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Resume - Une prospection des cOtes de I'Algerie et du Maroc (Mediterranee), associee a 
des enquetes Ie long des plages et dans les ports ont perm is de determiner Ie statut des 
deux especes qui frequentent ces eaux mediterraneennes. La Caouanne (Caretta caretta) est 
commune, mais sa nidification n'a pas ete demoritree. II semble qu'elle ne se reproduise pas 
Ie long de ces cotes. Cette espece subit une exploitation importante suite a des captures 
accidentelles par des palangres flottantes, notamment au Maroc. La Tortue Luth 
(Dermochelys coriacea) est rare. 
Mots-eles : Caretta caretta. Dermochelys coriacea. Algerie, Maroc, Mediterranee, nidification, 
peche. 

SummlJry - A prospecting of the coasts of Algeria and Morocco (Mediterranean Sea) with 
inquiries along the beaches and in the ports have allowed to establish the status of the two 
species which live in this countries. The Loggerhead {Caretta caretta} is common but no 
nesting beach has been found. It is captured incidently with surface long line and exploited 
notably in Morocco. The Leatherback (Dermochelys coriacea) is rare. 
Key-words: Caretta caretta. Dermochelys coriacea. Algeria, Morocco, Mediterranean sea, 
reproduction, exploitation. 

I. INTRODUCTION 

Les populations mediterraneennes de tortues marines sont en danger. Mais 
comment mesurer I'acuite de ce danger et definir un programme de conservation 
si leur statut (nidification, exploitation) est inconnu sur presque Ja moitie du 
pourtour mediterraneen : les cotes de la Mediterranee africaine I 

Dans Ie but d'etablir ce statut, une etude avait ete realisee en Tunisie en 
1988 (Laurent et al., 1990). Le present travail se situe dans son prolongement. 11 
expose les resultats d'une mission en Algerie et au Maroc (Mediterranee) qui s'est 
attachee aetudier quatre points. 

Le plus important etait de savoir si des Caouannes (Caretta caretta) se 
reproduisaient sur les cOtes de ces deux pays. Element fondamental qui 
s'inscrivait dans la resolution de la problematique sur I'origine de I'important 
peuplement de Caouannes de Mediterranee occidentale• 

. Le deuxieme, tout aussi crucial, concernait la connaissance de I'impact des 
activites de p~che de ces deux pays sur ce peuplement qui subit aussi celui des 
pacheries espagnoles a "espadon (Caminas, 1988). De 'plus', dans Ie cadre de la 
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lromotlon d'une protection, iI fallait determiner les eventuelles utilisations des 
ortues capturees. 

Entin, Ie dernler point conslstait ill faire ,'inventaire des especes presentes 
lans les eaux algeriennes et marocaines mediterraneennes, pour leur eventuelle 
eproduction ou leurs deplacements. 

II. MATERIEL ET METHODES 

I. Zone d'Mlide 

1. L.llttoral 

II. Algerie 
Les cOtes algerlennes (longueur : 1350 km) sont Iongees par Ie courant 

tlantlque venant de Gibraltar et presentent un plateau continental etroit. La 
Istance moyenne du rivage de "isobathe 180 m est de 4,3 milles. II ne s'en 
loigne de plus de 5 milles que dans I'ouest du pays (I'Oranals) et dans les golfes 
e Mostaganem, Bou Haroun, Skikda et d'Annaba (Fig.1). Les caracteristiques du 
ttoral sont consignees dans Ie tableau I. Les plages (queUe que soit leur nature) 
3presentent 27,4% du littoral 

Les plages sableuses ne sont pas reparties uniformement Ie long des cOtes 
rab.1I et Fig.1). Les zones ·sableuses" sont Ie zones B, D et F ; les zones C et E 
ont totalement depourvues de plages de sable. Les plages de sable ont une 
mgueur moyenne de 4,6 km. Les plus grandes sont situees dans la partie 
rientale de "Algerie, ce sont celles de Jljel (27 km) et d'Annaba (28 km) (Fig.1). 

b. Maroc 
La cOte marocaine medlterraneenne a une longueur de 450 km. LaIr 

resence d'un tourbillon antlcyclonlque en mer d'Alboran (Flg.2) donne ill ce:: 
ttoral des caract6rlstlques hydrologiques dlfferentes de celles de la cOte 
Igerlenne. Le plateau continental est legerement molns etroit en moyenne (la 
Istance moyenne de I'lsobathe 180 m est de 5,47 milles) (Flg.2). Le Iittora/ 
larocain est legllrement plus rocheux que Ie Iittora/algerlen, 24,1% de plage. Les 
lages de sable sont moins nombreuses, elles representent 12,8% du littoral 
mtre 20,2% en Algerie (Tabl.lII). 

Ces plages sont situeas ill "ouest: les piages de Ceuta et de Tetouan 
lartil). et ill I'est : plage de Nador et de Ras el Ma (la plus grande avec 19,5 km) 
ig.2). 

2. Les picha maritima 

Les donnees resultent d'une synthllse entre nos propres informations 
I:uperees dans les ports et celles Issues de I'ouvrage sur les pAches en 
~diterranee occidentale d'Oliver (1983). Dans les figures 1 et 2 sont mentlonnes 
ur chaque port les nombres de chalutlers, de sardiniers et d'espadonniers. 
etivite de pAche est plus Importante dans I'ouest de l'Algllrie (Oranais) et dans 
It du Maroc (Fig.1 at 2). 
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Type de plage Lt. Nbre 0/0 

S. 273 60 20,2 
S.G.C.G. 45,4 12 3,4 
G. 51,5 24 3,8 

I 

Tableau I : Ie. plag.. du littoral alg'rien 
S. : sable; S.G.C.G. : plage constituee d'un melange de sable, de graviers, de cailloux et de 
galets ; G. : galets ; Lt : longueur totale en km ; Nbre : nombre total ; % : pourcentage du 
littoral (1350 kml represente par les plages• 

Ref. Zone L 
Plages 

S. S.G.C.G. G. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Fr. Maroc· Arzew 

Arzew • Guelta 

Guelta • Cherchell 

Cherchell- Pte Djlnet 

Pte Djlnet • Bejaia 

Bejaia· Fr. Tunlsle 

261 

140 

142 

176 

150 

481 

7,8 (14) 

37 (15) 

1,4 (1) 

38(8) 

0 

27,3 (22) 

2,3 (3) 

0 

10 (5) 

0 

12 (2) 

1,5 (2) 

0,2 (1) 

0 

13,4 (6) 

0 

17,3 (8) 

1,2 (9) 

Tableau II : caractI6rlstlqu.. d.. plag.. d.. dlffI6rante. zone. du littoral alg'rien
 
Ref. : reference de la zone ; L : longueur totale du littoral de la zone en km ; S. : sable ;
 
S.G.C.G. : plage constituee d'un melange de seble, de gravler, de cailloux et de galets ; G. : 
galeta ; nombre non entre parentheses : pourcentage de la longueur de la zone ; nombre 
entre parentheses : nombre de plages de cette nature dans la zone conaideree ; Fr. : 
frontiere. 

