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Introduction

1 Les  écosystèmes  marins  sont  constitués  d’une  mosaïque  de  sous-systèmes

interconnectés.  Par  exemple,  la  productivité  générée  dans  une  région  donnée  peut

influencer des mangroves séparées par des dizaines ou des centaines de kilomètres. La

physique détermine les échanges entre ces sous-systèmes (par exemple, le transport

des  larves  depuis  les  zones  d’éclosion  jusqu’aux  nourriceries)  et  des  processus

hydrologiques et environnementaux complexes influencent le cycle de vie des espèces

marines,  régissant  leur  distribution  spatiotemporelle  et  façonnant  les  assemblages

faunistiques. L’intégrité d’un sous-système peut ainsi déterminer celle d’un autre. Une
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décision humaine prise à un endroit peut avoir un impact dramatique sur un sous-

système marin éloigné. Les politiques de gestion, qui sont aujourd’hui fragmentées et

sectorielles, doivent tenir compte de la connectivité physique et écologique entre les

sous-systèmes.  Cet  aspect  est  particulièrement  important  à  l’heure  actuelle,  car  les

activités humaines ont un impact direct sur l’intégrité des écosystèmes et un impact

indirect par le biais du réchauffement climatique d’origine anthropique. 

2 Dans  ce  contexte,  la  planification  spatiale  marine  (PSM),  qui  vise  à  organiser  et  à

harmoniser  la  diversité  des  activités  humaines  dans  les  environnements  marins  et

côtiers,  doit  reconnaître  et  prendre  explicitement  en  compte  la  dynamique  des

écosystèmes. Au-delà de la reconnaissance de la diversité des parties prenantes et de la

compréhension de leurs besoins et exigences, des informations spatialement explicites

sur  la  disponibilité  des  ressources  et  processus  naturels  respectifs  sont  d’une

importance capitale pour une PSM efficace. Malgré la disponibilité de vastes ensembles

de données à long terme sur les processus océanographiques (par exemple, Pirata1),

une vue globale des côtes et des mers côtières de l’Atlantique tropical ainsi que de leurs

ressources naturelles fait toujours défaut. Ce chapitre vise à rassembler et à résumer les

informations sur les ressources naturelles marines et côtières et leur état d’utilisation

et d’exploitation pour des études de cas dans l’Atlantique tropical occidental (Brésil) et

oriental  (Cabo Verde2,  Sénégal)  (pour  un  rapport  plus  exhaustif,  voir  BERTRAND et

ZIMMER, 2019). Même s’il est loin d’être exhaustif, ce chapitre offre quelques clés pour

une meilleure compréhension des processus en jeu.

 

Tendances générales des conditions
océanographiques dans l’Atlantique tropical

3 L’Atlantique tropical est caractérisé par une ceinture de température de surface de la

mer (TSM) élevée (> 27 °C), centrée à 5° N dans la partie occidentale. Les masses d’eau

de surface chaudes s’étendent sur une plage allant de 15° N à 15° S dans l’Atlantique

occidental, dominant ainsi les eaux côtières de l’Est et du Nord-Est du Brésil (fig. 1A). La

région sénégalo-mauritanienne présente  une TSM moyenne comparativement  faible

(< 19 °C), tandis que la zone du Cabo Verde affiche une TSM de 25-26 °C, provenant du

contre-courant  nord-équatorial/courant  mauritanien  (dôme  de  Guinée).  Le

réchauffement observé de 1985 à 2007 (DEMARCQ, 2009) dans l’Atlantique tropical ouest a

été  fortement  atténué  au  cours  des  deux  dernières  décennies  (fig. 1B).  Un

refroidissement notable est observé dans les régions sénégalaises et guinéennes et à

Cabo Frio au Brésil. D’autres régions, dont le nord-est du Brésil, ne présentent aucun

réchauffement ou seulement un réchauffement modéré (< + 0,05 °C par décennie). Le

refroidissement observé dans les zones d’upwelling semble illustrer la remontée d’eaux

riches en nutriments entraînant une augmentation de la biomasse phytoplanctonique

(fig. 2A). Cette tendance positive de la productivité a été encore plus intense au cours

des  16 dernières  années  (fig. 2B).  Une  tendance  positive  modérée  des  TSM  a  été

observée dans la région équatoriale, où le refroidissement oriental est associé à une

légère  augmentation  de  la  chlorophylle  a  près  de  l’équateur.  Enfin,  la  tendance

temporelle de la productivité ne présente pas de schéma clair le long de la côte nord-

est du Brésil, avec une légère augmentation côtière lorsque l’on considère la période

complète (1998-2018), mais une diminution modérée au cours des 16 dernières années

(2003-2018). Cette divergence peut être due à l’utilisation de deux capteurs satellitaires
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pendant  la  période 1998-2018  (fig. 2A)  contre  un  seul  capteur  pendant  la

période 2003-2018 (fig. 2B). 

