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Note du Secrétariat 

La feuille de route et l’évaluation des besoins de la MED QSR 2023 ont été approuvées 

par la COP 21 (Naples, Italie, décembre 2019) avec la décision IG.24/4. Elle définit la 

vision pour la réalisation réussie du MED QSR 2023 et décrit les principaux processus, 

jalons et extrants liés à l’IMAP à entreprendre, avec leurs échéanciers. 

 

Les principaux chapitres d’évaluation de la MED QSR 2023 sont basés sur des 

évaluations d’indicateurs communs (IC) et de certains indicateurs communs candidats 

(ICC) dans le cadre des objectifs écologiques (OE) pour la biodiversité et la pêche, la 

pollution et les déchets marins et les clusters de côtes et d’hydrographie. Dans la mesure 

du possible et lorsque les données le permettent, les IC sont intégrés à l’intérieur des 

objectifs écologiques et entre eux. 

 

Dans le cadre de sa contribution aux chapitres 2023 du MED QSR sur la biodiversité 

(OE1) et les espèces non indigènes (OE2), le SPA/RAC a préparé six rapports 

d’évaluation thématiques pour les habitats benthiques, les cétacés, le phoque moine de 

Méditerranée, les oiseaux de mer, les tortues marines et les Espèces Non Indigènes (ENI). 

 

Les données sur le phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) sont recueillies 

auprès des experts nationaux. Selon la disponibilité et de la qualité des données fournies, 

l’évaluation du phoque moine de Méditerranée dans le cadre de l’OE1 de l’IMAP sera 

axée sur les trois indicateurs communs (IC) : IC3 – Distribution des espèces, IC4 – 

Abondance de la population et IC5 – Caractéristiques démographiques de la population.   

 

La proposition actuelle du phoque moine méditerranéen MED QSR 2023 est soumise à 

la réunion CORMON en tant qu’un draft préliminaire pour une discussion plus 

approfondie et des recommandations. 

Sur la base des commentaires et suggestions soulevés lors de la (CORMON) sur la 

biodiversité et les pêches, le document sera développé davantage et présenté pour sa 

finalisation pour examen par la réunion des CORMON intégrés les 27 et 28 juin 2023. 

 



 

Clause de non-responsabilité :  

Les désignations employées et la présentation des éléments contenus dans cette 

publication n'impliquent pas l'expression d'une quelconque opinion de la part du 

Secrétariat du Programme des Nations Unies pour l'environnement/Plan d'action pour la 

Méditerranée concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses 

autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites. 

 

Le Secrétariat n'est pas non plus responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des 

informations fournies dans les tableaux et cartes de ce rapport. De plus, les cartes servent 

uniquement à des fins d'information et ne peuvent pas et ne doivent pas être interprétées 

comme des cartes officielles représentant les frontières maritimes conformément au droit 

international. 
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Objectif écologique 1 (OE1) : Biodiversité 

Sous-chapitre concernant l’évaluation du statut du phoque moine de Méditerranée 

Monachus monachus 

 

1. Messages clés 

 

Il sera compilé à la fin de l’évaluation 

 

2. Informations générales et méthodologie 

 

2.1 Contexte 

 

1.  Les trois indicateurs communs (IC) convenus du du programme de surveillance et 

d’évaluation intégrées de la mer et de la côte méditerranéennes et les critères d’évaluation 

connexes (IMAP) sur le phoque moine de Méditerranée sont les suivants : 

 

• Indicateur commun 3 : Aire de répartition des espèces 

• Indicateur commun 4 : Abondance de la population de certaines espèces 

• Indicateur commun 5 : Caractéristiques démographiques de la population 

 

2.  Les phoques moines de Méditerranée (Monachus monachus) étaient autrefois largement 

et continuellement répartis en Méditerranée et en mer Noire, et dans les eaux de l’Atlantique 

Nord, du Maroc à la Mauritanie, en passant par le Cap-Vert et les îles Canaries, Madère et les 

Açores (Johnson et al. 2006). Aujourd’hui, on estime que moins de 700 individus survivent 

dans des sous-populations isolées de la Méditerranée orientale, de l’archipel de Madère et de 

la région de Cabo Blanco dans le nord-est de l’océan Atlantique (Karamanlidis et al. 2015). 

