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Découverte par le monde occidental il y ~,a peine .quelques siecles, la zone intertropicale de

l'Indo-Pacifique présente, dispersée sur des riIyriades d'iles, la plus grande richesse spécifique

marine de la planete. Cette richesse, encore en grande partie inconnue dans les zones récifales el

lagonaire et a peine entrevue pour ce qui conceme .les irnmensités des eaux profondes, est

maintenant menacée par une croissance démographique tres forte et une certaine conception du

développement. Les petites lles, sur lesquelles l'évolution avait développé des écosystemes

particuliers et ou étaient apparues de nombreuses especes endémiques, sont tresvulnérables. On

. assiste, dans ces régions réputées paradisiaques chez les sociétés du Nord, a une érosion

accélérée de la biodiversité. Les écosystemes terrestres sont détruits par la déforestation pour

exploiter le bois ou les ressources minieres et par les introductions d'especes ; les zones

littorales subissent les conséquences des déséquilibres provoqués en amont et sont par ailleurs

victimes de mauvais aménagements .; les zones récifales et lagonaires qui présentent les

écosysremes marins les plus riches, récifs, mangroves, herbiers, sont soumiSes .a
l'hypersédimentation, al'eutrophisation et al.a surexploitation.

La récente prise de conscience intemationale sur l'érosion de la biodiversité a conduit les

"pays développés" ase doter d'un appareil juridique et aadopter des regles de conservation ou

de restauration de l'environnement. Ces directives ne s'applique souvent pas aux zones

intertropicales qui sont pourtant les plus riches en especes et souvent les plus menacées.

Apres 20 ans de recherches scientifiques de terrain dans l'Indo-Pacifique, consacrés a
explorer et adécrire la diversité spécifique du benthos des zones littorales et bathyales, il nous a

paru utile de faire part de cette expérience en présentant ces connaissances, souvent inédites,

dans le contexte général de perturbation de la biodiversité. Puissent ces quelqués données sur le

benthos de Nouvelle-Calédonie, confrontées aux problématiques mondiales, aider a réaliser

dans cette région du monde un véritable développement durable.
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Le premier chapitre est une présentation succincte des principaux écosystemes llÍarins de
I '

l'Indo-Pacifique. Le deuxieme expose les man¡festations de la crise de la biodiversité dans ces

régions. Le troisiemeexpose l'état des connaissances sur la diversité spécifique des zones

récifales et lagonaires (0-100 m) de la zone économique de Nouvelle-Calédonie. Toutes ces

zones (environ 60 000 km2) ayant été échantillonnées ala drague par nous nieme au cours du

prograrnme LAGON de l'ORSTOM. Le quatrieme, traite de la diversité spécifique des zones

profondes et principalement de la zone bathyale supérieure (100-1500 m), sur les pentes

récifales extemes et le sornmet des monts sous-marins. 'Une' présentation synthétique est faite

pour les tres nombreux résultats taxonomiques, pharmacologiques et géomorphologiques issus

de nos campagnes océanographiques. Le cinquieme et dernier chapitre montre cornment la crise

mondiale .de la biodiversité se manifeste en Nouvelle-Calédonie, quels sont les moyens de

protection actuellement mis en reuvre et propose quelques améliorations ay apporter.
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Le domaine tropical Indo-Pacifique.
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Les principaux écosystemes rencontrés e~"zone littorale dans l'Indo-Pacifique tropical sont :

-les mangroves, formations végétales comp6sées d'arbres adaptés avivre avec les racines dans

une eau de salinité variable. Elles sont, le plu~ souvent présentes dans les zones ,d'estuaires. Par

l'abri qu'elles procurent et l'apport organ~que de leur partie aérienne, elles offrent des

conditions favorables aux développement d'une grande diversité d'organismes marins fixés ou

enfouis.

- les récifs coralliens, formations carbonatées d'origine biologique, les plus caractéristiques

des zones intertropicales. Leurs constructions peuvent atteindre des rnilliers de kilometres

modifiant les conditions hydrologiques localrs par formations de zones protégées. A l'échelle

géologique, la croissance corallienne, relativrment lente (quelques centimetres / an)" a modelé

les marges continentales, enrobé les iles, foiirié les lagons díles hautes, les atolls et les guyots.

TI s'agit donc de l'écosysteme majeur, dans l'espace et le temps, qui conditionne l'existence

d'autres écosystemés lagonaires et de profondeurs. Selon leurs positions, on distingue

généralement des récifs frangeants formant des platiers, des récifs barrieres protégeant la cote de

l'action de la houle et délimitant u~ lagon, des llots coralliens qui se développent en zone'

relativement abrité.

- les herbiersde phanérogames, systemes tres productifs despetites profondeurs, se

développent sur fonds meubles dans un environnement lagonaire abrité.

1.1.1 - Les mangroves

La mangrove est une formation végétale halophile caractéristique des zones intertropicales,

"de 31° N aux Ryukyus a36° S en Nouvelle-Zélande. Elle s'installe généralement sur des fonds

meubles dans les zones d'eau saumatre. Mais il existe également des especes d'arbres de

mangroves se développant sur fonds rocheux (Bruguiera spp.).

Dans les Hes du Pacifique, ce type d'écosysteme occupe environ 146000 ha, soit 0,7 % des

mangroves mondiales. Les plus grandes mangroves sont situées aux lles Salomon, Fidji et en

Nouvelle-Calédonie (ELLISON, 1995). La plus grande diversité d'arbres de mangrove est

observée aux íles Salomon avec 22 especes. En Nouvelle-Calédonie, 16 especes sont présentes.

Cette diversité diminue vers l'est du Pacifique et les mangroves de Polynésie sont souvent

monospécifiques (Tab. 1). Certaines especes et en particulier Rhizophora mangle ont été.

introduites dans plusieurs l1es ou elles se sont acclimatées (Enewetak, Hawaii).

Traditionnellement les mangroves sont exploitées pour le bois (construCtion, sculpture,

cuisine, tapa) et pour les vertus médicinales de certaines plantes (latex de Excoecaria agallocha,

écorce de Xylocarpus sp.). On y: peche les crabes (Scylla serrata), des mollusques (Gafrarium

spp.) et de nombreuses especes de poissons.
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Tab. L - Superficies et richesse spécifique des arbres fonnant les principales mangrovesdes lles du Pacifique
(d'apres ELLISON, 1995).

Archipels ou ¡les Nombre d'especes Superficie (ha)

Ryukyu 9 400

Palau 12 4708

Guam 9 70

Etats fédérés de Micronésie 12 8564

Salomon 22 64200

Vanuatti ' 14 2750

Nouvelle-Calédonie 16 20250

Tuvalu 2 40

Fidji 8 41000

.Samoa Occidentales 3 700

, Samoa Amérícaines 3 52 '

.La mangrove joue un role tres ünport,ant enprotégeant la cote de l'érosicin marine, en

ret~nant l'exces d'apport terrigene et e~ fournissant abrí et nourriture a une faune tres

diversifiée: Elle marque le niveau des plus hautes.,mers et s'étend sur toute la zone intertidale.

•ti est possible que lesmangroves soient des lieux prívilégiés pour le ,développement des
. . 1'.' .' . .

juvéniles de crevettes et de poissons. L'étude menée par THOLLOT (1992 ; 1996b) en

Nouvelle-Calédonie montre que parmi les 262 especes recensées, seulement 15% sont

inféodées ala mangrove et que le rOle de ~ourriceríe est restreint aquelques especes.

'. 1.1.2 ..; Les récifs coralliens

Les récifs coralliens sont des écosystemes complexes et d'une extreme biodiversité qui sont

strictement.limités aux zo~es tropicales (DUBINSKY, 1990 ; GROOMBRIDGE, 1992 ;

VERON, 1995). A l'échelle mondiale, i~s couvrent une superficie d'environ 617 000 km2

'(SMITH, 1978), cette estimation étant toutefois tres imprécise. Leur construction. dépend ala

.fois de cnidaires et d'algues calcaires (príncipalement rhodophytes), celles-ci constituant parfois

l'essentiel de la masse calcaire récifale (HnLIS-COLLINVAUX, 1986). Les coraux

(Scleractinia) ont'pour croitre et se maintenir des exigences écologiques assez strictes (Fig. 1) :

. '- une température des eaux supéríeures a18°C, ce qui cantonneles coraux formant des récifs

~ntre les latitudes 32°Set 34°N (VERON~.: 1993). En" fait, il semble que la pl~part des especes

constructrices de coraux azooxanthelles aient des optimums thermiques situés entre 26 et 2goC

mais .peuvent tolérer pendant l'hiver des températures de· 15°C (SCHUHMACHER &
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ZIBROWIUS, 1985). Lorsque les conditions sont proches de leurs limites, les colonies restent

peu développées, éparses et ne s'associentpas en formations récifales (¡¡es Kermadec, Norfolk,

lle de Paques...).

- une transparence de l'eau permettant aux zooxanthelles contenues dans leurs tissus de
,-:A '

recevoir l'énergie lumineuse nécessaire ~<)eur photosynthese. Cela limite la répartition

bathymétrique de ces formations récifales" aux 150 premiers metres enviren et réduit

considérablement la richesse spécitlque dans", les zones turbides. Les apports d'eau douce sont

néfastes ala croissance corallienne ~ les récifs ne se développent done pas en zones d'estuaires
. . .

et de fortes pluies cycloniques peuvent.les ,;détruire. La gamme de salinité supportée par les

scléractiniaires varie de 25 a42 %0 (COLES & JOKIEL, 1992).

Fig. l. - Répartition mondiale des récifs coralliens sur la plupan des zones littorales tropicales. 60 % des
forrnations coralliennes sont situées dans l'océan Indien (d'apres GROOMBRIDGE, 1992).

- l'agitation de l'eau conditionneégalement ,le développement des formations coralliennes.

Leszones afort taux de renouvellement de l'eau sont favorables car l'eau y est bien oxygénée

mais lorsque l'énergie des vagues est trop forte, les coraux cedent la place aux algues calcaires

plus résistantes ou adoptent des morphes' encroOtantes. Le front d'un récif barriere est

principalement constitué d'une "crete algale" (Neogoniolithon, Porolithon, Lithophyllum).
. ,

Au .point de vue structure de peuplements et diversité, les récifs coralllens· sont parfois

comparés aux forets tropicales humides (CONNELL, 1978 ~ REAKA-KUDLA, 1997). Ils

offrent ala fois nourriture et abri aux invertébrés et aux poissons. Par leur activité constructrice,
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- ils créent une interface protectrice entre la cote et l'océan et délimitent des zones lagonaires

pennettant l'installation d'autres écosystemes , herbiers de phanérogames et decaulerpales,

mangroves...

PAULAy (1997), en faisant la synthese des observations accumulées par divers spécialistes,

signaleque la répartition des organismes dans les récifs coralliens -et leur biodiversité ont

géneralement été étudié par groupe et rarement cornme un tout. Le plus -soúvent les études

précises n'ont porté que su~ de tres faibles superficies. La mesure de la diversité dépend de

l'échelle d'observation et de la qualité taxonomique des travaux. Compte tenu de. la difficulté de

trouver et d'identifier les especes cryptiques, l'utilisation des indices de diversité est presque

impossible sur un récif corallien . Par ailleurs ces indices ont le défaut de faire peu de cas des

especes rares qui sont souvent importantes sur le plan de la bi()géographie et de l'évolution.

REAKA-KUDLA (1997) estime que le nombre d'especes récifales décrites se situe entre 35

000 et 60 000 et pense que ce n'est qu'une partie dela réalité. Curieusementil n'existe aucun

chiffrecrédible de la diversiié récifale a l'échelle d'une zone récifale. Des listes préliminaires

existent a l'échelle régionale pour quelq~es archipels ou iles, HawaiÍ -(7 000), Polynésie

fran~aise (3 800), Guam (3 400), Galapagos (2 OOO)~ ..

Lorsque des échantillonnages suffisants dans' 'une reglOn pennettent' d'avancer des

-estimations, on découvre que la richesse spécifique peut étre tres élevée : les spongiaires sont

estimés a- 5 000 especes en Australie (HOOPER & LEVI, 1994) ; les mollusques a 6 500

especes en Nouvelle-Calédonie (BOUCHET, 1979, 1994). TI semble cependant que certains

- taxons ·tels que les algues et les crustacés amphipodes soient plus riches en especes dans les

- zones tempérées qu'en zones coralliennes.

A l'échelle de la faune marine de la planete, la diversité spécifiquedes écosystemes coralliens 

(au sens large) apparait tres grande égalem~nt :environ 1/3 des poissons marins sont récifaux et

dans l'Indo-ouest-Pacifiquetropical les 3/4 des -4 000 especes signalées sont associées aux

récifs.

- Les raisons invoquées pour justifier "la grande diversité spécifique. sont les suivantes

(PAULAY, 1997) :
. ' .

. . - la productivité primaire dans les zones récifales est "modérée" ce qui favorise une forte

diversité spécifique ;

,- la nature "tridimensionnelle" des scléractiniaires offre aux autres especes une grande

diversité d'habitats ; ,-

~ l'efficacité de ces abris est augmenté par la généralisation des relations symbiotiques.

, La symbiose la plus connue est celle des scléractiniaires constructeurs (hennatypiques) avec

des algues unicellulaires du groupe des dinoflagellés, les zooxanthelles. Plusieurs genres de

dinoflagellés sont impliqués dans ce type de symbiose, mais d'autres organismes récifaux

présentent des symbioses avec d'autá~s algues. (zoochlorelles, diatomées...) ou des

cyanobactéries (Prochloron). Les symbioses avec ces _cellules photosynthétiques ont été
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observés dans une grande diversité d'organismes, AIgues, Ciliés, Forarninireres, Spongiaires,

Cnidaires, Plathelrninthes, Mollusques, Echinodermes et Ascidies (GOIRAN, 1994).. '

Les récifs coralliens sont menacés al'échelle mondiale par la surexploitation, les pollutions
. .

chirniques et pétrolieres, la sédimentation et,,>J'eutrophisation résultant de la déforestation, des
. \.~ .

constructions littorales et deseffluents agpcoles (REAKA-KUDLA, 1997). Ces rnilieux

demeurent sous-étudiés et mal connus du ·lait de la dramatique régression du nombre de

taxonomistes tropicaux (WINSTON, 1988).,,;..

1.1.3 - Les herbiers de phanérogames

Les herbiers de phanérogames sont répandus dans toute la zone. tropicale, dans les petites

profondeurs (0-25 m) ou ils· forment des. écosystemes complexes. Cesmilieux a forte

productivité végétale jouent un rOle tres important dans .les cycles de vie des poissons, des

invertébrés (crevettes pénéides) et cornmei;zones d'alimentation des tortues marines et des
'r°r.·

dugongs (LANYON et al., 1988). Lors d~congres d'Hawaii sur le theme CoastalJmarine

biodiversity (Novembre 1994) un panorama des connaissances sur les herbiers de

phanérogames dans le Pacifique a été présenté (COLES & LEE LONG,. 1995). 58 especes de

phanérogames marines' appartenant a 12 genres ont été recensées dans le monde.. Dans le

Pacifique, 16 especes sont présentes~ Le genre Halophila comprend des especes pionnieres,

seules capables de s'implanter en zones turbides et que 1'on rencontre souvent dans les tres

petites profondeurs (0-6 m). On trouve des traces fossiles des herbiers de phanérogames et de .

leur faune associée (foraminireres) depuis l'Eocene en Europe mais aucun vestige dans les ll.es

du Pacifique (BRASIER, 1975).

Les principales conséquences de la présence des herbiers sont les suivantes :

- stabilisation des sédiments et done réduction des effets cycloniques ;

- a~ri et habitat pour de nombreux invertébréset pour des juvéniles de poissons ;

- les plantes et leurs épiphytes sont une so~ce de nourriture pour de nombreux herbivores et

détritivores ;

- ces herbiers tres productifs (environ 550 g C m-2an-1) cohstituent un piege pour les

détritus organiques.n semble que la productivité des épiphytes soit supérieure a celle leur

support (VANDERKLIFT, 1997).

Lesprincipaux facteurs qui influent sur la productivité de cet écosysteme sont la lurniere et la

température, deux parametres étroitement .corrélés aux conditions climatiques. et done

saisonnieres. Au sein des réseaux· trophiques, le transfert entre cette production végétale et les .

consornmateurs secondaires que sont les poissons passe essentiellement par 1'intennédiaire des

crustacés (KLUMPP & PULFRICH, 1989).

La tortue verte consornme soit des algues soit des phanérogames (Thalassia, Enhalus,

Syringodium, Amphibolis) et les phanérogames constituent la nourriture principale du dugong.

La valeur nutritive des feuilles de phanérogames est probablement assez faible ; leur contenu
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calorique est' le plus. bas cinnu chez les plantes vasculaires. n y a cependant de grandes

différences d'une espece a¡ l'autre et entre les feuilles et les rhizomes., Les biomasses

habituellement observées dans les herbiers varientde 1,37 a 278 g de poids sec par m2

(W!,KE, 1975). Les fluctuations saisonnieres sont importantes et il semble que les dugongs

. s'alimentent préférentiellement dans des herbiers peu ~enses ayant des biomasses de 10 a 30 g

de poi~s sec par m2 par moins de 5 11) de profondeur. Ils consornment souvent les plantes

entieres, feuilles et rhizomes. En s'alimentant, les dugongs "labourent" le fond des herbiers ou

l'on observe nettement les traces de leur passage. Un animal adulte mange jusqu'a 25 kg de

poids sec par jour (environ 9tonnes par an) et son impact sur l'herbier n'est pas négligeable. TI

existe un subtil équilibre entre les populations de dugongs qui se déplacent en troupeaux et l'état

'. de santé des herbiers (HEINSOHN et al., 1977).

Les tortues marines (Chelonia mydas et Eretmochelys imbricata) se nourrissent souvent dans

les herbiers de phanérogames (GARNETT et al., 1985). Leur activité alimentaire a lieu de jour

etelles ne consornment que les jeunes feuilles. Leur tube digestifhéberge des organismes

permettant la digestion de la cellulose, bactéries, protozoaires (trichostome et zooflagellés).

.,llexiste un usage traditionnel des herbiers par les populations indigenes. Les: feuilles séchées

sont utilisé~ cornme matériaux isolant du froid, de la pluie ou du bruit ou bien cornme engrais et

meme pour leur fibre dans la fabrication des filets en Micronésie.

.Certains herbiers ont de' fortes interactions avec les mangroves et les récifs coralliens. Par

lei:Ireffet stabilisant, ils ont un effet béné~que, a la fois physique et biologique sur les zones

littorales. On les rencontre dans les baies el les zones d'estuaires :pratiquement au contact de la

mangrove(exemple de la Baie' de Ouano) et ils s'installent sur la partie sédimentaire des plates

fonnes coralliennes. En piégeant les particules ils. contribuent a rnaintenir une certaine

tránsparence des eaux favorable au développement corallien. .

McROY et HELFFERICH (1980) ont recensé 154 espeees d'invertébrés et de poissons qui

sont.des consornmateurs de phanérogames ·vivantes. En Autralie, les herbiers abritent environ

9000 poissons a l'hectare (appartenant a ·134 especes), une vingtaine d'esp~ces de crevettes

pénéides doÍlt 9 font l'objet d'une pecherie (COLES ei al., 1987). Une analyse des prises .

. cornmerciales d'especes ooectement liées'~mx herbiers pennettrait sans doute .d'attribuer une

"valeur économique" a cet écosysteme. Ainsi WATSON eral. (1993) estiment a 1,2 millions de

dollars australiens par an la capture des trois principales especes de crevettes pénéides"~capturées

sur'environ 900 ha d'herbier (environ 6000'FF / ha / an).

Ces .plantes a fleurs possedent des racines qui consolident les sédiments, permettant

l'instailation d'une faune d'lnvertébrés sédentaires. Étant localisés dans les petites profondeur, a

proxiInité des cotes, les herbiers sont affectés par différentes infiuences d'origine anthropique
. "

(pollution, aménagement du littoral, peche~ ..). Des disparitions d'herbiers ont déja été signalées

en différents endroits génénilement a cause de pollution urbaine provoquantune eutrophisation

des eaux et une augmentation de la turbidité nuisible au bon fonctionnementphotosynthétique

de ces plantes.
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Pour conserver CfS ressources il faut sauvegarder cet ecosysteme et donc protéger les

grandes especes herbivores qui sont les indicateurs du bon équilibre de ces rnilieux.

1.1.4 - Lesherbiers de caulerpales Halimeda et Caulerpa
. -,iL:. .

'+:'
. . :~;

Ces algues vertes sont tres répandues daos l'Indo-Pacifique tropical et forment par endroit

des herbiers tres denses. Ces herbiers contri~~ent afixer les sédiments par le développem~nt de

rhizomes. Dans le genre Halimeda, laproducfion continuelle de plaquettes calcaires fabrique des
. \.

sédiments (GARRIGUE, 1985). Le genre Halimeda a particulierement été étudié pour cette

production sédimentaire et son role dans les~.1agons, aussi bien par les biologistes que par les

sédimentologues. Les parois cellulaires de$ Halimeda contiennent une grande quantité de

carbonate de calcium sous forme d'aiguille~ d'aragonites (DREW, 1986). Lorsqu'un artiele

d'Halimeda tombe, les tissus organiques ~.e. décomposent mais la forme de plaquette est
"

conservée par ce "squelette" cal~aire avec.suf~~a~ent de détails pour que l'espece productrice

reste identifiable. La production d'un pied iHalimeda est d'environ un nouveau segmenttous
. ;... .

les 3-4 jours ; celle-ci varie selon les especes et les rnilieux. Sur les fonds durs de la Grande

Barriere australienne on a pu évaluer cetteproduction carbonatée en poids sec a7 g I m2 I an

(DREW, 1986). n a été calculé que dans les lagons a herbier d'Halimeda, la formation

sédimentaire était de 1'0rdre de 13 cm d'épaisseur en 1000 ans (HILLIS-COLINVAUX, 1986).

En Nouvelle-Calédonie, l'étude de la composition bioclastiquedes sédiments dits "coralliens"

dans les lagons montre que les plaquettes d'Halimeda représentent entre 2 et 10 %. des

constituants (CHEVILLON, 1990).. GARRIGUE (1985) estime a environ 14 g I m2 I an la

production de carbonates chez Halimeda discoidea et a 24 g I m2 I an celle d'Halimeda'

incrassata.

L'usage des submersibles a permis de découvrir que les peuplements a·Halimeda se

développaient également sur les pentes récifales extemes jusqu'a plus de 150 m et couvraient

par endroit plus de 50 % de substrat (LITTLER et al., 1985 ; HILLIS-COLINVAUX, 1986a,

b).

Ces algues calcaires jouent donc un role considérable dans les équilibres des écosystemes

coralliens et lecyele des carbonates. Les herbiers constitués du genre .Cau/erpa sont moins .bien

connus et 1'0n cornmence a s'y intéresser depuis la prolifération de l'espece C. taxifolia en

Méditerranée a la suite d'une introduction accidentelle (GARRIGUE, 1994 ; MEINESZ &

HESSE, 1991).

Les Halimeda et les Caulerpa sont le support de nombreuses especes épiphytes (hydraires,

bryozoaires, forarninireres, spongiaires, polychetes... ) et sont consornmées par certains

poissons.

Ces herbiers sont menacés par les exploitations de sable corallien et les peches utilisant des

engins trainants, dragues et chaluts.
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-1.2 -.. La répa-rtition spatiale de la biodiversité

1.2.1 - Le gradient ouest-est

. ",' .

Les auteurs "c1assiqmis" de la zoogéographie marine (EKMAN, 1953 ; BRIGGS, 1974)

- décfivent un "triangle d'or" .de larichesse spécifique défini par les "Philippines, la Malaisie et la

Nóuvelle-Guinée." Cette constatation est basée sur de nombreux exemples pris dans différents

groupes "zoologiques des zones littorales. A" partir des connaissances -concemant les

Echinodermes, EKMAN définit une province Ambonésienne contenant les Philippines, les

Moluques, les petites lles de la Sonde et les Célebes. Des que l'on s'écartede cette zone, le

nombre d'especes décrolt et l'auteur avance l'hypothese qu'il s'agit d'un centre de dispersion, ~

partirduquelles autres régions ~e I'Indo-ouest-Pacifique auraient été colonisées.

Toutefois des auteurs récents cornmencent a contester la validité" de ce concept ; ainsi,

WELLS (1990) qui compare" les Mollusques de I'Australie tropicale, d'Indonésie et de

Nouvelle-Guinée, conclut qu'il n'y a pas de différence significative de richesse spécifique entre

ces régions et fonnent une meme province biogéographique. ALONGI (1990) va plus loin et

prétend que les milieux tropicaux ne sont pas plus riches que leszones tempérées si l'on

compare les meITÍes types de milieux. La plus grande richesse spécifique serait tiée uniquement

ala diversi~édes milieux" ?

""TI faut relativiser ces avis en tenant compte de la densité -d'exploration des différentes régions

et surtout de l'échelle d'échantillonnage ; en effet, certaines comparaisons qui portent sur des

échantillons de tres fáible dimensions (carottier, benne) ne sontsans doute valable que pour la

méiofaune et la petite macrofaune.

En ce qui conceme la maGrofaune malacologique littorale,SPIGHT (1977) a démontréque la

diversité spécifique des gastéropodes était 5 a6 fois supérieure en zon~ tropicale ace qu'elle est

en zone tempérée.

TI y aenviron 650 especes de sc1éractiniaires décrites dans le et la zone de pius forte richesse

spécifique se situedans l'archipel indonésien et aux lles Philippines ou 1'0n en dénombre 60 a
70 genres. Dans la zone centrale de -la Grande Barriere australienne un total de 330 especes est _

acttiellement recensé (Fig. 2, 3). La faune marine s'appauvrit en especes selon un gradient 

Quest-est dans 1'0céan Pacifique. Ceci est particutierement net pour les sc1éractiniaires

constructeurs (VERON, 1995) mais se confirme chez les autres groupes tels que les mollusques

(ABBOTf, 1960) chez lesquels un gradient similaire est observé. Le nombre d'especes de

poissons diminue également lorsque l'ons'éloigne d'Indonésie ou se trouve l'épicentre de la

dive"rsité marine (SPRINGER, 1982; KULBICKI & RIVATON, 1997).

Lorsque 1'0n s'éloigne de l'archipel indo-malais vers l'est, la diversité~- en genres" et en
. - ' ,

espe"ces de coraux décroit rapidement et devient faible al'est de Fidji. Vers 1'0uest, dans 1'0céan

Indien, cette diminution esJ beaucoup moins nette et 1'0n observe meme une augmentation de la

richesse spécifique en coraux sur la cote est africaine et aMadagascar ou il y aurait environ 250
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especes (LABOUTE, como pers.). La diversité des biotopes joue certainement un role dans

l'installation de certaines especes.

\o

10,

..)10

Fig. 2.' - Cartographie en isolignes du nombre d'espeees de sc1éractiniaires dans l'océan mondial (d'apres
VERON,1995).

Fig. 3. - Cartographie des isolignes du nombre de genTes de scléractiniaires dans l'océan. mondial (d'apres
VERON, 1995). La zone de diversité maximale est observée sur l'archipel indo-malais. Dans le Pacifique le
nombre de genres diminue progressivement d'ouest en est alors que dans l'océan Indien ladiversité générique
se maintient aux alentours de 50 genres d'est en ouest,jusqu'a la cote est africaine.

1.2.2 • Les caractéristiques hydroclimatiques des masses d'eaÍl et la

diversité

La décroissance de la biodiversité marine selon un gradient ouest-est dans le Pacifique a

souvent été interprétée cornme une conséquence des irnmenses distances océaniques. faisant

obstacle ala diffusion des especes (ECKMAN, 1953 ; BRIGGS, 1974 ; SPRlNGER, 1982;

ROSEN, 1988b, SCHELTEMA & WILLIAMS, 1983; GRIGG & REY, 1992). On n'observe

pas seulement une diminution du nombre des especes dans l'est du Pacifique mais aussi la

disparition de taxons supérieurs tels que les .crinoi"des, les holothuries dendrochirotes, les

seiches et les nautiles. Tous ces groupes ont des développement larvaires non planctoniques

(PAULAY, 1996).

Pourtant, les mesures de courants utilisant des lachés de drogues oudes bouées dérivantes

dans la zone intertropicale montrent que ces objets passifs parcourent le Pacifique d'ouest en est

en moins d'un an (PICAUT, como pers. ; REVERDIN el al., 1994). Les especes marines a
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. . .

stades· iarvaires planctóniques de longue durée pourriuent donc colonisr l'ensemble du

Pacifique rapidement en utilisant les iles et atolls comme relais (MYERS, .1997). Par ailleurs de

nombreuses especes d'invertébrés et en particulier les sc1éractiniaires peuvent etre transportés

sur. de longues distances par des objets flottants, bois, pierres ponces...(JOKIEL, 1984 ;

GRIGG & HEY, 1992).· Il semble qu'il faille chercher ailleurs l'explication ~e la plus grande

b~odiversité dans l'ouest du Pa~ifique. Si on considere les nombreuses iles qui parsement

l'océan et que ·l'évolution de ces faunes se déroule 'sur des millions d'années, la plus faible

diversité spécifique dans l'estdu Pacifique semble incompréhensible (Fig. 3). Toutes les

especes alarves planctoniques auraient eu la possibilité et le temps de coloniser l'ensemble des

iles et on devrait observer un fond faunistique homogene. Si l'explication de l'actuelle

répartition des especes était due úniquement aux courants, les seules especes qui devraient etre

absentes ,de l'est Pacifique. seraient celles dont l~, durée larvaire est inférieure au temps

nécessaire pour franchir les espaces inter-iles. Or les· distances en questionn'excedent jamais

2000 km et de nombreux monts sous-marins constituent des relais possibles. SCHELTEMA et

WILLIAMS (1983), étudiant la dispersion larvaire des mollusques du Pacifique ouest,

conc1uent que: les iles du Pacifique séparées par des longues distances, ont été colonisées par

. des especes alarves téléplaniques (longue vie planctoniqtie) ; les especes alarves téléplaniques .

Ollt des répartition géographiques ~astes (Architectonicidae) alors que les especes sans larves

plaÍlctoniques cornme les Volutidae occupent des aires limitées et sont absentes· des archipels

eloignés et isolés COrnme les iles Hawaii. .

30 N
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Fig. 4. - Cartographie des courants marins observés ~ 15 m de profo~deur dans la zone intertropicale du Pacifique;
. valeurs moyennes sur la période 1987-1992 ,(d'apres REVERDIN el al., 1994). On observe un courant nórd

équatorial portant vers 'I'est avec des vitesses de 30 ~ 50 cm/s. A ces vitesses. des organismes planctoniques
poim;aient parcourir des distances de ('ordre de 40 km/jour .ou 1300 km/mois.

'Une hypothese séduisante serait que la présence permanente des eaux chaudes et dessalées

dans l'ouest a permis une 'spéciation supérieure et maintient un certain confinement des especes. .

dans cette zone. Cette lentille' d'eau chaude, d'une centaine de metres d'épaisseur et d'une .

superficie de l'ordre de celle de l'Europe, subit des déplacements oscillants dans le temps vers

l'est et reste re1ativement bien isolée du reste de l'océan par un gradient de salinité (PICAUT,

130m. 'pers. ; LEHODEY el al., 1997). 'Cette "warm pool" se dilate égalementen 1atitude,

.,.
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atteignant en été le niveau destropiques. Si ron compare la carte fes isothermes de surfaces

avec celles des isolignes de diversité générique ou spécifique onl constate une. rerriarquable

analogie, les eaux lesplus chaudes étant aussi les plus riches en especes dans le Pacifique (Fig.

2, 14). A contrario, dans l'océan Indien, oU,les températures restent homogenes d'est en ouest

toute l'année, on n'observe pratiquement pas:~e variation longitudinale de la diversité.
'\:

1.3 - L'endémicité insulaire

Les connaissances sur l'insularité marine ,sont ,plus réduites que celles portant sur la partie

terrestre mais certains cas remarquables sont connus. La richesse spécifique est proportionnelle

ala taille des Hes. Ainsi, les grandes Hes du Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle

Calédonie, ont elles beaucoup plus d'especes de poissons littoraux (0-80 m) que les,petites Hes

de Micronésie.

';'~J

1~3.1 - L'endémicité dans les. peti~~!~ iles et sur les monts sous-marins.

Les biogéographes considerent que l'endémicité est l'une des caractéristiques fondamentales

de la distribution spatiale des especes (ROSEN, 1988a). En milieu marin, les niveaux

d'endémisme obs~rvés sont toujoursbeaucoup plus faibles qu'en milieu terrestre. Ainsi, les

taux observés pour la flore terrestre atteignent plus de 90 % aux lles Hawaii alors qu'ils

dépassent rarement 20 % dans les groupes marios (KAY, 1994; MLOT, 1995).

L'évaluation des taux d'endémisme' observés sur la faune marine des archipels, des llesou

des monts sous-marins de l'Indo-Pacifique met irnmédiatement en évidence deux choses, la tres

forte richesse spécifique et le faible niveau des connaissances pour la plupart des régions

(PAULAY, 1994). TI n'est pas encore possible d'évaluer des taux d'endémisme globaux par

région ou par lle mais les données taxonomiques sur certains groupes et dans quelques régions

sont suffisamment fiables pour faire des estimations. ny a cependant de nombreuses causes de

biais:

- les lles n'ont pas été toutes échantillonnées avec la meme intensité ;

- la gamme de taille des especes n'a pas été uniformément récoltée, les petites classes de taille

sont sous-estimées ;

- l'étude des collections n'est pas homogene, certaines familles ayant fait l'objet d'études

taxonomiques exhaustives alors que d'autres ont été négligées ;

- certains groupes anciennement étudiés devraient etre révisés pour éclaircir les synonymies

entres especes ;

- les listes faunistiques établies pour certaines régions n'ont pas le degré de fiabilité

nécessaire ade bonnes comparaisons.

La jeune lle de Paques (2,5 M. A.), située par 27°S, est séparée des Hes les plus proches,

Pitcaim et des petits atolls qui l'entourent, par environ 2000 km d'océan. L'endémisme observé
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. y e¿t particuliererent élevé'(42% pourles mollusques) (NEWMAN & FOSTER, 1983). C'est

. uncas extreme de petite ile tres isolée et de plus située completement a l'est de la zone Indo

Pacifique al'extrémité la plus pauvre du gradient de richesse spécifique. On y signale seulement

121 especes de mollusques; contre 1139 aGuam,1071 aHawaii et 959 aTahiti (KAY, 1994)..

.L'ile Henderson (128°22~ o - 24°19'S) est un atoll surélevé situé a l'extreme est de

l'aligriement des Tuamotu, aproximité de l'ile de Pitcairn; Vu son isolement on s'attendrait ay

trouver une faune présenta~t un fort taux d'endémisme. n n'en est rien ! On observe, pour le

groupe Henderson-Ducie-Pitcairn, 54 especes de sdéractiniaires, 198 mollusques et 58

échinoderrnes. Ce sont toutes 'des especes a large répartition dans l'indo-ouest-Pacifique

apportées par les courants d'ouesL Cette faune este tres appauvrie par rapport a celle de

.PolynésieFran<;aise (1159 especes de mollusques) et,sur l'ensemble de la faune, il y a

seulement8 especes endémiques sur les 310 recensées, soit 3 % seulement (PAULAY, 1991).

. Les Hes Hawaii, ont faít l'objet de nombreuses études sur la biodiversité terrestre et de

quelquesunes sur les peuplements marins littoraux (CARLQUIST, 1965, 1980; KAY, 1994 ;

MARAGOS et al., 1995; ELDREDGE & MILLER, 1995 ; MLOT, 1995). RANDAlL (1995)

recense .557 especes de poissons des eaux cotieres (0-200 m). L'estimation du taux

diendémisme est actuellement de 24,3 %. L'auteur précise bien que le calcul d'un taux

d'endémisme n'est pas définitif et dépend cde la connaissance faunistique des autres archipels.

La richesse spécifique decet archipel isolé constitué de petites Hes est faible par rapport aux

3392 especes de poissons connues d'Océanie mais tres élevé par rapport aux 24 000 especes

décrites dans l'océan mondial (PYLE, 1995).· Par comparaison, la Notivelle-Calédonie

(Grande-Terre, Chesterfield, Loyauté) abrite environ 1659 especes de poissons littoraux dont

seulement 6% considérées cornme endémiques (KULBICKI & RNATON, 1997 ; SERET et

al., 1997).

~hez les invertébrés marins, les taux d'endémismes. varient selon les groupeset les stratégies

de 'repr6duction. Ainsi thez les mollusques gastéropodes de la familledes Volutidae, sans

stades larvaires planctoniques, il y a 13 especes connues de Nouvel1e-Calédonie dont 8 sont

endérniques (BOUCHET& POPPE, 1995). Par contre, unefarnille qui a des larves

planctotrophes cornme les Strombidae présentera une endérnicité moins prononcee. L'apparente

endémicité que l'on obseni,e pouvant etre imiquement due aux lacunes d'échantil1onnages des

archipels environnants.

Parrni les 7000 especes d'échinoderrnes connues dans le monde, environ 1300 sont

signalées dans l'Indo-Pacifique tropical '(PAWSON, 1995). TI s'agit dé' l'un des groupes

d'invertébrés marins les rnieux' connus. Toutefois, la réalisation du guide faunistique des

échinoderrnes de Nouvelle-Calédonie a perrnis de recenser 246 especes littorales parrni

. lesquelles 17 furent décrites cornme nouvelles mais 113 (soit 46 %) signalées"pour la premiere

fois de la région (GUILLE et al., 1986). Cet exemple situe bien le probleme majeur de la

biogéographie, cornment faire des compar~üsons et des hypotheses sur l'évolution des faunes si

pour un groupe bien connu pres de la moitié des especes ne sont pas signalées ?
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L'atol1 d'Enewetak, sur lequel ont eu lieu les essais nucléaires américains, .a faiLl'objet de

nombreux travaux scientifiques et l'onpeut considérer que le bilan publié en 1987 présente des

inventaires satisfaisants (DEVANEY et al., 1987). Ces inventaires, portant sur environ trente

ans de travaux scientifiques ayant concemép1us d'un millier de chercheurs, font état de, 902
...~. .

famil1es, 2284 genres et 4671 especes. Sur les 1116 especes de mol1usques répertoriées aucune

n'est considérée cornme endémique (KAY & JOHNSON, 1987). Sur les 78 especes

d'ho1othuries connues des iles du Pacifique, seulement 26 % sont recensées· de l'atol1

d'Enewetak et ce sont toutes des especes aIarge distribution.

En Po1ynésie fran~aise, 493 especes de cnistacés décapodes ont été signalés dont 21 ne sont

pas encore signalées dans d'autres archipels. Parmi ces demieres, seulement 8 seraient de

véritab1es endémiques (POUPIN, 1996).

Les iles Galapagos, relativement proches des cotes américaines présentent tout de meme une

faune endémique a51 % pour les crustacés isopodes, a75 % pour les pycnogonides, a35 %

pour les amphipodes (BRUSCA, 1987).~~t

n semble que la plupart des petites iles,4u Pacifique soient peuplées d'especes m:arines a
vaste répartition et présentent de faibles taux d'endémisme. Les seules exceptions sont l'ile de

Paques et les Hawaii.

Les sornmets des monts sous-marins,. situés dans le systeme bathyale et dont la faune est

encore tres peu connue, ~ont isolés par les profondeursabyssales environnantes etprésentent

les memes phénomenes d'endémisme. De meme pour les cas extreme "d'insularité" quesont les

sources hydrothermales.

En fait, l'insularité et l'endémicité sont extremement généralisés a toutes les échelles

géographiques. Chaque discontinuité écologique créant un isolement plus oumoins marqué des

peuplements.
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2 - Nature de la crisf de la biodiversité marine et Conservation de la

biodiversité I

En 1990, le GESAMP . (Groupe Mixte d'Experts OMIlFAO/UNESCO-

COIlOMMlOMS/AlEAJONUIPNUE) chargé ·~'étudier les aspects scientifiques de la protection

de l'environnement marin), rendait son rapport sur l'état du milieu marin et son évolution

pendant la décennie 1970-1980. TI Y était q~estion essentiellement des pollutions et de leurs

effets physiques, l'impact sur les ressources marines y était a peine abordé. Toutefois, ce

rapport constatait une diminution localisée de la biodiversité imputable aux activités humaines.

La surveillance de la pollution était la préoccupation majeure des spécialistes et des défenseurs

du milieu marin sans que la biodiversité soitprise en compte en temps que telle.· Unnouveau

rapport réalisé par leméme groupe d'expert en 1995met au contraire l'accent sur les menaces

que font peser les activités humaines sur la bi~diversité marine. Ce rapport constate tout d'abord

que la grande majorité des études sur la biod.~versité s'intéressent au milieu terrestre et que tres

peu de travaux synthétiques a l'usage &.s gestionnaires concement le milieu marino Le

Secrétaire technique du PNUE (Prograrnme des Nations Unies pour l'Environnement) propose

la création d'un groupe de travail intemational sur "les menaces pour la biodiversité marine et

leurs conséquences" (ANONYME, 1995d).

La crise de la diversité marine apparait de, plus en plus nettement avec l'effondrement des

stocks résultant d'une surpéche, la dégradation de vastes zones littorales et les introductions

d'especes. Aussi l'étude et la conservation de la biodiverSité marine font elles parties des themes

prioritaires au niveau intemational (Convention sur la Diversité Biologique en 1996) notamment

dans les milieux tropicaux avec l'ICRI (The Intemational Coral Reef Initiative). L'année 1997 a

été décrétée "The Year of the Reef'.

Le nouveau rapport du GESAMP de 1997 estcette fois consacré entierement ala crise de la

biodiversité·marine (GRAY, 1997). Dans ce travail de compilation, l'auteur attire l'attention sur

la difficulté d'observer la biodiversité au niveau des écosystemes. Cette notion est en effet

relativement mal défmie et il est proposé d'utiliser plutót la notion d'habitat. Cette tenninologie

est maintenant utilisé en stratégie de la conservation et la meilleure sohition pour protéger les

especes semble étre la conservationde leurs ha~itats (NORSE, 1994).

2.1 - .La crise de la biodiversit~marine : nature et ampleur

Actuellement, la coinposition spécifique de la biosphere est encore largement inconnueet cela

particulierement dans le milieu marinou les estimations vont de 106 a 107 esp~ces. Les auteurs

ne s'accordent pas sur. le contenu spécifique des 62 % de la planete couverts de plusieurs

milliers de metres d'eau (GRASSLE & MACIOLECK, 1992 ; POORE & WILSON, 1993 ;

PIMM el al., 1995). Toutefois on observe, surtout en zone littorale, une dégradation de cette

biodiversité. La criseest beaucoup moins sévere que celle qui décime la biodiversité terrestre
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inais elle est préoccupante car elle co~ceme d'irnmenses superficies et affecte, des processus '

'glotiaux a l'échelle planétaire (LEAKEY & LEWIN, 1996).

Cette crise s'exerce a différents niveaux : les extinctions d'especes qui, a notre échelle de

.temps semblent limitées ;; la dégradation des écosystemes particuliereme~t dans les zones

Jíitorales tropicales,; la criseglobale de la biosphere associée au uglobal change".,

2.1.1 ;. Crise au niveau spécifique : Les extinctions d'espec'es

Certaines perturbations graves peuvent conduire a l'extinction des especes, c'est a dire a leur

disparition définitive de la planete. TI s'agit alors d'extinction globale, soit naturelle, soit

.d'órigine anthropique. Ces extinctions dépendent de modif1cations dans les facteurs du milieu et

de la vulnérabilité des especes (seuil de tolérance, aire de répartition...). On observe également

deos éxtinctions locales dues a'la destruction ou a l~ réduction de certains biotopes:

2.1.1.1' • Extinctions naturelles

, fudépendamment de touie "crise de la biodiversité", les especes sont soumises a l'extinction

naturelle. L'extinction des especes est un phénomene, inhérent au développement de la vie sur la

pl~ete et la conséquence inéluctable de l'évolution; On a estimé d'apres les archives fossiles

que la durée d'existenced'une es¡>eee variait de 0,5 a13 millions d'années selon les groupes

(MAYetal., 1995). Si 1'on considere une durée de vie moyenne des es¡>eces comprises entre 5

et 10.106 d'années, cela signifie que la diversité actuelle de la biosphere nereprésente qu'un

petit pourcentage de toutes les esperes ayant occupé la planete depuis l'origine de la vie. La vie

estapparue sur Terre il y a .au moins 3,5: 109 d'années et n'a cessé de se diversifier depuis

(SHAPIRO, 1994). Cette augmentation du nombre de taxons avec le tempspeut se suivre grace

aux vestiges fossiles de ces especes. Pendant environ 1,4.109 années on niobserve aucun

organisme multicellulaire et il semble qu~ la grande diversification du vivant débute il y a

600.106 d'années, au début du Cambrien (GLAESSNER, 1985 ; GOULD, 1989 ; BRIGGS et

fil ... 1994).

, fudépendamment de 1'extinction nomiale des especes, il y eut au cours des temps

,géologiques des périodes, relativement courtes durant lesquelles le nombre des es¡>eees

ccinstituant la biosphere a été considérablement diminué. Ces périodes d'extinctions massives,

au nombre de cinq, sont les marqueurs des changements d'eres géologiques etla traduction de

changements environnementaux a1'échelle planétaire (Fig. 5). La limite entre 1'ere primaire et le

secondaire (Permo-Trias) aurait vu 1'extinction d'environ 77 a96 % des especes marines. La

limite K-T (Crétacé-Tertiaire) qui marque le passage dusecondaire au terfiaire, célebre par

l'extinction du groupe des dinosaures, serait caractérisée par une perte de 65 a85 % des especes

marines (SEPKOSKI, 1993 ; WILSON, 1992 ; JABLONSKI, 1996). Cependant, RAUP.

(1993), qui est l'un des' principaux auteurs de ces estimations, explique que cette notion
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d'extinction de masse- est" a considérer .avec beaucoup de précautions. Le phénomene

d'extinction semble continuel au éours des temps géologiques et il n'y a pas de discontinuité

entre les petites et les grandes extinctions. Larapidité de ces extinctions est tres relative puisque

celle du Permien aurait duré de 5 a8 millions d'années.
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Fig. 5. - Évolution du nombre deS familles de f~~~iles au cours des temps géologiques établie apartir de 77
couples de valeurs. L'échelIe des abscisses est en millions d'années (V : Vendien ; C : Cambrien ; O :
Ordovicien ; S : Silurien ; D : Dévonien ; C : Carbonitere ; P : Permien ; Tr : Trias; J : Jurassique ; K :
Crétacé ; T : Tertiaire). Les principales extinctions, dites de masse, sont indiquées par des fleches; 1 : fin
de I'Ordovicien ; 2 : fin du Dévonien ; 3 : fin du Permien ; 4 : fin. du Trias; S : fin du Crétacé. (d'apres
SEPKOSKI, 1993). .

Des études sur les isotopes stables (13C, 180) présents dans les sédiments marins indiquent

que les eaux de fond de l'hémisphere sud sont devenues plus froides et moins salées il y a 70

M~ A., c'est a dire au moment de la grande extinction du Crétacé. Leschangement de'

circulations océaniques déduits de. ces observations pourraient etre corrélés aux grands

bouleversements climatiques du Maestiichtien (6 derniers millions d'années du Crétaeé) et avoir

provoqué, entre autre, l'extinctiondes rudistes constructeurs de récifs. La disparition de ces

espeees tropicales a, en effet, été attribuée a une diminution de la salinité(MACLEOD &

HUBER, 1996).

Les hypotheses sur I'origine des extinctions de masses sont multiples et mettent en causes des phénomenes re
grande ampleur, soit cosmiques (chute de météorites), soit vokaniques ou une combinaison des deux. Les
hypotheses faisant intervenir des pathologieS virales 'ou bactériennes peuvent etre éliminées car elles ne
provoqueraient que des extinctions de quelques espeees et n'auraient pas I'impact global qui earactérise les
"extinctions de masses" (RAUP, 1993). II semble qu'actuelIement, le scénario le mieux étayé pour expliquer
l'extinction K-T soit une chute de météorites dont certains morceaux de grandes tailles auraient provoqué un
obscurcissement de l'atmosphere rendant impossible toute photosynthese. Toutefois, la corrélation· entre les
datations des gros crateres météoriques (> 32 km de diametre) et celIe des extinctions importantes n'est pas
parfaite et plusieurs tres gros impacts ne semblent correspondre a aucune rupture dans les séries fossiles ?

Certains voient une périodicité d'environ 26.106 années dans I'histoire des extinctions.

Depuis peu, on cornmence as'intéresser ala forte augmentation de la biodiyersité q~i semble

suivre chaque grande extinction. A paitir des données sur l'évolution du nombre de familles

fossiles en fonction du temps (Fig. 4) extraites des travaux de SEPKOSKI (1993) et de

BENTON (1995), un modele mathématique simple permet de rendre compte des extinctions de
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. .
masse (COURTll...LOT & GAUDEMER, 1996). Chaque extinction massive autait une inf1uence

. .

. fonClamentale sur l'évolution de la biodiversité qui lui fait suite. La rapide augmentation de la .

diversité au niveau des familles serait une conséquence de la disponibilité denouvelles niches

écologiques libérées par l'extinction massive. A l'échelle de l'histoire du vivant, ces extinctions

. apparaissent cornme essentielles pour l'apparition des taxons supérieurs et l'accroissement de la. .

biodiversité. La disparition de certains groupes ouvrant la voie a de nouvelles radiations

adaptatives, "l'extinction est nécessaire al'évolution" (RAUP, 1993).

Extinctions locales'

Onparle d'extinction locale l?rsque l'aire de répartition d'une espece diminue et que sa

présence n'est plus observée dans une région. Ainsi, le bénitier géant, Tridacna gigas quia une

aire de répartition actuelle lirilltée aü sud-ouest Pacifique, a':'t-il disparo récernment de Nouvelle

Calédonie (RüSEWATER, 1965 ; LUCAS, 1988). On trouve des coqüillesgéantes de ce

bivalveincrustées dans les platiers en différents endroits de l'üe et elles sont meme utilisées par

l'artisamlt local du "lapidaire". La datation de ces coquilles leur donne un age compris entre

5000 et 10 000 ans (PICHüN, como pers.). TI est probable que ce bivalve a vu son aire de

répartition régresser lors de la derniere glaciation, lorsque le niveau marin était 130 m plus bas

que l'actuel et que la plupart des lagons du Pacifique avaient disparo (PAULAY, 1990). Les

especes des pentes extemes récifales ont pu suivre le mouvement, mais les especes purement

lagonaires ont disparo localementet n'ont persisté que dans les rares zones ou.les lagons sont

suffisamment profonds (Fidji, PNG).

.Mille¡jora boschmai , espece' endémique du Golfe de Chiriqui (pacifique tropical Est), a
'., .

pratiquement disparo ala suite du phénomene El Nino tres fort de 1982-83 mais a finalement été

retrouvée en 1992 (VERMEIJ, 1993; CARLTüN, 1993; BIRKELAND, 1997).. .

Extinctions globales

En étudiant l'évolution des séries fossiles, il a été possible d'évaluer des taux d'extinction .

naturels (LAWTüN & MAY, 1995). Ces taux sont environ quatre fois plus lents que ceux dues
. .

aux interactions entre l'homme et la biosphere. Les estimations des taux d'extinction des

especes se heurtent a la difficulté d'évaluer la diversité spécifique au cours des temps

géologiques. Malgré les incertitudes tiées aux lacunes d'échantillonnages, les estimations du .

nombre d'especes dans la biosphere seraient comprises entre 10 et 100 rnillions alors que le

nombred'especes décrites est bien inférieur a 2 millions. Pour les différents groupes, les

auteurs estiment les taux d'extinctions naturels entre 20 et 200 especes I núllión d'année. Cette

extinction est proportionnelle ala richessespécifique, les zones tropicales présentant des taux

d'extinctions supérieurs aceux des zones tempérées (JABLüNSKI, 1991)..
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2.1.1.2 - Extinctions d'origine anthropique

I

n est établi que, panni les especes animales actuellement décrites (environ 1,4.106), 485

especes ont été exterminées par l'homme depuis le début du XVlleme siecle, soit un taux de

0,04 % (MAY et al., 1995). D'apres le<,~riteres de rUICN, beaucoup sont globalement

menacées d'extinction (Red list; 1996).
.~

Les cas connus de disparition d'especes marines sont tres rares. Chez· les mammireres

marins, plusieurs especes sont menacées "et .l'une d'elles a disparue pendant la période
.. ,

historique, la Rhytine de Steller. Ontrouve des vestiges de la Rhytine de Steller (Hydrodamalis

stelleri) sur les cotes du Pacifique nord, entre le Japon et la Californie. Lorsqu'elle fut signalée

par le naturaliste allemand G. STELLER, en 1741, il n'en existait déja plus qu'une population

d'environ 2000 individus localisée sur la cote de Sibérie, daos la mer de Behring. Elle vivait

daos les petites profondeurs, panni lesalgues brunes (Laminaria, Hedophyllum, Alarill) et était

chassée par les habitants du Karntchatka po~< sa viande, sa graisse et son cuir tres épais. A tel

point qu'elle disparut définitivement en 176¿!(SYLVESTRE, 1983 ; ANDERSON, 1995)..
'-¡'

n n'existe qu'un seul cas bien documenté d'espece marine disparue récernment. n s'agit d'un

petit mollusque gastéropode (Lottia alveus) qui vivait sur les feuilles de la phanérogame Zostera

marina le long de la cote est de l'Amérique du nord (CARLTON et al., 1991 ; YERMED, 1993

; GOULD, 1994).

CARLTON (1993) discute les cas de quatre especes de mollusques qui n'ont plus été

observées depuis plus de 50 ans et qu'il classe parmi les "neoextinctions". n s'agit de:

Lapatelle Lottia alveus signalée pour la derniere fois en 1929 ; "Col1isella" edmitchelli, une

autre patelle "disparue" de Califomie en 1863 ; littorarilljl.ammea de Chine, non revue apres

1840 et de Cerithideafuscata de Califomie supposée disparue vers 1935.

Jusqu'en 1929, la Lottia était tres abondante sur les feuilles des herbiers de Zostera. Entre

1965 et 1990 elle fut intensivement recherchée saos succes et donc déclarée éteinte. Environ 90

% des herbiers· furent détruits entre 1930. et 1933 par une· maladie due au champignon

Labyrinthula zostera. Les quelques herbiers qui subsisterent se situaient en eau saumatre "...en

dehors des limites physiologiques de Lottia". Par ailleurs, elle ne consommaitque les cellules

épithéliales de cette phaoérogarne et cette hyperspécialisation trophique ne lui aurait pas permis

de survivre a la régression des zosteres.

TI ne semble pas que cette disparition puisse etre attribuée aux activités humaines. A moins

que le champignonresponsable de la maladie des Zosteres n'ait été introduit par les bateaux ?

Cornme le fait remarquer CARLTON (1993), ce n'est pas un hasard si les rares exemples

supposés de néoextinctions concement le groupe des mollusques qui est l'un des mieux étudiés.

nest plus que probable que des extinctions daos d'autres groupes ont eu lieu fuais sorit passées

inaper~ues. Les groupes bien conilUs comme les mollusques ou les crustacés décapodes

poúrraient etre utilisés comme des indicateurs d'extinction.
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Une espece sera julnérable et facilement menacée de dispariÚon si elle présente l'une ou

l'autre des caractéristiques suivantes : '

- habite une aire géographique réduite ; est tres spécialisée pour son alimentatíon ; possecte

, une gárnme physiologique plus restreinte que celle de s~s proies.

. Lorsque les effectifs d'uneespece deviennent trop faibles (quelques centaínes d'individus)

elle est fortement en dangerde disparition. Tous les individus peuvent mourir simultanément ou

bien la loterie génétiquepeut ne faire naitre simultanément que des individus de meme sexe

(PIMM et al., 1995). En mílieu marin, les importantes lacunes dans la connaissance

tax"onorilique des inveitébrés emp6chent d'évaluer réellement le phénomene d'extínction actuel

et cela ne risque pasde s'améliorer acourt terme puisque'les taxonomístes eux-memes sont en

voie de disparition (WINSTüN, 1988; CARLTüN, 1993).

VERMEIJ (1993) montre que meme les especes avec une vaste répartition géographique ne

sont pas a l'abri de l'extinction. TI inclut dans les' especes marines récernment éteintes 10

especes d'oiseaux de mer et trois marnmíreres marins, dont la Rhytine ~t' deux phoques

(Monachus tropicalis et Mustela macrodon). L'aire de répartition n'est donc pa~ le seul facteur a
, preridre en considération da~s la vulnérabilité d'une e~pece.

'J.,esprincipales causes actuelles d'extinction des especes sont la disparition de leurs habitats

ou sa fragmentation, la surexploitation ou les introductions d'especes (SOULE, 1991).

,2.1.2 - Crise au niveau des écosystemes

, , ,Dans l'Indo-Pacifique tropical, les écosystemes littoraux les plus caractéristiques (herbiers de

phanérogames, mangroves, récifs coralliens et herbiers de caulerpales) subissent actuellement

Une grave crise entrainant parfois des disparitions locales, particulierement dans les zones les

plus peuplées, Inde, Indonésie, Philippines..;Cette crise est la conséquéhce des actions

ant:hfopiques (hypersédimentatíon, pollution chimíque ou organique, surexploitation, tourisme)

qui viennent s'ajouter aux' actions destructrices' des phénomenes natrirels (cyclones,

Acanthaster...).

, ,Sur les cotes indiennes,parmí les plus peuplées du monde, on observe ,une dégradation

extreme de la biodiversité pour diverses raísons :

,- Les pecheries prélevaíent entre 1987et 1989 environ 1,9.106 tonnes de poissons par an

(PERNETTA, 1993a)et depuis quelques années les stocks d'especes de profondeur

(Myctophidae, Macrouridae) sont également pechés. Les ínvertébrés· sont également

intensivement exploités (langoustes, crev~ttes, céphalopodes, bivalves, holothuries...).

- Plusieurs zones cotíeres d'estuaires ou de mangroves ont été aménagées pour y faire de

l'aquaculture de crevettes ou de poissons. :

, '
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- Plusieurs especes sont· surexplC!itées, les mollusques exploitées pour la nacre (Trochus .

niloticus, Turbo marmoratus) ; les coraux· utilisés cornme matériaux de construction ; les

mangroves exploitées pour leur bois dans l'ouest du Bengale.

- La dégradation du littora! due a l'exploitation des minéraux (calcaire...) provoque une

régression des peuplements. j

.'1.,....

2.1.2.1 - Les perturbations d'origine naturelle

<.

Les cyclones, par la puissance destructrite des énormes houles qui déferlerit. sur les cates,

les niveaux marins exceptionnelsqu'ils occásionnent et les tres fortes pluies qui leurs sont

associées, perturbent les récifs coralliens (LE BORGNE, ·1986)..

Sur la Grande Barriere australiernie (GBR), vers 21°S, ou l'influence cyc10nique est la plus

forte, MASSEL et DONE (1993) ont établi q~e l'action de la houle était destructrice jusqu'a 12

m de profondeur. Cette influence est également observée dans les lagons en perturbant les

peuplements des fonds meubles (RIDDLÉ~ 1990). En Polynésie fran~aise, HARMELIN-
J .

VNIEN et LABOUTE (1986) décrivent de 'profondes modifications des pentes extemes des

atolls des Tuamotu a la suite des fortscyaones de 1983. Dans ces régions ou les pentes

récifales sont fortes, les sc1éractiniaires brisés par la houle cyc10nique dans les dix premiers

metres fonnent des éboulis qui dévalentles pentes en y détruisant les peuplements coralliens

jusqu'a plus de 50 m de profondeur (BROWN, 1997). En 1972, le cyc10ne Bebe frappa l'Atoll

de Funafuti (80 S - 179°E) fonnant sur 18 km de longueur un rempart de débris coralliens

arrachés ala pente récifále exteme d'une largeur moyenne de 37 m, de 3,5 m de hauteur soit

d'un volume estimé a1,4.106 m3 (MARAGOS et al., 1973).
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Fig. 6. - Répartition des rones de eyclogeriese (vents > 34 noeuds). Nombre de eyclones par·zone entre 1961et
1980 et poureentage (d'apres LE BORGNE, 1986). Dans le Pacifique, les eyclones se forment au deSsus ~.

la "warm pool" mais la zone équatoriale Ol! I'évaporation est intense ne présente pas de formations
eycloniques paree que I'influenee des forees de Coriolis dues ala rotation de la Terre y est faible.
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Les cyclones sont des' événements isolés, Isemblent imprévisibles et suivent des tra]ets

. erratiques. Ils obéissent cependant ades "lois" e~ ne passent pas n'importe ou (Fig. 6) : dans le

SO Pacifique, ils se forment presque tous aux abords de la Papouasie-Nouvel1e~Guinée, pres de

la '''warm pool" (grande piscine d'eau chaude) ou les températures de surface sont en

permanence supérieures a 27°C ; la présence d'une terre émergée, grande ¡le ou masse

continentale, fait dévier les dépressions. Si l'on regroupe sur une meme carte les trajets

cycloniques depuis 1908 dans la région australienne, on obtient deux enchevetrements de tracés

(Fig. 7)qui suivent les Coteset montrent que les zones coralliennes du Pacifique ouest subissent

relativement souvent· ces perturbations (DONE, 1993). Dans le Pacifique centrale, les

développeinents cycloniques sont plus rares et d'autant pl~s dévastateurs. .

Cependant, le passage des perturbations cycloniques' est nécessaire au développement de

certaines structures récifale~, cornme les ílots et cayes de sable, car l'action destructrice des

fortes houles provoque une accumulation de débris (levées détritiques) qui suréleve les cotes et

les. soustrait a l'érosion ordinaire de la houle (SCOFFIN, 1993). Par ailleurs, ces levées

détritiques forment un milieu cavitaire offrant des habitats a une riche faune d'une grande

diversité (spongiaires, bryozoaires, ascidies, crustacés, mollusques...).

TRAJETS CYCLONIQUES .
1908 - 1981

Fig. 7. - Tracés des trajets cycloniques en Australie pour la période 1908 a1981 (d'apres DONE, 1993).

:2.1.2.2 - Perturbations d'origine anthropique

.- Les mangroves:

. La surpopulation de certaines zones cotieres (Tonga) entraine une dégradation des

mangroves pour récupérer des terres cultivables ou pour construire. Ces zones ont souvent
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mauvaise réputation a cause de 1euF substrats vaseux et des populations 'd'insectes piqueurs

qu'elles abritent, ce qui fait que leurldestruction peut, a premiere vue, paraitre salutaire. Cornme

elles sont implantées au niveau des plus hautes mers, on peut aisément·imaginer ce qui arrivera

aux constructions humaines établies sur des ~errains gagnés sur la mangrove ~i, cornme cela

semble se confirmer, le niveau des o'céans venait amonter !
/ I

Certaines mangroves ont disparu durant la;période historique aGuam, a Nauru, a Vanuatu et

en Nouvelle-Calédonie. Aux Fidji, on aesti~~ que 6.% de la superficie des mangroves avaient

déja disparo. La mangrove peut etre sérieu,sement endomniagée par les apports massifs de
'f

sédiments terrestres charriés lors des pluies cycloniques. Ce phénomene augmente avec la

déforestation des ¡¡es liée aux exploitations rriinieres ou aux incendies. Lors de l'aménagement

du littoral, le tracé d'une route sur une zone de mangrove peut provoquer sa mort en supprimant

l'influence périodique de la marée (golf de Tina en Nouvelle-Calédonie).

Une nouvelle nuisance est apparue avec le:,développement des fermes aquacoles qui sont tres

souvent installées apres arrachage des palétuv,iers (Tab. 2).

,''tÍ:
Tab. 2. - Réduction de la superficie (en hectares) á6s mangroves due aux bassins d'aquaculture dans quelques

pays du Pacifique (d'apres MARAGOS el al., 1995). . .

Philippines

Thailande

Indonesie

AVANT

448000

287300

4000000

APRES

110000

249000

3800000

REDUCTION

75 % (1988)

13 % (1979)

5 % (?)

- Les récifs coralliens ' :

- Les apports terrigimes. et les effets anthropiques : A l'échelle mondiale, la

superficie des zones récifales détruites et séverement menacées serait tres importante

(WILKINSON, 1993). Les principales causes de destructions sont d'origine anthropiques :

pollutions organiques et minérales provenant des égouts, de l'agricuiture et de l'industrie ;

hypersédimentation consécutive au déboisement ; surexploitation par des techniques de peche

destructrices. Les zones les plus atteintes sont celles de plus forte diversité spécifiquequi sont

également les píus peuplées, Madagascar, Philippines, Indonésie, Caraibes. Les populations

humaines tirent une partie de leur subsistance des récifs coralliens mais y exercent une pression

de plus en plus importante qui atteint un niveau criti.que (Fig. 8). .

Dans le monde, 10 % de la superficie est déja détruite, 30 % est dans U? état critique et

encore 30 % est menacée dans un délai de 20 a 40 ans. Seuls 30 % des récifs, éloignés des

concentrations humaines ou efficacement protégés (GBR), seraient encore en bonne santé et
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.pourraient servir de réservoir larvaire pour recoloniser les zones détruites. Totitefois, meme ces

récifs éloignés seraient affectés sí les conséquences d'un "Global Change" se confirmaient.

La majorité des récifs coralliens bordant le sud-est asiatique sont en tres mauvais état. Les

. récifs déja détruits sont ceux du Sri Lanka et de l'inde ; les cotes ayant des récifs dans un état

critique sont en Chine, au Viet Nam, Cambodge, Thailande, Indonésie et Philippines et en

certains endroits du Japon et des Caraibes. A l'échelle de quelques décennies ce sont environ 70

% des récifs qui sont menacés d'extinction,ce qui a l'échelle planétaire correspondraita une

ferte perte de biodiversité.D'apres WILKINSON (1993) :"...we can predict a loss of more

than half of the world's coral·:reef ressources within 30 years and a consequent massive

extinction of many species."

Fig.. 8. - Cartographie de I'état de santé des récifs coralliens classés en trois catégories : État critique (en
. noir), récifs séverement endommagés el proches de I'extinction ; Menacés (en gris foncé), récifs montrant des

signes de stress et qui pourraient mOlirir si l'impact anthropique se poursuit au meme rythme ; stables (en gris
clair), récifs ne présentant pas de signes de destruction. (d'apres WILKINSON, 1993).· .
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Fig. 9. ..:.... Évolution théorique de la superficie récifale en relation avec l'accroissement de la population humaine
(d'apres WILKINSON, 1993).
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Une extrapolation sur l'evolution des récifs conduit WILKINSON (1993) a prédire leur

extinction lorsque la population humaine atteindra 1010 habitants (Fig. 9).

- Certaines méthodes de peche ont des effets tres destructeurs pour l'environnement

récifal. TI s'agit principalement de l'utilisation des explosifs qui brisent les coraux ou de

substances chimiques qui les tuent. Aux Ph\lippines, ce sont surtout les especes de poissons

pélagiques (Carangidae, Mugilidae, Sigánidae) qui sont la cible de peche a l'explosif. Ce genre

de peche a été également pratiqué intensivement dans le lagon de Wallis qui est devenu tres

pauvre (RICHARD et al., 1982 ; RICHER I?E FORGES & MENOU, 1993).

En moyeririe, les pecheries des récifs coralliens récoltent 8 tonnes / km2 tan. Ce qui, sur les

617 000' km2 de récifs mondiaux représent~ environ 6.106 tonnes / an (SMITH, 1978). Ces

pecheries concement des zones tres sensibles ou 1'0n observe la plus grande richesse spécifique

en poissons du monde. Une étude menéeau~ Philippines par McMANUS et al. (1991) montre

que pour une superficie récifale de 24 km2 ~e platier el 60 km2 de pente exteme, supportant

environ 300 a500 especes de scléractiniaire~.et 1000 especes de poissons, 50 % était totalement

endornmagée. Aux Philippines, la perte en coraux par an est estimée en moyenne a2,84 % et

elle résulte par ordre d'inf1uence décroissante, de la peche chimique, de l'utilisation des

explosifs et des mouillages des bateaux. Un modele de simulation des effets conjugués des

explosifs, des mouillages et de la peche chimique, utilisant ces parametres (50 % de la surface

détruite, 2,84 % de perte / an et un taux de régénération des récifs de 1 % / an). montre la

diminution de la diversité pour une durée supérieure a25 ans (SAllA et al., 1993),

- les mouillages des bateaux : Dans les zones lagonaires et récifales tres fréquentées

l'effet destructeur du mouillage des bateaux de plaisance est significatif. L'ancre du bateau casse

les coraux en atteignant le fond, laissant un impact durable, puis la chame du mouillage rague

sur le fond lorsque l'embarcation évite, détruisant parfois d'importantes surfa~es de fragiles

coraux branchus ou tabulaires (ceci est également vrai, dans une moindre mesure pour les'

herbiers). Pour pallier cet inconvénient dO a l'attrait des touristes pour les milieux coralliens,

différentes solutions ont été proposées : interdiction de mouillage dans certaines zones,

installation de mouillages fixes avec un f10tteur en surface. sur lequel les petites embarcations

peuvent s'amarrer. ..Aucune de ces solutions n'est pleinement satisfaisante. L'interdiction de

navigation ou de mouillage prive un public sensible aux charmes de la nature d'une chance de

mieux comprendre son environnement et la mise en place des mouillages fixes est également

perturbatrice du milieu. TI s'agit généralement de corps-morts tres volumineux auxql;lels sont

fixés une chaine ou un orino Une solution plus discrete a été expérimentée en Floride :- Un

carottage est réalisé dans le substrat et le mouillage fixe est scellé sur le fánd. La véritable

solution passe par une réglementation limitant lá densité des visiteurs et une éducation pour que

les amateurs de récifs prennent eux-me~es cOl)science de. la nécessité de protéger les récifs en
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ne mouillant pas n'importe 011. Peut-etre faudra-t-il en venir a inc1ure desnotions d'écologie

dans la formation des permis de navigation ?

Bien qu'il y ait peu d'infon:nations précises sur l'effet toxique du cyanure de sodium sur les

coraux, il semble que ce ty~.de peche soit plus destructeur pour les récifs·que la peche a

l'explosif et les mouillages de bateaux réunis. .

" -Les herbiers de phanémgames:

~s principales causes de 1<1 régression ou de la disparition des herbiers soni:

. .~ le.s maladies (cf. disparition de l'herbier a Lottia le long de la cote Est des États':'Unis) ;

- travaux sur le littoral entraYnant des phénomenes ct'érosion et de turbidité des eaux ;

"- dragages pour extraction de sable ou creusement de chenaux de navigation ;

- mouillage des bateaux lórsqu'ils sont nombreux ;

':'pollution (hydrocarbures, rejets d'eaux usées...) ;

2.1.2.3 - Déséquilibres écologiques

Le milieu marin subit parfois de brusques déséquilibres éCologiques pouvant conduire a des

mortalités massives de populations et aboutir aun nouveau systenie tres différent de celui

d'origine. Les principales causes de ces perturbations sont l'eutrophisation,

l'hypersédimentation et la surexploitatibn, avec parfois cornme conséquence des pullulations

d'especes envahissantes.

Dans tous les cas, un déséquilibre écologique aboutit a une diminution, parfois drastique, de

la blodiversité.

Eutmphisation :

Le phénomene d'eutrophisation est lié a un apport excessif de seIs nutritifs dans l'eau. En

mer, a proximité des cotes, il s'observe généralement quelques jours apres le passage d'un

cyc10ne qui a provoqué de brusques apports terrigenes et une remise en suspension

sédimentaire. Plus fréquernment ce déséquilibre est le résultat d'actions anthropiques, effluents

d'égouts, travaux littoraux avec remise en suspension des particules fines, rejets des fermes

aquacoles...L'enrichissement du milieu aquatique provoque une forte augmentation de la

production phytoplanctonique (bloom), une rapide consornmation de l'oxygene dissous, une

turbidité accrue et finalement une mortalité de tous les organismes. Dans le milieu"benthique, les

algues vertes (Viva, Enteromorpha) qui croissent plus rapidement prolirerent-imis meurent en

"masse provoquant un surplus de matiere organique et une anoxie de la surface des sédiments.

Sur les récifs frangeants soumis a un début d'eutrophisation, les sc1éractiniaires qui se
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développent beaucoup .moins vite que lesalgues, finisient par leur céder la: place. Il s'agit

souvent d'algues brunes des genres Turbinaria ou PadinCl;.

L'effet d'une eutrophisation sur les communautés benthiques est différent selon l'intensité

des apports en matieres organiques: un. faible apport provoque une augmentation de la

biomasse et peu de changement dans .la cQmposition spécifique ; un apport plus important

provoque une forte augmentation de la bi,omasse et une modification de la composition
, '0-,' '.

spécifique, certaines especes opportunistes proliferent aux dépens des autres. Un apport massif

de matieres organiques provoque une disparition de la faune benthique et la fonnation d'un

sédiment azoYque (HEIP, 1995). Dans les zones littorales, ou ces phénomenes sont fréquents,

on observe généralement un couplage entr~ systeme benthiqueet systeme pélagique, c'est

l'ensemble de l'écosysteme qui est eutrophisé. Un modele mathérnatique (PEARSON

ROSENBERG) a été développé pour décrire l'évolution d'un écosysteme soumis a
l'augmentation des apports organiques (Fig. 10). Cette représentation semble correspondre

assez bien aux eutrophisations observées dans les eaux tempérées froides d'Europe ou la
, ~

biodiversité est faible mais n'a pas encore été'testéeen zone tropicale.

"ncreasing organic input

Fig. 10. - Courbesthéoriques de l'évolutiondes peuplements benthiques sous l'effet d'apports organiques. A :
évolution de l'abondance ; B : évolution de hi biomasse ; S : évolution de la richesse spécifique (d'apres
HEIP, 1995).

L'eutrophisation a parfois une origine naturelle cornme c'est le cas dans le lagon de l'atoll de

Clipperton (100 N - 109°0), ou elle est la conséquence d'un excédent en phosphates et en nitrates

du guano (CARSIN et al., 1985).

D'autres exemples d'eutrophisation chronique existent sur la Grande Barriere, aux Caraibes

et dans de nombreuses zones littoralessoumises a un enrichissement en nutriments dO au

ruissellement, aux rejets d'égouts ou d'aquaculture, aun upwelling saisonnier lié au vent ou

. encore ala fixation d'azote atrnosphérique (GABRIC & BELL, 1993). En Australie, pays tres
" ' ., .

plat ou les bassins versants ont d'énormes superficies, les exces d'apports azotés et phosphatés

utilisés en agriculture, sont drainés vers la cote par les pluies. Ceci est particulierement connu

des cotes du Queensland qui ont été fortement déforestées pour planter de la canne a sucre.
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Dans cette rég~on, certains épisodes de prolifération des Acanthaster dans le lagon de la GBR

semblent corré~és aux grosses pluies cyc10niques (BRODIE, 1992).

Áux ¡¡es Hawaii le développement de l'agriculture a provoqué une augmentation des apports

sédimentaires et des nutriments sur les récifs cotiers, provoquant en quelques années un

chailgement .dans la composition des peuplements' en faveur des algues. Dans le cas des

. eutrophisations provoquées par les rejets d'égouts, la mortalité corallienne n'est pas liée a la

toxicité des effluents mais ala compétition avec les algues dans l'utilisation de la lumiere et de

l'espace.

Les récifs coralliens sont particulierement sensibles aux effets de l'eutrophisation :

l'augmentation de la densité des algues phytoplanctoniques opacifie l'eau, diminuant la quantité

de lumiere disponible pour les zooxanthelles destissus coralliens. Cela peut entrainer une

rriortalité chez les sc1éractiniaires qui sont alors rapidement remplacés par des algues benthiques

et des organismesfiltreurs '(mollusques, ascidies). De telles mortalités ,coralliennes ont été

observées a la suite de phénomenes d'eaux rouges dues aux proliférations de la cyanobactérie

coloniale Trichodesmium.

A long terme, une eutrophisation liée a un rejet d'égout en milieu corallienconduit a une

simplification de l'écosysteme. Les coraux disparaissent pour laisser la place aux algues et sur

les fonds meubles seules subsistent quelques especes de polychetes qui proliferent

(Chaetopterus). A la périphérie de la zone ainsi modifiée on observe un phénomene de halo oil ,

la diversité spécifique est plus grande (GRIGG & DOLLAR, 1990).

.Les eaux rouges : TI s'agit d'un déséquilibre localisé des masses d'eaux qui induit la

prolifération d'algues planctoniques eucaryotes ou procaryotes. Ces eaux col~rées, brunatres a

rougeatres, sont souvent associées a des fronts thermiques et s'étendent parfois en de 10ngs

rubans sur des dizaines de kilometres. L'imagerie satellitaire est utilisée. ¡jour détecter ces

déséquilibres planctoniques de grande ampleur (CARPENTER et al., 1992 ; DUPOUY, 1992 ;

YODER et al., 1994). Le plus souvent ces proliférations planctoniques résultent d'un

déséquilibre hydrologique marquant une frontiere entre deux masses d'eau. Certaines diatomées

c0inme les Rhizosolenia spp. proliferent au point de produire desconcentrations en

chlorophylle-a > 20 mg par m3. Cela provoque une mortalité massive de ces cellu1esqui

coulent et s'accumulent dans les sédimenls, laissant une trace fossile de ces phénomenes de

courtes durées. Ces proliférations provoquent parfois des mortalités dans la faune marine, soit

par diminution de l'oxygene dissous, soit' par production de pigments toxiques. Les cas de '

toxicité sont plutot le fait des proliférations de dinoflagellés (Gymnodinium, Gyrodynium... )
. "

~ais existent également pour d'autres familles. Ainsi, en mai 1997, une tres importante

mortalité de phoques moines (Monachus monachus) a été observée sur les-' cotes d'Afrique

occidentale ; 36 individus sont morts alors que la population totale de cette espece était estimée

de.220 a 300 individus. Cette mortalité massive a été attribuée aux algúes planctoniques
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Alexandrium minutum, Gymrwdinium catenatum et Dynophisis aCuta (Informations diffusées

sur InterNet par Don ANDERSON).

Des phénomenes d'eaux rouges sont observés également loin de toutes terres, dans des

zones oligotrophes (Fidji, Hawaii). Ils sont alors attribués ala fixation de l'azote atmosphérique

par des diatomées (Hemiaulus, Rhizoslenia) a cyanobactéries (Richelia) endosymbiotes

(CARPENTER, 1988 ; VILLARE,AL, 1992).

Hypersédimentation :

C'est un phénomene qui peut avoir de, rPultiples origines et qui est souvent. étroitement

associé a l'eutrophisation. La charge sédimentaire agit cornme une pollution physique en

s'opposant ala pénétration de la lumiere dans l'eau et en asphyxiant les organismes benthiques

sur lesquels elle se dépose.

L'hypersédimentation est probablement la.pollution d'origine anthropique la plus généralisée
. .:~ , .

et la plus dévastatrice pour l'environnement 4ttoral (GRIGG & DOLLAR, 1990). TI existe une

hypersédimentation due aux activités humaines sur le récif cornme l'extraction des granulats

pour la construction ou le creusement de chenaux et de "marinas". De nombreux exemples de

l'impact de ces activités ont été décrits en Polynésie fran~aise (SALVAT, 1987) ou aux Hawaii

(CARPENTER & MARAGOS, 1989). L'extraction de matériaux coralliens dans les lagons ou

sur la frange littorale pour l'utilisation directe des granulats oupour fabrication de la chaux a été

pratiquée dans plusieurs régions de l'Indo-Pacifique.

L'hypersédimentation littorale est souvent la conséquence directe de la .déforestation

pratiquée dans la plupart des lles hautes du PacIfique. Cette destruction du couvert végétal est

réalisée soit pour exploiter le bois elles Salomon, Vanuatu...),. soit pour établir de nouvelles

terres cultivables, soit pour l'extractionminiere utilisant les couches latéritiques supertlcielles

riches en minerais métalliques (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Nouvelle;:.Calédonie). Ces

différentes causes d'atteintes aux écósystemes terrestres sont souvent associées l?t ont des effets

synergiques sur l'intensité des apports t~rrigenes sur les zones littorales. El! plus d'une érosion

passive, il existe également des cas de' rejets sédjmentaires actifs de stériles miniers en mer qui

sont source de déséquilibre écologique. Ainsi, le projet d'exploitation de la mine de cuivre de

SuYa, aux lles Fidji, devrait rejeter 100.000 tlj de boues composées essentiellement de particules

fines, ce qui pourrait etre fatal aux .formations coralliennesdu sud de l'lle (NEWELL, como
. .

pers.).

Les scléractiniaires qui renferment des algues s>,mbiotes sont particulierement sensibles a
l'hypersédimentation. Meme s'ils ne sont pas totalement recouverts par un dépOt de particules,

l'obscurcissement de l'eau suffit a lesfaire disparaitre..Les especes qui onf formé le.s récifs

frangeants sont rnieux adaptés aun apport sédimentairecontinuel et peuvent résister auxapports

occasionnels consécutifs aux fortes pluies. Ces especes luttent contre "l'encrassement" par une

production muqueuse accrue et une croissance accélérée. Dans· les cas de formations
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coádliennes sur fonds vaSeux (Banc Gail en Nouvel~e-Calédonie) on observe des morphesen

piles d'assiettes correspondant a ces croissances variables conditionnées par les' apports

sédimentaire (LABOUTE, 1988): L'action des sédiments sur les coraux estO différente selon les

, especes, les branchues seront avantagées par rapport aux encrofitantes qui: offrent plus de
, ,

surface. TI s'ensuivra une inodification de la composition spécifique récifalé.