4 La ceinture tropicale est considérée en tant que telle comme la zone la plus vulnérable

de  la  planète  face  aux  défis  du  changement  climatique.  Une  diminution  des

précipitations a  été  observée,  par  exemple,  dans le  nord-ouest  de l’Afrique et  dans

l’arrière-pays de la côte nord-est du Brésil (IPCC, 2014a), et un réchauffement important

des océans est attendu dans de grandes parties de l’Atlantique tropical (fig. 1A et 1B).

Ces changements de la température de l’eau obligeront de nombreuses espèces à se

déplacer vers les pôles ou dans des eaux plus profondes pour survivre, ou à modifier

considérablement leur comportement, ce qui entraînera des extinctions locales et des

déplacements  d’aires  de  répartition  qui  auront  un  fort  impact  sur  la  structure

trophique des écosystèmes et leur surplus de production disponible pour les pêcheries.

 
Figure 1. Température moyenne (A) et différences de température (B) de la surface de la mer (SST)
dans l’Atlantique tropical pour la période 1998-2018

Source des données : capteur AVHRR SST (advanced very high resolution radiometer) (pathfinder v5.3),
données SST de nuit et de jour combinées
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Figure 2. Tendances de la concentration en chlorophylle a dans l’Atlantique tropical pour les
périodes 1998-2018 (A) et 2003-2018 (B)

Source des données : SeaWiFS (sea-viewing wide field-of-view sensor) (période 1998-2007) et Modis
(moderate-resolution imaging spectroradiometer) (période 2003-2018)

 

L’Atlantique tropical : une diversité d’écosystèmes 

5 L’Atlantique tropical est petit par rapport au géant du Pacifique. Pourtant, il englobe

une variété de systèmes aux caractéristiques diverses. En particulier, les trois systèmes

considérés ici, c’est-à-dire le Nord-Est du Brésil, l’archipel du Cabo Verde et le système

du  courant  des  Canaries,  diffèrent  considérablement  dans  leurs  caractéristiques  et

leurs niveaux de connaissance et d’information. Nous fournissons ici quelques éléments

de contexte pour chaque système qui peuvent aider à la  compréhension des autres

chapitres de ce manuel.

 

La côte nord-est du Brésil

6 La  côte  nord-est  du  Brésil,  qui  s’étend  de  l’État  de  Bahia  au  Maranhão  (fig. 3),  est

caractérisée  par  une  TSM  élevée  (26  à  30 oC,  ASSUNÇÃO et al.,  2020)  et  une  faible

productivité,  principalement due à l’influence des eaux tropicales oligotrophes.  Elle

présente une diversité et un endémisme assez élevés, même s’ils sont beaucoup plus

faibles que dans la région des Caraïbes (TOSETTO et al., 2022). Cette région présente un

étroit  plateau  continental  de  45 à 60 km  dominé  par  des  fonds  sableux  et  rocheux

(VASCONCELLOS et al.,  2011 ;  EDUARDO et al.,  2018).  Les  formations  récifales  coralliennes

sont  caractéristiques  de  cette  région,  et  les  pêcheries  associées  à  cette  zone  se

concentrent  sur  les  formations  récifales  distribuées  le  long  du  plateau  continental

jusqu’au talus continental et sur les bancs océaniques (FERREIRA et al., 1998 ; FERREIRA et

MAIDA, 2001 ; EDUARDO et al., 2018). Cependant, dans le cadre du changement global, les

récifs brésiliens pourraient subir un déclin massif de la couverture corallienne dans les

50 prochaines années et pourraient s’éteindre en moins d’un siècle (FRANCINI-FILHO et al.,

2008). 
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Figure 3. Bathymétrie des côtes nord et nord-est du Brésil

États brésiliens : AL : Alagoas ; AP : Amapa ; BA : Bahia ; CE : Ceará ; DF : Distrito Federal ; ES : Espiritu
Santo ; GO : Goiás ; MA : Maranhão ; MG : Minas Gerais ; MS : Mato Grosso do Sul ; MT : Mato Grosso ;
PA : Pará ; PB : Paraiba ; PE : Pernambuco ; PI : Piauí ; RJ : Rio de Janeiro ; RN : Rio Grande do Norte ;
SE : Sergipe ; SP : São Paulo ; TO : Tocantins. 
La ligne bleue pleine montre la bathymétrie à 100 m, 1 000 m, 2 000 m et 3 000 m.
Source : A. Bertrand, M. Zimer d’après les données bathymétriques ETPOPO (https://sos.noaa.gov/
catalog/datasets/etopo1-topography-and-bathymetry/)

