mauritanie où ils sont ciblés par la flotte industrielle étrangère. Cette flotte prend ses captures 
principales de mai à août. En septembre/octobre, les poissons émigrent plus au nord vers le 
Maroc, où ils sont exploités par les chalutiers pélagiques et les senneurs côtiers. A partir 
d'octobre, les poissons commencent à revenir au Sénégal en passant par les eaux mauritaniennes. 
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poissons sont distribués en novembre plus près de la côte qu'en juin. De plus, les prises les plus 
importantes de la pêche artisanale récemment développée à Nouadhibou sont réalisées en 
octobre/novembre,  ce qui indique que les poissons sont présents dans des concentrations denses 
très près de la côte durant ce moment de l'année. La distribution très côtière pendant la descente 
vers le Sénégal explique pourquoi �O�D���I�O�R�W�W�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���Q�¶�D���M�D�P�D�L�V���S�X���O�R�F�D�O�L�V�H�U���O�H�V���S�R�L�V�V�R�Q�V��à ce 
�P�R�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H����Corten, 2012).  

Ainsi, le stock de la population de la sardinelle ronde dans la zone sénégalo-mauritanienne 
peut être subdivisé en plusieurs composantes : des sous-stocks de jeunes individus (juvéniles et 
jeunes reproducteurs) n'effectuant que des migrations d'amplitude limitée à l'intérieur des deux 
nurseries et un sous-stock commun d'adultes grands migrateurs, qui parcourent l'ensemble du 
�V�H�F�W�H�X�U�� �H�Q�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�V�� �H�D�X�[�� �I�U�R�L�G�H�V�� �G�¶�X�S�Z�H�O�O�L�Q�J���� �/�H�V�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �U�R�Q�G�H�V�� �G�H�� �O�D��
région sénégalo-mauritanienne constituent donc une population unique dont la fraction adulte 
accomplit une migration annuelle. 

2.1.2. Schémas migratoires de Sardinella maderensis  

La sardinelle plate occupe une aire plus restreinte que la sardinelle ronde, car on la trouve 
seulement en méditerranée méridionale et dans l'Atlantique Est, de Gibraltar à l'Angola (Figure 
2-4). Un seul spécimen a été trouvé en Namibie (Baie de Walvis). Elle est aussi présente en 
Méditerranée (FAO, 2012). Elle est absente des côtes américaines. La sardinelle plate est 
euryhaline, elle vit sur le plateau continental en zone côtière, souvent plus abondante au 
voisinage des estuaires de préférence dans des eaux de température supérieure à 24°C et paraît 
éviter les eaux turbides (Boëly et Fréon, 1979 ; Fisher et al 1981 Holzlohner et al., 1982 et 
Binet, 1988). Elle forme des bancs à la surface ou au fond jusqu'à 50 m au moins (Fisher et al., 
1981). 

 
Figure 2-4 Répartition géographique de la Sardinella maderensis (Lignes rouges), Source : 

www.Fisbase.org. 

 
Du point de vue du schéma migratoire de Sardinella maderensis, elle est moins active et a un 

comportement migrateur moins prononcé que la sardinelle ronde (Longhurst et Pauly, 1987). 
Elle possède à peu près la même aire de répartition que la sardinelle ronde mais elle est plus 
côtière et plus euryhaline. Cury & Fontana (1988) rapportent que la sardinelle plate est une 
espèce relativement sédentaire dont les mouvements au Sénégal et en Mauritanie ne dépassent 
�J�X�q�U�H�� �O�¶�p�W�H�Q�G�X�H�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �O�D�U�Y�D�L�U�H���� �&�H�V�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�Q�W��en saison 



 

 

78 
 

chaude vers le nord de la Petite Côte et en saison froide vers la Gambie (Fréon, 1986) (Figure 
2-5). Deux nurseries de Sardinella maderensis ont été identifiées dans la zone sénégalo-
mauritanienne (Boëly et Fréon, 1979). La biologie des individus et leur aire de répartition sont 
en fait mal connues (Barry-Gerard, 1974������ �/�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�¶�X�Q���V�H�X�O���V�W�R�F�N���D�Y�H�F���G�H�V��
liaisons entre les deux nurseries a été émise dans la zone sénégalo-mauritanienne (Boëly et al., 
1978). Au nord les adultes et les jeunes reproducteurs se situent en face de la Mauritanie de 
févri�H�U�� �j�� �V�H�S�W�H�P�E�U�H�� �H�W�� �D�X�[�� �H�Q�Y�L�U�R�Q�V�� �G�X�� �&�D�S�� �%�O�D�Q�F�� �G�¶�R�F�W�R�E�U�H�� �j�� �M�D�Q�Y�L�H�U���� �8�Q�H�� �I�R�U�W�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q��
des jeunes reproducteurs se situent au niveau de la Gambie et de la Guinée Bissau en mars et en 
avril (Boëly et Østvedt, 1976). Les jeunes reproducteurs effectuent des déplacements saisonniers 
�G�H���I�D�L�E�O�H�V���D�P�S�O�L�W�X�G�H�V���j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���F�H�V���Q�X�U�V�H�U�L�H�V�����/�H�V���D�G�X�O�W�H�V���G�H���W�D�L�O�O�H��supérieure  à 24 cm sont 
�I�D�L�E�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�V�� �D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�Q�� �0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�� �O�D�� �W�D�L�O�O�H�� �P�D�[�L�P�D�O�H�� �H�V�W�� �G�H�� ������ �F�P�� �/�)��
(Chavance et al., 1991�������'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W, les liens qui unissent ces deux fractions de stocks sont mal 
connus (Boëly et al., 1982b). Ainsi, les sardinelles plates sont constituées de populations locales 
qui restent dans le même secteur tout au long de l'année. Cependant, les limites entre ces 
populations locales ne sont pas claires et les données existantes d'échantillonnage sont 
insuffisantes pour différencier les populations locales (Corten, 2012 Com. Pers.). 

 

Figure 2-5  Cycle migratoire de Sardinella maderensis ���G�¶�D�S�U�q�V��Fréon, 1986). 

 

Pour le moment, le groupe de travail �V�X�U�� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�2�X�H�V�W��
(COPACE) �F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�¶�L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q���V�W�R�F�N���X�Q�L�T�X�H���S�R�X�U���F�K�D�F�X�Q�H���G�H�V���G�H�X�[��espèces de sardinelle 
dans la zone nord-�R�X�H�V�W���G�H���O�¶�$�I�U�L�T�X�H�� 

2.2. �/�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���H�Q���$�I�U�L�T�X�H���G�H���O�¶�2�X�H�V�W�����S�R�W�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�V�����S�r�F�K�H�U�L�H�V���H�W���H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q 
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Dans  le Courant des Canaries, les espèces pélagiques prédominantes sont la sardinelle ronde 
(Sardinella aurita) et la sardinelle plate (Sardinella maderensis), la sardine (Sardina 
pilchardus), les chinchards (Trachurus trachurus, Trachurus trecae et Decapterus rhonchus), le 
bonga (Ethmalosa fimbriata���� �O�¶�D�Q�F�K�R�L�V�� ��Engraulis encrasicolus) et le maquereau japonais 
(Scomber japonicus) avec des potentiels de biomasses estimées considérables pour la sardine et 
les deux sardinelles. A titre indicatif, la biomasse totale de ces espèces estimée par le navire de 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H���Q�R�U�Y�p�J�L�H�Q���'�U���)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q���O�R�U�V���G�H���O�D���F�D�P�S�D�J�Q�H���G�H���V�D�L�V�R�Q���F�K�D�X�G�H���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H��������5, 
�G�H�� �&�D�S�� �&�D�Q�W�L�Q�� �D�X�� �0�D�U�R�F�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� �&�D�V�D�P�D�Q�F�H�� �D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �D�Y�R�L�V�L�Q�H�� ������ �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�R�Q�Q�H�V�� �G�R�Q�W��
prés de 7 millions de tonnes de sardine et 4 millions de tonnes de sardinelles. Ces potentiels en 
�U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �I�O�X�F�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �V�D�L�Vonnières et interannuelles en 
termes de biomasses, liées à la variabilité du recrutement, en relation avec les facteurs 
environnementaux (upwelling) saisonniers. Une de leurs caractéristiques principales dans 
�O�¶�H�V�S�D�F�H�� �&�&�/�0�(�� �H�V�W�� �O�H�X�U�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �j�� �J�U�D�Q�G�H�� �p�F�K�Hlle, de la Mauritanie au nord de la Guinée-
Bissau 

2.2.1. Flottilles �H�Q���°�X�Y�U�H���G�X���0�D�U�R�F���D�X���6�H�Q�H�J�D�O�� 

La plus importante exploitation de sardinelles est réalisée par les flottilles artisanales au 
Sénégal équipées de sennes tournantes ou de filets maillants encerclants et la pêcherie 
�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���H�Q���0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�����I�O�R�W�W�L�O�O�H���8�(�����I�O�R�W�W�L�O�O�H���U�X�V�V�H���H�W���I�O�R�W�W�L�O�O�H���G�H�V���D�X�W�U�H�V���E�D�W�H�D�X�[���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H��
�O�¶�(�X�U�R�S�H���G�H���O�¶�(�V�W�������$�X���6�p�Q�p�J�D�O�����O�D���I�O�R�W�W�L�O�O�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�p�H���F�R�P�S�U�H�Q�G���G�H�V���V�H�Q�Q�H�X�U�V���H�W���G�H�V��
chalutiers pélagiques ciblant, plus au large des côtes, la fraction adulte des stocks (Déme et al, 
2012). 

 
Le stock de sardine est exploité au Maroc par la flottille marocaine dans la zone au nord de 

Cap Boujdor, composée de plusieurs centaines de senneurs côtiers, tandis que la zone comprise 
entre le Cap Boujdor et le Cap Blanc est exploitée aussi bien par de senneurs côtiers que par des 
navires marocains RSW et des chalutiers pélagiques ou bateaux affrétés par des opérateurs 
marocains. En Mauritanie, les captures de sardines sont réalisées de façon saisonnière par des 
chalutiers pélagiques de l'Union européenne (UE) et de la Fédération de Russie Les chalutiers 
pélagiques russes ciblent la sardine, le maquereau, les chinchards, les sardinelles, le sabre et 
l'anchois. 