Les plus grands regroupements de phoques moines de Méditerranée se trouvent près de Cabo 

Blanco (González et Fernandez de Larrinoa 2012, Martínez-Jauregui et al. 2012). Les 

principaux sites de la Méditerranée sont situés dans les mers Ionienne et Égée, y compris le 

parc marin national d’Alonissos (Trivourea et al. 2011) et l’aire marine protégée de Gyaros 

(Dendrinos et al. 2008), tous deux en Grèce. Une présence croissante de phoques moines a 

également été signalée dans la mer Levantine (Beton et al., 2021; Kurt et Gücü 2021; Roditi-

Elasar et al., 2021; SPA/RAC-PNUE/PAM, 2020). De plus, dans le bassin méditerranéen, il y 

a des indications récentes que les phoques pourraient fréquenter des zones de leur aire de 

répartition historique où ils avaient disparu au cours des décennies précédentes (Bundone et 

al., 2019) (figure 1). 
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Graphique 1. Ancienne répartition du phoque moine de Méditerranée, principales 

populations reproductrices connues et emplacements des observations de phoques moines 

dans le bassin méditerranéen, à l’exclusion de la Grèce et de Türkiye en 2000-2014 (les 

taches ne reflètent pas le nombre d’observations) (Bundone et al. 2019) 

 

3. Les populations de phoques moines de Cabo Blanco dans l’Atlantique et de l’île de 

Gyaros en Méditerranée orientale sont les seules grandes agrégations existantes de l’espèce 

qui préservent encore la structure d’une colonie, tandis que les sous-populations restantes dans 

la Méditerranée orientale sont généralement de petits groupes fragmentés de <20 individus 

(Karamanlidis et al. 2015). La plupart des connaissances sur le système d’accouplement des 

phoques moines de Méditerranée proviennent d’observations faites dans la région de Cabo 

Blanco.  

 

4. Les phoques moines de Méditerranée sont au bord de l’extinction depuis environ un demi-

siècle (Notarbartolo di Sciara et Kotomatas 2016). Après avoir été classés en danger critique 

d’extinction pendant près de deux décennies, leur statut a été réévalué comme étant en danger 

sur la Liste rouge de l’UICN (Karamanlidis et Dendrinos 2015). La réévaluation était basée 

sur l’idée que le nombre de phoques moines dans des endroits spécifiques (c’est-à-dire 

l’archipel de Madère, le Sahara occidental-Mauritanie et certaines localités de la mer Égée) a 

été stable ou pourrait même augmenter.  

 

5. Depuis 1985, le phoque moine de Méditerranée est reconnu dans le cadre de la 

Convention de Barcelone comme une espèce à protéger en priorité. Cette année-là, lors de 

leur quatrième réunion ordinaire, les Parties contractantes ont adopté une déclaration, dite 

Déclaration de Gênes, qui incluait, parmi les objectifs prioritaires à atteindre au cours de la 

décennie 1986-1995, la « protection des espèces marines menacées » avec une référence 

spécifique au phoque moine. Suite à la Déclaration de Gênes, un Plan d’action pour la gestion 

du phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) a été adopté par les Parties 

contractantes à la Convention de Barcelone (UNEP-PAM-SPA/RAC & UICN 1988, PNUE-

PAM-SPA/RAC 2003). Les principaux objectifs du Plan d’action de la Convention de 

Barcelone pour la gestion du phoque moine de Méditerranée sont : i) réduire la mortalité adulte 

; ii) promouvoir la mise en place d’un réseau de réserves marines; iii) encourager la recherche, 

la collecte de données et les programmes de réadaptation; iv) mettre en œuvre des programmes 
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d’information ciblant les communautés de pêcheurs et diverses autres parties prenantes; et v) 

fournir un cadre pour la coordination, l’examen et le financement des activités pertinentes. 

Les Parties à la Convention de Barcelone ont adopté une « Stratégie régionale pour la 

conservation du phoque moine de Méditerranée » en 2013, révisée et mise à jour en 2019. 

 

6. Le phoque moine de Méditerranée est inscrit aux annexes I et II de la convention sur la 

conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CEM), à l’annexe I de 

la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES), à l’annexe II du protocole de la convention de Barcelone sur 

les aires spécialement protégées et la biodiversité en Méditerranée, et constitue une espèce 

prioritaire d’intérêt communautaire,  énumérés aux annexes II et IV de la directive « Habitats » 

de l’UE. L’espèce est protégée dans toute son aire de répartition par des lois nationales.  