7 Les  estuaires  sont  des  écosystèmes  prééminents  de  la  côte  brésilienne  (LANA et

BERNADINO,  2018).  En tant que zones économiquement importantes de nourricerie et

d’alimentation pour de nombreuses espèces de poissons côtiers, ils constituent la base

des  moyens  de  subsistance  de  nombreux  pêcheurs  le  long  de  la  côte.  Les  activités

d’aquaculture  marine  sont  concentrées  dans  le  Ceará  et  le  Rio  Grande  do  Norte,

représentant près de 80 % de la production totale du Nordeste brésilien. Plus au nord,

jusqu’à l’embouchure de l’Amazone, les côtes et les estuaires sont souvent occupés par

des forêts de mangroves denses,  implantées dans des sédiments vaseux. La zone de

mangrove au sud de  l’Amazone est  l’un des  deux plus  grands  habitats  continus  de

mangrove au monde, et la biomasse aérienne par unité de surface de ces mangroves est

plus  élevée  que  dans  la  plupart  des  autres  régions  de  l’Atlantique  tropical  et

subtropical. En raison de la forte turbidité des eaux côtières, les zones peu profondes

sont pauvres en herbiers marins ou en récifs coralliens.

8 Le Nord-Est est l’une des régions côtières les plus densément peuplées du Brésil, l’État

de Pernambuco se distinguant comme l’épicentre de cette concentration. Dans cette

région,  l’urbanisation  des  dernières  décennies,  principalement  due  à  la  pollution

domestique  et  à  l’activité  industrielle,  a  entraîné  la  dégradation  des  écosystèmes

côtiers,  tels  que  les  mangroves,  les  herbiers  marins  et  les  récifs  coralliens,  le  plus

gravement  autour  du  principal  centre  urbain,  Recife.  L’occupation  et  l’expansion

humaines ont altéré la qualité de l’eau et la biodiversité aquatique avec l’élimination
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des  mangroves,  des  changements  dans  la  structure  trophique  de  l’écosystème,

l’élimination des sites de frai et de nourricerie,  la diminution de la biodiversité,  les

infections par des agents pathogènes, l’augmentation des charges parasitaires chez les

espèces commercialement importantes et l’accumulation de mercure (VIANA et al., 2010,

2012 ; LOPES et al., 2019). 

9 Au Brésil, la pêche artisanale ou petite pêche représente plus de 90 % des emplois dans

le secteur de la pêche. En 2011, près de 600 000 pêcheurs étaient directement engagés

dans des activités de pêche à plein temps au sein de flottes de pêche composées de

navires de moins de 12 m de long. La pêche artisanale est concentrée le long des côtes

nord et nord-est,  tandis que la majeure partie de la flotte de pêche industrielle est

concentrée dans le sud du Brésil (VASCONCELLOS et al., 2011). Le Brésil présente un bilan

médiocre en matière de gestion des pêches, et plusieurs stocks sont confrontés à la

surexploitation et à l’absence de gestion systématique (GASALLA et al., 2017). La faiblesse

de la  gouvernance,  l’érosion des  systèmes traditionnels  d’utilisation des  ressources,

l’accès  incontrôlé  aux  ressources  naturelles,  la  pauvreté,  le  manque  d’emplois

alternatifs et l’accès facile à des stocks dont les coûts d’investissement et d’exploitation

sont faibles ont favorisé la surpêche et exacerbé les changements induits par le climat

dans  la  pêche  artisanale  (GASALLA et al.,  2017).  L’épuisement  continu  des  ressources

halieutiques  et  la  dégradation  environnementale  des  zones  côtières  affectent

particulièrement cette dernière.  Les stratégies  gouvernementales actuelles  semblent

inefficaces pour surmonter les obstacles qui entravent le développement durable des

communautés de pêcheurs artisanaux le long de la côte brésilienne. 

10 Les réserves marines extractives représentent l’effort le plus important soutenu par le

gouvernement pour protéger les ressources de propriété commune dont dépendent les

pêcheurs traditionnels à petite échelle. Elles appartiennent généralement à l’État, mais

les droits d’accès et d’utilisation, y compris l’extraction des ressources naturelles, sont

attribués à des groupes ou à des communautés locales. Les réserves extractives marines

profitent  à  quelque  60 000 pêcheurs  artisanaux  le  long  de  la  côte,  même  si  leur

efficacité est entravée par une faible application de la loi et des pressions anthropiques

et  économiques,  notamment le  tourisme (SANTOS et  SCHIAVETTI,  2014 ;  BERTRAND et al.,

2018). En outre, le Brésil est une région pauvre en données en matière de pêche. Les

statistiques  brésiliennes  sur  les  pêches  ne  sont  plus  communiquées  depuis 2011

(2007 pour  les  statistiques  détaillées),  date  à  laquelle  le  système  existant  a  été

progressivement démantelé et non remplacé. Le manque global d’informations sur ces

pêches est un problème subsidiaire qui donne une faible visibilité politique au secteur

et  contribue  ainsi  à  perpétuer  son  statut  (VASCONCELLOS et al.,  2011).  Il  s’agit  d’un

obstacle sérieux pour le développement d’une planification efficace de l’espace marin.