�/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�K�L�Q�F�K�Drds en Afrique nord occidentale est réalisée avec des navires de 
tailles très variées qui vont de la pirogue au grand chalutier pélagique de 120m de long. 
�/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q de ces ressources est donc assurée à la fois par des flottilles industrielles, presque 
exclusivement étrangères et des pêcheries artisanales nationales. 

La pêcherie du maquereau est exploitée dans la zone nord du Maroc exclusivement par la 
flottille marocaine. Cette flottille est composée de senneurs côtiers qui ciblent principalement la 
sardine et pêchent aussi le maquereau selon sa disponibilité. Entre  Cap Boujdor et le Cap Blanc, 
ce stock est aussi exploité par des chalutiers pélagiques opérant dans le cadre d'accords de pêche 
Maroc Fédération de Russie et des bateaux affrétés par des opérateurs marocains. Tandis que 
dans zone mauritanienne opèrent plusieurs chalutiers pélagiques de différents pays (Fédération 
de Russie, Ukraine, Union européenne et autres) qui ne ciblent le maquereau que de façon 
saisonnière. 

Dans la sous-région, les anchois sont principalement péchés en Mauritanie et au Maroc. De 
grandes quantités sont prises comme captures accessoires de certaines espèces ciblées par les 
pêcheries pélagiques industrielles en Mauritanie et par les senneurs tournants côtiers au Maroc.  
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Qu�D�Q�W�� �j�� �O�¶éthmalose �G�¶�$�I�U�L�T�X�H�� ��Ethmalosa fimbriata���� �R�X�� �E�R�Q�J�D���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �T�X�D�W�U�H��
�H�V�S�q�F�H�V�� �G�¶�D�O�R�V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�V�� �H�Q�� �$�I�U�L�T�X�H�� �H�W�� �V�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�� �6�p�Q�p�J�D�O���� �H�Q��
�*�D�P�E�L�H�� �H�W�� �H�Q�� �0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H���� �(�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �F�{�W�L�q�U�H�V�� �H�W�� �G�¶�H�V�W�X�D�L�U�H���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �H�[ploitée par les 
pêcheries artisanales (Déme et al, 2012). 

 

2.2.2. Débarquements 

Les dernières évaluations scientifiques du COPACE/FAO effectuées au niveau sous régional 
�P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �J�O�R�E�D�O�H�V�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �S�H�W�L�W�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �D�X���6�p�Q�p�J�D�O�� �V�R�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W��
�G�¶importantes fluctuations de 1990 à 2014, avec une tendance générale à la hausse sur 
l'ensemble des séries chronologiques, malgré la baisse observée de 2011 à 2013 (Figure 2-6). 
Les captures totales en 2014 étaient de 451 000 tonnes, le chiffre le plus élevé de la série 
chronologique. Cela représente une augmentation de 49% par rapport à 2013 (302 000 tonnes). 
Les captures totales des principaux petits pélagiques au Sénégal sont dominées par les deux 
espèces de sardinelles constituant en moyenne 86% pour cent du total des principaux petits 
pélagiques capturés au Sénégal (1990-2014), et % en 2014. Ces captures ont diminué passant de 
�������� �������� �W�R�Q�Q�H�V�� �H�Q�� ���������� �j�� �������� �������� �W�R�Q�Q�H�V�� �H�Q�� ������������ �D�Y�D�Q�W�� �G�
�D�X�J�P�H�Q�W�H�U�� �H�W�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �������� ��������
tonnes en 2014. La moyenne des captures de sardinelles spp. pour les cinq dernières années 
(2010-2014) était de 307 000 tonnes par rapport à une moyenne globale pour la période allant de 
1990 à 2014 de 259 000 (FAO, 2015). 

Les captures de chinchard (Trachurus trecae et Caranx rhonchus) étaient de 45 000 tonnes en 
2014 (31 000 tonnes et 14 000 tonnes, respectivement) par rapport à celles de 21 000 tonnes et 
57 000 tonnes enregistrées respectivement en 2013 et 2012. Une augmentation de 159% pour le 
chinchard du Cunène a été observée de 2013 à 2014. Les captures de maquereau (Scomber 
colias, ex- S. japonicus) ont augmenté de 29%en 2014 par rapport à 2013, passant de 12 000 
tonnes à 16 000 tonnes. 

�/�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �G�¶�p�W�K�P�D�O�R�V�H�� ��E. fimbriata) présentent des fluctuations dans la série 
chronologique, avec une tendance à la hausse au cours des dernières années, à partir de 7 000 
tonnes en 2012, 13 000 tonnes en 2013 et 24 000 tonnes en 2014, avec une augmentation de 
79% �G�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V���G�H�������������� �(�Q�������������� �O�¶�p�W�K�P�D�O�R�V�H���D�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�p���S�R�X�U����% du total des captures de 
petits pélagiques au Sénégal (FAO, 2015). 
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Figure 2-6  Captures au Sénégal par espèces et par année (en tonnes) de 1990 à 2014 (FAO, 2015). 

 

�$���O�¶échelle de toute la sous-région, le Groupe de travail de la FAO a constaté que les captures 
totales de petits pélagiques pour la période allant de 1990 à 2014 ont fluctué avec une moyenne 
de près de 1,9 million de tonnes alors que la moyenne pour les cinq dernières années était de 2,4 
millions de tonnes (Figure 2-7). La tendance à la baisse des captures totales observée de 2010 à 
���������� �V�¶�H�V�W�� �U�H�Q�Y�H�U�V�p�H�� �H�Q�� ������������ �8�Q�H�� �D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �W�R�W�D�O�H�V�� �G�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[�� �S�H�W�L�W�V��
pélagiques dans la sous-région a été ainsi observée de 2013 à 2014, avec une évolution d'environ 
2 millions de tonnes en 2013 à environ 2,5 millions en 2014, constituant une augmentation de 
24%par rapport à 2013.  

La sardine (Sardina pilchardus) reste l'espèce dominante dans la région, constituant 37%de 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�D�S�W�X�U�H�V���G�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���H�V�S�q�F�H�V��de petits pélagiques en 2014. Une augmentation 
de la capture totale (30%) a été observée de 2013 à 2014, de 714 000 tonnes en 2013 à 929 000 
tonnes en 2014. Cette augmentation peut avant tout être attribuée à une augmentation des 
captures dans les zones A+B et en Mauritanie.  

L'autre groupe d'espèces dominant est les sardinelles qui, comme en 2013, contribue pour 
32%aux captures totales des principales espèces de petits pélagiques en 2014: 24% pour la 
sardinelle ronde (Sardinella aurita) et 8% pour la sardinelle plate (Sardinella maderensis). La 
sardinelle ronde est la deuxième espèce la plus importante en termes de captures et les captures 
sont importantes depuis 2007 par rapport aux années antérieures. Les captures de sardinelle 
ronde ont montré une tendance à la hausse générale de 2006 à 2012, mais ont diminué, passant 
de 611 000 tonnes en 2012 à 458 000 tonnes en 2013, soit une diminution de 25%. En 2014, 
cependant, les captures ont atteint 598 000 tonnes, soit une augmentation de 31%, et les captures 
de 2014 se sont retrouvées au niveau de celles de 2012. La moyenne des captures au cours des 
cinq dernières années de sardinelle ronde était de 570 000 tonnes par rapport aux 379 000 tonnes 
sur la période 19902014. En revanche, les captures de sardinelle plate ont montré une légère 
diminution par rapport à 2013, passant de 206 000 à 203 000 tonnes en 2014, soit une baisse de 
2%. La moyenne de capture au cours des cinq dernières années pour cette espèce est de 175 000 
tonnes par rapport à une moyenne à long terme (1990 à 2014) de 136 000 tonnes. De nombreux 
changements dans la flottille ciblant cette espèce ont eu lieu au cours des dernières années, y 
compris en termes de temps et de couverture de zone, en particulier en Mauritanie. 

Le chinchard du Cunène (Trachurus trecae���� �H�V�W�� �O�¶�H�V�S�q�F�H�� �O�D�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�H�� �F�K�L�Q�F�K�D�U�G��
reportée dans les captures, constituant environ 9% (222 000 tonnes) du total des captures des par 
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rapport à 2013, lorsque les captures totales déclarées étaient de 135 000 tonnes. Avant 
l'augmentation signalée en 2014, les captures ont fluctué au cours de la série chronologique, 
enregistrant une baisse depuis 2008, lorsque les captures étaient de 401 000 tonnes, chiffre le 
plus élevé de la série chronologique. Les captures annuelles moyennes de chinchard du Cunène 
au cours des cinq dernières années ont été estimées à 228 000 tonnes, par rapport à une moyenne 
à long terme de 179 000 tonnes (1990-2014). Les captures de chinchard blanc (Trachurus 
trachurus) ont également augmenté de 2013 à 2014. 86 000 tonnes de chinchard blanc ont été 
débarquées en 2013, comparativement à 104 000 tonnes en 2014. Cela représente une 
augmentation de 21% par rapport à 2013. La moyenne des captures de chinchard au cours des 
cinq dernières années est de 85 000 tonnes. La troisième espèce de ce groupe, le chinchard jaune 
(Caranx rhonchus), a également enregistré une augmentation des captures totales de 2013 à 
2014, avec des captures totales d'environ 12 000 et 17 000 tonnes respectivement, ce qui 
représente une diminution de 53%. 

Les captures de maquereau (Scomber colias) au cours des 10 dernières années ont montré une 
tendance générale à la hausse, passant d'environ 137 000 tonnes en 2002 à 344 000 tonnes en 
2014, chiffre le plus élevé de la série chronologique. Les captures en 2013 étaient de 278 000 
tonnes. Les captures moyennes pour la période 1990-2014 ont été estimées à 183 000 tonnes, 
alors que la moyenne pour les cinq dernières années était de 279 000 tonnes. En 2014 comme en 
2013, le maquereau a représenté 14% des captures totales de petits pélagiques. 

Le total des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus) en 2014 était de 19 000 tonnes, 
montrant une baisse continue depuis 2011 (150 000 tonnes en 2011, 115 000 tonnes en 2012 et 
37 000 tonnes en 2013). Les captures de cette espèce ont fluctué avec une moyenne de 94 000 
tonnes d'anchois pour les cinq dernières années (2010-2014). 