 

2.2 Méthodologie 

 

7. Pour l’évaluation MED QSR 2023 du phoque moine méditerranéen, aucune donnée n’a 

été soumise par les pays au système d’information IMAP. Au lieu de cela, des données sont 

recueillies auprès d’experts sur l’aire de répartition de l’espèce, l’abondance de la population 

et les caractéristiques démographiques, et    

8. Toute information supplémentaire qui pourrait permettre au moins une évaluation 

qualitative du bon état écologique. 

 

9. L’évaluation du phoque moine de Méditerranée comprend les étapes suivantes : 

▪ Définir les points de référence et les indicateurs pour l’évaluation, sur la base des 

meilleures connaissances scientifiques disponibles et tenir compte des 

caractéristiques et des besoins spécifiques de l’espèce. 

▪ Analyser les données fournies sur l’état de l’espèce et de son habitat, en tenant 

compte de la combinaison de différentes techniques de collecte de données (relevés 

sur le terrain, observations opportunistes, entrevues avec les pêcheurs, etc.). 

▪ Comparer les données avec les points de référence et les indicateurs établis à 

l’étape 1 pour évaluer si l’espèce et son habitat respectent la BEE. 

 

3. Forces motrices (Drivers), pressions, état (State), impact, réponse (DPSIR) 

 

10. Les principales menaces auxquelles sont confrontés les phoques moines de Méditerranée 

sont les suivantes : a) les abattages délibérés, principalement par des pêcheurs artisanaux qui 

ripostent contre la déprédation et les dommages causés par les filets; b) la détérioration, la 

destruction et la fragmentation de l’habitat essentiel; c) les perturbations causées par les 

touristes qui pénètrent dans les grottes de reproduction pendant la saison de reproduction, ainsi 

que les interactions entre les phoques et les bateaux; et d) les prises accessoires dans les engins 

de pêche, principalement de jeunes individus inexpérimentés (Güçlüsoy et al. 2004, 

Karamanlidis et al. 2020, Karamanlidis et Dendrinos 2015, Mpougas et al. 2019, Notarbartolo 

di Sciara et Kotomatas 2016). D’autres menaces, comme les éclosions de maladies (p. ex. 

morbillivirus), les proliférations d’algues toxiques, l’épuisement des proies et la 

contamination par des polluants et des déversements d’hydrocarbures dans l’habitat essentiel, 

ont également le potentiel de réduire la survie des phoques moines (Karamanlidis et al., 2015). 

La consanguinité soulève également des préoccupations, car l’espèce semble être « l’un des 

mammifères les plus génétiquement dépeuplés sur Terre » (Karamanlidis et al. 2016), une 

condition qui augmenterait considérablement la probabilité d’extinction. 
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11. Le modèle d’intervention DPSIR (Forces motrices (drivers), Pressions, Etat, Impact, 

Intervention) est un cadre de cause à effet pour décrire les interactions entre la société et 

l’environnement.  Les forces motrices (drivers) structurels, démographiques et économiques 

(indirects) exercent des pressions sur l’environnement, modifiant ainsi son état et le flux de 

services écosystémiques associés. Alors que les forces motrices (drivers) sont la cause sous-

jacente du changement, les pressions sont le stimulus réel qui, par des modifications de l’état 

du système, peuvent finalement avoir un impact sur le bien-être humain. Les impacts des 

changements sur l’état du système déclenchent des réponses sociétales sous la forme d’actions 

humaines mises en œuvre par la société et les gouvernements. Ces réponses comprennent la 

formulation, par exemple, de nouvelles lois, de plans de gestion ou d’instruments 

économiques et de planification, et reflètent des décisions fondées sur la perception qu’ont les 

populations des services écosystémiques, de l’état de l’environnement et l’impulsion des 

pressions et des forces motrices (drivers). 

 

3.1 Les forces motrices (drivers) sont des causes primordiales qui peuvent entraîner des 

changements dans l’environnement.  Les Forces motrices (drivers) pour le phoque moine de 

Méditerranée (Figure 2) ont été organisés comme suit: 

1. Développement technologique 

2. Attitudes sociétales 

3. Population et Forces motrices (drivers) économiques 

4. Changement climatique 

 

3.2 Les pressions, appelées pressions dans le cadre DPSIR, sont les mécanismes de 

changement qui résultent des forces motrices (drivers). Pour le phoque moine de 

Méditerranée.  Il s’agit des activités suivantes : 

1. L’agriculture 

2. Développement urbain et industriel 

3. Développement côtier 

4. Ports 

5. Pêche 

6. Tourisme/loisirs 

 

Une activité est souvent liée à de multiples pressions et une pression peut être liée à 

plusieurs activités. 