La répartition géographique naturelle des récifs coralliens est souvent conditionnée par les

apports :sédimentaires. Les: lles volcaniques jeunes, soumises aux fortes précipitations

tropicales, ont ainsi des" récifs frangeants peu développés (Salomon, Vanuatu, Hawaii,

Marquises... ).

L'hypersédimentatiori niagit pas seulement sur lesorganismes adultes. En recouvrant les

substrats durs, elle s'oppose également au recrutement larvaire des especes sessiles

(sc1éractiniaires, stylastérides, gorgones, bivalves... );

Pullulations d'especes

. i:échinoderme Acanthaster planci est un prédateur naturel des sc1éractiniaires qui se nourrit

, des polypes de différents gerires (Porites, Diploastrea.~.). Cette étoile de mer a été signalée dans

tout l'Indo-Pacifique, de la mer Rouge j~sque dans 'l'est du Pacifique. Des périodes de

prolifération ont provoqué d'importantes destructions de coraux sur la GBR dans les années

sóuante ét les années quatre vingt. KENCHINGTON (1987) a fait le point sur les

, connaissances acquises sur 'les populations d'Acanthaster sur la Grande Barriere de Corail

australienne. Les experts ne s'accordent pas sur 1'originedes phases de prolifération et 1'on ne

sait pas si ces phénomenes fbnt partie de la vie' normaIe des' écosystemes coralliens. De tres

nombreux travaux scientifiques ont eu lieu pour essayer de comprendre cesexplosions de

, , populations d'Acanthaster et de trouver des moyeQs d'en limiter l'impact sur les récifs.

L'abondance des larves d'Acanthaster a pu etre corrélée aux précipitations abondantes qui

entraínent un enrichissement des eaux en nutriments. TI' semble donc que ce -phénomene ne soit

, pas directement lié aux activités humaines, bien qué l'hornme ait pu accentuer un processus

naturel en réalisant une récolte abusive du niollusque prédateur d'Acanthaster (Charonia tritonis)

et surtout en perturbant le couvert végétal qui régulait le cyc1e de 1'eau. TI est probable que ces

effets de la modification -des milieux terrestres sur les zones littorales aient été sous estimés.

Non seulement la déforestation accentue l'érosion et provoque des périodes d'inondations mais

, le développement des cultures introduit dans le milieu un exces de seIs nutritifs qui parviennent

fmalement dans les lagons induisant une prolifération des' larves (BIRKELAND, 1982 ;

BRODrE, 1990). Le fait que les proliférations d'Acanthaster soient duesa une influence

anthropique est actuellementremis en cause par les géologues qui 'Ont trouvé daos les sédiments

datantde 200 a 300 ans des accumulations de piquants d'Acanthaster (SAPP, 1996).



BIODlVERSITE DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEDONIE 49

Il faut entre 5 et 10 ans a un récif pour se remettre d'une forte prédation par les Acanthaster.

Cependaot les especes massives sont plus lentes a régénérer et l'impact des Acanthaster reste

inscrit pour longtemps dans la composition des cornmunautés (VERON, 19?3).- -

Les prograrnmes de limitations des populations développés en Australie, en Micronésie et .au

lapon n'ont obtenu que des résultatsnégligeables.

De nombreux autres organismes contribuent a la bio-érosion des récifs, ce sont des micro

organismes (bactéries,· cyanobactéries, chaI;npignons, micro-algues), éponges, polychetes,

bivalves, cirripedes, sipuncles, bryozoaires, mollusques, crustacés et le groupe des poissons

perroquets (Scaridae). Ainsi, certairis mollusques du genre Drupella causent des dornmages a

certains récifs au sud du lapon et en Micronésie. Ces dégats seraient, par endroit, du meme

ordre que ceux causés par les Acanthaster (MOYER et al., 1982 ; CARPENTER, 1997).

La ciguatera

;
.. !~;

~ "
La ciguatera est une intoxication aller~ique provoquée par l'ingestion d'une toxine

(ciguatoxine). Cette toxine a son ~rigine dans un dinofiagellé benthique (Gambierdiscus

toxicus) qui se développe sur les débriscoralliens. Elle est donc localisée daos la zone

corallienne et provoque des intoxications souvent liées aux stress des écosystemes. A la suite

d'une perturbation du milieu et surtout de -bouleversement des constructions _coralliennes, ce

protoctiste se développe sur les coraux brisés. On a observé des fiambées ciguatériques aux

Caraibes ala suite de forts cyclones et en Polynésie Frao~aise apres des travaux littoraux ayaot

remué les sédiments coralliens (construetion de la piste de Totégégi aux iles Gambier en 1969).

Cette toxine, eonsornmée par les organismes brouteurs (poissons, mollusques) passe daos les

réseaux trophiques et les organismes marins deviennent toxiques pour l'hornme. L'intoxication

se présente eornme une allergie et ses symptomes sont tres variables. Cependaot, les formes les

plus typiques se earactérisent par des démaogeaisons daos les mains et les pieds, d'ouson nom

de "gratte" et des douleurs museulaires pouvant aller jusqu'a la paralysie (BAGNIS, 1981). Des

eas d'intoxieations ciguatériques sont signalés par -les premiers navigateurs. occidentaux a

découvrir les régions eoralliennes (XVIeme siecle), alors peu peuplées. La eiguatera n'est done

pas d'origine aothropique bien que les .perturbationsrécifales dues aux soeiétés humaines aient

eonsidérablement élargi ce phénomene (LAURENT et al., 1993).

Daos eertains eas bien doeumentés, eornme la fiambée ciguatoxique des ¡¡es Gambier, il

semble que tout le réseau trophique devienne toxique (poissons, eiustaeés, mollusques...). La

plupart du temps les intoxieations sont .constatées a la suite d'ingestion de poisson. Daos le

monde, plus de 400 espeees de poissons ont été impliquées daos des intoxieations ciguatériques

(BABLET et al., 1995).

2.1.2.4- Les intr.oductions d'especes et la prolifération
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. '. t-,Cs introductions d'espeées peuvent etre accfdentelles ou délibérées. Les inilieux térrestres

insulaires montrent de nombreux exemples de prpliférations dues ades introductions délibérées

(lapins en Australie, Achatina en Nouvelle-Calédonie...).

Dans les eaux douces, le probleme de la modification des [aunes par introduction d'especes a

été clairement mis en évidence dans le Lac Victoria. Cegrand lac d'Afrique de l'Est était bien

connu pour sa grande diversité en poissons endémiques notamment de la famille des CicWidae.

. Plu,sieurs especes furent introduites pour améliorer la. peche dans les années cinquante et en

particulier la perche' du Nil Lates niloticus. La présence de ce prédateur bouleversa totalement

1'équilibre écologique et fit disparaitre de nombreuses especes endémiques (KAUFMAN, 1992

; WITTE et al., 1992).

En milieu marin, quelques exemples sont. bien documentés cornme .celui résultant de la

réá.lisation du Canal de Suez mais 1'on découvre de plus en plus l'ampleur des cas

d'introductions accidentelspar les transports maritimes (CARLTON, 1987, 1996). TI existe

maintenant un forum sur Internet, animé par le CSIRO, qui permet une diffusion "en temps

réel" des informations sur les problemes écologiques consécutifs aux introductions. Par

ailleurs,' la question des introductions d'especes marines a été 1'un des themes majeurs du_
- ,

Vlleme Inter-Congres de la Pacific Science:Association aFidji en juillet 1997.

.Une espece introduite apporte toujours ~.me perturbation dans l'écosysteme ou elle s'installe

CM elle doit y faire sa place. N'ayant pas été modelée par le temps et la co-évolution au contact

des autres especes de ce nouvel environnement, elle y provoque un déséquilibre qui se traduit

souvent par une phase de prolifération. Une compétition s'établit entre l'espece étrangere et les

especes autochtones pour l'utilisation de l'espace et des ressources trophiques. Par ailleurs, il

existe un danger potentiel d'introduire en meme temps qu'une espece les parasites et les

maladies qui lui sont assoeiées ou simplement des épibiontes. Ainsi de nombreuses es¡>eces

d'algues et d'invertébrés (actinies, turbellariés, polychetes, bryozoaires, mollusques, crustacés,

asddies) ont été introduites' en Europe avec' les hUItres japonaise. et américaine

(BOUDOURESQUE,1994).

Ces introductions, qualifiées parfois de "pollution biologiques" sont des phénomenes

irréversibles et sont, a l'échelle planétaire, l'undes plus grands facteurs de .réduction de la

bi~diversité along terme par homogénéisation des peuplements (banalisation).

Introductions délibérées :

Les introduetions délibérées sont généralement associées ades projets de développement de
, ,

. nouvelles ressources et sont le plus souvent décidées sur des criteres économiques avec une

vision acourt terme et sansévaluation du risque potentiel pour l'environnement.

Certaines es¡>eces végétales de mangrove du Pacifique ont été volontairement introduites

(ELLISON, 1995) :
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- Rhizophora mangle a été intro~uite en 1954 dans l'ato11 d'Enewetak ;' la meme espece en

provenance de Floride a été introduite aux ¡les Hawaii (Molokai et Oahu) en 1902 ;

.- Bruguiera gymnorrhiza des iles'Philippines a été introduite, a Oahu en 1922.

Mo11usques ; les especes exploitées pour leur nacre ont été introduites dans différentes iles du

Pacifique. Le troca (Trochus niloticus), exploité pour sa nacre, a été introduit volontairement a

Tahiti en 1957, en provenance de Vanuatu (Fig. 11), puis transporté involontairement avec le

"fouling" des bateaux dans les ato11s des Tuamotu, Mururoa vers 1970, Fangataufa en 19890u

ils sont en compétition avec des Cerithiidae et le Strombidae Lambis truncata . (BOUCHET' &

BOUR, 1979 ; BABLET et al.? 1995). Le. troca et le burgau ont été introduit en 1994 dans

l'archipel de Tonga. Les individusHichés avaient les provenances suivantes ; 1092 trocas de

Fidji ; 50 burgaus de Vanuatu ; 320 Qurgaus du Japon (KIKUTANI el al., 1995).
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Fig. 11. - Introduction de Troc/¡lls niloticus dans le Pacifique 'central (d'apres BOUCHET & BOUR, 1979).

Le réensemencement des bénitiers (Tridacna derasa) a été tenté en Micronésie (Yap): 25 000

individus ont été transplantés dans plusieurs iles de cet état ; environ 8 % auraient survécu

jusqu'a l'age adulte.

L'huitre japonaise, Crassostrea gigas, a été introduite en Australie vers ·1950 et fait

actuelIement l'objet d'un élevage..

. _Parmi les poissons,· les saumons et les. truites qui sont des especes anadromes ayant une

partie de leur cycle biologique en mer, ont été introduits volontairement a des t1ns d'élevages ou

de peche d'agrément dans de nombreuses ileso En Australie ces especes (Salmo trutta, S, salar,
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Oncorhynchus mykiss, O. tshawytscha) provenaient d'Europe ou d'Amérique du Nord

(PüLLARD & HUTCHINGS, 1990a).

. L'aquacuItute est devenue une source d'introduction d'especes accidentelles et représente

potentiellement une menace pour l'environnement car, rilalgré les précautions, les especes

peuvent s'implanter dans le milieu naturel et entrer en compétition avec les especes locales.

lntroductions accidentelles:

. .

·En dehors de la zone intertropicale, quelques exemples d'introductions d'especes sont bien

documentés.

. L'étoile de mer Asterias'amurensis, est originaire des cotes japonaises et russes ou elle est

prédatrice des élevages de mollusques. Introduite accidentellement en Tasmanie, dans le port

d'Hobart, probablement dans l'eau des ballasts de bateaux venant de l'hémisphere nord, cette

espece s'est mise a proliférer de fac;on inquiétante. La premiere récoIte de cette espere dans les

eaux de Tasmanie date d'octobre 1986 mais elle ne fut pas correctement identifiée avant mars

1992, ce qui lui laissa le temps d'envahir les environs d'Hobart. La réaction des autorités et

l'organisation d'actions pour limiter l'invasion débuta en juillet 1993 seulement. Les problemes

posés par cette invasion sont l'impact écologique sur la faune littorale et l'impact économique

sur les feITIles aquacoles. En novembre 1993 la répartition connue de cette espece introduite

s'etendait sur environ 200 km de cote. Des tentatives de récoltes en plongée furent réalisées et

permirent la destruction de plusieurs dizaines de rnilliers d'individus (ANüNYME, 1994b ;

JüHNSON, 1994).

, '. En 1982, une espece de cténophore (Mnemiopsis leidyi) fut introduite en mer Noire par des

bateaux en provenance d'Amérique du nord. En 1988, l'espece avait totalement envahi cette mer

en atteignant par endroitdes densités > 1 kg / m2• Cette prolifération serait directement corréléa

la dégradation de cet écosysteme marin a faible diversité spécifique (ANONYME, 1997c).

. L'invasion de ce cténophore a u~ impact, sur les cornmunautés planctoniques, détruisant les

organismes qui sont ordinairement la proie des poissonset également les oeufs de poissons. La

réduction de la nourriture des poissons a provoqué la réduction d'un facteur 8 des captures (de

250 000 a 30 000 t / an).

Caulerpa taxifolia en Méditerranée : Cette algue verte du groupe des caulerpales est l'une des.

es¡>eees caractéristiques des zones tropicales ou elle est cornmune sur fonds sableux

(GARRIGUE, 1994). Introduite accidentellement en Méditerranée en 1984, elle colonise par

endroit le substrat avec un recouvrement de 100 % et dans d'autres secteurs du littoral, entre en

compétition avec les phanérogames marines (Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica). Sa

prolifération se poursuit etson implantation perturbe totalement les écosystemes cotiers et l'on

peur parler d'une véritable "pollution biologique". Son extension actuelle sur plusieurs centaines

d'hectares répartis sur pres de 200 km de cotes exclue toute possibilité d'éradication et son
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extension en Méditerranée semble prévisible. L'invasion atteint maintenant l'Italie (150 ha), l'Ile

d'Elbe, . la Sicile, la Corse, l'Espagne et les Iles Baléares (MEINESZ & HESSE, 1991 ;

MEINESZ et al., 1995). Les atteintes a l'environnement benthique sont complexes : elle

fabrique un métabolite, la caulerpényne, qui est toxique et joue un role de défense contre les

brouteurs ; elle ~e constitue donc pas un substitut .alimentaire aux herbiers qu'elle détruit ; en

diminuant la surface utile pour les especes he~bivores, elle provoque une surconsornmation des

zones d'herbiers non encore colonisées. CIjISHOLM et al., (1996), ont démontré que ces

caulerjJes présentent des bactéries symbiontes, dans leurs rhizoi"des, ce qui leur pennet d'extraire

des seIs nutritifs du substrat et explique Ieur prolifération en Méditerranée sur des cotes

enrichies en niatieres organiques.

- Especes lessepsiennes : On qualifie d'especes lessepsiennes celles qui ont migré par le
~

.Canal de Suez mettant en cornmunication la .Mer Rouge et la Mer Méditerranée (POR, 1978,

1990). L'isthme de Suez sépare les deux)ners par une barriere terrestre de 162 km qui

constituait l'un des obstacles a la cornmunication de' deux faunes les plus hennétiques de la

biosphere depuis le début du Pliocene. Du sud au nord du canal de Suez, les conditions

hydrologiques varient tres rapidement : salinité de 41°/00 a 38°/00 et températures de surface de 18

a 15°C en automne.

n s'agit d'un cas particulier d'introduction car, a partir du jour de l'ouverture du canal, le

contact entre deux faunes, jusqu'alors séparées, devient pennanent. n ne s'agit plus de

. l'introduction d'une ou plusieurs especes dans un autre écosysteme mais de l'interpénétration de

deqx faunes. C'est de loin l'introduction la plus massivea l'échelle mondiale. Elle concemerait

environ 500 especes passées de Mer rouge en Méditerranée et seulement une cinquantaine

d'anti-Iessepsiennes passéesde Méditerranée en Mer Rouge. La plupart de ces especes

introduites sont restées cantonnées dans la partie orientale de la Méditerranée

(BOUDOURESQUE, 1994). Une trentaine d'especes de crustacés ont ainsi migré de la mer

Rouge vers la Méditerranée (Penaeusjaponicus, P. monoceros, Charybdis longicollis...). A la

suite de ces introductions, l'espece méditerranéenne indigene Peneus kerathurus qui faisait

l'objet d'une pecherie et qui abondait sur fonds sablo-vaseux a pratiquement disparo, laissant la

place aux migrants. Le cirripede rhizocéphaleparasite Heterosaccus dollfusi a été introduit avec

le crabe Charybdis longicollis par le canal vers 1954 (GALIL & LÜTZEN, 1995). Tout

récernment deux nouvelles especes introduites viennent d'etre signalées de la cote israélienne, la

crevette pénéide Metapenaeopsis mogiensis consobrina et le crabe Eucrate crenata (GALIL,

1997).

Certaines de ces especes ont eu une phase de prolifération cornme. fa scyphoméduse

Rhopilema nomadica. Il s'agit d'une grosse espece tres urticante, d'undiametre de 20 a60 cm

et pouvant atteindre plus de 9 kg. Des densités estimées a 25 individus par m3 ont été observées

(GALIL et al., 1990 ; GALIL, 1994). Ces invasions, sur les cotes d'Israel, du Liban et
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d'Égypte ont eu un impact sur les pecheries et sur 'les activités touristiques. Cette espece,

signalée en Méditerranée en 1977, ne semble ne pas avoir présenté d'explosion de populations

,avant 1983. Une nouvelle prolifération de cette méduse a eu lieu en 1992.

Lepoisson Upeneus moluccensis imrnigrant depuis 1940, se mit a proliférer en 1955 au
. "

point d'atteindre 83 % des captures de Mullidae.

•Le fait que les eaux de la mer Rouge aient une diversité spécifique bien supérieure acelles de
, , '

Méditerranée devrait along terme totalement modifier les peuplements méditerranéens. La faible

'biodiversité des peuplements méditerranéens semble etre un facteur favorisant les introductions

, d'especes réussies. Toutefois, il semble que le nombre des especes migrantes n'augmente plus

et que le phénomene ait' atteint un "asymptotic equilibrium" (POR, 1978). Compte tenu des

intertitudes sur l'origine de certaines especes et sur l'insuffisance des inventaires de part et
" .

d'autre du canal, on estime que le transfert de fauneconceinerait environ 500 especes, soit 3%

des especes connues de Méditerranée. En fait, la diversité spécifique de Méditerranée étant la

plus faible dans sa partie orientale Ol! les especes lessepsiennes sont essentiellement installées,

. le p'ourcentage relatif de ces migrants serait plut6t proche de 7%.

, Ce type de migration due aune mise en relation par l'hornme de deux faunes tres distinctes

est unique. Le canal de Panam~ traverse deux grands lacs, d'eau douce qui eonstituent une

barriere naturelle pour les especes migrantes. A quelques exceptions pres, il n'y a pas eu de

transfert d'especes entre l'Atlantique et le Pacifique par l'eau de ce canal. Cependant quelques

unes ont pu voyager dans les ballasts des bateaux.

Les caractéristiques du phénomene migratoire lié a l'ouverture de Suez sont : une

progression des especes accompagnée d'une modification complete des coIiununautés ; les

especes migrantes sont sélectionnées par les conditions hydrologiques du canal par lequel elles

effectuent un long transit ; tes especes sont euryhalines ; il n'a pas été observé de disparition

locales d'especes mais seulement des réajustements dans les populations.

- Faune fixée sur les coques de bateaux : La partie immergée des coques de báteaux se

couvre raíJidement(quelques mois) d'organismes fixés (polychetes tubicoles, ascidies, algues,

cirnpedes, hydraires, bryozoaires, spongiaires...) et constitue ce que les marins baptisent

salissures ou fouling et dont ils se débarrassent en faisant des carénages périodiques et en

utilisant des peintures "anti-fouling" toxiques (MONNIOT et al., 1991).

Certains produits entrant dans la composition de ces anti-fouling, comme le tributyletain (TBT),sont
maintenant interdits en Europe alors que leur utilisation perdure en Nouvelle-Calédonie. Aux iles Fidji, dans le
lagon de SUya. des teneurs tres élevées de TBT ont été découvertes dans les sédiments et une étude
d'écotoxicologie est en cours pour suivre son passage dans les mollusques filtreurs du genre Anadara consommés
par les populations (NEWELL, como pers.). i

La faune fixée abrite également une faune vagile comprenant des mollusques, des 'crustacés

et polychetes. L'activité maritime actuelle dans le Pacifique est bien moindre qu'au XIXeme
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siecle lorsque la "marine en bois" sillonnait l'océan pour lacolonisation; la chasse a la baleine
, " I '
ou le cornmerce(or en Californie, thé en Chine, bois précieux dans le Sud-Ouest Pac~fique ...)

(CARLTON, 1997).

- Eau des baLLasts des bateaux :

Les introductions accidentelles ont consiq,érablement augmenté au XXeme siecle avec le
. -1 .

développement technologique des sociétés et dans le milieu marin menacent d'homogénéiser les

faunes littorales faisant régresser et peut-etre disparaitre, a terme, des especes indigenes

(CARLTON, 1996). CARLTON et GELLE~ (1993) montrent que des faunes planctoniques

pratiquement completes sont transportées daris l'eau des ballasts et que le mélange, des faunes

est déja largement accompli. Des centainesd'~speces (367 especesdans les bateaux faisant les

lignes Japon-Amérique du Nord) appartenan~ a tous les niveaux trophiques sont concernées.
'A "

Les principaux groupes trouvés dans les b~lasts sont, par ordre de fréquence décroissante :

crustacés, polychetes, turbellariés,cnidaires et mollusques. L'intensité du phénomene est telle

que ces auteurs pensent que les écosystemes cotiers des baies et estuaires sont parmi les' plus

menacés de la planete.

En Australie, continent insulaire, des inventaires des especes marines introduites ont pu etre

établis (pOLLARD & HUTCHINGS, 1990a, b). Une des sources d'introduction courarnrnent

invoquée est le transport a l'état larvaire dans l'eau des ballasts des bateaux (JONES, 1991).

Pour l'Australie la quantité d'eau de' ballasts en provenance de 150 ports différents,

principalement d'Asie (70 %) ou d'Amérique, est estimée aS8. 106 tonnes I ano L'analysede

l'eau des ballasts des bateaux arrivanten Australie a montré la présence des organismes suivants

: poissons, crustacés, mollusques, polychetes, chaetognathes, méduses, ascidies, dinoflagellés,

diatomées, protozoaires,bactéries et virus. Cesta dire que pratiquement tous les groupes

peuvent etre introduits par cette voie., La plupart des organismes sont transportés sous forme

, d'oeufs, de larves ou de juvéniles présents daos les eaux de pompage et parfois associés au

sédiment en suspension. En fait, il semble qu'en Australie seulement 14 especes introduites de

cette fa~on se soient réellement installées, 10 invertébrés (4 crustacés, 3 mollusques, 3

polychetes) et 4 poissons (Acanthogobiusflavimanus, Tridentiger trigonocephalus, úiteolabrax

japonicus, Sparidentex hasta). De plus le dinoflagellé toxique, Gymnodinium catenatum, a été

introduit en Tasmanie OU il contamine les bivalves.

Acanthogobius flavimanus (Yellowfingoby) originaire de la mer de Chine et vivant de

préférence en eaux saumatres a été signalé pour lapremiere fois sur les cotes de Califomieen

1960 et en 1976 était devenue l'espece la plus abondante de la Baie de San Francisco. Elle fut

signalée en Australie en 1971 et sa répartition s'est étendue depuis dans les baies proches de

Sydney sans toutefois présenter les me~es explosions démographiques qu'enCalifornie.
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POLLARD et HUTCHINGS Cl990b) citent les especes d'algues et d'invertébrés introduits

en Australie par le trafic maritime ; principalem~nt des especes d'eaux tempérées (Carcinus

maenas, Musculista senhousia) qui se sont implantées dans le sud australien. Pratiquement

toutes les especes introduites sont observées entre Brisbane et Adélai"de et aux alentours de

Perth, c'est a dire les zones littorales les plus peuplées d'Australie ayant le. plus fort trafic

maritime et sans doute les mieux étudiées.

Il.est étonnant qu'aucune espece introduite n'ait été signalée de Abbot Point et Gladstone sur

la cote Est et de Port Hed,land sur la cote ouest alors que ce sont les zones minieres qui

connmssent les plus forts tonnages d'eaux de ballasts rejetées (Fig. 12).
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Fig. 12. - A : Répartition des tonnages transportés sur les cotes australiennes entre 1986-87 dans les ports

soumis aux rejets d'eau des ballasts. B : Liste des esperes introduites attribuées au transport dans les
ballasts ; Poissons : I - Acanthogobius jlavimanus, 2 - Tridentiger trigonocephalus, 3 - Lateolabrax
japonicus, 4 - Sparidentex hasta. Crustacés : 5 - Pyromaia tuberculata, 6 - Eurylana arcuata, 7 - Neomysis
japonica, 8 - Tanais dulongi. Mollusques : 9- Musculista senhousia, 10 - Theora lubrica, 11 - Aeolidiella
indica. Polychetes : 12 - Mercierella enigmatica, 13 - Boccardia proboscidea, 14 - Pseudopolydora
paucibranchiata. Algues: 15 ~ Undaria pinnatifida. Dinoflagellé toxique: 16 - Gymnodinium @. (d'apres
JONES, 1991). . . .

CARLTON (1987) décrit les 14 voies principales de dispersion d'especes marines dans le

Paéifique par le trafic maritime (Fig. 13). Les principales zones ou ron a observé des especes

introduites sont les Hes Hawaii, la cote Ouest américaine et l'Australasie. Les principaux foyers

d'origine de ces especes se situent sur les cotes ·asiatiques. L'évaluation de l'impact d'une

introduction d'espece, soit naturelle, soit par effet anthropique, suppose une connaissance de

base sur les especes indigenes (endémiques ou autochtones). Cornme ceci est-Ioin d'etre le cas

dans l'indo-Pacifique, le nombre d'especes introduites et leur impact sur les écosystemes sont

certainement sous-estimés. L'implantation volontaire de l'huitre Crassostrea gigas du Japon en
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Australie et en Nouvelle-Zélande fut l'oeeasion d'introduire involontairement neuf espeees de

mollusques, des erabes, une astéride et un braehiopode (CARLTON, 1987).

Malgré la diversité des eas· et les laeunes d'informations, la dispersion des espeees par

l'homme présentent eertaines earaetéristiques : le veeteur de transport est lié aux bateaux, soit

par fouling, soit dans les ballasts ; les lieux d'implantations sont done situés aproxirnité des

ports ; il se eréé ainsi un fond spécifique eosmopolite eonséeutif aplusieurs siecles

d'introduetions aecidentelles ; selon les. conditions écologiques eertaines régions sont

préférentieIlement donneuses et d'autres reeeveuses (CARLTON, 1987).

Au Japon une espece de erabe d'Amérique du Nord a été introduite aeeidentellement dans les

années soixante dix et prolifere dans les baies polluées (Baie de Tokyo). n s'agit du Majidae

Pyromaia tuberculata .qui est maintenant bien implanté, se reproduit deux fois par an et semble

eapable de reeoloniser les rnilieux hypoxiques et anoxiques d'ou la majeure partie du benthos a

disparo (FUROTA, 1996a, b).

. ;~.
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Fig. 13. - Voies principales de dispersion des especes marines introduites dans le Pacifique (d'apres CARLTON.
1987). 1 : de Polynésie fran~aise aux í'Ies Hawaii ; 2 : d'Australasie au nord-est du Pacifique·; 3 :
d'Australie en NouvelIe-Zélande ; 4 : du sud-ouest Pacifique au nord-est du Pacifique; 5 : du sud de l'Asie
aux ¡les Hawaii ; 6 : du sud-ouest Pacifique au nord-ouest Pacifique; 7 : des í'Ies Mariannes aux Hes
Hawaii ; 8 : des iles Philippines aux iles Hawaii ; 9 : du Pacifique nord-ouest en Australasie ; 10 : dI
nord-ouest Pacifique au Chili ; 11 : du nord-ouest Pacifique aux iles Hawaii ; 12 A et B : du nord-ouest
Pacifique au nord-est du Pacifique et réciproquement; 13 : du nord-est Pacifique aux i1es Hawaii ; 14 : dI
Chili au nord-est du Pacifique ; A : transfert Atlantique Pacifique par le Cap Horn ; B : échanges entre
Indonésie et océan Indien ; C : transfert d'especes par voie terrestre ou aérienne a tt:avers ·l'Arnérique dI
Nord ; D : transfert par le Canal dePanama dans les balIasts.

Aux Hes Hawaii, 21 espeees introduites de poissons marins ou d'estuaires ont été reeensées.

Parrni eelles-ei, seules 7 espeees. auraient établi des populations permanentes. Aueunes des
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introductions volontaires n'a atteint son objectif alors que toutes ont été crltiquées pour leurs

effets néfastes (RANDALL, 1987). Avec l'introduction volontaire de la sardine marquisienne

(Sárdinella marquesensis), fut introduit accidentellement le mulet (Valamugil engeli) et le

"poissonchevre" (Upeneus vittatus).

Les prétextes invoqués :pour les introductions volontaires concernent, la lutte biologique

contre un organisme "peste" (ex. les gambusies pour manger les larves de inoustiques),

l'élevage d'especes décoratives en aquariologie, la création de stocks pour la peche industrielle

(appat vivant) ou meme sportive ! Les introductions accidentelles résultent· généralementde

négligences, colllIIlises fréquernment par des organismes officiels incompcÚents. Ainsi, la

sardine marquisienne fut introduite aux Hawaii abord d'un bateau de recherche en 1955, a la

demande du National Marine Fisheries Service ! Avec une remarquable inconscience furent

prélevés simultanément et relachés sciernment, par des biologistes, plusieurs autres genres

(Caranx, Albula, Valamugil et Upeneus). Finalement la sardine ne fut pas utilisé cornme appat

vivant et de plus i1 semble que cette espeee soit toxique dans certaines conditions. En 1966,

Valamugil engeli introduite en meme temps que cette sardine fut sigmilée dans le milieu ou elle

esten compétition avec l'espece autochtone Mugil cephalus (RANDALL, 1987).

Dans un milieu extremementperturbé cornme les cotes de Honk Hong (zone subtropicale,·

eaux. de 13-27°C) plusieurs especes introduites ont été signalées (MORTON, ·1987). Ces

introductions se seraient produites en majorité dans les années soixante dix et cóncerneraient des

crusiacés isopodes, des ascidies, des mollusques gastéropodes et bivalves. Toutes les especes

seraient des organismes fixés introduits parmi les salissures des coques de bateau.Leur lieu

d'origine est principalement le Japon et il est possible de corréler ces introductions avec le

développement des routes coinmerciales liées al'expansion économique de Honk Hong entre

1975 et 1980.

Bien que l'impact des introductions d'especes en milieu marin soit beaucoup moins bien

documenté que pour les eaux douces ou les milieux terrestres, c'est un phénomene a ne pas

négliger et qui a long terme est sans doute plus perturbant pour les écosystemes qu'une

pollution chimique. POLLARD et HUTCHINGS (l990b) suggerent que l'imp1antation

d'especes introduites dans des zones portuaires polluées pourraient accélérer le transfert de

polluants cornme les métaux lourds dans les réseaux trophiques jusqu'aux especes carnivores

(j'intéret cornmercial (cas du Tanaidacé Tanais dulongi originaire d'Europe et introduit en

. 'Australie vers 1978). '

Pendant longtemps la. croyance générale était que seules les introductions d'especes

.pathogenes présentaient un danger et la plupart des introductions vo1ontaires devaient

"améliorer" . l'utilisation des ressources vivantes. n s'avere cependant que toutes les

.. introductions sont· perturbatrices pour les écosystemes, parfois gravement, -et que les effets

bénéfiques pour les sociétés humaines sont faibles ou discutables. Une législation cornmence a
se mettre en place pour réglementer les introductions volontaires pour élevage· mais il semble

tres diffitile de controler les introductions accidentelles. Meme en Australie ou des tentatives
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sont faites pour réglementer les introdu~tions volontaires ou accidentelles, "les amendes dans ce

domaine sont généralement tres· faibles, le législateur ne semblant pasconsidérer que

l'introduction d'especes soit un délit majeur" (DE KLEMM, 1994).

Les introductions intentionnelles pour des raisons économiques 'ou ludiques soulevént un

probleme éthique que les fonctionnaires des administrations ne se posent pas : l'homme a-t-ille

droit de modifier les écosystemes en remplac;ant les especes indigenes par d'autres qui lui

conviennent mieux, sur le moment, sans en avoir réellement évalué les. conséquences '? La

décision de ces actes graves, car "irréversibl~s", est généralement laissé aquelques techniciens

inconséquents (tentative d'introduction de Macrocystis en France par l'ISTPM (PEREZ, 1972)

et celle de la sardinelle des Marquises aux Hawaii...) alors que chaque cas .devraitetre

mfirement réfléchit par une cornmission intemationale d'experts.

A la suite de la catastrophe écologique liée a l'introduction de la moule zébrée. (Dreissena

polya) dans les Grands Lacs, la législation a~éricaine est en train de changer pour essayer de

freiner le processus d'introduction d'especes..par les bateaux et de cesser de jouer al'''invasion

roulette" (CARLTON, 1996).

2.1.2.5 - Impact de la peche'

Úl surpeche au niveau intemational entrafne une évolution de la diversité des stocks .de

poissons:

Les demieres analyses des pecheries au niveau. mondial conduisent leshalieutes a
s'interroger sur l'évolution des captures. Certains groupes de poissons font l'objet d'une

intense prédation humaine (thons, I:equins, saumons, mérous... ) et les stocks de plusieurs

especes sont en déclin. En contrepartie, on s'attend avoir proliférer les populations ichtiques

qui sont les proies habituelles de ces especes (Myctophidae, Chaetodontidae, Blennidae...) et a
voir apparaltre un tó~al bouleversement des écosystemes marins (PARRISH, 1995). Cet auteur

donne les estimations suivantes:

- avant la motorisation des flottilles d~ peches les captures mondiales étaient inférieures a
3.106 tonnes / an ;

- depuis le 1geme siecle, la peche a considérablement.augmenté (4 a8 % / an entre 1950 et

1960) pour atteindre actuellement environ 90.106 t / an, avec une extension géographique et

bathymétrique.

Les tonnages exploités ont augmenté régulierement par extension géographique ades zones

de peches vierges et cela a masqué' en partie le fait que les zones cotieres oot été en maints

endroits surexploitées. Le seuil de dégradation des ressources renouvelables a été dépassé.Les

sélaciens, raies et requins, qui ont de faibles taux de fécondité sont particulierement atteints par

la surexploitation. Beaucoup de petites especes de poissons benthiques qui ne sont pas les
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~ibles .directes des éhaluta,es ont vu leur habitat détruit par plus"ieurs siecles de chalutages

· mtenslfs. . . I . .. .

Récernment, devant le déc1in des ressources des plateaux continentaux, la pecherie mondiale

s'eS"tétendue en profondeur, sur les talus jusqu'a plus de 500 m et meme jusque dans la zone

bathyale supérieure (800-1500 m). Cependant, apres quelques années fastes, il s'avere que les

stocks de profondeur concement des especes a croissance tres lente qui pourraient bien

s'épuiser rapidement.

Les modeles de fonctionnement océanique qui essayent d'évaluer. réellement la prédation

humaine (capture totale =peche débarquée + "bycatch") montrent qu'elle se situe en 1995 aux

environ de 120.106 t (CIIRISTENSEN & PAULY, 1995). Ceci représente 8 % de la

production primaire globale des océans mais l'estimation atteint 25 a 35 % .pour les seuls

plateaux continentaux (PAULy & CHRISTENSEN, 1995).

Les captures non retemies ou "bycatch" sont évaluées par ALVERSON et al., (1994) a

· 27.106 tonnes en moyenne avec des valeurs extremes variant de 17,9 a 39,5.106. Dans I'Indo-:

Pacifique, ces auteurs indiquent les chiffres suivants : Pacifique central occidental, 2 700 000 t ;
,

· sud-ouest Pacifique, 293 000 t ; océan Indien oriental, 802 000 t; océan Indien occidental,

1470 000 t.

La survie des especes rejetées est certainement tres faible et la pecherie rnondiale a ainsi un

impact non évalué sur les especes non cornmerciales dont la diminution perturbe le

fonctionnement global des écosystemes marins. Certaines pecheries cornme celle des thoniers

senneurs posent d'importantsproblemes écologiques tels les captures accessoires de petits

cétacés. Les pecheries des ligneurs capturent énormément d'oiseaux de mer (albatros,

pétrels...), de requins et de tortues (ALEXANDER et al., 1997).

·Les élasmobranches (requins et raies) représentent entre 0,7 et 1,2 % des captures

débarquées mais sont tres abondants dans la catégorie "bycatch". En réalité, il sepecherait

environ 1,4.106 tonnes de "requins" par an soit 1,4 % de la peche mondiale (SERET, 1995).

Plusieurs populations de requins sont tres surexploitées. C'est le cas du Grand requin blanc

(Carcharodon carcharias), du requin tigre '(Galeocerdo cuvieri), du requin citron (Negaprion

acutidens), des requins-marteaux (Sphyma spp. ). Par contre d'autres populations de petites

especes sont peu exploitées et leur abondance masque la surexploitation des autres especes. TI

semble que les grandes especes pélagiques, qui se prennent sur les longues lignes, cornme le

Mako (lsurus oxyrinchus). ou le peau bleue (Prionace glauca) soient en déclin (STEVENS,

1992). Cette demiere espece est la plus cornmunément capturée et représente plus de 33 % des

prises ; la pecherie thoniere. des Hes Hawaii a capturé environ 500 000 requins peaux bleues

entre 1991 et 1995 et 93 % d'entres eux ont été rejetés'a la mer, parfois sans leurs ailerons (HE,

1996). Leur faible taux de fécondité et leur longue période de gestation en fonr-des especes tres·

. vulnérables. Ces carattéristiques biologiques les rendent sensibles a la surpeche.et beaucoup de

pecheries axées sur le requin ont fait décliner ou disparaitre les stocks. Le fait que le requin soit

considéré cornme un prédateur nuisible et agressif lui donne une tres mauvaise image dans
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l'inconscient .collectif qui ne facilite pas les mesurés de protection a son égard. La baisse

considérable ~es stocks de requins du Pacifique Sud (60 a90 % entre 1970 et 1986) a entraíné

une prise de conscience du probleme et la proposition d'un plan de gestion (CAMPBELL et al.,

1992).

La pecherie mondiale exerce une telle pression sur les stocks que certaines ressources

peuvent s'épuiser soudainement. FONTENEAU (1996) cite l'exemple spectaculaire de

l'effondrement imprévu par les halieutes (qui critiquaient les "Cass~ndre de l'écologie") de la

mome canadienne dans les années 90 essentiellement parce que les modeles de gestion étaient

faux et que l'accroissement de l'efficacité des chalutiers masquait l'affaiblissement du stock. TI

semble que les scientifiques portent une large part de responsabilité dans cette catastrophe

écologique entrainant un fiasco économique (COOK et al., 1997). Peut on véritablement

prétendre faire de la "gestion halieutique" s'il faut attendre l'épuisement d'un stock pour

envisager une réglementation des peches ?

Selon certains auteurs, seule une prise de. ¿tonscience du public pourrait enrayer la surpeche

mondiale. Ils'agirait d'un véritable chang~inent de paradigme au sein de la gestion des

pecheries ; passer des notions de développement et d'exploitation acelles de conservation et de

"durabilité". Cet objectif sera difficile a atteindre car les poissons ne présentent pas la meme

image dans l'inconscient collectif que les baleines, les éléphants ou les pandas. Mais l'e~jeu est

considérable puisqu'il s'agit de laconservation des écosystemes marins et du maintien

d'activités économiques dont dépendent la subsistance alimentaire de· centaines de millions

d'humains (SUTTON, 1996).

TI est donc fortement conseillé par tous les experts de protéger les herbiers de phanérogames

pour une protection plus efficace des grands herbivores qui en vivent.

Pour le siecle avenir, la priorité pour la gestion des ressources marines pourrait bien etre la

protection des habitats en vue de la reconstruction des stocks surexploités (CADDY, 1996). Un

nouveau paradigme halieutique émerge :. la ressource n'est plus per~ue cornrrie un stock a .
exploiter mais comme un patrimoine apréserver. On peut rever d'un monde sclentífiqueou les

halieutes qui raisonnent en ingénieurs fixant les parametres d'exploitation d'un stock et les

biologistes marlns décrivant la biodiversité et le fonctionnement des écosystemes travailleraient

enfin ensemble ?

Surexploitation en zone tropicale

Les récifs coralliens sont des écosystemes tres productifs et tres vulnérables a la surpeche

(GRIGG & DOLLAR, 1990).

Dans le monde les captures réalisées dans les zones cotieres tropicales et les récifs coralliens
. .

sont estimées cornrne suit, en milliers de tonnes (PAULY & CHRISTENSEN, 1995) ; ..
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bivalves et autres mollusques
poissons cotiers
petits poissons pélagiques
algues
crevettes
autres invertébrés
tortues

5 150
3424
2319
1683
748
566
2

Il existe également des pecheries industrielles sur les plateaux continentaux tropicaux qui

capturent des poissons (Thunnidae), des céphalopodes, des crevettes, des langoustes et dont les

captures totales sont estimées a 18. 106 t. PAULy et CHRISTENSEN (1995) estiment que ces

captures sur les cotes et les plateaux représentent 24 % de la production primaire globale de ces ..

zones, c'est adire trois fois plus que le chiffre moyen pour l'océan mondial. Cette surpeehe .

cause une perte de la biomasse et des changements dela biodiversité des fonds meubles dans les

zones chalutées. Les especes avie longue sont remplacées par d'autres avie plus.courte.

Dans les íles du Pacifique, les taux de croissance démographique sont parmi les plus élevés

dumonde (2,15 % / an) et les ressources marines sont lirnitées.n est acraindre que ces deux

faits ne conduisent aune surexploitation de nombreuses es¡>eces littorales (CRAIG,. i995).

Projections dénwgraphiques mondiales: Compte tenu des connaissances actuelles sur l'évolution des taux de
natalité et de mortalité, les Nations Unies ont fait les projections suivantes : la population mondiale devrait

.atteindre 11,5.109 d'habitants en 2150 (6 générations), les hypotheses hautes donnant 28.109 ; cette population

.se répartirait entre 1,2.109 pour Europe, Amérique du Nord, Océanie et USSR et 10,3.109 pour Afrique,

Amérique latine, Chine, Inde et Asie ; pour I'Océanie les estimations moyenne et haute sont de 41.106 et 96.106

'habitants (GRINBLAT, 1993; ANONYME, 1995f). Une autre estimation récente de l'évolution de la population
humaine jusqu'en 2100 montre un amortissement des courbes démographiques apres 2070 et souligne qu'en 2100
pres d'un tiers de la population aura plus de 60 ans (LU1Z et al., 1997).

. .

Dans les íles du Pacifique la production totale de la peche cotiere dépasse'actuellement 100

000 tonnes par an (DALZELL et al., 1995). Une surexploitation liée a lasurpopulation et a
l'améliotation des techniques de peche estsignalée le long des cotes de Papouasie-Nouvelle

Guinée pour l'ensemble des ressources. ou certains organismes cornme' les holothuries.

L'appauvrissement des stocks dans le sud-est asiatique, tres peuplé, devrait provoquer pour le,

prochain siecle une demande en produits de la mer pr6venant des íles du Pacifique (DAI ZEI.I ,

et al., 1995).
, ,

·.Depuis quelques années on assiste au développement d'un nouveau type de peche portant sur

de nombreuses especes de poissons récoltées pour leur qualité esthétique ou comportementale

en aquariologie. Cette peche est pour l'instant relativement limitée aux récifs coralliens des lles

Palau et débute en Nouvelle-Calédonie.

Pour la récolte des poissons d'aquarium et surtout pour la peche des poisSons alimentaires

vendus vivants des méthodes chimiques sont utilisées. La substance généralement utilisée est du

cyanure de sodium, d'une grande toxicité, tres néfaste aux écosystemes coralliens.Ce type de

peche, a débuté en 1991 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Irelande et Nouvelle-
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Bretagne. D'autres peChériesde ce type existent a Palau, aux .lles Salomon et du braconnage

aurait lieu au Kiribati. Elle est courarnment pratiquée aux Philippines et en Indonésie et

produirait actuellement entre 20 000 et 25 000 tonnes de poisson par an (SMITH, 1996). Les

poissons sont "rabattus" par des plongeurs dans un creux du récif; le produit mis dans l'eau

paralyse les poissons qui sont récoltés vivants et ramenés dans des bateaux viviers.. Cette
.. .

méthode estdestructive pour les stocks de poissons (mérous) récoltant indifférement toutes les

classes de taille. Devant l'importance de la demande en poissons vivants, il est a craindre que

cette technique destructrice ne se propagedans les Hes du Pacifique Sud-ouest. Les pays

importateurs de poissons vivants sont la Chine du sud et surtout Hong Kong.

La biologie des especes récoltées est encore mal connue de meme que l'impact des récoltes

sélectives de certaines especes sur l'ensemble des peuplements. Par ailleurs, cette méthode de

peche chimique affecte beaucoup plus que les poissons visés. Les poissons de petite taille sont

tués et les invertébrés, beaucoup moins résistants a ce poison, sont en grande partie détruits.

Les scléractiniaires semblent particulierement sensibles et meurent sur de grandes superficies
~~ .

autour de chaque lieu de capture provoquant.une réduction de l'habitat de nombreuses especes.

TI semble que l'appauvrissement des petheurs et les prix élevés offerts pour les poissons

vivants provoquent une augmentation rapide de ce type de peche et des quantités de·cyanure

utilisées. Les récifs ainsi pollués sont détruits pratiquement définitivement car il est peu

probable que les coraux se réinstallent dans des zones c6tieres surpeuplées et déja soumises a
d'autres stress (eutrophisation, surexploitation, hypersédimentation).

~s solutions proposées pour enrayer le véritable fléau que constitue cette peche destructrice

consistent a développer d'autres moyens d'obtenir des poissons vivants sur le marché et en

particulier l'aquaculture.

Chez les tortues cornme chez les dugongs· on assiste aune réduction des populations. Leur

faible taux de reproduction et la prédation humaine, volontaire ou accidentelle, sont en cause

mais il est également probable que larégression des zones d'herbiers participe a ce déclin

(CAUGHLEY, 1985). LIMPUS et NICHOLLS (1988) ont mis en évidence une corrélation

entre le phénomene ENSO (El Nino Southern Oscillation) et l'abondance des tortues dans les
, ~ . .

aires de reproduction de l'Est australien. Cette influence, décalée de trois ans par rapport aux

années El Nino, pourrait etre la conséquence de l'influence des conditions hydrocJimatiques sur

les herbiers ?

Dans le cas des baleines, la surexploitation a été telle que le stock observé actuellement ne

représenterait que 5 % de ce qu'il était avant 1900 (BUTMAN & CARLTON, 1995). BEST

(1993) parle des stocks de baleines a fanons qui seraient d'environ 10 % de leur abondance

naturelle. Pour la plupart des especes l'exploitation a cornmencé il ya plus de 900 ans et en

Atlantique vers 1800 les populations de Balaena mysticetus étaient déja pratiquement

exterminées. La diminution des stocks s'est considérablement accentuée avec le développement

industriel et l'inve~tion du canon lance-harpon et des machines a vapeur a la fin du 19 eme

siecle. La diminution des stocks de baleines grises conduisit les baleiniers a reporter leurs
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efforts ·sur les baleines a bosse et les cachalots (NORSE, 1993). La baleine franche dite "de

Biscaye" ou baleine des Basques (Eubalaena glacialis) est sans doute la plus proche de

l'extinction (CARWARDINE, 1995). Sa population de la partie orientale de l'Atlantique Nord

semble avoir déja disparue. Les mesures intemationales de protection des baleines cornmencent

. a porter leurs fruits et les 'stocks augmentent (pour la baJeine a boss~). Toutefois, il est difficile

actuellement d'avoir des observations non biaisées car seuls les stocks suffisarnment importants

. peuvent faire l'objet d'études statistiques.

2.1.3 ~ Crise au niveau global

Gertaines perturbations de l'envirorínement qui ont des conséquences sur la biodiversité ne

sont pas limités'a des effets' sur certaines especes ni. meme sur certains écosystemes. Elles

affectent l'ensemble de la biospMre et sont liées a des changements globaux..

2.1.3.1 - Les incidences possibles du "Global Change"

Le· "Global Change" et les fluctuations des niveauxmarins :

.La notioÍl de "Global Change" est apparue Vers 1980 par la découverte, d'une part, de la

réduction de la couche d'ozone dans la haute atmospMre daos certainesrégions du globe

(poles) et, d'autre part, d'une augmentation du taux de C02 daos l'atmosphere corrélée aux.

activités industrielles. A partir de quelques ~éclarations hfitives des scientifiques, des scénarios

catastrophes ont été décrits :-'

- l'augmentation du taux ~e C02 accroltrait l'effet de serre, provoquant une élévation de la
.. .

température. Celle-ci ferait fondre les masses .glaciaires des poles induisant une' remontée du

niveau moyen des océans. TI' semble toutefois qu'un simple réchauffement des masses d'eau

oééaoiques suffirait a provoquer une dilatation et l'élévation des niveaux marins.

- la disparition de la couche d'ozone mettrait en péril les etres vivants soumis a un

rayonnement ultraviolet intense.
Les gaza "effet de serre" sont des gaz polyatomiques, le gaz carbonique (C02), le méthane·

(NH4), l'oxyde nitreux (N20), l'ozone (03) mais surtout la vapeur d'eau (H20) qui onl la

propriété d'absorber les rayonnements infrarouges de grandes longueurs d'ondes renvoyés par

la surface de la Terre. La plus grande partie de ces gaz ont une origine naturelle, volcanisme,

hydrothermaJisme, évaporation due a l'ensoleillement...(LAMBERT, 1992). On estime a

90.109 t C / an les échange~ atmosphere-océans, a 110.109 t C / an ceux entre l'atmosphere el

la végétation, alors que l'activité humaine n'en produirait que 7.109 t C / an, essentiellement
sous forme de C02 (SADOURNY, 1992). Il semble cependant que cette quantité

supplémentaire, due a la combustion des carburants fossiles et a la destruction des forets,
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provoque un déséquilibre. et une rapide augmentation du gaz carbonique de 0,5 % l. an et

d'oxyde nitreux de 0,25 % I ano S'y ajoutent lesgaz cWorofluorocarbonés Jeaucoup plus
absorbants en IR que le CO2 et qui augmentent de 4 % I ano Quant a la teneurde l'atmosphere

en vapeur d'eau, elle est directement liée a la température et provoque donc un "feed back"

positif amplificateur de ce déséquilibre.

Cependant, d'éminents scientifiques mirent en doute ces "théories catastrophistes" en faisant

valoir qu'il n'était pas encore certain que la température moyenne de l'atmosphere augmente, et

que, meme si cette élévation .se confirmait, elle n'avait peut-etre rien a voir avec ·l'activité

humaine (LINDZEN, 1989 ; 1994). Cet auteur met l'accent sur le fait que les équilibres .

atmosphériques entre vapeur d'eau et nuages sont certainement fondamentaux alors qu'ils sont
souvent relégués au rang de feed-backs consécutifs a l'augmentation du C02. Depuis 150000

ans, les températures atmosphériques n'ont cessé de subir des oscillations et l'apparent

réchauffement observé actuellement. pourrait etre seulement la phase montante d'une nouvelle

fluctuation due ades raisons astronomiques (cycles de MILANKOvrrCH) et non aux activités

humaines?

Bien que les spécialistes ne s'accordent ni sur la qUalité des mesures ni. sur leur

interprétation, mais tout de meme sur le fait qu'il y a une augmentation des gaz a"effet de serre"

dans l'atmosphere, il y a lieu d'appliquer· le "principe de précaution" en essayant de réduire

toute souree de pollution atmosphérique.

La perturbation anthropogénique de la planete est liée adeux causes principales, l'altération

massive de la couverture végétaleet les modifications dans la composition chimique de

l'atmosphere (SADOURNY, 1992). La mise en évidence de l'effet de serre et son évolution est
tres complexe paree que les mesures systématiques du taux de C02 n'ont débuté qu'en 1958,

que la vapeur d'eau contribue pour plus de la moitié aee phénomene et que l'atmosph~re n'est

pas isotrope. Ainsi l'ozone dilIlÍnue dans la stratosphere mais augmente dans la basse.

atmosphere et les vastes perturbations climatiques telles que celles induites par El Nino se
traduisent par un dégagement supplémentaire de C02 (LAMBERT, 1992 ; LE BORGNE,

. .' .

1993). La cause dominante de la perte d'ozone est attribuée aux radicaux cWorés résultants de la

photolyse des chlorofluorocarbones d'origine anthropique (il y a également des radicaux cWorés

stratosphériques d'origine volcanique). Cette diminution détectée au dessus de l'Antarctique au

printemps austral en 1985 a été suivi dept,lis et cette déperdition semble se confmner (JONES &

SHANKLIN, 1995).

DELCROIX (1993) montre qu'une variation de plus ou moins 30 cm du riiveau marin dans

le PaCifique. tropical est lié au phénomene ENSO et qu'une telle· fluctuation masque une

éventuelle remontée moyenne du niveau attribuable al'effet de serre.

Bien que les nombreux travaux qui ont porté sur l'évolution climatique de 1a planete n'aient

pas toujours confirmé les propos alarmistes des débuts, cette prise de conscience de la

vulnér~bilitéde notre planete a tout de merrie été bénéfique. TI faut dire qu'apres l'extraordinaire

réussite explicative de la théorie de la tectonique des plaques et l'utilisation courante des



66 BIODIVERSITE DU BENTHOS DE NOUVEUE-CALEOONIE

satellites pour ausculter l'atmosph~re et l'océan, la pensée humaine était mure"pour émettre des

co~~epts globalistes (HALLAM, \1976; ALLEGRE, 1~83). '

Le terme "Global" ne couvre pas uniquement la notion d'espace planétaire maisaussi le fait

que l'évolution de la planete résulte d'interactions entre océans, atmosphere, zones glaciaires et

biosphere. Ce qui n'est en grande 'partie qu'une redéc~uverte de l'importance du cycle de l'eau

•sur la Terre.

Conséquences sur les milieux coralliens :

Les écologistes tropicaux ont tout de suite tenté d'adapter ces nouveaux parametres dans
• 1"

leues interprétations du fonctionnement des écosystemes coralliens (WILKINSON &
" '. -

. BUDDEMEIER, 1994; BUDDEMEIER, 1994). Les ~cléractiniaires, les algues calcaires et les
foramrnireres étant des fabriquants de CaC03, ils devaient forcément intervenir dans le cycle du

C02. Par ailleurs la montée du niveau mann devait influer sur les vitesses de croissance des

récifs coralliens permettant ou non aux atolls de subsister (NEUMANN & MACINTYRE,

1985). On sait peu de choses sur la croissance d'un récif car la masse récifale est composée

principalement d'algues caicaires alorsque les vitesses mesurées concement des scléractiniaires.

De nombreuses études de physiologie, en laboratoire. et in situ, ont essayé de mesurer les flux

de carbone dans les scléractiniaires pour déterminer si les récifs coralliens étaient des puits ou

des sources de C02. L'utilisatión' du C02 atmosphérique pour la fabrication du squelette

'carbonaté irnmobilise ces molécules pour 'de tres longues périodes (>103 ans) alors que le
métabolisme respiratoire libere du C02 quotidiennement. Ces estimations sont tres délicates car

la partie organique d'un madrépore ne représente pas plus de 1% de son poids et les

phénomenes observés ne se' déroulent pas aux memes échelles de temps. TI semble que

. globalement un récif soit plutot~ne source deC()2 (9ATIUSO et al., 1996)..
: ..

.En 1993, a l'initiative du Programme Régional Océanien pour l'Environnement (PROE en

'fran~ais ; SPREP en anglais: South Pacific Regional Environment Programme)" un congres fut

organisé a Nouméa sur letheme : Climate change and Sea Level Rise in the South Pacific
. . '. . .

Region (HAY & KALUWIN, 1993). Les physiciens de l'océan ont rappelé que la circulation

deseaux dans la zone intertropicale joue un role fondamental sur l'évolution climatique de la
. . .

pianete (PICAUT, 1993). ns surveillent particulierement la température des eaux de surface de

la zone équatbriale située au N-NE de la Nouvelle-Guinée. Cette région est caractérisée par des

eaux de surface de température > 29°C qualifiée de "grande piscine d'eau chaude" et l'évolution

pltiriann~elle de cette massed'eau' est directement corrélée au phénomene ENSO (Fig. 14). Les
, . ,

formations coralliennes qui sont situées dans cette zone intertropicale baignées par des eaux de

20 a 29 oC et ont enregistré dan~ leur squelette calcaire les fluctuations climatiques passées. 'TI y

adonc espoir d'une fructueuse collaboration entre c1imatologues, biologistes manns et

géologues pour une meilleure compréhension de l'évolution·a long terme de nndo-Pacifique.
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" -:' Analyse des coraux : Certaines colonies de .coraux inassifs (Porites) atteignent de tres

grandes dimensions et vivent tres longtemps ; VERON (1995) signale unJ colorii~ de la GBR de'

plus de 677 ans. De plus, ils présentent un squelette a texture finementgrenue et solide

permettant de réaliser des carottages (ISDALE, 1986). On peut utiliser les stries de croissance

correspondantes aux couchesde carbonates de calcium pour dater les colonies mais aussi pour

reconstituer les paléoenvironnements. Des carottes de plus de 6 m de longueui ont ainsi pU etre

prélevées dans des Porites de's récifs internes de la GBR. L'examen des bandes de croissance

de ce sc1éractiniaire permet d'y distinguer des bandes saisonnieres dues ala présence d'acides

fulviques qui correspondent aux périodes demoussons caractérisées par des pluies abondantes

qui apportent dans le lagon des eaux de ruissellement qui en sont chargées. Les datations de ces

bandes ont pu etrecorrélées áQx événements ENSO et permettre des reconstitutions clirnatiques'

sur, ,une période de 400 ans(BOTO & rSDALE, 1985). Les différences de densités observées

saus un éclairage en rayonnement X permet d'évaluer l'intensité d'éc1airement r~u par la

colonie au moment de la fixation du Ca C03 et donc d'estimer la nébulosité.

, D'apres les premiers résultats obtenus en Nouvelle-Calédonie, aTahiti et aux Seychelles, il

semble que pendant l'Holocene, la tempéra~re des eaux de surface de l'Indo-Pacifique tropical

, était plus froide de plusieurs degrés par rapport al'actuel (CASTELLARO et al., 1997).

, ,.' D'apres les syntheses réalisées par les spécialistes d'écologie récifale sur les effets potentiels

du . "Global Change", les changements Climatiques prévisibles ne risquent pas de faire

, disparaltre les récifs mais provoqueront d~s modifications profondes dans la structure et la'

diversité des peuplements (WILKINSON& BUDDEMEIER, 1994). A l'heure actuelle les

impacts anthropiques directs sont beaucoup plus néfastes aux récifs coralliens que les

modifications clirnatiques. TI se pourrait toutefois que les deux types de nuisances aient des

effets synergiques ?

BIRKELAND (1995) fait. le point' sur les implications des changements climatiques au

niveau des récifs coralliens et montre qu'il y a peu de cas bien documentés sur l'évolution d'un

. récifcorallien along terme. Par exemple, il semble que les récifs de Dry Tortugas cartographiés

. par A. AGASSIZ en 1888 et revisités en 1976 aient considérablement changé. L'espece

d6ininarite au 19 eme siec1e, Acropora palmata, y a totalement disparue et 'A. cervicomis a

présentéplusieursépisodes de mortalité en masse.

. Les enseignements du passé el la réponse des¡aunes aux flucluations climatiques :

.Pour 'tenter d'interpréter' les actuels changements, les études visant a reconstituer les

. paléoclimats se sont intensifiées (LABEYRIE, 1985 ; DUPLESSY & MOREL, 1990). Les

variations climatiques du Quaternaire (3 M. A.) peuvent' etre reconstituées' en observant les
traces des anciens niveaux marins,' en mesurant la' teneur en C02 contenudans les calottes

glaciaires (Antarctique, Groenland), en calculant les paléotempératures enregistrées dans le

squelette des sc1éractiniaires..
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i - L'analyse des bulles d'air contenues dans les carottes de glaces de l'Antarctique a permis de

s~ivre l'évolution des gaz aeffet de serre dans Í'atmosphere depuis deux siecles :et de montrer la

corrélation positive entre leurs augmentations et celle de la population mondiale (Fig. ISa, b). A

partir de ces données, l'effet de serresimulé donne une augmentation de' la température

moyenne en 2100 de 2 a4°C. Une telle variation serait du meme ordre de grandeurque celle

observée lors du passage d'une période glaciaire a une interglaciaire sur plusieurs milliers

d'années. ,En conséquence, si ces observations se confirment, il en résulterait la fusion des

glaciers, une expansion thermique des eaux et donc une élévation du niveau des mers. Compte

tenu des estimations d'augmentation des températures au cours du prochain siecle, la fourchette

d'élévation estimée serait de 0,3 a 1,1 m (LORIUS, 1993).

b
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Fig. 15. - a : Anomalies annuel1es de températures atmosphériques par rapport a la moyenne ca1culée sur les
années 1951 a1980; b: courbes comparées de la démographie humaine et de la teneur atmosphérique en
gaz aeffets de serre (d'apres LORIUS, 1993). '

Les anciens niveaux manns: les datations isotopiques Urrh réalisées sur des récifs coralliens

des Caraibes ont permis de reconstituer les variations de niveaux sur 130 000 ans et plus

précisément sur les derniers 30 000 ans (PETIT-MAIRE, 1992). Une différence moyenne

maximale de 130 m est observée entre le dernier maximum froid et le demier maximum chaud et'

les vitesses estimées de remontée des eaux sont de 3,7 m par siecle il ya 14 OOOans et de 2,5 m



·70 BIODlVERSlTE DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEOONIE

. ily a 11 000 ans. A la périóde actuelle, il semble que Ton ait observé une remontée du niveau

marln global de 0,15 m depuis un siecle (1882-1984).

. Les fOQIlations coralliennes sont des archives particulierementprécieuses puisqu'elles ont en

mémoire a la fois les conditions thermiques durant leur construction et les données sur

l'élévation des niveaux marins qu'elles ont suivies. HOPLEY (1982) avait fait le bilan des

connaissances sur les changements des niveaux marins au Quatemaire dans son ouvrage sur la

géomorphologie de la Grande Barriere de Corail australienne (Fig. 16, 17). Ces données

générales mettent en évidence unniveau mann 130 m plus bas il ya 18000 ans. Un événement

climatique d'une telle ampleur a eu des conséquences considérables sur la répartition actuelle de

la biodiversité marine littorale.

.En Nouvelle-Calédonie, les études portant sur les récifs coralliens fossiles ont permis de

. suivre l'évolution des variations des niveaux marins depuis le Pléistocene (CABIOCH, 1988).

Le maximum de transgression marine est daté de I'Holocene (5500 ans). Ces variations sont

toujours relatives car la ligne de.rivage varie également en fonction des mouverrients tectoniques

(eustatisme). Une discontinuité dans les formations calcáires récifales Holocene-Pléistocene a

été mise en évidence et se situe actuellement entre 4 et 6 m de profondeur et correspond a la

phase d'émersion déja observée dans d'autres régions du Pacifique.

Ces anciens niveaux marins plus élevés que l'actuel ont pu etre contemporains de

l'inst31lation des premiers hornmes en Nouvelle-Calédonie puisque les plus anciens gisements

Lapita sont datés de 3000 ans (SEMAH et al., 1995).

Une remontée des niveaux marins est donc tout a fait. naturelle sur des périodes de temps

relátivement breves de l'ordre du millier d'années mais il est possible que les activités lÍumaines

aient accélété ce processus ?

10

O

20 .

LO

60-j

I
801

I
100~

'''1lLO -l
I

16O-l------c- , ,
o . 10 20

, , , , , , ¡ , ~--~¡~~

30 40 SO 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Fig. 16. - Evolution des niveauxmarins dans le sud-ouest Pacitique pendant les demiers 140 000 ans (d'apres
HOPLEY, 1982).
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Fig. 17. - Isothennes de surface il y a 18 000 :~ns. Carte reconstituée d'apres les données du programme
CLIMAP montrant I'existence along terme dé la "warm pool" (d'apres DUPLESSY & MOREL, 1990).

Conséquences prévisibles d'une remontée du niveau marin (Fig. 18 a, b) :

Les con,séquences d'une remontée du niveau marin seraient tres importante pour l'humanité

car la majorité' des populations vit dans des zones littorales de moins de SO m d'altitude et

certains pays constitués d'atolls coralliens culminent a seulement 4 m d'altitude (Maldives,

Kiribati, Tuvalu...). Cette remontée est d'autant plus inquiétante que les zones coralliennes

risquent d'etre soumises de surcroit aune augmentation des perturbations cycloniques liées a
ceBe de la température (PERNETTA, 1993b). La frange corallienne, barriere proteetrice

naturelle des cotes risquerait ainsi de disparaitre avec toutes les conséquences que cela

entraineraient pour les especes et les écosystemes associés (herbiers de phanérogames...).

Toutefois, ces variations étant relativement lentes, les especes ne sont pas menacées meme si
...; .

. leur actuelle répartition risque d'évol~er. L'observation des faunes qui peuplent la partie

sommitale des guyots et les sédiments de certains lagons montrent des exemples d'~speces

littorales du Quatemaire récent qui ont disparu localement lors de la remontée des niveaux

marins ou a la suite d'une subduction de ces reliefs (RICHER DE FORGES & ME'NOV,

1993).

2.1.3.2 - Blanchissement des' coraux

Le blanchissement des coraux mi "bleaching" est un phénomene qui correspond a un rejet

des zooxanthelles symbiotes par les colonies .de coraux. n s'observe généralement a la suite
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. d'un stress et conceme plusieurs genres (Acropora' l PociLLopora, Montipora, Porites ... ). Les.

colonies sans zooxanthelles sont blanches et meurent lentement. Cette situation a été observée

en de nombreux endroits (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Carai"bes, Mer Rouge) et plusieurs .

interprétations des causes de ce blanchissement ont été proposées. Pour certains il s'agirait

d'une pathologie en réaction a un stress thermique (ROUGERIE et aL.,· 1992 ; JOKIEL &

COLES, 1990) et pour d'autres d'une simple tentative d'adaptationa de mauvaises conditions

du milieu (BUDDEMEIER & FAUTIN, 1993). Les blanchissements en masse sont apparus

tres récernment. La premiere observation date'de 193J et en 1979 il Y avait seulement une

vingtaine d'observations de coraux blancs. 11 semblait donc logique de relier ce phénomene

mondial a un impact anthropique et plus particulierement aux changements globaux tels que
l'augmentation du taux de C02 dans l'atmosphere. La. relation hóte/symbionte est perturbée au

niveau de la réalisation de la photosynthese et d~ la ~xation du CaC03.
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Fig. 18. ~ a : Variation observéequ niveau moyen des mers ; b : Prospective sur la remontée du niveau au
.cours du 21 eme siecle (d'apres LORIUS, 1993).

.Par ailleurs, les scléractiniaires ne sont pas lesseuls atteints par le blanchissement et 1'0n a

pu également observer un rejet des zooxanthelles symbiotes chez des zoanthaires (Palythoa

caribaeorum), des actiniaires et les grandes especes de foraminireres (LESSER et al., 1990).

C'est donc les écosystemes c9ralliens dans leurs différentes composantes qui sont stressés.

Lesblanchissements les plus importants ont été observés en 1983 dans l'Indo-Pacifique et en

1987 aux Caraibes (BROWN, 1990). Certains auteurs ont pu corréler les blanchissements et les

mortalités qui en résultent au phénomene hydroclimatique ENSO (GLYNN & D'CROZ, 1990).

11 semble que le déclenchelIlent du blanchissement soit lié a la conjonction d'une température

deseaux plus élevée que la norrnale et d'une plus forte irradiation daos les fréquences UV (les·

rayons UV pénetrent jusqu'a plus de 20 m de profondeur). ROUGERIE et al. (1992) font

meme l'hypothese hardie que ce phénomene pourrait etre une réaction biologique a l'effet
syoergique de la réduction de .la couche d'ozone et de l'augmentation du taux de C02 '
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perturbations planétaires tou~es deux d'origine anthropique. Ces auteúrs suggerent meme que si
. l '

les tendances actuelles au r~chauffement (+ 0,5°CllO ans) et a la diminution de la couche

d'ozone (- 4 a5 % par décennie) se confirment, on assisterait aune totale extinction des récifs

coralliens au 21 eme siecle ! Cette dégradation généralisée des récifs coralliensa été mise eri

évidence a plusieurs occasions ces dernieres années, en pm1icu1ier lors du Congres sur le

blanchissement corallien en 1991 et du 7eme Symposium international des récifs coralliens a

Guam en 1992 (JAMESON el al.; 1995).

Bien que l'évolution des parametres physico-chimiques concernant le "GlóbaIChange"

restent a vérifier, la validité d'une telle hypothese catastrophiste n'est malheureusement pas

exclue et les conséquences de l'extinction des récifs coralliens seraient incalculables sur la

biodiversité marine et l'existence meme de certains États de l'Indo-Pacifique.

Des chercheurs israéliens (KUSHMARü el al., 1996) semblent avoir démontré que le

blanchissement observé en Mer R0!lge en 1993 aurait été due al'action d'une bactérie (Vibrio).

Si cette observation se confirme, cela signifierait que le facteur de stress, température OÚ VV, ne

semit que le déclencheur qui affaiblit l'~rgar}isme et perrnettrait al'agent pathogene d'agir ?

2.1.4 - Pol1ution chimique .

. .

La plupart des pollutions d'origine anthropiques sont directement liées a la densité de

populations humaines. TI s'agit soit de rejets urbains soit de rejets· industriels de produits .

chimiques (hydrocarbures) ou d'eaux chaudes. Vn cas particulier est celui des expérimentations

. . nucléaires qui provoquent des perturbations physiques et des pollutions chimiques intehses.

Pollution pétroliere:

La pollution par les hydrocarbures est l'une des plus a craindre. Dans certaiIles régions

coralliennes telles que le Détroit de Torres, le trafic maritime est intense et des accidents ont déja

eu lieu~ En 1970, le pétrolier "üceanic Grandeur" tit naufrage dans le Détroit de Torres mais la

nappe de pétrole n'atteignit pas les récifs. Le passage des pétroliers dans le parc de la GBR est

interdit depuis 1975.

Quelques cas d'action des produits pétroliers sur les zones coralliennes ont été observés a
Panama, en Mer Rouge et dans le golfe Persique (GRIGG & DüLLAR, 1990 ; BRüWN,

199"Z). TI semble qu'il n'y ait pas absorption par les coraux et que l'effet néfaste soit surtout

physique. Les détergents utilisés pour faire disparélltre les nappes pétrolieres sont plus toxiques

pour les coraux que le pétrole. Les effets chroniques de· petites pollutions pétrolieres comme

ceBes du golfe d'Eilat sont plus destructeurs pour les récifs. que l'action ponciueBe d'une petite

marée noire. Les effets destructeurs d'une nappe pétroliere sur des récifscoralliens seraient

probablement beaucoup plus intenses. si l'arrivée du pétrole coi'ncidait avec une forte marée

basse. Au Panama les effets d'une pollution pétroliere en milieu corallien, due ala fuite d'une
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· cuve de stockage sur le líttoniJ, ont été décrit par CUBIT et al. (1987). Dans les zones de

mangroves atteintes par la nappe de pétrole, sur environ 15 km, on observa une défoliation et la

mort des Rhizophora mangle lorsque le pétrole se fllt imbibé dans le sédiment entourant les

racines.. Les organismes fixés sur les racinesde palétuviers (algues, éponges, bryozoaires,

· hYciraires, huitres, moules, balanes) furent détruits. Sur les platierscoralliens, les

sc1éractiniaires moururent et les peuplements d'algues furent considérablement réduits en

s~perficie.

Pollutions liéesal'utilisation de l'énergie nuC!éaire~·

pans le Pacifique, des explosions nuc1éaires ont été réalisées par les aniéricains dans les

atolls de Bikini (1946) et Enewetak (1947-1958) au nord des iles Marshall et parles fran~ais

· dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, en Polynésie Fran~aise (1966-1995). L'intense

activité occasionnée par ces expérimentations a été source de perturbation de I:environnement

(rautes, ports, pistes d'aviation, batiments, trafic maritime, ouverture d'une passe dans la

barriere corallienne de I:atoll de Fangataufa...). Bien entendu, les explosions elles meme furent

extremement polluantes localement lorsque ces tirs furent aériens (de 1966 a 1975 pour les

fran~ais). Au total il y eu 43 essais aEnewetak (8 kt-ll Mt de puissance), 23 aBikini et 193 en

Polynésie Fran~aise dont 100 sous terrains (DEVANEYet al., 1987 ; BABLET et al., 1995).

. , Enplus d'un effet physique destructeur dO aux ondesde chocs et ala remise en suspension de

paiticules fines, plusieurs ra.dioéléments furent dispersés dans le milieu marino Nombre de ces

éléments radioactifs avaient une période de vie courte et s'estomperent rapidement (lode

13 i.~.). Par contre certains radioéléments· a longue période de vie persistent dans

I:enyironnement et les plus préoccupants rentrent dans les cyc1es biologiques comme le

Strontium 90, le Césium 136 ou le Cobalt 60.
. .

Si l'effet de fortes doses de rayonnement radioactifs sur des cellules vivanks pendant des

temps brefs est connu, il n'en est pas de meme de I:action de longue durée de faibles doses

ftldioactives. En Polynésie Fran~aise, des mesures ont été réalisées sur des organismes marins

planctoniques, micronectoniques et pélagiques (ThuilOidae) pour rechercher des traces de ces

radioéléments, évaluer leur dispersion géographique et leurs éventuelles concentrations dans les

réseaux trophiques. Sur I:atoll de Mururoa, les traces de ces radioéléments pravenant des tirs

aériens n'étaient détectables que dans le lagon et ade tres faibles doses (quelques picocuries).

Cependant les zones récifales 011 ont eu lieu les tirs aériens resteront définitivement contaminées.

par des radioéléments atres longue période (Plutonium) qui fort heureusement n'émettent que

des rayonnements alpha, tres énergétiques maispeu pénétrants.

Pour donner une idée de la puissance destructrice d'une explosion nuc1éaire sur les milieux

.coralliens, il suffit de considérer les 6 crateres formés lors des tirs américains sur des ilots

coralliens : le plus grand cratere provoqué par la bombe thermonuc1éaire MlKE en 1952 a
Enewetak (10,4 Mt) mesure 1800 m de diametre et 56 m de prof~ndeur soit environ 12.106 m3
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de formatións récifales pulvérisés (DEVANEY, el al., 1987). L'onde de choc brise les

madrépores et fait exploser les orgaÍ1es des poissons (vessie gazeuse, foie, rate, gonades) dans
• l. - •

un rayon de plusieurs kilometres. EnPolynésie Franc;aise, la fissuration des calcaires récifaux

consécutive aux tirs répétés dans la couronne récifale a provoqué en 1979 le glissement d'une

énorme masse rocheuse de la pente externe provoquant localement un raz de marée. A la suite

de cet "incident", les forages eurent lieu dans le lagon lui meme et non plus sur la couronne

récifale (BABLET el al., 1995).

Les effets directs des explosions nucléaires. aériennes sur les coraux sont dé¿rits par

BABLET el al., (1995). Ces effets sont fonction de la distance du point zéro et sont la

conséquence des ondes de choc et du' flash 'thermique qui brOle toute les parties émergées. Les

plus importants dégats furent causés par l'onde de choc ou onde de souffle : en milieu aérien

elle produit des effet équivalents aceux d'un vent tres violent et une surpression proportionnelle

au carré de la distance du point zéro. Le milieu marin, environ 800 fois plus dense que l'air,

réagit différernment. Dans l'eau, l'influence de l'onde thermique se limite au premier metre, les
• • A" . .

effets de surpression due al'onde dechoc se font sentir aplusieurs kilometres et provoquent

parfois une oscillation de la masse d'eau remettant les sédiments en suspension. Les' essais

souterrains ont des effets comparables aceux des treÍnblements de terre~"

Lors des tirs sur barge a Mururoa (environ 200 kt), pratiquement tcutes les formations

coralliennes furent détruites dans un rayon de 500 m autour du point de tir ; entre 500 et '1500 m
. .....

.. seulessubsisterent les formes coralUennes massives ou encrofitantes (Acanthastrea,

Lobophyllia, Favia ) et lesFungia ; entre 1500 et 2000 m l'effet de l'onde choc n'est observable
, '

que sur les coraux branchus. La destruction d'une grande partie des coraux libérant des

substrats durs a été suivie d'une prolifération algale et sur les platiers extemes de

développement d'alcyonaires.

Cette période d'expérimentation nucléaire a pris fin en milieu océanique en 1958 pour les'

américains et 1996 pourles franc;ais. Les observations de l'impact de ces conditions extremes

de perturbations de l'environnement et de l'évolution consécutive des écosystemes donnent un
. ' . . . .

aperc;u du pouvoir de régénération des récifs coralliens. Les effets des destructions mécaniques

ont en apparence disparu en quelques années. Les coraux brOlés et blanchis se couvrent tout

d'abordd'algues, mais la restauration des peuplements coralliens a été relativement rapide apres
. .

l'arret des tirs aééiens (10 ans) bien que par endroits des développements decyanophycées

s'oppose ala recolonisation. n faudrait toutefois analyser fmement la composition spécifique

des récifs régénérés pour voir si la biodiversité d'origine s'est effectivement reconstituée;

BABLET el al. (1995) observent que cela est vrai pour les scléracticiaires et également pour les

peuplement de poissons, mollusques et d'échinodermes dont les populations se sont

'reconstituées entre 1966 et .1990. Les mollusques fixés (Tridacna, Pinclada,. Chama) se sont

réünplantés sur les sites d'expérimentations aériennes au bout de 13 ans.

Pour le devenir des radioéléments dans l'environnement, l'impact réel est tres difficile a
évaluer meme si le suivi dans les réseaux trophiques pendant de longues années ne montre rien
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d'alarmant. Les radiations ont des pouvoirs mutagenes bien connus qui pourraient re devenir

perceptibles que par des études a long terme des populations et de la diversité. ¡
..~ est remarquable que la pollution la plus visible et persistante des ties nucléaires soit

l'hypersédimentation ; les fines particules déposées sur les substrats lagonaires s'opposent a la
. .

fixation larvaire de nombreux organismes et ainsi a la régénération des écosystemes.

L'un des plus intéressants résultats des expérimentations nucléaires, faites agrand frais par

l'espece humaine, pourrait bien etre celui-ci : lorsqu'il n'y a pas disparition des especes, aucune

p~rturbation de l'environnement n'est irrémédiable ; la nature a de considérables capacités de

régénération. Supprimons les sources de pollution et les écosystemes feront le reste.

TI semble que l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité soit égalemem

tres' perturbatrice de l'environnement. A Taiwan, les rejets d'eaux chaudes produites par le

refroidissement des centrales électriques provoquent une modification des peuplements

benthiques. L'élévation de la température est responsable, chez les coraux, d'une réduction de

l'alimentation, d'une réduction du taux de reproduétion, d'une augmentation du nombre de
. .

zooxanthelles et d'une surproduction de mucus. En Floride, les coraux situés dans une zone de

50 ha autour d'une émission d'eau chaude, relevant la température de 4°C, furerit totalement

ctétruits. Dans les zones périphériques, ou l'élévation de température est de 3°C, on observe une

augmentation des populations de suspensivores. L'impact de ces rejets n'est pas simple a

interprétef car les eaux chaudes rejetées contiennent des "antifouling" (chlbre, sulfate de

cuivre...). Toutefois l'influence thermique est nettement en cause car la zone corallienne détruite

s'élargit lorsque la puissance des centrales augmente (GRIGG & DüLLAR, 1990).

'Rejets de déchets nucléaires en mer dans la zone Indo-Pacifique: Compte tenu des irnmenses

disiances et des grandes profondeurs aisément accessible il était tentant pour les pays

. périphériques de se débarrasser de leurs déchets par irnmersions. De 1946 a·1970, les Etats

Unis ont ainsi jeté dans le Pacifique des déchets de l'industrie nucléaire civile et militaire estimés

aenviron 105 curies. Ces irnmersions ont eu lieu principalement aproximité des Hes Rawaii et

au large de la Californie (BRANCR, 1984). TI existe une réglementation internationale

interdisant le rejet en mer de déchets hautement radioactifs (London· Dumping Convention).

Cependant, cette pratique de rejets nucléairesen mer s'est poursuivie jusqu'en1983.