 

Cabo Verde

11 L’archipel du Cabo Verde fait partie, avec les Açores, Madère, les Selvagens et les îles

Canaries, de la Macaronésie, qui est située dans l’océan Atlantique Nord, près de la côte

ouest-africaine  et  de  la  région  ouest-méditerranéenne.  L’archipel  s’étend  sur  58 
000 km2 d’océan  et  possède  environ  1 050 km  de  côtes.  Il  se  compose  de  dix îles

volcaniques divisées en deux groupes : (1) groupe Barlavento (au vent), qui comprend

les îles Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal et Boa Vista, ainsi que les

îlots Raso et Branco ; (2) le groupe Sotavento (sous le vent), au sud, qui comprend les
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îles  Maio,  Santiago,  Fogo  et  Brava  et  les  trois  îlots  appelés  Rombos – Grande,  Luís

Carneiro et Cima (fig. 4).

 
Figure 4. Archipel du Cabo Verde

Source : MEDINA et al. (2007)

12 Les  îles  océaniques  déclenchent  des  processus  physiques  complexes  augmentant  la

production primaire et concentrant les niveaux tropicaux élevés. Ce mécanisme, connu

sous  le  nom  d’effet  de  masse  insulaire  (DOTY et  OGURI,  1956),  crée  une  multiplicité

d’habitats d’une grande richesse faunistique et floristique. Néanmoins, la biodiversité

est  naturellement  restreinte  aux  limites  géographiques  étroites  des  îles  et  est

extrêmement vulnérable aux perturbations causées par les activités humaines (DUARTE

et ROMEIRAS, 2009). Les études scientifiques sont encore en cours et il reste beaucoup à

découvrir sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes capverdiens. 

13 Le poisson est la principale source de protéines animales des habitants du Cabo Verde.

Même si  la  pêche ne contribue qu’à environ 5 % du produit  national  brut (PNB),  le

secteur emploie près de 11 000 personnes et est important pour l’économie, notamment

en termes d’exportation, en atteignant le record de 84 % des exportations nationales

en 2014 (INE, 2018). Le thon est l’espèce pêchée la plus rémunératrice au Cabo Verde,

représentant  plus  de  80 %  des  captures  industrielles  jusqu’en 1991.  Le  thon  est  le

poisson le plus exporté (43 % des exportations), suivi par les formes transformées de

maquereau  (40 %).  Le  secteur  de  la  pêche  est  souvent  divisé  en  deux  catégories

distinctes selon la destination des captures et le type de navire : la pêche artisanale,

responsable de l’approvisionnement décentralisé en poissons des communautés locales

et des îles, et la pêche industrielle, pour l’exportation, l’approvisionnement du marché

des  conserves  et  des  principaux  centres  urbains  de  consommation  de  poissons  au

niveau national. 
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14 Le Cabo Verde dépend fortement du trafic maritime pour le transport de biens et de

services entre les îles, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les activités de

soutage et de chantier naval, qui ont le potentiel de se développer, peuvent accroître

les risques pour l’environnement et la santé publique. Le dragage semi-industriel ou

industriel  dans  les  zones  côtières  est  principalement  lié  à  la  construction  ou  à

l’agrandissement des ports (MONTEIRO ET RAMOS, 2014). Les autres rares zones de dragage

qui existent dans les fonds marins sont toutes situées à côté du littoral.  Comme de

grands bancs de sable sont présents sur de nombreuses îles, les zones de dragage du

pays sont principalement situées sur les plages et dans les lits d’eau douce. Les activités

d’extraction de sable ont commencé le long des côtes des îles de Maio et Fogo, mais

cette  activité  a  été  interrompue  en  raison  des  menaces  qu’elle  fait  peser  sur  la

biodiversité marine (CORREIA, 2012), un fait déjà signalé par la Commission européenne

en 2010. 

15 La Banque mondiale considère le tourisme comme l’un des investissements les plus

importants  pour  l’avenir  du  Cabo  Verde.  Si  le  pays  veut  faire  du  tourisme  un

contributeur majeur du produit intérieur brut (PIB), il devra s’attaquer à des problèmes

clés comme l’assainissement, la gestion des déchets et l’extraction illégale de granulats.