Type de plage Lt. Nbre 0/0 

S. 57,7 10 12,8 

S.G.C.G. 42 9 9,3 

G. 9 11 2 

Tllbleau III : I.. plag.. du littoral marocain 
S. : sable ; S.G.C.G. : plage constituee d'un melange de seble, de graviers, de cailloux et de 
galeta ; G. : galeta ; Lt : longueur totale en km ; Nbre : nombre total ; % : pourcentage 
du littoral represente par Ie. plages (450 km). 
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B. Recherche de sites de ponte de tortues marines 

La recherche de sites de ponte concernait non seulement la Caouanne mals 
toutes les especes de tortues marines. Deux methodes furent employees, la 
prospection directe des plages et 'a conduite d'enquAtes aupres de differentes 
personnes. 

1. Prospection dlrecte des plages 

a. Cholx des dates de mission 
Trois parametres sont intervenus dans Ie choix des dates : 
-Ia periode de ponte des tortues marines en Mediterranee 
- la grande longueur du littoral (1800 km) a etudier par une seule 

Dersonne 
- I'orlentatlon ouest-est de ce littoral dans Ie contexte du gradient 

hermique croissant ouest-est. 

Les periodes de nidification des tortues marines sur les sites de ponte 
lctuellement connus en Mediterranee (Grece, Turquie, Chypre, Israel, Libye) 
l'etalent de debut juln aaoOt, avec une predominance entre Ie 15 juin et fin juillet 
Geldiay et al., 1982 ; Sutherland, 1984 ; Margaritoulis, 1988). 

La mission s'est donc deroulee en deux parties: du 14 juin au 7 juillet 
1989 pour la zone comprise entre Alger et la frontlere tunisienne, et du 12 juillet 
IU 4 aoOt pour la zone entre Gibraltar et Alger. 

b. La prospection 
La presence regullere sur une plage de grandes traces de femelles 

erminees par un nld est I'un des criteres Ie plus sOr mais surtout Ie plus 
emarquable de I'utlllsation de cette plage comme site de ponte. Une moto tout 
erraln 350 XT YAMAHA a ete utlllsee pour reperer rapldement ces eventuelles 
races et pour se deplacer de 'a mAme facon entre les plages Ie long de ce grand 
ttoral. En tout, 9400 km ont ete parcourus amoto au cours de la mission. 

:trBt6gle d'6c:hantlllonnage des plages 
Une selection des plages a ete operee sur la base de leurs capacites 

ltrinseques iI abriter un site de ponte. Le premier critere fut celui de leur nature 
ranulometrique. Les plages constltuees d'un melange de sable tres grossier, de 
raviers, de cailloux et de galets (S.G.C.G.) qui etaient en fait des pIages de 
raviers et cail/oux, ont ete eliminees, de mAme que les plages de galets (G.). 
eules, les plages de sable (5.) (quelle que fut leur granulometrle) ont ete 
ltenues. MAme 51 les tortues marines sont peu senslbles ala tail/e des grains de 
3ble de leur site de ponte (Mortimer, 1982), el/es recherchent malgre tout les 
lages de sable. Les S.G.C.G. semblaient totalement Impropres. 

Le deuxlame critere, applique cette fois aux plages de sable (5.) seules, fut 
~ aux taux d'urbanlsatlon et de derangement touristique qu'elles subissaient. II 
:alt evident des Ie depart que sil'Algerle et Ie Maroc abritaient des sites de ponte, 
lux-ei devaient se trouver dans des endroits peu connus donc peu urbanises. 
lais I'urbanisation (industrialisation, exploitation du sable, ceinture de villas en 
Dnt de plage a quelques metres du rivage) at la presence touristlque (baigneurs) 
aient tel/es sur certaines plages de sable qu'i1 n'etait mAme guare concevable 
J'elles puissent abriter un site de ponte. Cette situation concernait presque 

6 

"ensemble des plages (5.) de la zone A et D et certaines de la zone B (plage 
d'Arzew) et F (Bejala, Jijel) (Tabl.ll). 

En tout, 17 plages totalisant 24 km au Maroc et 73,9 km ·en Algerie ont ete 
prospectees au moins une fois (Tabl.lV). Le faible taux de frequentation humaine 
et de perturbation du milieu naturel furent las derniers criteres de selection ; i1s 
ont permis d'orlenter les efforts de prospection maximaux sur 7 plages 
(1,2,4,12,13,14,15) (Tabl.lV, fig.1 et 2). 

Fr6quence des prospectlons 
La montee a terre des femelles de tortues est un pMnomene spatio

temporel. Nous avons dO echantillonner aussi la temps. Ceci a ete fait dans Ie 
choix des dates de mission (voir precedemment) et dans la frequence de 
prospection des plages echantillonnees. La meilleur frequence de prospection est 
Ie pas temporel de 3-4 jours. En effet une trace peut rester visible 3-4 jours 
environ (Sofer, 1988) selon les conditions meteorologiques et la nature 
granulometrique du sable. 

Nous avons cherche a appliquer cette frequence sur les 3 plages retenues 
de la premiere mission (plages 1,2 et 4). Au cours de la dauxieme mission, cette 
frequence n'a pu Atre appliquee sur les 4 plages echantillonnees (12,13,14 et 15) 
(Tabl.IV et Fig.1) par suite de I'eloignement des plages entre elles. 