2.1.5 - Comparaison avec la dégradation de la biodiversité terrestre

Dans' les milieux terrestres et marins, la répartitiQn de la diversité spécifique difiere

grandement et les menaces n'ont pas la meme acuité. Sur terre, la diversité au niveau spécifique

semble plus grande surtout acause du groupe des insectes. En mer la diversité au niveau des

phylum, des classes et des ordres est tres supérieure acelle des rnilieux terrestres. L'hypothese

expliquant cet état de fait serait que l'origine de l~ vie es! marine et que l'évolution a eu
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beaucoup de temps pour díversífíer les taxons supéríeurs daps des condítíons d'envíronnement

relatívement stables alors que sur terre, lafragmentatíon des Ibíotopes et les rapídesfluctuatíons

clímatiques engendrent une spécíatíon plus active (MAY, 1994 ; PAULAY, 1997). Envíron 15

% seulement des especes décrites sont marines mais il semble que la diversité spécifique des

immenses zones profondes aient été tres sous-estímée, ce qiJi pourraít faire évoluer cette

proportíon (GRASSLE &MACIOLECK, 1992; POORE & WILSON, 1993)~ Ceci est d'autant

plus vrai que certaíns groupes comme les champignons, les· bactéries et les virus sont peu

connus et que certains milieux sont encore inexplorés (PARKES el al., 1994 ; KERR, 1997).

Malgré tout, en se basant sur le nombre d'especes nouvelles découvertes lors de l'exploratíon

du benthos de profondeUr (56 %), certains· auteurs continuent acroire que la proportion entre

les especes terrestres et marines (85 / 15 %) ne varíera pas beaucoup (MAY, 1994 ; GRAY,

1994).

Dans les taxons de niveau supérieur, la situation est inversée, sur 33 phylums, 32· sont

présents dans le milieu marin et seulement 12 dans le rnilieu terrestre. 17 phylums sont

exclusivement marins (64 %).

Dans l'élément aquatique, les especes ont le plus souvent de vastes aires de répartition alors

que les écosystemes terrestres sont restreints et donc plus vulnérables (GROOMBRIDGE, 1992

; WILSON, 1992; HEYWOOD & WATSON, 1995).

Prvvti.:e
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Fig. 19.- Répartition rnondiale deszones ou la biodiv~rsité terrestre est particulierernént grande et
rnenacée par l'hornrne (d'apres WILSON, 1987).

La menace quí pese sur la biodíversité n'est pas du meme níveau dans les milíetix terrestres

que dans les milieux mafins. Sur terre, de nombreuses especes sont menacées d'extínctíon .

globale alors qu'en rnilíeu marín il s'agít généralement de disparitíon locales uniquement. Sur

terre la biodiversité présente également une répartition géographique hétérogene avec des zones

intertropicales plus fiches. Mais ce schéma-général est modífié par le relief et surtout les climats..

En tenant compte de la répartition de la richesse spécifique et du niveau des menaces qui pesent
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. sur: elle, rYERS (1987) apu définir sur ia plaríete des zones qu~lifiées de "biodiversity hot

spot" (Fig. 19). La Nouvelle-Calédonie figure parmi les 10 zones les plus riches du monde,

surtout grace a sa flore endémique d'environ 3 200 especes sur un territoire d'une superficie

inférieure a 20000 km2. Il s'agit d'une ile ou cette exceptionnelle biodiversité est tres menacée

par la déforestation (explbitation miniere, incendies) et les introductions d'especes.

,.GARGOMINY et al., (1996) montrent que le nombre d'especes introduites a beaucoup

augmenté dans les années soixante dans un but utilitaire ou, le plus souvent, pour des activités

"de loisir".

Malgré la disparité de l'acuité des problemes environnementaux entre les milieux terrestres et

marins, il faut cependant observer que les' deux sont fréquernment liées. La destruction du

couvert végétal induit 'l'érosion et l'augmentation des apports terrigenes enmer ; le

développemeilt d'une agriculturea haut niveau d'intrants (engrais, insecticides, herbicides... )

modifie les apports chimiques en mer et peut provoquer des déséquilibres dans les écosystemes

(prolifération d'Acanthaster); .

. 2.2 - La conservation de la biodiversité marine les bases scientifiques

2.2.1' - La vulnérabilité définie par lIDIeN

Pour rendre plus efficace son action,' la Cornmission de la sauvegarde. des especes' de

l'UlCN (Union Mondiale pour la Nature, anciennement Union Intemationale pour la

Conservation de la Nature) a publié en 1994 un systeme de c1assification des especes qui pennet

d'établir des "Listes Rouges". Ces catégories sont acceptées au plan intemational (ANüNYME,

1994 ; BAILLIE & GROOMBRIDGE, 1996).

Ces catégories tiennent comptent du niveau de. connaissance sur les especes. Selon les

especes considérées, ce niveau peut-etre évalué ounon. Pour les especes évaluées, la qualité

desdonilées peut-etre suffisante ou non. Lorsque lesdonnées sont suffisantes, il existe alors
. .
troispossibilités: espece éteinte (définitivement ou seulement n'existant plus a l'état sauvage),

. .

espece menacée (gravement menacé d'extinction, menacé d'extinction ou vulnérable). Si le

. risque est faible actUellement l'espece pourra etre c1a.ssée dans l'une des trois sous-catégories :'

dépendant des mesures de conservation ; quasi menacé ; préoccupation rnineure (Fig. 20).

.Dans le cadre ainsi défini, chaque espece doit pouvoir etre c1assée selon les facteurs de risque

auxquels elle est soumise.

,Éteint (EX: EXtinct) : Un taxon est dit "Éteint" lorsqu'on ne peut raisonnablement douter

que le demier représentant est mort.

~teint al'état sauvage (EW : Extinct in the Wild) :ne survit qu'en captivité, en dehors de son

aire de répartition d'origine.
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Gravement menacé d'extinction (CR :' CRiticalIy endangered) : taxon confronté aunrisque

d'extinction al'ét~t sauvage extremement élevé et acourt terme. Cette désignation est dOnnée si

l'unau moins des criteres suivants est observé: au moins 80 % de réduction des effectifs au

cOlirs des dix dernieres années ou des 3 dernieres générations ;zone d'occurrence < 100 km2 ;

population estimée amoins de 250 indivÍdus matures.

-
Eteint

Eteint a I'étai sauvage
,

. . -fG""",m,,,, me"oé d',,","o;oo

~ (Menacé) Menacé d'extinctíon

Vulnérable .
(Donnés _ Dependantde

- suffisantes)

t~'~'~conservation

Faible risqu~ Quasi menacé

,-- (Evalué) ..:..:-
Préoceupation
mtneure

-
Données insuffisantes

Non évalué

Fig. 20. - Hiérarchie des catégories utilisées par rUleN (ANONYME, 1994).'

Menacé d'extinction (EN : ENdangered) : risque d'extinction tres élevé a court terme.

Diminution d'au moins 50 %au cours·des 10 dernieres années ; zone d'occurrence < 5 000

km2 ; population estimée < 2 500 individus matures.

Vulnérable (VU : VUlnerable) : taxon' qui n'entre pas dans les catégories pI'éCédentes mais

est confronté aun risque amoyen terme. TI a subi au moins 20% de réduction au cours des 10

dernieres années ; 'sa rone d'occurrence < 20 000 km2 ; population estimée amoins de 10 000

individus.

Faible risque (LR : Lower Risk) : lorsque l'évaluation a montré q~e iescatégories

précédentes ne s'appliquaient pas et que l'espece considérée est suffisarnment documentée.

Insuffisamment documenté (DD : Data Deficient) : On ne dispose pas d'assez d'informations

pour évaluer. directement ou indirectement le risque d'extinction. L'inscription dans cette

catégorie indique la nécessité d'Ínformations supplémentaires. L'appeUation DD indique que

l'espece n'entre pas dans.les catégories menacées mais que les informations disponibles sur son

aire de répartitionet ses effectifs sont insuffisantes.

Non évalué (NE : Not Evaluated) : réserVé aux taxons qui n'ont pas encore été confrontés

aux criteres de classification.
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Pour la grande majorité des especes marines c'est évidement les catégories "non-évalué" ou

"insuffisarnment documenté" qui devraient s'appliquer. Dans un tel cas, l'UICN recornmande

de "leur accorder le meme degré de protection qu'aux especes menacées".Cette opinion montre

bien que ces textes ont été établis essentiellement pour les especes de grands vertébrés terrestres

pour lesquels on a de bonnes connaissances démographiques. Les criteres UICN ont cependant

été appliqués aquelques especes de poissons marins dont certaines especes com"merciaJes. En

mer, cornme dans les forets tropicales, les inventaires des écosystemes sont a peine ébauchés

pour une grande partie de la planete. Lorsque les especes sont connues, on sait généraJement

peu de choses sur leur abondance et leur distribution géographique. Meme lorsqu'il s'agit de

taxons bien connus cornme dans le cas des especes exploitées il est fréquent que les

inforrnations nécessaires aJ'estimation du "degré de menace" manquent. Sauf dans des cas tres

particuliers ou une especeserait limitée a un unique habitat menacé (cas de Lottia), il sera

.difficile de· cJasser les especes marines dans une autre catégorie que. "insuffisarnment

documenté". Ces· cas existent cependant probablement dans les microécosystemes de

profondeur que 1'on rencoritre autour des sources hydrotherrnales et sur le sornmet de certains

monts sous-marins.Peu d'études permettent actuellement de tester 1'endémi¿ité de ces oasis et

des mesures de protection préventives devraient etreprises.

.. .. Le principe annoncé par l'UICN est : u un taxon requiert un prograrnmede conservation

meme s'il ne figure pas dansles catégories menacées" (ANONYME, 1994).

RécerrÚnent des critiques ont été portées contre la fa~on dont les especes sont inscrites sur les

"Listes rouges" des especes:menacées ; "We re-empliasize that the data in the Red Lists have

been compiJed opportunistically rather than systematically..." (SMITH el al., 1993a, b).

2.2.2 ., Les bases scientiflques de gestion des especes exploités :

Le but de la dynamique des populations marines exploitées est d'établir des modeles

. prévisionnels qui rendent compte de 1'impact de la peche sur les stocks (LAUREC & LE

GUEN, 1981). Les dynamiciens haJieutes s'intéressent peu aJ'espece mais travaillent plut6t sur

les notions de population et de stock. Une population est censée présenter un pool génétique

. (population panmictique) cornmun et occuper un écosysteme détenniné. Elle serait plus proche

de la conceptibn des races géographiques des taxonomistes. Par définition, la population au

sens halieutique est totalement isolée génétiquement des autres populations de la meme espece.

Isolement et homogénéité sont. les carattéristiques de la population pour laquelle 1'haJieute

définit les parametres suivants : reproduction, croissance, mortalité naturelle, mortalité par

peche. La dynamique des populations s'attachera a définir cornment ces différents facteurs

influent sur la biomasse de la population.

. La structure démographique d'une population est l'ensemble des groupes d'ages, c'est adire

des individus nés la memeannée (la plupart des définitions et des modeles s'appliquent aux



BIODlVERSlTE DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEDONIE 81

poissons). Chaque groupe d'age cbnstitue une cohorte, mais si la période de reproduction est

relativement longue, cornme c'est le cas en zone tropicale, cette notion devient fioue.

Le recrutement est une riotión proprea l;halieutique, il correspond al'arrivée des jeunes dans

"l'ensemble des poissons accessibles ala peche". Souvent, l'age au recrutement necorrespond _

-a aucun phénomene biologique particulier et -se défini seulenient par l'age des plus jeunes

captures. TI est asouligner que cet age dépend totalement du moyen de capture utilisé, IJexiste
- -

de meme un age de réforme, au-dela duquelles individus ne sont plus exploitables. L'ensemble

des animauxexploitables constitue un stock qtii -contient tous les individus d'age compris entre

recrutement et réforme. Sur le stock ainsi défini, on applique des Criteres d'abondance et de

densité. Selon l'engin de capture utilisé et les phénomenes d'échappement et d'évitement des

individus, on définit généralement une "phase"exploitée" comprise entre l'age des plus jeunes

proies et 1'age maximum des captures.

On définit également les caractéristiques de la peche en termes d'efforts et la mortalité par

peche qui en résulte.

A partir de ces quelques parametres, de nombreux modeles mathématiques ont été proposés

pour suivre l'évolution de la pecherie, surveiller -l'état du stock et proposer des regles de

gestiono On trouvera une analyse critique et comparative des principáux modelesdans 1'0uvrage
- -

de LAUREC et LE GUEN (1981). Les difficultés d'application sont nombreuses et souvent ils

ne sont pas utilisés abon escient parce que le critere d'homogénéité n'est pas respecté (plusieurs

stocks ou plusieurs especes mélangés) ou que des données fondarnentales sur _la biologie ou

l'éthologie manquent. Beaucoup de modeles Utilisent cornme prémisses le modele de croissance

de Von BERTALANFFY.

n aPParalt de plus en plus clairement que la qualité des données de peche que 1'0n utilise

dans les modeles est tres mauvaire et qu'en conséquence les condusions sont peu fiables.

Certains concepts couramment utiJisés par -les halieut~s cornme la constance- du parametre

:'mortalité naturelle" sont remis en question. En fait ce facteur dépendrait a la fois de la taille de

l'anima! et de l'abondance relativedes prédateurs (MUNRO, 1995).

2.2.3 - Théorie de la biogéographie insulaire et aires protégées

2.2.3.1 - Biogéographie insulaire

Quel que soit le niveau de biodiversitéconsidéré (génétique, spécifique, populationel ou

systémique) on est amené adéfinir les zones géographiques sur lesquelles on observe telle

espece ou telle biocénose. Les études de la répartition des etres vivants font l'objet de la

biogéographie, science qui se veut synthétique en - tenant compte de - la dynarnique des

peuplements et de l'évolution temporelle a long terme. L'un des themes particulierement
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intéressant de la biogéographie est 'le probleme I de l'insularité, soit des véritables íles

océaniques, soit plus généralement de toute population ou espece isolée par des barrieres

écologiques (BLONDEL, 1986).

Au concept d'insulaiité ,sont étroitement attachées les notions de colonisation ou

d'immigration et celle d'extinction qui permettent de défiriir un renouvellement des populations.

Sur la partie terrestre des ¡les océaniques, l'isol~ment des populations a permis de tester les

hypotheses de biogéographie dynamique mais la compréhension du déterminisme de l'insularité

,reste tres imparfaite. Ilexiste unerelation entre le nombre d'especes présentes sur une ¡le et sa

surface. L'idée de base consiste a considérer que malgré l'isolement, des especes arrivent tout

de meme sur les iles en provenance des milieux environnants, meme tres éloignés, permettant

uncertain taux de renouvellement des biocoenoses. "11 existe un équilibre dynarnique entre

colonisati9n et extinction, et cet équilibre se traduit par un renouvellement d'especes"

(BLONDEL, 1986). Le taux d'immigration est fonction de l'aptitude de l'espece a la

dispersion, de la distance de l'ile par rapport a la source et de ses dimensions. Plus l'ile sera

petite et éloignée et plus sonendémicité sera élevée. A la limite, une ile tres isolée ne présentera

que des especes endémiques ; le taux d'extinction des especes locales sera nul alors que celui

des especes migrantes sera de 100 %. Un aspect de l'implantation d'une espeee sur une ile

isolée est paradoxal., D'unepart elle doit posséder un systeme de dispersiort efficace pour

arriver dans l'ile, mais d'autre part, une fois l'espece installée, elle sera favorisée si elle devient

sédentaire. Cette perte de la capacité de dispersion, souvent liée a la réduction de la compétition
, '

interspécifique, peut aller jusqu'a une modification morphologique des' adultes tels que

l'aptérisme observé chez certains insectes ou oiseaux. A partir des phénomenes observés sur les

populations des iles il est possible de définir un "syndrome d'insularité" : diminution du nombre

des especes ; réduction de taille des individus, élargissement des niches écologiques, tendance a

la' sédentarité, diminution des fonctions prédatrices. Ces caractéristiques font que les milieux

irtsulaires deviennent particulierement vulnérables aux brutales introductions d'especes

(PAULAY, 1994).

, SHAFER (1990) retrace les grandes lignes de la théorie de la biogéographie insulaire mise au

point par MacARTHUR et WILSON (1967) pour les milieux terrestres et en cornmente les

conséquences. L'appauvrissement observé dans les iles serait dO d'une part a la sélection des

especes aptes a la dispersion sur une grande distance et a la réduction de l'espace et des niches

écologiques 'existant sur l'ile. La relation aire-espece (S =cAZ ou S est le nombre d'especes, A

la surface, z et e des constantes) aurait été mal interprétée cornme une preuve de l'équilibre

dynamique. Toutes les especes seraient considérées cornme équivalentes, ce qui est loin d'etre

, exacto Pour la plupart des cas observés, le nombre d'especes double lorsque la sUrface

augmente d'un facteur 10. '
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2.2.3.2 - La dimension des rfserves :

i

83

La relation aire-espeee a été parfois utilisée pour définir· la tailIe minimale a donner aune

réserve.

La eréation d'une réserve résulte d'une volontéde la soeiété de préserver son patrimoine

naturel et suppose done que eette société reconnaisse implieitement que ses activités menacent

l'environnement. Créer une réserve o'a pas que des effets bénéfiques ; la délimitation d'une aire

protégée donne bonne conscienee pour continuer aperturber ou détruire ce qui n'est pasrégi par

la réserve. 11 estdonc tres important de savoir si la superficie protégée est suffisante pour

assurer la conservation des especes et des éeosystemes.

Si la dimension d'une population est trop réduite, elie devient vulnérable .aux maladies ou

aux variations de I'envirónnement ; il est donc théoriquement possible de définir une taille de

population miOimale la mettant al'abri de l'extinction. Cette population minimale sera variable

selon le groupe zoologique, la dimension,· le niveau trophique, la fécondité, le mode de·
. .

reproduction...En rnilieu marin l'estimation Immérique des populations est souvent difficile,

voire impossible et il sera préférable de protéger une aire minimale plutot qu'une population

minimale. Une réserve doit avoir unedimension suffisante pour représenter ladiversité

spécifique naturelle et pour que toutes les especes présentes soient représentrespar des

populations nettement supérieures au minimum théorique.

Dans le monde, en 1986, 97,9 % des réserves terrestres et marines avaient une superficie

inférieure a 10 000 km2. En écologie terrestre une notion de tailleminimum critique a été

introduitepour la conservation. Cette dimension critique devrait se déterminer par l'asymptote

de la courbe aire-espéces. Cette estimation permet également d'aborder le probleme du maintien

de la diversité spécifique lors de la fragmentation des habitats (SHAFER, 1990).

Se pose le probleme des mouvements de populations et des déplacements polir les grandes

especes. En milieu terrestre, on a pu montrer que la dimension minimale pour préserver une

population de 8 ours grizzly était de:600km2. 11 n'y a pas d'études comparables en milieu

marin dans lequelles grandes especes' sont nombreuses (poissons, mammireres, reptiles). Ces

grandes especes et en particulief 'les especes prédatrices pourraient etre utilisées cornme

indicateurS de l'état des zones protégées. Certaines especes effectuent de tres vastes migrations,

en dehors des zones protégées. Áinsi, les populatións de langoustes porcelaine (Panulirus

ornatus) du parc national de la Grande Barriere australienne, qui est pourtant l'un des plus

vastes du monde (348 700 km2), vont 'pondre dans le golfe de Papouasie-Nouvelle-Guin~ en

zone non protégée ou elles font l'objet d'une peche intensive par les papous et les australiens

(RICHER DE FORGES & LABOUTE, 1996). Une teIle situation ne peut qu'affaiblir a long

terme les stocks de la zone protégée. Or, l'intéret de la création de réserves est la préservation

des écosystemes et des especes qu'elIes contiennent de fa90n durable, sinon définitive.

Dans le domaine de la conservation, les résultats de la biogéographie insulaire pourront etre

utilisés pour définir ia tailIe optimale diune réserve et évaluer s'il vaut mieux créer une seule
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grande aire protégée plutOt que plusieurs petites (SLOSS = Single Large or Several Small). Les

deux positions présentent de bons arguments : une grande réserve protege bien la plupart des

petites especes et permet un bon maintien d'une variété d'écosystemes ; elle ne sera toutefois

jamais assez grande pour résoudre les problemes migratoires. La théorie de la biogéographie

insulaire serait plutot en faveur de plusieurs petites réserves judicieusement choisies qui

protégeraient non seulement des écosystemes mais certaines zones de reproduction importantes

pour les' animaux migrants. Par ailleurs, répartir la proiection en plusieurs zones géographiques

est une garantie contre une atteinte régionale de l'environnement (ne pas mettre tous ses oeufs

dans le meme panier). Cependant, le fait de fragmenter une réserve en plusieurs morceaux

disjoints pose des problemes de frontieres. Les zones de contact entre réserve et non-réserve

sont 'multipliées et les risques également. Devant ces désaccords, SHAFER (1990) recornmande

pour la zonetropicale quí présente une grande diversité, particulierement menacée d'extinction

dans les !les, de créer le plus de réserves possible et les plus grandes possibles.

~n milieu marin ou les conditions hydroclimatiques sont plus stables qu'en mllieu terrestre et

ou beaucoup d'etres vivants ont une díffusion larvaire planctonique le choix de la dimension

,optilpale d'une réserve' se fera pour protéger un ou plusieurs écosystemes. Cependant,

beaucoup de réserves "marines" ont dans leur périmetre des !lots ou une marge littorale terrestre

et c'est dans cette zone d'interface terre-mer que la biodiversité est la plus menacée. L'impact de

l'hornme sur les zones littorales a tendance amorceler les milieux et agénéraliser le phénomene

d'ins,ularité des peuplements.

Prédictions des extinctions :

'Des, estimations ont été faites par REAKA-KUDLA (1997) pour savoir combien d'especes

associées aux récifs coralliens pouvaient s'éteindre lorsque ceux-ei étaient détruits. Cet auteur

" postule que la connaissance actuelle des especes associées aux récifs ne dépasse pas 10 % de la

, réalité et que beaucoup de petites especes ont une dispersion larvaire réduite. Considérant que

10 ,% de la superficie récifale planétaire est détruite et que 30 % est sérieusement menacée

(WILKiNSON, 1992), l'auteur estime alors le nombre d'especes éteintes par l'action humaine a
2400 et prévoit pour les 40'prochaines années l'extinction de 17 000 especes ! Ces chiffres

énor:rnes et inquiétllts situeraient l'érosion spécifique au meme niveau que les grandes

extinctions des temps géologiques en un temps beaucoup plus court (PAIN, 1996). Cette

interprétation catastrophiste de la destruction des écosystemes récifaux est toutefois sujette a
caution. Ce n'est pas parce qu'un récif disparalt que les especes qu'il abrite s'éteignent. Sauf'

exception les especes ont une répartition géographique suffisarnment vaste pour survivre. TI est

vrai cependant que l'on a une tres mauvaise connaissance des especes cryptiques de

l'écosysteme récifal et en particulier des groupes fixés (spongiaires, bryozoaires ascidies,

hydraires~ et qu'il y a une lacune dans l'évaluation de la diversité spécifique entre l'échelle

stationelle (m2) et l'échelle régionale (103 km2).
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Ce genre d'interprétation catastrophiste des conséquences de la destruction des récifs

coralliens avaient déja été critiqué par GRIGG (1991) qui parle des "Cassandre de l'écologie".

Ce demier critique l'attitude peu scientifique de nombreux chercheurs qui crient a la catastrophe

écologique par effet de mode. Cela a ét6 le cas pour les explosions de populations d'Acanthaster

el l'est encore pour les phénomenes de blanchissement (ROUGERIE et al., 1992).

- conclusions et recommandations pour ¡ les réserves marines

Les bases théoriques des phénomenes d'insularité et de population minimale sont

extremement ténues et bien souvent empiriques. De plus, la majorité des exemples portent sur

l'écologie terrestre des vertébrés. TI est· donc des plus hasardeux de vouloir "appliquer

directement ces eoneepts aux milieux insulaires marins d'une part et a un large spectre

d'invertébrés dont on ne eonnalt p~s bien lá stratégie de reproduetion et la dispersion larvaire

d'autre parto La seule regle qui semble valable est l'augmentation du nombre des especes avec la

superficie. TI eonviendra done de prévoir ües réserves de grandes dimensions pour que leur

protection a longierme soit effective sur tous les etres vivants. Cela rejoint le principe de

précaution avancé a la conrerence de Rio : il faut créer de grandes réserves meme si nous

.n'avons pas de connaissance exacte de ce qúe l'on protege, d'une part par manque de modele

théorique et surtout paree que les inventaires sont tres· ineomplets. En dehorsdes régions

tempérées Ol! la diversité spécifique est faible et la densité des ehereheurs est forte depuis de

nombreuses déeennies, les eonnaissanees sur la répartition spatiale de la diversité sont

inexistantes. Dans l'lndo-Pacifique, il existe quelques informations sur la biodiversité a

l'échelle stationelle (quelques m2) et d!autres déja moins précises a l'éehelle régionale (faune de

la GBR, de l'Atoll d'Enewetak, des í1es Hawaii, de Nouvelle-Calédonie...). Par contre les

inventaires a mésoechelle (100 km2), qui est eellede nombreuses réserves et celle de nombreux

impaets anthropiques sont presque inexistants. Un effort est aetuellement réalisé pour dresser

des inventaires par pays, par régions et par íles afin de· mieux gérer la biodiversité localement et

globalement (MARAGOS et al., 1995).

2.2.4 - Les Zones Naturelles 'd'Intéret Écologique, Faunistique et Floristique·

(ZNIEFF)

Parmi les éléments nécessaires au Ministere de l'Environnement, pour pouvoir proposer des

. regles de protection du patrimoine naturel et organiser une gestion durable, une description

précise des écosystemes est primordiale. En 1982, le Secrétariat de la Fauneet de la Flore de

Franee du MNHN (Muséum national d'Histoire naturelle) a done entrepris de dresser

l'inventaire des Zones' Naturelles d'Intéret Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Une typologie des habitats a été définie et un inventaire national des zones particulierement



86 . BIODIVERSITE DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEOONIE·

intéiessantes dans chaque région a été dressé. Ces Zones, définies sur des criteres scientifiques,

sont utilisées pour définir "une politique de conservation, de gestion et de valorisation [du

patrimoine naturel" (DAUVIN, 1994). Pour les milieux terrestres 13600 ZNIEFF ont été

. définies et concement le territoire métropolitain et les DOM.

, Pour pouvoir appliquer cette méthode au littoral, des ZNIEFF-MER ont été décrites depuis

1988. A la base de toute description d'une ZNIEFF, on trouve : une description des biotopes,

une liste d'especes remarquables, une cartographie. La description doit comporter toutes les

infonuations géomorphologiques, sédimentologiques· et hydroc1imatiques ainsi que les

influences anthropiques. La liste des especes contient·celles qui sont protégées, exploitées ou

menacées et pour chacune les principales connaissances sur leur biologie et la répartition des

populations. La typologie des milieux englobe toute la zonation des biocoenoses, du supra au

circalittoral.

La description de ces biocoenoses et les inventaires taxonomiques qui leurs sont associés

bénéficient des nombreux travaux antérieurs réalisés par les naturalistes et les écologistes. La

tache est également simplifiée du fait de la faible diversité spécifique de.s eaux tempérées

européennes. En zone intertropicale et plus particulierement dans l'Indo-Pacifique, ce type de

démarcheest en cours pour les "Départements et Territoires d'Outre Mer" et, énvisagé pour la

Polynésie Fran~aise. Cette c1assification sera tres bénéfique mais sa réalisation se heurtera a des

difficultés supplémentaires : la fréquente disposition des peuplements en, mosaYque et surtout a

une diversité spécifique tres supérieure et beaucoup moins bien étudiée. Une telle typologie a

. déja été entreprise pour les différents récifs coralliens mais s'est contentée de dresser un

iIiventaire bilingue (fran~ais-anglais) des différents types de récifs rencontrés dans le monde

(CLAUSADE et al., 1971 ; BATTISTINI et al., 1975). L'aspect cartographique des principales

.biocénoses que sont les récifs, les herbiers de phanérogames et les mangroves a .été entrepris au

niveau intemational par le World Conservation Monitoring Centre (WCMC).

, Une typologiedes milieux tropicaux en vue de leur protection etd'u~e exploitation durable

estdonc possible m~me si le niveau de connaissance sur la biodiversité spécifique et les especes

rem~quables est loin d'atteindre celui des cotes de France.

2.2.5 • Conceptde "Large Marine Ecosystem" (LMEs)

'La notion de "Large manne Ecosystem" est apparue a la suite des prograrnmes de

conservation des grandes especes de mammireres marins, de tortues ou de grandes especes de

requins. Pour arriver a protéger valablement ces especes a vastes répartition sur le long tenue, il

,devient nécessaire de protéger de vastes zones englobant plusieurs écosystemes (SHERMAN et

al., 1993). Au lieu de s'attacher a la protection d'un écosysteme particulier, c~est tout un

systeme qui est pris en compte. Le milieu corallien sera vu cornme la sornme, des écosystemes

de récifs, de mangroves et d'herbiers d'une région. Les changements au seind'un de ces vastes
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écos~stem~s ~ero~t sujvis p~~ des méthodes. classiques .de prélevements et par ¡la désignation

d'especes mdlcatnces pour 1etude des pollutlOns. 1 .

Les LMEs sont des régions de l'océan a~sez :grandes (> 200 000 km2)comprenant une

portion de cote avec leurs estuaires et .leurs plateaux continentaux ainsi que les systemes de

courants cotiers au sein· des masses d'eau. Les frontieres entre les LEMs· sOI1t souvent

imprécises puisqu'elles dépendent de phénomenes hydrologiques (ALEXANDER, 1993). 49

zones de LMEs ont été. définies (Fig.21) en fonction de leurs caractéristiques bathymétriques et

hydrologiques, de leurs ressources vivantes et des populations qui en vivent. C'est dans ces

zones que se produisent les principales perturbations de la biodiversité, les. pollutions et les

surexploitations. LesLMEs ne sont ·p~s purement marins puisqu'ils prennent en c'ompte les
. .

zones littorales au sens large soumises aux apports terrigenes par les rivieres et aux pollutions

continentales. Ainsi, il est clair que la mort des récifs coralliens aux Hes Philippines ces

demieres années est la conséquence de la déforestation loin a l'intérieur des terres et de

l'hypersédimentation qui en a r~sulté (McINTYRE, 1993).

.Oc f a n

1. Easlem Bering Sea

2. Gulf of Alaska

3. California Currenl
4. Gulf of California

5. Gulf of Mexieo
6. Soulheasl US COnlinenlal Shelf
7. Nonheasl US COnlinenlal Shelf

8. Seollan Shelf
9. Newfoundland Shelf

10. WeSI Greenland Shelf

11. Insular Pacific·- Hav..aiian

12. Carihbean Sea

l.,. Humboldl Currenl

14. Palagonian Shelf

15. Brdzil Currenl

16. Nonheasl Brazil Shelf
17. Easl Greenland Shelf·
18. keland Shelf .

. 19. Barenls Sea

20. Norwegian Shelf
21. Nonh Sea

22. Bahie Sea

23. Cchie-Bisea)' Shelf .
24. Iberian Coaslal

25. ~'ledilerranean Sea

26. Black Sea

Soutf, J'l,(antic
Ofean

27. Canary Currenl

28. Guinea Currenl

29. Benguela Currenl
30. Agulhas Currenl
31. Somali Coaslal Currenl

32. Arabian Sea
33. Rea Sea

34. Ray of Bengal

35. Soulh China Sea
36. Sulu-{:clebcs Seas

:n. Indone!iian Seas

3M. Nonhem Australian <;hclf

.'l). (ireal Barrier Rcef

40. New Zealand Shelf

41. Easl China Sea

42. Yellow Sea

43 Kurushio Currenl
44. Sea of Japan

45. Oyashio Currenl

46. Sea of OkholSk
47. WeSl Bering Sea

48. Faroe Plaleau

49. Anlarc:lic.:

Fig. 21.~ Découpage géographique en "Large Marine Ecosystem's" (d'apres SHERMAN et al., 1993).
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La création des LMEs pelmet de réduire l'irnmensité océanique aux zones les plus menacées

quibordent les cotes et pour y focaliser les efforts d'études et de protection. Au sein de chacune

de ces zones, l'objectif est d'appliquer la Convention pour la protection de la biodiversité. La

priorité de réalisation est donnée aux LMEs les plus riches et les plus menacés : Mer de Chine

dl;l: Sud, Mer de Chine de l'Est, Courant des Canaries, Courant de Benguela, Mer Rouge et

Coúrant de Somalie. Toutes ces zones sont extremement productives, d'une grande richesse

spécifique et abondamment exploitées.

Seule la zone de la Grande Barriere de Corail de la cote est australienne correspond a un

littoral déja protégé (KELLEHER, 1993). Sur les cotes du Pacifique, la création des LMEs a été

cornmentée par MORGAN (1993) puis TANG et SHERMAN (1995).

Parmi les LMEs définis dans le monde, ceux qui concement l'Indo-Pacifique sont : les ¡¡es

. H~waii (11), le Courant des Aiguilles (30), le Courant de Somalie (31), la Mer d'Arabie (32), la

Mer Rouge (33), la Baie du Bengal (34), le sud de laMer de Chine (35), les mers de Sulu et

desCélebes (36), les mers d'Indonésie (37), le plateau continental du nord australien (38) et la

Grande Barriere de Corail (39).

2.3 - La conservation de la biodiversité marine les bases juridiques et

. administratives

2~3.1. - Le Conservatoire du Littoral

En France, devant la 'pression démographique et la dégradation de certains rivages, il a été .

créé en 197.5 un Conservatoire du Littoral. Le but de cet organisme est de protéger un

¡'patrimoine de nature et dé liberté" en France et dans les DOM. Depuis cette création, 45 000 ha

ontété acquis et protégés, ce qui représente 340 sites, 620 km de rivages ouenviron 10 % du

littoral métropolitain : dunes, falaises, bois et forets, marais, vasieres, landes, maquis, criques,

abers, ¡¡es et ¡¡ots.Ce Conservatoire est un établissement public de l'Etat qui poursuit deux

objectifs, parfois contradictoires : protéger de fac;on définitive des milieux naturels fragiles et

menacés tout en les laissant librement accessibles au publico

.. Sur le terrain, le Conservatoire dispose de 120 gardes chargés de la· surveillance, du

nettoyage et de l'entretien .des sites. Certains s'occupent' également d'accueil et d'animation et

jouent un role pédagogique.

.La mise en route et le fonctionnement de ce Conservatoire a nécessité la réalisation de

plusieurs sondages d'opinions dans la population franc;aise. L'analyse de ces sondages est

particulierement intéressante pour connaltre la perception de la nature et de la faune par le public

et pour juger des mesures de protections a adapter aux voeux de la population humaine

(BRAIVE el al., 1996).
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Les enquetes ont eu lieu en 1983, 1991 et 1994 et il s'avere que l'opinion publica changé

sur plusieurs points importants et parfois d'étorinante fa~on. Ainsi, l'Etat fran~ais n'apparait

plus légitime, ni pour faire respecter la loi, ni pour garantir l'intégrité du territoire. Les

associations, par contre, ont acquis une forte légitimité dans l'opinion dans le domaine de. la

protection. Le public reproche généralement a l'Etat un manque de sévérité ~ans l'application

des réglementations.

L'enquete de 1994 qui portait sur la fréquentation du littora! apporte l'infoIination suivante :

la protection est vue beaucoup plus cornrne protection d'un milieu remarquable que cornme

protection d'un milieu sauvage. L'attachement a l'idée de protection reste donc un attachement

de type patrimonial. 70 % des personnes interrogées s'intéressent a la sauvegarde des paysages
. ,

alors que seulement 26 % se sentent concernés par la faune et la flore ; néanmoins 26 autres %

considerent que dans une zone protégée "la nature est rétablie dans son état originel".

Ce que le publicrecherche en visitant des portions du littora! protégé, c'est l'illusion du

sauvage, une nature sans risques, apprivoisée. "La fiction est plus émouvante que la réalité"

(BRAIVE et al., 1996). TI ne faudrait pas croire a une sagesse populaire innée. Bien souvent les

souhaits du public sont incohérents : il faudrait une naturea la fois sauvage et préservéeet des

aménagements pour la découvrir ; parmi les nuisances invoquées, 11 % citent le naturisme mais

1 % seulement les jet-skis ! Les auteurs de ces enquetes pensent que la notion de nature dans les

lles est encore plus caricaturale car' s'y ajoute l'isolement. TI y a des "désirs contradictoites entre

la demande de services, de confort.et celle d'isolement et de virginité du site".

n semble donc que l'image que les scientifiques se font de la nature et de sa protection ne

coIncide pas avec celle du public a l'usage duquel ces réserves sont créées et qui participe aleur

fmancement, Les collectivités locales ont intéret a augmenter la fréquentation touristique et a

faire de la nature un lieu emblématique de consornmation..La notion de développement durable

ne passera dans les faits que si les pouvoirs publiques sont persuadés qu'il y va' de l'intéret

économique des sociétés a long terme.

2.3.2 .,. Réglementations et structures régionales

2.3.2.1 - Le Programme Régional Océanien de I'Environnement (PROE)

Le PROE (en anglais SPREP), accueillien 1978 au siege de la Cornmission du PaCifique

Sud a Nouméa, est installé aux Samoa occidentales, a Apia, depuis 1992. C'est une

organisation régionale créée par les gouvernements de 22 États et Territoires (États Fédérés de

Micronésie, Fidji, Guam, Cook, Mariannes du Nord, Salomon; Kiribati, Nauru" Niue,

Nouvelle-Calédonie,. Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie Fran~aise, Marshall,

Pitcaim, Samoa Occidentales, Samoa Américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et

Futuna) .auxquels sont associés, l'Australie, les États-Unis, la France et la Nouvelle-Zélande
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. (Fig. 22). TI a été créé pour aider les Etats et les Territoires du Pacifique Sud a protéger et

améliorer leur environnement pour les générations présentes et futures. Ses actions.concernent :

.la conservation de la biodiversité et la gestion des zones cotieres. TI re90it une aide financiere du

PNUD (Prograrnme des Nations Unies pour le Développement) et de diversesautres sources

internationales; en 1992 son budget était de 5,2.106 $ US pour des effectifs perman~nts d'urie

quarantaine de personnes ; il ~tait de 5,9.106 $ US en 1994.

ns'intéresseaux problemes posés aux océaniens par les variations climatiques, la remontée

des niveaux marins, la prévention et le controle des pollutions. n essaye donc d'organiser des

stratégies nationales de gestion de l'environnement et en particulier l'information et l'éducation

en vue d'u~ développement durable. Les pfiorités des prograrnmes pour l'environnement sont

définies par des SNAGE (Stratégies Nationales de Gestion de l'Environnement ; en anglais

NEMS) dans chacun des États. Ces plans ont actuellement été définis pour les Etats suivants:

lles Cook, Etats Fédérés de Micronésie,lles Marshall, lles Salomon, Royaume des Tonga. La

mise en oeuvre de ces stratégies nationalessuppose la réalisation systématiqued'études

d'impactsur l'environnement pour tout projet de développement.

La préservation de la' diversité biologique est l'un des themes récernment abordés compte

tenu de la grande richesse spécifique et de la vulnérabilité des petits écosystemes insulaires.

Dans ce domaine, le PROE apportera son soutien aux projets concemant la collecte des données

sur la biodiversité, la création de zOIles de conservatíon, la protection des especes menacées et

des écosystemes, la promotion des connaissances et des teclmiques traditionnelles garantissailt

une utilisation durable des ressources.

Le PROE est le secrétariat de deux conventions régionales :

- La Convention sur la Conservati6n de la Nature dans le Pacifique Sud ou Converition

d'Apia. a été adoptée en 1976 pour protéger la nature, fut ratifiéé par la France en 1988 et 4

autres pays, elle est entrée en vigueur en 1990. Axée sur la conservation des ressources

. terrestres dans les États du Pacifique (HUMBERT, 1995), son objectif est la création de rones

protégées pour les écosystemes naturels, des paysages et formation géologiques ·et du

patrimoine cultUre!. Ces zones de parcs nationaux et réserves nationales devront protéger aussi

bien les sites que les especes. En dehorsde ces zones protégées, les pays signataires s'engagent

asauvegarder les especes de la faune et de la flore de toute exploitation inconsidérée et autres

menaces pouvarít aboutir a leur extinction. L'application de cette convention est laissée a la

convenance des États.

- La Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement dans le

Pacifique Sud ou Convention de Nouméa du 25 novembre 1986, entrée en vigueur en 1990

et ratifiée par la France et 11 autres États, a adoptée les textes conformes a teux des Nations

Unis sur le droit de la mero Cette convention met en exergue la valeur économique et sociale des

ressources naturelles du Pacifique Sud et conceme toute l'étendue des zones économiques. Son

but est la protection de l'environnement et la prévention de la pollution des mers. Cette

convention prévoit la réalisation d'études d'impact avant le début de grands projets sur

l'environnement.Tout d'abord placée sous la responsabilité de la CPS (Commission du

Pacifique Sud), l'administration de la Convention de Nouméa est depuis 1991 du ressort du
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PR.oE. Le plan d'action du PROE est directement élaboré et rPprouvé annuellement par les

représentants officiels des pays membres. Le plan d'action pour la période 1991-1996 conceme

les secteurs suivants :

préservation de la biodiversité ; changements plaQétaires ; planification et gestion en matiere

, d'eiwironnement; gestion des ressources c6tieres et planification de leur utilisation ,; gestion et

prévention de la pollution ; planification des interventions d'urgence en cas d'incidents

générateurs de pollution ; éducationet formation écologique ; information écologique

piéoccupations régionales en matü~re d'environnement.

LePROE est également impliqué dans l'application d'autres conventions intemationales :

Convention de Londres sur la Pollution des Mers (1972), Convention cadre sur les

changements climatiques' (Rio, 1992), Convention sur la Diversité Biologique (Rio, 1992),

Convention de Washington sur le Commerce International des Especes Menacées (1975),

Convention de Rarnsar sur les zones humides (1975).

Lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement

(CNUED) aRio de Janeiro, la stratégie globale d'action pour le développement durable faisant

l'objet de "l'Agenda 21" a été approuvé par le PROE.

En 1993, le PROE a lancé le projet régional PopulaÚon et Environnement qui doit s'attaquer

en priorité aux problemes démographiques particulierement préoccupants dans certaines petites

iles, (Fig. 23).

L'un des actuels prograrnmes du PROE s'intitule Programme de Conservation de la

Biodiversité dans le Pacifique Sud (PCBPS). TI a défini des zones de conservation dans les

pays suivants : Fidji, Etats Fédérés de Micronésie, Kiribati, Niue, Palau, Salomon, Tonga,

Tuvalu, Vanuatu, Sarnoa occidentales. Dans le cadre d'un autre programme deconservation des

ressources naturelles, des actions de protections des tortues, des oiseaux et des mammíferes

marinsont été menées.

Bien que ses objectifs soient louables, le PROE ,est une, organisation 'complexe, politisée,

noyée dans ses "plans d'actiohs" et ses "statuts juridiques" et qui pour l'instant est inefficace et

curieusement absente des manifestations scientifiques concernant la biodiversité dans l'Indo

Pacifique (DIWPA, BIONET, congres Marine and Coastal Biodiversity in the tropical Island

Pacific Region, organisé en 1994 aHonolulu, Congres du Pacific Science Association aBeijing

en 1995; 8th Pacific Science Congress aSuya en 1997).

"'2~3.3 - Réglementations et structures internationales

2.3.3.1 - La Conférence de Rio et la notion de développement durable

Sensibilisés par l'évolution de la notion de crises climatiques dans l'opinión .publique, les

Etats se réunirent pour définir une stratégie intemationale afin de réduire l'impact de ces

changements sur la biodiversité. Il apparu ainsi la notion de développement durable qui doit

répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures.
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Cette notion s'est avérée tres ambigue car,. si po~r un biologiste il s'agit d'empecher qúe

l'environnement ne soit perturbé de fa~on durable, pour un économiste il s'agirait plut6t de

permettre que les schémas de croissance des sociétés perdurelit. Cette notion semble de toute

fa~on incompatible avec la croissance démographique actuelle (la1O habltants en 2100), source

de tous les déséquilibres et de toutes les pollutions.
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Fig. 23. :....- A : Taux de croissance démographique .moyen dans le Pacifique Sud, comparée a ceux d'autres
régions du monde ; B : Croissance démographique des Samoa américaines et projections, avec et sans
application d'une planification fami.liale (d'apres CRAlG; 1995). .

r.:

Les sociétés humainescontinuent a fonctionner cornme si les ressources étaient inépuisables

et la nature irnmuable anotre échelle temporelle. Vraies ou fausses, les. alertes lancées par le

. ';Global Change" et ses éventuelles ~onséquences sur l'élévation du niveau de la mer montrent

clairement qu'il est temps pour l'humanité de réviser ces concepts ancestraux et de réfléchir sur

son existence along terme. La gestion économique et politique des sociétés est actuellement

conduite acourt et moyen termes aIors que l'évolution de l'environnement se fait sur· le long

terme. La mise en évidence d'un "Global Change" concemant l'évolution physico-chimique et

biologique de noire planete pourrait conduire dans l'avenir les économistes aprendre en compte

des parametres écologiques dans leurs sthémas de développement (WATSON et al., 1995 ;. .

LEVEQUE & GLACHANT, 1992). Ainsi, la réduction de consornmation des carburants

fossiles est souhaitée aussi bien par les économistes que par les écologistes.

2.3.3.2 • La Convention sur la Biodiversité

La Convention sur la diversité biologique présentée au cours de la Conférence des Nations

Unies sur l'Environnement (Rio de Janeiro, 3-4 juin 1992) - Sornmet planete Terre,vise a
garantir la mise en oeuvre d'une action intemationale efficace pour ralentir la destruction des

especes et des écosystemes. Dans. ÍJn premier temps, 57 Nations ont signé cette Convention

dont ceux de la Cornmunauté européenne.· Les États-Unis ont refusé de signer pour ne pas

freiner leur développement biotechnologique.
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_ Les recommandations principales sont : -chaque pays doit adopter des regles pour la

protec~ion des ressources biologiques ; assurer la conservation de la biodiversité ; utilisation

durable des ressources naturelles.

Cette convention, tres im~ortante pour la conservation de la Nature, marque également une

pfise de conscience des Etats, de la valeur économique de la diversité biologique. Plusieurs

artieles c?ncernent les ."ressources génétiques" et les droits de propriété des substances

náturelles extraites de la biodiversité et leur exploitation : protocole "bio-sécurité (organismes

génétiquement modifiés) ; acces aux ressources génétiques ; partage des "bénéfices" issus de

l'exploitation des ressources vivantes.

_2.3.3.3 - La Convention de Ramsar

_La Convention de Ramsar a été établie en 1971 pour protéger les "zones humides" qui sont

globalement menacées. Cette convention est entrée en vigueur en France en 1986. Actuellement,

79 pays l'ont ratifiée et 592 sites sont inscrits sur -la liste des zones protégées. lls'agit

principalement des eaux douces et saumatres, et plus spécialement de celles qui abritent des

_populations d'oiseaux, mais les textes prévoient aussi la protection des zones marines peu

profondes. L'article premiér de la Convention de Ramsardéfinit ainsi les zones hurnides : "Au

sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de

tourbieres ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, ou 1'eau est

_stagnante ou courante, douce" saumatre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la

profondeuramarée basse n'excecte pas six metres."

, ,Si ron suit cette définition ala lettre tous les récifs frangeants sont des "zones hurnides" ainsi

que la partie supérieure des barrieres récifales~ le pourtour des llots et le sornmet des récifs

isolés. -

-Chaque Etat doit proposer des sites répondant acette définition. aclasser sur la liste des zones

protégées par la Convention. La France peut et doit le faire pour tous les territoires sous sa

- juridiction, y compris les OüM-TüM. Effectivement il existe des sites elassés en Guyane

Fran~aise et ala Guadeloupe. En 1994, une demande émanant des ONG de faire'protéger par la

Convention de Ramsar un site de Nouvelle-Calédonie particulierement riche en faune et flore

endémiques (Plaine des lacs) n'a pas été suivi d'effet. Les autorités provinciales, responsables

en matiere d'environnement, 'ayant refusé de présenter ce dossier:

'2.3.3.4 - La Convention de Washington

Dans 'le but d'éviter la raréfaction ou la disparition des especes -animales ou végétales

sauvages, la Convention de Washington fut signée le 3 mars 1973 (ratifiée par la France en

1,978). Cette convention, connUe sous le nom de C.I.T.E:S (Convention on the International

Trade of Endangered Species), définit des _regles concernant le cornmerce international des
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I
i

especes sauvages. Les especes protégées par la réglementation C.I.T.E.S sont c1assées en trois

annexes correspondant aleur degré de rareté, a leur vulnérabilité et aux menaces qui pesent sur

elles.

- L'annexe I regroupe les especes menacées d'extinction dont le cornmerce intemational est

interdit (tortues marines, certains' cétacés, certains oiseaux de mer, le coelacanthe, certains

coquillages...) ;

- L'annexe II conceme les especes considérées cornme menacées mais dont·le cornmerce

intemational reste possible avec des permis établis par les pays exportateurs et importateurs

(crocodiles, dugoilg,corail noir, coraux, stylastérides...) ;

- L'annexe III ne s'applique que sur demande d'un Etat ades especes ne figurant pas dans

les deux annexes précédentes.

Actuellement,l'annexe 1eoneerne 600 espeees animales et 180 especes de plantes et l'annexe

II 2500 espeees animales et 35 OOOespeces végétales.

Le budget annuel du secrétariat de la C.I.T.E.S est de l'ordre de 6,5 millions de franes

Suisses. Preuve, s'il en est, que la Nature a une valeur. .

Les défauts du systeme:

- seulle cornmerce entre états signataires de la convention est réglementé (136 pays). Ce, qui

n'empeche pas le trafic d'especes rares al'intérieur d'un meme pays (perruche d'Ouvéa) ;

-le fait qu'une espece rare soit inscrite sur la liste C.I.T.E.S fait monter les cours aupres des

trafiquants qui approvisionnent les collectionneurs.
i:'

- dans bien des cas les listes sont inadéquates. Ainsi, les bénitiers, dont la seule espere
.. .

menacée d'extinction est Tridacna gigas, les autres montrant seulement une réduction des stocks

exploités, sont tous inscrits en .annexe II. Par contre, diverses especes de volutes, plus

vulnérables, n'y figurent paso Aucun' État n'ayant probablement jugé utile .d'en faire la

demande.

- des spécimens d'une espece élevée en captivité ne pourront etre' cornmercialisés s'il s'agit

d'une espece inscrite en annexe I (cas de la tortue verte, Chelonia mydas), alors que cet élevage

("ranching tl
) permettrait peut-etre de diminuer la pression de peche sur le stocksauvage et de

faire du repeuplement. Un risque certain de braconnage est mis en avant pour interdire le

cornmerce de la chair et de l'écaille detortue puisqu'il serait difficile de distinguer sur le marché

l'origine réelle de la marchandise. Actuellement, les antiquaires, qui utilisent l'écaille pour la

restauration de certains vieux objets (meubles, boltes...) essayent de jouer la carte du

t1sauvetage du patrimoine historique" pour obtenir des dérogations.·

- certains États signataires de la convention n'ont pas la volonté ou les moyens de faire

respecter les réglements; La biodiversité étant tres inégalement répartie sur la planete, le plus

.grand nombre d'especes protégées par la Convention de Washington se trouve dans la zone

intertropicale. Pour les Etats de cette zone, pour la plupart peu développés, cette biodiversité

constitue une ressource. lis sont placés devant le' dilernme développer ou protéger. Ils
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.choisissent souvent la. rentabilité a court terme en vendant ou en laissant dégrader leur

environnement plutot que d'envisager un "développement durable". La vitesse d'érosion de la

biodiversité est fonction du marché de l'offre et de la demande ;ce sont donc les acheteurs

(marchands de bois, mineurs, chasseurs, collectionneurs...) des pays développés qui

contribuent le plus a la disparition des espece's. Cesont les pays qui ont mis en oeuvre cette

. conventión'réglementantlecornmerce des especes sauvages qui finalement s()rit. a l'origine de

leur exploitation.

2.3.3.5 - The International Coral Reef Initiative (ICRI)

Les scientifiques concernés par les zones tropicales ont lancé l'idée d'initiative internationale

sur les récifs coralliens. Cette action devrait conduire a long terrne a la conservation, la

restauration et la gestion des écosystemes coralliens. Cette initiative reprend donc le concept de

développement durable et la nécessité de conserver globalement les zones littorales en tant que

réservoir de biodiversité. Le probleme est planétaire puisque les récifs coralliens existent dans

toute la ceinture tropicale et sont partout menacés. Le déclin des forrnations récifales est déja

con~taté pour les récifs frangeaQts dont environ 10 % seraient déja détruits et 30 % dans un état

critique (WILKINSON, 1993).

, Ilfaut comprendre "Coral Reef' au sens large, c'est a dire tous les écosystemes des milieux

.cora1liens, récifs, herbiers et mangroves. Le but de cette initiative est une amélioration des

connaissances sur les écosystemes et les especes afin de protéger et conserver les zones

coralliennes.

Une premiere réunion destinée a définir les objectifs généraux a eu lieu én mai 1995 aux

Philippines. Des réunions régionales destinées a obtenir des gouvemements des mesures pour

assurer la conservation des récifs et un développement durable sont prévues. La premiere s'est

tenue en novembre 1995 a Fidji. Ces perspectives régionales concement : l'Amérique tropicale,

le Moyen Orient, l'Océan Indien, le Sud-Est asiatique, le Pacifique. TI a été annoncé en juin

199.6 au Seme congres des·récifs coralliens a Panama, que l'année 1997 serait décrétée "Year of

the Reef'.

Les recommandations faites par l'ICRI pour venir au secours des zones coralliennes

concement (CROSBY & MARAGOS, 1995) :

- des décisions gouvernementales pour un aménagement du littoral qui prennent en compte la

ccinservation des récifs ; ces décisions devraient aussi inclure l'éducation pour une utilisation

durable des récifs, la gestion des réserves marines, la réglementation de l'exploitation des

ressources, l'organisation du tourisme et l'aménagement des zones récifales, le suivi des'

éGosystemes coralliens grace a des procédés cartographiques et a des "bases de données".

- la création d'un systeme de réserves marines qui englobe au moins .20 % des zones

récifales. L'idéal serait un grand nombre de petites réserves dispersées de quelques dizaines de
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km2 et quelques grandes réserves .stratégiquement placées d'une superficie de quelques

centaines aqueJques milliers de km2.

- 1'amélioration des connaissances scientifiques par la création d'un réseau mondial de

surveillance des récifs (Global Coral Reef Monitoring network).

L'ICRI devrait done devenir un outil pour la conservation et l'usage durable des ressources

marines en zone corallienne.

2.4 • La conservation de la ~iodiversité marine les aires protégées

Dans un guide des zones protégées d'Océanie, rUleN a recensé les principales

earaetéristiques écologiques des différents arehipels du Pacifique et les différentes manieres

dont les États ont tenté de limiter l'impaet du développement des sociétés humaines sur

l'environnement (PAINE, 1991). ·Meme dans un pays peu peuplé et aux populations

respeetueuses de la Nature, les réserves marines sont tres réeentes. La premiere réserve marine

de Nouvelle-Zélande date de 1977 et· protege 500. ha de rivage et de fonds sous-marins

(BALLANTINE, 1991). En Nouvelle-Zélande, ila étéproposé qu'au moins 10 % des zones

littocales soient mises en réserves etdone 90 % laissées pour l'exploitation et l'aménagement,

l'idéal étant que ees.1O % soient répartis tout autour du pays et prennent en eompte tous les

.types de biotopes.

. Les raisons qui eonduisent les sociétés a eréer des réserves sont diverses :

- esthétiques et morales: pour le plaisir d'observer une nature intaete et la satisfaetion de la

transmettre aux générations futures ;

- ludiqueset récréatives : le publie se rend dans une réserve pour se distraire, voir des

espeees et des milieux partieuliers diffieilement observables ailleurs. La réserve devient le seul

endroit ou ron est hors d'atteinte du développement ;

- édueatives : une réserve pennet de sensibiliser les jeunes a la diversité du vivant et fouinir

un eomplément indispensable aux eonnaissances théoriques ;
. ." ,

- sauvegarde des especes pennettant le repeuplement d'autres zones surexploitées.. Toutefois,

on se pose rarement la question de l'aire minlmale a protéger pour que cet objectif soit atteint ;

- protection du patrimoine d'habitats particuliers ou d'especes rares.

2.4.1 • Les réserves marines

Parmi la diversité des eas existant, deux exemples de pays développés dans lesquels des

réserves marines en zone tropicaleont été créées peuvent etre comparéesa la situation de la

Nouvelle-Calédonie : les iles Hawaii, aux petites lles volcaniques relati~ement tres Peuplées et

aux récifs coralliens réduits ; l'Australie, avec la plus grande formation récifale du monde

bordant un irnmense continent sous-peuplé.
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2.4.1.1 - Hes Hawaii':
I
i. .

L'archipel des iles Hawaii résulte de l'activité volcanique liée aun point cbaud actuellement

situé auniveau de l'lle Hawaii et du mouvement SE-NO de la plaque Pacifique (MENARD,

1986; MacDONALD et al., ,1990). L'Atollde Midway,}e plus ancien,est daté de 27 + ou - 0,6

M.A.' alors que 1'ile la plus jeune est Hawaii aveé 0.8 M.A. Cet alignement d'iles constitue un

état des Etats Unis d'Amérique pour lequel une abondante littérature a été consacrée a
. l'environnement, a l'histoire naturelle et aux especes marines en particulier (CARLQUIST,

1980; KAY, 1994'; ElpREDGE & MILLER, 1995). Elles couvrent une superficie totale de

16749 km2 réparties en 8 Hes principales dont l'lle Hawaii est la plus grande (IÓ451 km2) mais

do'nt la plus peuplée est Oahu (1600 km2) ou se trouve la capitaJe Honolulu (Fig. 24). La

biodiversité de ces Hes tres isolées s'étendant sur 2300 km entre Hawaii et l'atoll de Kure se

caractérise par un taux élevé d'especes endémiques.
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Fig. 24. - Archipel des ¡les Hawaii.

Une législation tres complete protege l'environnement : Federal Land Policy and

Management Act de 1976 pour la faune et la flore terrestre, Fish and Wildlife Act de 1956 et

CoastaJ Zone Management ~ct de 1972 pour la partie marine. 'Par ailleurs le "Endangered

Speeies Act" de 1973 protege les especes.

Le Parc National d'Hawaii.fut créé le ler aofit 1916 sur les Hes Hawaii et Maui. Le Hawaii

NatUral Area Reserve" System fut établi pour : "preserve in perpetuity specific land and water

areas which support cornmunities, as relatively unmodified as possible, of the natural flora and

fauna, as well as geological sites of Hawaii". L'objectif principal des multiples zones de

réserves est la protection de la faune et de Ja flore terrestre ; celles-ci inc1uent parfois des zones
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cotieres protégeant par exem9le une zone de dunes ou pondent les tórtues vertes (Mo'omomi

sur l'ile Moloka'i). ¡ -

Les récifs coralliens sont bien développés mais -présentent une faible richesse spécifique (43

especes) ; c'est la que l'on trouve le plus fort pourcentage d'endémisme chez les scléractiniaires

(GRIGG, 1983 ; VERON, 1995).

Le Hawaiian Islands National Wildlife Refuge créé en 1966 éouvre 122443 ha de zone

marines dont les récifs coralliens les plus septentrionaux du Pacifique (27°50'N). Cette réserve

inclut aussi bien des rochersou ilots volcaniques que des atolls coralliens (Pearl et Hermes) ou

des bancs coralliens (French Frigate Shoals). Cette zone est fréquentée par des cétacés, des

pinnipedes (Monachus schauinslandi), la tortúe verte et de nombreuses especes d'oiseaux de

mer, sternes, fous, puffins, frégates et albatros (Diomedea albatrus, D. immutabilis, D.

nigripes). _Environ 99 familles comprenant 585 especes de poissons y ont été recensées

(PAINE, 1991; PYLE, 1995 ; RANDALL,: 1995). .

Les formations coralliennes. des Hes habitées sont fortement perturbées par des facteurs

anthropiques. La déforestation liée au développement agricole a provoqué l'érosion des solset

entrainé une turbidité des eaux néfastes a: la croissance corallienne. L'effet de la poliution

urbaine se fait également sentir dans certaines baies (Kaneohe Bay) (SMITH et al., 1973).

L'aménagement du littoral a été le principal facteur de destruction récifale dans certaines zones,

en particulier lors de la construction des ports, chenaux, aéroports. Malgré les - bonnes

-connaissances scientifiques sur la faúne marine des lles Hawaii et l'arsenal de mesures

conservationistes, il n'existe pas de véritable prograrnrne d'aménagement qui évalue les causes

et les conséquences du décliri des récifs. Une vingtaine de zones marines sont protégées aux

Hawaii mais les zones récifales ne le só~t pas suffisariunent (MARAGOS, 1993).

2.4.1.2 - Australie (GBRMPA: Great Barrier Reef Marine Park Authority)

. .. "

La cote est australienne est bordée sur pres de 2000 km de récifs coralliens qui marquent la
- -

limite de son plateau continental et définissent un irnmense lagon (MAXWELL, 1968). TI s'agit

_du plus grand ensemble corallien du monde et meme si les récifs ne forment une réelie barriere

qu'au nord de Caims (Fig. 25), ces formations ont re~u la dénomination de Grande Barriere de

Corail (Great Barrier Reef ou GBR). C'est sur cette cote que les premieresdescriptions

scientifiques des récifs coralliens ont eu lieu, en particulier lors de la Great Barrier Reef

Expédition dirigée par Sir MauriCe Yonge en 1928-29 (YONGE, 1931).

En 1972, l'UNESCO classait la GBR "patrimoine de l'humanité" en l'inscrivant sur la

"World Heritage List". En 1975, le parc national destiné a protéger toutes les formations

récifales de la cote est était créée sous -le nom de Great Barrier Reef Marine Park Authority·

(GBRMPA). Cette gigantesque "réserve" est sous la double tutelle du Gouvemement australien

et du Gouvemement de l'État du Queensland, ée qui ne va pas sans créer qudques désaccords

sur l'application des reglements. La zone sous juridiction du GBRMPA s'étend de Fraser Island
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ausud (24°30'S) jusqu'au Cáp York au nord (10°41 'S) et couvre une surface de 348 700 km2

(Fig.25). Elle comprend environ 2500 récifs de taille allant de 100 a 10 000 ha et 71 cayes de

sables. Les tres nombreux travaux scientifiques traitant de l'écologie de la GBR ont été recensés

dans l'ouvrage bibliographique de FRANKEL (1988).

Dans ce parc se déroulent des activités touristiques, de pecheet un trafic maritime important.

Différentes sections géographiques ont été définies permettant une gestion régionale : les quatre

grandes sections sont, Northern section' (83 000 km2), Cairns section (35 000 km2), Central

• sectiori (77 DOO km2), Capricom section (137 000 km2) et une "petite" zone entourant le groupe

des lles Capricorn, Capricomia section (11 800 km2) définie en 1979. La GBR contient

pnitiquement tous les modeles de formations récifales, récifs frangeants autour d'lles hautes ou

c~tiers, bancs submergés, cayes de sable, récifs barrieres avec des zones sous influences

· terrigenes et d'autres totalement océaniques, les récifs les plus proches étant situés par endroit a
plus de 100 km de la cote. Les conditions environnementales sont variables d'un bout al'autre

de la réserve; les récifs du sud étant baignés d'eaux tempérées alors .que la partie nord subit

l'influence des eaux équatoriales. Par ailleurs, le marnage atteint par endroit phisieurs metres

· provoquant des courant tres violents (>8 noeuds), en particulier dans la zone proch~ du Détroit

de Torres. Les apports d'eaux douces et d'éléments terrigenes sont variables du sud au nord.·

Dans l'ensemble, ce sont plutot les sections centrale et sud qui subissent l'influence de grands

fleuves bien que le lagon y soit plus large que dans la section nord (Fig. 25). La largeur du

· plateau continental varie de 290 km au large du Cap Townshend a24 km pres du Cap Melville

et,l'on y trouve les traces fossiles des barrieres récifales qui ont suivi l'évolution des niveaux

marins liés aux fluctuations climatiques (HOPLEY, 1982).

~'intéret touristique pour les milieux coralliens a augmenté d'un facteur 40 entre 1940 et

1980 et atteignait 140000 visiteurs par an en 1984. De nombreuses structures hotelieres se sont

développées, proposant des sorties sur les récifs en bateau ou meme en submersible. Une

teritativea meme été faite d'implanter un hotel flottant directement sur le récif au large de

Townsville.

2.4.1.3 - Vers la création de réserves halieutiques :

Au cours du Symposium d'halieutique de Vancouver de février 1996 sur le theme

"Reinventing fisheries inanagement", les experts, halieuteset économistes, sont parvenus a la

conclusion que la création de zones totalement interdites a la peche présenterait de nombreux

avantages:

- maintien d'une biomasse cryptique contribuant ala productivité du stock exploité ;

- la biomasse mise en réserve serait une assurance contre les erreurs de gestion des stocks ;

- la biodiversité globale de l'écosysteme serait préservée ;

- ces réserves constitueraient des laboratoires pour les études d'halieutique comparée.
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La gestion de telles réserves serait relativement simple puisqu'il suffirait d'établir un controle

faisant respecter l'interdiction totale de peche. Par ailleurs, les écosystemes ainsi reconstitués

pourraient se preter au développement d'un écotourisme (FONTENEAU, 1996).

11 semble que les nombreux travaux d'halieutique et les modeles de gestion des stocks établis

pour les pecheries tropicales aient rarement (sinon jamais ?) eu d'application pratique et que les

stocks soumis aun effort de peche tres élevé se soient maintenus parce qu'il existait des zones

naturelles de réserves.

2.4.2 - La protection des écosystemes

Certains écosystemes des zones tropicales ont été reconnus pour leur intéret écológique et

sont protégés pour eux meme, indépendamment de toute délimitation géographique de réserves.

C'est le cas des mangroves, des herbiers de phanérogames ou des récifs coralliens dans

lesquels la peche estréglementée ou interdite.

Pour effectuer une conservation efficace des herbiers il faut réaliser une .cartographie précise

pennettant de suivre l'évolution des superficies occupées par les phanérogames et de leur

densité. Pour ce faire, l'imagerie aérienne et satellitaire semble etre un moyen privilégié (LEE

. LONG et al., 1993). Les. parametres a suivre sur de longues périodes de tempssont la

superficie totale, la biomasse, la diversité spécifique et le pourcentage de recouvrement du fond.·

Une méthode standard de suivi des herbiers a été proposée dans un projet conjoint entre les

pays d'Asie du sud-est et l'Australie(ASEAN-Australia Marine Science project : Living Coastal

Resources) par ENGLISH et al. (1994).

Pour les mangroves, les moyens de protection sont variables selon les États : aux Salomon la

protection .dépend d'une législation forestierequi est peu appliquée ; au Samoa Occidental, un

traité sur la protection et l'aménagement de l'environnement signé en 1989 protege la mangrove

(Lands and Environnement Act) ; aux Fidji, toutes les mangroves avaient le statut de ."Forest

Reserve" de 1933 'a 1975, ensuite elles furent exploitées et actuellement elles ne sont plus

protégées ; en Nouvelle-Calédonie, les mangroves ne sont pas protégées et s,Ouffrent d'un

aménagement du littora! destructeur.

. Le prindpe de précaution adopté lors des discussions du Sommet de Rio va dans le sens

d'une meilleure protection : faute d'avoir les connaissances scientifiques completes pennettant

de comprendre l'évolution des écosysteme,s, protégeons-les.
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2.5 - Diffusion des connaissances et éducation

2.5.1 -La création de bases de données sur la biodiversité
..1;

103

Depuis quelques années, avec la vulgaris~tion et l'augmentation de la capacité des micro-
'. ,o','

ordinateurs, la notion de bases de donn~es concernant le vivant est apparue. TI s'agit de saisir
.~ . ~ . .

sur support informatique (disques mágnétiques, CD-ROM...) les informationssur les especes

d'un écosysteme, d'une région ou d'un ~rchipel.· Lorsque les especes sont correctement

identifiées par des taxonomistes, on obtieni alors un outil tres puissant' pour faire des
,

comparaisons biogéographiques, faire ressortir les associations d'especes, les corrélations entre

la présence des especes et les caractéristiques écologiques des milieux et foumir les éléments de

base aune gestion de l'environnement.'
, ,

Des bases de données faunistiques et floristiquesainsi que des cartographies de certains
. . ti. ~ ~

écosystemes (récifs coralliens, mangroves) cáriunencent avoir le jour.

Le réseau intemational pour Diversitas in Westem Pacific and Asia (DIWPA), coordonné

depuis Tokyo, a pour objectifs de promouvoir les études sur la biodiversité en collaboration et

les échanges d'informations dans l'ouest du Pacifique et en Asie. C'est un groupement régional

(16 pays) issu depuis 1993 du programme intemational Diversitas sous l'égide de l'UNESCO.

Les themes actuellement abordés sont les fonctions écologiques de la. biodiversité, les

mécanismes d'origine, de maintien et d'extinctiondes especes, ·l'inventaire spécifiqueet la

gestion de l'environnement, les prograrnmesde conservation.

BioNET-International : Installé a Londres, c'est un réseau global de biosystématique

constitué de plusieurs composantes régionales ou LOOPs (Locally Organised and Operated

Partnerships). Son but est de mobiliser et maintenir les compétences et les ressources en
" .

systématique dans le monde pour que les nations puissent tenir leurs engagements pris lors du

Sornmet de Río (Agenda 21 et Convention sur la diversité biologique). Les objectifs sont la

création de moyens de cornmunication e't:d'inforrilation, la formation de biosystématiciens et de

techniciens,'la réhabilitation des collections des Muséums d'histoire naturelle, le développement

et l'utilisation de technologies nouvelles pour l'aide al'identification.

WCMC: The World Conservation Monitoring Centre, établi aCambridge depuis 1988 est

une émanation de l'UICN et du PNUE (SPALDING, 1995). TI réalise des bases de données sur

les écosystemes du monde entier et en particulier des zones de mangroves et de récifs coralliens.

Le point de départ de cette entreprisefut la réalisation des "Red Data Books" pour les especes de

différents groupes' puis de "Listes des especes menacées". Cet organisme collecte toutes les

informations possibles sur les écosystemes terrestres· et marins afin d'enrichir d'énormes bases

de données et de produire des cartes (échelles comprises entre 1/250 OOOeme et liSO OOOeme).

l'ICLARM (International Center for Living Aquatic Resources Management), aux

Philippines, a développé une, base de données sur les poissons récifaux du Pacifique,
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cornmercialisée sur CD-ROM (FROESE & PALOMARES, 1995) et une cartographie

(Reeffiase) concemant 6000 récifs coralliens (McMANUS el al., 1995).

. Une autre base de dormées (CoralBase) sur les especes de coraux a été réalisée par

l'Australian Institute ofMarine Science et concerne 900 especes (NAVIN & VERON, 1995).

Certaines basessont développées spécialement dans un but de conservation de la nature. Les

principales bases fonctionnelles concement les especes, les zones protégées et la cartographie de .

la biodiversité (mangroves, récifs coralliens, forets humides...). La qualité de ces banques de

données dépend de la c6n~titution d'un réseau d'experts et du niveau d'exploration des zones
"

considérées. En 1995, 1(': YVCMC disposait d'informations concemant 81 000 taxons végétaux

et 27000 animaux avecdes. fichiers spéciaux pour 6 000 especes menacées et 12 000 especes
" ..

endémiques. Des fichiers tres complets concement les noms des taxons, l'origine de

l'identification, les synonymes et'les nomsvemaculaires.

A l'heure Ol! une vo~opté politique se manifeste a l'échelle intemationale pour une

conservation de la: biodiversité en vue d'un développement durable, les bases de données

biologigues apporteront le~ éléments d'une 'saine gestiono Ces outils sont cependant totalement

. dépendant de la qualité des informations taxonomiques saisies. Or, si tout le monde s'accorde a
vouloir créer les outils, aucun Etat ne fai~ l'effort nécessaire pour former les. taxonomistes

indispensables au bon fonctionnement de ces ambitieUx projets.

2.5.2 - Les S.I.G. (Systemes d'Informations Géographiques)

Le principe de fonction':lement d'un SIG consiste asuperposer plusieurs couches de données

extraites d'une ouplusieurs bases de données dans le but de corréler ces diverses informations

visuellement sous forme de cartes thématiques. Bien que ces systemes soient en théorie tres
. . , .,'

efficaces, les documentsqti'ils produisent,: aussi beaux soient-ils, ne sont qué le reflet de la

qmilité des bases de données: TI est donc to~jours nécessaire d'évaluer la qualité des documents

produits par un SIG en :;se référant a l~ densité des observations et a leur fiabilité. Les

aménageurs sont friands de cartes facilesillm; qui ieurdisent du premier coupd'oeil ce qu'il
. '

faut conserver et du meme coup ce qu'ils ~~uvent sacrifier.

Aussi bien, les bases d~ don~ées que les SIG, sont des outils de gestion de l'environnement
, ,

tresprometteurs. Encore faudrait-il que s'ét~blisse un code de bonne utilisation.
"J

,2.5.3 - La réalisation de Guides faunistiques

. .! ' -

Partant du principe quel'on protege mieux ce quel'on connait, la description des especes et

des milieux conduit a réflliser des documents accessibles. au grand public vulgarisant les
"

connaissances acquises par les scientifiques. La plupart des études écologiques réalisées en

milieu,r~ifal ont donné líeu a des travaux de taxonomie permettant d'établir des inventaires

faunistiques et floristiques.: DEVANEY el al.(l987) pour l'atoll d'Eniwetak, RICHARD (1985)
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pour' la Polynésie Franr;aise. Une bonne identification au niveau spécifique est, en effet,

indispensable al'exploitation des dcinnées zoologiques et écologiql.Jes, notarnment pour corréler

la présence des especes et les parametres du inilieu (sédiments, courants, distance de la cote ou

des récifs), pour cartographier la répartition des especes, et pour définir les cornmunautés par
. fi;' o • ".' •

les groupes d'especes les plus fréquents. :'Cette fiabilité des identifications est également, .

indispensable dans le cas de comparaisons ,?iogéographiques (VECCHIONE & COLLETIE,
:, ,~. - .

1996).

La faune benthique du sud-ouest ,Pacifiq~e est encore tres mal connue. L'inventaire et la

description des especes présentes est cependant un préalable nécessaire a la description des

écosystemes, al'étude de leur évolution et ala gestion rationnelle du patrimoine, qu'il, s'agisse
. ,

d'exploitation des ressources vivantes ou de protection de l'environnement.

Les difficultés d'identifications d~s especes récifales sont multiples : la diversité est grande,

de nombreuses especes ont été anciennementdécrites et desgroupes entiers demanderaíent des

révisions pour redécrire les especes et élirpiner les synonymes. La littérature scientifique

fournissant les informations nécessaires aux 1aentifications est tres dispersée et peu d'efforts ont

été fait pour synthétiser ces travaux sous formes de faunes régionales. Par ailleurs, la grande

majorité des descriptions taxonomiques ne concerne que du matériel fixé' et sont difficilement

utilisable sur le terrain pour identifier du matériel frais.

Pour que la situation actuelle s'améliore, il faudrait que les Muséums jouent pleinement leurs

role de conservation, d'identificatlon et d'accessibilité des échantillons de références.

Dans l'Indo-Pacifique, les guides faunistiques permettant d'ideritifier la faune littorale ne

sont pas nombreux et ne couvrent ni l'ensemble des lles ni l'ensemble des organismes marins.

Les groupes les mieux documentés sont les poissons et les coraux, surtout sur la GBR

australienne et aux lles Hawaii.

La Nouvelle-:Calédonie fait aussi partie des zones ou la faune a été bien échantillonnée et une

série de guides est en cours d'édition. Réunissant les connaissances acquises, au cours du

programme LAGON a celles obtenus par les prograrnmes antérieurs, SNOM, SMJ;B... , des

guides faunistiques régionaux pour la Nouvelle-Calédonie ont été préparés.

Le premier guide publié dans la série "Faune Tropicale" concerne le groupe des

échinodermes (GUILLE et al., 1986). n traite de 240 especes des lagons parmi lesquelles 31

crinoldes, 55 holothuries,43 oursins, 54 étoi¡(~s de mer et 57 ophiures. La rédaction de chaque.

chapitre par un spécialisteprésente sous forme de fiches pour chaque espeee : les .
" ,

caractéristiques morphologiques, les colorations, les notes écologiques et des remarques sur la

distribution géographique. Chaque c1asse fait l'objet d'une introduction synthétique et, d'une

clef d'identification bilingue (franr;ais/anglais) valable pour la région.

Le deuxieme guide de la série, publié en anglais, traite des ascidies (MONNIOT et al.,

1991). Ce groupe d'organismes benthiques fixés étant moins bien connus et d'une systématique

difficilement utilisable par des non-spécialistes, la présentation du guide privilégie plutot les

données biologiques et écologiques. Actuellement, 11 farnilles comprenant 166 especes ont été
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recensées et décrites des lagons de Nouvelle-Calédonie. Toutes ne sont pas traitées dans le

guide qui fournitcependant les éléments nécessairespour séparer les ordres, les familles et

recorinaitre' les especes les"plus caractéristiques de chacune d'entres elles. Au-dela des especes

de Nouvelle-Calédonie, ce'guide apporte des inforrnations sur la plupart des genres de l'Indo-

, Pacifique.

, Plusieurs autres guides faunistiques sont actuellemeht en chantier, lesmanuscrits étant dans

leur phase d'édition pour trois d'entre eux :

-le guide des spongiaires 'lui résulte des travaux de systématique réalisés a Nouméa au cours

de trois "ateliers" organisés par le prograrnrne SMIB en 1991, 1992 et 1994. Environ 600

especes d'éponges des lagons ont été recensées, parmi lesquelles une centaine seront décrites et

illustrées dans le guide dont la parution est prévue pour 1996 (LEVI el al.; en préparation). Cet

ouvrage collectif, fruit du, travail deschercheurs de Nouvelle-Calédonie et des taxonomistes

,frans;ais, australiens et néo..:zélandais, est tres attendu par les écologistes de l'Indo-Pacifique, ce

groupe zoologique étant par endroit un constituant majeur des peuplements ;

, - le guide des gorgones qui traitera de 92 especes, dont environ 80 sont décrites cornrne

nouvelles pour la science, a~ra mis longterrú~s a voir le jour compte tenu du tres petit nombre de
.' :,...

spéCialistes mondiaux. La biologie de cet o.rdre d'octocoralliaires coloniaux y sera détaillée et

une présentation avec, defs et fiches 'perrnettra !'identification au niveau spécifique

(GRASSHüFF & BARGIBANT, en préparation). Une abondante illustration en couleurs des

especes 'in-situ montrera les d~fférentes morphoses résultant des conditions .du ,milieu. La

description des especes avec les détails morphologiques mis en évidence pa.r microscopie

électroniqúe a balayage airisi que les synonymies seront publiées séparément ;

-, le manuscrit du gliide des mollusques nudibranches de Nouvelle-Calédonie était
, .

, pratiquement terminé débtit 1993 et traitait de 380 especes (RUDMANN & LABüUTE, en

, préparation). La réalisation en octobre 1993' d'un atelier sur la biodiversité des' mollusques des

, cotes nord-est et nord-ouest a permis la réColte d'une' centaine d'especes supplémentakes '! Cet

ex~inple illustre bien la <4fficulté de décrire la diversité d'un milieu aussi riche et aussi peu

connu.

.Ces guides constituent une base de donnéesfiables a l'usage du public et des écologistes. En

effet, pour la premiere fo1's, ce sont les sp'écimens photographiés qui ont été étudiés par les

taxonomistes, évitant ainsi' les habituelles confusions, et la nomendature utiliséeest valide. La

durée de vie de tels ouvrages se compte en dizaines d'années et conceme le plus souvent

l'ensemble du sud-ouest Pacifique.

Grace a cet ensemble de travaux, la Nouvelle-Calédonie devient l'une' des régions du

Pacifique la mieux échantillonnée et la nUéux étudiée. Elle apparait cornrne' possédant une

, grande diversité spécifiqué. Seules des études biogéographiques perrnettront de dire si le grand

nbmbre d'especes nouveÚes décrites au 'cours de ces études traduit la faible connaissance

générale de la faune Indo-~acifique en général ou une réelle originalité de cette région. Toutefois
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d'importantes lacunes demeurent dans les connaissances zoologiques sur les groupes imljeurs

que sont les mollusques, les crustacés et les annélides polychetes.

Les principaux ouvrages généraux, utilisables pour identifier la faune Indo-Pacifique sont :

Scléractiniaires (VERON, 1993) ; Echinodermes (GUILLE el al., 1986) ; Mollusques

(CERHNORSKY, 1972, ABBOTT, 1986) ; Crustacés (SAKAI, 1976, GRIFFIN &

TRANTER, 1988, BARNARD, 1950) ; ¡Ascidies (MONNIOT et al., 1991) ; Poissons
;~.

(RANDALL et al., 1990).

2.6 - Pourquoi conserver la biodiv~rsité ?

2.6.1 - Protection du patrimoiÍle

L'espece humaine, en accédant aun certain niveau de connaissance, a rompu avec les lois

naturelles qui équilibrent la démographie des especes au sein des écosystemes. Cette

prolifération perturbe les écosyste~es n~~rels et provoque une rapide érosion de la·
. . . . 'i .

biodiversité. n est du devoir des scientifiqués de foumir aux décideurs les éléments permettant

de limiter l'action néfaste des sociétés humaines.