�/�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �G�¶�p�W�K�P�D�O�R�V�H�� ��Ethmalosa fimbriata) en 2014 représentent environ 3% du total 
des captures des principaux petits pélagiques dans la sous-région. Cela représente une 
�G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j�� ������������ �S�X�L�V�T�X�H���O�¶�H�V�S�q�F�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W����% du total des captures de petits 
�S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�����/�H�V���F�D�S�W�X�U�H�V���W�R�W�D�O�H�V���G�¶�p�W�K�P�D�O�R�V�H���p�W�D�L�H�Q�W��de 83 000 tonnes en 2014, avec une baisse 
de 115 000 tonnes en 2013, soit une diminution de 27%. Une moyenne de 73 000 tonnes 
�G�¶�p�W�K�P�D�O�R�V�H�� �D�� �p�W�p�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p�H�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�V�� �F�L�Q�T�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �H�W�� �O�D�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�H�S�X�L�V��
2008, à l'exception de 2011 et 2014, montre une augmentation rapide pour cette période (FAO, 
2015). 
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Figure 2-7 Captures dans la région, par espèces (sardine exclue) et par année (en tonnes) de 1990 à 
2014 (FAO, 2015). 

 

2.3. Dynamique des pêcheries de sardinelles au Sénégal 

2.3.1. Effort de pêche des flottilles ciblant les sardinelles 

2.3.1.1. Effort de la flottille de pêche artisanale 

Les sardinelles sont essentiellement exploitées à travers deux engins de la pêche artisanale. Il 
�V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �O�D�� �V�H�Q�Q�H�� �W�R�X�U�Q�D�Q�W�H�� �H�W�� �G�X�� �I�L�O�H�W�� �P�D�L�O�O�D�Q�W�� �H�Q�F�H�U�F�O�D�Q�W���� �/�D���V�H�Q�Q�H�� �W�R�X�U�Q�D�Q�W�H�� �H�V�W�� �O�¶�H�Q�J�Ln de 
pêche artisanale le plus élaboré et le plus proche des engins de pêche industrielle. Elle mesure 
entre 250 et 300 m pour une chute de 40 m. La pêche se pratique habituellement avec deux 
pirogues. La plus petite, 12 à 15 m, porte le filet. Elle permet �G�¶�H�Q�F�H�U�F�O�H�U���O�H���E�D�Q�F���G�H���S�R�L�V�V�R�Q�V���H�Q��
le doublant dans la direction où il se déplace. La manipulation de la coulisse permet de fermer le 
�I�L�O�H�W���H�Q���I�R�U�P�H���G�H���S�R�F�K�H���G�D�Q�V���O�D���S�D�U�W�L�H���L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�����/�H���S�R�L�V�V�R�Q���H�V�W���D�O�R�U�V���p�F�R�S�p���j���O�¶�D�L�G�H���G�H���J�U�D�Q�G�H�V��
épuisettes par les nombr�H�X�[���S�r�F�K�H�X�U�V���j���E�R�U�G���G�H���O�D���G�H�X�[�L�q�P�H���S�L�U�R�J�X�H���T�X�L���H�V�W���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H�����M�X�V�T�X�¶�j��
20 m) et peut embarquer entre 10 et 20 tonnes de poisson. Elle est communément appelée 
pirogue porteuse. Le filet maillant encerclant est constitué de nappes de filets flottantes de 
longueur variant entre 250 et 450 m pour une chute de 10 à 12 m. Les pêcheurs encerclent le 
�E�D�Q�F���G�H���S�R�L�V�V�R�Q�V���U�H�S�p�U�p���j���O�D���V�X�U�I�D�F�H���G�H���O�¶�H�D�X�����O�H�V���F�O�X�S�p�L�G�p�V���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O�������/�H�V���S�R�L�V�V�R�Q�V���V�H���P�D�L�O�O�H�Q�W��
�G�D�Q�V���O�H�V���I�L�O�H�W�V���H�Q���W�H�Q�W�D�Q�W���G�¶�p�F�K�D�S�S�H�U���D�X���U�H�V�V�H�U�U�H�P�H�Q�W���G�X���F�H�U�F�O�H���� �/�H filet est ensuite halé dans la 
pirogue et les poissons sont démaillés un à un. 

En se référant aux recensements de 1997 et de 2005 (saison chaude) qui avaient couvert toute 
la zone côtière sénégalaise y compris les estuaires du Sine-Saloum et de la Casamance, on peut 
�F�R�Q�V�W�D�W�H�U�� �T�X�H�� �O�D�� �Y�D�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �D�X�� �I�L�O�H�W�� �P�D�L�O�O�D�Q�W���H�Q�F�H�U�F�O�D�Q�W�� �D�� �p�W�p�� �S�O�X�V��
importante que celle des sennes tournantes (Figure 2-8). En effet, durant cette période de 8 ans, 
le nombre de filets maillants encerclant a plus que doublé en passant de 218 à 540 unités. En ce 
�T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�H�V���V�H�Q�Q�H�V���W�R�X�U�Q�D�Q�W�H�V�����O�D���K�D�X�V�V�H���Q�¶�H�V�W���T�X�H���G�H���������������G�X�U�D�Q�W���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H�����(�Q���R�X�W�U�H����
en comparant ces deux recensements à couverture intégrale par rapport aux autres qui ne 
couvrent que la zone de Saint-Louis à Djifère, on note une forte disparité selon les deux engins 
de pêche. En effet, alors que le nombre de sennes tournantes ne varie presque pas, une très 
grande différence est constatée au niveau des filets maillants. Cette situation reflète le fait que 
les unités à senne tournante sont essentiellement concentrées dans la zone de Saint-Louis à 
Djifère alors que les filets maillants encerclant q�X�L�� �F�L�E�O�H�Q�W�� �L�Q�W�H�Q�V�p�P�H�Q�W�� �O�¶éthmalose opèrent 
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surtout dans les estuaires notamment au Sine-Saloum. La couverture partielle des recensements 
�W�H�Q�G�� �G�R�Q�F�� �j�� �P�L�Q�L�P�L�V�H�U�� �W�U�q�V�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �H�W�� �G�R�Q�F�� �O�¶�H�I�I�R�U�W�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �O�D��
flottille de filets maillants encerclant.  

 

 

Figure 2-8�����1�R�P�E�U�H���G�¶�X�Q�L�W�p�V���G�H���S�r�F�K�H���D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���V�H�O�R�Q���O�¶�H�Q�J�L�Q���G�H���S�r�F�K�H�����6�R�X�U�F�H : Thiao, 2012). 

 

�*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�� �F�H�V�� �W�U�H�Q�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �O�¶�H�I�I�R�U�W�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �H�I�I�H�F�W�L�I�� �G�H�V�� �V�H�Q�Q�H�V��
tournantes a connu une évolution en deux phases (Figure 2-9). En effet, celui-�F�L���D���G�¶�D�E�R�U�G���W�U�q�V��
fortement augmenté entre 1981 et 1993 en passant de 27 441 à 62 470 sorties, soit plus du 
double �H�Q�� ������ �D�Q�V���� �6�X�L�W�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �O�¶�H�I�I�R�U�W�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �G�H�V�� �V�H�Q�Q�H�V�� �W�R�X�U�Q�D�Q�W�H�V���G�H�Y�L�H�Q�W��
relativement stable autour de 60 000 sorties par avec cependant quelques fluctuations assez 
marquantes. En outre, on peut également n�R�W�H�U���T�X�¶�D�X���F�R�X�U�V���G�H�V���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����G�H�S�X�L�V��������������
�O�¶�H�I�I�R�U�W���G�H���S�r�F�K�H���G�H�V���V�H�Q�Q�H�V���W�R�X�U�Q�D�Q�W�H�V���W�H�Q�G���J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���j���O�D���E�D�L�V�V�H�����&�H�W�W�H���E�D�L�V�V�H���H�V�W���F�H�S�H�Q�G�D�Q�W���j��
me�W�W�U�H�� �H�Q�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�¶�R�F�W�U�R�L�� �G�H�� �O�L�F�H�Q�F�H�V�� ���H�Q�Y�L�U�R�Q�� �������� �O�L�F�H�Q�F�H�V�� �S�D�U�� �D�Q�����S�D�U�� �O�H�� �J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W��
mauritanie�Q�� �T�X�L�� �D�� �F�R�P�P�H�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�p�U�H�U�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�V�� �V�H�Q�Q�H�V��
tournantes basées notamment à Saint Louis. 

�(�Q���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�H�I�I�R�U�W���G�H�V���I�L�O�H�W�V���P�D�L�O�O�D�Q�W�V��encerclant�����X�Q�H���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���Q�¶�D���p�W�p��
�Q�R�W�p�H���T�X�¶�H�Q�W�U�H�������������H�W���������������'�X�U�D�Q�W���F�H�V���F�L�Q�T���D�Q�Q�p�H�V�����O�¶�H�I�I�R�U�W���G�H�V���I�L�O�H�W�V���P�D�L�O�O�D�Q�W�V���D���S�O�X�V���T�X�H���W�U�L�S�O�p��
en passant de 7 594 à 24 995 sorties. Durant tout le reste de la période, excepté la suractivité 
exceptionnelle de 1996-������������ �O�¶�H�I�I�R�U�W���G�H���S�r�F�K�H���H�V�W���U�H�V�W�p���V�W�D�E�O�H���O�p�J�q�U�H�P�H�Q�W���D�X-dessus de 20 000 
sorties par an. Il faut cependant signaler ici que cet effort concerne les unités basées dans la zone 
�G�H�� �F�R�X�Y�H�U�W�X�U�H�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�� �G�X�� �&�5�2�'�7���� �H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �I�L�O�H�W�V���P�D�L�O�O�D�Q�W�V��encerclant 
opérant au niveau de la Petite Côte en particulier entre Mbour et Joal. Une couverture du Sine 
�6�D�O�R�X�P���D�X�U�D�L�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W���G�R�Q�Q�p���X�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�H�I�I�R�U�W���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�W���G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� 
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Figure 2-9 : �(�I�I�R�U�W���G�H���S�r�F�K�H���D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���V�H�O�R�Q���O�¶�H�Q�J�L�Q���G�H���S�r�F�K�H�� (Source : Thiao, 2012). 