En 2000, le secteur du tourisme ne représentait que 6,4 % du PIB. Il est ensuite passé à

16 et 22 % en 2010 et 2018 respectivement (BCV, 2018). Cette augmentation du tourisme

a exercé des pressions supplémentaires sur les habitats côtiers et marins. Pour faire

face à cette réalité, le Pana II (Plano de Acção Nacional para o Ambiente, 2004) contient

une  série  de  programmes  et  d’études  planifiés  visant  à  valoriser  et  à  conserver  la

biodiversité du Cabo Verde, et qui peuvent être utilisés pour définir une stratégie de

tourisme durable (par exemple, REINA, 2015).

 

Système d’upwelling du courant des Canaries

16 Le système du courant des Canaries est l’un des principaux systèmes d’upwelling de la

frontière orientale de l’océan mondial (FRÉON et al., 2009). La partie africaine du système

de  courant  des  Canaries  couvre  la  zone  économique  exclusive  du  Maroc,  de  la

Mauritanie, et couvre de façon saisonnière la zone au large du Sénégal, de la Gambie, de

la Guinée-Bissau et peut exceptionnellement s’étendre dans les eaux guinéennes (fig. 5).

La largeur du plateau continental varie de 50 à 150 km, les plus grandes parties étant

situées au large du Sahara occidental/du sud du Maroc et au sud du Cabo Verde (fig. 5).

Deux grandes cellules d’upwellings quasi permanents, situées au Cap Ghir (~30° 38′ N) et

au Cap Blanc (~21° N), exportent les eaux de surface vers le large. Entre ces deux caps,

d’autres upwellings se trouvent couramment au Cap Juby (~27° 56′ N), au Cap Boujdor

(~26° 12′ N) ou entre les deux (BARTON et al., 1998). Il existe cependant de nombreux cas

où il n’y a pas d’activité d’upwelling dans cette région (ARÍSTEGUI et al., 1994). Un upwelling

saisonnier est également présent au large du Cabo Verde (~14° 30′ N), lorsque les alizés

favorisent l’upwelling dans cette zone. L’upwelling est saisonnier dans la partie nord du

système (du nord du Maroc à ~28° N), permanent dans sa partie centrale (~21-28° N) et

à nouveau saisonnier dans sa partie sud. 
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Figure 5. Carte schématique du bassin des Canaries montrant les principaux courants (bleu clair :
courants de surface ; bleu foncé : courants de pente), les principaux caps, les apports d’eau douce
(flèches bleues) et de poussière (> 10 g/m2/an en jaune), les zones de rétention (orange) et de
dispersion (vert) sur le plateau, la zone frontale entre les masses d’eau (lignes bleues pointillées) et
les tourbillons de méso-échelle (bleu : cyclones ; rouge : anticyclones) au sud des îles Canaries. 

AC : courant des Açores ; CanC : courant des Canaries ; MC : courant mauritanien ; NACW : eau
centrale nord-atlantique ; NEC : courant nord-équatorial ; NECC : contre-courant nord-équatorial ; PC :
courant portugais ; SACW : eau centrale sud-atlantique ; SC : courant de pente. 
Source : ARÍSTEGUI et al. (2009).

17 La forte productivité biologique de la côte nord-ouest de l’Afrique, due à la remontée de

nutriments qui entretiennent de grandes populations de poissons (FRÉON et al.,  2009),

soutient la pêche qui joue un rôle crucial pour l’économie et la sécurité alimentaire. Les

eaux  au  large  du  nord  de  la  Mauritanie  font  partie  des  zones  marines  les  plus

productives au monde et servent d’importantes zones de pêche, tandis que les eaux du

Sénégal  auraient  une  productivité  moyenne.  Le  long  de  la  côte  ouest-africaine,

l’estuaire du Sine-Saloum se trouve dans la zone de transition entre un paysage aride et

sec et des écosystèmes côtiers tropicaux humides bordés de mangroves et représente

une importante nourricerie pour les poissons. Le plateau est large et fournit un habitat

fertile  et  une  zone  d’alimentation  pour  les  poissons  de  fond  et  les  petits  poissons

pélagiques  (PPP)  importants  pour  la  pêche  côtière.  Les  pêcheries  de  la  région

constituent la principale source de protéines animales pour une population dépassant

225 millions de personnes, dont un tiers d’enfants (FAILLER, 2014). À ce jour, la majorité

des stocks d’espèces à longue durée de vie est  épuisée,  et  les PPP sont devenus les

principales espèces exploitées,  tant pour l’industrie alimentaire mondiale (farine de

poisson, TACON, 2004) que pour la consommation humaine (FAILLER, 2014). Les pêcheries

pélagiques  au  nord  du  Cap  Blanc  sont  généralement  dominées  par  la  sardine

européenne (Sardina pilchardus) et l’anchois (Engraulis encrasicolus), tandis qu’au sud du

Cap Blanc, les sardinelles (Sardinella aurita et S. maderensis) dominent généralement les
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débarquements.  Dans  les  conditions  actuelles  de  réchauffement  climatique,  la

distribution des sardinelles se déplace vers le nord depuis le milieu des années 1990