Les sociétés développées essayent de s'autopersuader que la technique pennettra de pallier

les graves lésions apportées a l'environnement. La réalité est toute autre. Les extinctions

d'especes sont définitives et la destruction de certains écosystemes l'.est également a l'échelle

humaine. Par. ailleurs les mécanismes les plus simples aia base du fonctionnement·· du vivant

sont encore hors de portée de la technologie (photosynthese). Ainsi, malgré les progres de la

chimie, est-on incapable de fabriquer l'humus, .indlspensable au maintien du couvert végétal,

sans demander de l'aide aux bactéries. La connaissance d'un .génome ne pennet pas de

. reconstituer un etre vivant.

"Ingenuity can replace a whale:"oil lamI> with an electric light bulb, but not the whales· we

may hunt to extinction." (PIMM et al., 1995).

2.6.2. - Pourquoi faut-il conserver la biodiversité spécifique ?

Au cours de son histoire, l'humanité (et en particulier le monde occidental) s'est octroyé le

droit de coloniser et parfois d'exterminer des "peuplades primitives" avec l'idée plus ou moins

avouée qu'il s'agissait d'autres especes, pas tout a faít humaines (Indiens d'Amérique,

Aborigenes d'Australie...). L'attitude qui prévaut actuellement au sujet de la biodiversité est tres

similaire. On fenue les yeux sur la dramatique disparition des especes de la planete qui

accompagne la destruction de certains écosystemes sous prétexte de développement des sociétés

hu.maines. Maís la disparition d'une espece est au sens propre un génocide ! L'hornme vit

encore sur des restes de "mentalité prélogique" décrite par les préhistoriens et les ethnologues.

Le comportement individuel et collectifest encore imbibé de schémas mythiques et religieux qui
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ont pour effet de transcenqer l'espece humaine par r~pp011 a l'ensemble du tissuvivant de -la

biosphere qui a permis son émergence. L'homme sel définissant cornme supérieur aux autres

especes s'arroge le droit de dominer, d'asservir et bien ~ouvent de détruire son environnement a

des-fins de profit. De mem~ que la révolution copernicienne, en démontrant que la Terre n'était

pas le centre de l'univers,á permis a l'hommede comprendre que sa position spatiale n'avait

riende privilégiée, la révolution darwiniénne a montré que l'homme n'est qu'une espece parmi

-des' milIions d'autres dans la biosphere.1l n'y est pas seulement inclus géographiquement mais

a des liens de parenté avec.tous les autres etres vivants.

Au dela des avantages que l'hornme retire de l'exploitation des ressources vivantes et de ceux

que la future biotechnologie apportera, c'est pour des raisons éthiques qu'il faut protéger, autant

quefaire se peut, la biodiversité spécifique en sauvegardant les écosystemes.

• Ainsi, la protection des baleines est main~enaot considérée cornrne naturelle parla plupart des

Nations et l'arret total de la ch~sse est proche. Les raisons habituellement invoquéespar les

écologistes pour la défense de ces marnmiferes marins' sont d'ordre éthique: 'conservation du

patrimoine biologique pour les générations ~utures. Unenouvelle conséquence vient d'etre mise

en évidence et' montre cornment la perturbation aothropique de l'environnement peut avoir des

effet:8 lointains et de vaste 'ampleur : des chercheurs américains ont montré que lors de la mort
\ fJ

naturelle d'un cétacé survient, sa dépouille 90ule rapidement et va se déposer dans les zones

bathyales ouabyssales ou elle devient source de matiere orgaoique pour le développement d'un
. . -. . .'

éc()systeme benthique temporaire (>10 ans). De tels écosystemes riches, présentaot des

peuplements proches de ceux des sources 'hydrothermales ont été décrits daos le Pacifique, au
. - . ~.' . .

large. de la Califomie (SMITH, 1985) et au large des Hes Hawaii (SMITH, comm. pers.). TI

semble que, loío d'etre de~' phénomenes is¿lés et an~cdotiques, les écosysremes exploitaot les
-,

eadavres de Cétacés soient~ecas général et jouent un grand role daos la dispersion des espeees

benthiques (ANONYME, 1995a). En exploitant a outraoce ces especes de surface, l'hornme a

done court-cireuité le cycle'naturelde la m~~ere organiqueet perturbé de fa~on imprévisible les

écosystemes benthiques de profondeur (BUTMAN & CARLTON, 1995).

2.6.2.1 - Justifications d'ordre économique direct

Les especes marines sont exploitées p~ l'espece humaine pour son alimenta~on et pour les

matieres premiere,s utilitaires ou décoratives (huile de baleine, écaille de tortues...). Depuis

quelques décennies on recherche également dans le milieu marin des molécules utiles en

pharmacologie. Cette explQitation tres aocienne profite de la diversité du vivaot.-
. ' .~ .

- intéret alimentaire :

.L'activité de "cueillette" dans le milieu naturel est vieilie comme l'humanité et le phénomene a

pris de l'ampleur en raison de la croiss~mte démographique. L'homme exeree done une

prédation alimentaire sur les aoimaux et le~ algues. En zone tropicale, la plupart des groupes
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sont concernés, les invertébrés (méfuses, actinies, polychetes, moIlusqúes, .crustacés,

échinodermes, ascidies), les vertébrés (~oissons, reptiles, marnmireres). .

Les tortues marines (7 especes) sont exploitées pour leur chair, leur graisse, leur cuir,

leurs oeufs ou leur écaille. Dans l'Indo-Pacifique, les populations des principales especes ont

régressé. HIRTH, 1993 (in WRIGHT & 'fIILL) signale dans le SO Pacifique les especes

suivantes : Caretta caretta, Lepidochelys oliJacea, Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas et

. une espece australienne, Natator depressa. T~)Utes ces especes sont maintenant en annexe 1 de la

C.I.T.E.S.

Les baleines : Bien que protégées par la _Convention Baleiniere Intemationale (CBI) depuis

1982, les cétacés font toujours l'objet d'ime' chasse active de la part de certains pays (Iapon,

Norvege...). En effet ces pays n'ont pas aécepté le moratoire provisoire de 50 ans déGidé par la

CBI et font leur possible pour poursuivre ou reprendre la chasse. Faute de pouvoir supprimer .

completement la chasse, la création d'un "sanctuaire baleinier" situé dans l'océan Austral a été

décidé en 1992. Il s'agit d'une zone entoura?~ le continent Antarctique en dessous de 400 S qui

constitue la zone d'alimentation fréquentée par les baleines pendant l'été Austral (novembre

mars). TI existe déja, depuis 1979, un sanctuaire de l'océan Indien qui protege les baleines dans

leurs zones de reproduction hivernales.

Ces animaux sont tres vulnérables aux actuels moyens de chasse et ont une faible fécondité.

La survie de ces especes supposerait ,.me totale protection que plusieurs États refusent pour des

raisons coutumieres ou économiques (COHAT, 1986). La population de baleinesbleues aurait

été la plus touchée avec un niveauactuel de quelques centaines d'individus c'est adire proche

de l'extinction.

Les substances naturelles d'intéret biologiq~:

On sait que certaines especes fabriquent des molécules utiles pour l'espece humaine. Ces

molécules sont tres variées et vont des protéines qui nous font apprécier la consornrnation de

certaines especes aux molécules d'intéret pharmacologique. En Nouvelle-Calédonie, la

découverte dans l'éponge Pseudaxynissa cantharella d'une. molécule aux propriétés

anticancéreuses fut l'un des résultats prometteurs du prograrnme ORSTOM SMIB (Substances

Marines d'Intéret Biologique).

Intéret culturel :

La biodiversité marine fait partie de la culture des océaniens et la découverte des paysages

marins, des écosystemes et de certaines especes d'intéret alimentaire contribuent a leur

éducation. Les anthropologues de l'École Structuraliste ont montré qu'il n'y a pas de corrélation

entre l'importance pratique et l'importance symbolique des especes (fISCHLER, 1993). Meme
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, .

si les especes marines contribuent relativement peu a la nutrition des populations' mélanésiennes,

. ,certains poissons, coquillages et poulpes font partie de leur héritage culture!. Les populations

. d'origine Maori, traditionnellement beaucoup plus tournées vers la mer en retirent d'importants

apports protéiniques..

Les coquillages sont' utilisés depuis les débuts de l'installation humaineen Nouvelle-
! . .

Calédonie ainsi que l'attestent les objets recensés sur les sites Lapita (parures, outils, débris

alimentaires). Ces especesa usage alimentaire ou décoratif ont été inventoriées par LüCARD

(1'896) : poulpes ; bénitiers et Lingules (brachiopodes) consornmés crus '; gastéropodes

(Terebra, Oliva, Mitra,Co~1~S, Cypraea... ), mais surtout Turbo, Trochus, Súombus, Lambis,

Patella, Lotia, Chiton; Lainellibranches (Ostraea, Chama, Spondylus, Perna, Pecten, Pinna,

Mytilus, Avicula, Arca, Cardium, Venus, Mactra, Lucina, Tellina, Tapes, Hippopus, Tridacna.

Les valves de Meleagrina margaritifera et Avicula macroptera auraient été utilisées
. .

traditionnellement cornme ~outeaux et cornme accessoires de peches (hamec;ons, leurres) .

.' , Selon leur forme, leur dureté ou leur brillance, les coquilles furent utiliséscornme perc;oirs

(Terebra), racloirs (Arca ~usca, Anomaloca,rdia scapha, Cardium enode, Pecten squamosus,

Modiola, Mytilus), polissqirs (Nautilus, ~ucina, .Tellina), hamec;ons (Avicula; Meleagrina),

instruments de musique (Charonia variegatum, Cassis decussatus) , décoiations (Cypraea,

Strombus, Natica, Columbella, Oliva), "~~rles-m:onaies" (Oliva), parures de chefs (Dolium

melanostomum, Ovula ovum), bijoux (nombreuses especes utilisées pour'la fabrication de
, , ~....

, bracelets, jarretieres, cei~tures et colliers). Les coquillages ont enfin été utilisés par les

méHlOésienspour leurs vertÍJs médicinales.
• 1 > •

ljtilisation des dentsderequins : Les dents des différentes especes de requins tropicaux ont

été de tous temps utilisées par l'hornme cornme outils et cornme parures. Ceci est
. . .' .

particulierement évidentd~ns l'art Maori ou des armes (couteaux, lances, fleches) utilisent le

. pouvoir tranchants des dents du requin tigr~,; la dureté de ces objets est utilisée également pour

confectionner des casques, plastrons et meme des armures. Le requin symbolise la force et
. . ,"- .

l'agressivité et ses dentssont aussi symbole de pouvoir.

Cette symbolique existe toujours et contribue maintenant a la destruction des especes de,

requins pour monter leurs"d~nts en pendentifs pour les touristes, les especes les plus touchées

étant le requin tigre, le req~in bl~nc et le req~in maleo.

2.6.2.2 - Raisons économiques indirectes et patrimoniales (écotourisme)

Raisons esthétiques et écotouristiques - Si 1'0n en juge par l'expérience des lles Hawaii, un

ééotourisme bien géré wut"etre a la fo}s rémunérateur et protecteur de l'environnement

(KAUFMAN & FüRESTELL, 1994); Mise a part la petite clientele touristique vraiment attirée
. '1'" .

par la Nature et la découverte des especes ~ares, les touristes ordinaires cherchent également des

páysages"naturels", des plages non-polluées et des récifs coralliens en bonne santé. Tous ces
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criteres font partie de ce que les professionnels du tourisme appellent l'esprit d'évasion. Si le

milieü est trop perturbé et excessivement développé, cette qualité d"'évasion" disparait et le

tourisme s'éteint.

,-"ti"

Ecotourisme marin et protectioll des espec~~ :

Depuis quelques années, on assiste al'essor d'un écotourisme portant sur le milieu marin qui

exploite la soif de connaissances d'un certai~ public sensibilisé par les médias. Cette nouvelle
. .. ~

tendance a valeur éducative et récréative.

Ce nouveau volet de développement des loisirs s'est pour l'instant concrétisé dans les pays

anglo-saxons ou la sensibilité naturaliste est plus traditionnelle. En Nouvelle-Zélande, cornme

en Australie, une activité touristique importante est axée sur la découverte d'especes marines

(cétacés, manchots...) ou de biotopes particuliers (récifs coralliens, stromatolithes...). Exploités

de longues dates pour leurs paysages récifo-Iagonaires, les lles et rivages du Pacifique voient. .

poindre un nouveau type de tourisme beaucoup plus naturaliste. Les clients ne veulent plus
,L'O¡: .

seulement avoir une vue d'ensemble ni~s voir les especes rares ou présentant' des

comportements particuliers ou bien .avoir des explications sur les écosystemes' (récifs,

mangroves...). TI semble que pour les petits états insulaires, la Nature devienne enfin une

ressource inépuisable.

Si elle est bien gérée, cette nouvelle activitépourrait devenir extremement bénéfique:

- en sensibilisant les populations ala diversité de la biosphere ;

- en donnant une réelle valeur patrimoniale a l'environnement et des arguments pour sa

protection ;

- en créant desemplois locaux adifférents niveaux (guides ou "rangers"...) ;

- en permettant aux scientifiques de réaliserdes études sur des es¡>eces peu connues ;

- en favorisant la parution de documents de vulgarisation.

Les cibles prévisibles de cet écotourisme dans le sud-ouest Pacifique sont :

- les cétacés et en particulier les baldnes abosse (Megaptera novaeangliae) de l'hémisphere

austral qui passent la période hivernale dans les eaux tropicales, le long des cotes australiennes,

aux lles Fidji, Tonga et en Nouvelle-Calédonie (GARRIGUE & GILL, 1994 ; GILL et al.,

1995; GREACES & GARRIGUE, 1997). Aux États-Unis le "Whale watching" a pris une telle

ampleur qu'il concerne environ un million de touristes.par an soit un revenu de $ US 100.106

(KAUFMAN & FüRESTELL, 1994).

- les dugongs (Dugong dugon ) donf1es populations peu étudiées vivent dans les lagons en

s'alimentant dans les herbiers de phanérogames d'Australie, de Papouasie Nouvelle-Guinée, de

Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu. Leur aire de répartition actuelle (entre 30° N et 30° S) va de

l'Afrique de l'est a Vanuatu (soit dans les zones littorales de 43 pays) avec un maximum
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d'~~?n.dancesur la cote nord de.I'Australie ~Fig. 26). Cette espec~ tres vulné.rable semble av0IT¡

deja dISParu localement en Afnque, en ASIe et dans quelques Iles du PacIfique. Le taux de

reproduction est faible (unseul petit ala fois et 3a 7 ans entre les naissances) et ces animaux

sont .décimés par les catastrophes naturelles telles que les cyc10nes auxquelles s'ajoute la

prédation humaine (NISHIWAKI & MARSH, 1985 ; MARSH, 1985, 1988).

Fig. 26. - Répartition géographique du Dugong (d'apres NIsm~AKI & MARSH, 1985).

. . .

.Bien que c1assée en Annexe 1 des listes CITES; dans plusieurs pays des droits de chasse

sontdélivrés aux autocht~n~~ pour raisons "coutumieres". Si cette pratiqueétait admissible

lorsque la capture de ces ahimaux jouait un role dans l'alimentation et qu'ellese pratiquait de
. .

far;on traditionnelle et limitée, elle ne l'est plus al'heureactuelle ou la technicité apportée par les

civilisations occidentales a :accru l'efficacité de la chasse et accéléré la destruction de l'espece

(bateaux amoteur, fusils,congélateurs ...). Cette espece devrait maintenant etre intégralement

protégée, sans dérogation q'aucune sorteo La population mondiale, estirnée a30 000 individus

dont l/3en Austrahe, semble décliner rapidement malgré la mise en réserve naturelle de vastes

secteuts des cotes australiennes (cf. GBRMPA). La prédation humaine, connue d'apres les

captures déclarées et les estimations du braconnage, excede par endroit le taux de

renouvellement de l'espece: et si des mesure efficaces ne sont pas prises rapidement, l'extinction

de ce mammi:tere est prévisible. Meme si les hornmes devenaient soudain qúsonnables et

cessaient la chasse, l'espece aurait une survie précaire car une importante mortalité accidentelle

est liéeaux activités de peche cotiere au filet. En Australie, les filets de protection anti-requins
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capturent des dugongs ; aTownsville, 249 dugongs ont ainsi été pris entre aout 19641 et juillet

1983 (KROGH & REID, 1996). Il est remarquable de constater que les progranunes de

recherche scientifique se désintéressent de ,cette espece en voie de disparition dont le cycle

biologique demeure mal connu. Le seul espoir de la sauver serait qu'elle devienne l'objet d'une
. , . . . • 1·~1:.

demande écotouristique et donc acquiere une :;:valeur économique".

Les véritables raisons pour lesquéllesqn laisse les populations indigenes chasser les

dugongs seraient intéressantes aéclaircir m~'fs cela demanderait le concours d'ethnologues, de

sociologues et de psychologues. Les société~ dites développées et capables de concevoir des

réglementations rationnelles a l'échelle' plariétaire sont pratiquement toutes des civilisations

colonisatrices. Elles conservent de cetté pério?e de leur histoire des complexes ou des remords

qui les empechent d'imposer de nouveau de~ regles de vieaux populations autochtones. Cette

attitude est particulierement nette en Australie ou, apres avoir pratiquement exterminé les

Aborigenes lors de la colonisation, 'les' nouvelles générations d'ethnies anglo-saXones

s'ingénient arestaurer un patrimoine culturelAborigene évanescent. De plus, le dé~eloppement

de la sensibilité écologique va de pair aveé~'~e certaine conception d'une société humaine en

équilibre avec la nature. Les "sociétés prirnlÚves" relativement réduites démographiquement et

n'ayant pas un mode de vie basé, sur une forte technologie, sont donc, supposées etre des

exemples de cet équilibre (notion du "bon sauvage" chere aROUSSEAU). Une société dont la

survie dépend directement de la nature est supposée avoir acquis une certaine sagesse quant a
l'exploitation de la biodiversité. Par ailleurs, il est toujours difficile de donner des le~ons de

bonne conduite ades gens qui exploit~nt ces especes pour leur alimentation alors que les pays

développés détruisent des écosystemes pu des especes pour des motifs beaucoup moins nobles

(ours des Pyrénées, baleines...) !

,- les tortues marines : TI existe. dans ,le monde, sept especes de tortues marines parmi

lesquelles six fréquentent les eaux de l'indo-pacifique tropical (HIRTH, 1993) : la tortue luth ou

Leatherback (Dennochelys coriacea) ; la toitue "grosse tete" ou loggerhead (Caretta caretta) ; la

tortue olive ou olive ridley (Lepidochelys olivacea) ; la tortue "bonne écaille" ouhawksbill

(Eretmochelys imbricata) ;la tortue v~rte (sa graisse est verdatre) ou green (Chelonia mydas)

dont une sous espeee est connue sous le nom de tortue noire ou black (Chelonia mydas

agassizi) ; la flatback (Natator depressa) endémique d'Australie.

Les tortues ont été pechées de tous temps pour leur chair et leur graisse mais' aussi pour leur

carapace couverte d'écailles et leur cuir. Ellessont tres vulnérables lorsqu'elles accostent sur les

plages. de sable pour y pondre et leurs oeúfs font également l'objet d'une prédation humaine

(certains leur pretent des vertus médicinales). La technologie a considérablement accentué cette

prédation en multipliant les débarquements des marins sur les iles isolées, en introduisant le

masque, le fusil sous-marin et les fLletsdormants. Les prédateurs naturels des tortues adultes

sont les requins et en particulier lesrequins tigres (Galeocerdo cuvieri).
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, Devant la réduction rapide des populations, toutes les especes· de tortues marines furent

I c1assées en Annexe I de.la liste CITES interdisant totalement le cornmerce intemational de la

chair et de l'écaille.

Il est étonnant de co~stater, les lacunes importantes. dans les connaissances du cycle

biologique de la plupart de~ especes.

. , La tortue verte J?ond deux ou trois fois par an environ une centaine d'oeufs qui incubent dans

l~ sable. A l'éclosion, les petits subissent une forte mortalité dueaux oiseaux de mer (frégates),

aux crabes (Ocypodes) et aux requins. On sait peu de choses sur la vie des juvéniles qui

semblent passer de longues. années ~n mer. Les jeunes sub-adultes qui s'alimentent dans les

herbiers d'algues ou de phanérogames littoraux sont déja agés. Il semble que cette espece

n'acquiere la maturité sexl)elle qu'entre 30 et 50 ~ns. Au cours de leur existence les tortues

marines effectuent des migrations sur de longues distances (plusieurs milliers de km). Les

techniques de marquage ont perrnis de mettre en évidence un phénomene de "philopatrie" c'est a

dire un retour des adultes sur les meme lieux de pontes a des intervalles de 2 a 4' ans.

Si la tortue verte adulte est une espece essentiellement herbivore, toutes les' autres especes

sont ,carnivores et ont des régimes variés (MORTIMER, 1982) : la tortue luth plonge

profondément pour consornmer de nuit les organismes du micronecton concentrés dans la DSL

(Deep Scatering Layer) et d,es méduses ; la tortue olive consornme des crabes, crevettes ascidies

• et rnéduses ; la tOltue ridley mange des crabes ; 'la t~rtue "grosse tete" est prédatrice

d'invertébrés, principalem~nt de mollusques et de crabes ; la tortue "bonne écaille" a un régime

cqmposée d~éponges, d'algues, de mollusques et d'ascidies ; l'espece australienne (flatback)

mange également des invertébrés.

. 'La grande variété de ces régimes alimentaires font que les mesures de protection n'ont pas la

meme efficacité selon les especes.

.'~s especes les plus e~ploitées dans le SO Pacifique sont les tortues vertes el les tortues

."bonne écaille". La conserva~on de ces especes passe avant tout par la protection de leur lieux

de pontes.

-Étant donné la tres longue période qui .s'écouleentre le départ des juvéniles en mer et le

retolJr des sub-adultesa la cote, il n'est pas encare possibled'observer les effets de la protection

des lieux de pontes sur les populations. De meme, les. effets néfastes de l'excessive récolte

d'oeufs pratiquée' dans certains archipels rie seront quantifiables que dans plusieurs années.,.
D'ou la nécessité de maintenir des prograrnmes d'observations et d'études sur le long terme.

~Les oiseaux marins (HARRISON, 1983) : Il s'agit d'especes qui nichent sur le littoral ou

. sur les ilots et les cayes de sable et qui trouvent leur alimentation dans le milieu marino Certaines

iles isolées telles que Huon, Surprise et Chesterfield pré~entent de vastes colonies d'oiseaux qui

n'ont jamais fait l'objet d'~tudes (COHIC, 1959,; CONDAMIN, 1977). Pourtant, ils influent

sur les activités humaines, en exen;ant une forte prédation sur les poissons littoraux et en

produisant les gisements de guano.
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Les especes qui nichent súr lesí10ts isolés du sud-ouest Pacifique sont principaleme~t :

- les Frégates (Fregata ariel, F. minor) célebres pour les couleurs flamboyantes que prend le

jabot du maIe pour la parade nuptiale ;

-le Paille en queue (phaeton rubricCllida), en voie de disparition dans le sud-ouest Pacifique;
. ~ . ."

-les Fous qui sont les plus fréquents (Sulá leucogaster, S. dactylatra, S. sula) ;

- les Stemes et Noddies (Anous siolidus, A. minutus) ;
~; .

- les Puffins et les Pétrels.

Le 'spectacle offert par les différe~tes ph~es du cycle biologique de ces colonies d'oiseaux

de mer .serait certainement 1'un des plus attraCtif pour 1'écotourisme. Toutefois, ces especes sont

vulnérables pendant la nidification et les lieux de pontes devraient etre mis en réserves.

La Nouvelle-Calédonie, située ala limite sud de la zone tropicale, re'toit meme parfois en

hiver la visite d'especes subantarctiques telles que I'Albatros royal (Diomedea epomophora) et

le Damier du Cap (Daption capense) qui suivent les navires (observations personnelles).

....
2.6.2.3 - Raisons scientifiques t\

La biodiversité est l'une des caractéristiques du vivant et la résultante de l'évolution. Les

millions de génomes existants ont été lónguement élaborés au cours des temps géologiques et

sont "matérialisés" dans la diversité morphologique et la parenté des especes. Laisser détruire et

disparaltre des especes de la planete, c'est diminuer les chances de I'humanité de comprendre

vraiment sa filiation et les raisons de sa propre émergence. C'est dans la mer, lieu d'origine

probable du vivant, et plus particulierement dans les zones intertropicales que. 1'0n observe les

plus grandes diversités taxonomiques' et le maintien de groupes "archaYques". n faut donc

préserver cette diversité et utiliser le potentiel d'information de chacune de ces especes pour

tenter de reconstituer une véritable phylogénie:

La biogéographie évolutive estégalement un élément important dans la compréhension de la
- .'

biosphere. Dans cet irnmense puzzle. spatio-temporel, chaque modeste espece contribue a
expliquer l'ensemble. De meme qu'úne simple trace du passage d'une particule dans une

chambre abulles permet au physiciend'accéder a la compréhension intime de la structure de. . .

l'univers, 1'0bservation dans le présent d'une espece donne au biologiste des informations sur

le passé et la "prescience" du futuro

La grande diversité spécifique des écosystemes tropicaux semble bien etre une garantie pour

leur sauvegarde. Lorsque les écosystemes sont perturbés, déséquilibrés ou meme localement

entierement détruits, c'est la diversité spécifique qui permet la résistance du systeme, ou sa

recolonisation. L'espece qui possecte 'le génome le mieux adapté aux nouvelles circonstances

prolifere. La richesse spécifique d'un rnilieu serait donc une assurance de durée pour

l'écosysteme qui possede en son sein les potentialités évolutives capables de répondre aux

modifications des parametres physico-chimiques.
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En milieu terrestre, des expériences ont pu montrer qu'une dirninution' de la diversité

spécifique entrainait la dinynution des performances de l'écosysteme. Une conséquence de cette

observation pourrait etre 9ue : "the loss of diversity may reduce the ability of terrestrial

ecosystems to absorb anthropogenic C02."(NAEEM et al., 1994).

. Certains auteurs ont te~té d'attribuer une "valeur" s'cientifique aux taxonsen effectuant des

analyses cladistiques. A partir de ces analyses un index taxonornique de la diversité spécifique

est établi pour définir despriorités et aider a la conservation. Au lieu d'une simple mesure de

, diversité spécifique, un indice de "rareté" sera introduit au vu des résultats de ces analyses et de

la forme des arborescences obtenues. Par ailleurs, la répartition géographique des especes est

également prise en compte et la "valeur" des especes et les priorités de conservation proposées

croisent les informations cladistiques et les informations géographiques (VANE-WRlGHT et

al., 1991). Les limitations de cette méthode qui tente de baser la conservation sur des éléments
, ,

moins subjectifs sorit le faible niveau de descriptiori taxonomique et les énormes lacunes

d'échantillonnagequi rerident tre~ imprécises la connaissance de la répartition géographique des

especes (particulierement en rnilieu marin). Cette méthode prenant en compte a la fois les

connaissances taxonorniques et biogéographiques ne pourra done s'appliquer' qu'aux especes. ,) " . ,

déja bien connues qui ne ~présentent qu'une petite fraction de la biosphere.

- ,Exemple d'utilisation·· d'analyses cladistiques pour aider a établir un ciassification

phylogénétiqUe des décapo~es brachyoures :

Depuis l'utilisation courante de 'la microscopie électronique, les biologistes ont pu décrire

finemeilt l'anatornie cellulaire, la structure des organites et interpréter leurs fonctions. Parmi les

cellules tres différenciéesq'ui on~ fait l'objet d'une attention particuliere, se trouvent les cellules

reproductrices . males ou spermatozoldes. Ces cellules existent depuis tres longtemps et

marquent, avec l'apparition de la reproduction sexuée, l'une des étapes les plus importantes de
. '

l'évolution du vivant. Bien que leur fonction de transrnission du patrimome génétique soit

identique chez tous les etres vivants sexués, ils présentent une extreme diversité morphologique

el 'sont caractéristiques de' chaque groupe.. On considere que ces cellules complexes ontdes

formes peu influencées par l'environnemen~et sont ainsi de bons marqueurs phylogénétiques.

Chez les Crustacés, la diversité morphologique des spermatozoldes est particulierement

grande et des essais de: elass~fications cladistiques au niveau des ordres ont été tentés

(JAMIESON, 1991). Dans, le groupe des crustacés décapodes, qui sont les plus évolués, on
i

peut utiliser 1eur morpholo'~ie pour améliorer la compréhension de l'évolution au sein de cet

~rdre et en particulier pour déterrniner si les brachyoures descendent plutot des anomoures que

des macroures. Cependant, jusqu'alors, la diversité des formes au niveau familia! n'était pas

connue et les spermatozo·i?es de nombreuses familles de profondeur n'avaient pas encore été

décrits.

L'étude de l'abondant matériel que j'ai récolté au cours des campagnes réalisées depuis 1992

en Nouvelle-Calédonie est encore en cours mais plusieurs articles décrivant la m?rphologie des
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. .

spennatozoYdes sont déja paros pour les familles suivantes :Hornolidae et Dromiidae (GUINOT

et al., 1994 ; JAMIESON etal.,· 1993a) ; Dynornenidae (JAMIESON et al., 1993b)

Trapeziidae (JAMIESON et al., 1993c) ; Cyclodorippidae (JAMIESON et al., 1994b),

Raninidae (JAMIESON et al., 1994c), Hyrnenosornatidae (RICHER DE FORGES' et al.,

1997).

" .
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10 SlboperaAor prOlUbenInce ; .~

, 13 AnlOnlla\BÍ-al palo mno

Il~

Paradynomene tubercuúJla (DYnomenidae)

Raninoidu sp. (Raninidae).·

IAaooomeelongalBs

Mictyris Iongicarpa (MiClyridae) .

10~~~, ~Operculerprojedionl

-per1Dr-

22 ...._

-pIOC*&==LatreiUopsis gracilipu (Homolidae)

F 15 Iobliftod. l/IQrt,
anlhi!I ring

Calocarcinus afrú:anus (Trapeziidae)

Fig. 27. - Variation de la morphologie ultrastructurale des sperrnatozoi"des au sein du sous-ordre des brachyoures
: A : Dynomenidae (Paradynomene tuberculata) ; B : Homolidae (Latreillopsis gracilipes) ; e :
Raninoidea (Raninoides sp.) ; D : Cyclodorippoidea (Tymolus sp.) ; E : Mictyridae (Mictyris longicarpa)
;F : Xanthidae (Calocarcinus africánus) (d'apres JAMIESON. 1995).
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.En utilisant ces nouvell~s doynées sur le sperme, une analyse cladistique a été faite sur le

groupe des Podotremata (JAMIlESON et al., 1996). Elle confirme ,la position des Homolidae

cornme groupe de crabes archai"ques séparé des Dromioidea et l'existence du groupe des

Archaeobrachyura composé des Homoloidea, des Raninoidea et des Cyclodorippoidea (Fig. 27,

2~). De plus la classification des brachyoures proposée par GUINOT (1978) et basée sur la

position des orifices génitaux (Podotremes, Hétérotremes, Tharacotremes) est confirmée par les

analyses basées sur les caracteres morphologiques des spermatozoYdes.

80
~
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.' Paradynomene tubercu/ata

Homolodromia kai .:
...-----1 Dromidiopsis edwardsi
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Homola ranunculus

Latreillia sp.

A

. Raninoides sp.

r----r~~~_:_~===.: Ranina ranina
lyreidus brevifrons
Xeinostoma richeri
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Ocypode ceratophthalma

r-
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Portunus pelagicus
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!JO X

~
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S'..
~
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r__-L_R:..:an=in.:,:o.:.:id:.:e.:.s sp: . :
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.....---1 Lyreidus brevifrons== ....I

1----1 xeinostoma'richenJ ' .
.' Tymolus sp. Cyclodorlppoldea

.....--Cymonomus sp.
Latreillia sp., Latreilliidae, Homololdea

Calocarcinus alricanusr-----1 Pilodlus areolatus
Portunus pelagicus _.-------===='1...,
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Ocypode ceratophthalma Thoracotremata s. Guinot
Macrophthalmus crassipes
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1--- Majids
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~
Stjmdromja lateralis, Dromiidae

~ Paradynomene tuberculata, Dynomenidae.
• 3 Homolodromia kai, Homolodromiidae
~ 'Dynomene devaneyl. Dynomenidae .
::. Dromidiopsis edwardsi, Drorniidae .

Dagnaudus petterdj
r----1 Latreillopsis gracilipes Homolidae, Homololdea'

Homola ranunculus
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~
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Pagurus bemhardu5 J .
Clibanarius taeniatus . . Paguroldea, Anom,ura

Fig. 28. - Exemple d'analyse cladistique utilisant a la fois les caracteres morphologiques somatiques et
I'ultrastructure des sperrnatozoYdes dans le groupe des Crustacés brachyoures (d'apres JAMIESON et al.,
1995). A : analyse utilisant seulement la morphologie sperrnatique ; B : analyse utilisant tous les
caracteres morphologiques. corporels et sperrnatiques.
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2.6.2.4 - RailSOnS éthiques

119

L'homine porte la respbnsabi~ité du mond~ ou il vit au-dela de sa prbpre existence et se doit

de léguer aux futures générations une nature la moins dégradée possible et donc de· conserver

les especesexistantes.

. Les estimatioÍls sur la croissance démogr~phique de 1'espece humaine sont diverses sur des

échéances a quelques décennies (COHEN, 1995). La population actuelle est d'environ6.109 et

devrait atteindre 1010 habitants avant la fin dU 2leme siecle. Certains pensent que 1'on observe

déja un ralentissement de la natalité corrélatif a l'éducation et a 1'accession généralisé a

1'information (CHESNAIS, 1995). Quoiqu'il en soit, l'impact de 1'homme sur son

environnement va encore augmenter par surexploitation des ressources, dégradation des zones

littorales et pollutions diverses. Les écosystemes ont d'extraordinaires capacités a cicatriser les

plaies occasionnées par 1'homme et 1'on peut,espérer qu'avec laprise de conscience progressive

au niveau international, les principales sour~Js de nuisances soient progressivement contr6lées

et réduites. Par contre, la "pollution" la plus grave, paree qu'elle est définitive, est celle qui

entrame 1'extinction des especes. Cette extinction est corrélée a la démographie et surtout aux

développement technologiques associés.

Les etres vivants et leur environnement doivent etre protégés pour des raisons éthiques et

non pour une hypothétique valeur pour l'hornme. S'il en était autrement, la conservation serait a

placer sur le meme plan que 1'exploitation, une forme d'exploitation différée pour le bien etre de

1'hornme (EHRLICH & WILSON, 1995 ; DOBSON, 1996). Toutefois, il ya la un probleme

philosophique, la morale étant établie uniquement pour et par 1'hornme et ne s'appliquant pas

aux autres etres vivants. TI est difficile de trouver un équilibre entre le prélevement biologique

que 1'hornme doit faire sur la nature pour sa survie (alimentation, molécules actives, ....) et les

abus technologiques qui conduisent a la dégradation des écosystemes et a la disparition des

especes. Un concept d"'éthique de l'environnement" a été proposé en faisant valoir que

1'hornme n'existait que cornme partie desécosystemes et qu'il était donc responsable desautres

parties. TI y a donc des conservationistes "anthropocentriques" qui évoquent 1'utilité de la

biodiversité pour 1'hornme et des "écocentriques" qui veulent protéger la biodiversité pour elle

meme. Certains écologistes n'hésitent pas a rappeler que 1'hornme ne ditrere des autres etres

vivants que par quelques séquences génétiques et donc a étendre la morale a toute la nature

formant ainsi 1'école de "deep ecology".

On a beaucoup critiqué cette nouvel1e "religion de la Nature" mais les propositions dé créer

une véritable morale de la nature et un droit de la biosphere devraient etre prises plus au sérieux

a l'époque ou l'homme devient capable de manipulations génétiques. L'éthique du vivant est

appelée a un bel avenir: ce qu'il y a de vraiment humain dans l'hornme ne serait-il pas cette

faculté de transcender sa propre espece pour se resituer dans 1'univers du vivant ?
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Vers une Éthique de la nature
11 y a quelques années, une commission internationale de sages s'est réunie pour décider s'il fallait ou non

détruire les dernieres souches du. virus de la variole maintenues en cultures dans quelques laboratoires. 11 semble
en effet que la forme sauvage· de cene espi::ce ait disparu de la planete suite aux campagnes de vaccinations
intensives. De nombreux scientifiques ont alors fait valoir que nous. n'avions pas éthiquement le droit d'éradiquer
une espece, aussi dangereuse soitcelle pour notre propre espece. Cene prise de position, d'une. haute portée
philosophique, contraste avec I'anitude désinvo1te que la plupart des gens et des Etats adoptent vis a vis de la
conservation de leur patrimoine.biolog~que ! .

Finalement, le 30 juin 1999,d'apres une décision du Conseil exécutif de I'Organisation mondiale de la santé,
les stocks de virus de la variole devraient etre détruits.
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3 - La biodiversité des zones Httoralrs en Nouvelle-Calédonie
I
i
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Située dans le Pacifique sud-ouest, sur le tropique du Capricome, la Nouvelle-Calédonie est

une ile haute de grandes dimensions (environ 19 000 km2). D'origine gondwanienne, elle est

séparée de la cote est. austrálienne depuis environ 80 millions d'années. Pour des raisons,

géologiques, géographiques et hydroclimatiques, cette íle présente une tres grande biodiversité

terrestre et marine. Un récif barriere; parmi les plus longs du monde, délimite autour de l'lle
, ,

principale de vastes lagons qui abritent de nombreux ílots coralliens, des récifs frangeants, des

,herbiers de phanérogames et de caulerpales et des zones de mangroves (RICHER DE

FORGES, 1991b). Cette diversité d'écosystemes offre une forte biodiversité spécifique dont la

connaissance est loin d'etre complete.

3.1 - Caractéristiques physiques de la Nouvelle-Calédonie

Les éléments concemant le milieu physique font généralement l'objet de chapitres

d'introduction des theses réalisées sur la ~égion (DEBENAY, 1985 ; CONAND, 1989 ;

CHEVll...LON, 1990) ; seuls quelquestraits importants pour la compréhension des écosystemes

benthiques seront résumés ici. Par ailleurs, les caractéristiques géomorphologiques et les

facteurs du, milieu sont résumés dans, l'Atlas de la NouvelIe-Calédonie. Pour la partie

strictement lagonaire, on' consultera DANDONNEAU et al., (1981). Un catalogue

bibliographique indexé du milieu marin de la Nouvelle-Calédonie regroupe 2 938 références

traitant des caractéristiques physiques et biotiques de la zone économique (FROMAGET &

RICHER DE FORGES, 1992).

3.1.1 - Géomorphologie

La NouvelIe-Calédonie est une grande ile (400 x 50 km) orientée nord-ouest sud-est qui,

contrairement ala plupart des llesdu Pacifique, n'est pas d'origine volcanique. Elle est la partie

émergée d'une grande ride, la ride de Norfolk, qui s'étend depuis les récifs d'Entrecasteaux

jusqu'a l'lle du Nord de la Nouvelle-Zélande (Fig. 29). Cette ride est' interprétée cornme

l'ancienne marge continentale du continent de Gondwana qui se serait séparée du bloc australien

il y a 80 M. A. (fin du Crétacé) lors.de l'ouverture de la mer de Tasman (GRIFFITHS, .1971 ;

HAYES & RINGIS, 1973 ; STEVENS, 1980).

A l'Éocene supérieur (37 M. A.);- une 'nappe ophiolithique, arrivée par obduction, amodifié

la partie sud-est de l'lle, mettant eri place les terrains qui sont de nos jours a l'origine des

ressources minieres (PARIS, 1981; DEBENAY, 1985; RECY, 1982).

Autour des rivages de la NouveIle-Calédonie (Grande Terre) les récifs coralliens se sont

installés des le Miocene et ont construit une barriere pratiquement continue s'étendant sur

environ 1 600 km (HOPLEY, 1982; CARTER & JOHNSON, 1986 ; COUDRAY, 1982).

Cette immense barriere corallienne délimite autour de la Grande Terre des lagons dont la surface

est estimée a23400 km2 (TESTAU & CONAND, 1983).
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Fig. 29. - Carte bathymétrique du Sud"Ouest Pacifique avec la Zone économique de Nouvelle-Calédome (En
trait plein le contours des 2000 m).

SeuIe une partie de la Cote Ouest de l'ile, comprise entre les rivieres de Moindou et de Poya
. ¡ .

. (Fig. 30), ne possede pas!de véritable lagon, le récif frangeant étant séparé du récif barriere

seulement par un chenal d'~mbarcation peuprofond « 5 m).
I '

On peut diviser ce grand lagon néocalédonien en plusieurs entités géographiques (Fig. 30) :

le Lagon Sud-Ouest, compris entre Téremba au Nord et l'ile des Pins au Sud; le Lagon Est,

entre le canal de la: Ravanah au sud et la passe d'Amos au nord ; le Lagon Nord, compris entre

l'estuaire du Diahot au sud: et le Grand Passage au nord qui sépare le Lagon Nord proprement

dit de l'atoll de Surprise ; le Lagon Nord-Ouest, compris entre Poya et l'ile de Yandé. Ces

lagons sont tres différents ~n structure, forme, superficie et bathym6trie.,

Parmi les dépendance~ de la Nouvelle-Calédonie se trouvent d'autres lagons : aux iles

Loyauté, les lagons d'Ouv,éa et de Beautemps-Beaupré ; les récifs d'Entrecasteaux comprenant

les atolls de Ruon et de Surprise ; les deux grands atolls de Chesterfield et de Bellona ; les

"atolls" submergésde Fair.way et de Lansdowne (Fig. 31).
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Dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie, existe également de nombreux guyots,

vestiges d'anciens atolls ennoyés parsubsidence (SCOTf & ROTONDO, 1983 ; RICHER DE

FORGES et al. , 1987 b), qui présentent encore une partie sornmitale située dans .la :z;one.

euphotique.
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Fig. 30. - Les lagons de la Nouvelle-Calédonie, délimités par une barriere corallienne d'environ 1 600 km re
longueur, couvrent, avec les atolls de Huon et de Surprise, pres de 23 400 km2.

Les lagons de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie ~oivent d'importants apports

terrigenes, alors que les autres formations sont entierement eoralliennes.

Des reliefs d'lles hautes volcaniques tres jeunes situés sur 'Tare insulaire des Nouvelles

Hébrides" existent dans les eaux néocalédoniennes. Ce sont les volcans actifs de Matthew et

Hunter sur lesquels on assiste aux premiers stades du développementde sc1éraetiniaires sur

support basaltique (MAll..LET & MONZIER, 1982 ;.LABOUTE et al., 1989).

Une aUtre particularité de cette partie du Pacifique sud-ouest est la présence de la ride des lles

Loyauté située en bordure de la "fosse des Nouvelles-Hébrides". A ce niveau, le plongement de
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·la pláqueindo-lmstralienne 'sous la plaque Pacifique a provoqué la surélévation de 11ride et des

formations coralliennes qu'elle supporte : Walpole, Maré, Lifou, Ouvéa, Beautemps-Beaupré,

récif de l'Astrolabe, récifPétri (CHEVALIER, 1968; BITOUN & RECY, 1982).

La limite du lagon sera définie par l'isobathe 100 m qui correspond approximativement a la
" , .

profondeur inférieure,de déyeloppement des coraux hermatypiques.

3~1.2 - Climatologie

La mer du Corail qui baigne les cotes de la Nouvelle-Calédonie a fait l'objet de plusieurs

études hydroclimatiques. Au sud de la Grande Terre, les courants superficiels vont vers l'ouest

alors que les récifs d'Entrecasteaux et le nord des iles Loyauté sont tangentés par le contre

courantéquatorial dirigé vers l'est (HENIN el al., 1984).

La Nouvelle-Calédonie se situe entre 18 et 23° d~ latitude sud, a proximité du tropique du

Capiicorne ; il en résulte un ensoleillement important, des températures modérées toute l'année

(23°C de moyenne a Nouméa) et un régime de vents alizés d'est et de sud-est.

.En raison du relief mOQtagneux de l'lle et de ladirection des vents dominants, une nette

dissymétrie apparait dans l~s .précipitations, la Cote Est pouvant recevoir plus de 3 000 mm

d'eau par an alors que la Cote Ouest est beaucoup moins arrosée (environ 1 000 mm I an pour la

presqu'lle de Nouméa).".. .

L'lle est affectée chaque année par des dépressions tropicales pouvant évoluer en cyclones.

Ces évéilements ponctuels .peuvent avoir des conséquences considérables sur les précipitations

et sur les apports terrigene~ dans les lag0!1s (DUGAS & DEBENAY, 1982; BALlZER &

TREScAsES, 1971).

.Toútes les données météorologiques ~isponibles proviennent de stations d'observations

situées aterre alors que les conditions climátiques régnant áu niveau de la barriere récifale s'en

éc~entnotablement; les vents y sont plus forts et l'agitation de surface presqueconstante.

3.1.3 ~"Réseau hydrographique et sédimentologie

Un réseau hydrographique tres dense est présent sur la Grande Terre (Fig. 31) ; les"rivieres

"transportent dans le lagon ,de grandes quantités de matériaux, soit sous forme dissoute, soit

sous forme particulaire.

Les exploitations minieres des croutes latéritiques (mines de fer, de nickel et de chrome) ont

accentué les effets de l'érosion pluviale ; les éléments fins entrainés se déposent ainsi dans les

zones cotieres (TRESCASES, 1969; BIRD el al., 1984). Environ 50 % des cotes sont bordées
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de mangroves, couvrant une surface estimée a200 km2 pour l'ensemble ~e l'ile ; elles sont plus

particulierement développées dans les b,lies de la Cote Ouest (THOLL01i, 1989, 1996a).

Les fonds méubles des lagons de Nouvelle-Calédonie sont constitués de sédimentsayant

deux .origines : d'une part les apports telTigenes provenant de la Grande Terre qui sont dus a
·l'érosion phiviale de la crofite latéritique ; d'aUtre part a ladégradation des récifscoralliens

~ .

composés de carbonates qui subissent l'agre~sion de la houle et a la production biogene des
.• I •

organismes asquelette calcaire, (Mollusques;¡; AIgues calcaires, Foraminireres, Echinodermes,

Crustacés, Bryozoaires...). On observera donc deúx gradients sédimentaires inverses : les

sédiments carbonatés qui décroissent de la barriere vers la cote et les sédiments terrigenes

silicatés diminuant de la cote vers le récif. lirésulte de cette double origine des particules une

.zonation des forids des lagons que 1'0n distingue aussi bien dans les sédiments que dans les

cornmunautés benthiques : une zone cotiere envasée, une zone de "fonds blancs" carbonatés en

arriere récif et une zone de mélange (fonds gris) entre les deux précédentes..

N

Fig. 31. - Carte de la Grande Terre de Nouvel1e-Calédonie avec le réseau hydrographique (d'apres BIRO el al.,
1984).
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.3.2 ' - .L'origine -des connaissances sur la biodiversité marine en Nouvelle

Calédonie

3.2.1 - Historique

Lorsque les auteurs parlent du lagon de Nouvelle-Calédonie, ils font généralement allusion a
lazcme du Lagon Sud-Ouest comprise entre l'ile Ouen et la baie de St. Vincent. Le présent

travail, au contraire, considere le Lagon Sud-Ouest au sens large, depuis Téremba au Nord

jusqu'au grillld "thalweg" du Sud.

Le Lagon Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie avait fait l'objet de plusieurs investigations

dont les plus importantes pouda connaissance de la biodiversité furent :

"' la rnission Singer-Polignac qui travailla en 1962-1963 devant Nouméa, dans la Baie de St.

Vincent et fit quelques incursions sur la Cote Est au niveau de la Baie de Canala, et aux iles

Loyauté (SALVAT, 1964,1965; TAISNE, 1965; CHEVALIER, 1968);

-lestravaux de faunistique et d'écologie de CATALA (1950, 1958, 1964, 1979) ;

., les inventaires faunistiques établis par l'ORSTOM 10rs du prograrnme SNOM (Substances

Naturelles d'Origine Marine) apartir de récoltes effectuées en p10ngée sous-marine et qui sont a
l'origine de la réalisation des Guides faunistiques ;

-les travaux d'éco10gie: réalisés par des chercheurs de la Station Marine d'Endoume, qui

traitentessentiellement des fonds meubles (THOMASSIN, 1981 ; LEDOYER, 1984a,b). Par

aiUeurs, une étude sédimento10gique du Lagon Sud-Ouest avait perrnis la réalisation d'une carte

des ..fonds en quatre feuiHes (DUGAS & DEBENAY, '1978, 1980, 1981, 1982) présentant la

granu10métrie et la teneur en carbonates
, ,

L'ensemb1e de ces recherch~s ont porté essentiellement sur le 1agon sud-ouest et plus

paiticuiierement sur les environs de la presqu'ile d~ Nouméa, c'est adire sur une faib1e fraction

de la superficie des 1agons de la zone éconornique de la Nouvelle-Calédonie.

3.2.2 - Le programme:LAGON

Entre 1984 et 19891es 1agons de la Nouvelle-Ca1édonie ont fait l'objet d'un échantillonnage

intensif par dragages et chalutages (RICHER DE FORGES et al., 1987;, RICHER DE

FORGES, 1991b). Ces rétoltes ont eu lieu dans le cadre du prograrnme "LAGON" lancé par

'l'ORSTOM et qui avait p6ur objectifs : l'inventaire de la faune et de la flore benthique ; la ,

cartographie bionornique des1agons et l'étúde des sédiments ; l'éva1uation des biomasses au

sein des différentes commllnautés ainsi qu'une modélisation des flux d'énergie dans les réseaux

trophiques. Ce dernier point impliquant une connaissance des transports particulaires par les

masses d'eau, une étude des courants fut réalisée dans le Lagon Sud-Ouest ou elle permet une

modélisation de la circulation.
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Plus 'de l' 200 dragages et chalutages ont été effectués dans les lagons entre 5 et 100 m de

profondeur entra'inant la constitution d'importantes' collections d'organismes benthiques qui .
, ,

sont déposées au Muséum national d'Histohe naturelle (MNHN) a Paris d'ou elles ont été

réparties pour études aupres des taxonorrllstes:

Pour compléter les collections des di"agag~s et tenter d'évaluer la biodiversité en Mollusques,

. un "Atelier" fut organisé' enNouvelle-C~lédonie en 1993 sous le nom d'Expédition
. . ..', ro'. . .

Montrouzier. Deux chantiers d'un mois, l'UD aTouho, sur la cote Est et l'autre aKoumac dans

le lagon Nord-Ouest réunirent une vingtain~:de personnes et permirent larécolte d'environ 4

000 especes de Mollusques sur quelques cent'aines de km2 de lagon (BOUCHET, 1994).

En 1995, un échantillonnage intensif d'u~ mois dans le lagon Sud-Ouest permis de dresser

un premier inventaire de la faune des,Crustacés Amphipodes en récoltant 180 especes dont plus

de la moitié sont nouvelles pour la science (LOWRY, comm. pers. ; MYERS, 1997).

3.2.2.1 • Matériel et méthodes
":f'

',"-,
¡~t<t

Le prograrnme "LAGON", et plus particulierement son opération de bionomie benthique,

disposait donc de quelques éléments pour s'orienter et généraliser al'ensemble des lagons les

connaissances résultant des recherches citées ci-dessus (RICHER DE FORGES 'et al., 1987 a ;

GRANDPERRIN & RICHER DE FORGES, .1989b). Certaines zones du lagori ont été étudiées

de fayon plus précise sur le plan' sédiinentaire (CHEVILLON, 1985) et une étude

sédimentologique et bioc1astique a été effectuée pour les LagonsEst et Nord (CHEVILLON,

1989, 1990, 1997) et pour l'atoll d'Ouvéa (CHEVILLON, 1996)..

La surface a échantillonner étant' tres importante (23 400 km2), le moyen de prélevement

retenu pour les fonds meubles fut la.drague car cet engin permet de récolter rapidemerit a·la fois

le sédiment et la faune, vagile ou fixée, épigée ou endogée.

Les bateaux

Les récoltes par dragages numérotees de 1 a 903 ont été réalisées a partir du N. O.
, -

"Vauban", chalutier de 24 m qui travailla pour l'ORSTOM jusqu'en 1987. A partir de 1988, le

N. O. "Alis'\ chalutier de peche par l'arriere de 28 m, réalisa les stations 904 a1217.

Certaines récolt~s proviennent de plongées apartir d'une autre embarcationde l'ORSTOM,

le N. O. "Dawa", vedette de 11 m.

Les récoltes concemant le lagon des lles Chesterfield (Campagnes CHALCAL 1 ; CORAIL

2) ont eu lieu apartir du N. O. "Coriolis", chalutier de peche par l'arriere de 35 m.

Les engins de prélevement
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Trois modeles différents de dragues ont été utilisés : une drague CHARCOT (80 cm

d'ouverture), une drague, WAREN de 70 cm de largeur utile (RICHER DE FORGES &

LABOUTE, 1989) et une petite drague épibenthique. Chacune de ces dragues était équipée d'un

, sac composé de trois maiI1es : lllle maille intérieure de 5 mm, deux sacs en filet de mailles 30

mm, l'ensemble étant prot~gé soit par une cotte demaillemétallique.soit par un épais tapis de

caoutchouc. Une "manillecassante" était placée sur l'uo des bras de la drague cornme sécurité

encás de l'croche".13ien q';l'essentiellementcomposés de sédiments meubles, les fonds ne sont

pas toujours homogenes, il est fréquent que la drague ramene des coraux, des fragments de
I

dalle de gres ou encore des blocs de. taille' décimétrique composés d'algues calcaires

(rhodolithes). Or, pour certains groupes tels que les Crustacés, la présence de formations

rocheuses sur un fond meuble est tres importante; é'est ainsi que les Stomatopodes vivent

souvent sous les blocs, les :crabesXanthidae dans les anfractuosités des madrépores, etc...

Certain~s zones d~ lag~n particulierement planes, notarnment en B.tie de Boulari, dans le

Lagon Nord et dans le lagon de Chesterfield ont permis l'utilisation d'un chalut aperche de 4 m

(FOREST, 1981).

L'échantillonnage "

, '

, "Une drague travaille différernment seIon la granulométrie des sédiments, le relief et la

rugosité des fonds. D'une' maniere générale, les traits' ont duré 5 mn, la drague étant tirée ala

'vitesse de un noeud. Touiefois, ils ont souvent été' interrompus, par la présence de reliefs

imprévus. Quand le fondest tres vaseux, la drague s'enfonce des les prerniers metres ;. en

revanche, quand les fond's sontdurs (dalles gréseuses)ou tres rugueux (rhodolithes ou blocs

coralliens) elle rebondit et ne reste qu'une ,partie du temps en contact avec le fondo Dans des

conditions optimale de trav~lla surface échantillonné~ est d'environ 120m2, mais il est illusoire

d'espéier utiliser ce moyen pour un échantillonnage quantitatif puisque la surface réellement

parcouruedemeure inconnue.

. :Les dragages ont été réalisé' selon un plan d'échantillonnage régulier tous les deux milles le

long de radiales allant de la cote au récif barriere. Les radiales étant espacées de deux milles (3

704 m). Pour des raisons logistiques, le maillage fut de 3 milles dans le Lagon Nord et de 1

rnille aproxirnité de Nouméa. Achaque extrérnité des radiales, les stations les plus proches de

la cote,ou du, récif ont été choisies de maniere aconserver une distance et une profondeur de

sécurité pour le bateau (profondeur > 5 m ; distance a la cote> 600 m).' TI resulte de ces

contraintes que les organismes des petits fonds sont tres mal échantillonnés et restent

paradoxalement les moins bien connus.

Dans la mesure du possible, la morphologie des rivages (baies, estuaires, chenaux) et des

récifs. (passes, ¡¡ots, cayes) a été prise en compte dans la répartition des stations. De meme,

plusieurs zones non-hydrographiées (Come Sud-Ouest, Lagon Nord) n'ont été échantillonnées

qu'en fonction des possibilités de navigation.



, 1;
': ,1 ~~ r-~~ •.~; ': ~ ":.

- ,

BIODlVERSITE DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEDONlE 131

Les listes de stations, eontenant les informations suivantes : numéro de -station, profondeur en metres,
position en latitude et longitude (au 1/10 eme de minute) et une indieation de la nature du substrat et des
organismes earaetéristiques, ont été publiées par RJ:CHER DE FORGES (1991). Le positionnement des stations
sur les eartes a été réalisé apartir de la eartographie au 1160 000 eme disponible pOur une partie des lagons
(Serviee Hydrographique de la Marine, eartes nO-: 3 806, 6 656, 6 827, 6 933, pour le sud-ouest ; nO : 6 768, 6
949,6529, pour l'est ; n° : 2 759,2985,2769,2803 pour le nord-ouest). . -

13 campagriesde dragages ont été nécesstlÍres pour couvrir toute la superfide des lagrins ~u

rythme moyen de 15 opérations par jour. r1s dragages du Lagon Sud-Ouest (5 554km2)ont

nécessité huit campagnes ; le Lagon Est (4 417 km2) deux campagnes ; le Lagon Nord-Ouest

(2242 km2)a été couvert en une seule cáIripagne ; le Lagon Nord et les ato11s de Ruon et de

Surprise (10 075 km2)ont été échantillonné~;en deuxcampagnes tres espacées daos le temps.

Le tri et le traitement des récoltes :

Chaque prélevement a été trié surmailles de 5 et 2 mm ; la mégafaune, la macrofaune et la
. -

macroflore ont été séparées du sédiment. Un tri préliminaire a été réalisé abord afmd'isoler les
-./;- -

grands organismes sessiles : AIgues, Spongiaires, Gorgones, Alcyonaires, Hydraires,

Antipathaires, Ascidies. Les autres groupes, représentés souvent par-de tres grands nombres

d'individus de petite tai11e, ont été conservés daos un fIxateur (formol a4 %neutralisé ou alcool

a75°) puis triés au labOratoire ; les plus fréquents sont les Mollusques, les Echin04ermes, les

Crustacés et les Annélides Polychetes.

La plupart des échantillons ont été expédiés au .Muséum national d'Histoire naturelle (Paris)
- -

pour y étre enregistrés et conflés pour étude a des taxonornistes. Certains -groupes font

cependant exception ; les Poissons pour lesque11es une identiflcation prélirninaire a été faite a
Nouméa (RIVATON& RICHER DE FORGES, -1990) ; les Annélides Polychetes confiées

directement a I'Australian Museum de Sydney(P.· RUTCHINGS). Une partie· des

Echinodermes (Astérides, Holothurides, Echinides) a pu etre identifIée a Nouméa grace a
l'existence du Guide illustre (GUILLE et al., 1986). Des identifications prélirrtinaires des

macrophytes ont été réalisées pour le Lagon Sud-Ouest et une partie des éChaotillons a été

confiée ades taxonomistes (GARRIGUE, 1987; GARRIGUE & TSUDA, 1988).

3.3. - Particularités des différents lagons

3.3.1 - Lagon Sud-Ouest

C'estdans le Lagon Sud-Ouest (5 554 km2), dans lequel se situe la presqu'lle de Nouméa,

que se sont déroulées la plupart des études antérieures au prograrnme "LAGON" .
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. !3athymétrie i :
Le Lagon Sud-quest est délirnité par une barriere récifale continue, ponctuée seulement de

qtielques passes prófonde~ et étroites ; au sud-est, cette barriere s'interrompt sur pres de 30

milles (entre la Come Su?-Oue~t et l'Ile des Pins), le lagon y subit directement l'influence

océanique ; la.partie est du'Lagon Sud-Ouest est délimitée par un ensemble complexe de récifs et
· -. . .

d'Ilots coralliens, ouvert sur le bassin des iles Loyauté par deux grandes passes (Passe de la

Sar~elle et Passe de la Hav'annah).

Pour la plus grande partie du Lagon Sud-Ouest, il existe des cartes bathymétriques au 1160

000 eme éditées par le Service Hydrographique de la Marine. Schématiquement, et en faisant

abstraction.des formations coralliennes éparses de petite taille « 0,5 milles), on peut diviser le

Lagon Sud-Ouest en trois zones (Fig. 32) :

Zone 1 - Elle est située au sud de la Grande Terre;.le lagon y est tres ouvert par de grandes

· passes : La Havannah,la Sarcelle et par le grand "thalweg" du Sud; la profondeur varie de 50 a

80 m. Cette partie sud se ten'nine d'un coté par la Come Sud-Ouest fermée' par une barriere

corallienne presque continue (GUILCHER, 1965) et de l'autre par les ensembles récifaux de
. . . .

1'í1e des Pins. Entre ces deux structures se t~ouve un vaste "thalweg" sous-marin qui descend en

· pente faible jusqu'a 500-600 m de profondeur (CHEVILLON, 1986 ; RICHER DE FORGES,

·.1986).

Zone 2 - n s'agit d'un bassin compris entre l'ile Ouen et la presquíle de Nouméa avec des

fonds de 10 a 30 m ; il présente une cuvette entre 30 et 40 m ; les anciens lits de rivieres sont

nettement marqués par d~ petits canyons sous-marins (THOMASSIN, 1984 ; DEBENAY,

·1985). Un seuil a moins de20 m sépare cebassin du suivant, situé plus au nord, la présence de

l'ilot Maí'tre et des récifs de Crouy et des Goélands contribuant a renforcer l'effet de seuil. Cette

zone correspond au "baSsin sud du Lagon Sud-Ouest" de CHEVILLON (1986). Deux

formations particulieres sitbées a la frontiere des zones 1 et 2 sont a signaler : d'une part la baie

du Prony tres fermée et tresprofonde (30-59 m), d'autre part le Canal Woodin situé entre l'lle

Ouen'et la cote.

Zone 3 - Elle correspoI1d au nord-oues~ de la presqu'ile de Nouméa ; lelagon s'y resserre

· pour atteindre 5 milles de large au niveau de la baie de St. Vincent.· Dans cette partie, les
.1

profondeurs sont moindre~ (10-20 m) a l'exception des anciens lits de rivieres aboutissant ~lU

niveau des passes de Dumbéa, Uitoe, St. Vincent et Ouarái. Cette zone correspond au "bassin

nqrd du Lagon Sud-Ouest" de CHEVILLON (1986)~.

Hydrologie

Les caractéristiques hydrologiques du Lagon Sud-Ouest ont été exposées par ROUGERIE

(1986) : les températures des eaux de surface oscillent en moyenne entre 26,5°C en été Ganvier)
,

et 21°C en hiver Guillet) ; la marée de type semi-diume atteint une amplitude maximale de 1,8 ID;

la houle lagonaire levée par un alizé modéré a fort (15-25 noeuds) présente des amplitudes de 1

a 2 m pour une période de 3 a 6 secondes ~ la salinité oscille au cours de 1'année de 31,5 %0 en
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mars a36 %0 en oetobre. La eireulation des eaux dans le lagon et les éehangefau niveau des

passes' refletent les mouvements des marées (JARRIGE, et al., 1975). Ainti, la passe de

Dumbéa présenterait, par alizé deSE, un eourant sortant pendant environ 46 % du temps aveC

des intensités variantde 50,á 65 em / s (1 a 1,3 noeud)'. Il existe un courant général de surfaee

SE-NO, dO áuvent domin~ntetal'arrivée de l'onde de marée par lapartie ouverte du lagon au

sud. Les masses d'eaux s'engouffrent dans "l'entonnoir" formé entre la Grande Terre et le récif

barriere; l'étoulement se ferait par les passes et par un eourant de fondNO-SE situé dans l'axe

d~ lagon, courant de eomp6nsation de DEBENAY (I985).

De '1988 a1990, des mesures de eourants, de marées et de vents, ont perrnis la réalisation de

modeles de eireulation bi ettridimensionnel du lagon Sud-Ouest (DOUILLET et al., 1989,

1990). Ces études montrent que les déplaeements liés ala marée sont négligeables devant eeux

liés au vent.

Géomorphologie et sédimentologie

Les trois unités sédimeritaires, fonds vaseux, fonds gris et fonds blanes, ont été déerites par ,

tous les auteurs ayant travaillé dans le Lagon Sud-Ouest, devant Nouméa ou le lagon est large

(SALVAT, 1964; THO~SSIN,1981 ; RICHER DE FORGES et al., 1987 a ; CHARDY et

al., 1988).

~ Sable blanc

ITIIIIl Sable grIs et algues

,~ Vas..

¡yIllJ Sa'ble grauier

Fig. 33. - Cartographie sornrnaire des types de fonds du Lagon Sud-Ouest établie d'apres les, dragages (d'apres
RICHER DE FORGES et al. , 1987 a). ,

, Cette répartition sehématique des sédiments varie dans le détail selon la morphologie du

bassin lagonaire. Dans la zone 1 du Lagon Sud-Ouest, la frange eotiere envasée disparalt au sud

de l'lle Ouen, ainsi que la zone médiane de mélange (Fig. 33). Cette portion du lagon n'étant
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entourée que de formaiions carbonatées (récif barriere au sud-ouest, llots coralliens a l'est, et

des récifs de l'ile des Pins au sud-est), se comporte cornme un atoll et présente des sédiments de

granulométrie variée mais ou l'origine bioclastique domine (CHEVILLüN, 1985

CHEVILLüN & RICHER DE FüRGES, 1988). Dans la partie nord du bassin sud-ouest, le

lagon se rétrécit pour ne mesurer que 2 milles..au niveau de Téremba ; il se réduit a une sorte de
;~ ,

chenal ne dépassant par 15 m de prqfond~ur, et la zone de mélange n'est plus nettement

distincte.

Leschéma sédimentaire a trois zones dispkait au niveau des baies (Prony, Boulari, DUIÚbéa,

Sto Vincent) dans lesquelles se jettent des rivieres. Ces baies sont tres envasées et les zones

d'estuaires sont généralement bordées de mangroves (THüLLüT, 1989).

Au cours du Quaternaire, les niveaux marins ayant subi d'importantes fluctuations, avec un

retrait jusqu'a 120 m plus bas que le niveau actuel il y a 18 000 ans (CüUDRAY, 1982 ;

CARTER & JüHNSüN, 1986), les lagons se sont asséchés et les rivieres ont creusé leurs lits

jusqu'aux passes dans les anciennes plaines cotieres correspondant aux lagons actuels. Ces
-:~>

anciens lits sont encore bien marqués dans la,bathymétrie (Fig. 34) et permettent une pénétration

des sédiments fms terrigenes au sein des zones médianes et meme récifales (DEBENAY, 1985 ;

CHARDY et al., 1988).

-':¡ l~'

0llIlIJ]] so .. lS ...

.§ 25·50 •

~ ~ - 25'"

CJ < 5 ,

2)°s

16JOE

Fig. 34. - Carte sédimentologique de la répartition des vases « 0,063 mm) dans le Lagon Sud-Ouest (d'apres
CHEVILLON & RICHER DE FORGES, 1988).
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Les principales rivieres débouchant dans le Lagon Sud-Ouest sont, du Sud vers le Nord : la

riviere de Prony dans la baie du Prony, la riviere des Pirogues et la Coulée en baie de Boulari,

la Duinbéa en baie de Dumbéa, la Tontouta, la Ouenghi et la Ouaméni en baie de Sto Vincent, la
,1

Foa en baie de Téremba (Fig. 31). Elles déversent dans le lagon des eaux douceschargées en

particules ; du fait des pluies abondantes sur les reliefs et des travaux miniers' réalisés sur la

Grande Terre, l'érosion pluviale est intense. On retrouve des "boues rouges", caractéristiques

.des térrains miniers latéritiques, aplusieurs kilometres de la cote devant l'estuaire de la riviere

des Pirogues. TI existe peu: de données sur les transports solides par les rivieres ; BRUNEL

(1980) cite les chiffres de 1 a61 mg / 1pour la Ouenghi en période de cmes. Ce transport peut

varier énonnément en fonction de la violence des pluies ; DUGAS et DEBENAY (1982)

estiment a 15 000 t les matériaux transportés dans le lagon par la Dumbéa lors du cyclone

Brenda en janvier 1968.

Les eaux des rivieres sont également chargées en substances dissoutes notamment en seIs

minéraux. Cette charge a été estimée pour la Dumbéa a 10 000 t / an (DEBENAY, 1985). Pour

cette meme riviere, les débits mensuels moyens varient de 0,9 m3 / s en mai a 13 m3 / s eh .

janvier, pour une année sans cyc~one.

Dans les notices acco~pagnant leurs cartes sédimentologiques du Lagon Sud-Ouest,

DUGAS et DEBENAY (1978, 1980, 1981, 1982) décrivent les grands traits morphologiques

du lagon : récif barriere découpé par des passes profondes, récifs frangeants, récifs d'llots.

Selon eux, l'ensemble de ces fonnations récifales d~limitent un lagon interne et un lagon

externe.· Le lagon interne est constitué par les baies de Sto Vincent, Dumbéa, Boulari. Le lagon
,

.externe est situé entre le récif barriere et l'alignement des ílots coralliens M'Ba, M'Bo, N'Gé,.. ,

Crouy, Goélands et Amédée. COUDRAY (1982) et THOMASSIN (1984) ontdéveloppé cette

idée d'un lagon Sud-Ouest portant la trace des étapes du basculement de la partie sud de l'lle.

Lesalignements d'llots co~espondraient donc ades vestiges d'anciennes barrieres coralliennes.

La morphologie récifale:influe également sur la nature des dépots sédimentaires qui ont eux

memes; en retour, une action sur le développement des madrépores (THOMASSIN & MASSE,

1985).

A l'intérieur du lagon, de nombreuses fonnations récifales sont présentes : pinacles, cayes,

¡¡ots, qui sont autant d'anomalies dans le schéma sédimentaire général. Autour de chacun de ces

reliefs "rocheux", on rencontre des sédiments plus grossiers contenant de nombreux débris de

coraux (en particulier d'Acropora ) formant une auréole périrécifale.

Les communautés benthiques

A partir des 481 dragages réalisés dans le lagon Sud-Ouest, les travaux qui ont été realisés

(RICHER DE FORGES et al., 1987b, 1991) ont conduit a définir trois grandes unités

sédimentaires, fonds blancs, fonds gris et fonds envasés qui conditionnent la répartition des

peuplements (Fig. 35).
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Les fonds blancs décrits par SALVAT (1964) sont soumis a I'influence du récif barriere et

des eaux qui le franchissent. Composé~ exclusivement de matériaux biogenes carbonatés, ces

fonds abritent une tres riche macrofaune : Crustacés (pagures et crabes), Mollusques

(Strombidae, Terebridae et Cerithiidae), Echinodennes. Par endroit ils sont tapissés de

Cyanophycées. D'apres les. résultats desgragages, cette zone· s'étend jusqu'a 15 m de

profondeur soulignant le bord interne de la 8~riere. Dans la partie sud du lagon (zone 1, Fig.

·32), ces fonds tendent aoccuper toute la supé,rficie de la Come Sud-Ouest et I'on observe alors

des variations dans les peuplements, en foncHon de la profondeur et de la distánce au récif. La

zone des fonds blancs proche de la barriere« 10 m) est constellée de fonnations coralliennes

(Acroporidae, Poritidae, Faviidae). Parmi les Mollusques, les Strombidae (Strombus luhuanus,

S. gibberulus, Terebellum terebellum) et le Cerithiidae Rhinoclavis fasciata sont tres fréquents

(RICHER DE FORGES et al., 1988 b ; GOIRAN, 1990).
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Fig. 35. - Localisation des 1 217 stations de dragages réalisées dans les lagons de Nouvelle-Calédonie. Chaque
point représente un dragage. Les stations sont espacées de 2 milles, sauf dans le Lagon S-O, devant la
presqu'ile de Nouméa ou la maille est de 1 mille et dans le Lagon N ou elle est de 3 milles. Lazone
médiane de la Cote Ouest, non navigable, n'a pas été échantillonnée (d'apres RICHER DE FORGES,
1991b).
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S!Jr les fonds gris, qui occupent la partie médiane du lagon, on obsérvedes herbiers de
. I .

Caulerpales et par endroit des coraux libres des genres Heteropsammia, Hetero.cyathus,

Trachyphyllia, Diaseris et eycloseris. Au cours de leur étude a la benne, CHARDY et al.,

(1987) mentionnent des densités de l'espece Heteropsammia cochLea pouvant atteindre 314

individus / m2. Les Mollusques sont abondants avecIes Pectinidae, BracúchLamys vexiLLum et

les Strombidae, Strombus erythrinus et S. Luhual-lUS. Parmi les Echinodermes, les plus

fréquernment rencontrés sont les astérides Protoreaster nodosus, PentacerosaLveoLatus, les

échinides Maretia pLanuLata,.Gymnechinus epistichus et l'holothurie HaLodeima eduLis. Dansla

partie nord du Lagon Sud-Ouest, apartir de la baie de St. Vincent, ce type de fond se réduit et

disparalt au niveau de Téremba. Les fonds gris disparaissent au sud de la Grande Terre (Fig.

·33)..

Les fonds vaseux occupent toute la frange cotiere et plus particulierement les baies de Sto

· Vincent, Dumbéa, Boulari et du Prony. Ces vases, généralement rougeatres, sont tres pauvres

en macrofaune (la drague u~ilisée échantillonne mal ces milieux) ; on y trouve en abondance des

turritelles etpar endroit de grosses huitres dont les coquilles servent de substrat a une faune

fixée : Hydtaires, Anthipathaires, Spongiaires, Ascidies, Mollusques lamellibranches. Au large

· de la riviere des Pirogues, sur une zone d'environ 100 km2, vers 30 a35 m de profondeur, se

trouvent des sortes de cretes de vases portant de riches peuplements coralliens (48 % de

recouvrement). Ce milieu tres turbide (hanc Gail) a fait l'objet de quelques études sur la

morphologie et la fluorescence des coraux (CATALA, 1958 ; JOANNOT et aL., 1983.;

LABOUTE, 1988). Vers le sud les fonds vaseux se prolongent sur plus de 20 milles au sud de

la baie du Prony (Fig. 34). Danscette baie, la vase rouge est tres pauvre ; on y trouve cependant
, . I •

quelques Sipunculides et un Poisson du genre Ctenotrypauchen.

· 3.3.2 - Lagon Est

.Le Lagon Est de la Nouyelle-Calédonie (4417 km2) est délimité par une barriere corallienne

parallele a la cote et distant,e decelle-ci d'environ cinq milles. Au Sud, il se termine au niveau

.d'une tres large passe, le canal de la Havannah ; au Nord, il rejoint le Lagon Nord au niveau de
. -

l'lle Balabio. La distinction~ntrele nord du Lagon Est etle sud du Lagon Nord n'étant pas tres

nette, on peut fixer leur limite au niveau du chenal Devarenne.

Aucune étude n'avait encore eu lieu sur ce versant· de l'lle, a l'exception de quelques

plon,gées réalisées en baie de Canala lors de la Mission Singer-Polignac (SALVAT, 1964) et de

.l'étuded'évaluation des stockS de "beches-de-mer" (CONAND, 1989).

Bathymétrie

Le lagon de la Cote Est; est plus profond. que le lagon du Sud..:Ouest. La coteest accore et les

fonds atteignent rapidement 45 a50 m, voi~e 70 m dans les lits fossiles de rivieres.
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Au niveau des passes de Hienghou et de Hienghen, qui co~respondent a des zones de

fractures et d'effondrement, les profondeurs passent brusquement de 60 a200 m.

Au nord de la Ouaieme, les profondeurs sont de 20 a30 m avec des chenaux de plus de 50

m devant les passes Le Leizour et de Pouebo. L'estuaire du Diahot est pratiquement fermé par

l'ensemble de récifs qui entourent l'Ile Balabto et les profondeurs n'y dépassent pas 15 m.

Hydrologie

Les nombreuses rivieres qui s'écoulent su~ le versant est de l'lle ont profondément creusé le

fond du lagon lors de la demiere glaciation (18 000 a 12000 ans) quand le niveau marin était

beaucoup plus bas qu'actuellement. Ces lits fossiles, encore tres bien marqués, sont le siege de

dépots de particules fines.

Les principales rivieres sont, du Sud au Nord : la Yaté, la Ouinné, la Thio, la Canala, la

Houailou, la Tchamba, la Tiwaka, la Tipindjé et la Ouaiéme. Dans la partie nord du Lagon Est

se déverse la plus grande riviere de Nouvelle~Calédonie, le Diahot (Fig. 31).

Géomorphologie el sédimenlologie

Par suite d'un basculement général de la Nouvelle-Calédonie vers l'est, la barriere récifale est

submergée sous quelques metres d'eau et n'offre done pas un rempart efficace a la houle de

sud-est levée par l'alizé.

La Cote Est de l'ile est plus abrupte que le versant ouest et les précipitations y sont plus

abondantes entrainant d'importants apports terrigenes dans le lagon. Ce phénomene est aceru

par les exploitations minieres au point de modifier la topographie des estuaires (BIRD el al.,

1984; CHEVILLON, 1997)

Des cartes sédimentologiques ont été publiées (CHEVILLON, 1989),· a partir de

prélevements de sédiments réalisés lors des dragages, et complétés par quelques stations a la

benne. n s'agit de trois feuilles au 11400 000 eme : lere feuille - répartition des types

granulométriques ; 2eme feuille - répartition des carbonates ; 3eme feuille -, répartition des

lutites. Ces différentes approches montrent une zonation parallele ala cote : frange cotiere tres

vaseuse s'étendant parfois jusqu'au rnilieu du lagon, zone sablo-vaseuse avec des. articles

d'Halimeda, puis en se rapprochant de ·la barriere récifale, sables grossiers plus clairs avec

d'importantes quantités de foraminireres.

Des baies profondes entaillent la Cote Est ; leurs fonds sont entierement constitués de vases

rouges d'origine latéritique. Les principales sont : baie de Nakéty, baie de Canala, baie de

Kouaoua, baie Lebris.

Dans la partie sud, au niveau de Goro, le lagon atteint plus de 80 m de profondeur et

présente des fonds durs de dalles gréseuses couvertes de sables grossiers coquilliers et de
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. foraminireres. Une autre particularité de ce lagon, est l'existence dans sa partie nord, de zones

d'estuaires composées de vases grises contenant beaucoup de débris végétaux.

.La barriere récifale présente de nombreuses passes dont certaines sont tres larges (passe de

Touho, passe de Hienghen).

Vers le nord, a partir de la passe de Touho, le lagon change de forme; il s'élargit beaucoup

au niveau du grand récif Mengalia jusqu'a atteindre plus de 10 milles de largeur, puis la barriere

subit un double décrochement au niveau des passes de Hiengou et de Hienghen.Ensuite le

lagon devient tres étroit (2 a 3 milles) ; il est alors encombré de fOffilations récifales qui

semblent alignées et corres~ondent probablement a une ancienne barriere.

Comme l'avait signalé GUILCHER (1963), 00 observe en plusieurs endroits un

dédoublement de la barriere récifale, les deux branches laissant entres elles un microlagon (récif

aux trois bras, passe de Kouaoua, au large du cap Bayes).

. Peuplements

Le Lagon Est a une structure plus réguliere que le Lagon Sud-Ouest, mais on y retrouve les

trois grandes cornmunautésdécrites par RICHER DE FORGES et al. (1987b) et CHARDY et

al. (1988) : .

, - La zone c6tiere vaseuse est plus large et plus régulierement répartie du Sud au Nord, avec

une vase rouge latéritique tres pauvre en macrofaune et ne portant aucune macroflore. Les

organismes dominants sont: les Mollusques gastéropodes (Turritellidae et Cerithiidae) ; les

Cnistacés, brachyoures (Hexapus sexpes, Macrophthalmus latreillii, lphiculus spongiosus),

thalassinides et stomatopodes ; les Echinodermes (Brissopsis luzonica, Schizaster lacunosus,

Anametalia sp.). Dans les fonds de baies tres envasés on rencontre le petit Poisson aveugle

Ctenotrypauchen microcephalus, des Sipunculides et des Echiuriens.

, Vers le nord, la zone'c6tiere vaseuse est constituée de vases grises terrigenes et les

peuplements associés sontplus riches en Crustacés (Lybistes sp.) et en Echinodennes (Lovenia

elongata ) ; on y trouve également des hUItres du genre Pteria et des lingules.

Dans la partie tres étroite du lagon au nord de la passe de Hienghen, on observe des vases

réduites presque noires renfennant des débris de végétaux terrestres charriés par la Ouaieme.

.- La zone la plus proche du récif présente des fonds de sables grossiers coquilliers a

foraminireres sur lesquels la macrofaune et la macroflore abondent. Les principaux macrophytes

rencontrés sont des caulerpes (Caulerpa taxifolia, C. sertularioides ), des Halimeda (H.

discoidea, H. cylindracea), des phanérogames (Halophila ovalis). Panni la macrofaune,' on

trouve fréquernment les astérides Linckia multifora, Leiaster coriaceus, les oursins Laganum

depressum, Gymnechinus epistichus et des Mollusques (Cerithiidae et Strombidae).

Dans la partie nord du Hlgon qui est étroite, les courants de marées sont forts et 1'0n trouve
¡)

des fonds de sables grossiers coquilliers caractérisés par l'abondance des Pectinidae
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(Gloripallium pallium, Amusium balloti) et des Gorgones (Subergorgia suberosa, Melithaea

ocracea ).