 

2.3.1.2.Effort de la flottille de pêche industrielle 

La pêche sardinière a été considérée par le gouvernement du Sénégal comme un 
�S�U�R�O�R�Q�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�r�F�K�H�� �D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���� �'�H�� �F�H�� �I�D�L�W���� �O�H�V�� �S�r�F�K�H�U�L�H�V�� �G�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�V�� �F�{�W�L�q�U�H�V��
(sardinelles notamment) par un armement « amélioré » ou « semi-industriel » ont été le domaine 
�S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�¶�H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�H�U�� �O�D�� �S�r�F�K�H�� �D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���� �$�L�Q�V�L���� �O�D�� �S�r�F�K�H�� �S�p�O�Dgique 
�F�{�W�L�q�U�H���Q�¶�D�W�W�L�U�H���S�D�V���O�H�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V�����$�X���G�p�E�X�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������X�Q���V�H�X�O���V�D�U�G�L�Q�L�H�U���G�H���W�\�S�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O���D��
op�p�U�p�� �j�� �F�{�W�p�� �G�¶�H�P�E�D�U�F�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �I�L�Q�D�Q�F�p�� �S�D�U���O�H�� �)�R�Q�G�V��
�G�¶�$�L�G�H�� �H�W�� �G�H�� �&�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�r�F�K�H�� �D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H���� �/�D���I�O�R�W�W�L�O�O�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H��
�V�D�U�G�L�Q�L�q�U�H���V�¶�H�V�W���D�O�R�U�V���U�p�G�X�L�W�H���j���F�H���V�H�X�O���Q�D�Y�L�U�H���M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������&�H�W�W�H���Sêcherie est en fait confrontée 
à la concurrence de la pêche artisanale qui fournit des prises importantes à bas prix (Lourdelet, 
1966 ; Chauveau, 1989). Néanmoins, les politiques de développement de cette pêcherie ont fini 
par mettre en place un armement qui dépasse une dizaine de bateaux au début des années 80.   

�$�X�� �F�R�X�U�V�� �G�H�V�� �W�U�H�Q�W�H�� �G�H�U�Q�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V���� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �I�O�R�W�W�L�O�O�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�� �V�D�U�G�L�Q�L�q�U�H�� �D�� �p�W�p��
marquée par trois grandes phases (Figure 2-10). Au cours de la première moitié des années 80 la 
flottille est caractérisée par une diminution très rapide. Elle passe alors de 19 bateaux en 1982 
pour se stabiliser plus tard à seulement 5 bateaux à la fin des années 1980. Ensuite, au début des 
années 19���������O�¶�H�Q�W�U�p�H���G�H���T�X�H�O�T�X�H�V���E�D�W�H�D�X�[���G�D�Q�V���O�D���S�r�F�K�H�U�L�H���H�Q�W�U�D�L�Q�H���X�Q�H���H�[�S�D�Q�V�L�R�Q���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H��
�G�H���O�D���I�O�R�W�W�L�O�O�H���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H���S�p�O�D�J�L�T�X�H���M�X�V�T�X�¶�j���X�Q���Q�L�Y�H�D�X���U�H�F�R�U�G���G�H���������E�D�W�H�D�X�[���H�Q���������������(�Q���I�D�L�W���F�H�V��
nouveaux bateaux sont constitués de chalutiers pélagiques russes dont certains ont opéré 
�M�X�V�T�X�¶�H�Q���������������$�Y�H�F���O�H���G�p�S�D�U�W���G�H�V���E�D�W�H�D�X�[���U�X�V�V�H�V�����O�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���V�D�U�G�L�Q�L�H�U�V���D�F�W�L�I�V���Q�¶�D���S�O�X�V���G�p�S�D�V�V�p��
6 bateaux par an. On note même une baisse au cours des dernières années avec actuellement une 
stabilisation à trois bateaux par an. 
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Figure 2-10 : Nombre de bateaux sardiniers opérationnels. Source : Thiao, 2012. 

 

2.3.2.  Evolution des débarquements de sardinelles 

2.3.2.1.Importance des sardinelles dans la pêche artisanale 

En termes de volume de débarquements (Figure 2-11), les petits pélagiques constituent de 
loin la principale composante de la pêche artisanale sénégalaise (en moyenne 224 000 tonnes par 
an soit 76,7 % sur la période 1981-2010). Bien que certaines espèces de petits pélagiques 
�F�R�P�P�H�� �O�¶éthmalose �H�W�� �O�H�� �F�K�L�Q�F�K�D�U�G�� �M�D�X�Q�H�� �Q�H�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�V���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�H�W�L�W�V��
pélagiques est fortement marquée par la prédominance de la sardinelle ronde et de la sardinelle 
plate (respectivement en moyenne 40,2% et 28,4% des débarquements totaux de la pêche 
artisanale).  

En outre, alors que les quantités relatives à ces deux espèces sont globalement marquées par 
une très forte hausse au cours des trois dernières décennies, celles des autres espèces (autres 
pélagiques et toutes les espèces démersales notamment) sont restées presque stables. Ainsi, au 
cours de ces cinq dernières les débarquements de sardinelles dépassentparfois 70% des 
débarquements totaux de la pêche artisanale.  

�'�D�Q�V�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �G�p�E�D�U�T�X�H�P�H�Q�W�V���� �X�Q�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�p�W�D�L�O�O�p�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �P�L�H�X�[��
cerner la dynamique spatio-temporelle au niveau des huit centres de pêche régulièrement 
échantillonnés. 
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Figure 2-11 : Importance des sardinelles dans la pêche artisanale. Source : Thiao, 2012. 

�/�H���F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�D�S�W�X�U�H�V���G�H�V���G�H�X�[�� �H�V�S�q�F�H�V���G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���P�H�W���H�Q���H�[�H�U�J�X�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�H��
corrélation �O�L�Q�p�D�L�U�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H���� �(�Q���H�I�I�H�W���� �O�H���F�R�H�I�I�L�F�L�H�Q�W���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q���T�X�L���Q�¶�H�V�W���T�X�H���G�H���������� 
���� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H�� �Q�¶�H�V�W��pas liée à celle de la 
sardinelle plate. Bien que les deux espèces soient parfois capturées dans les mêmes proportions, 
il existe des situations pour lesquelles des niveaux de captures très élevés de sardinelle plate sont 
combinés à une production moyenne voire faible de sardinelle ronde. Cette situation montre 
�G�R�Q�F���T�X�¶�D�X�V�V�L���E�L�H�Q���O�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�H���S�r�F�K�H �T�X�H���O�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���I�D�Y�R�U�L�V�D�Q�W���O�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���Q�H���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W��
�G�¶�D�W�W�H�V�W�H�U���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���G�¶�X�Q�H���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�����F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q���S�R�V�L�W�L�Y�H�����R�X���G�¶�X�Q�H���D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H�����F�R�U�U�p�O�D�W�L�R�Q��
négative) de la production des deux sardinelles (Figure 2-12).  

 

 

Figure 2-12 : Relation entre les captures des deux espèces de sardinelle. Source : Thiao, 2012. 
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2.3.2.2. Importance des sardinelles dans la pêche industrielle 

Les débarquements de la pêche sardinière connaissent également une tendance semblable à 
�F�H�O�O�H�� �G�X�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �E�D�W�H�D�X�[���� �'�¶�X�Q�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �O�D�� �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �H�V�S�q�F�H�� �G�H�V��
débarquements est caractérisée par une très faible hétérogénéité (Figure 2-13). Les deux espèces 
de sardinelle (sardinelle ronde et sardinelle plate) sont prédominantes et peuvent représenter 
jusqu'à 95 % des débarquements. Les débarquements de chinchard jaune sont certes relativement 
moins importants mais ne sont pas négligeables (jusqu'à 3 676 tonnes en 1982). 

Au début de la série, on note une chute très rapide des débarquements entre 1981 et 1988. 
Durant cette période les quantités débarquées ont été divisé par sept en passant de 31 863 à 
4 �������� �W�R�Q�Q�H�V���� �$�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� ���������� �O�¶�H�Q�W�U�p�H�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �E�D�W�H�D�X�[�� �S�U�R�S�X�O�V�H�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�V��
�G�p�E�D�U�T�X�H�P�H�Q�W�V�� �Y�H�U�V�� �G�H�V�� �V�R�P�P�H�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X�� �U�H�F�R�U�G�� �K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�� �H�Q�� ���������� �D�Y�H�F��
57 803 tonnes.  Au cours de cette période, et en particulier au début des années 90, on peut noter 
�T�X�¶�X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�V�� �G�p�F�O�D�U�p�H�V�� �H�V�W�� �F�O�D�V�V�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�X�E�U�L�T�X�H��« Divers ». Cette 
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q���T�X�L���D���V�X�U�W�R�X�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���O�H�V���F�K�D�O�X�W�L�H�U�V���S�p�O�D�J�L�T�X�H�V���U�X�V�V�H�V���j���O�¶�p�S�R�T�X�H���Sose la question de 
la fiabilité de leurs déclarations. A partir de 1996 après le départ des bateaux russes, les 
�G�p�E�D�U�T�X�H�P�H�Q�W�V���U�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���j���O�H�X�U���Q�L�Y�H�D�X���K�D�E�L�W�X�H�O���G�H���O�D���I�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����������'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�����R�Q���F�R�Q�V�W�D�W�H��
même une érosion progressive des quantités débarquées qui ont été presque négligeables en 
2006-2007.  

 

 

Figure 2-13 : Importance des sardinelles dans la pêche industrielle. (Source CRODT 2011). 

 

2.3.2.3.Dynamique spatio-temporelle des débarquements de sardinelles 

�%�L�H�Q�� �T�X�H�� �0�E�R�X�U�� �H�W�� �-�R�D�O�� �V�R�L�H�Q�W�� �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W�V�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ������������ �O�H�V��
débarquements de sardinelle ronde sont relativement importants dans la plupart des huit centre 
de pêche régulièrement échantillonnés (Figure 2-14������ �,�O�� �Q�¶�\ �D�� �T�X�¶�j�� �6�R�X�P�E�p�G�L�R�X�Q�H�� �H�W�� �2�X�D�N�D�P��
habituellement caractérisés par des pêcheries démersales où les débarquements de sardinelle 
ronde sont assez négligeables. En �W�H�U�P�H�V���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���V�S�D�W�L�R-temporelle, trois phases peuvent être 
globalement notées. Du début des années 80 à la fin de la première moitié des années 90 on note 
un développement rapide de la pêcherie dans tous les centres de pêche. Ce développement est 
caractérisé par une forte croissance des débarquements plus marquée sur la Petite Côte surtout à 
�0�E�R�X�U���R�•���O�H���U�H�F�R�U�G���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q������ 500 tonnes de sardinelle ronde a été atteint en 1992.  
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A partir de la deuxième moitié des années 90, les débarquements de sardinelle ronde ont 
�F�R�Q�Q�X���X�Q�H���W�H�Q�G�D�Q�F�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���j���O�D���E�D�L�V�V�H���T�X�L���V�¶�H�V�W���S�R�X�U�V�X�L�Y�L�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���G�p�E�X�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������������,�O��
�Q�¶y a �T�X�¶�j���.�D�\�D�U���R�•���O�D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���H�V�W���J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���K�D�X�V�V�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H���G�X�U�D�Q�W���O�H�V���W�U�R�L�V���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V�����$��
�0�E�R�X�U�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �P�r�P�H�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�H�I�I�R�Q�G�U�H�P�H�Q�W car à partir de 1992 les captures ont fortement 
baissé pour atteindre seulement 13 626 tonnes en 1999,  soit une chute de 82,4 % en 6 ans. A 
Joal, la baisse des débarquements a démarré plus tardivement à partir de 1997 avec cependant 
des fluctuations assez marquées.  