 

3.3 Les pressions sont les activités humaines qui affectent directement le système et sont 

générées par les forces motrices. Elles modifient la qualité de l’environnement et la quantité 

des ressources naturelles. Le niveau de pollution, la récolte, la pêche, la plongée, la circulation 

des bateaux, peuvent être considérés comme des exemples de pressions. Dans le cas du phoque 

moine de Méditerranée, on peut distinguer deux grandes catégories de pressions : 

 

A) Les pressions indirectes qui affectent leur croissance, leur fécondité, leurs mouvements et 

leur mortalité en causant des changements de comportement et la dégradation de l’habitat 

(sans ordre particulier) : 

1. Les éléments nutritifs provenant du ruissellement des bassins versants 

2. Les pesticides et autres contaminants provenant du ruissellement des bassins 

versants 

3. Les sédiments provenant du ruissellement des bassins versants 

4. Extraction des ordres trophiques inférieurs  
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B) Les pressions directes qui causent la mortalité des phoques moines (sans ordre 

particulier) :  

 

1. Débris marins 

2. Abattages délibérés  

3. Prises accessoires 

4. Débris marins 

5. Pêche illégale 

6. Foyers de maladie 

 

12. En raison des pressions, «l’état de l’environnement» est affecté, et l’Etat est la 

combinaison des conditions physiques, chimiques et biologiques. Pour les phoques moines, 

les états pertinents comprennent: 

1. la situation de l’habitat clé du phoque moine 

2. la situation des populations de phoques moines 

 

L’évaluation de l’état est présentée à la section 4.  

 

13. L’habitat clé du phoque moine est touché positivement par l’une des pressions indirectes 

(éléments nutritifs provenant du ruissellement des bassins versants); et négativement impacté 

par le reste (pesticides et autres contaminants provenant du ruissellement des bassins versants, 

sédiments provenant du ruissellement des bassins versants, mise en place et remise en 

suspension des matériaux de dragage, extraction des ordres trophiques inférieurs). Le phoque 

moine de Méditerranée est affecté négativement par les six pressions directes énumérées ci-

dessus.   
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Graphique 2. Draft de Schéma de diagramme des relations entre les Forces motrices (drivers), les activités, les pressions, l’état, les impacts et les 

interventions pour les populations de Monachus monachus en Méditerranée. 



UNEP/MED WG. 547/5 

Page 7 

 

4. Bon état écologique (BEE) / évaluation alternative 

 

14. Cette section est liée aux résultats de l’évaluation après application de la 

méthodologie décrite ci-dessus. Les données ont été analysées pour établir l’état des 

indicateurs sous la forme d’un système de feux tricolores pour chacun des indicateurs 

communs.   

 

15. L’OE sur lequel cette analyse est fondée est l’OE 1 Biodiversité pour trois indicateurs 

communs (IC), l’aire de répartition des espèces IC3, l’abondance des populations 

d’espèces sélectionnées en IC4 et les caractéristiques démographiques de la population 

de l’IC5. 

 

OE1 - La diversité biologique est maintenue ou améliorée. La qualité et la présence des 

habitats côtiers et marins ainsi que la répartition et l’abondance des espèces côtières et 

marines sont conformes aux conditions physiographiques, hydrographiques, géographiques 

et climatiques dominantes. 

Indicateur 

commun 

Objectif 

opérationnel 

Définition du 

BEE 
Cible BEE 

IC3 : Aire de 

répartition de 

l’espèce 

 

La répartition 

des espèces est 

maintenue 

Le phoque 

moine est 

présent le long 

des côtes 

méditerranéenne

s enregistrées 

avec des habitats 

appropriés pour 

l’espèce6. 

Etat : L’aire de répartition du phoque 

moine demeure stable ou en expansion, et 

l’espèce recolonise des zones ayant des 

habitats convenables. 

 

Pression : Les activités humaines 

susceptibles d’exclure les mammifères 

marins de leur habitat naturel dans leur 

aire de répartition ou d’endommager leur 

habitat sont réglementées et contrôlées. 

 

Des mesures de gestion des pêches qui 

atténuent fortement le risque de capture 

accidentelle de phoques moines et de 

cétacés pendant les opérations de pêche 

sont mises en œuvre. 