- Les fonds intem1édiaires sont plus inégalement répartis que dans le Lagon Sud-Oúest et ne

constituent pas réellement une zone· continut entre les fonds vaseux et les fonds de sables

grossiers coquilliers a foraminireres ; on pa~se parfois tres rapidement de la vase aux sables

grossiers. Cependant, cette zone de sable v,~seux a artieles d'Halimeda existe en différents

endroits ; elle est souvent parsemée de blocs ~oralliens. Elle présente des peuplementsd'Algues

(Halimeda discoidea, Caulerpa taxifolia, Udotea sp.) et d'invertébrés tels que les EchinodeID1es

Astropecten polyacanthus, Laganum. depressum et les Crustacés Huenia proteus, Myra

eudactylus et Arcania quinquespinosa.

3.3.3 • Lagon Nord·Ouest

Les stations ont été réalisées·dans ce lagon (2 242 km2) a bord du N. O." Alis ".
o .; •

.. ~

Géomorphologie et sédimentologie

Le Lagon Nord-Ouest de la Nouvelle-Calédonie s'étend entre 21° et 20°05' S ; il est étroit

vers le sud et va en s'élargissant vers le nord. L'ile de Yandé fOID1~, au Nord, la limite naturelle

de ce lagon, bien qu'elle soit distante d'une dizaine de milles de la presqu'ile de Paaba. La

barriere récifale qui délimite ce petitLagon Nord-Ouest estpratiquement continue et ne présente

que quelques passes étroites et profondes : coupée de l'Alliance, passe Deverd, passe de

Koumac, 'passe de la Gazelle,passes de Poum et de Yandé .

Ce lagon renfeID1e de nombreux ilots coralliens et la cOte est bordée par éndroit de récifs .

frangeants ; quelques baies larges et envasées sont présentes : baie de Chasseloup, baie de

Gomen, baie de Néhoué, baie de Tanlé et baie de Banaré.

Par plusieurs de ces caracteres, ce lagon rappelle le Lagon Sud-Ouest ; il en difiere cependant .

par la profondeur et l'envasement. Les profondeurs sont généralement comprises entre 10 et 15

m et ne dépassent 25 in qu'au Nord, au niveau de l'ile de Yandé.

Les principalesrivieres qui se jettent dans le Lagon Nord-Ouest sont, d~ Sud vers le Nord :

la Temala, la Iouanga, la Koumac, laNéhoué et la Pouédiane.

Les types de fonds rencontrés dans le Lagon,Nord-Ouest difterent en' partie de ceux du.

Lagon Sud-Ouest sur lesquels ont porté la plupart des travaux de bionomie benthique. La zone

cotiere envasée se limite aux baies et aune étroite frange littorale ; J'influence terrigene est

cependant sensible dans toute la partie médiane du lagon ou se trouvent des fonds gris de sables

grossiers. Devant les baies, cette influence est sensible jusqu'a la barriere récifale ou l'on

observe alors des sables fins " blancs-gris ".
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Bien que de couleur grise, ces sables présentent des peuplements caractéristiques des fonds

blancs : crabes Raninidae ;gastéropodes Terebellum ter:ebellum...

La zone équivalente aux fonds gris du Lagon Sud-Ouest est plus envasée ; elle présente des

peuplements d'Halime~a,· d'Udotea et des coraux libres Heteropsammia, Heterocyathus et

Cycloseris, mais également par endroit une faune caractéristique des milieux envasés :

Sipunculides, turritelles, crabes Hexapus sexpes et oursins Brissopsis luzonica.

'Les véritables fonds blancs sont rares et généralement situés dans des zones de faíbles

profondeurs ou les nombreuses formations coralJiennes faisant obstacle a la navigation n'ont

pas permis d'échantillonner.

L'une des caractéristiques des peuplements des fonds meubles du Lagon Nord-Ouest est leur

richesse en Mollusques gastéropodes et lamellibranches qui produisent· par endroit des

accumulations de sables c0quilliers. On observé également un décalage des peuplements de la

cote vers le récif avec la présence dans les fonds gris d'especes qui, dans le Lagon Sud-Ouest,

sont strictement inféodées aux baíes tres envasées. Ceci est dO a la faible largeur du lagon, a sa. , '

profondeur réduite etaux apports terrigen~s importants. Les indicateurs de cet envasement

sont :

- la 'présence du Poiss0n Ctenotrypauchen microcephalus en plusieurs points de la cote

(RIVATqN & RICHER DE FORGES, 1990) ;

: ,;,'le pourcentage élevé d'occurrence de l'oursin fouisseur Brissopsis luzonica (32,OJ % des

stations ) dans la zone de fonds gris ;

.:. la quasi disparition des fonds blancs vrais et leur substitution par un sable gris clair.

Les .especes caractéristiques des fonds vaseux sont Astropecten polyacanthus, Brissopsis

lu~onica et Laganum depréssum pour les Echinodermes ; Maerophthalmus latreillii etHexapus

sexpes pour les Crustacés,; les turritelles et Rhinoclavis sordidula pour les Mollusques. '

Les fonds sablo-vaseux gris du milieu ?u lagon sont les plus riches et l'on y trouve des

herbiers avec, par ordre <;l'occurrence décroissante : Halimeda cylindracea, Halophila ovalis,

Halimeda incrassata, H. discoidea, Udotea geppii. Les invertébrés dominants sont les coraux '
, .

libres Heteropsammia. c;ochlea, Heterocyathus aequicostatus, Cycloseris cyclolites et

Trachyphyllia geoffroyi,~es, Echinodermes Halodeima edulis, Holothuria hUla, Brissopsis

luzonica, les Mollusques Stombus'erythrinus et S. luhuanus.

.3.3.4 - Lagon Nord

Le Lagon Nord de la .Nouvelle-Calédonie (lO 075 km2 avec les récifs d'Entrecasteaux),

éloigné de plus de 400 km de la ville de Nouméa, a toujours été le plus mal connu des lagons.
I

. Jusqu'a une époque tres-récente aucune carte hydrographique fiable n'existait ; les relevés

topographiques des récifs étaient grossierement faux et la bathymétrie quasiment inexistante..
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Depuis 1984, l'utilisation de photographies aériennes, des images produites par le satellite

LANDSAT et l'exploitation des données de bathymétrie collectées par la Mission

Océanographique du Pacifique et par l'ORSTOM ont permis de rectifier sur les cartes la forme

des récifs d'Entrecasteaux et d'élaborer récernment l'édition d'une carte bathymétrique au 1/515

005 eme (COLLOT el aL., 1988).

Corrélativement, les renseignements· con~ernant cette région sont tres peu nombreux et

lorsque la premiere campagne de dragage eut lieu en 1985, ils se limitaient a des généralités
.,~ .

concemant les récifs d'Entrecasteaux (HAEBERLE, 1952 ; RANCUREL, 1974 ; PISIER,

1979).

GéomorphoLogie el sédimenloLogie

Le Lagon Nord (sans les récifs d'Entrecasteaux) est délimité par deux grands récifs barrieres

qui prolongent ceux qui entourent la Grande Ierre (Fig. 36), le récifde Cook dans l'alignement

de la Cote Est et le récif des Fran~ais dans ceÜJi de la Cote Ouest. Cet irnmense lagon, d'environ

50 km de large par 170 km de long, de forme pratiquement rectangulaire, représente, avec une

surface estimée a8 400 km2, plus du tiers de la superficie des lagons de Nouvelle-Calédonie

(TESTAU & CONAND, 1983).

nest extremement différent du Lagon Sud-Ouest du fait de sa latitude plus élevée (19°50' a
200 1O'S), de sa profondeur plus grande (Fig.38) et de l'absence presque totale. d'ílots

coralliens~ Deux éléments· importants le caractérisent : d'une part la présence des iles Belep,

fragments de la chame de montagne qui traverse la Nouvelle-Calédonie, d'autre part l'arrivée

des eaux du fleuve Diahot dans sa partie sud.

La partie nord de ce lagon reste ouverte sur environ 20 milles et débouche sur le Grand

Passage qui sépare le Lagon Nordproprement dit des récifs d'Entrecasteaux (RICHER DE

FORGES & BARGIBANT, 1985 ; COLLOT & MISSEGUE, 1986; RICHER DE FORGES,

1986; COLLOT el al., 1988 ; CHEVILLON, 1990). Dans sa terminaison nord-est, le récif de

Cook se recourbe sur lui-meme formant une sorte d'atoll allongé NO.,.SE, long de 16 milles et

large de 5 milles.

Les principales caractéristiques des dépots sédimentaires du Lagon Nord de la Nouvelle

Calédonie ont été exposés par CHEVILLON et CLAVlER (1988), et CHEVILLON (1990) et

peuvent etre résumées de la fa~on suivante :

Un échantillonnage ala benne dans le Lagon Nord a permis de dresser les cartes des types

granulométriques, des carbonates et des teneurs en vases (Fig. 37). La teneur en carbonates des

sédiments est pratiquement toujours supérieure a80 % excepté aproximité de l'extrémité nord

de la Grande Terre (presqu'ile de Paaba).

La teneur en vase est faible le long des récifs barriere et vers l'extrémité nord du lagon (fonds

blancs); elle est maximalé au débouché de l'estuaire du Diahot, sous le verit des íles Belep

(vases terrigenes) et dans la cuvette d'accumulation située dans la partie centrale nord (vases
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biogenes)~ Par rapport au Lagon Sud-Ouest; l'origine principalement biogene des sédiments est

nette. On observe cependant dans le sud une influence des apports terrigenes par le Diahot, qui

est particulierement visible au niveau de la couleur des sédiments. Les fonds vaseux sont limités

aux zones de décaritation ; 'les fonds gris, formés par le mélange des sables coralliens et des

apports terrigenes se situent dans l'axe du lagon. La teneur en vase des sédiments du Lagon

Nord varie de 1,3 a 88,8 % du poids sec de l'échantillon. Les facies d'envasement sont a peu

pres concentriques surtout dans la moitié nord Ol! 1'on observe un gradient d'envasement de la

barriere corallienne vers la cuvette centrale (CHEVILLON, 1990);

On distingue donc trois types de fonds selon leur teneur en vase :

-les fonds périphériques (vase < 10 %)

.- les fonds de la plaine (vase lOa 40 %)

-les aires de sédimentation (vase 40 a 80 %)

La sédimentation est essentiellement carbonatée et l'influence terrigene des lles Belep, et de la

presqu'lle de Paaba est a peine décelable. Ceci se con~oit si l'on sait que les terres émergées (lle

Belep, ile Yandé, presquíle de Paaba) ne représentent que 6 % de la surfacedu Lagon Nord et

qu'il n'existe aucun cours d'eau permanent sur ces reliefs. L'embouchure du Diahot est séparée

du'Lagon Nord proprement dit par un passage compris entre l'lle Balabio et la partie nord de la

Nouvelle-Calédonie; ce passage est, de plus, pratiquement obturé par des formations récifales

et ne laisse libre qu'un étroit chenal Ol! l'on observe de forts courants de marée (Canal

Devarenne). Cependant, CLAVIER et LABOUTE (1987) ont observé grace· a des mesures

réalisées au disque de SECCHI,~un net gradient de la turbidité des eaux, dirninuant du sud vers

lenord.

Parmi d'autres parametres descriptifs des sédiments, CHEVilLON (1990) a utilisé leurs

couleurs. Ce caractere qui permet une différenciation irnmédiate des fonds sur le terrain est

aisément· utilisable par les écologistes. Les organismes marins présentent d'ailleurs de

remarquables adaptations a la couleur des fonds (homochromie). Cette couleurest directement

liée a la. profondeur et a l'envasement ; le long des barrieres coralliennes on observe les

véritables fonds blancs jusqu'a 45 m de profondeur. Les sédiments de couleur vert-olive ont

uneteneur en carbonates <70 % ce qui confirme la présence d'éléments terrigenes.

.Peuplements

Les peuplements des fohds meubles observés dans le Lagon Nord de la Nouvelle-Calédonie

different notablement de ceux du Lagon Sud-Ouest. Suivant les caractéristiques

géomorphologiques et sédimentaires précédernment décrites, ils ont une répartition beaucoup

plus homogenes et couvrent des· aires plus importantes..

Les peuplements observés sur les fonds meubles du Lagon Nord refletent les différences

observées au niveau sédimentaire. Sur les fonds de sables blancs bordant les récifs barriere et
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fonds durs (d'apres CHEVILLON & CLAVIER, 1988).. .
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dans la Come Nord-Est, on observe des herbiers de Caulerpales avec Halimeda discoidea,

H. incrassata, H. cylindracea, Caulerpa cactoides, C. taxifolia, C. racemosa, C. serrulata et C.

bikinensis. Parfois, ces sables sont coquilliers et contiennent des forallÚnireres. Les deux

seléractiniaires libres (Heteropsammia cochlea et Heterocyathus aequicostatus) y sont tres

abondants. Les Mollusques les plus fréquents sont les Strombidae, les Xenophori'dae et les

Naticidae.

. La bordure nord du lagon n'est pas cÚ~se par une barriere récifale. On y observe des

sédiments blancs fins sur lesquels l'especeXenophora lamberti est abondante (RICHER DE

FORGES & ESTIVAL, 1985). Cette espece semble caractéristique des profondeurs de 40 a 70

m sur sédiments fins avec, un hydrodynallÚsme fort ; elle a également été récoltée dans le Lagon

Sud-Ouest dans la passe de la Sarcelle et .dans la partie centrale du lagon de Ch~sterfield
(RICHER DE FORGES et al., 1988 a).

La plaine centrale du Lagon Nord composée de sédiments sablo-vaseux gris elair, présente

de grandes quantités de coquilles de turritelles. Dans les parties les plus envasées, on récolte des

crabes de la farnille des Rexapodidae, des ~ipunculides et parfois quelques 1ingules (lingula

adamsi). Ces fonds plats sont suffisarnmenf peu accidentés pour permettre le chalutage. Les

chaluts a perche y capturent des Poissons plats, des stomatopodes, des crevettes pénéides et

quelques Pectinidae (Amusium balloti). ParllÚ les Mollusques gastéropodes, les especes les

plus fréquentes sont : Xenophora solaroides, Strombus erythrinus, Murex tribulus.· ParllÚ les

Echirtodermes, on remarque la présence de Euretaster insignis, Poraster superbus, Astropecten

polyacanthus, Laganurri depressum, Brissopsis luzonica, Gymnechinus epistichus. Les

Crustacés sont représentés surtout par des brachyoures (Leucosidae, Portunidae, .Majidae,

Rexapodidae) et des stomatopodes(RICHER DE FORGES & MOOSA, 1991).

L'espece de Pectinidae Amusium balloti (considérée par certains cornme une sous espece

d'A. japonicum) avait été signalée en différents points du Lagon Nord (RICHER DE FORGES

& BARGmANT, 1985) et sa présence en quantité importante a suscité une étude' de stock.

Cette étude, réalisée en quatre campagries de chalutage (chalut a crevettes de 14 m de corde de

dos) a permis d'estimer le stock a environ 3 000 tonnesdont l'essentiel est confmé dans une

zone de 700 km2 située entre les ¡¡esBelep et la presqu'lle de Paaba (CLAVIER & LABOUTE,

. 1987 ; CLAVIER et al., 1990). Au cours de ces chalutages, la macrofaune benthique a été

récoltée et sornmairement identifiée. Les organismes les plus fréquents récoltés par ce type

d'engins sont des Spongiaires, des AIgues et des Echinodermes.

3.3.5 - Lagons d'atolls (Chesterfield, Ruon et Surprise, Beautemps~Beaupré et

Ouvéa)

3.3.5.1- Les récifs d'Entrecasteaux

Au-dela du Grand Passage, qui est un seuil étroit et profond de 500 a 600 m, se situent les

récifs d'Entrecasteaux dont les plus vastes sont les atolls de Ruon et de Surprise. Ces
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fonnations récifales sont tres intéressantes car elles constituent les seuls véritables atolls dans

cette zone du Pacifique Sud-Ouest.

.L'atoll de Huon (Fig. 39) 'est la fonnation corallienne la plus au nord des dépendances de la

Nouvelle-Calédonie (l8°S)'; la barriere corallienne, presque continue sur les fac;ades est et sud

est, est submergée a marre haute a l'exception d'un petit motu sablonneux, l'Ile Huon. Sur sa

fac;ade nord-ouest, cet atoll s'ouvre sur plus de 5 milles par une passe large et profonde qui

semble correspondre aune zone d'effondrement. Son lagon, constellé de pinac1es coralliens,

atteint par endroit 40 m de profondeur.

19·

o
~

Pasu du
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Fig, 38. - Carte bathymétrique (m) du Lagon Nord de Nouvelle-Calédonie (d'apres CHEVILLON, 1990).

L'atoll de Huon, ouvert par une large passe au Nord-Ouest, présente des fonds légerement

inc1inés d'est en ouest avec des sables coralliens et des blocs de coraux et de rhodolithes (Fig.

39)

L'atoll de Surprise, sit~é par 18°20'S, est plus grand et plus circulaire que celui de Huon

(Fig. 40) ; cornme ce demier, il présente une barriere corallienne submergée a l'est .et une large

passe sur sa face ouest (6 milles) ; trois lles (motu) émergent et portent de la végétation (l1e
I

Surprise, ile Fabre,ile Le Leizour). Le lagon, profond par endroit de 50 m, est libre de tout

pinac1e corallien et les fonds sont constitués entierement de sables blancs coralliens.
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Fig. 39. - Carte bathyrnétrique (rn) de l'atoll de Huon (dressée par RlCHER DE FORGES & BARGffiANT,
1985).

Dans l'atoll de Huon, les dragages ont montré des fonds durs composés de blocs de

rhodolithes dans la partie ouest et des peuplements de coraux, Algues et Gorgones. Les Algues

les plus abondantes appartiennent aux .genres Halimeda, Caulerpa, Bornetella, Phacelocarpus,

Codium, Dictyota, Microdictyon. Les Gorgones les plus courantes sont les Subergorgia,

Astrogorgia, Melithraea, Siphonogorgia,' Juncella, Plexauroides;

Dans les parties est et sud-est, exposées al'alizé, les fonds sont constitués de sables blancs .

coralliens avec quelques madrépores. Ces fonds stmt d'une extreme richesse faunistique en

Mollusques, Crustacés (pagures, brachyoures, pénéides) et Echinodermes (ophiures, .oursins

fouisseurs). Parmi les CrustaCés brachyoures signalons l'abondance des Leucosüdae,

Portunidae et Raninidae ; chez les Mollusques, les familles les plus fréquentessont les

Strombidae et les Pectinidae.

Le lagon de l'atoll de Surprise est une cuvette de plus de 50 IIJ. de profondeur en son centre et

présente des fonds de sables coralliens.

La partieouest est composée de Jonds durs avec des madrépores et des rhodolithes.; les

principales Algues sont : Halimeda discoidea, H. macroloba, H. opuntia, Caulerpa cactoides,

C. racemosa, C. lentillifera et Dictyosphaeria cavernosa. Les Alcyonaires y sont également tres

abondants avecdes Lobophytonet Sarcophyton.

Les parties centrale et est du lagon sont composées de fonds meubles de sable blanc avec

paIfois des alticles d'Halimeda et des foraminireres Marginopora et Amphisorus. Signalons la
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.. présenee de nombreux madrépores libres (Heteropsammia et Heterocyathus )et de grandes

.quantités de Mollusques Sttombidae (Terebellum terebellum, Strombus luhuanus).
,

Certains fonds, proehes de la barriere eorallienne de l'est, sont eouverts d'un feutrage de

Cyanophyeées.
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Fig.40. - Carte bathymétrique:(m) de I'atoll de Surprise (dressée par RICHER DE FORGES & BARGIDANT,
1985). ..

Les peiJplements des d~ux atolls de Huon et de Surprise sont partieulierement intéressants

car il existe peu de véritables atolls danscette partie du Pacifique Sud-Ouest. Leur étude

permettra ainsi des comparais<:ms biogéographiques avec d'autres atollsdu Pacifique.

L'isolement de ces struetures entierement coralliennes a proximité des cótes de Nouvelle-
. .

Calédonie permet également de juger de l'influence des apports terrigenes dans l'implantation de

certaines especes. Ainsi une étude écologique de la répartition de la famille des Mollusques

Strombidae dans le Lagon Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie établit une eorrélation positive

entre la présenee de l'esp~~e Strombus erythrinus et une teneur en vase élevée des sédiments

(RICHER DE FORGES et al., 1987 b). L'étude des dragages du lagon des TIes Chesterfield

montre que cette meme es¡Jece vit également en abondance sur des fonds de vases carbonatées

(RICHER DE FORGES et al., 1988 a). C'est done bien la granulométrie qui détermine le

. préférendum de cette espe~e et non une origine des particules terrigene ou biogene.
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3.3.5.2 - Le Lagon de l'Atoll de Chesterfield

151

Le!¡ fonnations récifales du groupe des lles Chesterfield font parties des ."petites

dépendances" de la Nouvelle-Calédonie (PISIER, 1979). Leur isolement et la position qu'elles

occupent, intennédiaire entre laNo~velle-Ca~édonie et la Grande Barriere de Corail de la cote

est australienne, leur conrerent un intéret biogéographique particulier.

Jusqu'a une période récente, cette région était restée quasiment inexplorée et. connue

seulement cornme zone dangereuse pour la (iavigation (Fig. 41). Depuis quelques années, ces

atolls ont été étudiés par les géologues (MISSEGUE & COLLOT, 1987) et une carte

bathymétrique a été dressée (MISSEGUE et al., 1987). Sur le plan biologique, cependant, les

rares incursions de navires océanographiques fran'Yais, néo-zélandais et australiens n'avaient

permis que des observations fragmentaires.

Fig. 41. - Les atolls de Chesterfield et Bellona (d'apres MISSEGUE et al., 1987).

En 1979, unnavire néo-zélandais, le R. V. "Tangaroa" réalisa une campagne d'étude des

monts sous-marins de la mer de Tasman et principalement de l'alignement nord-sud qui s'étend

de l'atoll de Chesterfield jusqu'a 36°S. A cette occasion des récoltes par dragages et plongées

sous-marines eurent lieu dans le lagon de l'atoll de Bellona (Stations 1746 - 1 766). Bien que le
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matériel de cette campagne n'ait pratiquement pas été étudié, une nouvelle espece de Mollusque

Vollltidae fut décrite, Lyr:ia grangei Cernohorsky, 1980. Le matériel provenant de cette

campagne est actuellement'en collection au New Zealand Oceanographic Instittite (Wellington).

,Eil 1980 un navire de l'Australian lnstitute of Marine Science (Townsville), le R. V. "Lady

Basten", fit escale quelqu6s jours dans l'atoll de Chesterfield'pour y dresser l'inventaire des

espetes de madrépores. Il matériel récolté acette occasion, en plongée sous-marine, a donné

lieiJ a quelques travaux de systématique : VERON etWALLACE (1985) pour les coraux,

BRUCE (1982) et HAlá; (1987) pour les Crustacés (Isopodes flabellireres et décapodes

Porcellanidae).

En 1984, la campagne CHALCAL 1 réalisée a bord du N. O. "Coriolis" effectua une

exploration de ces atolls par dragages et plongées sous-marines (RICHER DE FORGES, &

PIANET, 1984). Plusieurs dragages et chalutages réalisés dans le lagon de l'atoll de Bellona

moiltrerent la présence diJ' Pectinidae Amusium ,balloti et d'une abondance de fonds a
,.' Bryozoaires. L'espece de' Mollusques Xenophoridae Xenophora lamberti, qui était connue

seulement de deux specimens des lles Lbyauté et supposée éteinte (PONDER, 1983), fut

retrouvée en de nombreuses localités des' lagons de. Chesterfield et Bellona. Les Poissons
, ,

récoltés par les chaluts donnerent lieu ala prerniere description de la faune ichtyologique de <:ette
pan:ie de la mer du Corail (RIVATON, 1989).

. En 1986, la campagné MUSORSTOM 5 explora' les pentes extemes et les guyots

environnants (RICHER DE FORGES et al. , 1986).

En 1988 deux campagnes.(CORAIL 1 et 2) réalisées conjointement par le N.O. "Alis" et le
" ,

N. O. "Coriolis" perrnirent 'de faire un échantillonnage intensif (par dragages et ala benne Srnith

McINTYRE) des fonds meubles du lagon de l'atoll de Chesterfield, d'échantillonner la faune

ichtyologique et de décriré les fonds durs observés en plongée sous-marine (RICHER DE

, FORGESet aL, 1988 a ; KULBICKI et al., 1990a, b). Bien que l'étude du matériel provenant
, '.

de ces diffétentes qunpaglles soit loin d'etre ache:vée, il est possible de dégager les traits

gén~rauxde ces grandes stiuctures coralliennes.

Géomorphologie et sédimentologie

Le groupe des lles Chesterfield fait partie d'un alignement de volcans issus d'un point chaud

qui se situe actuellement au sud de Lord Howe, vers Ball's Pyrarnid (31°35'S - 159°05'E) ; les

édifices les plus anciens sont 'Chesterfieldet Bellona dont les datations indiquent un age de 28

M. A. (SLATER & GOODWIN, 1973; MISSEGUE& COLLOT, 1987).

Les deux grands atolls de Chesterfield et Bellona étendent leurs barrieres récifales entre 19°5

et 22°S ; sur leur fa~adeouest, cette barriere est continue alors qu'elle est en partie interrompue a

l'est. Les lagons sont profonds (> 70 m) et présentent des fonds meubles carbonatés parsemés

de formations coraliiennes.Les données sédimentologiques sont présentées dans le rapport de
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la campagne COR.All.- 2 (RICHER DE FORGES el al., 1988 a) qui donne également un

inventaire exhaustif des études antérieures sur cette région.

.Les profondeurs du lagon de Chesterfield dépassent 70 m dans sa partie nord-ouest (Fig. 42

B) ; les pentes récifales internes sontabruptes jusqu'a 30 m. La partie sud-est du lagon est

largement ouverte et expose le lagon a l'infltience de la houle du large levée par l'alizé. Dans

cette zone, sur plus de 20 milles, les fonds né;montrent aucune trace d'ancienne barriere récifale

et la rupture de pente entre 70 et 200 m de profondeur laisse supposer qu'il s'agit d'une zone

d'effondrement. Tout le reste de l'atoll est bien circonscrit par une barriere corallienne portant

par endroit des cayes de sable ou des motu: ilot Renart (ou Reynard), ilot Bampton, ilot Avon,

ile Longue, ile Loop, ilots du Mouillage ( Fig. 41).
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Fíg. 42. - A: Carte sédímentologíque du lagon de I'atoll de Chesterfield ; B : Cartebathymétrique du lagon ~
I'atoll de Chesterfield (m) (d'apres RICHER DE FORGES et al. , 1988 a). -

De grandes superficies de fonds meubles sont composées de sables fins ou de sables

grossiers, plus ou moins envasés (Fig. 42 A). Parrni ces sables, on note une grande abondance

d'articles d'Halimeda et dé foraminireres (Marginopora) et sur les sables vaseux de nombreuses

turritelles ; certaines zones de dép6t présentent des vases blanches carbonatées ; dans les zones a

fort courants, on rencontre des fonds a Algues calcaires (rhodolithes, maerI).
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Pour l'instant, seuls quelques échantillons provenant de la campagne CHALCAL 1 ont été
, ' ,

étudiés en partie et ont faitl'objet de publications ': D'HONDT (1986) pour le's Bryozoaires,
, '

RICHER DE FORGES etESTIVAL (1985, 1986) etHOUART (1986) pour les Mollusques

'(Xenophoridae, Conidae, Muricidae), RIVATON (1989) pour les Poissons. Signalons

également dans les récoltes de la campagne C,ORAJL 2 la présence' d'un genre de crabe

Raninidae (Symethis), jusqu'alors inconnu du Pacifique Ouest, (DAVlE, 1989 b) et eelle d 'un

nouveau genre de crabe Pilumnidae (Takedana eriphioides Davie, 1989 a).

On retrouve dans cet at()ll (ceci est également vraipour Tatoll de Bellona échantillonné lors

de CHALCAL 1) l'équivalent des fonds blancs d'arriere récif de Nouvelle-Calédonie ; ils se

prolongent toutefois plusprofondément jusqu'a 35 m et les Mollusques Strombidae y sont tres

abondants (Strombus variabilis; Terebellum t~rebellum), ainsi que les Conidae (50 % des

stations).,

Les lamellibranches de la famille des Pectinidae sont fréquents (78 % des stations) ; vingt

, trois especes ont été récoltées lors de CORAIL 2 avec riotarnment les grosses especes Amusium

, ballod, Annachlamys iredalei, Annat¡hlamysjlabellata kuhnholtzi et Gloripalliumpallium.

Les" fonds sablo-vaseut porten.t des herbiersd'Halimeda, de grandes quantités de coraux

libres (Heteropsammia, H,eterocyathus, Diaseris, Trachyphyllia ) et des Mollusques de la

famille des Cerithiidae.

Sur les fonds de vases,: bianches carbonatées, on rencontre des Mollusques gastéropodes,

Turritellidae et Xenophori~ae (6 especes) avec notarnment l'espece Xenophora lamberti en
"

abondance.'

Parmi les Echinodermes, une liste préliminaire a été présentée dans RICHER DE FORGES

et al. (1988 a) ; elle comporte 19 especes d'échinides, 21 especes d'astérides, 32 especes
" '

d'ophiurides et 6 espetes d'holothurides (groupe tres mal échantillonné paree type de drague).
,, ,

Les especes les plus fréquentes sont: Laganum depressum (38,34 % des stations), Eucidaris

, metularia (21,8 %), (;ym~echinus epistichus (18,8 %) pour les échinides et Tamaria fusca

(27,05 %) pour les astérides.

3.3.5.3-, Les ato11s de Beautemps-Beaupré et d'Ouvéa

3.3.5.3.1 - L'ato11 d'Ouvéa

,Géomorphologie et sédimentologie

L'atoll d'Ouvéa situé au nord de l'alignement des ¡les Loyauté, entre les latitudes 200 23'S et

200 44'S et les longitudes !166°1O'E et 166°40'E, a été surélevé dans sa partie est qui culmine

ITialntenant a 46 m (RICHER DE FORGES & LABOUTE, 1989). Sa superficie est estimée a
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850 km2 et la profondeur du lagon, augmentant d'est en ouest, est en moyenne de 20 m. La

composition sédimentaire et bioclastique des fonds a été décrite par CHEVILLON (1996). La

structure sédimentaireest homogene aussi bien pOUf la texture granulométrique que pour les
. . .

teneurs en vases et en carbonates. ti s'agit de sables moyens mal triés d'une teinte gris elair a
blanche avec une teneur en carbonate comprise entre 85 et 96 % de CaC03 et seulement 5,6 %

de vase en moyenne. 95 % de la biophaseest constitué de débris de mollusques, lesautres

composants bioclastiques étant des foraminireres, des artieles d'Halimeda et des madrépores. TI

est remarquable que, meme dans un atoll purement corallien, les sables cornmunément baptisés

"coralliens" ne sont pas produits par l'érosion des coraux eux-memes (seulement 4 % de la

biophase) mais essentiellement par la forte production en coquilles des mollusques. L'épaisseur

sédimentaire est tres faible (5,4 cm en moyenne), et 31 % de lasuperficíe des fonds lagonaires

étant constitué de fonds durs.

Peuplements

.. ,. . KULBICKI (1995) résume les connaissances sur peuplements benthiques obtenus au cours

des prélevements de macrofaune a la benne et des comptages de mégafaune en plongée. Panni

le megabenthos, 250 taxons ont été distingués.

Les princípaux groupes du macrobenthos récoltés a la benne sont par ordfe d'abondance

décroissante, les mollusques, les annélides polychetes et les crustacés.

Malgré un effort de recherche tres important développé sur eet atoll, pratiquement aucune

. .. collection zoologique n'a été constituée et les connaissances sur la biodiversité benthique ont

peu progressé. 62 stations de prélevements oot été échantillonnées a la benneet en plongée

apportant quelques données sur les biomasses présentes et la répartitionpondérale des groupes

trophiques (CLAVIER, 1993). La richesse spécifique dumacrobenthos observée.a la benne

(1110 m2) varíe de Oa 89 taxons par station et atteintau total 341 taxons.

Seulement 15 opérationsde dragages ont pu etre réalisés pendant la campagne PLOUVEAL

d'étude du plancton. la grosse macrofaune extraite de ces opérations montrait une nette·.

dominance des mollusques gastéropbdes de· la famille des Cerithidae (LEBORGNE· et al.,.

1993).

Au coursdes échantillonnages, 72 familles et 626 especes de poissons ont été dénombrées.·

Panni celles-ei, 48 especes n'étaient pas encore signalées de Nouvelle-Calédonie (KULBICKI

et al., 1994).

3.3.5.3.2 - L'atoll de Beautemps-Beaupré

Situé sur la ride des lles Loyauté, au nord-ouest de l'atoll d'Ouvéa, ce petit atoll en fonne de

triangle équilatéral de 8 millesde coté a pu etre échantillonné pendant la campagne

MUSORSTOM 6 (RlCHER DE FORGES & LABOUTE, 1989).
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La seule carte bathymétrique existante pour cettezone (SR. nO 5228 au 111 i5 900 eme)
, ,

donnedes contours tres imprécis pour cet atoll el' tres peu de sondes. Les dragages ont eu lieu

entre 21 et 33 m ; il ne semble pas que ce lagon ait de plus grandes profondeurs.
• ' I • • • .

Les dragues ramenerenfdes blocs, des madrépores;' des graviers et du sable corallien avec

une faune tres riche. On note la présence de Crustacés (crabes Portunidae, Calappidae,

Xartthidae ; crevettes Sten~pidae, Peneidae, Alpheidae), Echinodermes (ophiures et holothuries)

el nombreux Mollusques (62 especes de gastéropodes, pour le seul dragage DW 430). La station

DW' 436, a proximité de '.la passe a ramené des sables coquilliers a Prochordés du genre

Asymmetron (WICKSTEAD, 1970).

'3.3.6 - Autres 'form~Jions coralliennes de la zone économique

,Au cours de différentes campagnes océanographiques réalisées dans la zorie économique de

la Nouvelle-:Calédonie, des reliefs sous-marins situés a moins de 100 m,de profondeur et

presentant donc des peupl~m~nts comparables .~ ceux des lagons ontpu etre échantillonnés. TI

s'agit,d'une part de la partie sommitale des guyots du sud des iles Chesterfield et des rides de

Norfolk et de Lord Howe, d'autre part des pentes des iles volcaniques Matthew et Hunter (Fig.

43).

Les guyots

Les guyoís sont des reliefs sous-márins présentant un sornmet tabulaire ; ils sont souvent

qualifiés demonts sous-mar,ins (seamounts) ; en faitcette dénomination recouvre deux sortes de

structures : les volcans soú's-marins et les guyots. En zone tropicale ces guyots sont d'anciens'

atolls qui; transportés par lil dérive des planchers océaniques, se sont enfonc~~par,subsidence

et représentent le stade ultime de l'évolution d'une ile corallienne (SCOTT & ROTONDO,

1983). Dans le Pacifique Sud-Ouest ces guyots sont beaucoupplus nombreux que les ¡¡es

émergées et sont a différents stades de leur' évolution, depuis les atolls a peine submergés

jusqu'aux guyots profonds ~o,nt le sornmet se situe dans la zone bathyale.

La ride de Lord Howe.

Sur le flanc ouest de la ride de Lord Howe (Fig. 43), parmi l'alignement (N-S) de guyots qui

cornmence au Nord par l'atollde Chesterfield, certains ont un sornmet situé amoins de 100 m

de profondeur.

Lors de la campagne MUSORSTOM 5, dont l'objectif était l'exploration de la faune

bathyale, le sornmet du bartc Capel (25°S - 159°40'E) a été échantillonné ala drague par 56 m de

profondeur. Ce guyot est, le plus au sud de cet alignement, dans la zone économique de la

Nouvelle-:Calédonie (RICHER DE FORGES et al., 1986). 11 a une structure en gradins qui
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correspond a différents stades de submersion. La terrasse supérieure, tres plane, se situe 'vers '.

60 m de profondeur et occupe la partie centrale du guyot sur 20 milles de long et 6 de large. La

drague (DW 264) a rapporté des madrépores vivants, du sable corallien grossier et du maerl. Ce

haut-fond estcouvert d'un herbier de Caulerpales (Halimeda) et 1'on y rencontre une tres riche

macrofaune caractéristique de fondscoralliens ayant un fort hydrodynarnisme : Crustacés

(crabes ,Portunidae et Xanthidae; crevettes', Alpheidae), Gorgones, Ascidies, EchinodeITIles

(crinoldes).

Situé a 25 mines au nord du banc Capel, le banc Kelso est un guyot qui culmine a 15 m de '

profondeur mais n'a pas fait 1'objet de prélevement lors de MUSORSTOM 5. Par contre , ce
"

relief, de meme que le banc Capel, ont été échantillonnés en plongée sous-marine et par

dragages lors de la campagne néo-zélandaise "Tasman seamount 1979" a bord duRo V.

"Tangaroa".

Les bancs Lansdowne et Fairway

A 1'extrémité nord de la ride de Lord Howe, a mi-distance entre le plateau, des iles

,Chesterfield et le nord de la Nouvelle-Calédonie, se situent deux grandes fonnations

coralliennes tabulaires, en partie subIllergées, les bancs Lansdowne et Fairway. Cesbahcs sont

signalés sur les eartes par leurs parties découvrant a marée basse, le récif Fairway ,et le récif

Nereus (KROENKEet al., 1983). "

D'apres les relevés bathymétriques effeetués lors des eampagnes CHALCAL 1,

, MUSORSTOM 5 et CORAIL 2, il semble que ces struetures eorrespondent a deux ,grands. atolls

submergés. En effet, on y distingue ,une pente exteme abrupte, une bordure eorallienne située

vers 40 m de profondeur et une cuvettecentrale, analogue aun lagon, ayant 90 m de pr()fondeur

en sonmilieu et eontenant des sables aarticles d'Halimeda.Pour cette ione, des, eartes en

eourbes de niveau ont été réalisées par 1'ORSTOM, au eours' de prospections pétrolieres

(campagne AUSTRADEC), mais non publiées. La superficie de cesbancs est tres importante,

environ 8000 km2 eompris entre les isobathes Oet 500 m ; les dimensions du bane Ull1sd~wne

, sont de 75x 28 milles et celles du baile Fairway de 22 x 10 milles~ ,

Des récoltes sur ces reliefs ont eu lieu, a bord du N. O. "Coriolis", Jors de la eampagne

CHALCAL 1 (RICHER DE FORGES & PIANET, 1984) par dragages, ehalutages, plongées

sous-marine et poses de palangres de fondo

La eampagne CORAIL 2 (RICHER DE FORGES et al., 1988 a), a bord du N. O.

"Coriolis" , travailla également par dragages et ehalutages dans les euvettes sornmitales des

banes Fairway et Lansdowne.
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Sur ces structures les dragages ont montré la présence de madrépores, d'Algues calcaires et

de Caulerpales ; les blocs sont encrofités d'AIgues, de Spongiaires et d'Ascidies.. Ces fonds

sont tres riches en Crustacés (crabes Parthenopidae, Leucosiidae, Palicidae), Mol1usques

(Strombidae, Xenophoridae, Conidae) et Echinodermes (oursins Prionocidaris australis et

Asthenosomá varium). Parmi les Mol1usques signalons la présence du Pectinidae Amusium

balloti jusqu'a plus de 80 m de profondeur et la capture d'une espece de Conidae extIimement

rare, Conus lamberti.

La ride de Noifolk

Au sud de la Nouvel1e-Calédonie existent de nombreux guyots formant des alignements

paralleles a celui des Chesterfield et témoignant d'une activité volcanique du Míocene inférieur

qui recoupe les structUres anciennes de la ride de Norfolk (RIGOLOT, 1988). Le~ parties .

sornmitales de certains de ces guyots, situées'a moins de 100 m de profondeur; ont fait l'objet
. ;;\,'. .'

de récoites par dragages et plongée sous-maripes. Lors de la campagne CHALCAL 2 a bord du
. ~. -

N.O. "Coriolis" (RICHER DE FORGESet al., 1987a), un dragage de 80a 160 m de

profondeur sur le plus áu nord des "Trois bancs", a ramenédes blocs et des sables détritiques

avec une riche macrofaune composée de Spongiaires, Gorgones,· Crustacés, Echinodermes,

Alcyonaires et Hydraires.

Au cours de la campagne SMIB 5 a bord duo N. O. "Alis", des récoltes par dragages et

plongées sous-marines eurent"1ieu sur le sornmet du banc "Azteque" entre 50 et 80 m de

profondeur. Ce banc, présente un plateau supérieur orienté nord-sud d'environ 8 milles de long

sur 3 mines de large. Les dragages rámeherent des blocs de rhodolithes, du maerl et un peu de

sahle grossier avec des Crustacés et des Mol1usques dont une grande quantité de Strombidae

(Strombus th"ersites). La plongée, réalisée au meÍne endroit par 58 m, permit de décrire un fond

de sable avec. des blocs d'Algues calcaires. et de récoiter des Spongiaires et des Mollusques

(Pectinidae).

Les volcans actifs de Matthew et Hunter

La majeure partie de la zone économique de la Nouvelle-Calédonie se situe sur la plaque

Indo-australienne (Fig. 43). Cependant, de l'autre coté de la fosse de subducti'~:>n "des
.. .

Nouvelles-Hébrides"; deux iles, Matthew et Hunter, font parties des "petites dépendimces"

(PISIER,1979) et proiongent cettezone économique sur la plaque Pacifique ("micro-plaque des

Nouvelles-Hébrides"). L'affrontement des plaques Indo-australienne et Pacifique a provoqué

un volcanisme d'arcdont les plus importantsédifices constituent l'état de Vanuatu. Vers le sud,

cet "arcdes Nouvelles':Hébrides" s'infléchit vers l'est et de nombreux volcans sous-marins

soulignent le bord de la plaque. Deux petites iles a volcanisme actif émergent de cet ensemble de

structure, l'ile Hunter et l'lle Matthew.
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Une premiere exploration de la faune et de la flore marine qui colonisent ces substrats récents

(pas plus de 40 ans pour la ~oulée N-O de l'ileMatthew) a pu etre réalisée au cours des

campagnes du N. O: "Alis'',> VOLSMAR et GEMINI (LABOUTE et 'al., 1989 ;BARGIBANT

et al., 1989). Au cours de ces campagnes des échantillons furent récoltés par plongée sous

marine et dragages .

Malgré une forte activité sismique et de continuelles émissions soufrées qui forment des

nappesjaunatres sur plus de 30 m d'épaisseur, on observe de nombreux organismes fixés sur

les pentes de l'ile Matthew. Des Algues brunes sontprésentes jusqu'a 20 m de profondeur et les

madrépores jusqu'a 40 m (Pocillopora, Leptoria, Porites, Leptoseris, Favia, Dendrophyllia).

Unpetit cone adventif futdécouvert sur le flan~ du volcan Matthewet. baptisé mont

Charlotte. Son sornmet, situé a plus de 1,4 milles dans l'est de l'ile, par 37m de profondeur

n'est plus soumis aux érnlssion's de' soufre ; malgré cela,' il ne porte que quatre especes de

madfépores.

. Sur les pentes de l'ileH~nter, qui est un volcan plusancien et moins actif que Matthew, les

especes ,decoraux sont plus nombreuses et les colonies plus développées. On y trouve, en

.' compétition avec les cora~x, des Alcyonaires du g~nre Sarcophyton, des Spongiaires et des

Algues du genre Halimeda, jusqu'a 40 m.

. '/ Lors de la campagne GEMINI réalisée sUr les volcans sous-marinS situés juste au sud de

Vanuatu, quelques préleve~ents eurent lieu par dragages et plongée sous-marine. Ces volcans

sous-marins sont tres récents cornme le montre le résultat d'un dragage par 60 m de profondeur,

qui,rainena de la lave noire, scoriacée et presque azo'ique(en 1996, une forte activité sismique

sembl~ avoir accompagné la montée de ,ce ~olcan jusqu'en surface). Par contre l'observation en

plongée du sornmet du mOrIt Gemini Ouest situé par 40 'in de profondeur pe~t la description et

la récolte d'une faune et d"une flore fixée assezriches, coraux, Spongiaires,~gues calcaires

encrofitantes.

3.4 - La biodiversité FauiIe et flore des fonds meubles

, L'ensemble de la faune. marine littorale de Nouvelle-Calédonie présente une grande richesse

spécifique, comparable a cell~de la Grande Barriere de Corail, située a plus de 2000 km vers

J'ouest. L'originalité de cettefaune est suffisante pourque les auteurs fassent de cette région

un~'province biogéographique séparée de celle de l'estaustralien (Solanderienne) (HOOPER &

LEVI, 1994 ;BRIGGS, 1996; PAULAY, 1997).

3.4~1- AIgues et phanérogames

. Lespeuplements végétauX du Lagon Sud-Ouest o'nt été étudiés sur le plan qualitatif par

dARRIGUE (1987, 1995). Cet auteur signale : 1 espece de Cyanophycées, 72 especes de

Chlorophycées,8 especes de Phéophycées et 18 especes de Rhodophycées, contenues dans les
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dragages: soit un total de 99 especes seulement sur les 336 signalées de No\}velle-Calédonie par

GARRIGUE et TSUDA (1988). n fautcependant rappeler que les fonds de moins de 5 m

étaient inaccessibles pour cet échantillonnage ala drague alors qu'il s'agit justement de la zone

la plus riche en macrophytes. Dans le groupe des Phanérogames, quatres genres comprenant au

total 6 especes sont présents : Halophila, Syringodium, Cymodocea et Halodule. 49 % des

stations du Lagon Sud-Ouest contenaient des macrophytes eten majorité des Caulerpales (95 %

desmacrophytes récoltées). La moitié de la superficie de ce lagon (environ 2726 km2) serait

done eolonisée par des macrophytes.

Les macrophytes (AIgues et Phanérogames) sont présentes sur les fonds gris dans toute la

zone médiane du lagon. Dans les faibles profondeurs, sous le vent des ¡¡ots, on observe des

herbiers de Phanérogames (Fig. 44).·
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. Fig. 44. - Carte de répartition des herbiers de phanérogames dans le Lagon Sud-Ouest (d'apres GARRIGUE,
1987). .

Certaines zones de fonds indurés (dalle) portent des algueraies de Sargasses (Sargassum) ;

les seules zones du Lagon Sud-Ouest dépourvues de macrophytes sont les franges cotieres tres

. envasées el la partie sud ou les fonds dépassent 50 m de profondeur. Le groupe des Caulerpales

(Halimeda et Caulerpa) est le plus abondant ; il occupe d'importantes superficies, les especes les

plus fréquentes étant : Halinieda incrassata (19 % des stations), H. discoidea (17 %),. H.

macroloba (13 %), H. cylindracea (11 %), H. simulans, Caulerpa taxifolia· (15 %) et C.

sedoides. Pour .les trois especes les plus fréquentes des distributions selon la profondeur
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montrent que Halimeda inerassata vit jusqu'a 80 m de prófondeur avec une zone préférentielle.

entre 10 et 30 m ; H. discoidea présente jusqu'a 70 m, est plus fréquente de 15 a 30 m ;

Caulerpa taxifolia ne dépasse pas 50 m de profondeur et prérere les fonds· de 12 a 20 m

(GARRIGUE, .1995).

Par ailleurs, quelques informations quantitatives disponibles sur les macrophytes concement .

la'production organique et Illinérale du groupe des Caulerpales (GARRIGUE, 1985). Le genre

Halimeda joue un role particulier dans la sédimentologie du lagon, d'une part en produisant
énormément de sédimentscarbonatés sous forme d'articies (de 13,8 a 15,1 g de Ca C03 / m2 /

an), d'autre part en formant souventdes algueraies assez denses ayant un role fixateur pour les

particules fines que ces Alglies retiennent par leurs crampons (de meme pour les stolons des.

caulerpes).

Actuellement, 328 espe~es d'algues appartenant a46 familles sont signalées en Nouvelle

Calédonie (GARRIGUE -& .TSUDA, 1988). Un grand nombre d'especes despetites

profóndeurs et en particulier parmi les algues rouges demeurent non étudiées.

3.4.2 • Les Echinodermes

Dans ce groupe, les identifications furent facilitées du fait de l'existence d'un Guide pour le

lagon de Nouvelle-Calédonie et de la connaissance générale du groupe dans rIndo-Pacifique

(CLAR_K & ROWE, 197,1; GUILLE et al., 1986). ~ar ailleurs, lesholothuries faisant

locaiement l'objet d'une petite exploitation, l'étude de ces "beches-de-mer" avaitpermis d'en

avoir une bonne connaissarrcebiologique et écologique (CONAND, 1988, 1995).

Dans les lagons de Nouvelle-Calédonie, la diversité connue des ·Echinodermes se répartit de

la' fa~on suivante pour les 240 especes signalées : Astérides, 17 familles ~t. 54 especes ;

Crino'ides, 8 farriilles et 31 especes ; Holothurides, 5 familles et 55 especes; Ophiurides, 10

f~rilles et 57 especes ; Echinides, 14 familles et 43 especes (CHERBONNIER & FERAL,

1984a, b, JANGOUX, 1986, GUILLEet al., 1986).

Les Echinodermes sont:présents dans 38 % des dragages du lagón Sud-Ouest. La répartition
. :¡ . .

des especes fouisseuses (liJ.ganum depressum. Maretia planulata, Brissopsis tuzonica) est bien

corrélée a la granulométrie et en particulier a la teneur en vase des sédiments (RICHER DE

FORGES & MENOU, 19~8).
• I

22 especes d'échinide~ ont été capturées a la drague sur les 43 especes signalées de

Nouvelle-Calédonie. Les especes les plus fréquentes sont Laganum depressum (18,6 % des
< .,1 .

stations), Maretia planulata (10,7 %), Gymnechinus epistichus (9,5 %) et Brissopsis luzonica

. (6,6 %).

Parmi les 54 especes d'astérides signalées de Nouvelle-Calédonie, 21 ont été récoltées par

dragages eUes plus fréquentes sont: Astropecten polyacanthus (8,5 % des stations), Echinaster

luzonicus (4,1 %), Euretaster insignis (3,5 %) et Tamaria fusca (3,1 %).
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Chez les holothurides, 18 especes sur les 55 cónnu~s ont été capturées. Les plus fréquentes

sont Holothuria (Halodeima) edulis (4,5 % des stations), Thelenota anax (2,9 %) et Stichopus

chloronotus (2,7 %). Ce groupe a été bien échantillonné en plongée sous-marine et afait l'objet

d'études taxonomiques antérieures' au programme 11Lagon11 (CHERBONNIER, 1980 ;

CHERBONNIER & FERAL, 1984 a, b; FERAL & CHERBONNIER, 1986).

Certaines especes d'Echinodermes et en particulier les oursins fouisseurs : Mareria planulata

et Brissopsis iuzonica présentent les fréquences les plus élevées et sont caractéristiques des

types de fonds (RICHER DE FORGES et al., 1987 a; RICHER DE FORGES & MENOU,

1988). B. luzonica ne vitque dans les fonds, ayant une teneur en vase supérieure a40 % alors

que M. planulata se rencontre dans les fonds dont la teneur en vase reste inférieure a75 %. Ce

genre d'observations a également été faite par CONAND et CHARDY (1985) chez les

holothuries aspidochirotes. Ces auteurs analysent la répartition de 48especes d'holothuries

dans les lagons de Nouvelle-Calédonie en fonction de leur position par rapport aux récifs. Les

densités observées en plongée sont beaucoup plus fortes vers le récif frangeant (54,8 indo / 100

m2) que vers la barriere (0,6 ind./IOO m2).,.H. edulis est cornmune sur les fonds meubles du
, ,

milieu du lagon ; T. anax vit sur les pentes réCifales et aproximité des passes et S. chloronotus

est plus fréquentes sur les platiers extemes.

3.4.3 • Les Mollusques

Dans le vaste groupe des Mollusques gastéropodes, les résultats desdragages sont en cours

d'analyse parfamilles (Tab. 3). Le tri spécifique et l'identification au niveau familial ont permis

de réaliser une carte de la richesse spécifique (Fig. 45) qui varie de 1 a73 especes pilrdragage

et de calculer la fréquence de chacune des familles au sein des lagons (CHEVllLON &

RICHER DE FORGES, 1988 ; RICHER DE FORGES et al., 1988 b). Les famillesles plus

fréquentes (présentes dans plus de 35 % des dragages) que sont les Nassariidae, Cerithiidae,

Strombidae, Muricidae et Terebridae ont fait l'objet d'études particulieres avec productionde

cartes derépartitions pour les especesdominantes et de corrélations entre leurs présences etla

teneur en vase des sédiments. TI est regrettable que pour des raisons inhérentes ala systématique

de cette famille (quasi.,.absence de taxonomistes), les Turridae (60 % des stations ) n'aient pu

etre encore identifiés.

Les gastéropodes sont toujours présents queUe que soit la zone du lagon. considérée ; il est

remarquable de constater que l'on puisse trouver au niveau d'un memegenre des especes

adaptées achaque biotope au point d~y figurer parmi les "leaders". Ainsi pour les Cerithiidae,

Rhinoclavis (Proclava) sordidula est strictement inféodé aux fonds vaseux alors que

Rhinoclavis fascUlta se rencontre sur les fonds de sables coralliens, l'espece Rhinoclavis

articulata étant plus ubiquiste et vivaht de préférence dans la zone de mélange (fonds gris).

. Dans le. genre Strombus composé d'especes essentiellenient herbivores-détritivores

(S. luhuanus des fonds blancs se nourrit de Cyanophycées, J. D. TAYLOR, como pers.), on

observe également des preferendums distincts entre les S. gibberulus de sables coralliens et les

S. erythrinus tolérant un envasement important (RICHER DE FORGES et al., 1988 b).
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Fig. 45. - Répartition de la rithesse spécifique en Mollusques gastéropodes (>5mm) dans le Lagon Sud-Ouest
(d'apres RICHER DE FORGES et al. , 1987 a). Le maximum observé est de 73 especes dans un dragage. '

Tab. 3. -Fréquences observées dans les dragages du lagon SO pour les familles de Mollusques gastéropodes et
lamellibranches (d'apres'RICHER DE FORGES, 1991b).. . .

FAMIUES Nb.ST"T10NS %cx:cuece

Nassarlclal 33~ 67.~~

Turr'dae .' 288 59.87
cerirhiidae 261 5~.26

Strombidal 229 47.61
Nallclda. 227 ~7.t9

Muricicla. 22~ ~6.57

CosletlarUdae 218 ~5.32

CoIumbeOida. 200 ~1;58

T.rebrldae 179 37.21
TrocIIldae 176 36.59
Bucdnldae 139 28.91
Mitridae 138 28.69
e-matildae 13~ 27.86
TurriteUidae . 129 26.82
Túttlloldae 109 22.66
Cvaraeldae 103 21.~1

Pvramidellidae 102 21.21
Cooidae' 82 17.05
Kanonhorldae 66 13.72

. Caneertanidae 6~ 13.31
SiUQuarildae. ~3 8.9~

OIMda. ~I 8.52
: TrlDhoridae 38 7.91

Archllecloolcldae 36 7.~8

Maminenidae 36 7.~8

. HiDDonlcldae 3~ 7.07
CoraOIoDhUidae 33 6.86
EDitooildae 29 6.03
Fasciolariidae 2~ . ~.99
Cassidae 17 3.53
Eutimldae 15 3.12
Stomatellidae u 2.91

ICaDuIidae U 2.29
Fissurellinae lO 2.08
Bursldae I 10 2.08
Vofutidae .. 7 1.~5

VHrlnellidae 6 1.25
PIlas/aoellicla•• 5 1.0~

EmaroÍtlullda. ~ 0.83
Vermetidae " 3 0.62
Colubrarildae 3 0.62
ToonIdae 2 O.~I

Mathildidae 1 D.21
Calvolraeid'ae 1 0.2,1

. FAAUu.es NIl. ST"TIONS ...cxx:uece

Venetidae 333 69.23
Can:fiidae 295 61.33
Pectinkfae 27~ 56.96
Aradae 261 5~.26

leUlnao 214 44.49
Glvcvmefidae 121 25.15
Ostreidas 11~ 23.7
Chamllae 111 23.07
Mvtilldae 111 23.07
Umidae 87 18.09
Lucioldae 68 14.1-4
PterUdae 63 13.09
CardiUdae 61 12.68
500_'0 60 12.~7

PsammobIidao 59 12.27
Plicatulidae 39 8:11
"",,mlldae 35 ·7.28
Sotnelidao 31 6;.U
Cultellidae 31 6.~~

Malleldao 2~ ~.99

8o'enldae 22 ~.57

Maetridae 20 .4.1 S
Solecurtidae 19 3.95
Pinnkiae 19 3:95
IIsoooomooIdae 17 3.53
~a 17 3.53
Gasttoehaenldae 15 3.12
Uooutioldao 14 2.9'

• 11 2.28
Porornvldae 10 2.07
Vertlcordiidae 8 1.66
Corbulidae e 1.66
Tf8D8zlidae 7 1.45
Hlalellidae 6 1.25
CUSDkSariidae 6 1.25
Nuculida. 5 1.04
Noetiidae ~ 0.83
lJmoosldae 3 0.62
Phvlotvvid'ae 3 0.62
CrenelUdae 3 0.62
POlricolldl. 3 0.62
Clftldothaeriidae 2 0.~1

Artartldae 2 0.~1

CrassateUidae 2 0.4'
Cvamlacea 2 0.41
Pucatulid•• 1 0.21
Dimvidae 1 0.21
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Parmi les familles de lamellibranches, les Pectinidae, qui présentent un intéret économique,

ont fait l'objet d'études particulieres portant sur la répartition des especes et, pour certaines

d'entres elles, sur l'évaluation des stocks (CLAVIER & LABOUTE, 1987 ; DIJKSTRA et al.,

1989-1990). 30 especes sont signal~es dans l'ensemble des lagons de Nouvelle-Calédonie, y

compris l'atoll de Chesterfield. Les especes les plus fréquentes dans le Lagon Sud-Ouest de la

Grande Terre sont : Mimachlamys glorios~ (21,8 % des stations), Bractechlamys vexillum

(16,8 %), Mimachlamys senatoria (15,2 %) et Juxtamusium coudeini (7,9 %).

Les Mollusques sont tres abondants dans les zones littorales et sont présehts dans tous les

. milieux. Leurgamme de taille est large et ils présentent des modes d'alimentation tres variés et

de nombreux exemples de cornmensalisme ou de parasitisme. L'estimation de la richesse

spécifique en est difficile. La base de ..don~ées, réalisées a partir des résultats des dragages,

contient actuellement environ 27 familles et 420 especes des fonds de O a 100 m. Ceperidant de

nombreuses especes ne sont pas encore étudiées, particulierement dans certaines familles aforte

occurrence telle que les Turridae (RICHER pE FORGESet al., 1988; RICHER DE FORGES, .

1991 ; RICHER DE FORGES et al., 1988J~'

t
N

" ......'"

-----:>~'F----._- 21°

~ o _10 esp~c:es par stationl

_1 10_20 .

.. >20

Fig~ 46. - Répartition de la richesse spécifique en Mollusques lamellibranches dans le Lagon Sud-Ouest (d'apres
DUKSTRA et al.. 1989). Le maximum observé dans une station est de 26 espeees.

En 1993, deuX: Ateliers ont été réalisés en Nouvelle-Calédonie totalisant deux mois de travail

de terrain pour unevingtaine de "récolteurs-trieurs" (2 fois 400 joumées-personnes).

L'échantillonnage a porté sur les zones intertidales, les fonds lagonaires sédimentaires eLles

formations récifales des cotes nord-est et nord-ouest de la Grande. Terre. Destechniques

d'échantillonnages tres variées (dragues, suceuse, récoltes amarée basse...) permirent la récolte



166 , BIODIVERSITE DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEOONIE

.de toutes les gammes de taille et des especes parasites. Bien que l'inventaire dil matériel récolté

.ne soit pas terminé, il est possible d'estimer le nombre d'especes trouvées a environ 3000 pour

une superficie explorée de:300 km2 (BOUCHET, 1994). . .

. Les échantillónnages ré,tlisés en plongée a l'aide d'une "suceuse" sur les fonds meubles du

lagon Sud-Ouest ou' sur la pente récifale exteme ont montré qu'il éutit courant de rarnener

plusieurs centaines d'especes de Mollusques Uusqu'a 580) sur quelques m2 (BOUCHET, como

pers.). Cette diversité sesitue 'principalement dans lespetites tailles < 5 mm (AUCHERE,
. ,

1993).

Les pourcentages d'occurrence des prinCipales familles de Mollusques observés dans les

récoltes par dragages sont différents selon les lagons (rab. 4 ). La ~chesse spécifique observée

en Gastéropodes (> 5 mm)varie de 5 a 56 especes par trait de drague dans le lagon de l'atoll de

. Chesterfield, de 1 i72 daris le' lágon SO et de 1 a 77 dans le lagon E.

Tab. A. - Pourcentages d'oc9urrence dans les lagon Sud-ouest, Est et de l'atoll de Chesterfield et richesse
.. spécifiques des cinq faroilles de Mollusques Gastéropodes les plus fréquentes.

Familles % d'occurence Nombre total d'especes

lagonSO lagon E Chesterfield

Nassaridae 67 76 58 28

Cerithiidae . 54· 48 95 27

Strombidae 48 22 87 16

. Terebridae 37 29 34 49

Muricidae 47 43- 53 57

, .

Cartographie de la dive,:sitispécijique

Les cartes de répartition de la richesse spécifique en Mollusques Gastéropodes dressées

d'apres les résultats des dragages montrent que: les zones les plus riches (> 40 especes par

stations) se sittient a proximité de la barriere récifale et en particulier sous l'infIuence des
. , .

courants de passes (Fig. 45).; les zones les plus pauvres en especes correspondent aux fonds

envasés cotiers (RICHER DE FORGES, 1991). TI existe une grande disparité qualitative daos la

répartition de la richesse en Mollusques entre les lagons d'iles hautes et ceux des atolls. Ainsi,
. .

les Cerithiidae sont présents dans 54 % des dragages du lagon SO mais dans 95 % de ceux du

lagon de Chesterfield (Tab. 4). Ces différences traduisent l'homogénéité des fonds d'atolls par

rapport a la diversité des fonds d'lles hautes.

. Pour les Mollusques Larnellibranches, la richesse spécifique est moindre (. de O a 26 especes

par trait de drague (Fig. 46 ; Tab. 3). Les familles les plus fréquentes dans le lagon Sud-ouest

sont les Veneridae (70 %,dés stations), Cardiidae 61 %), Pectinidae (57 %), Arcidae (54 %),
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Tellinae (44 %), Glycymeridae (25 %) (DIJKSTRA et al., 1989-1990 RICHER DE

FORGES, 1991).

La répartition des especes est corrélée a la nature sédimentologique des fonds· et aleur

. profondeur (RICHER DE FORGES et al., 1988 ; CHEVILLON & RICHER DE FORGES,

1988).

3.4.4 - Crustacés

FROMAGETet RICHER DE FQRGES (1992) recensaient 242 référenc~s bibliographiques

traitant des Crustacés de Nouvelle-Calédonie. Ce groupe zoologique tres diversifié reste

cependant mal étudié. La plupart de ces références traitent d'aquaculture de crevettes pénéides

(Penaeusstylirostris, introduite du Mexique) ou de pech~ au crabe de palétuvier (Scylla serrata)

et les travaux décrivant la richesse spécifique demeurent peu nombreux. Par ailleurs, une partie

importantes des travaux sur les Crustacés d~ Nouvelle-Calédonie ne concertle que la faune
'.,

bathyale. TI y a cependant de notables exceptions, A. MILNE EDWARDS, (1872, 1873, 1874)

qui signale 207 esperes de Brachyoures ; les travaux de BORRADAILE, (1898, 1899, 1900)

sur les Stomatopodes et Décapodes Macroures ; de CHEVREUX (1915) el de LEDOYER

(1984a) sur les Amphipodes ; les Copépodes des 1agons signalés par BINET (1984) pour les

especes planctoniques et HUMES (1972-1996) pour les harpacticoYdes et les esperes

cornmensales ; les articles de BRUCE (1967, 1970, 1975, 1980, 1982, 1990a, b, 1991a)"

décrivant les crevettes Palaemonidae et celui de LEDOYER (1984b) sur lesCaridae ; l'étude des

collections de Stomatopodes des dragages qui ~t passer brusquement 'leur inventaire de lOa 69

espeees (MOOSA, 1991 ; RICHER DE FORGES &' MOOSA, 1991) ; les Thalassinides

(VAUGELAS, 1988; NGOC-HO, 1989, 1991 ; POORE, 1997).

, L'inventaire des especes de Crustacés présentes en Nouvelle-Calédonie est encore loin d'etre

achevé dans ce groupe relativement mal échantillonné. Certaines esperes littorales de petite taille

ou étroitement associées aux coraux sont encore adécrire (TAN & RICHER DE FORGES,

1993 ; ROSS & NEWMAN, 1995; NG &RICHER DE FORGES, 1996 ; DAVIE & RICHER

DE FORGES, 1996; OKUNO, 1997; CASTRO, 1997).

La base de données lagonaire (0-100 m) contient actuellement 69 familles et 432 especes de

Crustacés. L'étude complete des récoltes par dragages des lagons de Nouvelle-Calédonie

devrait accroltre de fa~on importante cet inventaire.

La recente étude des Crustacés amphipodes des lagons de Nouvelle-Calédonie cornmence a
porter ses fruits. MYERS (1997) publie une comparaison biogéographique entre la Nouvelle-·

Calédonie et, la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), basée sur ce groupe de Crustacés

nécrophages. La richesse spécifique est 1égerement plus forte en Nouvelle-Calédonie (170
" '

espetes) qu'en PNG mais seulement 20 % des especes sont cornmunes aces deux régions du

Pacifique Sud-Ouest. La Nouvelle-Calédonie apparait corrime une région a tres f6rt taux

d'endémisme (70 %) pour le groupe des Crustacés amphipodes.
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3~4.5- Autres groupes d'invertébrés':

Pour les autres grbupes zoologiques, l'avancement des études est tres variable, les

problemes taxonorniques retardent l'exploitation écologique' des données. Les récoltes réalisées

par le prograrnme I/La~on" auront cependant, perrnis un notable accroissement des

connaissances dans certains groupes ': Gorgones (BAYER & STEFANI, 1987, 1988a, b) ;

Bry()zoaires (D'HONDT, 1986);

. Les spongiairessont tres diversifiés dan~ les lagons de Nouvelle-Calédonie. Ils ont fait

l'objet d'une attention particuliere lors des récoltes du prograrnme SNOM (Substances

Naturelles des Organismes, Marins) pour y rechercher des substances actives. Le nombre

d'espece est estimé a600 (HOOPER, como pers.)mais pour l'instant la base de données n'en

contient que les 56 qui sorit décrites et signalées. Sous l'impulsion des biochirnistes du SMIB

(Silbstances Marines d'Intéret Biologiques), un groupe de taxonornistes franr;ais, australiens et

. néo':zélandais s'est réuni a trois reprises a Nouméapour étudier les récoltes'des lagons. TI

¡'é~ulte de cet effort exempHlire un Guide des Eponges de Nouvelle-Calédonie (LEVI et al.,

sous-presse) .

.'Les Hydraires des lagons ont été réceÍnment étudiés mais les résultats encore non publiés

(VERVOORT, in prep.). Cet auteur recense 8 familles, 22 genres et 43 especes des petites

profondeurs en Nouvelle-Calédonie.

Le groupe des Ascidies a été particulierement bien échantillonné par dragageset en plongée

et iJien étudié car ceitaines especes présententdes molécules actives intéressant les

pharmacologues. La descrlption de cette faune a perrnis de confmner la grande diversité
I '

spécifique des eaux néo-calédoniennes. Sont signalées 11 farnilles et 199 esp~ces dont 40 %

étaient nouvelles pour lascience (MONNIOT c., 1987a, b, c, 1988, 1989, 1991a, b ;

MONNIOT, F., 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1995). Un Guide faunistiquedesAscidies de
. , . . ..

" Nouvelle-Calédonie a été publié al'issue de ces études:descriptives (MüNNIOTet al., 1991).
. I . .

Les affinitésgéographi<lues des Ascidies de Nouvelle-Calédonie sont surtoút Indo-Pacifique,

avec i'Australie et le sud-est asiatique ; cependant certaines sont cosmopolites.

3.4.6 - Les' Poissons

Des le début du programme "Lagon", la faune ichtyologique a fait l'objet d'études

particulieres car elle représente des biomasses importantes directement utilisables par l'hornrne

, et conceme tous les niveaqx trophiques. " " '"

L'inventaire. ichtyologi~ue de la Nouvelle-Calédonie fait état de 1659 especes de Poissons,

appartenant a199 familles; dont la plus grande partie vivent dans les lagons (RIVATON et al.,

1990). Ce catalogue a été q.ressé apartir des travaux de LOUBENS (1978), FOURMANOIR et

LABOUTE, (1976) et des'nombreuses récoltes réalisées depuis 1984, dont certaines a la drague
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(RIVATQN & RICHER DE FORGES, 1990): Les principales techniques utilisées pour

recenser les especes et éval~er leurs biomasse~ furent le casier, la peche ala palangre de fond, le
. .

chalutage (Baie de St. Vinc;ent), .des comptages réalisés en plongée sotis-marine et des

empoisonnements ala roténone (KUL.BICKI el al., 1987 ; KULBICKI, 1988 ; KULBICKI &

MOU-THAM, "1987; KULBICKI&WANTIEZ, 1990 ; KULBICKI, 1997). Par ailleurs, une
. . . '.

étude particuliere concerne les Poissonsdes zones de mangroves, capturés a l'aide de pieges et
, . - .

de ftlets .maillants, et leues relations avec .ceux ciu Jagon (THOLLOT, 1989 ; THOLLOT &

KULBICKI, 1988). Les Poissons coralliens' et lagonaires ont été récoltés au cours de

campagnes de peches et de travaux destinés a l'estimation des ressources (RIVATON, 1989 ;

RIVATON el al., 1990 ; RIVATON & RICHER DE FORGES, 1990 ; KULBICKI el al.,

1994a; KULBICKI & RIVATON, 1997).

La présence de nombreuses especes de Poissons est influencée par la présence de Jormations

coralliennes, la proximité de la barriere exterÍle et les passes (Bien que la zone des fonds blancs

présente, d'apres CHARDY etCLAVIER (1988), la plus faible biomasse benthique, elle est

parsemée de coraux ce qui augmente la richesse spéCifique et la biomasse en Poissons).

Les mangroves jouent un role de "nursery" pour certaines especes ; les captures réalisées au

filet maillant et a l'aide de pieges (capetchades) permettent des comparaisons avec la faune

présente dans la baie avoisinanterécoltée par chalutage (THOLLOT & KULBICKI, 1988 ;

KULBICKI & WANTIEZ, 1990) et avec celle observée sur fonds coral1ieÍ1s proches par

comptages en plongée ; .ainsi sur un total de 497 especes de Poissons récoltés en baie de St.

Vincent, 75 especes vivent dans la mangrove et 35 d'entres elles y sont strictement inféodées ;

si la présence des mangroves augmente les possibilités de recrutement des especes lagonaires,

les migrations entre les mangroves et le lagon semblent toutefois limitées.

Les Poissons ramenés par les dragues appartiennent ades especes de petite taille, ou sont les

juvéniles des grandesespeces.. Ce moyen de récolte, inhabituel pour les Poissons,permit la

capture de 73· familles dont 4 n'avaient jamais été signalées de Nouvelle-Calédonie :

Trichonotidae, Cynoglossidae, Aploactinidae, Creediidae. C'est la famille des Gobiidae qui est

la plus fréquente dans ces récoltes (27 % des dragages et 45 % des captures). De nombreuses

especes étaient inconnues de Nouvelle-Calédonie, notarnment dans les familles de Poissons

plats, Bothidae, Pleuronectidae, Soleidae, Cynoglossidae et dans celle des Syngnatliidae (8 %

des dragages et 14 % des captures).

3.S - Répartition de la biodiversité des fonds meubles

3.S.1 - Les courbes surface-especes

Les études d'écologie montrent que le nombre d'especes présentes est corrélé.a la superficie

explorée selon la relation : S = cAz ou S est le nombre d'especes, A la surface, c et z des
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coefficients (McARTHUR & WILSON, 1967 ; ROSENZWEIG, 1996). 11 est possible de

vérifier cette relation pour les organismes benthiques des fonds meubles du lagon Sud-Ouest

qui,ont été identifiéset saisls dans la base de données. La,superficie étant ici représentée par le

nombre de stations de dragages. Pour rendre ces données plus homogenes, les stations de

dragages ont été séparées en trois groupes corresporidant chacun aun type de fondo Le critere

de choix retenu pour séparerces groupes est la teneur en vases des sédiments : 0-25 % de

vases, 25-75 % et plus d~¡ 75 %. Pour chacun de ces rnilieux, une courbe aire 1 espece a été

établie en rangeant les statlons par ordre chronologique et en cumulant les especes station par

station (Fig. 47 A, B, C).

" Pour les fonds blancsou la teneur en vases est inférieure a25 %, un total de 299 especes est
" ,

atteint au bout de 78 dragages et la courbe semble approcher de son asymptote (Fig. 47 A).

, Pour les fonds intermédiaires ou fonds gris, la courbe prend une allu're sirnilaire et atteint 227

especes au bout de 75 stations (Fig. 47 B).

Le nombre de stations de dragages en fonds' vaseux. (> 75 % de vases) étant limité a 10, la
I

courbe n'est pas significative (Fig.47 C). Cependant,il est intéressant d'observer que sur ces

fonds pauvres, une cinquantaine d'especes ont toutefois été récoltées en 10 stations.
. I
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Fig. 47. - Courbes aires I espeees réalisées a partir des récoltes par dmgages dans le lagon SO de Nouvelle
Calédonie. Les stations de dragages sont regroupées en trois parties selon la teneuren particules fines du
sédiment: A : fonds blancs. de O a25 %de vases ; B : fonds gris de 25 a 75 % de vases ;C : fonds
vaseux supérieur a75 % de vases.
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La biodiversité des zones bathyales
en ·Nouvelle-Calédonie

4
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4 - La biodiversité des zones b~.~'~yales en Nouvelle-Calédonie .

4.1. - Caractéristiques générales de I'océan mondial

175

Les ouvrages traitant de 1'océanQn~coutumed'en rappeler la superficie (361,.5 mlIlions de

km2 dont 175 millions pour le seul.oc~an Pacifique) .qui est tellement importante. que, les

astronautes voyant notre Terre depuisla Lune ont pu la qualifier de planete bleue : En effet la

. planete Terre est couverte presque aux trois quarts (70,8%) parde 1'eau qui constitue 1'océan
. . '. .. .' .

mondial, d'un volume énorme ; cette masse d'eau existe depuis plus de 3,5milliards.d'années

et c'est en son sein que la vie a pr~snaissance.

. Actuellement la profondeur moyenne des océans est de 3 800 metres, mais les r~onstitutions

paléogéographiques montrent que la forme des bassins océaniques et la position relative des
. . . . '. . ,

. masses continentales ontconsidérablement évolué au cours des temps géologiques.

.. ;

. 4.1.1 - Les différentes zones océaniques :

En fonction de la profondeur, on distingue schématiquement les étages suivant: .

- la zone supérieure regroupant supra, medio, infra et circalittoral ou pénetre la lumiere,

comprise en moyenne entre O et 200 m , qui est la plus riche, la mieux connue et recouvre les

plateaux continentaux ; elle ne represente que 7,6% de la surface des océans;

- la zone bathyale, entre 200 et 2000 m , qui comprend les taluscontinentaux~ les pentes

des TIes et la partie sommitale desmonts sous:..marins, ne représente que 8,5% de la surface des

océans ;

- la zone abyssale, entre 2000 et 6000 m, composée de 1'essentiel des plaines <?céaniques

représente a elle seule 82,9% de la surface des océans ;
. .

- enfm, la zone hadale qui se limite a quelques fosses océaniques liées a 1'enfoncement des

plaques, entre 6000 et 11000 m, et qui ne couvre que 1,2% du fond des océans.

Si 1'on fIXea 200 m le début du domaine des' profondeurs, il englobe alórS 92,4% de la

surface des océans, soit 65,4% de la surface d~ laplanete.

4.1.2 - Les caractéristiques physiques des eaux profondes :

-la température: elle diminue progressivement avec la profondeur, les 500 premiers metres

étant sujets a des variations saisonnieres, pour se stabiliser vers 4°C, température a laquelle

1'eau de mer présente la plus forte densité. Évidernment, ce schéma général varie avec la

latitude, la température des eaux de surface et la circulation des masses d'eaux. Cette

circulation, étant lente en profondeur, 1'une des· caractéristiques' des eaux profondes est sa

grande stabilité thermique par rapport a la couche de surface .
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La thennocline est la zqne de discontinuité thennique entre les eaux de surface 'influencées

par .les variations climatúlues a cours terrne et les eauxprofondes d'une grande stabilité

'. the~que a long tenne. Cette zone de gradient maximal est variable en profondeur et en

. epaisseur selon les latitudes (Fig. 48). En zone intertropicale 011 les eaux de surface sont

'cháudes (20 a 30°C), la t~ennoCline se situe entre 80 et 200 ID. Lazone bathyale est donc

baignée par des eaux froidés (15 '- 5°C)et saos variation saisonniere.
, '

, o,,

.~la lumiere décrolt vro~tessivementpour devenir 'iinperceptible al'oeil humain vers 500 m
'i

de p'rofondeur 011 son intensité n'est plus que de 1I100000e de celle de la surface. L'existence,
, "

dáns la zone bathyale'supérieure (200-1000 m), d'organismes tres colorés laisse toutefois

supposer que poúr de' nombreux animaux marins, 'une certaine lumiere reste perceptible.

.D'aiUeurs, des ~esures pennettent de détecter desrayonnements bleu-vert jusqu'a 10ü0m de
, ' .

,profondeur dans les eaux tropicales particulierement limpides. La quantité d'énergie lumineuse

qui atteint ces. profondeurs ,est insuffisante pour' pennettre la présence d'organismes

.. chl?rophylliens.

00 oC
--,

m

1000

, .' 2000 ','

3~00~

4000['
e b

5000 I a

'Fig: 48..-'- Profi] moyen des. températures observées dans les océans ; a : wne tropicale (50 S) ; b : zone
, .subtropicale (35°S) ; e: ione subantarctique (500 S) ; d: zone antarctique (55°S) (d'apres OSBORNEet al.,

1991). . . .

4.2 - Historique de :I'exploration des faunes de profondeur

, 4.2.1 Historique sommaire de I'exploration dans l'Indo-Pacifique

.Le' benthos de profondeur de l'Indo-Pacifique était connu surtout par les résultats des

grandes expéditions cornme' ~elles du "Challenger",. de la "Valdivia", de 1"'Albatross", de la

"Siboga", de l''']nvestigatór'' et de la "Galathea". Le nombre de prélevements effectués au cours
, ,

de. ces expéditions est toutefois relativement faible, en regard de l'imniensité du domaine a
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explorer (WYVllLE THOMSO~ & MURRAY, 1885 ; WEBER,'? ALCOCK, 1902

ANONYME, 1910 ; JESPERSEN & VEDEL TANING, 1934 ; SEWELL, 1935 ; BRUUN,

1957-59 ; WOLFF, 1964). A partir des comptes rendus de ces Grande~ Expéditions, on peut

évaluer le nombre d'opérations benthiques réalisées a la drague et au chalut dans l'Indo

Pacifique tropical entre 1873 et 1952 (Tab. 5).

Tab. 5. '- Nombresdeprélevements de benthos profonds réalisés par les "Grandes Expéditi<ms" dans l'Indo
Pacifique tropical (35°N-35°S).

Challenger

Investigator

Siboga

Dana

Mabahiss

Galathea

Albatross

100-2000 m·

42

303

131

65

93

38

358

2000-S000 m

78

17

25

1

17

46

10

> SOOOm "

17

O

O

12

O

57

O

4.2.2 - Contexte biogéographique

A la suite des explorations du "Sibo,ga" etde MORTENSEN en Indonésie (l899-19oó), aux

iles Kei, la faune de profondeur y roí ~onsidérée comme particulierementriche. MORTENSEN

s'étonnait de la remontée de la fauneabyssale dans les petites profondeurs et conseillait la

création d'un, laboratoire d'étude de cette faune aux íles Kei. La seule, faune profonde, connue a
, cette époque était celle d'Atlantique Nord et il est effectivement surprenant pour un "européen"

, de trouver des crinoldes pédonculés apartir de 200 m de profondeur alors qu'ils ne vivent pas a
, , .

moins de 1000 m dans les mers froides. Cette répartition des faunes profondes n'est pas

spécifique des eaux indonésiennes mais se retrouve dans d'autres zones tropicaie~ et en

particulier en Nouvelle-Calédonie.

A la, suite des 91, stations de dragages, et de chalutages réalisées lors de' la campagne

KARUBAR en Indonésie (CROSNIER~t al., 1997), notre impression premiere est que ,cette

région n'est pas nettement plus riche en especes que la Nouvelle-Calédonie. Ceci demandera a
etre vérifié sur chacun des groupes. Le fait que la campagne KARUBAR ait principalement

travaillé sur des fonds meubles rendra difficile les comparaisons avec la Nouvelle-Calédonie

dont la zone bathyale est caractérisée par des fonds durs a Spongiaires et Stylastérides sur

, lesquels plus de 600 opérations ont eu lieu.