�/�D�� �W�U�R�L�V�L�q�P�H�� �S�K�D�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�p�E�D�U�T�X�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H�� �H�V�W�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�X�H�� �j��
partir de 2002-2003. En effet, à partir de cet instant, on note une amélioration sensible des 
volumes débarqués. Cette amélioration plutôt légère dans la plupart des centres de pêche est par 
contre très spectaculaire au niveau de Saint-Louis où les débarquements ont évolué 
�V�R�X�G�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �Y�H�U�V�� �G�H�V�� �U�H�F�R�U�G�V�� ���M�X�V�T�X�¶�j�� ������ 343 tonne en 2008). Cette situation qui a fini par 
placer les débarquements à Saint-Louis au-dessus de ceux des centres de la Petite Côte (Mbour 
�H�W���-�R�D�O�����V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�H�V���O�L�F�H�Q�F�H�V���G�H���S�r�F�K�H���R�F�W�U�R�\�p�H�V���S�D�U���O�H���J�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���P�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�Q���T�X�L���R�Q�W��
�S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �j�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �R�•�� �O�H�� �V�W�R�F�N�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H�� �H�V�W���H�Q�� �P�H�L�O�O�H�X�U�� �p�W�D�W���S�D�U��
rapport au côtes sénégalaises. Toutefois, au cours des deux dernières années 2009-2010, les 
débarquements de sardinelle se réorientent à la baisse dans la presque totalité des centres de 
pêche.  

 

Figure 2-14 : Débarquements de sardinelle ronde selon le centre de pêche. Source : Thiao, 2012. 

La répartition spatio-�W�H�P�S�R�U�H�O�O�H�� �G�H�V�� �G�p�E�D�U�T�X�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �S�O�D�W�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �X�Q�H��
prédominance du centre de Joal et dans une moindre mesure de Mbour (Figure 2-15). Durant 
une bonne partie de la période 1981-2010, les débarquements effectués dans ces deux centres et 
surtout à Joal ont connu une tendance marquée par une forte hausse. A Joal, avec un record 
historique de 109 717 tonnes en 2003, le volume des débarquements a été multiplié par 14 par 
�U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �V�R�Q�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� ������������ �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� ������������ �O�D�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V��
débarquements de sardinelle plate est entrée dans une phase de décroissance très marquée aussi 
�E�L�H�Q���j���-�R�D�O���T�X�¶�j���0�E�R�X�U�����$�L�Q�V�L�����j���-�R�D�O�����O�H���Y�R�O�X�P�H���G�p�E�D�U�T�X�p���Q�¶�H�V�W���T�X�H���G�H������ 950 tonnes en 2010, 
soit une chute de 52,7 % par rapport au record de 2003. Durant cette même période, la baisse des 
débarquements de sardinelle plate est de 66,2 % alors que dans les autres centres comme Saint-
Louis et Kayar on enregistre plutôt une légère amélioration. 
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Figure 2-15 : Débarquements de sardinelle plate selon le centre de pêche. Source : Thiao, 2012. 

 

2.3.3.  �,�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���G�H���O�¶�p�W�D�W���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V 

2.3.3.1.Dynamique des « Cap�W�X�U�H�V���3�D�U���8�Q�L�W�p���G�¶�(�I�I�R�U�W » de sardinelles rondes  

Au Sénégal, les pêcheries ciblent la sardinelle avec une préférence pour la sardinelle ronde. 

�/�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� ��Capture Par �8�Q�L�W�p�� �G�¶�(�I�I�R�U�W�� �&�3�8�() de la sardinelle ronde 
(Sardinella aurita) pour la pêche artisanale, calculés en fonction du nombre de sorties 
effectuées, sont restés assez stables au Sénégal sur la période de 1990 à 2003 où elles ont 
commencé à connaître une augmentation significative pour atteindre en 2009 la valeur maximale 
de la série (3.5 tonnes/sortie) après avoir atteint en 2005 le niveau remarquable de 2.4 
tonnes/sortie. La Figure 2-16, montre cette évolution depuis 1990.  

E�Q�� ���������� �H�W�� ������������ �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �G�H�� �O�D�� �S�r�F�K�H�� �D�U�W�L�V�D�Q�D�O�H�� �H�V�W�� �P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U��
�G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �S�U�L�V�H�V�� �G�X�H�V�� �D�X�[�� �G�p�E�D�U�T�X�H�P�H�Q�W�V�� �p�O�H�Y�p�V�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H�� �j�� �6�D�L�Q�W-Louis par la 
flottille arti�V�D�Q�D�O�H���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H���������������������W�R�Q�Q�H�V���H�Q�����������������2�Q���D���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���S�R�X�U���F�H�V���D�Q�Q�p�H�V���T�X�¶�X�Q�H��
très large part de la capture artisanale sénégalaise  a été effectuée dans les eaux mauritaniennes. 

En 2010, une chute importante du CPUE de la sardinelle ronde a été observée mais il est 
�G�L�I�I�L�F�L�O�H���D�X�V�V�L���G�H���O�¶�D�I�I�H�F�W�H�U���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���j���O�D���]�R�Q�H���V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H���G�X���I�D�L�W���T�X�H���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���V�X�U���O�¶�H�I�I�R�U�W���Q�H��
précisent pas les zones de pêche (Sénégal ou Mauritanie).  

 

Figure 2-16 : Evolution des �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H�� ��Sardinella aurita) 
dans la zone sénégalaise et pour la pêche artisanale depuis 1990     (Sarré, 2012). 
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Avant 2000, la pêche industrielle était dominée par la présence d'industriels de la Fédération 
de Russie opérant avec de gros senneurs et des chalutiers pélagiques. Les senneurs ont disparu à 
partir de 1994 et le nombre de chalutiers est passé de quinze en 1992 à onze à 1999. Les 
chalutiers russes ont cessé d'opérer au Sénégal en juin 1999. Pour la pêche industrielle au 
�6�p�Q�p�J�D�O���� �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�� �P�D�[�L�P�X�P�� �H�Q�� ���������� �R�•�� �L�O�V�� �R�Q�W��
atteint les valeurs de 45 tonnes/jour pour la Sardinella aurita. Ils ont subi une chute importante 
sur les trois années qui ont suivi pour se retrouver à 6 tonnes/jour pour la S. aurita. Depuis 1993, 
�O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �U�R�Q�G�H�� �R�Q�W�� �I�O�X�F�W�X�p�� �D�X�W�R�X�U�� �G�H�� �O�D�� �Y�D�O�H�X�U�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �G�H�� ��������
tonnes/jour. La Figure 2-17 illustre cette évolution.  

Les indices d'abondance élevés remarquées au début de la série (1990) doivent être liés aux 
données recueillies sur les gros senneurs russes. Par ailleurs, la hausse des CPUE observées pour 
la pêche artisanale à partir de 2007 n'est pas reflétée sur les CPUE de la pêche industrielle. Ces 
différences peuvent également provenir du manque de précision sur les données d'effort à Saint-
Louis (provenance Sénégal ou Mauritanie). 

 

Figure 2-17 �����(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���U�R�Q�G�H��Sardinella aurita dans la zone 
sénégalaise et pour la pêche industrielle depuis 1990    (Sarré, 2012). 

 

En Mauritanie, la pêche artisanale c�L�E�O�D�Q�W���O�H�V���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���Q�¶�D���F�R�P�P�H�Q�F�p���j���V�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���T�X�H��
�W�U�q�V���U�p�F�H�P�P�H�Q�W�����������������D�Y�H�F���O�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���H�W���O�H���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���W�U�q�V���U�D�S�L�G�H���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H���G�H���I�D�U�L�Q�H��
de poisson utilisant notamment comme matières premières les sardinelles capturées par des 
pirogues sénégalaises et mauritaniennes. Cette exploitation très faible avant 2009 a induit une 
�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���U�H�F�X�H�L�O���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�¶�H�I�I�R�U�W���V�X�U���F�H�W�W�H���S�p�U�L�R�G�H�����/�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���Q�H���V�R�Q�W���G�R�Q�F��
pas disponibles pour cette pêcherie. Par contre, une pêcherie industrielle active constituée de 
�Q�D�Y�L�U�H�V���E�D�W�W�D�Q�W���S�D�Y�L�O�O�R�Q���G�H���O�¶�8�Q�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�����3�D�\�V-Bas, France, Royaume-Uni et Allemagne) 
et ciblant les sardinelles, existe depuis 1996. Quant aux autres chalutiers industriels (Fédération 
de Russie, Ukraine et autres) ils pêchent principalement des chinchards. Les indices 
�G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���S�r�F�K�H�U�L�H���G�H���O�¶�8�Q�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���R�Q�W���F�R�Q�Q�X���X�Q�H�� �F�K�X�W�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���G�H������������ �j��
2004, passant respectivement de 120 tonnes/jour à 40 tonnes/jour avant de commencer à 
remonter depuis 2004 avec une pointe notable (140 tonnes/jour) enregistrée en 2007. La Figure 
2-18 �P�R�Q�W�U�H���F�H�W�W�H���p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�S�X�L�V�������������� �,�O���I�D�X�W�� �Q�R�W�H�U���T�X�H���F�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W��
principalement la sardinelle ronde si on sait que la capture totale des sardinelles rondes par 
�O�¶�8�Q�L�R�Q���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���G�H�S�X�L�V�������������V�¶�p�O�q�Y�H���j���������I�R�L�V���S�O�X�V���T�X�H���F�H�O�O�H���G�H�V���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���S�O�D�W�H�V�� 
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Figure 2-18 : Evolution �G�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�V�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �H�Q�� �0�D�X�U�L�W�D�Q�L�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�r�F�K�H��
industrielle depuis 1996     (Sarré, 2012). 