Z. Enqu6te sur les plages, dans les ports et aupres des sclentlflques et 
naturalistes locaux. 

La deuxieme voie methodologique pour rechercher des sites de ponte fut la 
conduite d'une enquAte aupres de certaines categories de personnes. Cette 
methode est valable mAme si elle ne s'adresse pas a des specialistes des tortues. 
En effet, Ie phenomene de nidificatlon des tortues sur une pi age est tellement 
spectaculaire qu'll ne peut echapper aux personnes connaissant cette plage. La 
prospection directe d'une plage est une serie d'observations durant quelques 
jours sur une salson de ponte; par contre, l'enquAte aupres da ces personnes 
permet parfois de connaitre I'histoire d'une plage sur des dizaines d'annees. Cette 
methode avait ete utilisee avec succas en Tunisie en 1988 (Laurent et al., 1990). 
Tout Ie probleme reside dans Ie choix des personnes interrogees (ne pas choisir 
des touristes), leur nombre et Ie type de questionnaire. Celui-ci consistait en la 
presentation de photos couleurs de traces, de nouveau-nes, d'oeufs de Caouannes 
et de tortues adultes. Les questions portaient d'une part sur Ie degre de 
connaissance de la plage (lieu d'habitation, profession, taux de frequentation de la 
plage) et d'autre part sur "observation eventuelle d'indices de nidification (traces, 
etc...) par la personne elie-mAme ou ses proches (parents, grands-parents). 

Lors de la prospection d'une pi age (5) ou de la delimitation et 
reconnaissance d'une S.G.C.G., toute personne rencontree sur la piage (paysans, 
pAcheurs, membre de la protection civile des plages , etc...) etait interrogee. Le fait 
de venir prospecter plusieurs fois la mAme plage permettait de se faire "accepter" 
par la population locale, de la stimuler a se souvenir et a recueillir toutes les 
informations Iiees a la plage. 1/ y avait alors parfois un effet "boule de neige". En 
tout 82 entretiens ont ete realises sur les plages S. et S.G.C.G., representant 149 
personnes. De plus, dans les ports visites dans d'autres buts, les pecheurs etaient 
interroges aussl sur la nidification. Le nombre de pAcheurs interroges fut de 105. 
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C. Estimation de l'lmpact des peches 

1. Enquite 

Cette recherche etait basee sur une enquete orale aupres des pecheurs 
dans les ports de peche ou sur les plages. Le questionnaire comprenait deux 
series de questions et la presentation des photos. Une serie Iiee a I/activite de 
pilche (technique. lieu, annees d'experience, etc...). L:autre propre aux tortues 

c 
o evoquant I'importance des observations de tortues en mer, I'existence de captures 
g accidentelles par Ie bateau concerne, Ie nombre de captures et leurs eventuelles 
a. utllisations.tJ) 

En Algerie, tous les ports ont ete visites, sauf ceux d'Alger et de Ghazaouet ; ~ 
ce qUi represente 15 ports. En tout 99 pecheurs ont ete interroges. Au Maroc, .g 
tous les ports ont ete visites. sauf celui de Nador et 22 pecheurs furent 

~ questionnes.
E g 

2. Vislte des marches et des bazars 
ci 
-@ On peut apprehender I'impact des p~ches par I'etude de I'utilisation des 

tortues. Les marches aux poissons (gros et detail) ont ete visites de meme que les 
II) 

bazars touristiques (presence eventuelle de carapaces). ~ 
0.. 

0.. 

~ 
III. RESULTATSlii 

~ A. Nldlflcationlil 
fit 1. Prospection
~ .. 
II) '" Aucune trace n'a ete observee lors des prospectfons dont les dates et les 

frequences sont mentlonnees dans Ie tableau IV.~ Algerie: 73,9 km de plage de sable ont ete prospectss. soit 27% de la 
l!!.~ longueur totale de ses plages. 5U'on considere Ie taux de prospection, represents ,gq. 

par Ie nombre de kilometres de plages prospectes multiplie par Ie nombre de fois 
~ -:-' qu'elles I'ont ete. ce taux est de 202,9 pour l'Algerie. o.E 
III"" Maroc: 24 km de plage de sable ont ete prospectes ce qui represente2 c: 
0.11) 43,24% de la totalite. Le taux de prospection est de 40. 

=~ -:"5. 
CD C'G 2. Enquite1ii;
"g"g 

;:~ a. Sur les plagas
_II) 

:s :s Sur les 149 personnes interrogees, seules cinq personnes ont repondu avoir 
lllg' observe des traces ou des indices de nidification. Apres demande de precisions 
:c o2 
CD" sur ces cinq reponses positives, trois se sont revelees correspondre 11 des
 
... .J
 observations non valables. Les seuls temoignages plausibles sont d'une part celui \ 

d'un pAcheur de Ras el Ma qui aurait vu une trace II y a quinze ans sur la plage de 
Ras el Ma et d'autre part celui d'un p~cheur du Cap Blanc (Ouest d'Oran). Selon lui 
dans les annees 1958-1960, etant gamin, il aurait vu des traces sur la pIage du Cap 
Blanc ; mais son temoignage reste imprecis. Pour les plages echantillonnees qui 
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,nt re~u un effort de prospection maximal (TabI.lV), les caracteristiques del 
lersonnes Interroglles sont mentlonnlles dans Ie rapport de mission (Laurent, . 
989). Quoi qu'li en soit, toutes ces personnes (sauf Ie pAcheur de Aas el Ma 
Ivoqull prllclldemmentl ont donc dllclarll n'avoir jamais vu d'indices de 
lidification, nl entendu parler de ce phllnomene sur leur piage, bien qu'ils Ie I' 

onnaissent pour I'avolr vu a la tlllllvision. De plus, de tres nombreuses personnes I 
e sont mAme prononclles avec force sur I'lnexistence de nidification sur leur II 
Ilage apres avoir vu sur les photos, I'importance des manifestations visibles de ce 1 
Ihllnomene. 

b. Dans les ports 
Aucun tllmoignage sur I'exlstence, la connaissance ou I'observation de 

lontes, slmplement des supputatlons pour des plages toujours lIloignlles du port 
lans lequell'interview avait lieu. 

c. Aupres des sclentlfiques 
29 scientifiques ou naturallstes (chercheurs locaux, cooperants, etc...) ont 

Itll questlonnlls. Aucun n'avait connaissance de I'exlstence de sites de ponte et de 
lombreux se sont dllclarlls en faveur de I'absence de nidification. 