L'Indo-ouest-Pacifique est qualifié parfois de "province biogéographique" du fait de

l'homogénéité montrée par la faune littoraIe et plus particulierement par les especes récifales
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(EKMAN, 1953 ; PYLE, 1994). Dans la faune bathyale, bien que 1'on observe, des especes a

vastes répartitions géographiques, il existe de notables différences, au niveau spécifique, d'un

archipel a 1'autre. , , , '

Certains auteurs ont tenté de corrél~r la répartition actuelle des especes marines et la position

des,'plaques de la' croGte' terrestre (SPRINGER, 1982 ; ROSEN, 1988b ; BRIGGS, 1974).

, Pour la faune littorale (0-200 In de profondeur), plusieurs exemples de corrélations positives

sont foumis chez les poissons, les mollusques, les sc1éractiniaires. Les auteurs ont parfois

, " combiné la position des phlqúes et les phénomenesc1imatiques de grande amplitude provoquant

une'notable varíation desniveaux marins pour expliquer la répartition actuelle des especes

(SPRINGER & WILLIAMS, 1990; PAULAY, 1990). Par manque de données suffisantes, les

tentátives de corrélation entre la répartition des faunes bathyales et la position des plaques sont

restées modestes (WILLIAMS, 1982). En étudiant les crino"ides pédonculés, AMEZIANE

COMINARDI (1991) écrit: "la faune découverte en Nouvelle-Calédonie sembleconfmner qu'il

est necessaire d'envisagerun ¡>rocessus ou les effets de la tectonique des plaques a 1'échelle

géologique 'sont les principaux responsables de la dispersion géographique' constatée

,actuellement, ainsi que du maintien des taxons ancestraux.".

TI est probable que la faune benthique profonde, a 1'abri des "petires fluctuations

'c1irriatiques", ait une rél?artition reflétant 1'évolution des océans a 1'échelle géologique.

C~pendant, 1'hypothese suggérant que la forte biodiversité de la faune benthique profonde serait

li&a la stabilité temporellede ces rnilieux est rernise en question. CRONIN et RAYNO (1997)

.morÍti-ent que la diversité spécifique en Crustacés Ostracodes, étudiée d'apres des carottages du

, DeepSea Drilling Project en Atlantique, est corrélée a l'insolation et donc a 1'~nc1inaison de la

, Terre sur sur le plan de l'éc1ip~ique. Si la diversité varíe en relation avec des phénomenes

astronorniques cycliques rle.<Iuelques dizaines de rnilliers d'années, elle est liée a une réponse

b,iologique a des fluctuationselimatiques et non,a unequelconque stabilité (REX, 1997).

4.2.3 . 'La zone bathyale dans I'Indo-Pacifique

, "La défmition de la zone Ibathy~e varíe selon les auteurs : pour PERES (1961)qui considere

lespeuplementsbenthiques ,de 1'Atlantique tempéré, . "l'étage bathyal" a .sa limite supérieure,

frontiere avec le circalittorál; a .la limite de disparítion des peuplements algaires. Cette limite
'. '. l. .

varíe donc selon la transparence de 1'eau et la latitude. En zone tropicaleon peut la situer entre

.200 et' 250 m, les peuplements d'algues rouges encroGtantes les plus profonds ayant été

observés aux Caraibes par:228 m (LITTLER el al., 1985 ; HILLIS-COLINVAUX, 1986). Par

cornmodité, cette limite supérieure du bathyal est souvent placée a 200, m, profondeur quí

correspond généralement au passage des p1ateaux aux.talus continentaux et a la séparation entre

. :systeme littoral et systeme profond. PERES (1961) insiste bien sur le fait. que cette terrninologie
, ,

". dú' découpage en étages ne fait 'pas intervenir une référence bathymétrique absolue rnais p1ut6t

des "types fondamentaux. de peuplements". Selon lui, la limite inférieure de l'étage bathyal
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paralt se situer vers 3000 m et correspondre a un changement de peuplements. D'autres auteurs

cornme BRUUN (1956) proposaient de fixer cette limite inférieure avec l'apparition des eaux

abyssales a 4°C.

En fait, en zone tropicale ou les eaux oligotrophes sont tres transparentes, la lumiere pénetre

jusqu'a plus de 500 m de profondeur sans toutefois avoir une intensité suffisan,te pour permettre

aux algues de réaliser leur photosynthese (observation' personnelle a bord deCYANA :

. RICHER DE FORGES & GRANDPERRIN, 1989 ;GRANDPERRIN & RICHER DE
- ,

FORGES, 1989). C'est principalement la lumiere qui conditionne le changement de peuplement

entre faune circalittorale et faune bathyale. La'limite inférieure des sc1éractiniaires constructeurs

a zooxanthelles (hermatypiques)se situe vers 100-150 m de profondeur (Leptoseris

hawaiiensis). Au-dela, la compétitionpour 'l'occupation de l'espace est remportée par les

peuplements de gorgonaires, de stylastérides et de spongiaires (RICHER DE FORGES &

LABOUTE, 1986; ROUX et al., 1991a, b).

GAGE et TYLER (1992), utilisent Íe terne b~thyal pour la tranche bathymétrique de 200 a
2000 m. Dans le monde, les zones bathyalé~ ainsi définies représenteraient environ 6% de la

surface de la planete (8,5 % des océans) (Fig.49). Ces zones profondes de plus de 200 m sont

... encore tres sous-échantillonnées bien que les récentes estimations semblent mo.ntrer. que la

diversité spécifique y serait aussi élevée que dans les autres habitats marins. Environ 60' % de la

superficie de nOtre planete serait ainsi quasiment inexplorée (BUTMANN & CARLTON,

1995) ! ,

4.2.3.1 - La distribution des profondeurs bathyales dans I'Indo,:,pacifique

Si ron cartographie les profondeurs bathyales (200-2000 m) dans rIndo-Pacifique tropical,

on constate qu'il s'agit d'une zone tres discontinue : liséré de largeur variable bordant les

continents ; sornmetdes rides' sous,:,marines bordant les plaques ; enveloppes des arcs d'lles

volcaniques et des alignements de volcans issus de points chauds (Fig. 49). Cette cartographie a

été rendue possible récernment grace ,aux mesures altimétriques satellitaires et aux puissants

moyens de calculs qui permettent de transcrire les anomalies du géo"ide terrestre. 'La carte.de la

~gure 49, réalisée apartir des documents de la NOAA, est évidement tres simplifiée et sa petite

échelle ne permet pas d'y représenter les petites lles etles milliers de monts sous-marins et de

guyots dont les sornmets sont situés dans la zone bathyale. Cette remarque conceme plus

particulierement le Pacifique Ouest ou les petites lles et atolls ne sont que les quelques sornmets

émergeant parmi une multitude de reliefs'sous-marins (RICHER DE FORGES & MENOD,

1993). Cette carte des zones bathyalesde l'Indo-Ouest-Pacifique montre c1airement qtiele sud

ouest Pacifique présente la plus vaste superficie de profondeurs bathyales de la planete..
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Fig. .49. - Cartographie des profondeurs bathyales de l'Indo-Pacifique. En noir les fonds de, O a 200 m ; en
, hachures les zones bathyales (200-2000 m) (Réalisée ~ partir des données altimétriques satellitaires

moditiée d'apres la carte'aul/40. 106 eme de SLOSS, 1994).

,L'estimation du nombre de monts sous-marins dans les océans a été tentée par plusieurs

auteurs a partir de différentes méthodes : les anomalies gravimétriques donnent environ 8500

mqhts pour les trois océahs (eRAlG & SANDWELL, 1988) ; la cartographie ave<.: un sondeur

multifaisceaux dans le Pacifique central en donne 9000 par million de km2, ce,qui, eXtrapolé a

l'ensemble du Pacifique,cbóduit a une estimation d'environ 1,5.106 monts 'sous-marins

(FORNARI et al., 1987). Quelle que soit la validité de ces estimations, il fallt réaliser que les,

,monts sous-marins, bien que petitset dispersés, représententl'un des traits· géomorphologiques
. . • l .

'majeurs des océans et qu'ils jou~nt un role fondamental dansl~évolution des faunes bathyales.

4.2.3.2 • Évolution temporelle des zones bathyales

"A l'échelle des temps géologiques, la lithosphere évolue et la géographie des terres émergées

a' considérablement changé de forme. Les zones bathyales qui bordaient les anciens continents
, , '

ont ~vcilué en meme tempsi qu'eux. Alors que les planchers océaniques ont une 'vie relativement

breve entre leur formation:!au niveau des dorsales et leur disparition au niveau des fosses de

subduction (maximumde :200M. A.), les margescontinentales bathyales onrdes ages tres

: variés etcertaines sont tres: añciennes.

Sur les reconstitutions::paléogéographiques et paléoocéanographiques de HAQ & VAN

EYSINGA (1987) on été reportées les zones avecles ,sites coralliens fossiles torrespondant a

chaque époque (VERON, 1995). Bien qu'assez impréeises, ces reconstitutions (Fig. 50)

. montrent que le sud-ouest pacifique est pratiquement le seul endroit de la planete ou les marges ,

, continentales n'aient pas ~té totalementremaniées, qu'elles soient crées par fracturations de

, ,continents (Amérique du sud / Afrique), ou supprimées par collision (Indes/Asie), ou .encore

soumises aune orogenesecornme la fa~ade occidentale du continent américain. Par ailleurs, la
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B

D

Middlle Miocene = '5 M. A.

.. .. ~ .
Fig. 50. - Reconstitution paléogéographique sur lesquelles ont été reportées en noir les zones coralliennes A

Milieu du Jurassique (170 M. A.); B: Milieu du Crétacé (90 M. A.) ; C : Milieu du Paléocene (60 M.
A.) ; D : Milieu du Miocene (15 M. A.) (d'apres·HAQ & VAN EYSINGA. 1987 et VERON. 1995
modifié).
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. présence de forrnations coralliennes atteste d'un· environnement hydroclimatique tropical

depuis le Jurassique supérieur.

STEVENS (1977) retrace les grandes lignes de la paléobiogéographie régionale :

.Au Carbonirere et au Perrnien, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie se trouvaient a
la périphérie du continent de Gondwana qui regroupait l'Afrique, l'Amérique du sud,

o • 1 .

l'Antarctique, l'Inde, la :'Nouvelle-Zélande et l'Australie.Les données paléomagnétiques

perrnettent de situer alors.leur positiondans les hautes latitudes, pres du pOle sud. Au Trias et

au début du Jurassique, le Gondwana s'est déplacé vers le nord, s'éloignant du pole, avec pour

conséquence un réchauffement climatique, notarnment de sa marge orientale. La faune marine

. de cette époque perrnet de distinguer une "province Maori". Au Jurassiquemoyen et supérieur,

lecontinent de Gondwana 'débute sa fragmentation' et l'arrivée d'une faune d'invertébrés

benthiques téthysiens est visible dans les dépots fossiles. Le Crétacé est marqué par l'apparition

d'une faune d'invertébrésplarins d'origine australe. Au début de l'ere tertiaire, la Nouvelle-
. . iI" ,

Zélande et la Nouvelle-Calédonie se déplacent vers le nord en suivant le mouvement de la

plaque Indo-australienne. . ..
,r,

. Fig. 51. - A : Marge orientale du continent de Gondwana au rnilieu du Jurassique (170 M. A.) ; B : Carte
, '. bathyrnétrique actuelle du ~ud-ouest Pacifique (d'apres GRIFFITHS, 1971).
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La séparation par ouverture de la mer de Tasman aurait eu lieu entre 80 et 60 M.

A.(GRIFFITHS, 1971 ; STEVENS, 1980 ; BURRETT et al., 1991). Certains auteurs

considerent que cet isolement, depuis la fin du Crétacé,serait responsable de la parenté entre les

faunes marines de Nouvelle-Calédonie et de Nouvelle-Zélande et du taux' d'archaÍsme

exceptionnellement élevé en Nouvelle-Calédonie (CARLQUIST, 1965 ; GORDON &

d'HONDT, 1991 ; MARSHALL, 1991).

La reconstitution paleogéographique de' la bordure orientale.du continent de Gondwana au

milieu du Jurassique (170 M. A.) montre la correspondance de l'ancienne marge continentale

avec les rides sous-marines actuelles : la Ride de Lord Howe qui culmine vers pOO m de

profondeur, porte des forrnations volcaniques récentes, l'alignement des Chesterfield et les

atolls de Fairway et Lansdowne ; la Ride de Norfolk, qui joint l'ile nord de la Nouvelle-Zélande

. a la Nouvelle-Calédonie, et culmine vers 800 m de profondeur (Fig. 51). Cette structure émerge

au niveau de l'ile de Norfolk et présente de nombreux monts sous-marins dont certains,

assimilables a des guyots, culminent entre - 250 et - 600 m.

. 4.3 - L'exploration des zones bathyales de l'Indo-Pacifique

4.3.1 - Les campagnes fran~aises'

L'exploration de la zone bathyale s'est considérablement développée ces dernieres années.

Des récoltes de l'ORSTOM aussi bien a Madagascar qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

Fran~aise ont eu lieu entre 1960-75. Depuis, les campagnes organisées conjointement par le

Muséum national d'Histoire naturelle et par l'ORSTOM (MUSORSTOM 1-8et assimilées,

CORINDON, BIOGEOCAL, BIOCAL, CHALCAL, SMIB 1-10, KARUBAR, BERYX 2 et

11, BATHUS 1-4) aux lles Philippiries, dans l'archipel indo-malais, en Nouvelle-Calédonie,

aux iles Wallis et Futuna et a Vanuatu ont fourni un matériel zoologique assez considérable

perrnettant de nouvelles recherches (Fig. 52).

Les campagnesMUSORSTOM 1 (1976) abord du N. O. "Vauban", MUSORSTOM 2(1980) el3 (1985) a
bord du N. O. "Coriolis", menées sous la direction de J. FOREST, ont exploré les eaux profondes des ¡les
Philippines (FOREST, 1981 ; ·1986 ; 1989).

La campagne ESTASE 2, abord du N. O. "Coriolis", a également prospecté les Philippines, du 13 novembre
au 9 décembre 1984.

La campagne CORINDON 2 dans le détroit de Makassar, du 30 octobre au II novembre 1980 abord du N. O.
"Coriolis", sous la responsabilité pour labiologie de J. FOREST et de P. LE LOEUFF, a prospecté les fonds
compris entre 20 et 1700 m (MOOSA, 1985). .

Lacampagne franco-indonésienne KARUBAR en 1991, a bord du N. O. "Baruna Jaya 1",: a prospecté le sud
de l'archipel des Moluques, les Hes Kai et la mer d'Arafura.

Depuis 1984, une série de campagnes océanographiques fran~aises, totalisant plusieurs

centaines de dragages et de chalutages jusqu'a 3700 m de profondeur, ont eu pour but
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l'exploration de la Nouvelle-Calédonie et de ses parages (RICHER DE FORGES, 1990,

RICHER DE FORGES &,CHEVILLON, 1996).
-......

, , La campagne BIOCAL, réalisée en aoGt et septembre 1985 a borddu N. O. ''lean-Charcot'', sous la' direction
de C. LÉVI"a exploré la partie~ud de la Nouvelle-Calédonie et ,les ,pentes du bassin des Loyauté dans la tranche
bathymétrique comprise entre 400 et 2700 m de profondeur, avec quelques essais a plus de 3 000 metres (LÉVI,
1986). I ,', ,

Lá campagne MUSORSTOM 4; réalisée en septembre et octobre 1985 a bord du N. ' O. "Vauban", s'est
déroulée en deux parties : la ptemiere, entre I'extrémité du lagon Nord de la Nouvelle-Calédonie et les récifs
d'Entrecasteaux ; la seconde; dans la partie sud et sud-est de la Grande Terre. Elle a exploré la zone sous-récifale,
entre 100 et 750 m environ (RICHER DE FORGES, 1986).

",

Campagnes ' Annéé Bateau Région Chef de Mission

MUSORSTOM 1 1976 . Vauban Philippines l. Forest
MUSORSTOM 2 1980 Coriolis
C,ORINbON

,
, 1980 Makassar " Le Loeuff

CHALCAL 1 1984 Chesterfield B. Richer de Forges
MUSORSTOM 3 1985 Philippines ' ' l. Forest
MUSORSTOM4 1985 Vauban NelleCalédonie B. Richer de Forges
BIOCAL 1985 lean Charcot C. Lévi
MUSORSTOM 5 1986 Coriolis Chesterfield B. Richer de Forges

" ,CHALCAL 2 1986 Nelle Calédonie
. SMIB 1 1986 Vauban ' 'C. Debitus
'SMIB 2 '1986 i,

, SMIB 3 1987
... :-- BIOGEOCAL 1987 , Coriolis Loyauté C. Monniot

CORAIL2 1988 ' Chesterfield B. Richer de Forges
, MUSORSTOM 6 1989 Alis Loyauté
,SMIB 4 1989 Alis Nelle Calédonie C. Debitus
SMIB 5, 1989
SMIB 6 ' 1990 " • ti •. "
SMIB 8 1993'
AZTEQUE i'990 Nelle Calédonie R. Grandperrin
BERYX2 1991

, ,

Baruna laya 1 ' IndonésieKARUBAR 1:991 K. Moosa
BERYX 11 1992 Alis Nelle Calédonie P. Lehodey
MUSORSTOM 7 1992 " Wallis & Futuna B.Richer.de Forges
BATHUSl 1993 Nelle Calédonie
BATHUS2 1993 "
BATHUS3 1993 "
BATHUS4 1994
HALIPRO 1 1994 R. Grandperrin
MUSORSTOM 8 1994 Vanuatu B. Richer de Forges
,HALIPR02 1996 Tangaroa Nelle Calé<Íonie R. Grandperrin
MUSORSTOM 9 1997 Alis Marquises B. Ric~er de Forges

La campagne MUSORSTQM 5 aux Hes Chesterfield en octobre 1986 a bord du N. O.' "Coriolis" a exploré
les fonds de 200 a950 m; notarnment les monts sous-marins de la ride de Lord Howe (RICHER DE FORGES et
al., 1986).

, Lacampagne CHALCAL 1: (12-31 juillet 1984) s'est déroulée sur le plateau des Hes Chesterfield et a permis
de préciser la bathymétrie et la;~tructurede certains hauts-fonds (RICHER DE FORGES & PIANET, 1984). La
campagne CHALCAL 2 (26 octobre-ler novembre 1986) a prospecté les monts sous-marins de la ride de Norfolk

'(RICHER DE FORGES,et al., 1987). Ces deux campagnes ontété effectuées avec le N. O. "Coriolis".
Les campagnes SMIB 1 (4-14 février 1986), SMIB 2 (16-23 septembre 1986), SMIB 3 (19-26 mai 1987),

SMIB 4 (6-16 mars 1989), SMIB 5 (6-15 septembre 1989), SMIB 6 (28 février-12 mars 1990) et SMIB 8 (15
25 janvier 1993) ont récolté de~ organismes benthiques entre 200 et 600 m de profondeur, au sud et au nord de la
NouvelIe-Calédonie (RICHER DE FORGES, 1990).
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Fig. 52. - Cartes de sitúation des principales cainpagnes océanographiques fran~aises réalisées entre 1984 et
1994 dans les eaux de Nouvelle-Calédonie.
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La campagne BIOGEOCAL, a bord du N. O. "Coriolis", du 7 avril au 7 mai' 1987 (chef de miss ion
P. COTILLON ; responsable de la biologie C. MONNIOT), a travaillé surtout dans la fosse des Loyauté, entre
300 et 3000 m (COTILLON & MONNIOT, 1987). .

La carripagne CORAIL 2 (li8 juillet-6 aoGt 1988), a bord du N. O. "Coriolis", s'est a nouveau consacrée a
l'exploration du plateau des Hes Chesterfield (RICHER DE FORGES el al., 1988a).. .
. La campagne MUSORSTOM 6 a eu lieu en février 1989, dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie,
sur la ridedes Hes Loyauté, a bord du N. O. "Alis" (RICHER DE FORGES & LABOUTE, 1989). La campagne
CALSUB réalisée a bord du N.0. "Le Sumir" et avec la soucoupe "Cyana" sur les pentes des lIes Loyauté, de la

· grande terre et de l'lIe des Pins (RICHER DE FORGES & GRANDPERRIN, 1989; ROUX, 1991, 1994).
· La campagne AZTEQUE, .~. bord du N. O. "Alis" (12-16 février 1990), s'est consacrée a la prospection par

chalutage du sud de la Nouvelle,tCalédonie (GRANDPERRIN el al., 1990).
·Les carripagnes BERYX 2 (22-31 octobre 1991) et BERYX 11 (octobre-novembre 1992) ont travaillé sur les

guyots de la ride de Norfolk (G~ANDPERRIN & LEHODEY, 1992 ; LEHODEY el al., 1992).
La campagne MUSORSTOM 7 a été effectuée aux ¡les WaJlis et Futuna, a bord du N. O. "Alis", du 5 mai au

3 juin 1992 (RICHER DE FORGES & MENOU, 1993).
Les campagnes BATHUS I (9-22 mars ]993), BATHUS 2(5-15 mai 1993) et BATHUS3 (22 novembre

2 décembre 1993), BATHUS 4 (1-12 aoGt 1994) abord du N. O. "Alis", ont été effectuées sur les pentes
externes des cotes est et ouest de la Nouvelle-Calédonie et sur les guyots du sud de la ride des Loyauté' (RICHER

·DE FORGES & CHEVILLON; 1996).
Sous la direction de R.GRJ\NDPERRIN, a bord du N. O. "Alis", la campagne HALIPRO 1, du 19 au 31

mars 1994, a fait une série de chalutages entre 190 et 1120 metres au sud de la Nouvelle-Calédonie, sur la ride re
Norfolk (GRANDPERRIN el al., 1995).

La campagne MUSORSTOM 8réalisée en septembre-octobre 1994 a échantillonnée la zone bathyale re
I'archipel de Vanuatu (RICHER DE FORGES el al., 1996).

·Dans le cadre du programme ZoNéCo, le navire néo-zélandais, R. V. "Tangaroa" fut affrété pour réaliser une
campagne de chalutages de.profondeur sur les monts sous-marins de la ride de Norfolk et de la partie sud de la ride
des Loyauté. Cette campagne, HALIPRO 2, dirigée par R. GRANDPERRIN réalisa en novembre 1996 106
opérations entre 300 et 1800 mJle profondeur (GRANDPERRIN el al., 1997a, b). .

I,.a campagne MUSORSTOM 9 a· été réalisée du II aout au 13 septembre 1997 aux lIes Marquises ; 164
opÚations de 30 a 1200 m ont r~colté la faune de cet archipel tres isolé (RICHER DE FORGES & LABOUTE,
in prép.) "

Quelques campagnes étrangeres ont fait des réc6ltes' dans la zone bathyale de Nouvelle-
Cal~donie:. .' .

En 1928, la "Ddna" réalisa' quelques récoltes benthiques dans la région et fit escale a Nouméa. La liste des
stations figure dans JESPERS~N et VEDEL TANING (1934). Les collections soIít actuellement au Zoologisk
Mliseuma Copenhague et une partie des Crustacés Décapodes a été étudiée par GRIFFIN et TRANTER (1986) et
par HOLTHUIS (1985) ; une Ascidie (Culeolus herdmani Sluiter, 1904) est signalée par MILLAR (1975).
. ,En 1971, un navire de ¡la Royal Navy australienne, le HMAS "Kimbla", effectua une campagne

océanographique du 27/4 au 19/5n l. Des dragages réalisés sur la pente externe de Nouvelle-Calédonie ramenerent
des MoJiusques (HOUART, 1986). Un chercheur australien (J. PAXTON), arrivé sur ce bateau, embarqua sur le
N.O."Coriolis" et récolta par 880m le crabe Homolochunia kuflar Griffin & Brown, 1976. .

. En mai 1979, le navire néo-zélandais R.V. "Tangaroa" fut autorisé a travailler dans la zone économique re
Nouvelle-Calédonie ou il effectua une campagne intitulée "TasÍTIan seamounts 1979" (ANONYME, 1979). Des
dragages et des chalutages furent effectués sur I'alignement de guyots situés au sud du plateau des Chesterfield
(bancs Capel, Kelso, Argo, Nova). Les récoltes actuellement au New Zealand Oceanographic Institute (NZO!) a
Wellington n'ont pas fait I'objet de publi~ations. . .

4.4 - Caractéristiques de l'échantillonnage

TI s'agit pratiquement toujours d'un échantillonnage qualitatif qui permet de décrire la nature

des fonds (granulométrie) 'et de dresser l'inventaire des especes qui composent les peuplements.

·Les surfaces couvertes pat les engins trainants sont assez grandes (100-10000 m2) et permettent

d'obtenir une bonne vision de la richesse spécifique. Par contre, la répartition des organismes
"

surie fond n'estpas connue et l'estimation de l'abondance relative des especes est g;rossiere.
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Tab. 6. - Répartition de I'effort d'échantillonnage du benthos de profondeur dans la zone économique re
Nouvelle-Calédonie entre 1984et 1994. DW-DC : dragues Waren et drague Charcot ; DE-DS : drague
épibenthique et drague Sanders ; CP : chalut aperche; CC : chalut a crevettes ; CH : chalut apoissons ;
CAS : pose de casiers ; N : nombre de jours de mer. ' ,

CAMPAGNES DW-DC DE-DS CP CC CH CAS TOTAL N

CHALCAL 1 (1984) 19 O 7 O O 27 19

'BIOCAL (1985) 28 4 36 O O O ' 68 19

MUSORSTOM 4 (1985) 74 57 14 O 2 148 18

MUSORSTOM 5 (1986) 89 O 39 8 O 137 19

CHALCAL 2 (1986) 16 O 10 5 7 O 38 7

BIOGEOCAL (1987) 11 O 24 O O O 35 27

MUSORSTOM 6 (1989) 79 O 17 O 2 99 15

SMIB 1 (1986) 14 O O O O 15 3

SMIB 2 (1986) 31 O O O O O 31 6

·.r ~:
SMIB 3 (1986) 30 O 2 O O O 32 6

SMIB 4 (1989) 36 O O O O O 36 4

vOtSMAR (1989) 20. O 2 O O 3 " 25 II

SMIB 5 (1989) 36 b O O O O 36 8

SMIB 6 (1990) 32 O O O O O 32 5

AZTEQUE (1990) 'O O O O 11 O 11 5

BERYX 2 (1991) O O O O 19 O 19 10

BERYX 11 (1992) 10 O 20 O 30 O ' 60 11

'SMIB 8 (1993) 54 O O O O, 55 9

BATHUS 1 (1993) 36 7 31 O O 75 ' , 10

BATHUS 2 (1993) 33 O 23 O O 56 9

BATHUS 3 (1993) 46 J 25 3 3 O 78 ' 10

BATHUS 4 (1994) 41 O 32 O O 74 13

HALIPRO 1 (1994) O O 14 3 15 O 32 10

TOTAL , (1984-1994) 735 13 341 34 87 10 1219 ' 254

A ce type d'engins s'opposent les, moyensde prélevements quantitatifs (hennes, carottiers)

qui prélevent une tres petite portion du fond (0;10-1 m2). Les engins quantitatifs travaillent sur

une surface connue et permettent d'apprehender ala fois le nombre (hiomasse) et la répartition

des organismes mais' donnent' une mauvaise' estimation de la richesse spécifique. La taille de

l'échantillon unité doit etre fonction de la tail1e et de la répartition des organismes étudiés, ainsi

, les engins quantitatifs donnent-ils une estimation satisfaisante de la méiofaune' et de .la petite

macrofaune mais échantillonnent tres mal les gran~s organismes qui ont une répartition non

homogene. Le fait de multiplier le nombre de prélevements (répliquats) améliore hi précision
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dans l'estimation des biom~ssesmais non celle de la richesse spécifique car la superficie totalé

de 'la somine des' répliqua1s est encore tres éloignée' de ce qu'il faudrait pour échantillonner

correctement la macrofaun~ et.1a mégafaune. , '

Dans l'étude du benthos: bathyal, plus encore qu'en zone littorale, on réalise que qmage que

ron se fait des peuplements est fonction de l;engin de prélevement utilisé.

.En Nouvelle-Calédonie, les moyens d'investigations classiques d'étude du benthos de

profondelIr ont puetre complétés en 1989 par quelques obs.ervations in-situ réalisées abord du. , ,

, submersible "Cyana".

4.4.1 - Les moyens' d'investigation

Les bqteaux : Les préleveme'nts de faune bathyale ont été réalisés a partir de plusieurs batiments.
Le N.' O. "Vauban", chalutier classique sur le coté de 24 m a permis les premieres explorations des zones

bathyalesdans le thalweg du sud de la Grande Terre en 1979, l'échantillonnage des pentes nord et sud-est dans le
cadre desprogrammesLAGON; SMIB 1-3 et MUSORSTOM 4 de 1984 a 1989 (RICHER DE FORGES, 1987 ;
1990).

Le N. O. "Coriolis", chalutier peche árriere de 35 m a été utilisé pour l'échantillonnage du benthos bathyal
des íles Chesterfieldet des guycits de la ride de Norfolk lors des campagnes CHALCAL 1, 2, MUSORSTOM 5,
CORAIL 2 et BIOGEOCAL.' "

U~ N. O. "Alis", chalutier ~epeche par l'arriere de 28 m a poursuivi, a partir de 1988, l'échantillonnage
cornmencé par le N. O. "Vauban", au cours des campagnes LAGON, SMIB 4-10, MUSORSTOM 6,

, VOLSMAR, AZTEQUE, BERYX 2& 11, BATHUS 1-4, HALIPROl.
Le N. O. "lean Charcot" a réalisé en Nouvel1e-Calédonie la campagne BIOCAL sous la direction du

Professe~r C. LEVI en 1985 dans le bassin des Loyauté et sur la ride de Norfolk. . .
, , ,

Les submersibles " En 1989, les deux submersibles francrais,: "Nautile" et "Cyana" ont séjourné dans le sud
ouest Pacifique et plus particulierement dans les zones économiques de Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu. Les
plongées du "Nautile", qui ava~ent pour objectif des études de géomorphologie dans la fosse qe subduction des
Nouvel1es-Hébrides '(campagne::SUBSO 1), ont cependant rapporté d'intéressantes photographiesd'organismes
(Echinodermes, Pectinidae Pseufiohinites levii). La campagne CALSUB avec le submersible "Cyana" mis en
oeiJvre a'partir du N.O. "Suro/t", avaient des objectifs a la fois géomorphologiques et biologiques (LAMBERT &
ROUX, 1991). Cette campagne:apermis d'observer in-situ les peuplements d'espeees récoltresdepuis 5 ans avec
lesengins trainés (RICHER DE FORGES & GRANDPERRIN, 1989 ; GRANDPERRIN & RICHER DE
FORGES, 1989). Ce submersibie tres maniable permet d'observer de pres «1 m) le fond, de photognÍphier et re
prélever les organismes. Cest donc un moyen idéal pour comprendre la répartition et la densité des peuplements
et :pour voir les organismes fixés sur des reliefs tres accidentés ou les autres techniques sont inopérantes. Le
submersible est muni d'un bras ~rticulé terminé par une pince qui permet la récolte de roches ou de macrobenthos
(> 2 cm) et le déroulement de chaque plongée est enregistré sur film vidéo. Dans Une campagne d'exploration du
type CALSUB, le submersible;: d'une utilisation difficile et tres onéreuse, ne doit pas etre considéré cornme un
engin de prélevement mais cornine unmoyen supplémentaire de compréhension des faunes profondes.

Les sondeurs : Pendant 10ngtemps, ·l'idée admise était que les zones coralJiennes n'étaient pas travaillables
avec des engins trainants, les f~nds étant durs et les pentestrop raides. L'expérience de la plongée en scaphandre

, autonome dans la partie supérieure des pentes récifales externes, jusqu'a 100 m de profondeur, montrait des
falaises abruptes et l'on imaginait qu'ilen était de meme jusqu'aux grandes profondeurs. En 1965 quelques profils
bathymétriques réalisés avec u~ sondeur classique par le Capitaine TAISNE qui dirigeait l'Expédition Singer
Polignac (1960-1963) furent P4bliés. Ces coupes montraient clairement que les pentes ne sont pas aussi abruptes
que ne le laisse supposer leur partie supérieure. Par la suite, le Service Hydrographique de la Marine installa en
Nouvelle-Calédonie la Mission pcéanographique du Pacifique qui réalisa des cartes bathymétriques des lagons et
de certaines parties des pentes externes. Cependant, de nombreuses zones demeuraient non hydrographiées et ce

, n'est qu'avec la venue du "lean :Charcot" en 1985 que les premieres cartes des pentes externes dans les profondeurs
bathyales réalisées avec le sondeur multifaisceaux SEABEAM apparurent. Ce type d'échosondeur fournit en
temps réel une carte bathymétrique en courbe de niveaux équidistantes de 50 m qui sont idéales pour la réalisation
des dragageset chalutages. ,:

Depuis 1992, la venue du N. O. "L'Alalante" dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du
programme ZoNéCo a permis la réalisation de cartes bathymétriques et morphologiques avec le systeme EM 12.
Ce procédé a produit des cartes tres précises des profondeurs bathyales et abyssales dans la zone sud de la
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Nouvelle-Calédonie (ride de Norfolk et terrninaison sud de la ride des Loyauté) mettant en é~id~ncede nouveaux
, monts sous-marins el dans la région des Hes Loyauté et du Grand Passage du Nord. Les caractéristiques

d'utilisation de I'EM12 et le faít qu'il soit mis en oeuvre a partir d'une gross,e unité font que les cartes réalisées
débutent au-dela de 500 m de profondeur. La zone bathyale supérieure n'est' donc toujours pas cartographiée (Fig.
53~ . "

La plupart des prélevements par dragages, chalutages ou casiers ont été réalisés avant' l'existence ,de ces
nouvelles cartes, sur des fonds parfois totalement non hydrographiés.

Les dragues: Au cours de ces dix années d'éc~antillonnage de la zone économique dé Nouvelle-Calédonie,
plusieurs modeles de dragues ont été utilisés. La drague' de type Charcot (DC) qui est constitué diun aIdre
métallique, tiré par des bras rigides, sur lequel est fixé le sac de drague en maille de filet. Malgré les nombreuses
modifications apportées sur l'amarrage des sacs et la protection des mailles, 'ce modele a du 'etre abandonné car
trop fragile pour les fonds durs, fréquentS dans la zone. En effet, des les premieres croches, le cadre se tord et
devient rapidement difforrne. De plus l'observation dú travail de ¿et engín en plongée montre que la torsion des

, bras et la rapide ovalisation des trous de fixation provoque une inclínaison de la drague par rapport au substrat qui
diminue son efficacité. ' , .

Et67 , Et68 EI69 E170 ~171

s2:H---------+-1-~ ~-'<:~--+__--I_S25

EI67 EI68 E169 EI70 E171

Fig. 53. - Cartographie bathymétrique de la partie nord de la ride de Norfolk (a gauche) et de la tenninaison sud
de la Ride des loyauté. D'apres des données EM 12 obtenues pendant la campagne ZoNéCo 1 du N. O.
"L'Atalante" (d'apres LAFOY et al.; 1995b).

Les dragues épibenthiques (DE) sont destinées a glisser a la surface du sédiment en écrémantles quelques
centimetres supérieurs. Elles ,ne fonctionnent bien que sur des fonds tres homogenes, sans irrégularités
topographiques ou granulométriques et tres meubles. La surface de leur larges patins est calculée en fonction du
poids de l'engin afin de ne pas s'enfoncer dans la vase tres meuble. En conséquence les matériaux utilisés pour les
construire sont légers (toles galvanisées, aluminium) et elles sont tres fragiles. En profondeur, ce type de drague
perrnet un bon échantillonnage de la petite macrofaune « 5 mm) et de la microfaune (0,2-2 mm). Le filet a
mailles fines (0,05 mm) nécessaire aces récoltes est généralement protégéa I'intérieur d'une arrnature métallique.
Ce type de dragues vulgarisé par les travaux de SANDERS, est largement utilisé pour l'étude des faunes abyssales
(HESSLER & SANDERS, 1967).
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, La drague Waren (DW), mi~e,au point par A. WAREN sur les cotes suédoises, est particulierement bien
adaptée a l'exploration des zones peu ou pas hydrographiées el aux fonds durs en général. 11 s'agit d'un bati
métallique plus large quepour ,les DC et d'une épaisseur (1 cm) qui luiconfere une grande solidité. La traction
s'effectue par une "patte d'oie"en chaine ce qui donne plus de souplesse pour franchir les obstacles. L'amarrage

, ,des s'acs de drague en filets sur le bati est renforcé par des plaques métalliques boulonnées et les filets sont
protégés par une forte cotte de Jr1aille etlou une "peau de vache". Apres quelques légeres modifications apportées
sur les anneaux de fixation, cet'engin robuste s'est avéré tres efficace pour travail1er sur les pentes récifales et sur
les monts sous-marins. Lac<;mtrepartie de sa solidité est un poids d'une centaine de kg qui la rend peu efficace sur
fonqs vaseux.

.. e . l-es'chaluts: Le éhalut le p\~s couramment utilisé pour cescampagnes exploratoiresest un chalut a perche re
. 4 m de largeur (CP) modifié pa,t J. FOREST a partir d'un modele traditionnel de la région de Honfleur employé
dansla capture des poissons plats et des crevettes (FOREST, 1981). Cet engin léger peut etre mis en Oeuvre a
bord de petites uriités et pennetde travail1er, sur une seule fune, jusqu'a de grandes profondeurs (4700 m lors de la
campagne BIA~ORES). Une perche en bois de 4,2 m de longueur et d'un diametre d'environ 0,15 m est portée
par deux patins métalliquesd'une hauteur de 0,5 m. La semelle de ces patins est relevée et élargie vers l'arriere
afin de faciliter le glissement. La hauteur d'accrochage de la "patte d'oie" est réglable pour appuyer plus ou moins
le chalut selon la dureté des fonds.Le bourrelet du chalut est alourdi de chaines et une chaine (racleur) peut etre
placée entre les patins pour trairiersur le fond devant la gueule du chalut et en augmenter l'efficacité. Le filet est
fonné de mailles carrée de 10 111~ de coté qui retiennent bien les petites espeees benthiques et necto-benthiques.
La face ventrale du cul est généralement protégée par une "peau de vache". La remarquable maniabilité et la
robustesse due a l'élasticité de lil perche ont permis d'employer avec succes ce chalut sur des pentes abruptes et sur
le sommet des monts sous-marins réputés non chalutables. '

Le chalut.a crevette américilin (CC) est un chalut a panneaux de 14 m de corde de dos. Les panneaux sont
reliés par une "patte d'oie" a unlf unique fune ce qui permet, comme pour le CP, de travailler a grande profondeur.
La vitesse d'utilisation est plus 'grande que pour le CP (2,5 a 3,5 noeuds) et la taille de l'ouverture est supérieure,
ce qui fait que des organismes de plus grande taille sont capturés (poissons, crevettes). Pour améliorer la capture
des especes de petites tailles, il est possible de doubler le cul par de la petitemaillecarréedelOmmdecoté.La
mise en oeuvre de cet engin nécessite un fond relativement plat sur une distance suffisante (>2 milles) ; il n'est
utilisé que sur des fonds déja rec~nnus avec des prélevements par dragages et chalutages a perche.

.Le chalut a poissons (CH) uolisé est un modele classique travaillant sur deux funes avec une corde de dos <E
24m et des panneaux métalliques de 500 kg. Le bourrelet est alourdi de chaines et de "diabolos" en caoutehouc

, pour faciliter le glissement sur! le substrat. Ces caractéristiques et les tourets de treuil disponibles a bord du
N.O:"Alis" n'ont pas pennis. cl'utiliser cet engin a plus de 800 m de profondeur. Son ouverture verticale <E
plusieurs metres et sa vitesse d'utilisation plus élevée (2,5-4 noeuds) en foilt un moyen efficace pour
échantillonner les esperes vagiles de grandes tailles (raies, requins, Beryx, vivaneaux ...). Dans la zone, ce chalut
a été utilisé avec succes sur les0'llmet plat des guyots (bancs Éponge, Stylaster, Capel, ...), sur les pentes
extemes de'la Grande Terre (campagne HALIPRO 1).

.' Les casiers : Plusieurs mod~les de casiers ont été utilisés da~s la zone bathyale, générale~ent en filieres de 4 a
10; Il s:agit des casiers tronconiques décrits par INTES (1978) ou de modeles parallépipédiques. lis sont
constitués d'une armature métallique portant un grillage de maillede 20 mm sur lequel on rajoute un filet <E ,
maille de 10 mm ou une toile de jute pour conserver les petites especes de crustacés. Les appats utilisés sont soit
du calmar, soit de la chair de requin. Les profondeurs échantillonnées ne dépendent que de la longueur d'orin
disponible; les pentes externespnt été explorées par ce moyenentre 250 et 1100 m de profondeur. Il s'agit d'un
mode d'échantillonnage tres sélectif puisqu'il n'attire que les esperes camivores vagiles : Crustacés (amphipodes,
isopodes et décapodes), MOllusques (gastéropodes et céphalopodes), Poissons. L'observation du pouvoir attraetif
des appats et de la pénétration des especes dans les casiers par des carnéras vidéo immergées (RALSTON, 1982)
ouen submersible (ROUX etal., 1991a), montre qu'il y a généralement beaucoup d'organismes (crevettes,
nautiles) rassemblés a l'extérieur au casier etdont une faible fraction seulement sera capturée. Cette technique
apporte de bons compléments (l!infonnation sur la répartition bathymétrique des organismes et permet la capture
de grandes especes ahabitats cryptiques et surdispersés (langoustes). Plusieurs espeees bathyales ont été capturées
seulement au casier et ne sont connues que de quelques spécimens (Palinuridae, Lithodidae). Bien que les casiers
reposent sur le fond, de nombreuses esperes capturées sont necto-benthiques, c'est a dire, non directement
inféodées au substrat. Tel est :Ieri particulier le cas des crevettes carides d'intéret commercial (Heterocarpus,
Plesionika... ) qui ont fait l'objet d'échantillonnages dans la plupart des archipels du Pacifique (KING, 1986.;
MOFFITT & POLOVINA, J987). L'identification des especes n'ayant pas toujours été' confiée a des
taxonomistes, l'analyse des résllItats de ces peches expérimentales est souvent sujette acaution..

,

, ...
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4.4.2 - L'échantillonnage
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Dans une campagne d' exploration; Ol! les buts sont de découvri~ la richesse spécifique et sa

répartition géographique et bathymétrique, il n' est ras possible de définir a l' avance un plan

d' échantillonnage. Celui-:ci variera selon la nature et la topographie des fonds et la fas;on dont .

les engins de prélevements s' y comportent. Dans la mesure du possible,unegamme

bathymétrique. la plus vaste possible a été explorée en insistantsur certaines zones

particulierement riches cornme les sornmets des guyots ou les canyons sous-marins. Il en

résulte un effort d' échantillonnage beaucoup plus intense dans la tranche 200':'600 m (Fig. 54).

La partie supérieure des pentes externes, entre 100 et 200 m est difficile a échantillonner avec

des engins trainanrs a cause d' une forte pente, de la dureté des fonds et de la proximité des

récifs dangereux pour la navigation, ce qui explique qu' une centaine d' opérations seulement

aient eu lieu dans ces profondeurs. Au-dela de 800 m, le nombre d' opérations réalisées est

également faíble a cause de la durée de telsprélevements et de la longueur de dible nécessaire.

Seules les campagnes réalisées a bord du N. O. "Jean-Charcot" ont pu travailler a plus de 2000
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Fig. 54. - Répartition báthyrnétrique de reffort d'échantíllonnage dans la zone économique .de Nouvelle-
Calédonie.

4.4.3 - Tri et conservation

Au cours de ces campagnes, les prélevements ont été intégralement triés dans l'eau par

tainisages successifs sur mailles rondes 'de 20 mm a 1 mm. La macrofaune benthiqueretenue

sur les tamis de mailles supérieures a 3 mm a fait I'objet d'un tri minutieux a bord alors que les

refus des mailles inférieures furent triés ultérieurement au laboratoire. Parmi la grosse

macrofaune (> 5 mm) triée par groupe zoologique, des spécimens des especes colorées furent

photographiés et fixés séparément. .
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Conservation en azote liquide : Au cours des campagnes MUSORSTOM et BATHUS,

cerÚüns organismes ont été conservés en azote liquide. Il s'agissait soit d'especes appartenant a
des' groupes rares ou peu¡ connus (nautiles, Polychelidae, Brachiopodes...) qui feront l'objet

d'u~ séquen~age d'ARN ';pour etre intégrés dans des études phylogénétiques, soit de séries

d'une centaine d'échantillons d'une meme espece (Beryx splendens, Anguloscalpelum·

pedullculatum, Heterocarpus spp.) conservés en vue d'une étude de génétique des populations.

. Les Brachiopodes récoltés au cours des campagnes BATHUS ont été confiés al'Institut de

. Génétique pe l'Uiliversité,de Glasgow (Dr. B. L. COHEN) pouridentification,étude génétique
. :1 •.

basée sur ·l'ADN et cOqlparaisons phylogénétiques. Les Brachiopodes récoltés sont des

Térébratulides (Stenosarina), des Dallinidés (Japanithyris) et des· Rhynchonellidés (FOSTER,

. 1989). Les prerniers résultats sur la phylogénie issus de l'étude de ce matériel sont parus dans

. COHEN et GAWTHROP¡(l996) etCOHEN (l997). '

Fixation des g'onades de Crustacés au glutaraldéhyde : Depuis octobre 1992, j'~li effectué
, ' ,

., systématiquement des dissections de gonades de tOlites les farni11es de Crustacés décapodes.

pour lesqudles les spennatozoYdes étaient inconnus. Ces 'préparations, fixées mí glutaraldéhyde,

ont été étUdiées par rnicrostopie électronique au laboratoire de Zoologie de l'Université du

Queensland aBrisbane. Plusieurs especes de chacunedes farnilles suivantes ont fait l'objet de

préparation, abord du N. O. "Alis" :... brachyoures (Homolidae, Homolodrorniidae, Drorniidae,

Dynomeniidae, Latreilliidae, Cyclodorippidae, Dorippidae, .' Calappidae, Atelecyclidae,

Raninidae, Palicidae, Retroplumidae, Leucosiidae, ... Geryonidae, Goneplacidae, Cancridae,

Grapsidae,. Xanthidae, Portunidae, Majidae, Hymenosomatidae) ; anomoures (Paguridae,

.Pylochelidae,'ParapaguricÍae; Chirostylidae, Galatheidae, Lithodidae, Hippidae,Porcellanidae) ; .

macroures (Palinuridae, 'Polychelidae, Nephropidae). Une grande partie de ces résultats a été

p~bliée (JAMIESON et al.,' 1995).

4.5 - L'étude et la va:Iorisation des résultats

4.5.1 - Études systématiques

Le matériel zoologique' fut acheminé jusqu'au Muséum national d'Histoire naturelle

(MNHN) de Paris pour. y ~tre enregistré dans les collections nationales. Au MNHN les reeoltes

furent réparties entre trois laboratoires : Ichtyologie générale et appliquée; Biologie des.

Invertébrés marins et M~acologie et Zoologie (Arthropodes). Triés par campagnes et par

familles, ces collections furent ensuite confiées a des systématiciens, spécialistes d'une ou

plusieurs familles.

. Insistoils sur le fait qu~ dans les travaux taxonomiques qui ont résulté de l'étude du matériel

de Nouvelle-Calédonie, \es spécialistes ont souvent disposé des photographies en· couleur
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associées aux spécimens. L'étude de l'ensemble de ces énormes ·collections durera encore de

longues années dans les groupes pour lesquds il existe des spécialistes. UI!-e soixantaine de

chercheurs travaillent ou ont travaillé au dépouillement des résultats. l1s appartiennent a 7

éta~lissements fran9ais et a 38 étrangers, ces demiers relevant de 19 pays différents.. .

Les spécimens types des nombreuses especes nouvelles décrites de la faune bathyalé de

Nouvelle-Calédonie sont déposés de.la fa90n suivante :

- l'Holotype est déposé au MNHN ; lesParatypes sont déposésen partie au· MNHN et

lorsqu'ils sont suffisarnment nombreux dans les grands muséums d'histoire naturelle étrangers

(Washington, Leiden, London, Frankfurt, Tokyo; .. ). Uneffort particulier a été fait· pour que

des paratypes soient déposés dans les muséums du Pacifique, Sydney, Brisbane, Wellington,

Singapour, Honolulu.

Cette politique de dépots de matéríel dans les institutions étrangeres permet d'établir un

réseau de collaborations indispensable aux études de systématique· et de· b~ogéographie,.

d'enrichir les collections nationales par des échanges de collections et d'assurer la pérennité des

collections en diversifiant leur localisc:ltion~

4.5.2 - Publications· des résultats

.. D'ores et déja 218 publications de systématique sont paroes, rénovant. totalement la·
. .

connaíssance de nombr~ux groupes (RICHER DE FORGES, 1993c). Une grande partie de ces
. . .... . .

travaux sur la faune de profondeur de l'Indo-Pacifique faít l'objet d'une série intitulé ·"Résultats

.descampagnes MUSORSTOM" publiée. dans les Mémoires du MNHN et dont· l'éditeur .

scientifique est A. CROSNIER. En juillet 1997, 17 volumes sont déja paros et deux autres sont

sous-presse, ce qui représente plus de 8000 pages publiées. Pour la Nouvelle-C~édonie,

l'ensemble du matériel étudié conceme· 1727 especes, parmi lesquelles 984 furent décrites

cornme nouvelles pour la science.

4.5.3 - Base de données de la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie

Une base de données sous EXCEL concemant la faune de profondeur de Nouvelle

CalédonieÜOO-3700 m) a été constituée a Nouméa. Le but de la création d'une base de données

infonnatisée sur la faune de profondeur de la zone économique ·de Nouvelle-Calédonie est de

regrouper les informations sur les especes récoltées pour permettre une descríption des

peuplements et des comparaisons biogéographiques. La principale caractéristiqúe de éette base

de données est sa fiabilité puisqu'il a été adopté cornme príncipe que seuls. les otganismes

. identifiées par des systématiciens y figureraient. Elle renferme actuellement plus de 10000

couples especes/stations et concemeplus de .1300 especes d'invertébrés et 345 especes de

poissons. Les données en question ne concement que des especes identifiées· par des
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taxonomistes avec U11e nqmendature ajour. Cest'a partir de cette li~te que les fréquences'

'd'especes houvelles ont été calculées.

Les es¡>eces identifiées',seulement au niveau gén6rique ne sont pas insCrites dans la base de

données. A partir de cette base de données, il est possible d'obtenir des cartes de répartition et

des zonations bathymétriqUes pour chaque espece et d'établir des corrélations entre la richesse

, spécifique d'une région en invertébrés benthiqueset l'abondance des ressources ichtyologiques.

, Leschamps de saisie concement : le nom de la famille, les noms de genre et d'espece,

· 1'auteur de 1'espece et l'an~ée de description, le nom de la campagne, le numéro de la station, le

code de 1'engin de prélevement, :les profondeurs minimale et maximale de la station en metres,

la latitude et la longitude en degrés, minutes' et centiemes 'de minutes, la référence

bibliographique ou cette es¡>ece est signalée. (Exemple d'une ligne de la base de données :

·Cálappidae, Mursia australensis. Campbell, 1971, MUSORSTOM 5, DW 265, 190-260 m,

25°,20,20' S- 159°45,70:E, GALIL, 1993). Tous les champs sont des mots defs, ce qui

, signi~e que 1'on peut extraire l'information en effectuant des tris et des sélections aussi bien sur

les .caractéristiques taxonomiques que sur les parametres associés aux prélevements (lieu,

profondeur). Cette base pourrait etre enrichie en y adjoignant d'une part les caractéristiques
.d.. .

gé,omorphologiques et la nature sédimentaire des fonds, d'autre part des informations

supplémentaires sur lesespeces, syrionymies, abondance relative, existence d'une photographie

en couleur, parametres biologiques (garnme de taille, présencé de pontes...).

, Po~r des raisons pratiques, le fichier général est subdivisé en 4 sous-fichiers concemant

Cíustacés, Mollusques, Poissons~t Divers (tous les autres groupes zoologiques). ' .

.L'analyse taxonomique 'du contenu de cette base donne un aper~u sur le degré de nouveauté,

sur ladiversité et 1'abondance des taxons présents dans cette zone bathyale; Cependant, ces

données ne refletent que retat des connaissances actuelles alors que 1'étude de 1'ensemble des

collections n'est pas terminée. L'étude des familles a été fonction de la disponibilité des
, .

systématiciens et de vastes,groupes n'ont pas encore trouvé preneurs, Antipathaires, ,Crustacés

. ,(Májidae, Leucosüdae, P~lychelidae...), Mollusques (nombreuses farnilles). Dans le groupe

des,Protozoaires, seuls un Xénophyophore et les Foraminireres des campagnes CALSUB,

BIOGEOCÁL et BIOCAL ont été étudiés, ce qui explique sans doute le tres faible pourcentage

d'especes nouvelles (VINCENT. e( al., 1991). Pour les Poissons, bien que les recoltes

contiennent de nomb~euses especes (>345) parmi lesquelles plusieurs nouvelles, une partie

seuleinentdes familles a été étudiée (SERET, 1997).

. 4.6 - Résultats

4.6.1 - Descriptiondes especes

,Les' Spongiaires :

,On rencontre des especes de Spongiaires sur tous les types de fonds, rocheux, éboulis,

· sable,vases et a toutes l¿s profondeurs bien que la zorie bathyale supérieure (200-700 m)
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semble plus riche en especes (LEVI, 1993). Les especes de profondeur ont parfois des pieces

squelettiques siliceuses (spicules) de tres grande taille dont les propriétés physiques

remarquables (élasticité, résistance ~, la .flexion, transparence...) ont ététestées par les

industriels du verre (LEVI et al., 1989)~

13 articles consacrés au groupe ·des Spongiaires batlÍyaux de Nouvelle-Calédonie ',ont été

publiés ala suite des échantillonnages de la zone (cf. liste bibliographique de la zone bathyale :

RICHER DE FORGES, 1993). Les classes représentées en profondeur sont' celles des
" .

Demosponges et des Hexactinellides ; 54 familles y sont signalées qui renferment 106 genres et

151 especes. Une famille nouvelle, les Cornulidae a du etre créée, 4 genres étaient nouveaux

(Anaderma, Jereicopsis, Heterocomulum, Tylaspis), 115 especes étaient nouvelles.

Cette faune était quasiment inconnue dans la région avant 1977 et ses caractéristiques les plus

remarquables ont été résumées par LEVI, (1991, 1993) :

- la diversité spécifique est grande et 1'0n observe un changement de faune vers 700 m ; la

faune supérieure est constituée principalement de Lithistides et de Tetractinellides ;

- le taux de nouveauté est tres élevé (76,2 %) ; plusieurs genres n'avaient jamais été signalés

dans I'Océan Pacifique (Halicometes, Pqdospongia, Plocamione, Tylexocladus) ..

- les affinités avec la faune du Mésozolque sont tres fortes, en particulier pour la faune de la

ride de Norfolk ; la diversité des Lithistides n;est comparable qu'avec celle des fós~lles du

Crétacé d'Europe ;

- cette faune semble dériver de celle de la Mésogée téthysienne (LEVI, 1991).

Les Hydraires :

Pour l'instant, seule la famille des Sertulariidae a été étudiée (VERVOORT, 1993). 58

especes dont 40 nouvelles (69 %) appartenant a 8 genres dont un nouveau (Gonaxia) sont

signalées des eaux néocalédoniennes.

Cette premiere étude étend considérablement la répartition géographique connue de beaucoup

d'especes et semble montrer un haut d~gré d'endémisme.

Les Octocoralliáires :

Les collections de Nouvelle-Calédonie sont si riches en especes que le spécialiste de la

Smithsonian Institution de Washington ~F. M. BAYER) a pu écrire : ".. .les chalut~ges effectués

pendant les expéditions BIOCAL, CHALCAL et MUSORSTOM ont permis de rassembler la

collection de Gorgonacea la plus extraordinaire du siecle". Quatre articles ont été consacrés a la

description des Octocoralliaires de profondeur de Nouvelle-Calédonie.

Une ¡)etite partie de ce matériel a été étudiée avec notarnment les familles des Isididae et des

Prirnnoidae : genres sont présents .ctont trois nouveaux (Perissogorgia, 'Microprimnoa,

Orstomisis) et 11 especes, toutes nouvelles, sont signalées (BAYER & STEFANI, 1987,

1988a,b ; BAYER, 1990).
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.' Les Alcyonaires de pr~fondeur, fréquents dans la tranche bathymé~que 100-350 m et les

Pennatulaires n'ont pas encore été étudiés faute de taxonomistes pour ces groupes.

: bes Octocoralliaires ctu .groupe des Protoalcy~naria (genre Bathyal~yon) présentant

d'énormes polypes solitaires de tailles décimétriques ont été récoltés a plusieurs reprises.
. . " .

Les' Brachiopodes:

Un nouveau genre et une· Í10uveHe espece (Neodncistrocrania. norfolki) de la famille des

Craniidae qui présente un squelette de soutiendu lophophore de type ;'crura" est décrit. Ceci

n'était jusqu'a présent connu que chez le genre du Crét.acé Ancistocrania et permet donc de

comprendre l'anatomie de ce groupe fossile (LAURIN, 1992). LAURIN (1997) signale de la

zo~'e bathyale de Nouvelle-Calédonie 14 familles de Brachiopodes compre~ant 19 genres, 26

especes dont 4 décrites corruhe nouvelles.

. Les Bryozoaires :

L'étude des collections de Bryozoaires récoltés en. Nouvelle-Calédonie a donné lieu a la
. .

parutióÍ1 de plusieurs articles : D'HONDT (1986). donne un rapide inventaire des especes
. '

. littortiles et profondes de Nouvelle-Calédonie et de Chesterfield ; OORDON et D'HONDT

(1991) décrivent les especes ,de la famille des Petalostegidae du Miocene al'actuel a partir de

récoltes du sud de la Nmivelle-Calédonie et des cot~s de Nouvelle-Zélande, mettant ainsi en

évidence les parentés fau~stiques entre ces deux ¡¡es et l'intéret biogéographique de la ride de

Norfolk. Les auteurs montrent l'extraordinaire diversité spécifique des Petalostegidae sur une

~e géographique auss(roouite (jusqu'a 5 especes dans une meme station) et décrivent trois

especes nouvelles actuelles du genre Chelidozoum jusqu'alors ·connu uniquement cornme

fossile du Miocene inféri~ur d'Ausiralie. (Langhian: 16.3-14.2 M.A.). -La .faune aetuelle

bathyale de Nouvelle-Calédónie serait tres proche de la faune du Miocene de i'~le Nord de la

Nouvelle-iélande. Cettehypothese a également été' avancée pour certaines familles de

Mollusques (MARSHALL, 1991).

GORDON (1993) signale 39 especes dont 22 nouvelles du sud de la Nouvelle-Calédonie et

insiste sur la diversité des familles Petalostegidae et Bifaxariidae - .qui - présentent

proportionnellement plu~ diespeces que partout ailleurs dans le monde. Ainsi 46 % des especes

de Bifaxariidae connues sopt présentes en Nouvelle-Calédonie.

OORDON et BRAGA (1994), révisent la sous-famille des Ditaxipormae et créent celle des

Vasigriyellinae sur du matépel du nord de la ride de Norfolk. Un genre nouveau (Bryosartor),

véritable "fossile vivant" est décrit dans la sous-famille des Ditaxiporinae, elle-meme récernment

redécouverte sur la ride de Norfolk et supposée éteinte a l'ere Tertiaire (Eocene). Legenre

Ditaxiopora auquel est comparé le nouveau genre Bryosartor est caractéristique de la faune

téthysienne ~t se retrouve dans les gisements fossiles de l'Éocene d'Europe qui correspondaient

a l'extrémité de la Téthys.
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Depuis le début des études sur les Bryozoaires de la faune .bathyale de Nouvelle:-Calédonie,

30 familles: 47 genres et 73' especes ont été signalés parmi lesquelles ont été décrits cornme

nouvelles : 1 sous-famille, et 32 especes;' p'autres, collections sont encore en étude et il ne fait

nul doute que cet ensemble de résultats acquis sur les seuls Bryozoaires conditionnera les

futures reconstitutions paléobiogéographiques du Sud-Ouest Pacifique et apportera des éléments

sur l'origine téthysienne des falInes bathyales actuelles.

Les "vers" :

C'est l'un des groupes les moins bien étudiés. En 1988, un spécialiste des Polychetes du

Muséum de Darwin a embarqué abord du N.O. "Coriolis" pour la campagne CORAll., 2 aux

¡les Chesterfield. Une partie du matériel qu'il a lui meme préparé a fait l'objet de publication

(HANLEY & BURKE, 1991). Ce travail décrit 25 especes de Polynoidae(pas toutes de

profondeur), Polychetes aécaüles, parmi lesquelles deux genres sont nouveaux- et ~euf especes

nouvelles.

Les autres farnilles étudiées en parties sont, les Eunicidae, Syllidae ,et Serpulidae
, , '

(LECHAPT, 1992; HARTMANN-SCHRODER, 1992).

, Les Sipunculiens et Echiuriens caractéristiqu~s des fonds vaseux ont été étudiés apartir des

collections des campagnes MUSORSTOM 4, BIOCAL et' BIOGEOCAL seulement. Sept

espeees de Sipunculiens sont signalées(EDMONDS, 1991).
. ! -

. '. ~"' .
Les Pycnogonides:

La faune actuellement décrite de la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie se compose de 7

faIDilles, 20 ~enres et 47 especes dont 33 nouvelles, soit 70,2 % (STOCK, 1991).

Les Crustacés :

, Les classes les mieux représentées dans la faune bathyale sont : les ,ostracodes, les

copépodes, les cirripedes et les malacostracés. Les copépodes benthiques sont tres mal connus

et demanderaient des techniques d'échaIÍtiIlonnages partÍculieres. Une seule espere 'benthique

(Amphicrossus pacificus) vivant en c0IIlII1:ensale dans une Ascidie (HUYS, 1991) estsignalée.
, '

Plusieurs espeees parasites de Poissons ont été récoltées mais ne figurent pas parmi,les espeees

benthiques (BOXSHALL, 1989).

Les cirripedes : actuellement, deux familles comprenant 13 espeees dont 8nouvelles sont

<:,' 'signalées de la zone bathyal~de Nouvelle-Calédonie (GRYGIER, 1991;BUCKERIDGE,

1994).

Les malacostracés sont le groupe le plus diversifié au sein duquel les ordres suivants ont été

étudiés : amphipodes, isopodes, décapodes, stomatopodes. Sur la portion descollections de

malacostracés actuellement étudiés, on a dénombré : 67 familles dont deux nouvelles

(Alainosquillidae, Micheleidae), 182 genres et 402 especes dont 208 nouvelles (51,7 %). 69

artieles ont été publiés pour, décrire cette faune de Nouvelle-Calédonie. La famille des
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Galatheidae est particulÍ<~rement riche avec plus de 80 especes décrites. Les especes de ce

groupe vivent principalement sur les fonds durssouvent associées aux organismes branchus

tels que les Gorgones ou les Stylastérides (observations persoimelles a bord de "eyana").

'·Les Mollusques ;

. 55 artieles ont' été con~acrésa la description de la f~une malacologique de profondeur de

Nouvelle-Calédonie. . ..

. 'Les Polyplacophores, (chitons) vive~t fixés sur un substrat dur (roches, ponces, bois,

. cóquilles...). Dans la zo~e bathyale de Nouvelle-C~édonie de nombreuses especes ont été

récoltées et sont décrits aetuellement d'apres le matériel des campagnes BIOCAL, CHALCAL 2

et MUSORSTOM 4 : 5 farhilles, 8genres et 11 especes dont 8 nouvelles (KAAS, 1990, 1991).

Un nouveau genre aété déCnt pour une petite espece vermiforme (Vermichiton).
, "

, Le groupe des Pélécypodes est encorerelativement peu étudié dans la zone bathyale. Les

esp~ces vivent enfouis dans le sédiment ou fixés sur un substrat dur par un byssus' (Arca). 9

familles contenant 20. ge~res et 36 especes dont 19 riouvelles (52,8 %) sont actuellement

signalées (BERGMANS, 1991 ; DUKSTRA, 1989, 1995 ;POUTIERS, 1982";POUTIERS &

, BERNARD, 1995). La sUPer-famille des Pectininoidea est caractéristique des'zones bathyales,
, ' .

sUrtout avec'le genre Propeamussium tres fréquent sur substrat envasé.

..Quelques especes dugroupe des Solenogastres ont été' récoltés mais ne sont pas encore

étudiées. Elles sont venniformes et vivent le plus, souvent enroulées sur les branches des,

Górgones~

··Le' seul Céphalopode '~benthique" actuellement signalé de lazone bathyalede Nouvelle

.Calédonie est le nautile (N,autilus macromphalus) qui est .une espece endémique de la région

(WARD, 1987, 1988.; ~RTZ, 1989). Cette espece fréquernment péchée au <;asier entre 250

, et 550 m de profondeur sudes pentes de la Grande Terre a égaiement été capturée au chalut sur

les pentes du banc Lansdowne, descoquilles échouées sur les plages des TIots des Chesterfield

laissarit supposer que sa répartition s'étend plus a l'ouest dans la mer du Corail (RICHER DE
. ,

FORGES et al., 1988 ; ~NCUREL, 1990a, b). S(1répartitiori est limitée vers le nord par la

.fosse de subduction des Nouvelles-Hébrides avec de~ profondeurs supérieures a 5000 m qu'il

semble incapable de franchir.L'espece présente dans l'arcJ:úpel de Vanuatu,a moins de 200 km

au nord, est N. pompilius q1li a une distribution beaucoup plus large (RICHER DE FORGES et

al., 1996). Des octopodes::présentant d'étonnants comportements dedéfense et de camouflage

'ont étéobservés et filmé~ lors des plongées avec, "Cyana" mais n'ont pu etre capturés

(BOLETZKY, 1992; ROUX, 1991, 1994).

La classe des céphalopódes, encore peu étudiée, laisse sur les sédiments de la· zone bathyale

des becs comésqui constituent la nourriture d'une famille de gastéropodes (Cocc~linidae)"

Les Scaphopodes : la plupart des especes sont de taille centimétrique mais certaines d'entres

elles dépassent le décimetre. Ce sont des mangeurs de microorganismes et particulierement de
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foraminiferes. Les coquilles mortes de Seaphopodes sont parfois réutilisées par des Sipuncles
., - '. ,) ~ . . . ,

ou des Crustacés anomoures (Pylochelidae). Dans la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie ont

.été récoltés, 8 familles de scaphopodes" 26 genres, 62 especes dont 25 nouvelles, soit 40,3 %

(SCARABINO, 1995).

Les Gastéropodes sont laclasse la plus diversifiée. Ils occupent tous les milieux et ont des.

régimes trophiques tres divers,. :parfois exu-emement spécialisés. Certaines. familles sont

parasites d'autres invertébrés :, Eulimidae parasites d'Echinodermes,' Ovulidae et' Epitóniidae

parasites d'anthozoaires....

Dans la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie 29 familles sont étudiées. Elles renferment 77

genres et 269 especes dont 157 nouvelles pour la science (58,4 %).

La famille camivore des Conidae est bien représentée dans le bathyal supérieur de Nouvelle

Calédonie ou d~ nombreuses especes'cde grande tillIe ont été récoltées sur les fonds durs

(MOOLENBEEK, ROCKEL & RICHARD, 1995). La diversité spécifique des Muricidae est

étonnante avec 51 especes, ce qui o'a pas d'équivalent dans d'autres régionsdu monde

(HOUART, 1995). La famille archáique des Pleurotomariidae est représentéepar ,3-4 esperes

généralement inféodées aux fonds a Spongiaires (BOUCHET & METIVIER, 1982). La famille..
.des Volutidae qui ne possMe pas de'stades larvaires planctoniques est. représentée .par 6

especes. Les micromollusques de la·· famille des Seguenziidae sont tres' nombreux .avec 55
. .

esperes signalées dont 50 nouvelles (91 %), ce qui représente plus de la moitié des esperes déja
. .

connues dans le monde (MARSHALL, 1991). Ceci est d'autant plus remarquable si l'on

considere que la collection étudiéeprovient presque exclusivement des prélevements a la drague

épibenthique de la campagne BIOCAL. Une nouvelle sous-famille (Asthelysinae) el deux

nouveaux genres ont été créés (Eratasthelys. Halystina).

Les Echinodermes :

Dans ia zonebathyale de Nouvelle-Calédonie, de nombreuses especes appiutenant a toutes
, ,

les classes ont été récoltées mais, jusqu'a présent, seuls les Crinoi'des pédonculés et quelques

Ophiurides ont été étudiés. La faune décrite se répartit en 10 familles, 25 genres dont 2

. nouveaux (Guillecrinus, Caledocrinus) et 27 especes parmi lesquelles 15 nou~elles(55,5 %).

Cette faune, est caractériséepar la diversité des' Crinoi'des pédónculés ·et la f~rte ·proportion

d'especes archáiques ou "fossiles vivants". Ces taxons seraient "issus des faunesjurassiques et

crétacées de la Téthys mésogéenne" (AMEZIANE-COMlNARDI et al., 1987,'1990 ;

BOURSEAU et al., 1991).

Les plongées en submersibles sur les pentes de l'íle des Pins ont montré des peuplements

tres denses d'Ophiurides et d'Astérides de la famille des Brissingidae, regroupés en bordure

d'un escarpement de faille par 580-600m de profondeur (ROUX et al., 1991b ; ROUX, 1994).

Les especes d'Ophiurides étudiées, qui représentent a peine 20 % de celles présentesdans les

collections, ont de vastes répartitions géographiques. Les auteurs soulignent l'abondance des
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especes'paedomorphes, c¡',est a dire ayant des cáracteres juvéniles, dans. la faune bathyale

(VADON, 1991). :'

.La description d'une féi~ne de Crino¡"des richeeten partie nouvelle modifie totalement la

connaissance des faunes d~Sud-Ouest Pacifique (BOURSEAU et al.; 1991). Quatorze genres
. '\ .' ,

sont,représentés (Metacrinus, Saracrinus, Diplo~rinus. Proisocrinus, Caledonicrinus,

.Porphyrocrinus, Naumachocrinus, Bathycrinus, Gymnocrinus,' Holopus, Proeudesicrinus,
. . ~ .

Thalassocrinus, Hyocrinus: Guillecrinus) et trois especes étaient nouvelles. Laplupart de ces

.genres 'sont de vrais "fossih:~s vivants" ayant survécu ala grande crisede la fin du Crétacé qui a

~éCimé les faunesmarines'~AWTON & MAY, 1995)'. ~ description de cette nouvelle faune .

de CrinoYdes sur un abondant matériel en bon état devrait aider arevoir la systématique de ce

gro~pe actuellement fondée essentiellement sur des données fossiles, souvent insuffisantes.

, 'Les Ptérobranches :

,La classe des Ptérobranches appartient au phylumdes Hérnichordés et contient. tres peu

, d'esp~ces actuelles (l5).lfs zoologistes et les paléontologistes font maintenant' l'hypothese de

relier ce petitgroupe actuel au vaste groupe fossile des Grapto1ites (DllLY, 1993, 1994 ;

, ;ÜRBANEK, 1994 ; RIG~Y, 1993). La seule espeee trouvée lors de la campagne CALSUB

(pl~ngée n09 au large de LÚou par 253 m), est classée dans le genre Cephalodiscus et baptisé e
,.

graptolitoides. Dll.LY (1993).

Les Ascidies :

Dahs la faune bathyale q.~ Nouvelle-Calédonie 11 farnilles on étésignalées daps six articles ;.

'elles' regroupent 36 genres et 62 especes' parmi lesquelles 44 étaient nouvelles (71 %). Les'

auteurs décrivent plusieursgrands types d'adaptation· trophique des différentes espCces : celles. .

, qui' se laissent trave~er p~ssivement par le courant etprésentent une disparition de laciliature

(30 % des especes), les'carilivores et celle qui présentent des régimes mixtes macro

rnicrophages. Une nóuvelle lignée évolutive est décrite avec les Ascidiidae dont un énonne
, . , .

spécimen (>30 cm de. long et 10 cm de diametre) fut iécolté par 1865 m de profondeur par le

submersible "Cyana" 10rs de la campagne CALSUB. Décrite dans le nouveau genre Fimbrora
'. \"

sóus le nom de F. calsubia; elle présente des adaptations aun régime rnicrophage et macrophage

'jusqu'alórs inconnu chezIes Ascidies (MONNIOT & MONNIOT, 1991b).
. ' ! . . .

.Les especes de la fárnille des Polyclinidae (Pharyngodictyon) montrent des ,affinités avec la

faune de Nouvelle-Zélande et des íles subantarctiques. Seulement 8 especes de la zone littorale

se rétrouve également en ~essous de 100 m de profondeur. La grande diversité spécifique des

Ascidies de profondeur est, qualifiée de "surprenante" en comparaison de celles des autres zones

bathya1es connues (lndonésie, Philippines, Nouvelle-Zél~de). TI a été trouvé jusqu'a 7 esperes

dans une méme station.
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Les Poissons : :

Paradoxalement cette classe du phYlum des Vertébrés, abondarnment récoltée par différentes
• "/r

techniques, a été encore peu étUdiée dans la',tone bathyale de Nouvelle-Calédonie (SERET et

al., 1997). La liste .actuelle contient des especes récoltées principalement au chalut ou sur des. . . . .

lignes de fondo Les résultats publiés par des taxonomistes portent sur les captures anciennes ala

palangre de fond ou au chalut et signalées par FOURMANOIR et RNATON (1979),

RNATON (1989). Plus récernment, depuis 1984, les captures de nos' campagnes on~ été en

partie étudiées et les résultats édités par SERET (1997) sont résumés dans le tableau 6. Sur 105

especes étudiées, 23 étaient nouvelles, soit environ 22 %. Plusieurs farnilles tres abondantes et

caractéristiques du benthos bathyal sonten c?urs d'étude. Ainsi, les Macrouridae renfermeraient

une cinquantaine d'especes dont 17 nouvelle,$. (IWAMOTO & MERRETT, como pers.).·

Tableau 6. - Résultats des études taxonomiques des quelques familles de jJoissons de profondeur de Nouvelle-Calédonie
étudiées en septembre 1997, (d'apres CROSNIER (ed.), 1993; SERET (ed.), 1997).

FAMILLES Nombre d'especes Nouvelles % de ROU velles Auteurs

.Bothidae 19 7 36,8 AMAOKA etal, 1993, 1997
Callionymidae 7 2 28,6 FRICKE, 1993

,-,.: Moridae II I 9,1 PAULIN & ROBERTS, 1997
Euclichthyidae I O O ROBERTS&PAULIN,1997
Carapidae \ O O NIELSEN, 1997 .
Ophidiidae 20 5 25,0 NIELSEN,1997
Aphyonidae 3 \ 33,3 NIELsEN,1997
Macrorhamphosidae 2 .0 O DUHAMEL, 1997 .
Triglidae 18 6 33,3 DEL CERRO & LLORIS, 1997
Gempylidae 3 I 33,3 . ROBERTS& S1EWART, 1997
Triacanthodidae 6 O O MATSUURA & TYLER, 1997
Monacanthidae 5 O O MATSUURA & TYLER, 1997
Aracanidae \ O O MATSUURA&TYLER, 1997'
Ostracüdae \ O O MATSUURA & TYLER, 1997
Triodontidae \ O O MATSUURA&TYLER,I997
Tetraodontidae 6 ·0 O MATSUURA &TYLER, 1997

tOTAL 105 23 21,9

Les groupes fréquents dans le bathyal et non encore étudiés

-', .

Stylastérides: Le sous-ordre des Stylasterina est particulierement bien représenté dans la

zone bathyale de Nouvelle-Calédonie.La présence d'une grande diversité spécifique, évidente

sur les dalles de gres du sud de la Grande Terre ou du Grand Passage, devient extreme sur la

partie sommitale des guyots de la ride de Norfolk (RICHER DE FORGES etal., 1987 ;

RICHER DE FORGES & CHEVILLON, 1996). Ce groupe est vraiment dominant par endroits

dans les peuplements cornme sur le banc "Stylaster" ou par 450 a 550 m de·profondeui", les

dragues remontent remplies aplus de 80 % par des stylastérides blancs, gris oucolorés en jaune

vif, ou rose. La seule espece actuellement décrite est Crypthelia cryptotrema Zibrowius, 1981.
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Scléraetinia{res L'ordre des seléractiniaires·présente dans les eaiIx' profondes de

nombreuses especes soit libres' soient fixées. On peut estimer a une centaine le nombre des

· especes récoltées en Nouvelle-Calédonie mais pour l'instant moins d'une dizaine sont citées

dans·la littérature (ZIBROWIUS, comm. pers.). Ces especes abritent de nombreux parasites qui

form:ent des galles : crabes de' la famille des Cryptochiridae (MANNING, 1991), Crustacés

Tanaidacés (SIEG & ZIBROWIUS, 1988), Crustacés Ascothoraciques (ZIBROWIUS &

GRYGIER,1985 ; GRYGIER, 1991).

Antipathaires :

.Les especes de ce groupe sont fixées ; elle sont soit branchues, soit formées d'une seule tige

noire longue parfois de plusieurs metres. Nos collections de Nouvelle-Calédonie contiennent de

nOÍIlbreuses especes non étudiées faute de taxonoinistes travaillant sur ce groupe dans le

monde.

4.6.2 - Résultats con«;ernant les substances naturelles provenant de la

biodiversité bathyale

"~ phannacopée utilisée en occident est encore basée, ~ plus de 80 %,' sur. des molécules

extraites des plantes. Des les années 1970,' plusieurs nations se sont lancées dans la quete de

molécules actives dans les' organismes marins. Le monde tropical, et en particulier les

éCosystemes coralliens, présentant míe biodiversité spécifique plus grande furent l'objet de

recllerches intensives en Australie et en NouveIle-Calédonie. Au Centre de Nouméa,

· l'oRSTOM développa le prograinme SNOM (Substances Naturelles d'Origine Marines) de

1975 a 1983 dans le but de détecter la présence de molécules actives utilisables par l'hornme

dans les organismes marins. L'exploration en plongée en scaphandre autonome permit

-d'éXaminer la composition biochimique de,' la macrofaune et de la macroflore dans la tranche

. bathyffiétrique 0-60 m. A partir de 1986, ce programme évolua, s'intitula' SMIB (Substances
· .

Marinesd'Iritéret Biologique) et cornmen<;a a s'intéresser aux organismes marins de la zone
I

bathyale. Une collaboration s'instaura entre les benthologues effectuant l'échantillonnage des

perites'extemes et,des monts sous-marins .~t les chimistes. Les premieres analyses portant sur

les groupes des Sponglaires et.des Ascidies furent tres encourageants et bientot le programrne

SMIB organisa ses propres campagnes océanographiqües pour récolter en quantité suffisante

.(O,~-:,3 kg) les especes potentiellement intér~ssantes (c~pagnes SMIB 1-10).

Les analyses chimiques .donnerent lieu ala publication de 34 artieles portant essentiellement

sur les Spongiaires et les Echinodermes (RICHER DE FORGES, 1993c).

Les especes sur lesquellesont porté cesétudes sont: Spongiaires (Phloeodictyon sp., Erylus

sp., Neosiphonia superstes, Jer~icopsis ~raphidiophora, Pleroma menoui, Microsleroderma

sp., Gellius sp., Reidispongia coerulea, Corallistes undulatus, C. fulvodesmus, Stelletta sp~,

Zyzza massalis, Agelas dendromorpha) ; Echinodermes (Tremaster novaecaledoniae,

Sty'racaster caroli, Rosaster sp., Gymnocrinus richeri).
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Les -molécules découvertes sont :

- des pigments tels que la Corallistine A extraite de 1'éponge Corallistes sp. ou les

Gyrnnochromes, nouvelle farllille 'pigmentaire, découverts dans le ~rinoIde pédonculé

Gymnocrinus richeri ; la prerrÍiÚe' moiécule thermochromique marine signalée' dans le

Spongiaire Zyzza massalis. Les pigments G;íhnocliromes décrits dans les crinoIdesactuels sont
• " ••• :~'~' o

du meme groupe que ceux découverts dans 1'espece fossile (Apiocrinus) du Jurassique de
;01

Suisse (RICCARDIS et al., 1991). ".
. ~ ,

... des alcaloIdes (Phloeodictine A & B, BrÓmoindole) ;

~ des stéroides.
• -'¡

Certaines de ces molécules présentent une activité sur les cellules cancéreuses ou sur les

virus HIV, d'autres sont étudiées pour leürs propriétés antibiotiques etlou 'anti-fouling ou
"' ~. o" •

insecticides.

Une évolution récente de ces progratnmesd'étude des substances naturelles les fait s'orienter
'fol.'"

vers la microbiologie. En effet, dans de nom~¡'eux cas, il a été montré que les substances actives
o " fjo~.

étaient produites, non par les inveÍtébrés eÚ~ memes, mais par leurs bactéries symbiotiques.

L'espoir est donc d'isoler et de, cultiver ces bactéries et de leur faire produire ces composés

. actifs dont les molécules sont trop complexes pour etre synthétisées.

L'ensemble des molécules décrites élargit le panorama des substances naturelles connues et

apportent de nouveaux éléments pour une chimiotáxonomie et 1'évolution moléculaire du vivant

(PIETRA, 1995).

4.6.3 - Résultats géomorphologiques

La morphologie et la nature des fonds sur les pentes de Nouvelle-Calédonie et des iles

Loyauté ont été étudiées au cours des campagnes BIOCAL, BIOGEOCAL et CÁLSUB. '

Les principaux résultats issus des observations faites avec le submersible "Cyana" sont

regroupés dans le document.de LAMBERT et ROUX (1991).