 

Au Maroc, les sardinelles sont exploitées exclusivement par une flottille marocaine de 
senneurs côtiers et par des chalutiers industriels de la �)�p�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �5�X�V�V�L�H���� �G�H�� �O�¶�8�Q�L�R�Q��
�H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�����G�¶�8�N�U�D�L�Q�H���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�\�V�����p�Y�R�O�X�D�Q�W���D�X���Q�R�U�G���G�X���&�D�S���%�O�D�Q�F�����=�R�Q�H���&������ 

�/�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���U�R�Q�G�H���S�R�X�U���O�D���I�O�R�W�W�H���U�X�V�V�H���H�W���X�N�U�D�L�Q�L�H�Q�Q�H���R�Q�W���V�X�E�L���X�Q��
essor régulier de 1994 à 1999 où les captures �S�D�U���X�Q�L�W�p���G�¶�H�I�I�R�U�W���V�R�Q�W���S�D�V�V�p�H�V���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���G�H������
tonnes/jour à 13 tonnes/jour. La même situation est observée depuis 2005 où les indices 
�G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���� �I�D�L�E�O�H�V�� �D�X�� �G�p�E�X�W�� ������ �W�R�Q�Q�H�V���M�R�X�U������ �S�U�R�J�U�H�V�V�H�Q�W�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �D�W�W�H�Q�G�U�H�� ������
tonnes/jour en 2009 pour la flotte ukrainienne. La Figure 2-19 montre cette évolution depuis 
1994. 

 

 

Figure 2-19 �����(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���U�R�Q�G�H��Sardinella aurita dans la zone 
marocaine et pour la pêche industrielle depuis 1990    (Sarré, 2012). 

 

2.3.3.2.Dynamique des cpue de sardinelles plates 

 

�'�D�Q�V�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �V�p�Q�p�J�D�P�E�L�H�Q�Q�H���� �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H��de la sardinelle plate (Sardinella 
maderensis) pour la pêche artisanale sontrelativement plus faibles que ceux de la sardinelle 
�U�R�Q�G�H���V�X�U���O�H�V���G�H�X�[���G�H�U�Q�L�q�U�H�V���G�p�F�H�Q�Q�L�H�V���H�W���R�Q�W���I�O�X�F�W�X�p���D�X�W�R�X�U���G�¶�X�Q�H���W�R�Q�Q�H���V�R�U�W�L�H���G�H�������������j��������������
avec une légère hausse en 1996, avant de connaître une augmentation significative de 2002 à 
2004 où la valeur maximale de la série a atteint 2 tonnes/sortie. La Figure 2-20 montre cette 
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�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�S�X�L�V�� ������������ �'�H�S�X�L�V�� �O�¶�D�Q�Q�p�H�� ������������ �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�H�V�� �G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�� �S�O�D�W�H��
reviennent progressivement vers la moyenne de 1 tonne/sortie observée dans les années 90.  

 

Figure 2-20 �����(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���S�O�D�W�H��Sardinella maderensis dans la 
zone sénégalaise et pour la pêche artisanale depuis 1990    (Sarré, 2012). 

Pour la pêche industrielle�����O�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D Sardinella maderensis avait atteint le 
maximum de 45 tonnes/jour et 28 tonnes/jour en 1990. Ensuite, ils ont subi une chute importante 
sur les trois années qui ont suivi pour se retrouver à 10 tonnes/jour en 2004. Depuis 1993, une 
�I�R�U�W�H���Y�D�U�L�D�W�L�R�Q���H�V�W���R�E�V�H�U�Y�p�H���S�R�X�U���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���S�O�D�W�H���G�R�Q�W���O�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�V���S�R�X�U���O�D���S�r�F�K�H��
industrielle ont connu un second pic (25 tonnes/jour) en 1995 avant de se stabiliser autour de la 
�Y�D�O�H�X�U���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H���������������W�R�Q�Q�H�V���M�R�X�U���M�X�V�T�X�¶�H�Q�������������H�W��se maintenir ensuite à un niveau très bas 
(< 3.3 tonnes/jour durant les six dernières années). La Figure 2-21 illustre ces évolutions.   

 

 

Figure 2-21 �����(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���S�O�D�W�H��Sardinella maderensis dans la 
zone sénégalaise et pour la pêche industrielle depuis 1990   (Sarré, 2012). 

 

Au Maroc, la sardinelle plate est peu présente au nord du Cap Blanc et les indices 
�G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H�� �F�D�O�F�X�O�p�V�� �S�R�X�U�� �O�D�� �I�O�R�W�W�H�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�O�H�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �L�Q�V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�W�V�� �G�H�S�X�L�V�� ���������� �Q�H�� �G�p�S�D�V�V�D�Q�W��
guère 1.6 tonnes/jour depuis 2005 (Figure 2-22). 
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Figure 2-22 �����(�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���L�Q�G�L�F�H�V���G�¶�D�E�R�Q�G�D�Q�F�H���G�H���O�D���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���S�O�D�W�H��Sardinella maderensis dans la 
zone marocaine et pour la pêche industrielle depuis 1990   (Sarré, 2012). 

            

2.3.3.3.Evolution des tailles de la sardinelle ronde  

�*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���I�L�Q���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������O�D���W�D�L�O�O�H���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���G�H���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H���U�R�Q�G�H��
est restée relativement stable autour de 25 cm (Figure 2-23). On peut également noter que les 
individus débarqués à Saint-Louis sont habituellement plus grands que ceux trouvés dans les 
autres centres. A partir de la deuxième moitié des années 90, la taille moyenne est orientée à la 
baisse dans tous les centres. Dans le cas des centres de la Petite Côte (Mbour et Joal), cette 
�E�D�L�V�V�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�L�H�� �V�X�U�� �Wout le reste de la période. Ainsi, la taille moyenne qui se situait 
autour de 26 cm en 1996-1997, se trouve actuellement aux environs de 22 cm. Par contre, au 
Figure 2-23 niveau de Saint-�/�R�X�L�V���H�W���G�H���+�D�Q�Q���� �O�D���W�D�L�O�O�H���P�R�\�H�Q�Q�H���V�¶�H�V�W���S�O�X�W�{�W���D�P�p�O�L�R�U�p�H���j�� �S�D�U�W�L�U��
de 2003. Cette amélioration serait probablement en rapport avec les captures faites dans les eaux 
mauritaniennes. En termes de variabilité, les grandes valeurs des écart-types au cours de ces 
dernières années mettent en exergue une plus grande hétérogénéité des individus capturés. En 
�H�I�I�H�W���� �D�Y�H�F�� �O�D�� �U�D�U�p�I�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �V�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�I�L�H�� �H�Q��
combinaison avec la capture de grands individus. Ainsi, contrairement à la période  qui va 
�M�X�V�T�X�¶�D�X�� �G�p�E�X�W�� �G�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� ���������� �G�X�U�D�Q�W�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�W�� �S�O�X�V�� �D�[�p�H�� �V�X�U�� �O�H�V�� �J�U�D�Q�G�V��
individus de sardinelle ronde, au cours de ces dernières années la sélectivité pondérale des 
pêcheries est plus faible �D�Y�H�F�� �X�Q�� �P�p�O�D�Q�J�H�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �K�p�W�p�U�R�J�q�Q�H�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�V�H�V��
tailles.  

 

cpue_ S. maderensis _Maroc_industriel

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010*

années

cp
ue

 (t
on

ne
s/

jo
ur

)

Fed. Russe Ukraine et autres



95 
 

 

Figure 2-23 : Evolution de la taille moyenne (longueur totale) de la sardinelle ronde par centre (1981-
2010)  (Thiao, 2012). 

2.3.3.4.Evolution des tailles de la sardinelle plate  

En ce qui concerne la sardinelle plate, la taille moyenne des individus débarqués dans les 
centres de pêche de la Petite Côte (fief de la pêcherie) est marquée par deux phases (Figure 
2-24�������(�O�O�H���V�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H���S�D�U���X�Q�H���K�D�X�V�V�H���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H���M�X�V�T�X�¶�D�X���G�p�E�X�W���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V���������V�X�L�Y�L�H���G�¶�X�Q�H��
�G�L�P�L�Q�X�W�L�R�Q���F�R�Q�W�L�Q�X�H�����$�L�Q�V�L�����D�O�R�U�V���T�X�¶�H�O�O�H���p�W�D�L�W���D�X�W�R�X�U���G�H���������F�P���D�X���P�L�O�L�H�X���G�H�V���D�Qnées 90, la taille 
moyenne de la sardinelle plate est actuellement aux environs de 20 cm. Comme dans le cas de la 
sardinelle ronde et notamment au niveau de la Petite Côte, le stock de sardinelle plate est donc 
affecté par une surexploitation de croissance �G�H�S�X�L�V�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �G�p�F�H�Q�Q�L�H���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �O�D��
sardinelle plate, la variabilité des tailles est également plus forte au cours de ces dernières 
années. Cet�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���U�p�V�X�O�W�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���K�p�W�p�U�R�J�p�Q�p�L�W�p���S�R�Q�G�p�U�D�O�H���G�H�V���F�D�S�W�X�U�H�V��
actuelles. Ainsi, à côté des grands individus de sardinelle plate, les petits individus sont 
maintenant très bien ciblés, ce qui entraine des écarts important en termes de tailles. 