I. Exploitation des tortues marines 

1. Capture par les pkhes 

a. Les techniques de piches 
D'apres les enquAtes, on peut avancer Ie fait que les tortues sont toujours 

:apturlles accldentellement, par la palangre flottante (pAche il I'espadon). Ie 
halutage, la pAche a la sardine au lamparo et les petits mlltlers (tremalls, 
lalangre de fond). Une moyenne de captures accidentelles annuelles par bateau 
Ie chaque port a lItll lItablie pour les trois premieres techniques de pAche (Tabl.V, 
II, VII), a partir des rllponses des patrons de bateau. Ces rllponses sont des 
Istlmatlons rapldes donnlles par les pAcheurs. Elles ne sont pas toujours 
omparables entre elles : en effet, les valeurs des parametres tels que I'effort de 
IAche annuel, I'expllrlence, 1'lntllrAt pour les tortues, la mllmolre ou Ie dllsir de 
lIpondre prllclsllment sont loin d'Atre ldentlques pour tous les pAcheurs. Mals 
,lies permettent cependant d'avolr une ldlle gllnllrale. Les captures par les 
'spadonniers en Algllrle semblent piUS lmportantes sur les cOtes occidentales. Les 
aptures les plus fortes sont localislles au Maroc pour les ports de Aas el Ma et 
urtout de Nador at d'AI Hoceima (TabI.V). Les pAcheurs de ces derniers ports ont 
nnoncll parlois des captures de 3 a 4, j\Jsqu'a 15 il 20 tortues par nult. Les 
lonnlles de Nador et d'AI Hoceima pourraient Atre sous-estlmlles I Le chalutage 
·n Algllrie est pratlqull sur les petits fonds de 0 il 100 m tout Ie long de I'annlle, 
auf en lItll. Les captures accidentelles par cette technique sont faibles dans ce 
lays (Tabl. VI). Nous n'avons pas obtenu de donnlles sur Ie chalutage pour Ie 
!laroc. Les sardiniers capturent rarement des tortues en Algllrie. Au Maroc nous t 
;'avons qu'une seule donnlle qui para'it tres Importante pour cette technique de: 
IAche (Tabl.VII). \I faut noter que les tortues capturlles au chalut sont toujours'~ 
Ivantes mais que celles capturlles par les palangres flottantes, sl elles sont 
ejetlles, Ie sont presque toulours avec un hame~on dans leur tube digestif. 
~hame~on peut parfois, en effet. Atre rilcupllrll. 

PorI NInE. NInE.L Tlen mT/an 

AlgMte 

EJ Kala 
CoIIO 

JJeI 
Beja/a 
Bou Haroum 
Chen:hel 

Ten. 
Mostaganem 

An" 
Oran 
Port Bou-zadjar 
BenISaJ 

0-1 
3 

2-3 
1 

10 
10 

0·1 
0·1 
10 
8 

10 
15 

1 
1 
2 
1 
4 
5 

1 
1 
3 
1 
1 
8 

1 -2(3) 
0 
0(8) ; 0,5 (4) 
0(1) 
0,4 (5) ; 1 (1) ; 2 (2), 3-4 
3-4; 15-20: 15-20: 0,4 (5); 2-3 

0,5(2) 
0 
15-20; 3-4 (4); 1 (13) 
4 
8 
20; 2·3: 0,33 (9); 1 (2); 0,3 (7); 2·3; 10; 2·3 

1,5 
0 
0.2 
0 
1,7 
8 

0.5 
0 
7,1 
4 
8 
4,7 

Moyenne g6n6,aIe AIg6rie T/anlespadonnler 2,8 

Maroc 
RaselMa 
Nador 

AlHoceima 

10 
21 
10 

4 
3 
2 

2·3 ; 15-20 ; 15-20 ; 15-20 
150; 100; 100 
1; +200 

13.3 
118.8 
100.5 

Moyenne g6n6,aIe Maroc Tlanlespadonnler 78,8 

Tableau V : nombre de tortue. ceptur6e. annuenement par Ie. espadonnlers, 
Nbre E : nombre d'espadonniers dans Ie port; Nbre E.i. : nombre d'espadonniers 
interroges ; T/an : nombre de tortues capturees par an, par chaque p&cheur interroge ; 
( I: nombre d'annee pour lesquelles des captures annuelles ont ete catculees ; m.T/an : 
moyenne par bateau pour Ie port. 

PDr1 Nlnch. Nlnch.L Tlen m.Tlen 

SKala 
Annaba 
Sklkda 
BejaLe 
BouHeroun 
Chen:hell 

TWa 
Mostaganem 

An" 
Oran 
BenI-S8I 

8 
22 
15 
5 

20 
15 

11 
15 
7 

10 
43 

2 
5 
2 
3 
4 
2 

8 
3 
5 
1 
4 

0.28; 10-15' 
0(1) ; 0,75(28) ; 2-3 ; 0 (2) : 1 (5) 
0;0(20) 
0(29);0; 1·2 
0(10); 4-5;0; 3-4 
0(10); 0 (15) 

0;0,18(8);0(9); 1·2: 1·2 
1.5 (22); 0 (8) ; 3-4 
1 ; 0,12 (8): 0; 0.1 (20); 3-4 
2 
1 ;0(4);O,3(10);0(m 

8,39 
0,85 
0 
0,5 

2 
0 

0,88 
1,88 
0,94 
2 
0,32 

Moyenne g6n6raJe AIg6rle TlanrchaJutier 1,41 @ 

Tableau VI : nombre de tortue. capturN. annuenement per Ie. chalutlel'll 
Nbre ch : nombre de chalutiers dans Ie port ; Nbre Ch.i. : nombre de chalutiers interroges ; 
T/an : nombre de tortues capturees annuellement par chaque chalutler ; ( ) : nombre 
d'annees pour lesquelles des captures annuelles ont ete calculees ; m.TJan : moyenne par 
bateau pour Ie port; * estimation qui semble peu vraisemblable ; 0: moyenne generale 
Algerie catculee sans la valeur *. . 
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, 
Port NbreS. NbreS.I. T/an mT/an 

Algerie 
Annaba 20 2 0,1 ; 0 0,05 
Sklkda 30 2 0; 10-15" 6,25 
CoIro 15 1 0,1 0.1 
Belala 8 1 0 0 
Dellys 4 1 0,12 (8) 0,12 
Cherchell ? 2 0(15) ; 0 (9) 0 
Mostaganem 11 1 0(0,5) 0 
Arzew 13 2 0;0 (5) 0 
Port Bou Zadjar 10 2 0;5 2.5 
Benl-Sat 37 3 o;0 (4) ; 0.3 (10) 0,1 