Les pentes de la Grande Terre sont incllnées de 3 a 11°. Dans la zone supérieure, la plus

.abrupte, l'influence récifale est sensible. avec la présence de fonds durs jusque vers 300 m de

profondeur.. En dessous, la pente s'adoucit progressivement et devient plus envasée. Les pentes

envasées des cotes est et sud-ouest sont décrites par COTILLON et al., (1989a, b).: le talus est

entaillé de canyons perpendiculairesa la cote et 1'on observe 1'existence de zonesd'éboulements

donnant naissance auxturbidites (GAILLARD el al., 1989). Le taux de sédimentation serait de

1'ordre de 6 cm / 1 000 ans. Un systeme de failles paralleles a la cote provoque une structure en

gradins, visible par endroit dans la bathymétrie. La fraction bioclastique du sédiment provient

de la faune benthique bathyale, de débris grossiers descendus de la zone récifale et

d'organismes planctoniques (ptéropodes, foraminiferes).
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Les traces des organismes ét les phénomenes de bioturbation oot été· décrits d'apres des

pbsetvations in-situ (CALSUB) et l'analyse des caroUes prélevées durant les campagnes

. BIOCAL et BIOGEOCAL (GAILLARD, 1988, 1991a, b).Les principales traces d'organismes

(ichnofacies) observéessont celles d'holothuries et d'enteropneustes qui se manifestent par des

terriers, monticules, sillages et pelotes fécales~

. D'apres les observations réalisées en submersibles, unedescription prélirninaire des

communautés benthiques bathyales a été tentée (ROUX et al., 1991a, b, ROUX, 1994). Ces

plongées ont perrnis de comprendre les conditions environnementales et les associations

animales· .des especesqui avaient été. récoltées au cours des précédentes campagnes

(MUSORSTOM 4, BIOCAL, CHALCAL).
. .

U existe tres peu d'observations comparables dans 'le Pacifique. Des observations en

subinersibles le long des pentes des iles Hawaii montrent une faune plus c1airSemée et d'une

plus faible diversité spécifique (CHAVE & JONES, '1991 ; CHAVE & MUNDY, 1994). La. . .

faune observée sur les monts sous-marins isolés au large des Hawaii estplus pauvre encore que

.celle des pentes des Hes; on observe sur ce~ reliefs des encro.utements de mariganese (GRIGG. _..

et al., 1987). Ces auteurs signalent une "Faunal transition" vers 700 m de profondeur, ávec une

forte· dirninution de la densité des peuplem"énts. En Nouvelle-Calédonie, au eontraire, certains
. . . '.-

.guyots situés sur la ride de Norfolk présentent sur leur sommet ·une densité depeuplerrient et

une richesse spécifique supérieures acelle des pentes de la Grande Terre.

. Les ptincipaux substrats rencontrés dans la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie:

La nature des substrats est,bien entendu:: tres variable~elon leur origine, la fonne du fond et

. sa distance aune terre émergée ou un récif corallien. On peut cependant distinguer, parrni les

.observations faites par dragages, les facies ~uivants : . . .

. ," . , .

.'- Les fonds de dallesgréseuses situés dans le thalweg du sud de la Grande Terre et dans le

Grand Passage du Nordentre 300 et 600 m de profondeurs sont plats et peu rugueux. ~
. .

nombreux dragages et challitages ont pu y 6~e réalisés et des plongées avec "Cyana" ont eu lieu

(LÁMBERT & ROUX, 1991). Vers 350 m, ces fonds sont monotones ave(:' des Stylastérides
, . . t.

épars, une forte densité de Brachiopodes et sporadiquement de grosses especes de Spongiaires
• .<,' -

(cf. CALSUB, plongée n021). Par endroit les dalles fonnent de petites marches de hauteur

décimétrique avec des anfractuosités colonisées par des Echinodennes et des Crustacés (Munida
. . . ~, .

spp., Puerulus angulatus, Hornola ranunculus... ) ;. sur ces substrats durs on observe des

Mollusques gastéropodes, Conidae (e. srnirna), Cypraeidae (e. teramachii, e. langfordi). Ces.

zones sont balayées par des eourants supéri'eurs aun noeud (observation personnelle) et 1'0n y

rencoritre des "dunes hydrauliques". Les: fragments de ces dalles collectées par dragage

montrent souventdes traces fossiles de Mol~usqueS et de Sc1éractiniaires.
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On observe par endroit de~ poches .sédimentaires riches en Ptéropodes ou en plaques de

Cirripedes (cf. plongée n014 de CALSUB),

- Les champignons rocheux signalés'lors de la plongée n° 14 de la campagne CALSUB sur

les pentes des Hes Loyauté semblent etre ass,ez exceptionnels. Ils ont été interprétés cornme le
: ." .,J¡" , '.

résultats d'un hydrothermalisme de b'asse éIÍ~!gie (VANNEY et al., 1992).

- Des blocs calcaires, d'~rigine' corallienne, fortement érodés avec fréq~effiment des·
. '!.¡'

organismes foreurs. On rencontre principalerp.ent ces bJocs dans la partie supérieure de la pente
. . ,'{

entre 100 et 400 m, souvent assoéiés. a u~ sédiment de sable détritique grossier avec des

bioclastes d'Halimeda. Les blocs présentent parfois des organismes fixés tels que les
<:....

Brachiopodes, les Actiniaires, les Hydrairt~s, les Anthipathaires ou des cónstructions de

foraminireres concrétionnants.

- Encroutements de manganese : La p~ipitation des oxyhydroxides de Fe-Mn est un

phénomene signalé dans tous les océans, en profondeur, sous forme soit de nodules soit
. ..~. '.

d'encroutements. Sur les monts sous-marins~ et les guyots, ces croutes sont fréquentes apartir

de 350 m, enrobant le relief du fond et leSi objets qui s'y trouvent (otolithes de Poissons,

ossements de Cétacés...). L'épaisseur de ces encroutement peut atteindre plusieurs décimetres

et 1'on y observe généralement des strates distinctes. La vitesse de dépot a été estimée a1-5 mm

/ an (VERLAAN, 1992). Les organismes, benthiques sont peu nombreux ase fixer sur ce type

de substrat (GRIGG et al., 1987). Les groupes qui y sont récoltés en Nouvelle-Calédonie sont

des Gorgonaires, Spongiaires, Crinoldesavec leur faune vagile associée (Galatheidae,

Chirostylidae).

- Les fonds meubles a "pierresponces" sont extr€mement répandus a partir de 600 m de

profondeur. Ces ponces sont parfois abondantes et représentent 1'essentiel du contenu des

dragues et chaluts. Elles jouent un role important pour la fixation des organismes, Crustacés

círripedes (Anguloscalpelum sp., verrucomorphes), Brachiopodes, Mollusques pélécypodes

(Arca sp.). A plús grande profondeur (>' 800 m) ces fonds vaseux a ponces sont aussi parsemés

de bioclastes, de spicules d'Éponges siliceuses et d'axes de Gorgonaires Isididae utilisés

également cornme support par d'autres .organismes, Zooanthaires, Actiniaires, Scléractiniaires

fixés. Sur ces foncts, les tests siliceux de Molhisques Ptéropodes (Cavolinia,. Cuvierina, CUo

...) planctoniques constituent des éléments durs du substrat tres abondants.

Sur les monts sous:marins, les bioclastes caractéristiques s~mt des débris de Stylastérides, de

..Sphinctozoaires, de Scléractiniaires et eJe Mollusques (Conidae, Muricidae, Marginellidae...).

Dents de, requins fOsSiles : A plusieurs reprises, au cours de 1'exploration des fonds autour

de la Nouvelle-Calédonie, la présence de nombre~x fossiles a été signalée et en particulier les

énormes dents attribuées au requin Procarcharodon megalodon . Par. endroits; dans le sud de

1'lle et au nord dans le Grand Passage,ces ·dents sont extr€mement abondantes Uusqu'a

plusieurs centaines dans un seul dragage) sur des Jonds de 450 m' de profondeur environ

(RICBER DE FORGES, 1986). Les échantillons récoltés au cours de la campagne
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MUSORSTOM 40nt été étudiés par SERET (1987) qui a fait les mises au point taxonomiques

sur cette espece fossile. Ces dents sont entierement transformées en fluoropatite cimentée par de

l'opale.

>A pl~sieurs occasions, des habitants desiles de Maré et de LifoiJ, anciens atolls surélevés de

l'archipel des Loyauté, ont t~ouvé dans leurs champs des spécimens de ces dents en parfait état

,et apparernment non miriéralisées. Aucune datation de ces fossiles n'a encore pu etre réalisée.

. Au cours de BATHUS 4, plusieurs stations ont moniré la présence de ces dents ; ala station

DW 925, par 370-405 m deprofondeur, une centaine de kg a été ramenée. Une telle abondance

corréspond sans doute a l'affleurement d'une couchefossilirere. Ces dents, tres lourdes, ne

, peuvent etre déplacées par les courants ; elles ne sont pas enfouies dans le sédiment cornme en

. atteste la présence d'organism~sfixés sur le.ur face supérieure (Serpulidae, bryozoaires,

.spongíaires). Sur ces fonds fossilireres cm récolte également des dents pharhyngiennes de

poissons tétraodontiformes et.des rilachoires de raies.

Résultats écologiques

4.6A.l '. Biodiversité de la zone bathyale.

Les évaluations quantitatives faites Par HESSLER et SANDERS (1967) a la drague

épibenthique remirent en question la faible diverSité spécifique des eaux profondes. Plus

" réc~rnment, GRASSLE et Mi\CIOLEK (1?92), utilisant des mesures de diversité faites sur la

'é6te est d'Amérique du Nor~, oÍlt donné des estimations du nombre d'especes' de profondeur

dans les océans tres élevées (pres de 800 especes pour 21 m2), ce qui, extrapole al'ensemble

des océans donnent des chiffres de l'ordre~:de 10 millions d'especes ! Ces évaluation~ ont·été

]ugées exagérées par MAY (1992) qui, se basant .sur le pourcentage d'esp~ces nouvelles

découvertes, pense que le nombre d'especeS"marines serait de l'ordre de 0,5 million seulement.

Dans le sud-ouest Pacifique, POORE et WILSON (1993) donnent des estiiIiations assez

élevées, 800 especes pour 10 m2 pour les p~tites profondeurs du Détroit de BASS. Récernment,

POORE et al., (1994) fournissent de nouvelles estimations de la biodiversité de lazone bathyale

(200-3150 m) du sud-est de l'Australie basées sur une étude détaillée des crustacés isopodes.

Cys auteurs pensent, contrairement a MAY, que les chiffres donnés par GRASSLE et

MACIOLECK pourraient etre iriférieurs ala réalité. Le nombre d'especespour 100 individus

varie selon les stations de·17 a 35 avec u'ne moyenne de 25, alors que dans l'Atlantique la

moyenne est' de 19. Parmi les 6870 individus récoltés, ces auteurs ont trouvé 36 familles

d'isopodes, 159 genres et 35gespeces donf'324 nouvelles (90,2 %).

Pour donner une idée de la diminution du nombre des especes avec la profondeur,

MARSHALL (1979) cite les chiffres suivants :. pour environ 160 000 especesd'animaux

marins, seulement 5% vivent dans les ea~~ profondes. SNELGROVE et GRASSLE (1996)
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expliquent que la diversité de la [aune benthique avait été tres sous-estimée et que des

prélevements ala henne entre l500'et 2500 in de profondeur au large de la Floride ont permis la

récolte de 1597 espe~es sur moins de 50 m2 (surface totale des 556 prélevements). C'est donc a
tort que les sources hydrothennales sont souvent qualifiées d'oasis de vie.II s'agit bien de

. " ; (~\..;..- . '. .

grandes accumulations d'etres vivantsTepré~entant de tres fortes biomasses, mais la diversité

.spécifique y est plus faible que dans les fon~1!ibathyaux environnants supposés désertiques.

En Nouvelle-Calédonie, nous· n'avons ',opas réalisé de travaux quantitatifs permettant
>:"

d'afficher des chiffres comparables aux donn~es de GRASSLE ou de POORE. Cependant, nos

études qualitatives portant sur un grand nom~re de prélevements (> 1000 stations de dragages

ou chalutages, couvrant une grande supefficie chacune) semblent indiquer une richesse

spécifique élevée :

- sur les 1318 especes du macrobenthos actuellement étudiées et publiées, 62 % étaient

nouvelles pour la Science (Tab. 6) ;

- dans la famille des Galatheidae, MAc::fHERSON (1994) signale 76 especes du genre
"~o

Munida en Nouvelle-Calédonie dont 56 sont.110uvelles ;

- en limite supérieure du bathyal, 530 especes de mollusques ont été récoltées sur une seule

station dans la passe de TOURO par 100 m de profondeur (S1. DW 830 du prograrnme

"LAGON").

TI est toutefois difficile d'évaluer si la proportion du matériel benthique actuellement étudié

est un bon échantillon de la réalité ou seulement un reflet de l'état des connaissances

taxonomiques dans le monde ? En effet, seuls les groupes pour lesquels existent des spécialistes

ont été étudiés et ces études ne concement; le plus souvent; que la macrofaune.Les tres·

abondants micromollusques, microcrustacés de la méiofaune et des groupes entiers (annélides

polychetes, nématodes...) n'ont pratiquement pasété examinés.

11 semble également que l'ampleur de la répartition des bactéries dans les sédiments ait été·

sous-estimée et que certaines especes barophiles puissent coloniser plusieurs centaines de

metres d'épaisseur de sédiments, augmeritant ainsi les dimensions de la biosphere (PARKES et

al., 1994; KERR, 1997 ; PACE, 1997);

TI apparait donc de fa~on de plus en plus évidente que l'échantillonnage des profondeurs est

tout a fait insuffisant et que la science ne connait pour l'instant que "the periphery of the

biodiversity frontier in the oceans" (ANONYME, 1995a; GRAY, 1997).

4.604.2 - Pourcentages d'especes nouvelles .

Parmi les invertébrés récoltés dans la ·zone. bathyale et qui ont été actuellement étudiés, le

pourcentage d'especes nouvelIes varie de 46,7 a100 % selon les groupes avec:une moyenne de

61,9 %. Cela représente 816 especes nouvelles décrites sur les 1318 signalées. Plusieurs taxons
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nouve.aux au niveau des familles ont été créés al'occasion de ces révisions : la super-famille des

Retroplu~oidea chez les crabes, les Alainosquillidae chez les stomatopodes, les Micheleidae

chez les thalassinides, les Comulidae chez les Spongiaires, lasous-famille des Vasignyellinae

ch~z ·les· Bryozoaires et les Haloceratidae chez les gastéropodes.

Tab. 7. - Analyse de la diversité spécifique des invertébrés par gróupe zoologique d'apres la' macrofaune décrite re
la zone bathyale de Nouvelle-Calédonie (mise ajour de décembre 1996). .

GROUPES FAMILLES GENRES ESPECES ESPECES NOUVELLES %

SPONGIAIRES 54 .106 151. 115 76,2
OCTOCORALLIAIRES 3 6 ·11 11 . 100

HYDRAIRES . 1 8 58 40· 69
BRYOZOAIRES 30 47 73 35 47,9
VERS '6 12 15 . 7 46,7
MOLLUSQUES 54 141 429 269 62,7
PYCNOGONIDES 7 20 47 33 70,2
CRUSTACES 73 221 447 247 55,3
ECHINODERMES 9 21 25 15 60

~ :1

44ASCIDIES 11 36 62 71
"

TOTAL. 248 ~18 1318 816 61,9

...
;f-';

4.6.4.3 - Utilisation des substrats. organiques dans la zone bathyale

Les substrats organiques dans la zone bathyale : Tous les auteurs s'accordent pour trouver

que l'une des principales canictéristiques des zones bathyales et abyssales est la rareté de la

. nourriture disponible qui conditionne le mode de vi~ des organismes et la composition des

.pellplements (GAGE & TYLER, 1992).. ~; D'une maniere générale, on pensait qu'avec la

profondeur, la matiere órganique disponible se raréfiait et que corrélativement la densité des

etres' vivants dirninuait (MARSHALL, 1954 ; 1979). Ceci reste globalement vrai. Cependant,

l'~élioratibn des connaissances sur le bent~os profonq a montré de notables exceptions acette

regl~. Depuis .I'expédition de la "Galathea;:(1950-52), on avait décrit des faunes relativement

dches associées a des débris végétaux .coulés (BRUUN, 1956). On observe en effet,

particulierement a proximité ·des ¡les tropic~les, des especes spécialisées dansl'utilisation de

cette source de matiere organique, noix de coco, trones d'arbres ou de fougeres, écorces, tiges

de bambou... Ces substrats, dont l'abondance est difficile a estimer (WOLFF, 1979 ;

TURNER, 1981), jouent probablement un: grand role dans le maintien et la dispersion de

c~rtaines especes. Chez les Mollusques, citons les gastéropodes de la farnille des .Cocculinidae

et les polyplacophores ; chez les Crustacés, ce sont des cirripedes et des Galatheidae

'. (Bathymunida, Munidopsis) qui utilisent c~s débris végétaux.
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Bien que la "sédimentation" des cadávre~degraods aoimaux sur le fond des océans soit des

événements rares et dispersés, ils, réprésentent des sources de nutriments tres import~tes daos

un environnement pauvre qui mbdifient la répartition de la diversité spécifique (STOCKTON &

DELACA, 1982). ¡

'ft':'~
Au cours de nos campagnes profondes·, ont été rencontrés plusieurs types de substrats

. J:; . .

orgaoiques avec leurs faunes associées. ParrTií ceux-ci :
. .~:~

- les oeufs de sélaciens, requins,' raies et chimeres, sur lesquels des mollusques et des
. ~\. .

amphipodes exploitent la chitine apres l'éclosion ;

- les becs de céphalopodes qui sont de pef!ts substrats probablement tresabondaots ;

- les écailles de tortues sur lesquell~s vivehtégalement des gastéropodes patellifonne~ ;

- les plumes d'oiseaux de mer dont la kér~tine subsiste longtemps daos l'eau.

Bien que non encore observés en'. No~'Velle-Calédonie, les ossements de. baleines sont

également des substrats orgaoiques utilisés par le benthos (SMITH el al., 1989 ; SQUIRES el

al., 1991 ; SMITH, 1992 ; aENNETT ~í al., 1994 ; BUTMAN & CARLTON. 1995).
.~. . . . .

L"'Alvin" a ainsi observé par 1240 m de plofondeur, le squelette d'une baleine bleue, autour

duquel s'était développé une. véritable petite oasis de vie comprenaot piusieurs esperes de

mollusques proches de ceux qui habltent les. sources hydrothennales. L'estimation actuelle du

nombre de squelettes debaIeines daos l'océao mondial est de un tous les 8a 13 km (SMITH el
. . . .

al., 1989). TI est difficile d'évaluer le role que jouent ces apports massifs dematiere organique

daos l'environnement bathyal ou abyssal pauvre. Le "Commíttee on Biological Diversity in

Marine Systems", daos lequel figurent de graods noms de la biologie marine (BOEHLERT.

GRASSLE, VERMEU.,.),écrit en 1995 : "Whale skeletons scattered like islands in the deep

sea may thus provide sorne of the critica! stepping stones for organisms between hydrothennal.,

vent communities, themselves insular,aod temporary habitats.". Cette hypotliese sur le rOle de,

relais que joueraient les ossements de,sgraodes espeees marines vient d'etre confortée par une

expérience réalisée au lapon. Des ossements de vaches déposés par 1400 m de fondo présentent

apres une année une matte bactérienne chimioautotrophe et une faune de crustacés associés

(Galatheidae, Lithodidae) (KITAZATO & SHIRAYAMA, 1996).

Végélaux coulés. -' Lorsque les débris végétaux sont abondants, on observe une faune

particuliere adaptée a utiliser cesupplément de inatiere orgaoique. Ce phénomene, bien connu

aux Philippinesou encore daos lego~fe de Papouasie-Nouvelle-Guinée OU 1'0n remonte des

noix de coco de 3000 m de fond,. n'avait pas encore été observé en Nouvelle-Calédonie. Les

petits morceaux de bois creux sont habités par une famille de pagures symétriques, les

Pylochelidae (FOREST, 1987a, b) et un autre genre de pagures, jusqu'alors inconnu du

Pacifique Ouest (FOREST, 1997), les Xylopagurus ; les écorces renfennent des crustacés

isopodes et de nombreux mollusques polyplacophores sont fixés a la surface des braoches. Un

trait de chalut particulierement riche en bois coulés fut réalisé au large de la passe de Hienghene
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p~r600 m de profondeur (CP 698) sur des fonds présentant une vase gri~e; réduite, riche en

annélides polychetes sédentaires (RICHER DE FORGES.& CHEVILLON, 1996).
. .

4.6.4.4 - Zonation bathymétrique

. . .

Rép~rtitioll desorganisme; en profondeur:

Les différents auteurs qui bnctravaillé sur la faune de profondeur ont tenté de trouver dans la

rép·artitiondes animaux, benthiques ou pélagiques, une zonation en profondeur équivalente a ce

que 1'on observe, apetite échelle, dans le domaine littoral. Si, pour les organismes benthiques,

il est relativement aisé de fixer des linlites entre les éiages bathyaux et abyssaux, la tache est

plus ardue pour le domaine pélagique dans lequel les etre vivants effectuent des rnigrations
.' . , . '.

· verticales, parfois de plusieurs rnilliers de metres. .. ..

La partie supérieure des pentes récifales extemes est colonisé par descoraux constructeurs

jusqu'a environ 120 m de profondeur et les demieres algues rouges s'observent vers 200 m

(LIITLER et al., 1985; COLIN et al., 1986 ; .SARANO & j>IC~ON, 1988). Plus

profondément, jusqu'a 250 ·m, les peuplements benthiques sont dominés par des gorgones et
. . . .

desSpongiaires (ROUX, 1994) puis, a' partir de 300 m, par des Stylastérides et des

, Brachiopodes (RICHER DE FORGES, obser. pers.en plongée "Cyana"). Les Spongiaires

restént les éléments dorninants de la faune jusqu'a plus de 600 m. Lorsque les pentés sont. ,"

abruptes, on observe des éboulis constitués de débris coralliens et d'articles' d'Halimeda

· (SARANO & PICHON, '1988). Sur le \ommet des monts sous-marins, en dehors de

í'influence terrigene, des 250~3oo m dé profondeur apparaissent ,les. premier crinoYdes

pédonculés (MetacrinUs l~vÍl) habituelleme~t considérés cornme caractéristiqu~s des faunes

· bathyales.

Variation de la diversité spécifique avec 0- profondeur en Nouvelle-Calédoni~ :'

Les caractéristiques physiqtles du miliell et les peuplements changent avec la profondeur.

L'analyse de la base de données portant sur1318 especes d'invertébrés montre que la diversité

. semble etre maximale dans la tranche bathymétrique 300-500 m (Tab. 8; Hg. 55). TI faut

cependant relativisef cette observation, 1'effort d'échantillonnage étant plus intense entre 300 et
"., .

600m.

La répartition des especes de quelques fámilles, sur les pentes récifales externes et les monts

sous-marins a été examinée en détails : chez les Crustacés, les farnilles caractéristiques des

zonesbathyales, Galatheidae et Homolidae ;'chez les Mollusques les gastéropodes Muricidae et

les scaphopodes et un groupe d'invertébré~ fixés, les Hydraíres Sertulariidae,
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Tab. 8. - Répartition du nombre d'especes récoltées en Nouvelle-Calédoñie pa; tranches bathymétrique.

Profondeurs
100-300 m

. 300-500 m
500-600 m
600-800 m
800-1200 m
1200-1500 m
1500-2000 m
> 2000 m

Nombre d'especes
412
568
347.
27i';
125;·
37 .
36 >~

36 .

Pourcentage
28, 8
39,8
24,3
19,0
8,7
2,6
2,5
2,5

....

~. '-.

.. :.

Les Galatheidea sont des Crustacés détapodes anomoures appartenant au macrobenthos

(2-10 cm) représentés par 80 espeees dan~_, les eaux profondes de Nouvelle-Calédonie. La

diversitéde ce groupe est surprenante puisque 60 especes nouvelles ont été décrites. Ces
. .

organismes semblent inféodés aux fonds durs et certaines especes ont été observées en

submersibles perchées sur les Oorgonaires. Des représentants de cette famille appartiennent aux
"'~~

genres Alainius, Leiogalathea, Paramunida, Rhylladiorhynchus, mais surtout Munida. Certaines

especes présentes des couleurs tres vives, indice que la lumiere joue encore un rOle dans les

écosystemes de la zone bathyale supérieure (MACPHERSON, 1994).

La diversité spécifique est la plus forte dans la tranche bathymétrique de 300 a 500 m avec 56

esperes (70 %) et décroit rapidement en dessous de cette zone ; il reste encore une espere a plus

de 2000 m (Fig. 55). Pour décrire la "ariation progressive de la composition spécifique de cette

diversité, un indice de similarité a été calculé de la fa~on suivante :

la similarité des zones deux adeux s'exprime par le rapport 1=2c I a.+ b dans lequel a est le

nombre d'especes de la premiere zone, 'b celui de la seconde et c le nombre d'especes cornmun

aux deux zones comparées. Ce rapport varie donc entre Oet 1 selon que les groupes d'especes

considérés sont plusou moins similaires (Tab. 8). La variation bathymétrique observée chez

chacune des esperes est représentée sur la. figure 56 : les especes ont été rangées par ordre

croissant des profondeurs minimales Oll elles ont été récoltées et la gamme de profondeur

observée est représentée par un trait ; le nombre a l'extrémité de chaque trait est l'occuITence de

cette espece, soit le nombre de stations Oll elle est présente. 13 especes n'ont été capturées

qu'une seule fois. Parmi ceHes qui ont une forte occurrence donnant une bonne fiabilité a la

garnme de profondeur, certaines sont eurybathes réparties sur 600-700 m (Munida notata, M.

laurentae), d'autres au contraire sont sténobathes (M. thoe, M. leagora, M. callirrhof!, M.

ocyrhoe) avec des répartitions n'excédant guere 300 m.

Parmi les 80 especes de Galatheidae récoltées en Nouvelle-Calédonie, 42,5% sonttrouvées

entre 100 et 300 m, 70 % entre 500 et 600 m...(Tab. 8). Aucune espece n'a de répartition

bathymétrique supérieure a 700 m. On observe un net changement de faune au dela de 80b m :

changement de diversité, passage de 28 a 5 especes, seulement 14 % des especes présentent

entre 600 et 800 m sont aussi présentent entre 800 et 1200 m.
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"Les Homolidae sont des crabes archai"ques pour la plupart de grande taille (megabenthos :"

Paromola, Dagnaudus >1O cm) typiquement bathyaux qui viennent de faire l'objet d'une

révision (GUINüT & RICHER DE FORGES, 1995). 16especes sont présentes dans les eaux

de Nouvelle-Calédonie parmi lesquelles 6 sont nouvelles pour la science et certaines sont tres
. .

fréquentes (Homola ranunculus, H. orientalis). Cette famille présente égalemen~ son optimum

dediversité spécifique entre 300 et 500 ni mais uneseule espece (Homologenus levii) dépasse

1600 m de profondeur (Fig. 58). L'espece la plus euryb.athe de cette famille est Paromolopsis

boasi (247":950 m).
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Fig: 55. ~ A : Répartition bathymétrique de la ¡ biodiversité observée dans la zone bathyale de Nouvelle
Calédonie (données de juin 1996). B : Répartition bathymétrique de la biodiversité dans trois familles

" d'invertébrés, Galatheidae (G), Homolidae (H): Muricidae (~).

Les Mollusques gastéropodes de la famille des Muricidae sont particulierement diversifiés

dans les eaux de Nouvelle-Calédonie (HOUART, 1995) et 51 especes ont été recensées daos les

profondeurs bathyales. L'optimum de diversité se situe dans la zone supérieure, de 100 a300 m
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de profondeur avec 22 especes alors que la zone de 300 a 500 m n'en contient plus que 19 et

celle de 500-600 m plus _que 9 especes. Parmi les especes de Muricidae, 26 ont été trouvés

moins de 3 fois, ce qui ne permet pas de connaitre leur répartition bathymétrique (Fig. 57).

Pour les autres especes, elles sont asse~ sténobathes avec des gamrnes de profondeurs
~ . . .

inférieures a 300 m. Font exception deux especes de Siphonochelus tres eurybathes qui ont une
. 1.j". .

répartition bathymétrique supérieure a 1000 :ih.
"

~.} >

Tab. 9. - Variation de I'indice de sirnilarité spécifique (1) d'une zone bathyrnétrique aI'autre.
jl.

GALATHEIDEA A B e D E F G H

A 100-300 m 1,00 0,60 0,33. 0,29 0,05 0,00 0,00' 0,00

B 300-500 m 0,60 1,00 0,64' 0,48 0,03 0,00 0,00 0,00

e 500-600 m 0,33 0,64 l,0p,: 0,72 0,14 0,00 0,00 0,00
"'j'

D 600-800 m 0,29 0,48 0,72· 1,00 0,24 0,00 0,00. -0,00

E 800-1200 m 0,05 0,03 0,14 0,24 1,00 0,29 0;00 0,00 .

F 1200-1500 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,00 0,66 0,66

G 1500-2000 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 1,00 -1,00

H>2000m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 1,00 1,00

4.6.4.5 • Variation géographique des peuplements

Au sein de la zone économique de la Nouvelle-Calédonie, dont la superficie, est 'évaluée-a

1400 000 km2, les prélevements en rone bathyale se répartissent sur différentes structures

géomorphologiques : les pentes extemes de la Grande Terre influencées par des apports

terrigenes ; les pentes des lles Loyauté et des atolls de Chesterfield et Bellona ; les monts sous

marins volcaniques du sud de rArc des Nouvelles-Hébrides ; les alignements de Guyots des

rides de Lord Howe, de Norfolk et de laterminaison sud des Loyauté (Fig. 43).

L'étude de la faune des fonds envasés des pentes de la Grande Terre récoltée entre 1993 et
1994 n'est pas encore suffisamment avancée pour faire des comparaisons. La nature meuble du

sédiIilent y permet la présence d'especes fouisseuses d'échinodermes et de crustacés

(Raninidae, Thalassinides, Nephropidae, Thaumastochelidae).

La pente sud de 1'¡le, de meme que le grand Passage du nord présente des fonds plats de

dalles gréseuses caractérisées par des peuplements de fonds durs fixés (gorgones, spongiaires,

stylastérides).

Les guyots, d'une surface sommitale réduite et plane, ont fait l'objet -de nombreuses

opérations de dragages et de chalutages. Une comparaison des es¡>eces récoltées banc par banc

montre (Tab. 9) : qu'il· y a peu d'especes cornmunes entres les bancs de l'alignement des

Chesterfield et ceux de la ride de Norfolk (seulement 11 especes cornmunes entre Nova et
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Genre, espece Pmin Pmax Pro f o n d e u r en m il 1 r e s
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 .. 15 20 • 100m

PhyUadiorh}."dIUJ ij;~dai 70 R1S
1 1

1--71 I
6

Munidodin.attl 100 -2~

I
Alaitu"us crostliui 100 {,()() 6
PII.v/JiJd.¡orl,ynclzus ¡'u~rirosiris 100 160 1-1 I I
Munido noIa/a 120 SSO ,

1,

66
MllnilÚJtyc~ 127 23S --14
Munido ü~oIa m ISO -1 I
Munida distiza ISO 400 --1- 7
MIUlida gordotu ISO soo I IMunit/Qproro ISS 610 7
MunidtJsoo 16S 320

__1-
20

MllnidtJluttaJ4 170 360 I 19
MIUlida taLnitJ 200 400 -¡20
Muflida pon1Oporea 203 208 T
Pat'tlnul/fWJ pieturd 20S 600 27

-+-3MIUlida <pilDw 220 400
MIUUdaMrillJt 230 610 +- 14

1 I
11

Mwüda sti,matiaJ 233 400
MunidtJannilla ·233 700

+~
23

Poronum.ida tha/ie 24S 283
MunidA roteri 245 390 :p13
MunidatrtDSi 2SO 290 1 . , .
Paramunida "'Ione 2SO 437 ~4
Paramunida Ionzior 2SO 4SO

=t==I,3Mwüda DCDnJM 2SO 460
Munido pa,ai 2SO 600 11

Mu,"",,"'" :!líO ·610
1

23
MIUlida u/>ra :!líO 610

I
38

Munido /llunnJDe :!líO 830
I

42
MIUlida ,.",oro 610 2826.1

~41
Mu,""" javi<ri 775 .wo
Munido p<diophora 283 .300
Munido"'lJior 283 33S.

Munidon>h<d<J 300 530 \
36

9MIllÜdtJ ltW:m1t1UlQJa 300 . 660
I

MIUlida kyotiM 310 720 2
Phy//Ddior/Iyndu pusilba 315 315 qMwrido bradrrtu 320 320 • 1
MutúdDrJItICinata 320 SOO 6 ,
Mwsida UwnIafrJ 330 335 " - 1
MIUlida ctJIIirrlul< 330 590

-1 .21 iMIUlida_ 335 335
Paranuur.ida utígtro 335 420
MIUlida moIúu 340 570 ---12
MIUlida~ MS 610 I 12

MIUlida ""' 360 610
-r 18

MIUlida py/JtJ 380 573

~rMDIIida yam< 400 400

MIUIida tralO 400 4SO -2
,Munido squamof<I 400 ,,580 -¡MunidIJt:alüsllJ 400 590

--'5- lOMunido_ 40S 610
MIUlida banur&d 41S SOO

MWlidD tubeTDllata OS 6SO I I 3
Munida inana 435 . 830 ,45
Mwrido "plim 4000 4000 : .~ I
LLiogaJatlrm IonirosrriJ 4000 700

~8MunidatJlon.soi <W8 , 680' :', 1 13
MunidiJ mari,ú 463 610 ~'
Munido rtlSUÚJ 465 860 ': : lO
MunúJ,asochi 470 sso -2
Munido ocyrlI« 475 650

_1__'-18 '

Mu1ÜdtJ rllOdoniD 47S 700
__1_1_'-7

MulÜdtJ idyia 485 4SS '!1 I
PtJrt»n.,.¡do protlO< SOO ·510 ~II
Paml1uDlidLJ stidllU SOO 573

'&Murtida psanuuJu SOO 700
Munida tcúpm 515 520 , 2
Munido omb/yt<s . 525 1000 I I 6
Munida SOdlU 530 650 . 1-3, , I 2
MMnitJ.a ~ltJchia 573 6SO

,1 ~Munido nonnmú 585 590
¡ , I

Munida (JIltlr~i SlIS S2S

I r' i'
ParamuIÚt/Q grtlJUÚtUo 600 650
Munida tniJilaris 720 720 -1 I
Munit/QDn¡'~1IS 745 970 ' 1 ---'-- 10 .

Munido microps 970 '1240 ' I 4

Munido riruias 1140 2049 I I I
I

6

~unida rypllh 1395 1470 !, i -2
I

Fig. 56. - Répartition bathymétrique'des especes de Galatheidae. Pour chaque espece, la gamme bathymébique
. obs~rvée est représentée par un~rait. Le chiffre de droite représente le nombre d'observations.
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Éponge); que le nombre d'especes cornmunes entre deux bancs d'un m~me aligneme~tn'est

pas tres élevé non plus (18 especes cornmunes entre Éponge et Kaimon-Maru distants demoins

de 20 km).

, ,

¡.-

Genre, espece Pmin Pmax .' Profondeur en m~tree, 2 3 4 ~~,.~ 6 7 6 • 10 11 12 13 ,. lS 20 XI_
FawzrtitI(M/l.raidltJJ~ llO 120 !-I
liNIoptnys mutU lOS 110 -1
Siphooodt<Ua onddmu 10' liD -2
aua.....(TripIu¡_ 10' lli -6 );i,
o.- paciji<D 10' 211 --4 . ~~

aua..... tHdoiiIifItma lOS lOO -4 ,
lItuutrI1Ift tlnId.'crtoriolis lOS lOO - 14 -f-.
'Typbü (T)phiniD1 imp<riDJis lOS ... '4
TypIW (T)phiniD1 w,ini« lOS 460

Siphooodt<Ua(~buJ mIr4NiI 150 420 5
"aadoIrillM iIfIDu U5 '55 .1

~~ci 200 sao 10
~...,,; 200 SIS liPIe"1Jll1lllS 0CIf1lllJ*m 223 2SO -2
au......r(TripIaJ"""""'" 230 330 -' 4 ;
~-

230 610 10_fT_I_
ns S60 ----- 35

aua.....(7WpIu}~ :l3I 331 --5
Mwu(MIlTUJ ptOIDCrGSSIU "S lID - 3
1l""copsü(Il"""¡¡__ .., 310 - 5 ;\'
T"",,-,"_.-... 2SO lSO --1,;";
1l""copsü(Il"""¡1 _ 2SO 4SO --3
~(~ba¡_ 2SO 610

.'.:
6

_(~11ÜU<nu<

2SO IlllO 8
Jlmti&"'-' 151 lOO 2 ~I{:
Or-...(Or-.../_ 2I\Il 26S • 2_1--/- no 120 1-4
~J&obri= 29' lIS 2-- lID 110 • I
~(~/Mr¡_ 110 31S -1
_ftJz= lIS 610 10
~,...... l2S <lOO ' -4
Il""copsüI""'-JI ovtM<ri lSO 410 -5
1'atioot>G~ 153 S20 - -6,,-- m '30 -S'
'Typbü (typ6ül<I/G¡ iosdi... 16O ro -21,,--.. m 41S -2
PC1JlfdniD~1ftIbtJJUüItJ lllO "S -2
_ISiphooodt<Ua¡""'..... 38S 420 -1
"oIrimal"ad<U4Itt=apa lOO <lOO

=-+2"oIrimal"_/~ 190 SSO_1_1_
m 610

ti'
T__

410 100__Inü
435 415 - I

1l'Dp/>ooo- ... 441 -2,,-- ... SIlO 2
"oIrima("ad<U4I__ 4llO ,so ... I
l'atioot>GoIi"oma 490 100 - -3_1_'_ sos 1620 8
1l'Dp/>ooo~- S40 1005 7
T~_ 700 100 • I

Fig. 57. - Répartition bathyrnétrique des especes de la farnille des Muricidae.

4.6.5 • Les courbes especes-surfaces

Cornme pour la faune des zones lagonaires, des relations aires-especes ont été, établis. Le

nombré d'especes augmente avec la. superficie échantillonnée ce qui se représente par une

courbe logarithmique dont l'asymptote fournit le nombre d'especes maximal. Compte tenu de '

l'hétérogénéité des biotopes sur la vaste gamme bathymétrique explorée, il n'était pas possible

d'appliquer ces méthodes a l'ensemble des données sur la faune bathyale de Nouvelle

Calédonie. Cependant, des essais ont' été réalisés sur trois zones réduites pour lesquelles le

nombre de stations est assezgrand, laprofondeur presque constante et les fonds relativement

homogenes.
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Les prélevementS ont été c1assés par ordre chrónologique et l'accroissement spécifique

dénombré ; en abscisse est placé le nombre de stations, dragages et chalutages, proportionnel a
.la surface (Fig. 59).
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Fig. 59. ....,.... Courbes especes/surfaces. A : Banc Eponge ; B : Banc Stylaster ; e : Sud-ouestde l'lle des Pins.
" . .

Ces zones tests sont : .

_la partie sommitale du mont Éponge, d'ime superficie de 46 km2 environ, sur laquelle ont
. . .

été récoitées 190 especes en 75 stations (Fig. 59 A) ;

. _ la partie sommitale rlu mont Stylaster (110 km2) sur laquelle 23 stations ont récolté 112

especes (Fig. 59 B) ;
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_le fond du grand:thal~eg du sud (1782 km2), entre l'lle des pins et les récifs du sud de la

grande Terre (167° a 167°20'E - 22°37'· et 23°03' S), ou 378 especes ont été trouvées en 141

stations (Fig. 59 C).

Le nombre d'especes prises en considénition ne correspond pas au nombre réeld'especes

présentes mais au nombre des especes actu~hement étudiées par les taxonomistes. TI y manque

done certains groupes. '"

Malgré les imperlections de cetteapprofhe, on constate que les courbes concemant les

guyots de petite taille tres isolés tendent a "~Iamortir" apartir d'une vingtaine de prélevements

en continuant toutefois leur lente montée. Par contre, pour la zone située au sud de la Grande

Terre, plus vaste (1782 km2) et sous influence terrigene, le nombre d'especes continue a
s'accroitre au bout de 140 prélevements. "

Tab. 10. - A : Similarité entre les bancs de la Ride de Norfolk et ceux de l'alignement des Chesterfield (Ride re
Lord Howe). Entre parentheses, nombre total d'espeees d'invertébrés identifiées par banc ; dans chaque
case, nombre d'espeees communes adeux bancs. B : Liste des espeees communes entre les bancs.

ARGO 11 ' ,

9 CAPELI54 A
7 27 KELSO(38)

8 28 22 INOVAI1051
o 1 1 4 AZTEQUE 421
o 4 1 11 7 EPONGE tolI'

o 2 o 3 2 7 JUMEAU EST 1171
1 3 3 9 14 5 2 JUMEAU OUEST 41)1
2 9 8 17 8 5 1 14 KAIM~l52l1

o 3 o 5 7 18 9 7 2 SlYlASTER 4211

EspkeS conimunes aUJ: banca:

banc ARGO I JUIIEAU OUEST, ,
~wIuli1a
benc ARGOI KAIIION-UARU
~wIuli1a"

&frita tOgBd
banc CAPELIAZTmUE
&frita_
banc CAPELI EPONGE

. C)rtomaia pIatwes
Eunrnda ln1Ubsa
Eunrnda c:aplIaIa
l6Irida lNQora
banc CAPELI JUIoIEAU EST
DnlmIa'wfsotrj

ClIIoc:8Illhusati:atlcIs . '
banc CAPEL/JUMEAU OUEST
~wluIinlI
.""*IaSfitpIsIica . .
'Plesionika edidcda
banc CAPal KAJMON.IIARU
Lophogaster.lBOCBIedoneoasis
&letapenaeopsis,wluIinlI
&fritanatata
MIIida tOgBd
&frita SfitpIsIica
PIesionika et:hink:da
PtstyrIt1lus e>aurqJtsnI
Siphonor;hsIus (SiphDnoche/us) saJtantis
TypNs(rypNnla)~

benc CAPELIS1Yl.ASTER
Ca/ocan:inus lIIiicanus
Eumuida atnIcsB
EIIfUida capI/lsIa
banc ICELSOI AZTEOUE
lA<lidanolata
banc ICELSO I EPONGE
1A<Iida Ieagota

.....c ICELSOIJUMEAU ouesT'
~ ......
Allftlda SIigrnlItJi:a

.PIssianIaJ'edidcda
banc ICELSO IICAIIIOtW.IARU
Lq¡hogastsr .1lIOClIIsdol1llllSÍS
~ ....... '

MUfIida_·
Afcri1B tOgBd
Allftlda~

. Ptbs/ophDgBstsllotesti
PIssianIaJ ecNncoIa
I'ytn".ftsta
banc NOVAl AZTEQUE
Allftlda lalMvntae
Allftlda_
Nasssdus (relasco) MdaIInsis
~otbIcdafus
banc NOVA I EPONGE
EaI1l.ra amuIosalAetawm.ca _

AfIrida c:a/IisIa
Allftlda lal.IUlú8
1A1Iida~
AI<ri1B tufiatrIsntIUIa
Allftlda sph«:Ia .

Allftlda stia
Nasssdus(MaIha}~
~Ia"""

~illnIlus
banc NOVAl JUIIEAU EST
lAUIida callista
0xypIeur0dan otbIcdafus
Puenius angIJatus

banc NOV~IJUMEAU OUEST
~ ........
U1nJIIopsis
~wluIinlI
Allftlda lalMvntae .
1AIIida~ .
Nasssdus(r~ oidaIsnSis
0xypIeur0dan odJiaJatus
Aeslonb ectInicda
l'lesionIIra lalMvntae
bencHOVA IICAIIION-MARU
AmaA1a lIIgtIntkritfdtBtI
Conus bouchst1
~ ........
l..tJphogtJstsr .1fIOC8lIIcD1IIlISÍS
1Atltape¡......wIuli1a
lIoRm (OJ l1tl.n
AllftldajaWstl
""*Ia_
&frita tOgBd
~~
Allftlda urfzas
NasssJIus (relasco) oidaIensis
~ussflinis
l'lesionIIra tKNtW:da
PuenJus angcátIls
SiphonocheIus (SiphonochsIus) saJtantis
SI)fodact)fus""--
banc NOVA I S1YLASTER
EaI1l.ra amuIosa
AfIrida Ia<.-Itae
~odJiaJatus
f"ts<)nolus fIAgens
Pwtúus angIJatus

B

Dans les trois zones testées, une centaine d'especes ont été récoltées au bout d'environ 25

prélevements. Le décrochement brutal dans la courbe de la zonesud correspond a quelques
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státions de la cámpagne BIOCAL, particulierement rithes, intensivement triées et étudiées (DW

44' et 46 avec respectivement43 et 42 especes supplémentaires). Cet exemple montre bien les

limi!ations de cette représent:ation sur une vaste zone d'une grande richesse spécifique et pour

laquelle 1'étude taxonomique demeure partielle.

Si l'on considere que la largeur utile des engins trainants utilisés est en moyenne de 2 m et

, qu'il~ parcourent environ 1 mille, la surface échantillonnée est de l'ordre de 4000 m2 p~
station. Cela signifie que, malgré une surface totale couverte de 140 X 4000 = 560 000 m2 ou

56 ha, la diversité spécifique de la macrofaune benthique continue de croitre achaque nouveau

p~élevement. Par ailleurs, de nombreuses especes demeurent connues par un seul spécimen.

4.6.6 - Résúltats paléogéographiques

, 4.6.6.1 - Fossiles vivants et formes archa'iques,

'Un fossile vivant estcomme une "sonde tempbrelle" , arrivant du passé, apportant des

irifonnations exceptionnelles et insolites sur les especes disparues.Certains de ces organismes

panchroniques sont découverts depuis longtemps cornme les nautiles, les stromatolithes ou le

Gingko biloba. Certains, cornme le coelacanthe capturé en 1938 sur la cote Estd'Afrique du

, sud, sont célebres et ont pratiquementvulgarisé le tenne de fossile vivant.

Eil fait, la découverte de ces étranges messagers des temps géologiques a suivi 1'exploration

,de la planete et les progres des connaissances sur la vie ,passée et actuelle. Ainsi, c'est seulement

dans la deuxieme moitié du XIXeme siecle que les premieres récoltes dans les profondeurs des

océans oot ramené des 'ifossiles vivants" (ou encore"fonnes panchroniques") dont les plus

remarquables sont les crinoldes pédonculés.·

"Certains organismes apparaissent, au seinde leur groupe, cornme archai'ques, sans pour cela

, répondre a la définition de· "fossiles vivants". Ainsi; les pentacrines sont des organismes

modemes, sans interruption jusqu'a 1'actu~1 dans les couches fossiliteres. 1,eur découverte

tardive au XIXeme siecle est due a leur habitat restreint aux zones bathyales (ROUX, 1988).. '

Alors que le crinolde pédonculé Gymnocrinus richeri est un véritable fossile vivant car il

app~enta une radiation Jurassiqué supposée éteinte. ' ,

,Les découvertes de ces dix demieres an~ées dans la zone bathyale supérieure de la Nouvelle

Calédonie montrent qu'il subsiste bien en profondeur des faunes supposées disparues.
.,:'"

,4.6.6.2 - Richesse en formes panchroniques dans la zone bathyale' de

Nouvelle-Calédonie. ,.

Cornme 1'ont signalé différents auteurs, la Nouvelle-Calédonie présenteune faune marine

remarquable par l'abondance d'organismes'reliques du Mésozolque (VACELET et al., 1992 ;

ROUX et al., 1991a, b ; SPIRIDONOV, 1996)
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;'.' .

Pm les Spongiaires, LEVI & LEVI (1983b) font remarquer queparmi les éponges

Lithistides et Tétractinellides étudiées de Nouvelle-Calédonie, plusieurs sont des "fossiles

vivants proches des especes du Crétacé.

Les Sphinctozoaires sont des éponges calc!fiées qui ont joué un role important d'organismes

constructeurs au Permo-Trias et que l'on c~:~yait éteints a la fin du Crétacé (VACELET et al.,
o' ." ~~

1992). Redécouverts vivants dans des caverri~s des récifs coralliens actuels (VACELET, 1979),
. ~ ~

ils semblent tres abondants dans la zone bath,yale supérieure (250 m) de Nouvelle-Calédorue et

plus particulierement sur les monts sous:jiiarins qui parsement la ride de Norfolk. lis

appartiennent a la famille des Cryptoc~liidae, forment des massifs construits, sorte de

biohermes de taille décimétrique. Des datatíÓns au C 14 ont permís de calculer leur vitesse de
. t:,-.

croissance qui s'avere tres lente, environ 11 mm par siecle. Seules les conditions hydrologiques

tres stables régnant en profondeur et l'absenck de concurrence leur pemiet de subsister. L'étude

de ces fossiles vivants permet de eomprel1dre le role qu'ont joué les spongiaires dans les
. ~. ~

constructions récifales au PaléozoYque et unepartie du MésozoYque (- 600 a - 150 M.A.), avant
~~. .
\.(, .

qu'ils ne soient relayés par les coraux . ;;¡,
La Nouvelle-Calédorue s'est révélée tres riche en Bryozoaires de la farnille des

Petalostegidae d'affinité Oligocene (GORDON & d'HONDT, 1991).

Au cours des campagnes MUSORSTOM, des représentants de la farnille des Catenicellidae,

supposée éteinte, ont été récoltés et décrits par GORDON (l994) dans le nouveau genre

Bryosartor ~

Les Graptolites sont de remarquables fossiles stratigraphiques, les plus caractéristi.ques du

'," ,PaléozoYque inférieur (530-300 M.A.) (BATES, 1988).

, Ce groupe était considéré comme éteint jusqu'a la découverte inattendue d'un Ptérobranche

décrit par DILLY (1993) comme un représentant actuel du groupe fossile des Graptolites !Cet,

organisme extraordinaire a été récoltépar la soucoupe CYANA en 1989 lorsde la campagne

CALSUB sur les pentes des ¡¡es,Loyauté. Cet événement, passé presque inape~u de la

communauté des zoologistes fran~ais, a trouvé écho chez les paléontologues (RIGBY, 1993).

La parenté entre le groupe fossile des' Graptolites et la classe actuelle des Ptérobranches qui

,appartient au Phylum des Hemichordés avait déja été envisagée, mais pour la premiere fois la

morphologie des épines (nema) qui intriguait tant les paléontologues est expliquée. L'analogie

entre les graptolites fossiles et l'espece actuelle est telle que l'auteur de la description, le Dr.

DILLy écrit : "There is little if any rea~on for not considering Cephalodiscus graptolitoides as a

living fossil and a member of the graptolites previously thought to be extinct for over 300

million years".

Les Brachiopodes, ,organismes bien cQnnus des paléontologues, étaienttres diversifiés au

paléozoYque. Les représentants de ce groupe dans la faune actuelle ~e situent essentiellement

dans les eaux profondes, bien que certains genres, Lingula, Frenulina, Thecidellina, soient

littoraux. Le Sud-OuestPacifique et en particulier les eaux néo-zélandaise renferment de
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. nombreuses especes actuelles" de Brachiopodes. Parmi les especes récoltées en Nouvelle- .

Calédonie, LAURIN (1992) a décrit un nouveau genre, Neoancistrocrania qui présente une

p~ticularité anatomique connue uniquement dans la faune du Crétacé.

Du pointde vue de l'ancienneté des affinités phylétiques, la faune de crinoi'des de

N()uvelle-Calédonie est particulierement remarquable (AMEZIANE-COMINARDIet al., 1987).

Enquelques campagnes de prélevements, les gem~es' suivants ont été découverts : Guillecrinus,

. rattaché aune radiation du PaIéozolque supérieur, Proisocrinus et Gymnocrinus du Jurassique

Crétacé inférieur, Diplocrinus et Zeuctocrinus du Crétacé supérieur. Seuls les deux genres

Saracrinus et Metacrinus semblent plus récents et ne seraient apparus qu'au Miocene. Les

spécialistes de ce groupe n'hésitent pas aconsidérei cette faune cornme "tres proche de la faune

Ínésogéenne du Mésozolque".

. Le genre Guillecrinus qui contient deux especes, l'une de La Réunion et l'autre de Nouvelle-
. .

Calédonie (G. neocaledonicus), estO considéré cornme un représentant actuel de la sous-classe

Paléozolque des Inadunata, alors que tous les autres crinoides actuels font parti des Articulata.
. . . .

En 1986, la Campagne CHALCAL 2, a~ord du N. O. "Coriolis", a permis la récolte; sur un

guyot de la ride de Norfolk, de nombreux exemplaires d'un représentant de la famille des

Hemicrinidae, (ordre des Cyrtocrinida), supposée éteihte .au milieu du Crétacé, Gymnocrinus

"richeri, décrit par BOURSEAU et al., (1987) .. Cette espece, d'une' morphologie tres

particuliere, présentant un pédoncule tres court et fortement calcifié,allait permettre la
. '.

découverte d'un nouveau groupe de molécules pigmentaires, les Gyrnnochromes, analogues a
celles trouvées dans des fossiles d'Apiocrinus du Jurassique (RICARDIS et al., 1991a,

1991b).

. Le bilan des connaissantes sur les crinoldes de Nouvelle-Calédonie fait état de 14 genres

dont seulement 4 sont d'origine relativement récente (CénozoYque) et 8 méritent le qualificatif de

. "fossiles vivants". Une nouvelle forme arch~que est décrite, Rolopus alidis, genre jusqu'alors

uniquement connu des Caraibes, entre l00et 460 m, et également descendant direct de la faune

. téthysienne (BOURSEÁU etal., 1991 ; ROUX, 1994).

-.Mollusques : Les céphalopodes du groupe des nautiles sont signalés dans des terrains du

palébzoique et leur morphologie semble av6ir peu variée depuis. lis sont les seuls représentants

vivahts des céphalopodes acoquilles exteme (WARO, 1987).

Dans les mers actuelles,'on trouve quatre especes (N. pompilus, N. scrobiculatus, N.

belauensis et N. macromphalus); plusieur~ autres especes, proches de N. 'pompilus, ont été

décrites, mais leur validité reste discutable. Toutes ces especes sont localisées dans l'Ouest

Paciflqueou elles vivent dans la zone bathyale supérieure (150-500 m). Ce groupe contient les

fossilesvivant les plus célebres, parce qu'iis sonttres esthétiques et apparentés au groupe des

. Arnmonites, éteint· a la fin' de l'ere secondaire. En Nouvelle-Calédonie on rencontre en

abondance, vers 400 m; l'espece endémique Nautilus macromphalus sur laquelle ont porté de

ilOlnbreuses études physiologiques. Au c~urs des plongée de la soucoupe CYANA sur les
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pentes de Nouvellé-Calédonie, des amas de coquilles de nautiles en cours de fossilisation ont pu

etre observés, permettant d'imaginerles conditions de formation de certains terrains Jurassiques

(ROUX et aL., 1991a).

L'archai"sme de la faune est observé égalel11ent chez les gastéropodes. Les Pleurotomariidae,
¡.~ '.

qui présentent une, coquille tres caractéristi'que, sont bien connus cornme fossiles, a l'ere

secondaire ou ils vivaient sur les platiers. Lé~ représentants actuels de cette famille fréquentent
. .~, .

la zone bathyale, dans le sud-est asiatique, rAtlantique ouest et l'Afrique du Sud. Les récentes
. . .~. -.

expéditions ont montré que la Nouvelle-Cal~donie était particulierement riche en gastéropodes

de ce groupe p~isque quatre especes calédon~ennes (Perotrochus caLedonicus, P. deforgesi, P.

aff. africanus et P. saLmianus) sont signalées par BOUCHET et METIVIER (1982) et

METIVIER (1990). Ils vivent a~tuellement surdes fonds rocheux peuplés d'éponges entre 300
, , .

et 500 m de profondeur.

Pour MARSHALL (1991) qui étudie les gastéropodes de la famille des Seguenziidae, la

faune bathyale actuelle de Nouvelle-Calédoniyserait comparable acelle du Miocene de l'Ile nord

de la Nouvelle~Zélande. LOZOUET (199d~,décrit de Nouvelle-Calédonie' plusieurs espeees

nouvelles du genre de gastéropodes Eumitra, connu jusqu'alors du Miocene de Nouvelle

Zélande. De meme, le genre Cypraeopsis qui n'était connu que du Miocene d'Europe et d'Asie

du Sud-Est a été retrouvé dans la faunebathyale de Nouvelle-Calédonie (DOLIN, 1991).

4.6.6.4 • Hypotheses sur I'origine, de ce "nid d,e fossiles vivants" :,

Si les grandes zones abyssales ont permis la récolte des animaux' les plus étrangement

modifiés, spectaculaires et largement répartis dans les océans, c'est dans les eaux bathyales,

, relativement superficieHes, que les découvertes les plus surprenantes sont faites.

La zone bathyale présente des différences par rapport a toute autre partie de l'océan. Tout

cornme la zone abyssale, elle n'est pas soumise aux aléas climatiques de la zone supérieure,

mais ~oit par contre encore un peu de lumiere. C'est dans la zone bathypélagique que

s'effectuent les migrations et les transferts énergétiques du haut vers lebas. Les pentes et les

talus continentaux existent depuis de tres longues périodes géologiques, contrairement, aux

planchers abyssaux qui sont remaniés par le jeu de la subduction. TI n'y a pas de planchers

océaniques agés de plus de 200 J!1iIHons d'années, alors que les océans et certaines masses

continentales avec leurs talus situés dans la zone bathyale existent depuis plus de 3500 millions

d'années.

Les trois facteurs ,que sont la stabilité hydrologique, la discontinuité géographique et la

persistance géologique, ont joué de fa~on synergique pour permettre a la faune' benthique

d'évoluer différernment de ceHe des autres milieux.
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.. !Í est probable que les cycles de transgresslons et de régressions marines ont conduit une

partie de la faune littorale acoloniser la zone sous-Jacente plus stable et parfois qualifiée de zone

refuge (PERRIER, 1886; PERES, 1961).

Par ailleurs, la: discontinuité géographique de cette' zone bathyale favoriSe 1'isolement des

esp~ces et donc la spéciation, c'est a dire l'acquisiti,on par une population de caractéristiques

gériétiques qui 1'isole peu a.peu des autres membresdeson espece. Pour beaucoup d'especes

marines benthiques d~' la zone bathyale, les grandes profondeurs océaniques sont

infranclllssables bien que certaines aient développé une stratégie de dispersion latvaire efficace.

Les grandes distances a parcourir·.sont telles qu'il en résulte pour cette zone bathyale un certain

confinement.

Au cours des temps géolbgiques, la position relative des ,continents a énormément varié, les

données du paléomagnétismes permettant de reconstituer approximativement l'évolution de la

géographie des terres émergées. Ces reconstitutions montrent clairement que les bordures

continentales qui sont testées baignées par la mer depuis plus de 200 millions d'mmées sont

extremement rares. La plupart des cotes actuelles soit ont eu une période continentale au sein

.des blocs pangéen, gondwanien ou laurasien, soit ont été remaniées par des phénomenes .

tectoniques de grande ampleur·cornme la cote ouest arriéricaine. La cote orientale du continent

, australien avec ses anciennes marges, actuellement détachées, que sont les ridesde Lord Howe
. .

et de 'Norfolk est donc une exception. La ~tabilité géologique expliquerait que 1'on y retrouve

une faune,archalque en place? Cette stabilité des zones bathyales sur le tres long terme et leur .

situation géographique intertropic~e anCienne (environ 150 M. A) pourraient expliquer
. .

pourquoi les faunes bathyales y sont aussi riches et diversifiées et 1'importante proportion des

formes archalques ?

ELDREDGE (1991), cornmentant la reÍnarquable constance morphologique des limules

depuis le Dévonien inférieur (390 M. A), pense qu'ils'agit d'organismes "ecological generalist"

capables de supporter les v~ations de 1'eri:ironnement et donc de traverser les catastrophes

naturelles. n ne semble pas qu'une telle explication puisse s'appliquer a la faune de profondeur

qui persisterait plutot grace a la grande stabilité du milieu.

La richesse en "fossiles vivants" de la fáúne marine de Nouvelle-Calédonieproviendrait des

eaux de la Téthys du Mésozolque qui aurait donné naissance au Pacifique sud-ouest actuel et

aurait donc évolué sur place .? TI se peut aussi que, cette faune de la mésogée MésozoYque, qui

séparait les deux gros blocs continentaux/Laurasia et Gondwana, ait progressivement migré

verS l'est lors de la fermeture de cette mer al'époque des plissements alpins et himalayens ?

Pour comprendre l'origine .et 1'évolution des faunes profondes de 1'Indo-Pacifique, il faudra. . ,

poursuivre 1'exploration d'autres archipels car chaque nouvelle récolte vient enrichir et éclairer

les données anciennes. n existe de vastes zones de la planete encore inexplorées, en particulier

les zones bathyales de plusieurs archipels'du sud-ouest Pacifique, et 1'on peut prédire que la

quaritité de fossiles vivants répertoriés s'accroltrait si des prélevements y étaient réalisés.



• ,} ~ 4, ..
l '-..

BIODlVERSITJ; DU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEDONIE 223

" .
' .. ".

j .• '

Le paradigme d'une faune de profo'ndeur pauvre en espece, faible en biomasse et d'une

grande homogénéité sur de vastes aires géographique est a revoir car de nombreuses

.découvertes infirment ce schéma.

4.7 - Les Monts sous-marins . '
,:.

Les satellites d'observation terrestre (Sea~~t, Geos-3), ont permis de montrer que les monts
"l,.'-, .

sous-marins et les guyots, jusqu'alors considérés. cornrne d'un intéret anecdotique, étaient au

contraire extr€mement nombreux (plusieursd~~aines de rnilliers) et pouvaient peut etre servir de

relais ala dispersion géographique des espece~ pathyales.

4.7.1 - Définition : volcans et guyots

: ti~

Les monts sous-marins sont des reliefs qui;ont pour origine soit un volcanisme d'arc, soit un
- ".'~l' .

volcanisme de points chauds, soit un volc:@isme fractural. Ceux de la zone éconornique de

Nouvelle-Calédonie ont fait l'objet d'une description géomorphologique (LEHODEY, 1994).

Les seuls qui résultent d'un volcanisme d'arc, lié a la subduction de la plaque australo-indienne

sous la plaque Pacifique, sont situés entre les lles Matthew et Hunter ; ils ont été explorés lors

de la campagne VOLSMAR (LABOUTE el al., 1989). La plupart des autres, issus d'un

volcanismede points chauds, formentalors des alignements chronologiques (Fig. 60).

'0'
S '---.......L.L ---JL...-__...L-----l

r,ocrl dr '1iOt"-'SPOT"connur"
r,OCfo Cfr "HO' ':''SPO'''Cfocou'Wr' l.

.. Monis lOul-mo,.nl
• Crnl'." orolcon.Qu."

IO~ . 11. dr "'0' tolk

Fig. 60. - Alignements de monts sous-marins issus de points chauds dans le Pacifique sud-ouest (d'apres
RIGOLOT, 1988).
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4.7.2 - Les alignements de guyots

L'alignement de Chesterfield, situé sur le f1anc occidental de la ride de Lord Howe, s'est

formé apartir d'un point chaud situé actuellement au sud de Ball'); Pyramid (daté de 6,5 M.A ;

31°35'5). 11 se compose du 'sud vers le nord de relie,fs d'ages croissants, l'ile de Lord Howe,

les atolls d'Elisabeth et Middleton, les guyots Gifford, Capel, Kelso, Argo, Nova, puis des

atolls de Bellona et de Chesterfield (28 M. A.).

"Les'guyots de la ride de Norfolk sont également alignés et 'ro~igine de leur formation est

'encore'discutée. RIGOLOT (1988) les attribuait aun point chaud mais la cartographie précise

dre~sée par "l'Atalante" lors de ZoNéCo 1 permet une nouvelle hypothese. Ces volcans, cornrne

"ceux de laride des Loyautéseraient associés a un systeme de failles correspondantes a trois
. . . .

directions structurales et deux phases volcaniques (LAFOY et al., 1995).

Les guyots de la ride des Loyauté situés au sud de l'ile de Maré présentent un sornmet plat

situé entre 900 et 700 m. Certái,ns d'entres eux ont un plateau de pres de 50 km de 'longueur et

sont encrofités de manganese.

Caractéristiques jaunistiques des monts sous-marins,de Nouvelle-Calédonie,: L'exemple des

.guyots de la zone économique de Nouvelle-Calédonie montre qu'il n'est pas possible de' défmir

de cas général. En effet, desmonts sous-marins distants de moins d'une centainede kilometres
'-

et;dont la partiesommitale se situe dans la meme tranche bathymétrique 'présentent des

peuplements tres différents. L'alignement des reliefs de Chesterfield a révélé des peuplements

tres' pauvres en biomasses alors que ceu~ de laride' de Norfolk, pour des profondeurs

comparables, sont au contraire d'une extraordinaire richesse. Les guyots de la ride des Loyauté

quiculminent plus profondément (700-909. m) présentent des encrofitements polymétalliques

faiblement colonisés. LEHODEY (1994) a présenté une excellente analyse bibliographique

concemant l'environnement hydrologique ?es monts sous-marins et les différentes hypotheses

(colonnede Taylor, upwellings, hydrothermalisme) expliquant la forte productivité de certains

d'entre eux. Aucune de ces hypotheses n'est réellement convaincante et la compréhension du

phénomene demanderait une expérimentation in-situ avec des mesures de production benthique.

',Les reliefs sous-marinsavec qes pentes abruptes tels que les monts sous-marins et les

canyons présentent souvent une forte, productivité et une grande diversité spécifique. Ceci est la

conséquence des conditions hydrologiques particulieres qui y regnent. HICKEY (1995) décrit

ces'phénomenes pour les canyons ou l'hypothese généralement avancée pour expliquer cet

eI!fichissement du milieu est l'accentuation des phénomenes d'upwelling qui permettraient le

maintien d'une forte production planctonique soutenant tout un réseau trophique incluant,

poissons, oiseaux et meme marnmiferes marins.
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4.7.3 • Importance de ces structure~ daos la"persistance et la diffusion •des

especes

Le role écologique et biogéographique des, monts sous-marins a été étudié dans le Pacifique

nord (ZULLO& NEWMAN, 1964; RAO &;NEWMAN, 1972; PARKER & TUNNICLIFFE,.·

1994). Une étude détaillée de la faune ass.ocié~ au Cobb seamount (460 N - 1300 W) a permis de
. ~~ .

constater que d'importants stocks de poissons',y sont inféodés. Bien que la iiste des 117 especes

publiée par ces auteurs n'ait pas été établie p~~ des spécialistes, les conclusions qu'ils présentent

sur la dispersion larvaire demeurent valab~es. Les. organismes sont, classés en trois groupes

selon qu'ils ont' une phase larvaire _planct6~ique 'courte, moyenne ou longue : 30 % des

organismes déposent leurs larves directement sur le substrat (développement direct).; 31 % ont
; 1

des larves avie courte, c'est adire entre qQdques minutes et deux semaines ; 8 % ont une vie

planctonique moyenne et 4 % une longue vie,planctonique ; 22 % desespeces ont un mode de

dispersion larvaire totalement inconnu. "

La proportion d'especes adéveloppement:~irect est la meme sur le Cobb seamount que sur la

cote de l'üregon éloignéede plus de 500 km. Les questions posées par l'origine et le maintien

des peuplements sur les monts sous-marins rejoignent celles des écologistes au sujet de. la

biogéographie des lles (SCHüENER, 1988, HUBBELL, 1994). Bien que les monts sous

marins et les guyots n'aient jamais fait l'objet d'inventaires tres approfondis, on peut leur

appliquer les connaissances acquises au sujet des TIes et considérer que la vulnérabilité et les

problemes de conservation sont similaires. Ces milieux isolés constituent des "laboratoires

naturels" pour étudier l'évolution des especes et des peuplements, les stratégies de dispersion

larvaire et les taux d'endémisme.

4.7.4 • Particularités des peuplements

En Nouvelle-Calédonie, les gu)'ots :qui ont été les mieux échantillonnés sont les bancs

Éponges (= B), Kaimon-Maru (= A),Stylaster (= C) et Jumeaux qui sont tous riches.

Les types de peuplements les' plus représentatifs des guyots sont variables selon la

profondeur du sornmet :

.,. a 250-400 m (bancs Azteque, bancs Jumeaux), les especes caractéristiques sont des

Gorgonaires et Alcyonaires, des oursins Cidaridae et Asthenosoma sp., des Crustacés Majidae

Grypacheus sp., Pleistacantha sp., ·Oxypleurodon orbiculatus, O. stuckiae, Palinuridae

Puerulus angulatus et Scyllaridae Ibacus brevipes.

- a400-600 m (bancs Éponges, Stylaster), des Spongiaires et Stylastérides avec comme

especes vagiles .caractéristiques, 'les crabes Homolidae Paromola bathyalis et Dagnaudus

petterdi, des Galatheidae. Les principales especes de poissons récoltés au chalut ou a la ligne de

fond sont : Hoplostethus spp., Beryx splendens,. Pentaceros japonicus, Pseudopentaceros



226 BIODIVERSITEDU BENTHOS DE NOUVELLE-CALEDONIE

richardsoni. Ces fonds sont particulierement riches, les échantillonnages réalisés au" chalut a'
perche ont permis d'y recenser 184 especes de Poissons en seulement 50 opérations

. . ".

(LEHODEY et al., 1992). Certains monts sous-marins présentent des peuplements dominés par
, ,

les Spongiaires, c'est le cas du banc Éponge et aussi du Britannia Bank situé dans l'alignement

des Tasmantid Guyots (Observation personnelle a bord du R.V. "Franklin"). D'autres ont

, principalement des Stylastérides de formes et de couleurs tres variées. Une des especes

abondantes sur le banc Stylaster est le crinolde pédonculé Gymnocrinus richeri découvert et

décrit en 1987 (RICHER DE FORGES et al., 1987a; BOURSEAU et al., 1987).

"La faune benthique des "seamounts" est tres mal connue puisque WILSON et KAUFMANN

(1987) ne recensent qu'un millier d'especes dans le monde signalées sur une centaine de monts

sous-marins. Le nombre d'especes récoltées sur les mClnts sous-marins ne dépasse 75 especes

que pour quatre d'entre eux. Ces cliiffres nous paraissent exttemement bas car, sur les monts

, sous-marins de la zone économique de Nouvelle-Calé90nie, plusieurs centaines d'especesont

déja été signalées. Ainsi, ulliquement sur la fraction du matérielrécolté actuellement étudiée,' on

releve 112 especes sur le banc Stylaster et 190 especes sur le banc Éponge. Bien que c~s reliefs

soient tres proches l'un de l'autre (91 km) et que leurs parties sommitales se trouvent apeu prés

ala meme'profondeur, il y a seulement 18 especes cornmunes a ces deux monts sous-marins

(Tab.9).
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De de grandes dimensions,· peu peuplée et gérée par un pays riche, la Nouvelle":Calédonie

devrait échapper a la crise générale de la biodiversité. La répartition de la population est tres

déséquilibré puisque 60 % d~ la populatiori de Nouvelle-Calédonie se trouve concentrée sur

environ 1 % de sa superficie (GABRIE, 1995). TI ne faudrait pas en déduire que les problemes

d'environnement ne se posent qu'enzone urbaine. Undéveloppement minier agrande échelle a

provoqué une vaste destruction du couvert végétal avec de profondes conséquences sur les

écosystemes terrestres et marins. La biodiversité terrestre est tres menacée et de nombreuses

especes ont déja disparu ; des especes ont été et sont encore introduites en dépit du ban sens

(écrevisses, huitres, moules... ) ; k~s incendies, tr~s fréque~ts en saison seche, accentuent la
...

diminution de la biodiversité terrestre, l'érosion des soIs et l'hypersédimentation des zones

littorales.

n faut espérer que l'état des lieux dressé en 1995 (GABRIE), la prise de conscience

intemationale de l'état de l'environnementet les quelques exemples de pollutions récents

(échouage de pétrolier), réveilleront un peu les pouvoirs publics qui ont trop tendance a vanter

une image idyllique de l'environnementen Nouvelle-Calédonie et les conduiront sur la voie

d'un déve10ppement durable.

5.1 - Nature et ampleur de la crise

Dans le milieu terrestre, les plus graves atteintes· a la biodiversité sont le· fait d'une

déforestation inconsidérée etd'introductions d'especes (GARGOMINY et al., 1997).

Le milieu marin subit le contrecoup des perturbations anthropiques du milieu terrestre. Le

ruissellement arrivant sur les récifs frangeants et dans les lagons est accru, provoquant une

sunnortalité des coraux par exces d'eau douce et de particules fines. Autour des zones

urbanisées, les rejets organiques provoquent localement une eutrophisationdes eaux lagonaires

et perturbent fortement les peuplements benthiques. Les activités de peche et de plaisance

provoquent la destruction des formations coralliennes et une surexploitation de certaines especes

de poissons et de coquillages.

5.1.1 Au niveau des especes

5.1.1.1 - Vulnérabilité des especes endémiques

Le groupe des Mollusques, qui partout dans le monde subit une forte prédation humaine,

renferme en Nouvelle-Calédonie plusieurs especes particulierement menacées. Cette menace est

liée a l'engouement général des collectionneurs pour les "coquillages". Dans les groupes" les

plus recherchés que sont les porcelaines, les conesou les volutes, l'amateur voudra enrichir sa
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.colleetion d'esp~ces endénliques ou rares provenant d;iles éloignées. La menare sur les especes

de Nouvelle-Calédonie est donc une conséquence direc~e du marché mondial.
, ;-

Especes potentiéllement menacées (Fig. 61):

. Les volutes :

Le's volutes sont des mollusques gastéropodes marins qui ont cornme particularité un mode

de .reproductionavec des· larves non planctotrophes. TI n'y a pas de stades larvaires

planctoniques de longue 'durée pour assurer la diffusion de l'espece. Ce systeme de

reproduction fait que les aíres de répartition des especes sont tres restreintes, ce qui les rend

plus vulnérables que les autres aux variations des conditions écologiques ou a la prédation

humaine. Or il se trouve qu'étant des especes relativement rares, de grande taille et aux coquilles

tres esthétiques, elles foni parties des familles les plus recherchées des collectionneurs. '.

tA· 1"" . ",..
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Fig.61.- Répartition des especes de volutes de petites profondeurs de Nouvelle-CaIédonie (d'apres ESTNAL,
1983). Ces especes sont endémiques al'exception de L.deliciosa qui existe également en Australie et sur
les iles de Norfolk et de Lord Howe. .

Dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, on rencontre treize especes de la famille

des Volutidae dont quatre auxiles Chesterfield et neuf autour de la Grande' Terre et des Loyauté

(BOUCHET & POPPE, 1988; 1995). Toutes ces especes sont potentiellement recherchées par

les collectionneurs et les marchands, certaines atteignant des valeurs élevées. La plupart sont

naturellement protégées car ce sont des especes de profondeur :

. - Alcithoe aillaudorum Bouchet & Poppe, 1988 (390-610 m); Lyriá kuniené Bouchet, 1979

(250-395 m) ; Lyría exorata Bouchet &. Poppe, 1988 (230-300 m) ; Lyría planicostata

(Sowerby, 1903) (290 m); Lyria habei Okutani, 1979 (140-160 m) ; Calliotectwn egregium

Bouchet & Poppe, 1995 (500-1060 m), C. piersonorum Bouchet & Poppe, 1995 (550-680 m)~

C.tibiaeforme (Kuroda, 1931) (487-800 m).
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D'autres cependant vivent dans les eaux peu profondes ou meme dans la zone intertidale :
, ' .

- Cymbiola deshayesi (Reeve, 1855) (0-5 m) ; Cymbiola rossiniana (Bernardi, 1859) (10-

100 m); Cymbiolacca thatcheri (McCoy, 1868) (30-250 m) ; Lyria deliciosa (Montrouzier, .

1859) (5-10 m) ; Lyria grangei Cemohorsky, 1980 (15 m).

Les especes les plus menacées sont :

- Cymbiola desayesi : vivant uniquement a l'extreme nord de la Grande Terre et amé ¡¡es

Belep, de O a 5 m de profondeur. Elle subit une forte prédation des collectionneurs qui

l'utilisent cornme monnaie d'échange pour obtenir des coquilles d'autres pays.

- C. rossiniana : localisée au sud de la Grande Terre et a l'ile des Pins, de Oa 20 m
.- ..

(BERNARDI, 1860 ; ESTIVAL, 1983). Cette espece est rarement trouvée car elle est enfouie

. dans le sédiment et ne sort que la nuit pour se nourrir (LABOUTE et al., 1991). Les spécimens

récoltés par les collectionneurs proviennent généralement des petites profondeurs mais elle

existe dans toute la partie sud du lagon sud-ouest (LABOUTE, como pers. ). Des captures

auraient eu lieu au casier jusq~'a 100 m de profondeur. C'est une tres grande espeee qui
. '1.

dépasse 20 cm de longueur. Elle est vulnérable du fait de sa faible distribution géographique

mais résiste bien a la prédation humaine par un mode de vie cryptique. Toutefois, si le trafic

maritime lié aux projets miniers du sud s'intensifiait, les risques de pollution chimique (pétrole,

acides...) augmenteraient et cette espece ne serait pas a l'abri de l'extinction. Son cornmerce

devrait d'ores et déja etre réglementé.

- Cymbiolacca thatcheri et Lyria grangei, endémiques des ¡¡es Chesterfield, essentiellement

.de petites profondeurs lagonaires. Bien que les ¡¡es Chesterfield soient isolées et d'acces

difficile, plusieurs bateaux de plaisance ainsi que des charters de collecti6rineurs ou autres y

font escale (ESTIVAL, 1982; RICHERDE FORGES & PIANET, 1984).

Propositions en vue d'une réglementation territoriale de protection des volutes :

Afin de limiter l'impact de la prédation humaine sur les espeees vulnérables citées plus haut

par une réglementation Territoriale adéquate et de voir si il y a lieu de demander l'inscription de

certaines espeees en Annexe II de la liste CITES, il serait souhaitable d'affiner les connaissance

scientifiques sur le sujet (aire de répartition, période de reproduction, densité, vitesse de

croissance, pression de peche, cornmercialisation...).

- les porcelaines niger :

Parmi les nombreuses especes deporcelaines présentes en Nouvelle-Calédonie, certaines

montrent des formes et des colorations particulieres qui leur donnent une valeur importante. TI

s'agit en fait d'anomalies dont l'origine n'est pas clairement identifiée. Deux phénomenes

semblent corrélés, la rostration et la nigérisation. Ces spécimens monstrueux présentent

généralement une taille plus grande que la normale, un mélanisme allant jusqu'au noir
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c~arbonneux, des extrémités rostrées avec parfois des levres soudées. Les spécimens juvéniles

sont toujours normaux et ces modifications apparaissent avec l'age. Chez C. caurica, il a été

montré que la couche mélanisée est une fine pellicule sous laquelle persiste la coloration tigrée

propre a cette espece (PIERSON & PIERSON, 1975).
'.. . ..

Ila élé suggéré une influence de la température des eaux sur le développement· de ces

ariomalies (ROUGERIE, 1980). En effet le phénomene n'est observée qu'au sud de la .

Nouvelle-Calédonie et sur la ~ote du Queensland a la latitude du tropique du Capricome ; ces

deux localités étantbaignées eIi hiver par des eaux de température inférieure a 21 ,5°C, ce stress

thermique sur des populátions a la limite de leurs aires de répartition' provoquerait une
, .

perturbation du métabolisme avec hypercalcification et mélanisation. Toutefois d'autres

, hypotheses mettant en cause une pathologie liée ou non a la présence de métaux lourds dans

l'eau et les sédiments ont été proposées (PIERSON & PIERSON, 1975).
. .

Les ii1dividus présentant ce type d'anomalies sont tres recherchés par les collectionneurs qui

exercent une forte prédation,destructrice du milieux. Certains "chercheurs de coquillages" peu

scrupuleux n'hésitent pas a casser le corail ala barre amines ou encore a déverser des pesticides

dans l'eau, dans l'espoir de faire sortir des spécimens de porcelaines ruger.

Lá répartition des porcelaines-niger se limite exclusivement ala frange cotiere du sud de la

" Grande Terre, entre la Baie de Saint-Vincent et le Canal de la Havannah. Des spécimens ont été

trouvés sur les pentes des llots coralliens mais jamais sur le récif barriere et au maximum a 12 m

de. profondeur.

.Les especes atteintes par ces, transformations en Nouvelle-Calédonie sont: Cypraea arabica,

c. cylindrica, C. caurica, C. eglantina, C. mappa.... En Australie (Baie de Keppel) ce sont C.

arabica, C. felina; C. erosa et d'autres especes "endérlliques". Lá plus helle des porcelaines

"niger" est sans doute Cypraea mappa qui est rarissime (PIERSON & PIERSON, '1975 ;

CAVARD, 'non daté; CHATENAY, 1977). D'apres CHATENAY (1977), ,38 esperes de

porcelaines de Nouvelle-Calédonie auraient été observées porteusesde rostration etlou de

mélanisme.