(SARRÉ  et al.,  2018).  En  raison  de  la  crise  alimentaire  sahélienne,  la  pression

démographique sur la frange côtière a augmenté les activités de pêche artisanale (BINET 

et al., 2013 ; FAILLER, 2014), s’ajoutant à la pression de la pêche industrielle. La surpêche

des PPP menace la capacité des écosystèmes marins à soutenir les pêcheries (LAURANS 

et al., 2004 ; PALA, 2013 ; THIAO et al., 2012), amplifiant le risque d’effondrement (MCOWEN 

et al.,  2015 ; ESSINGTON et al.,  2015). Alors qu’il existe une littérature exhaustive sur la

dynamique  des  PPP  dans  la  zone  d’upwelling du  nord,  ce  qui  est  particulièrement

intéressant  pour  les  flottes  étrangères,  nos  connaissances  sur  la  biologie,  la

distribution, la reproduction et le statut d’exploitation des espèces côtières dans les

pays du Sud (du Sénégal à la Côte d’Ivoire) font cruellement défaut.

18 Au centre du Sénégal, la sécheresse sahélienne des dernières décennies (PAGES et CITEAU,

1990) a entraîné l’inversion de l’estuaire du Sine-Saloum avec des salinités plus élevées

à  l’intérieur  des  terres  qu’à  l’embouchure  du  fleuve.  Si  l’on  ajoute  à  cela  que  de

nombreuses régions arides deviennent plus sèches en raison du changement climatique

(IPCC, 2014b), les impacts de l’inversion de l’estuaire sur la fonction du Sine-Saloum en

tant qu’habitat essentiel et zone de nourricerie pour les espèces de poissons locales

sont assez peu connus. Malgré la quasi-absence d’espèces de poissons sédentaires, le

suivi d’une aire marine protégée dans le Delta a révélé des menaces importantes sur la

biomasse et  la diversité des poissons (BROCHIER et al.,  2011 ;  ECOUTIN et al.  2014 ;  SADIO 

et al., 2017). Dans le même ordre d’idées, l’hydrodynamique et le forçage des marées à

l’intérieur  de  l’estuaire  du  Sine-Saloum,  spatialement  complexe  avec  ses  nombreux

affluents  (appelés  localement  bolongs),  les  réponses  aux  changements

environnementaux  au  niveau  des  écosystèmes  et  leurs  contributions  au  bien-être

humain,  sont  peu  connus.  Les  sociétés  locales  dépendent  fortement des  ressources

naturelles qui proviennent directement ou indirectement des mangroves qui peuplent

les berges le long de l’estuaire, comme les poissons, les crustacés et les coquillages. Ces

mangroves  ont  également  subi  des  changements  drastiques  lors  de  l’inversion  de

l’estuaire, et actuellement elles ne se développent pas plus loin dans les terres (vers

l’est)  que  la  ville  économiquement  importante  de  Foundiougne.  Même  lors  des

changements récents  des  conditions climatiques dans l’arrière-pays,  les  schémas de

salinité de l’estuaire inverse semblent rester stables, mais des études détaillées et une

compréhension mécanistique font défaut. La durabilité de l’extraction des produits de

la mer, principalement par le biais de la pêche artisanale, de l’estuaire et du tronçon

côtier correspondant, peut difficilement être évaluée, car il n’existe pas de données sur

les  débarquements ni  sur les  stocks de poissons ou de crustacés en quantité  ou en

qualité suffisantes (BOUSSO, 2000 ; SIMIER et al., 2004 ; ECOUTIN et al., 2010).

 

Conclusion

19 L’Atlantique tropical revêt une importance mondiale en tant que partie intégrante du

réseau global de courants océaniques et en tant que matrice de la migration des espèces

marines,  dont  beaucoup  présentent  un  grand  intérêt  économique  aux  échelles

régionale  et  mondiale.  Les  riches  stocks  de  fruits  de  mer  assurent  la  sécurité

alimentaire de subsistance et les revenus de millions d’habitants des zones côtières et

sont  exploités  par  les  pays  limitrophes  et  au-delà,  y  compris  l’Europe.  La  gestion
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durable de ces ressources, leur utilisation et leur extraction sont essentielles à l’échelle

mondiale pour garantir la sécurité alimentaire (à l’échelle locale et mondiale), le bien-

être  et  les  moyens  de  subsistance  des  populations,  et  ainsi  prévenir  les  migrations

humaines dues à la pauvreté ou aux catastrophes. Pour cela, il faut prendre en compte

non seulement la pêche, mais aussi les activités et utilisations concurrentes, ainsi que

les autres contributions des mers et des côtes au bien-être humain. Afin d’éviter – ou du

moins  de  minimiser –  les  conflits  entre  l’utilisation  et  l’exploitation  des  ressources

naturelles  par  l’homme  et  la  protection  de  l’environnement,  la  hiérarchisation  des

priorités  de  la  planification  de  l’espace  maritime  réunit  les  exigences  des  sociétés

locales/régionales et la nécessité de protéger les écosystèmes côtiers et marins contre

les abus et  la  surexploitation.  Le résultat  sera un compromis spatialement explicite

d’utilisation des terres et des mers qui optimisera les bénéfices humains et minimisera

les dommages environnementaux en même temps.