Moyenne gtlntlrale Algtlrle T/anlsardlnler 0.91 ® 
Maroc 
Nador 14 1 24 24 

Ibleau VII : nombre de tortue. captu..... annuenement par Ie. Sardinlers
 
bre S. : nombre de sardlniers dans les ports ; Nbre S.i. : nombre de sardiniers
 
Iterrog6s ; T/an : nombre de tortues capturees annuellement par chaque 8ardinier ; ( ):
 
Jmbre d'annees pour lesqueUes des captures annueUes ont ete calculees ; m.T/an :
 
lavenne par bateau pour les port. * estimation qui semble peu vraisemblable; 0 :
 
lavenne generale Algerie calculee sans la valeur *.
 

b. Estimation du nombre total de tortues capturites annuellement 
Ces estimations concernent des captures et des recaptures. Comme on Ie 

ma en effet dans Ie paragraphe suivant, un certain nombre de tortues sont 
IIAcMes et partols recapturees. 

Algerie: les donnees du tableau VIII ont ete calculees a partir des tableaux 
VI et VII et de la connalssance des flottllles (Fig.1). Pour les espadonniers, nous 

Ions calculs les totaux par port. Pour les deux autres techniques, les calculs ont 
s faits a partir des movennes generales Algerie T/an/bateau (avec et sans les 
Ileurs *) (Tabl.VI et VII). 

Maroc: pour ce pavs, seules ont pu Atre estimees les captures totales par 
s espadonniers (TabI.lX). La seule et unique donnee obtenue pour les sardiniers 
'abl.V) ne permet pas de caiculer une estimation pour cette technique de pAche. 

2. Utilisation 

a. Algerie 
La plupart des 99 pAcheurs interroges ont repondu qu'i1s rejetaient les 

Irtues capturees accidentellement. Certains avouent en garder partois pour leur 
Irapace (decoration de leur malson, cadeaux, guitares) ou pour I'huile qui aurait 
as effets therapeutlques (2 temoignages). Deux pAcheurs ont evoque la 
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Type de bateau Nbre m.T./an b. TJan 

Espadonnier 77 selon les ports 324 
Chalutier 202 1,41 (0,85) 284 (170) 
Sardinier 288 0,91 (0,3) 262 (87) 

Total T/an Algerie 870 (581) 

Tableau VIII : estimation du nombre total de tortues capturees annuellement par les 
differente. techniques de piche en Algerie 
Nbre : nombre total de bateaux; m.T/an/b. : nombre moven de captures par bateau et par 
an ; TJan : nombre total de captures par an. 

Type de bateau Nbre m.T./an b. TJan 

Espadonnier 
Chafutier 
Sardinier 

41 

26 

64 

selon fes ports 
? 
? 

3581 

? 
? 

Total T/an Maroc ( 3581 

Tableau IX : e.tlmatlon du nombre total de tortue. capturite. annuellement par las 
dlfferente. technique. de piche au Maroc 
Nbre : nombre total de bateaux; m.T/an/b. : nombre moven de captures par bateau et par 
an ; T./an : nombre total de captures par an. 

consommation sporadique de la viande. Selon eux, au temps de la colonisation, 
les Colons espagnols en mangeaient beaucoup. Dans les marcMs (gros, detail) 
rien ne fut observe. Les bazars touristiques ont ete visites dans les villes 
suivantes : Annaba (2), Alger (3) et Oran (9). Aucune carapace n'a ete observee 
alors que I'on pouvait V trouver de tres nombreux reptiles empailles (Uromastix 
acanthinurus principalement) et de nombreuses tortues terrestres (Testudo 
graeca) transformees en guitares. Selon les vendeurs de ces bazars, la vente de 
carapace de tortues marines ne se fait pas. Vingt carapaces ont ete observees,elles 
etaient localisees chez des particuliers (60%), dans les musees et laboratoires 
(25%) ou des cafes et restaurants (15%). 

b. Maroc 
22 Interviews de pAcheurs ont ete realisees dans ce pays. Beaucoup ont \. 

repondu rejeter les tortues capturees mais 7 pAcheurs ont evoque la vente des \ 
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apaces a des bazars ou a des touristes de passage et de la viande a des 
agnrJo. Un temoignage concerne une utilisation personnelle alimentaire. 14 
ars touristiques furent visites : Nador (5), AI Hoceima (3) et Tetouan (6). Seul 
bazar de Tetouan presentait sept carapaces a I'envers (face ventrale). Le prix de 
te d'une carapace etait exhorbitant : 800 dirhams (= 700 F). De nombreux 
tiles etaient en vente dans la plupart de ces boutiques touristiques. 

Les 15 carapaces observees au Maroc ont les origines suivantes : bazar 
,5%), musee laboratoire (26,5%), particullers (20%) et cafe (7%). D'apres 
Isemble des temoignages recueillis, iI y aurait un commerce de carapace sur 
:e et mAme une exportation vers l'Espagne. La viande serait aussi vendue aux 
I nombreux Espagnols vivant au Maroc. Au commerce de ces deux produits se 
lerpose auss! une utilisation personnelle des tortues par les pAcheurs. 

;speees prltsentes 

1. Enquite 

Les pecheurs ne connaissent qu'une seule espece de tortues aecailles : la 
:ue rouge, c'est la Caouanne (Caretta caretta). Aucun n'a evoque la tortue verte 
'elonia mydas) ou une autre espece de Cheloniidae. Pour ce qui est de la Tortue 
h (Dermochelys coriacea), 14% des pecheurs connaissent cette espece en 
erie contre 40% au Maroc. 

2. Carapaces 

35 carapaces ou tortues ont ete observees. 32 etaient des Caouannes 
Iretta caretta) et 3 des Tortues Luth (Dermochelys coriacea). 22 Caouannes 
ent mesurees precisement. La distribution de frequence des tailles des 
apaces (longueur courbe) est representee par la figure 3. La moyenne des 
,nees brutes est m-54,69 cm (ecart-type : 13,7). Les valeurs minimales sont 
9 et 20,5 cm ce qui correspond ades longueurs droites de 15,9 et 16,7 cm. Les 
gueurs courbes des deux carapaces de Tortues Luth observees 8 Nador (Tabl.X) 
It respectlvement de 1,57 et 1,64 m. 