 

 

Figure 2-24 : Evolution de la taille moyenne (longueur totale) de la sardinelle plate par centre (1981-
2010) (Thiao, 2012). 
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Compte tenu du rôle vital que jouent les facteurs environnementaux dans la bioécologie des 
�V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���� �O�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �K�\�G�U�R�F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�V�W�D�W�p�H�V�� �U�L�V�T�X�H�Q�W�� �G�¶�H�Q�W�U�D�v�Q�H�U�� �G�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V��
�E�R�X�O�H�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W�V���D�X�V�V�L���E�L�H�Q���j���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���J�O�R�E�D�O�H���T�X�H���O�R�F�D�O�H����Il est probable que la température de 
�O�¶�H�D�X�� �Dit des effets directs sur la reproduction, la survie des larves et la croissance. Malgré la 
�U�D�U�H�W�p�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �p�F�R�V�\�V�W�q�P�H�V�� �F�{�W�L�H�U�V�� �V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V���� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �H�[�H�P�S�O�H�V��
�G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�J�D�W�L�R�Q�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���R�Q�W���S�H�U�P�L�V�� �G�H révéler que les changements du climat et en 
particulier le réchauffement des eaux entraînent des modifications dans la distribution des 
�H�V�S�q�F�H�V���D�Y�H�F���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���X�Q�H���U�H�P�R�Q�W�p�H���G�¶�H�V�S�q�F�H�V���W�U�R�S�L�F�D�O�H�V���Y�H�U�V���O�H�V���H�D�X�[���W�H�P�S�p�U�p�H�V�����$�L�Q�V�L�����G�H�V��
espèces de la zone intertropicale sont observées de plus en plus fréquemment et en plus grand 
nombre dans des latitudes plus élevées (Houdart, 2004). Les sardinelles étant des espèces 
sténothermes (ne vivent que dans une faible marge de température) et sténohalines (ne tolèrent 
que de faibles variations de salinité), les variations de température et de salinité entraînent très 
�V�R�X�Y�H�Q�W���G�H�V���G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�V���G�¶�H�V�S�qces (Fréon, 1988).  

Face à ces multiples risques écologiques, toute perspective de gestion intégrée des ressources 
halieutiques doit donc raisonnablement prendre en compte les effets potentiels des mutations 
�K�\�G�U�R�F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���p�F�R�V�\�V�W�q�P�H�V���F�{�W�L�H�U�V�����&�H�W�W�H���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���T�X�H���O�H�V��
�S�U�R�M�H�F�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �S�H�V�V�L�P�L�V�W�H�V���� �2�X�W�U�H�� �O�¶�D�J�J�U�D�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�p�F�K�D�X�I�I�Hment 
atmosphérique et océanique, les prévisions montrent, entre autres, une modification des eaux 
thermohalines et une altération des régimes de perturbation des vents (Cury et Morand, 2004). 
Plus localement (au Sénégal), les scénarios climatiques (Niang-Diop, 2002) ont prévu à 
�O�¶�K�R�U�L�]�R�Q�� ���������� �X�Q�H�� �K�D�X�V�V�H�� �G�H�� �������ƒ�&�� ���D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �V�H�Q�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �������ƒ�&���� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�D�� �Q�R�U�P�D�O�H��
1960-1990 dans la partie ouest du pays. Combinées à la pression de pêche actuelle qui affaiblit 
�F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �U�p�V�L�O�L�H�Q�F�H�� �H�W�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�Ddaptation des espèces surexploitées, les mutations 
hydroclimatiques en cours pourraient tout simplement accélérer à moyen et long termes la 
raréfaction, voire la disparition de certaines ressources halieutiques, notamment les sardinelles. 
Cependant, ces effets potentiels au niveau local demeurent encore très mal étudiés. De ce fait, 
�O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�X�W�D�W�L�R�Q�V�� �K�\�G�U�R�F�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �K�D�O�L�H�X�W�L�T�X�H�V��
�V�p�Q�p�J�D�O�D�L�V�H�V���G�H�Y�U�D�L�W���V�X�U�W�R�X�W���V�H���I�R�F�D�O�L�V�H�U���V�X�U���O�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���V�F�L�Hntifiques 
et empiriques sur les effets écologiques réels des changements climatiques au niveau local afin 
de mieux adapter les politiques de pêche. 

 

2.4.Evaluation des stocks de petits pélagiques par acoustique 
 

2.4.1. Calcul des biomasses lors des campagnes du N/O Itaf Déme et du N/O Fridtjof 
Nansen 

Lors des campagnes du N/O Itaf Déme et du R/V Fridtjof Nansen au Sénégal, les valeurs 
�G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �D�O�O�R�X�p�H�V�� �D�X�[�� �Q�H�X�I�� �J�U�D�Q�G�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �U�p�V�X�P�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��Tableau 2-1 et ceci en 
fonction de la nature des échogrammes, du comportement observé des espèces ciblées et de la 
composition des traits de chaluts dans la zone. La conversion des valeurs SA en nombre 
�G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �S�D�U�� �Q�P���� �H�V�W�� �H�I�I�H�F�W�X�p�H�� �H�Q�� �X�W�L�O�L�V�D�Q�W�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �7�6�� ���7�D�U�J�H�W�� �6�W�U�H�Q�J�W�K���� ���� �O�R�Q�J�X�H�X�U��
suivante, recommandée par Foote (1987) pour les clupéidés : 

                                     TS=20*logL-72 dB 

 �T�X�L���S�H�X�W���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���H�Q���V�X�U�I�D�F�H���V�R�X�V���O�D��forme (cf. Toresen et al 1998) : 

                                     CFi-=1.26*10 6*L-2 
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Oú 

L représente la longueur totale en cm. 

               �&�)�L�����O�H���I�D�F�W�H�X�U���G�H���F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���L�� 

         �/�D�� �G�H�Q�V�L�W�p�� �H�Q�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �S�D�U���F�O�D�V�V�H�� �G�H�� �W�D�L�O�O�H��et par nm2 est alors obtenue par 
�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���I�R�U�P�X�O�H : 

  

                                               

Où 

                �!�L������� �����G�H�Q�V�L�W�p���G�H���S�R�L�V�V�R�Q�V���G�D�Q�V���O�D���F�O�D�V�V�H���G�H���W�D�L�O�O�H���L 

                SA  � �������Y�D�O�H�X�U���P�R�\�H�Q�Q�H���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� 

                �S�L������� �������S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H���G�H���O�D���F�O�D�V�V�H���G�H���W�D�L�O�O�H���L���G�D�Q�V���O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q 

�/�¶�p�T�X�D�W�L�R�Q�� �F�L-�G�H�V�V�X�V�� �P�R�Q�W�U�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �F�R�Q�Y�H�U�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �6A en biomasse 
dépend de la distribution des tailles dans la zone considérée, une fréquence de tailles 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �H�V�W�� �G�p�G�X�L�W�H�� �F�K�D�T�X�H�� �I�R�L�V�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �H�W���O�R�U�V�T�X�H�� �O�D�� �F�R�P�S�R�V�L�W�L�R�Q��
entre adultes et juvéniles est assez homogène.    

�/�H�V�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�r�F�K�H�� �V�R�Q�W���H�I�I�H�F�W�X�p�H�V�� �j�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�¶�X�Q���F�K�D�O�X�W���S�p�O�D�J�L�T�X�H�� �P�D�L�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W���D�X�V�V�L�� �j��
�O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���F�K�D�O�X�W���G�p�P�H�U�V�D�O���X�W�L�O�L�V�p���H�Q���S�p�O�D�J�L�T�X�H���H�Q���O�H���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���H�Q���V�X�U�I�D�F�H���S�D�U���O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H��
de gros ballons. Sur chaque station, un échantillon représentatif est prélevé pour en déterminer la 
composition, le poids et le nombre par espèce, la fréquence de taille pour les espèces cibles, 
fréquences de tailles permettant de déterminer pi,  pourcentage de la classe de taille i dans 
�O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�� 

�/�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���W�D�L�O�O�H���S�R�L�G�V���X�W�L�O�L�V�p�H���S�R�X�U���O�¶�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���E�L�R�P�D�V�V�H���H�V�W : 

                                   W=L3*cond /100 

Où un facteur de condition cond=0.96 est utilisé pour les sardinelles et les chinchards, 0.88 
pour les carangidés, clupéidés et associés dont une taille moyenne de 23 cm est appliquée pour 
�O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���E�L�R�P�D�V�V�H������ 

 Tableau 2-1 Allocation des valeurs sA aux grands groupes. 

Groupes Taxon Espèces 
Sardinella aurita  S. aurita 
Sardinella 

maderensis 
 S. maderensis 

Chinchards Trachurus sp. T. trecae 
  D. rhonchus 
Maquereau  Scomber japonicus 
Sardine Sardine S. pilchardus 
Autres pélagiques 

1 
Clupeiformes1 Ilisha africana 

  
Engraulis encrasicolus 

Autres pélagiques 
2 

Carangidae2 Sélène dorsalis 
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  Chloroscombrus 
chrysurus 

  Decapterus rhonchus 
  Alectis alexandrinus 
 Scombridae Euthynnus alletteratus 
  Sarda sarda 
  Scomber japonicus 
 Sphyraenidae Sphyraena guachancho 

 Autres Trichiurus lepturus 
Zeus faber 

Demersaux Sparidae3 Dentex angolensis 
  D. macrophthalmus 
  D. congoensis 
  D. canariensis 
  D. barnardi 
  Pagellus bellottii 
  Sparus caeruleostictus 
  S. pagrus africanus 

 autres taxii Pseudupeneus 
prayensis 

Big-eye grunt  Brachydeuterus auritus 
  Ariomma bondi 
  Pomadasys incisus 
  Galeoides decadactylus 

Mesopelagiques Myctophidae3  

 
Autres  

mesopelagiques 
 

Plancton Calanoidae Calanus sp. 
 Euphausiidae Meganyctiphanes sp. 
 Autre plancton  
 

2.4.2. Variabilité spatiale et temporelle de la biomasse de petits pélagiques en Afrique de 
�O�¶�2�X�H�V�W 

 

2.4.2.1.Evolution interannuelle des biomasses de sardinelles  

2.4.2.1.1. Sardinella aurita 

2.4.2.1.1.1.Sénégambie 
Une stabilité relative a été observée sur les biomasses estimées par le N/O Dr Fridtjof Nansen 

pour la sardinelle ronde, avec une très légère tendance à la hausse depuis 1995 où la biomasse 
est passée de 200 000 tonnes en moyenne entre 1995 et 1996 à 209 000 tonnes en 2006. Seule 
�O�¶�D�Q�Q�p�H�� ���������� �D�� �F�R�Q�Q�X�� �X�Q�H�� �S�R�L�Q�W�H�� �G�H�� ������ 000 tonnes. La Figure 2-25 montre cette évolution 
depuis 1995. La biomasse moyenne estimée durant cette période a été de 210 000.  
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Figure 2-25 : Biomasses estimées de la sardinelle ronde dans la zone sénégambienne, par le N/O 
Fridtjof de 1995 à 2015   (Sarré, 2012). 