IC4 : Abondance 

des populations 

d’espèces 

sélectionnées 

La taille de la 

population des 

espèces 

sélectionnées 

est maintenue 

Le nombre 

d’individus par 

colonie permet 

d’atteindre et de 

maintenir un état 

de conservation 

favorable. 

Etat : Rétablissement continu de la 

densité de population. 

IC5 : 

Caractéristiques 

démographiques 

de la population 

L’état de la 

population 

d’espèces 

sélectionnées 

est maintenu 

Pression : 

mesures 

appropriées 

mises en œuvre 

pour atténuer les 

abattages directs 

et les captures 

accidentelles et 

Les populations d’espèces sont en bon 

état : faible mortalité d’origine humaine, 

saisonnalité appropriée pour la mise bas, 

production annuelle élevée de petits, taux 

de reproduction et sex-ratio équilibrés6. 

 

Proposition de 2017 : tendances à la 

baisse de la mortalité d’origine humaine 
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pour empêcher 

la destruction et 

la perturbation 

de l’habitat. 

(p. ex. abattages directs, habitat de mise 

bas/de repos/perturbation/occupation) 

 

 

4.1 Evaluation du BEE pour l’IC / évaluation alternative pour l’IC 

 

16. La réalisation d’une évaluation sur une espèce est possible dans le contexte de la 

directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » de l’Union européenne. Cependant, ce 

type d’évaluation est généralement axé sur les tendances des données quantitatives pour 

une population entière ou un stock d’une espèce. Dans le cas du phoque moine de 

Méditerranée, les données n’étaient pas entièrement disponibles. Par conséquent, 

l’évaluation proposée évalue l’état de la population à l’aide des principaux indicateurs 

communs de l’aire de répartition, de l’abondance et des paramètres démographiques, en 

tant que principaux points de référence définis. 

 

 

17. La structure proposée pour les pressions et les évaluations pour chaque IC analysé, 

par sous-région et par pays, est présentée dans les tableaux ci-après. 
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CI3 SOUS-RÉGIONS SUBDIVISIONS  PAYS 
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 d
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 e
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es
  

MER 

MÉDITERRANÉ

E 

OCCIDENTALE 

Méditerranée du 

Nord-Ouest (MNO) 

Espagne         

France        

Italie        

Mer d’Alboran 

(ALBS) 

Espagne        

Maroc        

Algérie        

Mer Tyrrhénienne 

(TYRS) 

France        

Italie        

MER 

ADRIATIQUE 

Mer Adriatique Nord 

(NADR) 

Italie        

Slovénie        

Mer Adriatique 

moyenne (MADR) 

Italie        

Croatie        

Mer Adriatique 

méridionale (RASD) 

Italie        

Monténégro        

Albanie        

MER 

CENTRALE ET 

MER IONIENNE 

Centre (CEN) 

Malte        

Tunisie        

Libye        

Mer Ionienne (IONS) 

Albanie        

Grèce        

Italie        

MER ÉGÉE ET 

MER 

LEVANTINE 

Mer Égée (AEGS) 
Grèce        

Türkiye        

Levantin (LEVS) 

Grèce        

Türkiye        

Syrie        

Liban        

Chypre        

Israël        

Égypte        
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4

-A
b
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n
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e 
la
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u
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o
n
 

MER 

MÉDITERRANÉE 
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Méditerranée du Nord-Ouest 
(MNO) 

Espagne          

France         

Italie         

Mer d’Alboran (ALBS) 

Espagne         

Maroc         

Algérie         

Mer Tyrrhénienne (TYRS) 
France         

Italie         

MER ADRIATIQUE 

Mer Adriatique Nord (NADR) 
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Slovénie         

Mer Adriatique moyenne 
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Mer Adriatique méridionale 
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Centre (CEN) 
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MER ÉGÉE ET MER 

LEVANTINE 

Mer Égée (AEGS) 
Grèce         

Türkiye         

Levantin (LEVS) 

Grèce         

Türkiye         

Syrie         

Liban         

Chypre         

Israël         

Egypte         
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5. Principales constatations pour l’IC 

 

5.1 Aire de distribution IC3 

 