IV. DISCUSSION 

Statut des dlff6rentes espeees de tortues marines 

1. Caouanne (Caretta carlttta) 

a. Prltsence ..
:> 

SI aucun auteur ancien n'a mentionne la presence de la Caouanne au Maroc ~ 
editerranee), de nombreux I'on signale en Algerie et plus particulierement 8 :;; 

lar (Strauch, 1862 ; Lallemant, 1867 ; Seurat, 1930), 8 BOne (Annaba) (Bouchon 
c 

.....
lndely et Berthoule, 1890), a Nemours (Ghazaouet) (Olivier, 1894 ; Uabador, e...n ; Santa, 1961) ou pour \'ensemble du littoral (Doumergue, 1899 ; Gruvel,	 E 

o16). Recemment, Argano (1979), Lanterl (1982) et Laurent (1988) ont mentionne z 
te espece dans l'Oranals ou sur l'ensemble des cOtes. 

E 
.... ar 

U 
III 

" en 

III
a-.. 

N 
en B 

II 

.CD .8" CD .. 
::::I 

.;;; 8.. 
::::I 
II 
::::I 
Q 
C

lil 
g 

.... u.... ..0
III 
::Ii 
::::I 
III 

ii 
II 
;: - 'CD 
~ .;: 01( 

c 
II 

.0 
CD 

.... 
'" 

!: 

., 
II 

'CD 
~ 
II 

B 
0 

OJ' 
CD 
U 

.. III 
Q. 
III 
III 
U 
::::I 

:::	 .,0 

.! 
c 

.0	 III... Z 

.CD...	 :I
> 

~ 
=-.,
0 

II 
C 
C 

.CD III
N ::::I 

0 
III 
U.... 

N 

GI " 
" ~ 
S.. 
II .• 

.~ M .. ::::IN 
~C;: 
II. C 

lli 
'<I> 
c:: 
fa 
~ 
::I 

oS! 
Ul 
::::I 
Q. 

~ 
"t:l 
c:: 
CD 
Q. 

'CD 

'5 
'= 

0 It 
c::~ CD 

::::t	 CD 
::I c 
C 
"ill 
E 

'CDB 
g 

.Qj 

"' i 
CD 

"t:l 
CD 

~ 
'0 
CD 
== CD 
uoi Ul"t: 

'CD 
CI fa 
4( 

"t:l 
CD 

€! 
CD 
c:: 
::I0 ::: 

B 

14 15 



Noto mission confirme cette presence. Sur la base du nombre de tortues 
:ervees (tortues vlvantes ou carapaces) et des discussions menees avec les 
heurs, on peut avancer I'ldee que cette espece est moins abondante en Algerie 
3U Maroc. De ce point de vue, ce dernier pays semble pus proche de la Tunisie, 
s etudio en 198810rs d'une mission de mAme type (Laurent et al., 1990). 

b. Nldlflcatlon 
Dans Ie cadre de la recherche de sites de ponte, la mission a fourni quatre 

Jltats : 

I.bsence totale d'observation de trace 
Un effort de prospection Important, de 242,9, a ete applique entre Ie 16 juin 

.~ 31 juillet 1989 sur 17 plages (totalisant 97,9 km) localisees entre Ceuta et la 
'tiere tunisienne (Fig.l). Aucune trace n'a ete observlle. Afin de donner une 
~ grande signification a ce resultat, on peut Ie com parer a d'autres etudes 
lees en M9diterranee orientale. 

En Turquie, Baran et Kasparek (1989) ont donne une vue synthetique de la 
ficatlon Ie long des 2456 km de cOtes. 228 plages ont ete inventoriees sur 
luelles deux a cinq prospections estivales separees par plus d'une dizaine de 
·S ont etll appliquees en 1988. Nous avons calcule a partir des resultats bruts et 
. indications disponibles, ('effort de prospection sur 33 plages d'un secteur de 
IS, totalisant 100 km. Pour cet effort de 286,3, 1063 traces ont llte observees, 
I un nombre de traces par unite d'effort de 3,71. Pour Ie nord de Chypre, les 
Iltats de Groombrldge et Whitmore (1989) sont les suivants : sur 43 plages 
;pectees deux a trois fois, entre juin et juillet 1988, un effort de prospection de 
I a ravelll 410 traces. Le nombre de traces par unite d'effort est de 6,23. En 
'e, SchleiCh (1987) docouvre des traces au cours de toutes les quatre sorties 
il effectue en 1983 sur les plages (10 km) du Kouf National Park. Une 
ipection Ie 21 juin 1990 d'une plage de 3 a 4 km environ, au sud de Benghazi 
ye), a mis en evidence une trace de Caouanne (Laurent, non publie). Lors 
ne mission en Tunisie (Laurent at al., 1990), un effort de prospection 
tivement faible a revllie un nld et une trace. 

IMaut de temoignage sur la nidification 
En Tunisie, les enquAtes avaient permis de mettre en evidence des sites de 

te (Laurent et aI., 1990). Dans ce pays las pflcheurs et les personnes qui 
itent a proximite d'une plage de ponte, connaissent cette nidification et la 
"ivent parfaitement (montee a terre des femelles, creusement du nid, sortie des 
veau-nes, etc.•. ). En Algerie et au Maroc, aucun temoignage de la part de tres 
lbreuses personnes de ce type ne fut recupere et II est lmpensable qu'un 
lomene aussi spectaculaire puisse Atre ignore. 

areto des Caouannes adultes 
Les tortues observees et mesurees constituent un echantillon du 

plement frequentant les eaux d'Algerie et du Maroc (Mediterranee). On 
;iderera comme adultes toutes les tortues dont la longueur courbe de \ 
pace est supllrieure a la plus petite femelle nidifiante actuellement observee \ 
1editerranee (nous n'avons pas en effet de donnees sur la taille 1I la premiere \ 
Irite chez les mAles). Pour les sites de ponte du Peloponese (Grece), la plus 
te femelle a une longueur courba de 73 cm (mz:83,4 cm at n=72) 
garitoulis, 1989) at aZakynthos (Grece) (Margaritoulis, 1982) on ne dispose 

que de la plus petite classe de taille de I'echantillon des 27 femelles mesurees : 
69,5-71,5 cm et m=80,4 cm. On prendra comme valeur seuil 69,S cm. Dans notre 
echantillon, seule une carapace de 12,8 cm depasse ce seull (Flg.3). Pourtant, les 
mAles et les femelles adultas sont captures 1I proximite des plages de ponte en 
Turquie et en Grece (Geldiay at al., 1982 ; Margaritoulis, 1982). En Tunisie. pays OU 
la nidification est peu importante, Ie nombre de tortues observees dans les mAmes 
conditions est de 92 et dix ont une taille superieure a 69,5 cm, soit un 
pourcentage de 10,86 contre 4,5% pour cette presente etude. 