�'�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���� �O�D�� �W�D�L�O�O�H�� �P�R�G�D�O�H�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �U�R�Q�G�H�V�� �F�D�S�W�X�U�p�H�V�� �U�p�Y�q�O�H�� �X�Q�H�� �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H��
�G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �P�D�W�X�U�H�V���� �/�D��Figure 2-26 �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�V modes trouvés dans la zone et 
dans les échantillons prélevés; elle reflète une forte occurrence des modes entre 23 et 27 cm.  
Les sardinelles rondes juvéniles ont rarement été rencontrées durant ces campagnes, les années 
concernées étaient 1995, 2003 et 2006 où des tailles modales de 6 cm, 10 cm et 9 cm ont été 
présentes.  

 

Figure 2-26 : Occurrence des tailles modales de S. aurita en zone sénégambienne de 1995 à 2006 (TL 
en cm)  (Sarré, 2012). 

2.4.2.1.1.2.Mauritanie 
Pour la sardinelle ronde en Mauritanie, une chute régulière est enregistrée depuis 1995 sur les 

�E�L�R�P�D�V�V�H�V���W�R�W�D�O�H�V���H�V�W�L�P�p�H�V���S�D�U���O�H���1���2���)�U�L�G�W�M�R�I���1�D�Q�V�H�Q�����'�¶�X�Q�H���Y�D�O�H�X�U���G�H�������� 000 tonnes en 1995, 
la biomasse est tombée à seulement 82 000 tonnes en 2001 et est restée depuis lors dans la 
fourchette de 100 000 à 200 000 tonnes par année. La Figure 2-27 montre cette évolution depuis 
1995.  

Il faut signaler tout de même que les campagnes du F. Nansen avant 2000 connaissent 
quelques disparités liées aux équipements utilisés à l'époque ; en particulier la stabilité au niveau 
des calibrations ne peut être assurée qu'à partir de 2000. Ceci pourrait expliquer les fortes 
variations de biomasses enregistrées entre 1995 et 2000. 
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Figure 2-27 : Biomasses estimées de la sardinelle ronde dans la zone mauritanienne par le N/O 
Fridtjof de 1995 à 2006    (Sarré, 2012). 

Les structures de tailles trouvées en Mauritanie par le N/O Dr Fridtjof Nansen se distinguent 
nettement entre la région du sud, de Saint-Louis à Cap Timiris et la région du nord, de Cap-
Timiris à Cap Blanc. Alors que la zone sud a enregistré principalement la présence de 
sardinelles adultes sur toutes les campagnes, seules des juvéniles ont été en général trouvés au 
nord.  

De 1995 à 2000, dans la zone entre Saint-Louis à Cap Timiris et durant toutes les campagnes 
du N/O Fridtjof Nansen, le mode des sardinelles rondes est resté constant à 34 cm. Durant la 
même période et au nord entre Cap-Timiris à Cap Blanc, la taille modale maximale enregistrée a 
été de 13 cm pour les sardinelles rondes. A partir de 2001 des tailles plus petites ont commencé 
à être enregistrées au sud lo�U�V���G�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���D�Y�H�F���G�H�V���W�D�L�O�O�H�V���V�¶�p�W�D�O�D�Q�W���G�H�������j���������F�P���� 

Quant aux estimations faites par le N/O Itaf Déme pour les biomasses des sardinelles rondes, 
une hausse importante a été enregistrée entre mars 2004 et mai 2005 avant de se stabiliser autour 
de 85 000 tonnes à partir de novembre 2005. La Figure 2-28 �P�R�Q�W�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���E�L�R�P�D�V�V�H�V��
de sardinelles rondes estimées par le N/O Itaf Déme de 2003 à 2008. Il est important de signaler 
que les saisons des campagnes ont très souvent été différentes par rapport au N/O F. Nansen, les 
campagnes avant mi-2005 ayant été principalement des campagnes de saison froide. 

 

Figure 2-28 : Biomasses estimées de la sardinelle ronde dans la zone sénégalaise par le N/O Itaf Déme 
de 2003 à 2008   (Sarré, 2012). 

Pour les estimations de biomasses faites par le N/O Al Awam, il faut signaler les difficultés  
très s�R�X�Y�H�Q�W�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�Q�D�J�H�� �S�p�O�D�J�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�V�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�V�� �j��
20m et les profondeurs supérieures à 70 m.  
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Les biomasses estimées pour la sardinelle ronde ont été relativement faibles entre 2004 et 
2006 connaissent une hausse relative depuis 2008 bien que des fluctuations soient constatées en 
2009 et 2010. Le maximum atteint dans la série est de 1 104 000 tonnes en novembre 2009. La 
Figure 2-29 �P�R�Q�W�U�H�� �O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �E�L�R�P�D�V�V�H�V�� �G�H�� �V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V�� �U�R�Q�G�H�V�� �H�V�W�L�P�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�� �1���2�� �$�O��
Awam de 2004 à 2010. 

 

Figure 2-29 : Evolution des biomasses de sardinelles rondes estimées par le N/O Al Awam de 2004 à 2010.  
(Sarré, 2012). 

Les campagnes du R/V Atlantida en Mauritanie ont enregistré des biomasses relativement 
faibles par rapport à celles estimées par le R/V  Fridtjof Nansen. Le maximum depuis 1995 est 
atteint en 2007 pour une valeur de 552 000 tonnes pour la sardinelle ronde. La Figure 2-30 
�P�R�Q�W�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���E�L�R�P�D�V�V�H�V���G�H���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���U�R�Q�G�H�V���H�V�W�L�P�p�H�V���S�D�U���O�H���5���9���$�W�O�D�Q�W�L�G�D���G�H�������������j��
2010. 

 

Figure 2-30 : Evolution des biomasses de sardinelles rondes estimées par le R/V Atlantida de 1995 à 
2010   (Sarré, 2012). 

Maroc  

Dans la zone comprise entre le Cap Bojador et le Cap Blanc, les biomasses estimées par le 
N/O Fridtjof Nansen pour la sardinelle ronde connaissent de larges fluctuations entre 1995 et 
2004 (Figure 2-31). Les pics enregistrés en 2001 sont suivis de creux importants en 1997 et 
2007. Une hausse importante est constatée en 2009.  
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Figure 2-31 : Biomasses estimées de la sardinelle ronde dans la zone marocaine par le N/O Fridtjof de 
1995 à 2010  (Sarré, 2012). 

Quant aux estimations de biomasse à partir du N/O Al Amir, elles ont été faites pour les deux 
sardinelles regroupées. La Figure 2-32 �P�R�Q�W�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���E�L�R�P�D�V�V�H�V���G�H���V�D�U�G�L�Q�H�O�O�H�V���H�V�W�L�P�p�H�V��
par le N/O Al Amir de 2007 à 2010. Une hausse progressive de la biomasse des sardinelles est 
constatée de juin 2008 à décembre 2009 où la valeur maximale de 2 032 000 tonnes est atteinte, 
avant de connaître une chute importante en 2010.  

Il faut signaler que ces estimations concernent la zone comprise entre le Cap Blanc et le Cap 
Boujador. 

 

 

Figure 2-32 : Evolution des biomasses de sardinelles estimées par le N/O Al Amir de 2007 à 2010   
(Sarré, 2012). 

 

2.4.2.1.2. Sardinella maderensis 

2.4.2.1.2.1.  Sénégambie 
Dans la zone sénégambienne, les biomasses estimées de la sardinelle plate  par le N/O 

Fridtjof Nansen ont connu plusieurs fluctuations avec une tendance générale à la hausse de 1995 
à 2006. Hormis les années où la biomasse a connu une remontée notable (1995, 1999, 2002), 
elle a régulièrement augmenté durant la dernière décennie passant de 174 000 tonnes en 1996 à 
504 000 tonnes en 2006. La Figure 2-33 montre cette évolution depuis 1995. La biomasse 
moyenne estimée durant cette période a été de 425 000 tonnes.  
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Figure 2-33 : Biomasses estimées de la sardinelle plate dans la zone sénégambienne, par le N/O 
Fridtjof de 1995 à 2006   (Sarré, 2012). 

La taille modale de sardinelles plates capturées durant ces campagnes révèlent en général la 
�S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�F�H�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �P�D�W�X�U�H�V���� �/�H��Tableau 2-2 résume les tailles modales de Sardinella 
maderensis de 1995 à 2006 et pour chaque région du plateau continental sénégambien. La 
Figure 2-34 �S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �P�R�G�H�V�� �W�U�R�X�Y�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �]�R�Q�H�� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q�V��
prélevés, fait ressortir une forte occurrence des modes entre 23 et 26 cm.  Les sardinelles rondes 
juvéniles ont été principalement rencontrées au nord de Dakar avec la présence importante 
�G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���P�H�V�X�U�D�Q�W���H�Q�W�U�H�������H�W���������F�P�� 

Tableau 2-2 : Tailles modales rencontrées par le N/O F. Nansen au Sénégal de 1995 à 2006 pour 
Sardinella maderensis. 

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

modes_casa 26 22 22 24 24 24 23;26 23 26 25 23 6;24 

modes_gambie 6;24 22  27 24 23  
18;20;2

3 23 25 24 23 

modes_centre 24 24 23 25 24 25 8;23 24 
15;2

5 
24;2

7 24 15;17;25;29 

modes_nord 15;30  25 10 8;13;28  8  8;26 9;26 26 10;16;18;21;26;28 

 

 

Figure 2-34 : Occurrence des tailles modales de S. maderensis en zone sénégambienne de 1995 à 2006 
(TL en cm)  (Sarré, 2012). 
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�/�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���G�H���W�D�L�O�O�H�V���G�H��Sardinella maderensis de 1995 à 2006 est illustrée par 
la Figure 2-35 et Figure 2-36. 

Quant aux biomasses enregistrées par le N/O Itaf Déme pour la sardinelle plate et pour la 
�S�p�U�L�R�G�H���G�H�������������j���������������H�O�O�H�V���R�Q�W���p�W�p���D�V�V�H�]���V�W�D�E�O�H�V���D�X�W�R�X�U���G�¶�X�Q�H���P�R�\�H�Q�Q�H���G�H�������� 000 tonnes bien 
que des fluctuations aient été constatées sur cette période. La Figure 2-37 �P�R�Q�W�U�H���O�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�H�V��
biomasses de sardinelles plates estimées par le N/O Itaf Déme de 2003 à 2008. 

 




























































































































































































































