20 Une approche potentielle  pour parvenir  à  de telles  recommandations destinées aux

responsables politiques et aux décideurs est le « concept de feu tricolore » (HELFER et

ZIMMER,  2018 ;  fig. 6).  Ce  concept  prend  en  compte  la  stabilité,  la  résistance  ou  la

résilience  de  l’écosystème  ainsi  que  sa  valeur  pour  les  parties  prenantes  locales,

régionales  et  mondiales.  Les  écosystèmes  sont  classés  selon  les  couleurs  d’un  feu

tricolore – rouge, jaune et vert – sur la base d’observations et de mesures sur le terrain,

ainsi que de modèles prédictifs de l’évolution de l’écosystème selon différents scénarios

de conditions environnementales actuelles et futures et de changement d’utilisation

des  terres  et  des  ressources.  Pour  que  le  résultat  soit  simple  d’utilisation  pour  les

parties prenantes ainsi qu’aux responsables politiques et aux décideurs, les catégories

sont limitées à trois au maximum et tiennent compte du fait que la protection complète

d’une zone donnée n’est possible et acceptable pour les sociétés locales que si les zones

voisines peuvent être utilisées. Ainsi, le rouge signifie « important et sensible », et donc

qu’il est important de protéger la zone concernée totalement de l’utilisation humaine.

Le jaune signifie « important et stable/résilient » ; la zone est alors disponible pour une

utilisation (durable). Le vert signifie « dégradé ou de peu de valeur à l’avenir » ; la zone

peut  être  utilisée  selon  les  besoins  locaux  ou  régionaux,  par  exemple  pour  le

développement d’infrastructures ou de l’agro- et aquaculture. Grâce à cette dernière

couleur, l’utilisation nécessaire et inévitable des espaces serait limitée aux zones de

faible  valeur  écologique,  et  les  zones  de  grande  valeur  seraient  épargnées  de  la

destruction et de la dégradation. 
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Figure 6. Schéma conceptuel du feu de circulation pour la hiérarchisation spatiale de la protection
et de l’utilisation des écosystèmes

Source : HELFER et ZIMMER (2018)

21 De  telles  approches  requièrent  une  connaissance  pluridisciplinaire  et  une

compréhension solide des systèmes côtiers, incluant l’écologie, la socio-économie, la

sociologie,  les  études  juridiques,  mais  également  la  gouvernance  et  les  politiques

publiques. Les études de cas de régions sélectionnées sur les frontières occidentales

(Brésil)  et  orientales  (Cabo  Verde  et  Sénégal)  de  l’Atlantique  présentées  dans  ce

chapitre illustrent nos connaissances limitées sur de nombreux aspects nécessaires à la

PSM.  En  supposant  qu’il  en  va  de  même  pour  les  nombreuses  régions  côtières  de

l’Atlantique tropical qui ne sont pas abordées dans ce chapitre, il apparaît essentiel de

mener des études plus nombreuses et détaillées sur les écosystèmes tropicaux côtiers et

marins,  leurs processus et fonctions,  leur utilisation et leur exploitation et la façon

dont l’utilisation des ressources affecte ces écosystèmes. 
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NOTES

1. Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic : www.pmel.noaa.gov/gtmba/

pmel-theme/atlantic-ocean-pirata 

2. La République du Cap-Vert a changé son nom officiel dans toutes les langues en République du

Cabo Verde  le  24 octobre  2013  dans  une  demande  soumise  au  Secrétaire  général  par  le

représentant permanent du pays auprès des Nations unies. Conformément à cette demande, il ne

sera fait mention dans cette publication qu’au Cabo Verde. Afin de respecter les titres des œuvres

préalablement parues, les références ou sources imprimées mentionnant dans leur titre « Cap-

Vert » (en français) ou « Cape Verde » (en anglais) n’ont pas été modifiées.

44

https://doi.org/10.1038/s41598-021-04165-z
https://doi.org/10.1038/s41598-021-04165-z
http://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pmel-theme/atlantic-ocean-pirata
http://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pmel-theme/atlantic-ocean-pirata
http://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pmel-theme/atlantic-ocean-pirata
http://www.pmel.noaa.gov/gtmba/pmel-theme/atlantic-ocean-pirata


AUTEURS

ARNAUD BERTRAND 

Écologue marin, UMR Marbec, IRD, France.

