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La Guinée est sous régime tropical humide de
transition : deux saisons très marquées, l’une
sèche (décembre-mai) et l’autre humide (juin-
octobre), avec les plus fortes précipitations
de l’Afrique de l’Ouest côtière.

Revue des connaissances sur l’environnement 
des ressources halieutiques de Guinée.

Depuis les années 50, les organismes de recherche de différents pays ont contribué à l’étude du plateau continental de la République de Guinée : Guinéens,
Français, Russes, Japonais pour les plus importants. Ce poster vise à synthétiser les connaissances obtenues dans les domaines concernant l’« environnement »
des ressources halieutiques au sens large : l’océanographie physique (masses d’eau), la sédimentologie, et les premiers maillons de la chaîne trophique (phyto-
et zooplancton).

La ZEE guinéenne se trouve à l’interface des systèmes hydrodynamiques sénégalo-mauritanien
et du Golfe de Guinée.

En saison sèche, le plateau continental guinéen est globalement recouvert d’une masse d’eau
salée assez homogène, sans thermocline nette. Les eaux canariennes, froides et salées,
descendent jusqu’au nord de la ZEE guinéenne en janvier-février (milieu de saison sèche).

En fin de saison sèche et début de saison des pluies, les masses d’eau tropicale (chaude et salée)
et guinéenne (chaude et dessalée) se partagent la surface du plateau.

Puis pendant et après la saison humide, les eaux guinéennes occupent tout le plateau
continental. Le large de la ZEE est alors globalement recouvert d’une masse d’eau profonde
froide et salée surmontée entre 20 et 40 m de profondeur d’une masse d’eau chaude et dessalée.

Le milieu démersal côtier a une faible salinité toute l’année
jusqu’à 8-10 m de profondeur, jusqu’à 20-25 m en saison des
pluies (positions de la zone frontale sur le fond). Ce trait est
déterminant dans la structuration de l’habitat des espèces
démersales.

Trois zones sédimen-
taires :
vases de 0 à 20 m,
sables de 20 à 60 m,
vases sableuses de
60 à 200 m.

Un plateau conti-
nental très large et
peu pentu, creusé de
profonds canyons.
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En saison sèche, dans le nord de la ZEE, la descente des eaux des Canaries et d’eaux d'upwelling, riches
en éléments nutritifs, fertilise les eaux superficielles et favorise le développement du phytoplancton.

En saison des pluies, la source d’enrichissement n’est plus océanique mais continentale : les forts débits
fluviaux remettent en suspension les éléments nutritifs piégés dans les vases côtières, permettant une
production primaire assez élévée par rapport aux autres systèmes sans upwelling.

Remerciements : Merci aux chercheurs du Cerescor I. Diané, C.R. Haba et A.Keïta pour leur coopération , ainsi qu’à F. Domain et L.Bamy. Merci à I.Diallo pour avoir organisé des réunions thématiques CNSHB/Cerescor/IRD

qui ont facilité l’échange d’informations et d’idées sur le fonctionnement de l’écosystème marin guinéen. Ce travail fait partie du projet « Pêche écologique en Guinée » (PEG) financé par la Commission Européenne, DG DEV.

La mangrove, dense, élevée et présente sur l’essentiel du
littoral, produit une très grande quantité de matières qui
sédimentent sur la zone frontale des marées et sont
remises en suspension au gré des rapports entre débits des
fleuves et force des marées.
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L'originalité du système guinéen apparaît à la lumière des connaissances présentées :

 exceptionnelle largeur du plateau,  situation à l'interface des systèmes hydrodynamiques sénégalo-mauritanien et du Golfe de Guinée,
 occupation presque totale du littoral par la mangrove,  forte influence des apports continentaux saisonniers sur la salinité des eaux côtières et

l'enrichissement biologique.

Malgré la présence très limitée d’upwelling, dans le temps comme dans l’espace, la zone possède un niveau d’enrichissement biologique assez important grâce aux
apports continentaux (fleuves et mangrove).

En face de la Guinée, le plateau continental est le plus large d’Afrique de
l’Ouest (jusqu’à 200 km). Il descend en pente douce vers le sud-ouest : les
fonds de inférieurs à 20 m s’étalent jusqu’à une quarantaine de kilomètres au
large, et l’isobathe des 40 m se situe entre 100 et 160 km au large. La superficie
des habitats des espèces vivant à de faibles profondeurs est plus importante
qu’ailleurs.

La circulation générale est nettement dominée au niveau de la côte par les conditions hydroclimatiques locales. La force des marées et le débit des
fleuves conditionne la position de la zone frontale de rencontre entre eaux douces et eaux de mer.
Ainsi une masse d’eau dessalée reste le long de la côte toute l’année, surmontant les autres masses d’eau. Son volume et sa superficie fluctuent
selon la saison, et son épaisseur diminue vers le large. Son extension minimale correspond à la celle des sédiments vaseux, tandis que c’est au-delà
de son extension maximale que l’on trouve les fonds sableux. Entre les deux, dans la zone de balancement annuel, des sables vaseux s’accumulent.
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BATHYMÉTRIE DE LA ZEE GUINÉENNE 
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Schéma de l’extension de la couche d’eau chaude et dessalée 
due aux apports continentaux
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CARTE SCHÉMATIQUE DE LA SÉDIMENTOLOGIE DES FONDS (0-200M)

N

SIERRA LEONE

GUINEE-BISSAU

Type de sables

Teneur en lutites
(en %)

Type de roches

(D'après F. Domain et M.O. Bah 1993)
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H Vases
Vases sableuses

Vases sableuses

souvent azoïques,
parsemés de quelques tâches isolées de vase

Sédiments sableux

Cette zone est soumise à une dynamique estuarienne fortement influencée
par la marée. Il y sédimente les particules fines provenant de la mangrove et
des fleuves côtiers dont les débits sont très élevés en saison humide.
L’eau y est presque constamment turbide.

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES MASSES D’EAU DE SURFACE

VARIATIONS SPATIALES ET TEMPORELLES  DE LA SALINITE DE FOND

VARIATIONS SPATIALES ET TEMPORELLES  DE LA BIOMASSE DE PHYTOPLANCTON

SEDIMENTOLOGIE DES FONDS (0-200 M)

Unité de Service
Systèmes
d'Information
Halieutiques
(US SIH)

Centre
National
des Sciences
Halieutiques
de Boussoura

pêche écologique
en Guinée

Etablir les modalités
(compétences,
méthodes, outils) d'un
développement durable
des pêches fondé sur
un usage avisé de
l'écosystème marin.