- Absence de preuve bibliographique 
Lallemand (1867) s'etonne que I'on n'ait jamais mantionne la Caouanne 

" ...comme habitant les cOtes de l'Algeria... ", vu qu'elle y est commune d'apres lui. 
Doumergue (1899), dans son Essai sur la faune erpetologique de l'Oranie, 
considere que" ... Ies grandes plages oranaises sont tres frequentoes par ce 
chelonien " et ecrit plus loin d'une favon tres generale (dans Ie chapitre 
ethologie) ./a Caouanne vit en pleine mer; elle ne s'approche des cOtes qu'au 
printemps, au moment de la ponte. La nuit, elle debarque sur les plages ou elle 
enfouit ses oeufs". Mais, Doumergue a travers ses ecrits n'est pas du tout precis. 
Cet auteur a-t-il reellement observe les phenomenes de nidification 7 On peut se 
poser la question car il ne parle pas d'observations personnelles de traces, de 
nids, d'oeufs et de nouveau-nes sur les plages alors qu'it donne des descriptions 
tras dlltaillees de ses observations de tortues capturees. L'ensemble des 
Caouannes qu'il decrit ne possede pas les caracteristiques morphometriques d'un 
echantillon d'une population reproductrice (taille, longueur de la queue des milles 
adultes). 

Doumergue a, semble-t-i1, superpose a ses donnees oranaises, des 
informations encyclopediques generales sur la ponte des Caouannes. Ses ecrits ne 
constituent pas du tout une preuve de la nidification. Gruvel (1926) dans son 
article sur la faune genllrale des eaux algeriennes considere que la Caouanne 
" ...depose generalement ses oeufs sur les plages de sable des cOtes de Sicile ou 
des i1es avolsinantes... ". Selon lui, les tortues observees en Mediterranee 
" ... entrent par Ie detroit de Gibraltar et tres peu probablement par Ie canal de 
Suez", II n'evoque pas du tout I'hypothese d'une nidification en Algerie. L1abador 
(1947) dans son article sur la faune erpetologlque de Nemours, reprend les 
remarques de Gruvel (1926) pour evoquer I'origine des Caouannes capturees dans 
cette region. Tortue qu'll connalt bien pulsqu'll ecrivlt un article sur I'utillsation de 
son hulle (llabador, 1941). Plus rllcemment, Argano (1979) a enquf!te en Algerie 
sur les captures accldentelles de tortues marines. II considere Ie littoral algerien, 
bien qu'il ne I'ait pas prospecte, comme peu interessant pour la nidification 
malgre, selon lui, de nombreuses grandes piages. Entin, pour Aouab et Moumni 
(in Groombrlge, 1989) la Caouanne nidifie sur les cOtes mediterraneennes du 
Maroc, mais aucune precision n'est donnee. 

L'Algerie fut tres lltudiee d'un point de vue naturaliste et II semble fort 
improbable qu'un tel phenomene (si II avait existe) ait pu rester inapervu. En 
Grece (Werner, 1894) et au Liban (Lortet, 1887) on connaissait I'existence de 
pontes des Ie 199me siecle. Cependant, pour la Tunlsle les recherches 
bibliographiques avaient conduit 1I un resultat negatif (Laurent at al., 1990). 

La coexistence de ces quatre eillments permettent d'affirmer que les cOtes 
algeriennes et marocaines mediterraneennes n'abritent aucun site de ponte. 
Neanmoins, on ne peut pas certifier I'absence totale d'eventuelles pontes 
sporadiques qui pourraient avoir lieu d'une favon strictement anecdotique, mais 
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Lmt l'incidenoe sur la dynamique du peuplement mediterraneen serait tres faible. 
lire null.!!. On peut avancer qu'a I'echelle de la Mediterranee, la Caouanne ne se 

u>rodait pas Ie long des cOtes de l'Algerle et du Maroc (Mediterranee). 

2. Tortue Luth (O",moche/ys cor/aces) 
L 

Le signalement de cette espilce Ie long des cOtes d'Algerie est trils ancien. 
)iret (1789) dans ses Lettres ecrites de l'Ancienne Numibie considilre la Tortue 
Jth comme etant trils commune Ie long des cOtes de Barbarie. Mals tous les 

-'Jteurs sulvants n'ont fait que signaler d'exceptlonnelles captures ou echouages 
I stlpulant la rarete de cette espilce (Tabl.X). Notre etude montre que la Tortue I 

.lIth ne se reproduit pas en Algerie et au Maroc (Mediterranee) et confirme alnsl la : 
'nthilse de Lescure et al. (1989) sur la reproduction de cette espilce dans cette : 
er. D'aprils les enqufltes menees auprils des pflcheurs, cette espilce semble plus i 

.Lre en Algerie qu'au Maroc. 

3. Tortue Verte (Chelonia mydas) 

.L Aucune mention sur la presence de cette espilce Ie long des cOtes du Maroc 
18diterranee) ou de I'Algerie n'existe dans la Iitterature ancienne. Les seules 
>nnees concernant sa nidlficatlon pour ce littoral sont des hypothilses 

(,roombridge et Luxmoore, 1987) ou des Informations vagues sur I'existence au \
aroc de sites de ponte non localises (Aouab et Moumnl, in Groombridge, 1989). \ 
)tre mission conflrme I'absence de nidlflcation de cette espilce dans ces deux ' 

1)Ys. La Tortue Verte n'a donc pour I'instant jamais ete signalee Ie long de ces 
tes mediterraneennes. II en est de mAme pour les autres espilces de Che/oniidae 
retmochelys imbrfcata et Lepidochelys kemp,). 