18. Le MED QSR 2017 ciblait les mammifères marins en général, ne se concentrant donc 

pas spécifiquement sur le phoque moine de Méditerranée. Cependant, la plupart des 

principales constatations et lacunes dans les connaissances pourraient être entièrement 

attribuées à cette espèce. En ce sens, les lacunes les plus importantes dans les 

connaissances provenaient de la disparité dans la répartition mondiale de l’effort de 

recherche, avec plus d’efforts ont été faits et sont faits dans les pays du nord de la 

Méditerranée, tandis que dans certains pays du sud de la Méditerranée, les informations 

sur l’occurrence et la répartition provenaient principalement de données anecdotiques et 

de projets de recherche très localisés. Le manque de connaissances qui en a résulté a 

compromis l’identification des mesures de protection visant la conservation de l’espèce 

à l’échelle locale et régionale. En conséquence, des efforts accrus d’échantillonnage et de 

surveillance ont été identifiés comme une exigence fondamentale dans les zones les moins 

surveillées. Depuis lors, une nouvelle initiative, la Monk Seal Alliance, composée d’un 

consortium de fondations partageant les mêmes idées qui optimisent les ressources pour 

déclencher la conservation collaborative et la réhabilitation du phoque moine de 

Méditerranée, a engagé des fonds importants pour soutenir de nouvelles initiatives de 

recherche. Parmi eux, par exemple, le projet Med-Monk seal : Améliorer les 

connaissances et la sensibilisation sur le phoque moine en Méditerranée, situé en Albanie, 

en Algérie, en Egypte, en Italie, au Liban, en Libye, au Maroc, en Syrie, en Tunisie et 

dirigé par le Centre d’Activités Régionales des Aires Spécialement Protégées 

(SPA/RAC), vise à combler le manque de connaissances sur la présence dans ces pays 

classés comme pays à faible densité par rapport à la présence du phoque moine et où 

aucun épisode de reproduction n’a été signalé.  

 

Lacunes dans les données de 2023 : 

A compiler après analyse des résultats de l’enquête auprès des détenteurs de données. 

 

5.2 IC4 - Abondance 

 

19. Le MED QSR 2017 s’est concentré principalement sur les lacunes dans les 

connaissances sur les espèces de cétacés, soulignant la nécessité de fournir des 

estimations d’abondance et de densité aux niveaux synoptiques et de mettre en œuvre les 

priorités de conservation énumérées par les directives européennes et l’approche 

écosystémique. Pour le phoque moine de Méditerranée, il n’existe pas d’estimations de 

densité ou d’abondance, et bien qu’il existe une législation restrictive et spécifique pour 

la conservation de l’espèce, tant dans les directives européennes que dans les stratégies 

régionales et nationales, la mise en œuvre de ces lois n’est pas encore généralisée.  En ce 

sens, l’une des lacunes dans les connaissances citées dans le MED QSR 2017, le manque 

d’informations critiques de base est donc préjudiciable à la conservation et en particulier 

à l’évaluation des tendances. Actuellement, il semble que l’espèce élargisse son aire de 

répartition avec de nouvelles initiatives de surveillance en cours de développement dans 

des pays tels que l’Italie, la Croatie, l’Albanie, le Monténégro et Israël. Cependant, 

l’absence d’une estimation de référence rend difficile la validation de cette expansion 

(probable). 

 

Lacunes dans les données de 2023 : 
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A compiler après analyse des résultats de l’enquête auprès des détenteurs de données. 

 

5.3 IC5 - Caractéristiques démographiques 

 

20. La nécessité d’un programme de surveillance systématique dans le temps pour 

établir des séries chronologiques est nécessaire pour déterminer les paramètres 

démographiques de base de l’espèce. 

Le dénombrement des petits semble avoir été établi comme une mesure valide de la 

production annuelle de l’espèce, d’une part, et, d’autre part, au moyen de différents 

rapports multiplicateurs de petits pour déterminer le nombre brut d’adultes. Cependant, 

bien que les petits puissent être efficacement surveillés (et sexués) avant leur première 

mue, après cet événement, le suivi des jeunes est très difficile. Cela étant, comme indiqué 

dans le MED QSR 2017, des programmes de surveillance continue au moyen d’une 

photo-identification et répétés à intervalles réguliers devraient être établis, car il s’agit du 

moyen le plus précis et le plus non invasif d’établir le cycle de vie de chaque phoque 

moine. 

 

Lacunes dans les données de 2023 :  

A compiler après analyse des résultats de l’enquête auprès des détenteurs de données. 

 

6. Mesures et actions requises pour atteindre le BEE 

A developer. 
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