MARTIN ZIMMER 

Écologue marin, Centre Leibniz pour l’écologie marine tropicale (ZMT), Allemagne.

45



 


	Remerciements
	Introduction. Aménagement de l’espace marin dans l’Atlantique tropical
	De la connaissance en silo vers l’intelligence collective
	Des approches innovantes pour briser les silos
	Ramener la nature dans la PSM

	Partie I. Regards disciplinaires sur les écosystèmes marins dans les tropiques. Un préalable à la planification spatiale marine
	Chapitre 1. Tendances et diversité des écosystèmes marins de l’Atlantique tropical
	Introduction
	Tendances générales des conditions océanographiques dans l’Atlantique tropical
	Conclusion

	Chapitre 2. Pollutions dans un monde liquide
	Introduction
	Les sources de pollution marine
	Les risques pour l’écosystème
	Rôle de la dynamique océanique dans le devenir des polluants
	Conclusions et recommandations
	Remerciements

	Chapitre 3. Où sont et combien y a-t-il de poissons dans la mer ?
	Intérêt de l’acoustique active
	Méthode
	Autres applications d’intérêt pour la PSM
	Conclusion

	Chapitre 4. Communautés locales et ressource globale
	La pêche au thon jaune au Cabo Verde
	L’importance du thon jaune pour les communautés locales : le cas de Sao Pedro
	Conclusion

	Chapitre 5. Cultiver la mer
	Introduction
	Généralités sur la conchyliculture
	La conchyliculture au Nordeste du Brésil
	Pourquoi intégrer la conchyliculture dans la PSM ?
	Conclusion

	Chapitre 6. Pêche artisanale, changement climatique et défis scientifiques pour soutenir la planification spatiale marine
	Introduction
	Impacts du changement climatique sur les pêcheries
	Vulnérabilité de la pêche artisanale
	Exemple de la pêche artisanale des coquillages au Sénégal
	Défis d’une PSM impliquant la pêche artisanale


	Partie II. La planification spatiale marine dans l’Atlantique tropical. Enjeux locaux, étatiques et internationaux
	Chapitre 7. Outils juridiques de gestion de la zone côtière brésilienne
	Gestion juridique de la côte : une action concentrée sur le « littoral »
	La PSM au Brésil : des questions en suspens
	Conclusion

	Chapitre 8. Opportunités et limites de la planification spatiale marine au Sénégal
	Un cadre juridique favorable à l’institution de la PSM
	Des défis nationaux à la mise en œuvre de la PSM
	Conclusion : une priorité donnée au développement ?

	Chapitre 9. Gouvernance, cadres institutionnels et juridiques de la planification de l’espace maritime
	Introduction
	Cabo Verde
	République du Sénégal
	Brésil
	Conclusion

	Chapitre 10. Les enjeux informationnels de la planification spatiale marine
	Introduction
	Planification spatiale marine et information géographique
	Quelques enseignements : des enjeux informationnels présents de la fabrique à la diffusion

	Chapitre 11. L’atlantisme dans l’Atlantique Sud
	Introduction
	L’Atlantique Sud comme scène géo-maritime
	Politique et planification maritimes : Brésil et Afrique de l’Ouest
	Conclusion


	Partie III. Les outils de la planification spatiale marine. Naviguer vers l’interdisciplinarité et l’innovation
	Chapitre 12. La planification spatiale marine dans les contextes pauvres en données
	Introduction
	Matériels et méthodes
	Discussion

	Chapitre 13. Outils de gouvernance participative et délibérative pour la planification spatiale marine dans l’Atlantique tropical
	Introduction
	PSM, modes de gouvernance participative et délibérative
	Un serious game : « MSP Challenge »
	Cartographie participative, une évaluation qualitative des services des écosystèmes côtiers/marins basée sur l’art
	Réflexions

	Chapitre 14. Planification spatiale marine et usages récréatifs de la mer
	Introduction
	Le pilier social de la PSM
	La dimension socioculturelle dans la PSM
	Surf breaks : ressources naturelles, valeurs sociales et économiques
	Initiatives de PSM et protection des sites de surf
	Conclusion : la reconnaissance des usages des surf breaks dans l’agenda de la PSM

	Chapitre 15. Forces et faiblesses des outils d’aide à la décision
	Introduction
	Matériel et méthodes
	Résultats
	Discussion

	Chapitre 16. L’interdisciplinarité en questions
	Introduction
	Interdisciplinarité : de quoi parlons-nous ?
	Obstacles et leviers pour une véritable interdisciplinarité
	Implications pour la formation
	Retour sur l’importance de la recherche inter- et transdisciplinaire


	Glossaire
	Liste des auteurs
	Liste des acronymes