1i 
Exploitation 8t utilisation des tortues marines 

I( 1. Algerie 

De nombreux auteurs ont signale la capture et I'observation de tortues 
Lulnes sur les marches et cela dils Ie 19i1me siilcle (Strauch, 1862). Les captures 
nt Intentlonnelles, les tortues sont salsies vlgoureusement a la main par les 
cheurs alors qu'elles statlonnent 1mmobiles a la surface puis sont retournees et 

L;sees dans leur barque (Bouchon Brandely et Berthoule, 1890 ; Doumergue, 
99 ; L1abador, 1947) ou accidentelles dans les filets (L1abador, 1947). Des 

:>lisatlons alimentaires ont ete evoquees par differents auteurs. Selon Bouchon 
andely et Berthoule (1890) ·Ieur chair est peu estlmee, leur ecaille sans valeur, 
; parties grasses sont converties en hulle, leur sang callie trouve quelques 

:>,ateurs. On en debite presque chaque jour sur Ie marche de BOne. Une belle 
rtue se vend de 5 a 10 francs ou plus~. Pour Olivier (1894) ·sa chair tres 
lIeuse a une odeur de musc des plus desagreables qui la rend a peu pres 

r\mangeable~. Doumergue (1899) considilre, lui, que sa chair est bonne a manger 
ais plus tard, Gruvel (1926) slgnale que ce sont les pauvres gens qui la 
~Insomment. Une utilisation therapeutique a ete mention nee a Nemours 
- hazouetl par L1abador (1941, 1947). Les pflcheurs recherchent les tortues pour 

Jr huile qui auralt des effets cicatrisants. 
En ce qui concerne les donnees les plus recentes. Argano (1979) signaIe les 

ptures accidentelles par les chalutiers a travers son enquAte dans 9 ports 
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ALGERIE 

Date UEU Nbre SOURCE 

1885 AnINI 1 Doumergue (1899) 
1867 Sidi-Fenuch (Alger) 2 l.aIIemant (1867) 
1876 Waret 1 1aIlemant (1876) 
1893 Alger 1 Bureau (1893) 

1904 FBabAz2Dum 1 Vandoni (1914), Capra (1949) 

1918 Oran 1 Doumergue (1919), Heklt(t933) 

31 mars 1931 Nemours (Ghazaoueij 1 Doumergue (1931) 
1951 AnINI 1 Musee d'Oran 

mal 1987 Cherchell 1 C.E.R.P. de Bou Isman 

MAROC 

Om UEU Nbre SOURCE 

12 Novembre 1980 Teni1DIre espagnol de C8uta 3 Fernandez et Moreno (1984) 

15 Novembre 1980 Teni1DIre espagnol de Ceuta 2 Femandez et Moreno (1984) 

15 D6cembre 1980 Plage de Restinga 6 Fernandez et Moreno (1984) 
Aoirt 1982 Teni1DIre espagnol de ceuta 1 Fernandez et Moreno (1984) 

14 Juillet 1980 Territllire espagnol de Ceuta 1 Femandez et Moreno (1984) 

Hiver 1987·1988 0arlaI Arkmane 1 carap. <lls.l Nador (Dr Talbaouij 

Mal 1988 QariaI Arkmane 1 carap. Cbs.l Nador (Dr Talbaouij 

Tablaau X : Racansemant da. captura. at 8chouag•• da Tortua Luth an Alg'rf. et au Maroc 
IMMtltarranHI 
Carap. obs. : carapace observee au cours de la presente miesion. Toutes les tortues 
signalees par Fernandez et Moreno (1984) ont ete trouvees mortes echoueee. 

algeriens. Selon lui, les captures annuelles par cette technique seraient de 0 a 10 
par port. Lanteri (1982) evoque pour l'Oranie des captures accidentelles par les 
filets et les palangres flottantes. Selon lui ces captures sont peu frequentes et les 
tortues sont relAchees, n'etant pas consommees par les pecheurs. Notre etude 
montre que des captures accidentelles ont toujours lieu en Algerie, dues surtout 
aux palangres flottantes. Au total, on peut estimer que Ie nombre de captures (et 
recaptures) est de I'ordre d'un demi millier chaque annee (TabI.VIII). Meme si la 
plupart des tortues capturees sont sOrement rejetees, un certain nombre 
difficilement estimable (peut-Atre 10 a30%) sont conservees pour leur carapace et 
leur viande. Cette utilisation semble nullement commerciale rna Is plutOt 
individuelle. Elle constltue malgre tout un Impact sur Ie peuplement de 
Mediterranee occidentale. 
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2. Maroc 

'1lexiste tres peu de donnees bibllographiques pour ce pays. Le seul 
..ocument ancien est la photo d'une Caouanne prise 8 la palangre il Melilla (Pontes, 

Avila, 1923). Aouab et Moumnl (in Groombridge, 1989) considerent que ni les . 
>rtues niles oeufs sont utilises. 

I." Les donnlles obtenues au cours de notre mission signalent une exploitation 
tune utilisation qui pourraient Atre tres Importantes. Une estimation de ces 

I aptures (et recaptures) a lltll reallslle sur la base d'une enquiUe au pres des 
~Acheurs. Cette estimation est trbs importante (TabI.lX) elle serait de I'ordre de 
· 000 captures (et recaptures) dues aux palangres f1ottantes. Des tortues seraient 
· I(AcMes mais nombreuses seraient celles utllislles dans Ie cadre d'un commerce 
;Js viands et de carapaces. Une etude doit Atre il tout prix realisee dans les ports 
: e Nador et d'AI Hoceima pour preciser davantage cette situation. 

:.L 
I 

. Legislation 

Les tortues marines ne sont pas protegees en Algerie et au Maroc par un \ 
.L,xte de 101 national. Les seules "protections" legislat/ves resident dans la
 
Itificatlon par ces deux pays de la Convention Africaine (en 1983 et en 1977
 
spectivement) et de la Convention de Washington (1983 et 1975).
 

.c 

V. CONCLUSION~I 

Deux especes de tortues marines, la Caouanne et la Tortue Luth, 
I Iquentent les cOtes d'Algerie et du Maroc (Mediterranee). La Tortue Luth est rare, 
I ~Jrtout en Algllrie. La Caouanne est commune, elle subit une exploitation par les 

langres f1ottantes, notamment au Maroc. II semble qu'elJe ne se reproduise pas 
Iclong de ces cOtes. Le peuplement de Caouannes de Mllditerranlle occidentale a
 

nc une orlglne atlantique ou mllditerranllenne orientale. Une mission en
 
rdaigne devralt 6tre reallsee pour conflrmer tota/ement cette situatIon.
 

· s resultats acquls au cours de cette mission en Algllrie et au Maroc, 
ILrticiperont 8 la comprehension du fonctionnement de cette espbce en 

I iditerranee. 

, 'L 
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