,Si c~s anomalies correspondent bien a une maladie induite par les conditions du milieu et non

,a des malformations génétiques, leur fréquence dans les populations ne pourrait etre observée

que dans une zone mise en reserve. Quelle que soit l'origine de ces anomalies, ces porcelaines

niger ne représentent qu'un faible pourcentage des populations des especes concemées et ne

sont done pas menacées en temps qu'especes. Cependant, PIERSON et PIERSON (1975)

signalaient déja que la pressionde peche sur les porcelaines et les "niger" en particulier risquait
. .

de provoquer la disparition de ces spécimens aberrants "qui n'ont plus le temps de se

transformer" .

En fait, l'attitude générale des collectionneurs de coquillages est tres néfaSte a de nombreuses

especesdans le monde et particulierement en Nouvelle-Calédonie. L'effet le plus nuisible étant

la destruction des biotopes par retournement des blocs.
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L'espece Nautilus macromphalus Sowerby, 1849 est endérnique des eaux de Nouvelle

Calédonie. Elle est tresabondante surles pentes extemes et aux iles Loyauté ou elle vit entre 30

et 700 m avec un optimum de 300 et 400 mde profondeur (INTES, 1978 ; WARD &

MARTIN, 1980 ; GRANPERRIN & DUPLO, non-publié). n semble que son aire de

répartition s'étende vers l'ouest jusqu'a l'At~ll de Chesterfield (RICHER DE FORGES et·al.,

1988a; RANCUREL, 1990a, b).

Les especes de nautiles ont une stratégie de reproduction différente de celle des autres

céphalopodes : le nombre d'oeufs est tres réduit, une douzaine d'oeufs par saison (une seule

ponte par an pour N. macromphalus ?) pendant les quelques années de reproduction. Ces

oeufs, tres gros (25-35 mm) sont fixés individuellement sur le substrato En aquarium, la période

d'incubation dure plusieurs mois (8-9) et pour l'instant, seull'Aquarium de Waikiki a Honolulu

a réussi a obtenir l'éclosion d'un juvénile ~iable (JOANNOT, 1991). Ce tres faible taux de

reproduction rend ces especes vulnérables ~ la surpeche (WARD, 1987, 1988 ; WÜRTZ,

1989). La durée de vie des nautiles est de l'ordre de 20 ans et leur croissance est lente puisqu'ils

n'atteignent leur maturité qu'au bout de 4 ans.

Sur la Grande-Terre, l'espece est capturée au casier et cornmercialisée pour sa coquille

aupres des boutiques de souvenirs au prix de 50 a 150 FF piece. L'estimation des captures est

difficile a faire car il s'agit généralement d'une prise accessoire pour les pecheurs de vivaneaux.

La demande augmente proportionnellement a l'activité touristique du Territoireet l'impact de la

peche n'est déja pas négligeable sur ·une espeee dont la biologie est mal connue. La moyenne

des captures réalisées entre 1976 et 1989 fut de 2,6 individus par casier avec une capture
:;: .. " .

. maximale de 44 individus dans un seul casier (GRANDPERRIN & DUFLO, non-pu~lié).

n est a craindre que l'exploitation de cette. espeee n'augmente encore pour le marché de

l'aquariophilie. En effet, le nautile est un animal résistant, facile a transporter et particulierement

esthétique en aquarium. Pour l'instant seuls les aquariums publics sont demandeurs mais il est

probable que le marché privé s'y intéressera bientOt. L'AquariUm de Nouméa a fait une

demande en 1995 aupres des autorités provinciales pour que la peche et la cornmercialisation de

ce "fossile vivant" soit réglementée et controlée mais actuellement aucune décision n'a encore

été prise.

Proposition : demander a ce que cette espece soit inscrite en Annexe TI de la liste CITES afm

d'en réduire la demande au seul marché local.

5.1.1.2

surexploitation

Vulnérabilité .des stocks d'especes exploitées et

En Nouvelle-Calédonie les captures de la peche professionnelle s'élevent a environ 4000' t I

an (Tab. 10) mais la peche plaisanciere est tres active et reste difficile a estimer:Parrni les
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especes exploité~~ certaines sont vulnérables et font gé~éralement l'objet d'une reglementation

spéciale.

Tab.lO. - Statistiques des peches maritimes professionnelles en NouvelJe-Calédonie en 1995 en tonnes (d'apres
. ·le Service Territorial de la Marine Marchande et des Peches Maritimes). .

o

-'les dugongs

Peche au hlrge :
thon et especes associées

Peche cotihes :
poissons de p'rofondeur
thonidés

Peches lagonaires
poissons
cnlstacés
moIlusques
holothuries (poids frais)

Peche de plaisance el vivriere (estimation)

Peche des navires étrangers (ZEE)

1 420 t

37,6 t

22 t

521,6 t
23,2 t

37,7 t
480 t

2500 t

881,3 t.

. Le dugong ou "vachemarine" figure en annexe 1 de la Convention de WaShington. Cette

protection sur le cornmerce intemational s'étend donc au Tenitoire Fran~ais de Nouvelle

Calédonie. La chasse de cette espere est strictement interclite, cependant,pour respecter les

traditions des popuhitions indigenes, des autorisations' de captures sont accordées' aux tribus a

l'occasion de certaines "fetes coutumieres". Nonnalement, les tribus doivent prévenirla

gendarmerie de la capture d'un dugong ei remplir. une fiche de mensurations. D'apres les

statistiques issues de ces fiches, 16 spécimens auraient été capturés, entre 1978 et 1984

(SYLVESTRE & RICHER DE FORGES, 1985). Depuis la provincialisation, en 1988, le suivi

de ces captures semble s'etrerelaché et il n'y a plus de données fiables. Dans la Province Nord,

· les chefs coutumiers se sont élevés contre certains abus dans la capture et l'utilisation de la chair

de dugong. Malgre le bracoIinage, la prédation humaine reste tres limitée et il semble que cette

espece ne soit pas menacée localement par la peche. Toutefois, la subsistance de cette espere

·dépend de l'état de santé des herbiers de phanérogames qui constituent l'essentiel· de leur

alimentation. L'hypersédimentation liée aux activités rninieres a déja fait dispanlltre les herbiers

cotiers de la cote Est réduisant ainsi les paturages des dugongs. Par ailleurs, la Nouvelle

Calédonie se situe a la limite de l'aire de repartition du Dugong ce qui le rend sans doute plus

vulnérable aux perturbations naturelles et anthropiques.

lis sont également dérangés par les bruits de bateaux a moteur (et de jet-ski) et deviennent

. r~~s dans les zones ou le trafic est trop intense, c'est a dire dans un rayon de 10 milles autour

·de la presqu'lle de Nouméa.
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Des campagnes de sensibilisation sont régulierement menées par les Associations de

protection de l'Environnement et plus récernment par le Service de la Peche de la Province Sud

(GARRIGUE, 1994b).

- les tartues

Dans le Pacifique, la tortue est traditionnellement pechée pour sa chair et sa carapace. A
. ..

l'échelle du Pacifique, les especes sont menacées par une demande de viande sur les marchés

asiatiques et l'augmentation des captures "accidentelles" dans les filets dérivants. Certains pays

(Indonésie) exploitent cornmercialement les oeufs de tortues et. ont une industrie de

transfonnation de l'écaille. Autrefois, l'écaille de tortues a beaucoup été utilisé en ébénisterie

pour les incrustations sur des meubles précieux et pour la fabrication de bijoux, boites et

flacons., éventails et peignes. Cet usage ,s'est poursuivi jusqu'aux années 1950. Malgré

l'existence de matieres plastiqu~s de substitJJtion, il existe encore une forte demande d'écaille

véritable pour la restauration des meubles anden et pour les montures de lunettes (ANONYME,

1997a, b).

La législation sur la capture des tortues sur le Territoire est actuellement la suivante :

-la capture de toutes les especesest interdite du 1er novembre au 31 mars;

- sont interdits en tout temps ladestruction des nids, la récolte et la vente des oeufs

.l'importation, la vente, l'achat et l'expo~ation des tortues, vivantes ou mortes ou de parties ou

produits obtenus a partir de ces animaux (carapaces, écailles).

Des dérogations peuvent etre délivrées pour des récoltes scientifiques ou a l'occasion de fetes

coutumieres. Cette réglementation n'a jamais été ni admise, ni appliquée dans la.Pro~iÍ1ce des

íles ou les tortues sont capturées toute l'année sans autorisation et ou les oeufs: sont

consornmés.

Qu~tre esperes de tortues de deux familles différentes fréquentes les eaux de .Nouvelle

Calédonie : Chelonidae, Eretmachelys únbricata dite "bonne écaille", Chelonia mydas "tortue

verte, CareUa careUa "grosse tete" ; Dermochelidae, Dermochelys cariacea "luth".

Des données sur la biométrie et la ponte des tortues (essentiellement la verte) ont été acquises
. .

lors de missions aux TIes Huon et Surprise (PRITCHARD, 1987 ; LABOUTE, 1989b ;

HAMEL, 1991, 1992; GARRIGUE, 1994). Les principales aires de pontes se situent au nord
.1

de la Nouvelle-Calédonie, dans les "récifs d'Entrecasteaux" (iles Huon et Surprise), surJes TIots

sableux(motu) de la couronne des atolls de la Surprise (Surprise, Fabre, Le Leizour) et sur rile

Huon (HAEBERLE, 1952; PISIER, 1979; RICHER DE FORGES & BARGmANT, ·1985 ;

HAMEL, 1992). TI s'agirait de l'~n des principaux lieux de pontes de tout le Pacifique pour la

tortue verte. Cette seule constatation devrait conduire a la mise en réserve de ces deux atolls.

En novembre-décembre, pendant la pleine saison de pontes, il a été observé jusqu'a 300 .

. tortues par nuit sur l'ile Surprise et 105 par nuit en janvier a l'ile Huon. Les pecheurs des TIes

Be1ep s'y rendent pour capturer des tortues et en rapportent achaque voyage de 15 a 30
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. 'individus, sans tenir compte de la réglementation en vigueur. Ce sont généralement des animaux

de taille moyenne, plus faciles a transporter, qui sont consornmés (HAMEL, 1992). L'ile

Surprise, plus proche de la Grande Terre el des lles Belep est visitée soit par des pecheurs soit

par des plaisanciers. Les tortues y sont moins nombreuses qu'a Huon car elles y seraient plus

souvent dérangées (LABOl]TE, 1989 ; ASNNC, 1989). Au coursdes missions réalisées sur

ces iles, des marquages ont eu 'lieu et les recaptures permettront de comprendre les relations

. entre les stocks de tortues vertes qui pondent en Nouvelle-Calédonie et ceux d'Australie et des

iles Fidji.' Les marquages ontconcemé 48 tortues en janvier 1989, 265 en décembre 1991' et

140 individusen décembre.1992'(ASNNC, 1993).

La mortalité naturelle est tres é1evée : les prédateurs naturels des jeunes tortues sont les

oiseaux (Fregata minor, F: ariet), les crabes (Ocypode sp. ), les requins (Carcharinus
. ,

melanopterus). Aux causes de mortalité naturelle il faut ajouter les tortues elles memes qui

fréquernment détruiseilt un autre nid en voulant creuser le leur. Les plaques de "beach-rock" qui

longent les plages de ces ilots constituent des obstacles difficiles a franchir pour les tortues déja

épuisées par la 'ponte de telle sorte que certaines, surprises par la marée basse, meurent avant

d'avoir réussi a franchir ces barrieres rocheuses.

.Les "motu" de l'atoll de Chesterfield (lle Loop, lle Lóngue, llot Renard)sont également des

lieux de pontes pour les tortues mais ils sont beaucoup moins bien connus du fait de leur

isolement(RANCUREL, 1973 ; CONDAMIN, 1977 ; SINTES, 1991). Lors de la mission de

1991,425 traces de tortues furent observées sur les Ilots duMouillage, l'ile Loop' et l'lle

Longue (GEERMANS, 1993).

'A plusieurs reprises, des tortues marquées en Australie (Reron Is.) ont été 'retrouvées sur

l'lle Surprise. Ladestination des tortues écloses en Nouvelle-Calédonie demeure totalement

. inconnue (PRITCRARD, 1987).

. Ces tortues marines sont toutes inscrites en annexe I de la liste CITES de la Convention de

Washington., n semble cependant que le braconnage sQit fréquent (ASSNC, 1991).

11 sembleque l'espece Caretta caretta niche sur l'atoll de Beautemps-Beaupré, sur les Ilots de
. .

la cote ouest, a l'Ile des Pins et dans les llotsde l'atoll d'Ouvéa (PRITCRARD, 1987).

Les résólutions adoptées par "The secónd meeting and workshop of the regional marine

turtle conservation prograrnme (RMTCP)" qui s'est tenu a Nouméa en aout 1991 concement

pour la Nouvelle-Calédonie : l'encouragement des campagnes d'informations menées par

l'Association de la Sauvegarde de la Nature Néocalédonienne,.la poursuitedes recherches sur

les importants lieux de pontés de ce Territoire, la stricte application des textes en matiere de

conservation et la lutte contre le braconnage.

La plupart des rapports des missions d'études des tortues aux lles Surprises, Ruon ou

Chesterfield recommandentla mise en réserve de ces lieux exceptionnels (ASNNC, 1991). Ces

conseils n'ont pour l'instant pas été pris en considération par l'Etat fran~ais qui est directement

responsable de ces petites dépendances diJ Territoire de Nouvelle-Calédonie.
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. Dans l'Indo-Pacifique, certaines holothuries sont consornmées sous la 4énomination de

"b&hes-de-mer" ou "trépang". Les principaux amateurs de ces ~chinodermes sont les asiatiques

qui utilisent les téguments, les muscles longitudinaux et certains organes, soit cros, soit cuits et

séchés (CONAND, 1994). Parmi les quelques 300 especes recensées de la région indo

pacifique, une douzaine sont exploitées cornmercialement (ANONYME, 1995e).

En Nouvelle-Calédonie, la: peche aux beehes-de-mer existe depuis le XIXeme siecle sous

une forme artisanale. Les especes cornmerciales sont par ordre de valeur décroissante :
- " -

Holothuria (Microthele)fuscogilva, H. (Microthele) nobilis, H. scabra, Actinopyga miliaris, A.

echinites, A. mauritiana, Thelenota ananas, ilolothuria atra, H. fuscopunctata, Thelenota anax.

Toutes ces especes ont faitl'objet d'études de leur biologie et de la dynamique de leurs

populations pour déterminer les pa,rametres nécessaires a la gestion des stocks (INTES &

MENOU, 1979; CONAND, 1989). La plupart d'entre elles sont sédentaires. et fréquentent les

fonds meubles des lagons ou elles jouent uR role tres important dans l'évolution sédimentaire.

Elles sont essentiellement détritivoreset utilisent la couche superficielle du sédiment. bien que

. certaines especes s'y enfouissent (Bohadschia). La bioturbation due aleurs déplacementset a
l'ingestion continuelle de sédiments (environ 50 a 100 g de sédiment I individu I jour), dans

lesque1s elles digerent détritus, méiofaune, microflore et. microfaune, modifie les

caractéristiques physico-chimiques des fonds. Une surp&he de ces especes aura donc des

conséquencesdirectes sur l'ensemble des.écosystemes lagonaires de fonds meub1es.

La récolte des ho1othuries se pratique soit en peche a pied, soit en plongée libre et ne

demande pratiquement pas d'investissement. La préparation du trépang demande quelques

manipulations, éviscération, fumage, séchage. Les principaux pays impo~teurs sont· Hong .

Kong, Singapour et Taiwan.

En Nouvelle-Calédonie, unecentaine de pecheurs sont actuellement en. activité,

particulierement sur la cote nord-est de la Grande Terre. Depuis 1984, la production annuelle se

situe aux alentours de 100 tonnes d'holothu~ies séchées et il n'est pas certain que les lagons

puissent supporter cette ponction tres longtemps. Les valeurs de "prise maximalesoutenue"

estimées pour les lagons sont de l'or~e de quelques dizaines de kilogrammes par hectare ; "Ces

valeurs mettent bien en évidence l~ caractere limité et donc fragile de ces ressources. "

(CONAND, 1994). Or, il n'y apas deréglementation des peches visant les beches-de-mer.

D'apres CONAND (1994) la protection des stocks d'holothuries pourrait se faire par l'un

des moyens suivants :

- définition d'une taille minirn,ale pour chaque espece ;

- fixation de quotas basés sur les estimations de densité ;

- restrictions de zones de peche avec rotation.

Il convient de noter qu'une fenneture périodique n'est pas envisageablecar toutes les es¡>eces

n'ont pas les memes périodes de reproduction.
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Cependant l'auteur admet qu'aucune de ces solutions n'est applicable en Nouvelle-Calédonie

OU cette activité est pratiquée ~ar les tribus. La seule réglementation réaliste semble se situer au

niveau du traitement des beches-de-mer pour lequel il serait possible d'instaurer une licence

professionnelle et de fixer desquotas a l'exportation.

Le traca:

, Le troca (Trochus niloticus) est un mollusque gastéropode exploité dans le Pacifique sud

oúest pour la nacre de sa coquille. C'est une grosse espece (diametre > 130 mm) dont la

distribution naturelle se situe dans l'indo-ouest Pacifique, des Hes Andaman a l'ouest aux ¡¡es

Fidji a l'est, jusqu'a 25 IÍl de profondeur. Depuis 1927 plusieurs introductions volontaires ont

eu lieu dans les archipels des Mariannes, des Marshall, des Samoa et jusqu'en Polynésie

Fran9aise (BOUR, 1990). La seule nuisance constatée de ces, introductions a eté une

, compétition avec l'espece Turbo setosus qui exploite la meme riiche écologique..

L'habitat favorable a cette espeee se situe dans les faibles profondeurs (O-10m), sur les

platiers des récifs frangeants et barrieres et les zones a débris coralliens. Les trocas sont des

brouteurs du gazon algal et du fIlm de surface constitué d'algues unicellulaires et de

forarnini.teres (BOUR, 1989). La fécondité des trocas est importante, une femelle pondant

'environ 106 oeufs pendant la saison chaude. La durée, de la phase larvaire planctonique est de

, l'ordre de la semaine. La taille a la maturité sexuelle est de 54 a 65 mm pour unage moyen de 2

ans.. Le plus grand spécimenobservé en Nouvelle':Calédonie a été récolté a Ouvéa: 165 mm,

d'ageestimé 20 ans. La taille minimale des captures a été fixée entre 90 et 120 mm. Lors des

,'comptages, la densité moyenne observée a été de 176 individus / ha. La superficie estimée des

fonds durs favorables aux trocas est de 1800 km2, soit moins d'un díxieme de la superficie des

lagons de la Grande Terre. La population totale de trocas vivants sur ces fondsa été estimée a

, 16.106 individus, soit 3 800 tonnes dont 45 % 'serait exploitable en regard de hi législation en

vigueur (BOUR, 1989).
, ,La pression de peche sur cette espece est tres élévée en Nouvelle-Calédonie ou le ramassage' '

se pratique soit apied soit en plongée libre. Les captures ontoscillé en fonction des autres

activités économiques du Territoire et en particulier de l'exploitation miniere qui, dans les

années'soixante, mobilisa toute la population active. La production a atteint 1915 t, au moment

de la crise'miniere en 1978,soit environ 1/3 de la production mondiale. La production moyenne

entre 1985 et 1994 a été de 222 t/ an et de 274 t pour l'année 1994 (ANONYME, 1996).,

Les captures réelles se situent le plus souvent au-dessus des captures optimales calculées

d'apres les parametres de taille, de poids et d'age. La facilité de récolte rend les stocks de cette

espece fragiles. BOUR et HOFFSHIR (1985a, b) préconisent de fixer pour la Nouvelle

CaIédonie un quota de peche maximale annuel de 400 t de coquilles. Cette notion est difficile a

faire appliquer par les pecheurset suppose une surveillance continuelle des récoltes. Par ailleurs

la récolte des trocas est une activité réalisée en tribus et il n'existe pas réellement de pecheurs
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professionnels dont on pourrait réduire le nombre. C'est donc la fixation de tailles limites (9-12

cm) qui semble le rnieux adapté aux conditions d'exploitat,ion du troca en Nouvelle-Calédonie.

- Amusium balloti : Ce bivalve de la farnilk des Pectinidae, appelé a tort "coquille St

., Jacques" en Nouvelle-Calédonie, fait l'objet d'une exploitation commerciale par chalutage'dans
l,:

le lagon de la Grande Barriere de Corail austr~lienne et sur la cote ouest australienne (DREDGE,

,1988). L'espece fut mise en évidence par. des campagnes d'exploration scientifiques de

l'ORSTOM aux lles Chesterfield, Bellona, sur le banc Lansdowne (RICHER DE FQRGES &

PIANET, 1984; RICHER DE FORGES et al., 1988a) et surtout dans le grand lagon Nord de

la Nouvelle-Calédoníe (RICHER DE I:0RGES & BARGIBANT, 1985). A partir de 1986,

plusieurs campagnes de chalutages confmnerent l'abondance de cette espeee sur les fonds du

lagon Nord et perrnirent de réaliser une estimation des stocks et d'acquérir les parametres

biologiquesindispensables aleur gestion (CLAVIER & LABOUTE, 1987; CLAVIER, 1991).

Amusium ballotiest apte ase reproduire 19rsqu'il atteint 75 mm de hauteur, sa croissance est

tres rapide, 80 mm au bout d'un an, soit 80 o/~:de sa taille maximale. Le stock se répartit sur une

superficie d'epviron 700 km2 de fond~ sablo-vaseux chalutables et sa biomasse moyenne est

estimée a3 000 tonnes.

Comme le fait remarquer CLAVIER (1991), il est paradoxalement rafe qu'une étude

scientifique d'une ressource précecté son exploitation et il faut espérer que les contraintes

économiques de cette nouvelle p~herie permettront le respect des caractéristiques défmies par

l'étude..

On ne connait pas pour cette espece la relation stock-recrutement et il y a donc lieu d'aborder

avec précaution l'exploitation de cette nouvdle ressource pour la Nouvelle-Calédonie. Une

limitation de l'acces ala ressource pourrait s'effectuer par les moyens suivants : fIXerune limite

de taille des captures a70 mm de longueur pour maintenir un bon niveau de reproduction (cette

limite est de 90 mm au Queensland) ; fermer ou limiter la peche entre juinet octobre pour

assurer la ponte, attribuer des licences de peche aun nombre réduit de bateaux. En revanche, la

définition d'un quota de peche semble délicate en raison de la faible durée de vie des individus

et de l'apparente fluctuation naturell~ du stock.

La Province Nord de la Nouvelle-Calédonie a passéun contrat d'exploitation avec une

société de peche australienne et depuis 1995, deux p~tits chalutiers exploitent cette es~ece. Une

dérogation a été accordée a cette p~herie pour exploitér cette ressource avec des engins

trainants, ce qui est un procédé prohibé dans les lagons de Nouvelle-Calédoníe.

Aucune évaluation de l'impact des chalutages sur les peuplements benthiques n'a eu lieu.

Cette technique est cependant connue pour etre destructrice puisqu'elle arrache les organismes

benthiques sessiles (éponges, gorgones, algues) et provoque une iniportaote mortalité daos les

captures annexes al'espece cible (HUTCHINGS, 1990 ; WANTIEZ & KULBICKI, 1991 ;

ENGEL & KVITEK, 1997). Parrni les especes du mégabenthos présentes dans les traits de

chalut expérimentaux réalisés sur les fonds a Amusium on observe : des algues (Caulerpa,
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Halimeda, Sárgassum, Turbinaria), des spongiaires (environ 23 especes)" des octocoralliaires

(5 éspeces), des mollusques (10 especes dont Cassis comuta et Murex ramosus), des crustacés

'(Calappidae, Portunidae, Peneidae dont Penaeus longistylus et Metapenaeopsis sp. ), des'

échinodermes (4 oursins, 18 holothuries, 11 étoiles de mer, 2 crinoldes), des poissons

(Synodontidae, Nemipteridae, Mullidae, Bothidae, Balistidae, Platycephalidae... ) (WANTIEZ,

1994), des serpents marins (Acalyptophis peroni, Aypisuruslaevis, A. duboisii, Disteira major,

Hydrophis elegans, H. sp.; H. coggeri) (CLAVIER & LABOUTE, 1987 ; CLAVIER et al.,

1990 ; INEICH & RASMUSSEN , 1997).

- les poissons de profondeur: Au cours de la campagne réalisée en 1980 par un bateau de

pechejaponais, le "Kaimon maru" la présence d'importants stocks de poissons de profondeur

fut mise en évidence sur le sornmet des monts sous~marins de la ride de Norfolk~ La campagne

, d'exploration CHALCAL 2 confIrma l'abondance de certaines especes sur les bancs Azteque

, (millntenant dénornmé Antigonia sur les cartes marines), Éponge (= mont B) et Kaimon-maru.

" Lesrésultats furent tres spettaculaires et tout a fait inhabituels pour une zone tropicale : 94 t / j

sur'le mont C et 34,7 t / j sur le mont Éponge . Les especes d'intéret cornmercial sont Beryx

splendens, Pseudopentacerosrichardsoni et Hyperoglyphe antarctica. Ces especes frrent l'objet

d'une pecherie de 1988 a 1991 par un armement franco-japonais. Une étude halieutique de 1991

a ,1993 'permis de préciser la biologie de Beryx' splendens et de défInir les parametres

d'exploitation des stocks (LEHODEY, 1994).

La'peche des especesde profondeur est relativementnouvelle et dans la région conceme des

stocks viérges d'especes vivant eneaux froides et dont lacroissance est lente. Par ailleurs, ces

poissons sont concentrés sur le sornmet des monts sous-marins de dimensions réduites ou leur

cápture perturbe l'écosysteine. Une peche par chalutages, tres destructrice pour le benthos

(gorgones, anthipathaires, spongiaires), né pourrait se maintenir sans détruire la ressource.Les

peches a la palangre de fond pratiquées par la pecherie ne sont pas directementdestructrices sur

le benthos mais la ponction réalisée sur des cornmunautés aussi restreintes géographiquement a

unimpact mal évalué.

Dans l'hypothese ou les Beryx splendens capturés sur les monts s?us.;marins des rides de

Norfolk et des Loyauté appartiendraient a un seul et meme stock, la biomasse vierge exploitable

'a été'estimée a environ 2000 t (LEHODEY, 1994). Pendant les années d'exploitation, la prise

maximale soutenue s'est située entre 395 et 468 t / an et aucune baisse importante des

rendements, signe de surpeche, n'a été observée. La campagne HALIPRO 2 a montré que cette

'espece s'étendait en profondeur sur les pentes des monts sous-marins jusqu'a 900 m

(GRANDPERRIN et al., 1997a, b).

- les requins : Cornme partout ailleurs dans l'Indo-PacifIque, les requins sont pechés en

Nouvelle-Calédonie par les thoniers palangriers. La société 11 Navimon" rapporte de 150 a 200

kg d'ailerons de requins par semaineet sa concurrente, "Calédonie Toho" environ 120 kg par
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semaine également. Séchés et traités localement, ces produits sont exportés vers Hong Kong et

Taiwan. Le requin Mako est la seule es¡>ece qui soit utilisée en plus pour sa chair. TI a été

envisagé d'utiliser aussi la peau et le foie des requins mais cela ne semble pas rentable en

Nouvelle-Calédonie ou la main-d'oeuvre est tres chere ; les requins sont done le plus souvent

rejetés a la mer, amputés de leurs ailerons:. Par ailleurs, les requins Tigres sontactivement

recherchés pour leurs dents utilisées en joaillene.

- l'exploitation des coraux :

Toutes les es¡>eces de scléractiniaires qui composent les récifs coralliens sont inscrites sur la

liste CITES en annexe II.

Dans différentes régions de l'Indo-Pacifique, les scléractiniaires constructeurs sont ou ont été

exploités soit pour en extraire le calcaireutilisable cornme matériau de construction (foura

chaux a La Réunion) soit cornme objets décoratifs, vendus aux touristes,cornme souvenir soit

cornme "mobilier d'aquarium" (WELLS ét '~l., 1994). L'exploitation des coraux est une

nuisance tres destructrice qui s'ajoute aux perturbations naturelles du Inilieu (cyclones,

Acanthaster, blanchissement) et peut induire la mort d'une zone récifale. nest peu probable que

les gains a court terme d'une telle exploitation justifient la dégradation d'un récif avec ses.

conséquences a long terme au niveau' de la biodiversité, de l'équilibre sédimentaire ou de

l'aspect esthétique?

Vente des coraux dans les "curios" : Les principaux genres touchés par cette utilisation

décorative des coraux sont : Acropora, Fungia, Pocillopora, Heliopora, Tubipora, Stylophora,

Seriatopora, Pectinia et Pavona. La diversité spécifique de ce qui est cornmercialisé est variable

selon les régions du Pacifique et la clientele : aux PhilipPÍIl:es elle est de 30 especes, aux Fidji de
. ,

56 esperes dont la plupart sont des coraUx branchus (Acropora), par contre, en Australie, c'est
, .

l'espece Pocillopora damicomis la plus touchée. L'estimation mondiale de .1'exploitation

corallienne pour la décoration est de 1,5.106 coraux / an en 1990 exporté principalement vers

les États-Unis, l'Europe et le lapon (WELLS et al., 1994). Les zones les plus exploitées sont

par ordre décroissant : l'Archipel des Philippines, environ 600 t / an, utilisant des stocks

constitués avant l'interdiction de 1977 ; l'Indonésie, plus d'un million de colonies c0ralliennes

en 1990 ; les Fidji, plus de 100 t / ano Toutes ces statistiques proviennentd'un controle a

l'exportation, mais il est difficile de quantifier la vente directe aux touristes pratiquée dans la

plupart des Iles. Une nouvelle mode sedéveloppe, l'utilisation des coraux vivants pour garnir

les aquariums. Les principauxgenres concemés sont Catalaphyllia,' Euphyllia, Goniopora et

Favites. Les principaux importateurs sesituent aux États-Unis et en Europe et les quailtités

importées augmentent rapidement.

Les exploitations de coraux attei~ent rapidement le seuil de surpeche car les especes

concemées ont des croissances tres lentes, d'une dizaine de centimetres par an pour les coraux
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branchus, .mais de l'ordre du centimetre seulement pour lés coraux massifs (Montastrea,

PlatYgyra). La recolonisation d'un milieu exploité peu prendre des décennies.

En Nouvelle-Calédonie, une tentative pour réguler te genre de peche a été faite en 1982 en

réglementant la peche et le coinmerce et en associant un suivi scientifique des exploitations

autorisées (JOANNOT, 1990). La peche s'est développée a partir de 1980 avec la récolte de

coraux branchus vendus dans les "curios". Sur la période 1981-83 la société SEPAL EXOTIC

FISHING était le principal exploitant. En 1983 une réglementation interdisait la peche, le

transport et la cornmercialisation"des coraux (a l'exception des genres Fungia et Acropora de

, moinsde 300 g) sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie (arreté n083-0ü3/CG). Cependant des

dérogations a cet arreté permirent a un cornmerce des coraux de perdurer. De 1984 a 1990 le

nombre d'autorisations de peche, délivrées par le Service de la Marine Marchande et des Peches

Maritimes, n'a pas dépassé 5 par ano La production animelle sur la meme périodeaurait varié de

101 a 280 t/an. Pour cettepériode d'exploitation, la société "Acropora" installée sur la

presqu'ile' de Uitoe a exploité essentiellement des Faviidae (Platygyra, Leptoria, Favia,

'Favites).

A partir de 1984, une zone de peche autorisée,a titre expérimental, est définie sur la zone
. . .

interne du récif barriere du lagon SO, le récif Tetembia, et un contrOle scientifique est établi. A

partir de 1985, au vu des premiers résultats scientifiques, la liste des genres autorisés a la peche

estmodifiée et en particulier, le cornmerce des especes de la famille des Faviidaeest interdit

sous ,forme brute (blanchis ou décapés). En effet il s'est révélé que c'est sur cette famille que

porte la plus forte prédatiori(280 t en 1988). Ces coraux massifs aux squelettes formant des

motifs en rriéandres sont usinés pour finir sur une étagere sous forme de boules ou de pieds de

lampes. En 1987, la réglementation se complete en fixant une taille minimale de 25 cm au

diarrietre des colonies de Favidae autorisés a la peche et fermant celle-ci pendant 'la' période de

reproduction, d'octobre a décembre. D'apres les arretés n084-180/CG du 9/5/84et n087-220/CE

.du 12/1l/87, les genres decoraux autorisé's a la peche professionnelle sur le récif Tetembia sont

: ,Acropora; Seriatopora, Pocillopora, Stylophorc:, Millepora, Montipora, Acrhelia,

Hydnophora, Merulina" Pavona, Porites, Fungia" fferpolitha, Polyphyllia, Leptoria et

Platygyra.

Les résultats du suivi de l'exploitation "Acropora" ont été les slüvants (JOANN'OT, 1990) :

,Années

1985

1988

. Production

182 t

280 t

Prise par Unité d'Effort (P.U.E)

63 kg IhIplongeur

99,7 kglhlplongeur

Des études de dynamique des populations ~ur la famille des Faviidae ont permis d'estimer le

, stock p'our le récif Tétembia (520 ha) a 2 795 t et' la biomasse exploitable a 655 t. La récolte de

cette exploitation était donc tres importante puisqu'elle atteignait (valeurdéclarée) environ 10 %
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de la biomasse. Or, la croissance des colonies massives est tres lente, de l'ordre de 0,5 a1,5 cm

/ an en diametre et l'age des grandes colonies exploitées est estimé a 60 ans. Au vue de ces

résultats, un quota de peche aux Faviidae fut fixé a 30 t / an et fort heureusement cette

exploitation s'est arretée d'elle meme en 1990 avant la destruction du stock de Faviidae de ce

récif.

Dans certains autres pays coralliens (Philippines, lles Maldives...), la récolte des coraux

vivant est maintenant totalement prohibée- cWOüD & WELLS, 1988). En Nouvelle-Calédonie,

un nouveau type de demande d'exploitation corallienne vient d'apparaltre. TI s'agit des "pierres

vivantes" pour f~ des décorations,d'aquariums. Ce sont généralement des -Lithothamniées

encrofitantes fixées sur des coraux morts. La demande n'est pas négligeable, enviran 25 t / an,

et aucune législation ne réglemente .les algues calcaires. ·Par· contre, les coraux morts sont

soumis aux memes regles que les vivants pour ce qui est du cornmerce intema:ti~nal.

...•

L'uÚlisation des coraux en médedne osseuse :

Les coraux construisent des squelettes calcaires qui. présentent une grande diversité de

formes et d'architectures. Ils sont formés d'un réseau de carbonate de calcium sous forme

d'aragonite comprenant de nombreuses microcavités.

Depuis quelques années, des recherches médicales ont permis d'utiliser les squelettes de

certaines especes de coraux en chirurgie osseuse. L'analogie entre la texture des os humains et

cel1e des coraux est grande : structure alvéolaire et composition chimique abase de carbonates

. de calcium et de magnésium.

Les pieces coralliennes sont fa~onnées a la forme voulue et utilisées pour remplacer des

fragments d'os. .

Rapidement la moel1e osseuse envahit le corail, une vascularisation s'insinue dans les

cavités, la substance corallienne est résorbée par les cellules osseuses (ostéoblastes) qui la

recouvre totalement et prennent progressivement sa place.

Le substitut de greffon osseux est utilisé avec succes dans les domaines chirurgicaux

suivants : orthopédique, maxillo-faciale, plastique...

Le matériau corallien subit au préalable une purification et une stérilisation saus rayonnement

gamma puis est fa90nné en granules, billes, vis ou aútres formes de protheses.

En Nouvelle-Calédonie, les principaux genres qui ont faít l'objet d'expérimentation. médicale

sont : Acropora, Porites et l.obophyllia.

En Nouvelle-Calédonie, l'exploitation des coraux a des fins médicales représente' environ

500 kg / an, prélevés sur les récifs par la société calédonienne Médicorail pour le compte de la

fmue fran9aíse INOTEB. La demande de. permis CITES pour. 1'exportatiori de ces coraux

"médicaux" et les demandes ades fins touristiques représentent environ 1200 kg / ano
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- Le crabe de cocotier :

Le crabe de cocotier, Birgus latro est un énorme (> 3 kg) crustacé anomoure de la famille des
. ,

Coenobitidae. 11 passe la plus grande partie de sa vie sur terre et ne dépend du milieu marin qué

pour sa phase larvaire. II est tres apprécié pour sa chair, sa capture est facileet ne demande

aucun investissement en matériel ce qui fait que les populations de cette espece sont surexploités

dans de nombreuses localités (Vanuatu, Guam) de son aire de répartition indo-ouest-Pacifique

(SCHILLER et al., 1991).

.' En Nouvelle-Calédonie, il ne vit qu'aux Iles Loyauté, arIle des Pins et au sud de la Grande

, Terre dans les zones de récifs soulevés et ilpénetre parfois de plusieurs kilometres al'intérieur

des terres.Le déclin de l'espece est dü a une surexploitation directement tiée a la croissance

démographique humaine dans les Iles. Aux lles Loyauté, les crabes sont attirés par des appats

(noix de coco) puis capturés alamain de nuit pendant une saison de "peche" qui dure environ 8

mois par ano A Lifou, la récolte annuelle est estimée entre 39 000 et 51 000 crabes pour un

stock estimé a780000 individus + ou - 105, soit27,5 crabes I ha (El KADIRI-lAN, 1995).

Cet auteur montre que pour l'Ile de Lifou, le crabe de cocotier n'est pas surexploité,

certainement grace au retief accidenté des zones de peche et au nombre d'habitants réduit.

, Toutefois l'attention est attirée sur la vulnérabilité de cette espece.

'- Les langoustes :

En Nouvelle-Calédonie, les langoustes et les cigales de mer font l'objet d'une petite peche

artisanale pratiquée en plongée principalement par la cornmunauté p01ynésienne sur la Grande
. . ..

, . ,

Terre et par les mélanésiens auX Loyauté et a rile des Pins (PRESCOTT, 1980). La "peche

, réCréative" a probablem~nt autant d'influence sur le milieu que celle des "professionne1s". TI

ri'existe toutefois niétude ni statistiques permettant de situer l'effort de peche. Lá zone aisément

accessible aux bateaux de plaisance, dans un rayon de 10 milles autour de l'agglomération de

Nouméa semble surexploitée. La réglementation actuep.e définit une taille minimale de 9 cm de. '

longueurdu céphalothorax et la peche des langoustes grainées est interdite toute l'année. Les

études préliminaires faites par CHAUVET et WEIL (1991),' lOOP (1992), GRANDIN et

CHAUVET (1994), CHAU,YET et FARMAN (1994) et les statistiques despeches maritimes

(ANONYME, 1990) dónnent un aper~u sur l'exploitation des langoustes en Nouvelle

Calédonie. Si l'on en croit ces derniers documents, la Nouvelle-Calédonie aurait peché en 1989,

24,7 t de langoustes et en aurait importé 1,2 t et pour 1990, ces chiffres seraient de 12,4 t et

3,3 t. PITCHER (1993) cite comme production en Nouvelle-Calédonie 10 t pour 1987.

"Si 1'0n applique les résultats concernant les Panulirus penicillatus d'Enewetak ala Nouvelle

Calédonie, pour 1 600 km de 'récif, 120 individus par kilometre, un poids moyeo de 500 g, on

obtient un stock en place de 96 t. 11 s'agit uniquement d'un ordre de grandeui car aucun
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comptage n'a été réalisé en NouvelIe-Calédonie ; ce tonnage potentiel est probablement sous

estimé (RICHER DE FORGES & LABOUTE, 1995). Une meilleure estimation devrait

également tenir compte des quatre principales especes présentes sur le front récifal et de leur

compétition pour l'óccupation de l'espace.

Généralement, les réglementations, sur la. peche a la langouste utilisées, dans différentes

région du Pacifique, concernent :

- une saison de ferméture de la peche ; ~

- une taille minimale de capture, gui correspond ala maturité sexuelle des femelles ;

- l'interdiction de prendre les femelles grainées.

Ces mesures, si elles sont respectées, sont suffisántes pour protéger le stock, d'autant plus

que -la dispersion des larves est importanteet le recrutement pratiquement indépendant d'une

pression de peche locale. Cependant, les difficultés viennent du fait qu'il existe une seule

réglementation pour plusieurs especes avec" des caractéristiques biologiques et écologiques

différentes (GEORGE, 1972). Ainsi en Nouvelle-Calédonie, faudrait il interd1re totalement la
. ~

capture de la "langouste de Bourail" (Panulifüs homarus) qui est particulierement vulnérable du

fait de son habitat tres localisé a "la Roche Percée" (Bien que cette espeee, ne soit pas

nornmément protégée, la création de la réserve de Poé protege maintenant intégralement son

habitat). Par contre la législation sur la taille minimale et l'interdiction de capturer des femelles

grainées semble bien adaptée pour P. ornatus, P., penicillatus, P. versicolor et P. .longipes

femoristriga. TI n'y a aucune réglementation sur la peche des cigales de mer, amoins qu'elles ne

soient assimilées aux langoustes parle législateur ?

Les techniques de capture sont par contre mal réglementées. Les langoustes sont le plus

souvent pechées de nuit, en plongée libre (la présence d'un équipement de plongée al'air abord

du bateau étant passible d'amende), avec un fusil sous-marin et l'extraction de l'animal de son

.abri occasionne souvent des dégats sur l'environnement corallien. Cette technique qui blesse

l'animal est d'ailleurs tres préjudiciable a la qualité de sa chair, une langouste qui a saigné

perdant une partie de son goüt. La détérioration du récif est, along terme, néfaste aux pecheurs,

l'habitat de la ressource étant dégradé, ce qui favorise l'apparition de la ciguatera.

5.1.2 - Au niveau des écosystemes

5.1.2.1 - Impact de l'aquaculture sur le littoral

En Nouvelle-Calédonie, une activité aquacole marine développée depuis les années 70 s'est

rapidement spécialisée dans la production de crevettes pénéides (ANONYME, 1972). Apres

quelques essais portant sur Penaeus monodon, P. japonicus, P. indicus, P. merguiensis, P.

semisulcatus et Metapenaeopsis ensis, c'est l'espece mexicaine P. stylirostrisqui a été retenue

pour sa vitesse de croissance élevée, meme en saison froide. Les espeees existant a l'état

sauvage dans les lagons de Nouvelle-Calédonie n'ont jamais fait l'objet d'un inventaire
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exhaustif, mais d'apres les' identifications effectuées sur les récoltes réalisées au cours du

prograrnme LAGON, il y aurait de fa~on certaine : P. semisulcatus, P. longistylus, P.

, latisulcatus, P. monodon, P. canaliculatus et P. merguiensis (CROSNIER, como pers.).

En 1994 la production de crevettes a atteint 700 tonnes pour une superficie de bassins

aquacoles de 280 ha. En 1996, 9 exploitations totalisant 430 ha de bassins ont permis une

production proche de 1000 tonnes. Les sites favorables a l'installation de bassins aquacoles en

arriere-mangrove ont été évalués par télédétection satellitaire a environ 6 000 ha (LEMONNIER

et al., 1997).

Le type d'aquaculture pratigué est semi-intensif et nécessite un apport d'aliment. En effet, la

production naturelle des bassins ne permet pas de satisfaire, et de loin, la totalité des besoins

trophiques des crevettes. L'eau des bassins est renouvelée araison de 15 a 30 % du volume par

jour. Les eaux "usées" sont rejetées dans le milieu naturel directement sur la frange littorale,

provoquant ainsi un apport considérable en éléments nutritifs. Pour unepetite fenne d'une

superfiCie de 35 ha et d'une charge d'environ 35 crevettes / m2, le volume joumalier des rejets

est d'environ 70 000 ni3 qui' représentent par an les apports suivants d~ms le milieu

(LEMONIER, como pers.):

~ éléments particulaires (en tonnes) :

Matiere en suspension (MES.) 340 t·
Matiere Organique (M.O) 95
Chlorophylle a 0,125
Phéophytine 0,04
Carbone organique (C) 23
Azoteparticulaire (N) , , 3,5

- éléments solubles (en kg) :

Amonium (NH4) _ 82
Nitrites et nitrates (N02. N03) 14
Azote organique 1 225
Azote total (N) 1 321

, Phosphate (P04) 24,5
Phosphate organique 120
Phosphate total 145

Ti 'vasans dire que ces apports représentent une perturbation du milieu naturel qui s'apparente

aune pollution physico-chimique. Pour l'instant, a l'échelle des petites exploitations de

Noúvelle-Calédonie, les seuls effets constatés ont été une hypersédimentation de particules [mes

et un envasement tres localisé des zones de rejets. Par contre, en Indonésie, ou des superficies

de plus de 16000 ha debassins aquacoles fonctionnent sur d'anciennes zones de mangroves,

des phénomenes d'eutrophisation ont été observés (GUELORGET et aL, 1996). Les

écosystemes ainsi perturbés présentent une simplification extreme, réduite aux procaryotes,

toute la macrofaune benthique disparaissant.
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Fig. 62. - Vue aérienne de la Baie de Chambeyron montrant la superficie relative de la· baie et des bassins
d'aquaculture situés en arriere de la mangrove (échelle 1/25000e ; altitude 2285 m, 26-06-1996 ; cliché
n04215 GEOBANK).

nconviendrait done de suivre l'évolution de la frange littoiale dans les zones aquacoles et de

défmir un plan d'aménagement du littoral afin de ne pas atteindre dans certaines zones des

concentrations critiques en effluents.· Une bonne qualité des eaux littorales estessentielle

puisque celle-ci est repompée pour alimenter ies bassins. De plus, ces fermes sont souvent

installées dans des fonds de baies calmes et peu profonds, en zone d'arriere mangrove, ou le

renouvellement des eaux est relativement lent, ce qui risque d'aggraver le processus d'hyper

enrichissement du milieu.

Depuis 1993, un accord passé entre les ~rovinces Nord et Sud et l'IFREMER sur le theme.

"aquaculture-environnement" a abouti aun prograrnme d'étude de l'impact des rejets aquacoles

sur l'environnement. L'ORSTOM participe, acette étude sur le site de référence situé en Baie de

Chambeyron aOuano qui est suivi depuis le début de l'exploitation en avril 1995 (GARRIGUE

& BOUR, 1997), (Fig. 62).
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5.1.2.2 - Impact minier sur les zones d'estuaires

L'impact minier sur les lagons : En Nouvelle-Calédonie, l'exploitation des mines de nickel a

cíel ouvert laisse d'énormes quantité de remblais latéritiques qui sont entralnés par ruissellement

et provoquent une forte charge des rivieres en matériaux solides qui se déposent en partie dans

les lagons(BIRD et al., 1984). Dans les zones sous influence des mines, les récifs frangeants

sont détruits par encrassement des sc1éractiniaires. Les particules fines transportées jusqu'a la

barriere récifale perturbent la productivité en rendant l'eau turbide. Bien que des efforts aient été

fait par les sociétés minieres pour stabiliser leurs remblais, ce phénomene présente une telle

inertie que d'énormes quantité de matériaux continueront a parvenir dans les lagons pendant de

longues années. En 120 ans d'exploitation, plus de 110 millions de tonnes de minerai ont été

extraits, ce qui suppose unpoids au moins 5 fois supérieur de. stériles. et, en conséquence, un

volume de matériaux instables d'environ 300.106 m3.

La pollution chimique due aux métaux lourds contenus dans ces rejets a été tres peu étudiée,

. mais onsait que certains organisrnes filtreurs tels que les ascidies concentrent les métaux et en

particulier le fer, le chrome, le cobalt et le nickel (MONNIOT et al., 1994).

: Les effets de l'exploitaiion miniere sur l'environnement des Hes hautes sont décrits par

. DUPON (1986). L'impact d'une exploitation miniere a cíel ouvert du type de celle existant en

Nouvelle-Calédonie est corriplexe:

- le décapage des terrains implique une totale destruction du couvert végétal ce qui livre les
I . '. •

sois aux atteintes directes de l'érosion, accentuée par l'absence de rétention d'eau. habituellement

liéé a la présence des plantes;

. ..; les sédiinents entrainés par ruissellement sont collectés dans les cours d'eau dont ils

modifient le lit ;

- transportés dans les zones d'estuaires lors des fortes précipitations liées aux dépressions

tropicales, ils s'étalent en formant un delta envasé, détruisant ou bouleversant les écosystemes

littoraux préexistants.

Les mesures de stabilisations des remblais de stériles sont bien tardives et ne concernent que

la plus grande société (SLN). Les nom?reux "petits rnineurs" ne sont SOUrrllS a aucune

contrainte en matiere de protection de l'environnement. L'actuelle prise de conscíence par les

exploitants permet d'étudier despossibilités de revégétalisation des terrains miniers pour réduire

l'impact (JAFFRE et al., 1993).

BIRD et al. (1984) dénombrent 40 cours d'eaude Nouvelle-Calédonie modifiés par les

dépots provenant de l'extraction, soit environ les 2/3 .

. Certains bassins commecelui de la Ouenghi (245 km2) ont été totalement perturbés par

l'activité miniere et ont vu se former un "delta anthropique" due a l'arrivée dans le lagon d'un

apport sédimentaire estimé a 106 m3. Ces deltas progressent vers l'intérieur du lagon, de 300

400 m sur un· front de 3 kill en 28 ans dans le cas de la Ouenghi. Dans ces zones, les récífs

frangeants ont été tués et ont totalement disparu sous plusieurs metres de sédiments.
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CHEVILLON (1997) a montré que dans le cas des grandes "riviÚes dela cote Est il se.

formait dans les estuaires un bouchon vaseux qui ralentissait l'arrivée des particules fines dans

le lagon.

L'exploitation miniere a ainsi un impact qui dépasse de loin les sites d'extraction et perturbe

les écosystemes terrestres et marins sur le long terme (plusieurs décennies). TI est donc

impossible de dissocier les processus érosifs et les perturbations des écosystemes terrestres de

leurs effets sur le milieu marino Au-dela d~ l'aspect inesthétique de la dégradation miniere,

l'impact le plus grave a été une réduction de la biod;iversité.· En milieu terrestre la flore et la. .

faune ont été totalement détruites sur d'importantes superficies de telle sorte que certaines

espeees a répartition géographiqúe limitée ont certainement disparu. En milieu marin, les

écosystemes d'estuaires ont été perturbés de fac;on durable.

Un tres important p~ojet minier est en cours de mise en oeuvre dans le sud de la Grande

Terre. En octobre 1997, la construction de l'usine pilote est cornmencée et s'achevera au début

de 1999. ns'agitpour la sociét~ canadienne ;INCO d'extraire environ 30 000 t de nickel par an
:~. .

pendant 20 ans a partir des dépots latéritiques. La teneur moyenne du minerai est de 1,60 % de

nickel et de 0,16 % de cobalto Le procédé d'extraction retenu, dit par lexiviation, consiste a
dissoudre les seIs métalliques par l'acide sulfurique. Les boues acides doivent ensuite etre

neutralisées avant d'etre remises dans les excavations. Lorsque l'usine sera en pleine activité,

apres la phase expérimentale, cette neutralisation nécessitera environ 500 000 t de carbonate de

calcium par an, que la société espere extraire des atolls soulevés des lles Loyauté. Bien que cette

société prétende prendre grand soin de l'environnement, les perturbations seront nombreuses et

définitives. Tout d'abord la végétation, en grande partie endémique, sera détruite sur les aires

d'extraction mais aussi sur les aires de dépots et de construction de l'usine, sans parler des

dégats occasionnés par les routes et la structure portuaire qui devra s'installer en Baie du· Prony.

Le lessivage des terrains latéritiques décapés augmentera l'érosion et les apports terrigenes dans

le lagon au risque de détruire les formations corallienneslittorales qui bordent l'estuaire de la

Koué (cf. Rapport de l'Étude d'impact, ANONYME, 1995b).

Cet exemple est assez caractéristique de graves perturbations de l'environnement terrestre et. .

marin liés a la· destruction du couvert végétal dans plusieurs lles du Pacifique (Papouasie

Nouvel1e-Guinée, Fidji, Salomon, Vanuatu). C'est un probleme tres général qui montre que les

. processus de dégradation du milieu marin cotier sont indissociables des processus terrestres

situés en amont. nest évident que la valeur patrimoniale des paysages et des écosystemes n'est

pas prise en compte dans l'évaluation d'un tel projet minier.

- Échouement de minéralier :

La Nouvelle-Calédonie est un pays minier depuis 1877 et se situe environ a~ 5eme rang

mondial des pays producteurs de nickel. Les principales mines .actuellement exploitées se situent
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·sur la cote Est de l'ile et le mineriú brut est transporté par voie maritimejusqu'a l'usine de

. Nouméa.

Le 26 octobre 1992, le minéralier "Manylad V" s'échouait sur un haut fond situé dans le

chenal de la Havannah. Une breche ouverte dans la coque laissa échapper du minerai. On

observe dans cette zone corallienne de forts courants de marée pouvant entraí:ner des polluants

vers la réserve Merlet située a proximité.

Une plainte contre X fut déposée aupres du Tribunal de Nouméa pour "pollution marine

conséquente a l'irnmersion de matériaux ou substances a partir d'un navire". L'enquete

demandée par le Tribunal donna lieu a une étude d'impact confiée au sédimentologue de

l'üRSTüM (CHEVILLON, 1992).

47 % du minerai déversé était constitué de fractions fines « 63 microns) tres favorable a une

dilution et a un transport álpide par lescourants. La répartition des éléments grossiers, sables,

.graviers, blocs, déposés sur le fonds fut cartographiée. Le volume des éléments grossiers

déversés dans le milieu fut estimé a 1 750 m3 soit environ 2450 tonnes.

TI semble que l'impaCt sur les peuplements se soit limité a la zone d'épandage lors de

l'échouement sur laquelle la faune fut détruite par enfouissement sur environ 4500 m2• Aucune

trace des 1 880 tonnes de particules fines n'a été observéealentour.

. L'impact de cet accident maritime est done tres faible mais il attire l'attention sur le risque de

faire naviguer de grosses unités en zone corallienne mal hydrographiée et par deschenaux

présentant de forts counints. Dans ce cas il ne s'agissait que d'une pollutionparticulaire mais un

échoueinent avec fuite' desubtances chimiques· (pétrole, acides ...) aurait des effets

catastrophiques.

. 5.1.2.3 - Impact urbain : aménagement du littoral

En Nouvelle-Calédonie, ,les deux tiers de la population (environ 120000 habitants) se

concentrent autour de la presqu'íle de Nouméa (60 % de la population du Territoire est localisée

sur environ 1 % de sa superficie). Cest done pratiquement la seule zone du Territoire pour

laquelle des perturbations li~s a l'impact urbain sur l'environnement littoral sont observées

aveC une grande ampleur. TI s'agit soit des rejets de déchets liés aux activités humaines,

effluents urbains ou industrielS, soit de modifications de la ligne de rivage par des

. aménagements hoteliers, routiers ou portuaires.

- Pollution pétroliere

La réglementation maritime impose aux bateaux de fort tonnage, dont les gros pétroliers, de

pé~étrerdans le lagon par la Passe de Boulari pour limiter les risques d'échouement. Cependant

les petits pétroliers (moins de 8 000 tonnes) qui ravitaillent la ville de Nouméa et les iles de
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Vanuatu naviguent dans le lagon sud-ouest en empl1lntant le Canal Woodin et la Passe de la

Havannah. Le 23 janvier 1997, l'un de ces petits pétroliers, le "Konému", lransportant du gas

oil, s'est échoué sur le récif Morouéti ala suite d'une faute de návigation. Environ une centaine

de tonnes de gas oil s'est répandue dan~ le lagon et la nappe~ dériyant sous l'effet d'un vent

alizé de sud-est, atteignit les llots Ch~ron et Bailly,puis la cote du Mont Dore (Fig. 63); Bien

. que des moyens de lutte (colmatage de la: ,breche, barrage flottant, mousse absorbante en

.polystyrene) aient été mis en place rapidement (plan Polmar), ils s'avérerent insuffisants et trois

jours apres l'accident le restant du carburant, non évaporé et non absorbé, atteignait la

mangrove de Boulari.
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Fig. 63. - Zone du lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie eoncemée par l'échouement du pétrolier "konému".
A: lieu d'échouement ; B : zones d'impaets observés (d'apres earte SR n06827). .

.Le 28 janvier, une mission d'observation, organisée par le Service des peches de la Province

Sud, se rendit sur l'llot Bailly, classé "réserve spéciale", pour évaluer l'impact de cette pollution

sur les plages. La cote sud de cet ílot présentait des traces huileuses et certains organismes

intertidaux fouisseurs cornme les sipuncles ét:aierit morts en abondance ; par endroit,' dans les'
" .

zones de mangroves ou l'action des vagues est moindre, la totalité de la macrofaune benthique

était détruite sur plusieurs centaines de metres de cote : cl1lstacés Vea, Ocypode, Sesarma,

Emerita ; holothuries Halodeima, Stichopus; mollusques Littorina, Natiea, bivalves et chitons),

sipuncles et polychetes (observations personelles). Aucune étude n'a été envisagée pour·estimer .

la zone totale d'impact ni effectuer un suivi du devenir des peuplements.

Cette pollution pétroliere, tres limitéegéographiquement, attire l'attention sur le risque

potentiel de pollution chimique qui ira e,n augmentant avec la croissance démographique et sur

l'insuffisance des moyens de lulte.
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, La ville de Nouméa a lancédepuis 1986 des études sur l'élaboration d'un schéma directeur
" '

d'asséiinissement. Uncontratétat-ville pour la réalisation des travaux prévoit un budget de 10

'milliardsde francs fram;ais sur 20 ans. Les réseaux d'assainissement sont gérés par la Société

Calédonienne des Eaux (SCE). La topographie de lapresqu'í'le de Nouméa est particulierement

accidentée, ce qui complique' la réalisation du systemed'épuration. Pour une superficie

cornmunale de 4 851 ha, on dénombre entre 70 et 85 bassins versants (ROUX, non publié). La

configuration de cette presqu'í'le tres découpée avec une ligne de cote d'environ 147 km

nécessite la construction de plusieurs stations de retraitement des eaux usées. Bien que de gros

efforts aient été consentis ces dernieres années pour améliorer le réseau d'égouts qui débouchent

dans le lagon, en 1995 seuls 20 % des habitations y étaientreliées, ce qui signifie que 80 % des

-effluents domestiques sont rejetés plus ou moins directementsur le littoral.

Les flux polluants sont carac~érisés par les matieresorganiques et minérales, dissoutes et en

suspension, les seIs minéraux (ammonium, nitrate, phosphate) et la charge bactérienne. Environ

60 % du réseau évacuateur de la ville est de type unitaire ("tout-a-l'égout", c'est a dire ici "tout-
. ,

a-la-mer") et il existe pour l'ensemble du systeme 312 exutoires .dont 205 débouchent

directement sur le littoral (données SCE).

Quelques études sur la qualité des eaux de baignades des plages de Nouméa, réalisées par le

Service Municipald'Hygiene de la ville (qui controle 23 points de baignade par semaine),

montrent que celles-ci sont fréquernment polluées et présentent des taux élevés de colifomies

fécaux et de streptocoques.Entre février et juin 1994, la plage de l'Anse Vata a atteint des taux

de colifonnes fécaux dépassant 20000 / mi (GABRIE, 1995).

Certaipes zones cornme la baie de Sainte-Marie (Fig. 65) sont tres polluées et,présentent des

phénomenes d'eutrophisation caractéristiques :. déve10ppement d'algues vertes ' (UIva,

'Enteromorpha) et odeur nauséabonde, envasemerít de la frange littorale. Cette baie a

, particulierement souffert d'un mauvais plan d'aménagement : remblaiement du fond de la baie

qui·a supprimé la circuiation naturelle des eaux et détruit les écosystemes cotiers (mangrove),

construction d'une route, construction de nouveaux lotissements depuis 1985 sans collecteurs

d'égout ni station d'épuration.Les bassins versants qui correspondent a cette baies sont ceux de

Magenta (l 214 ha), Vallée des Colons (914 ha), Faubourg Blanchot (651 ha) et Ouémo' 332

-ha) et ils débouchent sur la baiepar l'intennédiaire de 49 exutoires.

L~ probleme du retraitement des eaux usées domestiques de la ville de Nouméa est

, pratiquement insoluble a résoudre en totalité par assainissement collectif vue le relief et

l'extensiontres rapide deA'agglomération. Quelques stations d'épurations sont déja sous

dimensionnées par rapport au nombre d'habitants et fonctionnent mal (Koutio, Magenta,

Yahoué). Toutefois, certaines situations critiques pourraient-etre améliorées. Ainsi, l'épuration

ducanal qui débouche au fond de la Baie de Sainte-Marie permettrait tres ceitainement de faire
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disparaltre les intenses phénomenes d'eutro'phisations (marées vertes). L'idéal serait de pouvoir

y associer une restauration de la mangrove sur le platier envasé du fond de la baie.

Fig. 64. - earte de la presquíle de Nouméa avec localisation de la Baie de sainte-Marie, particulierement
eutrophisée.

La pollution urbaine prend une forme chronique correspondant au déversement quotidien des

eaux usées qui est fonction du nombre d'habitants. La dégradation des écosystemes littoraux est

alors lente et progressive. TI peut s'y surajouter une pollution accidentelle liée aux fluctUations

du régime pluvial. L'arrivée soudaine de fortes pluies apres une période de sécheresse

provoquera un apport massif de lacharge polluante et une asphyxie des écosystemes littoraux.

- Rejets industriels

La seule grosse industrie du pays est celle du nickel dont l'usine se trouve sur la presqu'lle

de Nouméa aDoniambo. Cette usine transforme le minerai brut de garniérite en matte de ferro

nickel qui est ensuite exportée pour affinage en France. Cette matte est un sulfure de nickel



254 BIODlVERSlTE DU BENTHOS DE NOUVElLE-CALEDONIE

(Ni3S2) 'contenant un peú de fer et de cobalt. Les matieres premieres nécessaites a la fabrication

.du ferro-nickel sont: le charbon, 140000 tlan, importé d'Australie ; l'anthracite, 80000 tlan ; 5

000 tlan de soufre, importé d'Amérique du Nord·; 12 000 t/an de silice et 3 200 t/an de

carbonate.

. Les sources de pollutlon possibles se situent soit dans les effluents de l'usine qui utilise l'eau

de iner cornme liquide de refroidissement soit dans les poUssieres émises dans l'atmosphere. La

productlon s'élevait a 55 000 t de nickel en 1993, laissant environ 15.105 t de scories qui

servent souvent a remblayer les zones littorales.

.Lespetites industries de traitement des métaux et des matieres plastiques, concentrées sur la .

presqu'lle de Ducos, émettent également des produits polluants dans le milieu dont ni la quantité

ni la qualité ne sont surveillés.

- Constructions h8teliere avecplages artificielles (Méridien, Malabu ..)

.. Le tourisme étant l'une des principales sources de revenus des petits états insulaires, il est

également générateur d'importants aménagements littoraux, routes et complexes hoteliers. Sur

la Grande Terre cornme aux lles Loyauté plusieurs structures hotelieres ont vu le jour ces

demieres années.

Hotel Méridien de Nouméa : cet édifice de prestige a été construit en 1994-95 sur la

presqu'lle de Nouméa au lieu-dit Pointe Magnin. La ligne de rivage a été modifiée pour créer
. .

une plage par accumulation deisables blancs "coralliens". Un llot rocheux a été transformé en

plate-forme d'atterrissage pour hélicoptere, reliée a la cote par une bande de sable, l'ensemble

constituant maintenant un tombolo artificie1. Les travaux de modification du rivage ont conduit a

détruire le platier de récif frangeant eta couvrir cette zone de sable détruisant ainsi toute vie

benihiqlle sur une centaine de metres de cote. La modification de la forme de la cote a changé la
. .

circulation des eaux, provoquant une accumulation de débris végétaux du coté au vent et un

creusement dO a un courant tourbillonnaire sous le veriL Apres une période destabilisation des

pe~plements, il n'est pas certain que la situation soit meilleure qu'autrefois d'un point de vue

touristique. La plage de sable bhmc, déja peu fréquentée car exposée au vent, est maintenant

nauséabonde et les peuplements littoraux susceptibles d'intéresser les touristes ont disparu.

Hotel Malabu a Koumac : ce complexe hotelier de grande taille, construit en 1992, se situe a

l'extreme nord de la Grande Terre. n se compose d'une série de petits bungalows qui

s'intégrent relativement biendans le paysage. Par contre, la modification de la ligne de rivage

destinée acréer un espace consacré aux sports nautiques a été faite en dépit du bon sens. La

création d'un ¡lot artificiel destiné a briser la· houle a créé une zone· de décantation ou

s'acéumulent les débris de phanérogames et les particules fines. Ce lieu de récréation nautique

est finalement fortement envasé et nauséabond.
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Dans les deux exemples.cités, une étude d'impact sérieuse aurait certainement penrus de

trouver une solution moins peiturbante pour l'environnement et atteignant mieux son obJectif

touristique.

Un hotel a été construit sur l'Ilot Casy situé dans la Baie du Prony dans une zone présentant

une végétation endémique a plus de 80 % ; un nouveau' projet est en cours en Baie de Pbrt

Boisé dans une zone ou l'endémisme est pratiquement totaL

Une nouvelle structure hoteliere s~ .développe actuellement en bordure de la baie d'Oro, a

l'í1e des Pins, dans un site exceptionnel qui a été classé pour sa valeur patrimoniale et

écotou~stique en 1954 puis déclassé ·en 1980. Malgré de vives protestations des ONG et

l'intervention du Tribunal Administratif qui a annulé le penrus de construire, la construction se

poursuit.

- Destruction des mangroves

Autour de la presqu'lle de Nouméa, les .mangroves ont été détruites en de nombreux

endroits, la cote a été remblayée avec des scories de l'usine de Doniambo et des travaux routiers

ou des lotissements ont été construits sur ces terrains gagnés sur la mer. Ce processus se

continue actuellement vers le sud entre Tina s/mer et le Mont Dore et un grand projet d'autoroute

littorale existe entre Nouméa et le Mont Dore (ALLENBACH & THOLLOT, 1997): La seule

zone de mangrove qui subsiste dans le périmetre urbain de Nouméa est celle de Ouémo qui est

rognée par les lotissements et 'menacée de disparition par un projet routier.

Les cotes de Nouvelle-Calédonie présente environ 200 km2 de mangroves (THOLLOT,

1996a). Une cartographie utilisant des images du satellite SPOT aété réalisée,pour la région

sud-ouest ou elles représentent 80,3 ~2.

D'apres la loi fran~aise, la mangrove fait partie du Domaine public (LE NOEL, como pers.).

En 1997, une plainte contre X fut déposé pour "destruction volontairede la mangrove" du

golf de Tina sur Mer. Ce golf a été construit en majeure partie sur des terrains provenant du

Domaine privé de l'Etat et sur le Domaine public maritime (eaux territoriales + eaux intérieures

+ lais et relais de mer, Fig. 67). Environ 32 hade ce golf était occupé par de la mangrove.

Apees l'aménagement du golf, il ne restait déja plus que 12 ha de mangrove. Finalement, en

aoOt 1997, une mission d'expertise agissant ala demande de la Direction de l'Agriculture. et de

la Foret, faisait le constat suivant : la mangrove résiduelle est totalement morte sur 3 a 4 ha par

la conjonction de deux causes, la fermeture de la circulation d'eau de mer en aval par une digue

de sable, un apport d'herbicide utilisés sur les talus bordant le golf entramé par ruissellement

pluvial en amont (Obs. pers.). Dansce cas, non seulement les écosystemes de mangrove ont été

détruits mais le résultat esthétique est .completement raté puisque ce tres beau' site ·présente

maintenant une foret morte au beau milieu du "green".
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- Extraction de sabLes dans Les Lagons pour La construction

La plupart des llesdu ,Pacifique ont des difficultés d'approvisionnement en matériaux de

construction et en particulier en sable. Les gisements de sables fossiles aterre sont épuisés et le

concassage des galets de riviere entraine unsurcofit qui se répercute sur, l'ensemble de
, ' ,

l'industrie du batiment. Aussi est-il tentant de chercher des matériaux de remplacement en

draguant les sables et graviers des fonds lagonaires. L'extraction des sables se pratique soit par

grattage des fonds, soit par aspiration. Outre la destruction totale de la faune et de la flore de la

" zone sédirríentaire d'extractlon, ces techniques sont tres' perturbantes pour les lagons en mettant

en suspension des particules fines et en déstabilisant les équilibres sédimentaires~ Les particules

fines, entrainées par les courants, obscurcissent l'eau, diminue'nt la production planctonique et

,se déposent sur les organismesfixés (coraux, gorgones.:.)'provoquant leur mort par colmatage.

En Nouvelle-Calédonie un projet d'exploitation des sables lagonaires prévoyant l'extractiori

de 106 m3 / an dans lazone de l'ilot Ténia (lagon Sud-ouest) fut déposé en 1993 aupres du

SerVice des Affaires Maritimes. Une courte étude d'impact menée par l'üRSTüM montra
, '

qu'une telle· exploitation présentait des risques pour l'environnement corallienet le projet fut

a~and(jnné (CHEVllLON et al., 1993). Les principaux effets mis en évidence par cette étude

furent:

,- destruction de la microflore benthique et en particulier des tapis de cyanobactéries jouant,un

role stabilisateur pour le sédiment ;

,'.::' encrassement des polypes coralliens par dépots des particules fines;

- déstabilisation des sédiments par "appel au vide'~ ; les sédiments envirónnants se déplacent

en effet pour remplir les excavations, perturbant ainsi la faune et la flore sur des superficies bien

supérieures a celles ou sont extraites les sables (pour un essais d'extraction de seulement 150

m3 de sédiment, l'excavation correspondante forme un cratete de 12' m de diametreet 2,5 m de

profondeur);

- remise en suspension des particules' fines lors de l'aspiration au niveau du fond ce qui

laisse sur les zones d'extraction un tapis de tres fines particules facilement remises en

suspension par la houle pendant une période bien supérieure a celle de l'exploitation proprement

dite~
, ' ,

" -:destruction dela macrofaune et de la macroflore et de toute la méiofaune aux alentours de la

zone exploitée ce qui induit une perturbation des réseaux trophiques.

- rejet dans le milieu d'une eau tres turbide en surface lors du chargement du chalando

Une analyse bibliographique réalisée a l'occasion de cette étude montre que toutes les

exploitations de sables lagonaires en milieu coralliens ont provoqué les memes effets 'avec

. parfois de véritables catastrophes écologiques qui dépassent dans le temps et dans l'espace la

zone et la période d'extraction. Les exploitations de granulats marins pour la construction de

batiments ou de routes' ont abouti a de séveres dégradations des récifs, des herbiers de
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phanérogames et des mangroves par hypersédimentation (SALVAT, 1987 ; ROGERS, 1990).

L'exces de matériel particulaire en suspension altere le fonctionnement de l'écosysteme en

influant sur le métabolisme, la croissance et le recrutement des organismes. Le taux de

sédimentation naturel supporté par les récifs est de l'ordre de 1 a10 mg / c~2 / jour ou 10 mg / 1

(ROGERS, 1990).

Dans l'atoll de Johnston, les extractions de sables coralliens ont provoqué la mort d'environ

440 ha de récif et la remise en suspension des particules a provoqué la perturbation d'une

surface totale de 2 640 ha (BROCK et al., 1966). Les conséquences vont parfois', jusqu'a

provoquer le déclin des pecheries (RO,?ERS, 1985). L'influence ~ur ladiversité spécifique en

poissons a été mise en évidence aux ~araibes (GALZIN, 1981).

Aux Hes Maldives, ou des récifs exploités il y a 20 ans cornmencent apeine a se recoloniser

(BROWNE & DUNNE, 1988), des tentatives de réhabilitation de sites sont en cours par

transplantation de coraux (CLARCK & EDWARDS, 1995).

La plupart des auteurs insistent sur la; nécessité de réaliser une étude d'impact avant

d'envisager des travaux en zone corallienne;: Les extractionsde coraux vivants ou morts ou de

granulats sont toujours perturbateurs des écosystemes de telle sorte qu'une' vision d'un

,développement durable devrait intégrer le cout de ces nuisances dans l'estimation de la

rentabilité économique des travaux.

- Construction sur les récifs frangeants

La zorie littorale de la presqu'He de Nouméa dépend sur le plan réglementaire de la

Cornmune de Nouméa. Cest done la Mairie qui décide seule de l'aménagement et ne se

préoccupe pas toujours de l'environnement. Ainsi, il a été décidé, sans aucune étude d'impact

préalable, de creuser le récif frangeant de la "cote Blanche", a l'est de la presqu'ile de NQuméa,

pour y créer un petit port de mise a l'eau des jets-ski ou encore de remblayer une autre zone

, pour y installer un Club de voile. liest meme question de remblayer une zone de récif frangeant

de l'Anse Vata pour y pratiquer du "beach volley" ! Cette politique qui fait passer la qualité de·

l'environnement apres des activités ludiques n'est pas tres responsable.

5.1.2.4 • Impact du tourisme sur les milieux coralliens

Les milieux coralliens son! situés dans les mers· chaudes sous des climats ensoleillés et

présentent l'une des plus grandesconcentration de diversité biologique de la planete.. lIs sont

donc une destination touristique privilégiée pour les populations des zones. tempérées,

surpeuplées, polluées et aux climats maussades. Dans l'inconscient collectif, un récif corallien

situé dans une lle tropicale est assirnilé au paradis perdu et les organisateurs des agences de

voyages ne manquent pas de faire référence a ces clichés. Pour de nombreux petits États de
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l'Indo-Pacifique, le tourismereprésente l'une des principales ressources économiques, parfois.

la seuie, et tout est mis en oeuvre pour atigmenter le flux de touristes. Toutefois, lorsque les

effeetifs deviennent importants' ou 'que cet afflux est mal encadré, il devient une source de

nuisance et porte atteinte aux écosystemes et a la biodiversité. 11 y a donc un phénomene de

, feed:..back rtégatif car un milieu corallien dégradé n'attire plus le touriste. Curieusement, ce sont

souvent les memes "décideurs" qui font des eff011s ¡:lour dévdopper un tourisme attiré par une

n<lture en bonne santé et qui proneilt l'extraction d'ag;régats lagonaires éminernment destructrice.

En Nouvelle-Calédonie, l'impact du tourisme n'est pas'encore tres préoccupant de fa~on

directe, parce qu'il demeure aun niveau faible (environ 90000 touristes en 1996). Toutefois

l'industrie touristique induitune politique de grands travaux, routes, hotels...

"Une cinquantaine de paquebots font escale aNouméa chaque année ; au cours de leurs

périples dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie, les passagers débarquent a 1'l1e des Pins, aux

iles Loyauté ou encore sur lepetit ¡lot Amédée. Ces arrivages soudains de rriilliers d'individus
- .

en des lieux restreints posent des problemes d'environnement.

, Les groupes les plus récoltés par les touristes pour l'exportation sont les coquillages

(gasteropodes et bénitiers) et les coraux (branchus et Fungia). En 1996, la DAFE a détivré 708

peimis d'exportationa des touristes, dont 308 pour des coraux. En 1997 le nombre de pennis

demandés dépassera un rnillier (LE NOEL, comm. pers.).

- Ponton : Pour rendre la découverte des écosystemes coralliens -accessibles aux touristes,

des constructions placées directement sur la barriere récifale ont été réalisées. En 1988, un hotel

fIottant de 4 étages fut ainsi moúillé sur la Grande Barriere, de Corail au large de Townsville ; il

fonctionna pendant un an avant d'etre revendu au Viet Nam faute de rentabilité.
, , ,

Plus modestement, en Nouvelle-Calédonie, un ponton est fIxé de fa~on permanente sur le

, récif b.arriere depuis 1993. Mis a part les travaux réalisés pour en assurer le mouillage , la

principale source de perturbation de l'environnement est tiée au nourrissage régulier des
, , ,

poissons qui perturbe les réseaux trophiques. Une étude réalisée en Polynésie Fran~aise sur

l'impact des bungalows sur pilotis de l'ile de Moorea montre une modification de lastructure

, , de~ peuplements liée au nou'rrissage et en particu'lier une augmentation de la richesse spécifique

et de la biomasse des poissons (PLANES & DOHERTY, 1995).

,De meme les démonstrat¡ons de "shark feeding" organisés pour les touristes dans la Passe de

Boulari provoquent des déséquilibres dans les peuplements de poissons.

En Australie une étude sur l'impact de la plongée touristique sur les récifs coralliensa montré

que les lieux fréquentés souvent étaient tres perturbés et que de nombreux coraux étaient brisés

accidentellement. La plupart des dégats sont attribuables aux plongeurs et surtout aux

photographes inexpérimentés;

. --La peche a pied : Sur le Récif Ricaudy, vaste. récif frangeant, le plus proche de

l'agglomération de Nouméa (environ 80 000 habitants), chaque marée basse d'un coefficient
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inférieur a 0,3 entralne l'arrivee d:une- centaine de personnes qui retoument les blocs a la

recherche des coquillages de collection (porcelaines,cones) ou bien qui creusent le sédiment

pour en extr~re les bivalves et les poulpes (BARON, 1992a). Le comportement de beaucoup de

.ces récolteurs est incompatible avec'le maintien durable de ce récif en bon état ; en effet, la faune

fixée sous les blocs est détruite, les coraux branchus sont piétinés et brisés. Ce platier, qui avait

déja be,aucoup souffert des travauxd'aménagement routiers a la fin des années 70, se dégrade

rapidement sous l'effet anthropique. 11 vient d'etre récernment classé en Réserve de Faune et de

Flore sans que cela ne change en rien sa fréquentation par les pecheurs a pied.·

- les mouillages des bateaux : L'impact destructeur des mouillages de bateaux de

plaisance sur les fonds coralliens est réel en maints ,endroits (Baie du Prony, llot Maltre). Les

autorités de la Province Sud, sensibilisées a ce probleme,· ont organisé depuis 1994 un balisage

des zones de réserves, ont mis en place des mouillages fixes pouvantaceueillir .les petites

embarcations et ont diffusé des plaquettes d'information, II est encore trop tot pour juger de

. l'efficacité de ces mesures.

Plus de 10000 embarcations deplaisance sont actuellement irnmatriculées sur le Territoire de

,Nouvelle-Calédonie dont environ 6 000 dans la région de Nouméa. La majorité d'entres elles

mesurent moins de 6 m de longueur et leur conduite ne nécessite aucun permis (N(~UYEN

KHOA, 1993).

5.1.3 • Au oiveau global

it : ,"

5.1.3.1 • Cyclooes

,.'

,.
._'.'

Le sud-ouest Pacifique est soumis chaque année a des dépressions tropicales (vents de 46 a

116 kmIh) qui évoluent parfois en cyclones (vent > 116 km/h). Ces phénomenes, classés par

. l'hornme parmi les "risques naturels", sont ext:remement destructeurs du faít desvents violents

et des fortes précipitations qui y sont associées (LEBORGNE, 1986 ; DUPON, 1988). lls

prennent généralement naíssance au sud de 100 S et entre 170 et 150° E et se dirigent vers le sud

ouest puis vers le sud-est en dessous de 15°S. lls interviennent entre décembre et avril avec un

maximum de fréquence en février-mars. Bien que la fréquence des cyclones ne soit pas

réguliere, on sait maintenantqu'elledépend des équilibres thermiques entre l'océan et

l'atmosphere et surtout du phénomene ENSO. Ils sont suffisarnment fréquents (29 entre 1852 et

1951) pour faire partie des événements qui régulent. la morphologie des récifs coralliens

(GIOVANNELLI, 1952). Les vents,· p<?uvant atteindre 300 km/h levent unehoule énorme (>

15 m). Son déferlement sur le rivage, conjugué aux marées exceptioIÍnellement hautes dues aux

basses pressions (l m d'élévatíon Quniveau pourune diminution de 100 hectopascal), modifie

la ligne de rivageen dépla~ant les sédiments. Les précipitations intenses (jusqu'a 1900 mm en

24 h) provoquent lescrues des rivieres et de tres importants transports de matériau~ solides.



260 .. BIODIVERSITE DU BENTHOS DE NOUVEl1..E-CALEDONIE

Ainsi, le cyclone Brenda en,janvier 1968 a t-il completement modifié l'estuaire de la Dumbéa

(BALTZER,1968).

. Les effets d'un cyclone sur les zones littorales dépendent de la morphologie de la cote et de la .

couverture végétale. Un couvert végétal dégradé sera unfacteur aggravantpour l'érosion

pluviale et l'apport particulaire dans les lagons. L'érosion des plages sera d'autant plus forte

, qu'e celles-ei auront été déstabilisées par des travaux d'aménagement littoraux (remise en

.. suspension des particulesfines). En Nouvelle-Calédonie, les énormes dépots de stériles miniers·

mal consolidés sont petit a petit entrainés ver~ l'av~ipar les pluies cycloniques (DUPON,

1988).

..Les scléráctiniaires qui composent les récifs coralliens sont adaptés al'énergie de la houle ;

on pbserve d'ailleurs un gradient d'especes et de morphoses entre l'extérieur du récif barriere et

la zone -d'arriere-récif située .dans le lagon en eaux plus calme. Le front récifal est composé .

d'algues calcaires tres résistantes modelées par les v~gües en un systeme d'éperons-sillons qui

,brise la vague et permet l'écoulement de l'eau. Les scléractiniaires présents sur ce front sont peu

nombreux et les especes yadoptent des formes massives ou encrofitantes. Cest dans la zone

d'arriere-récif que 1'0n rencóntre les formes branchuesou en plateaux, plus fragiles. Ces

formes élancées se trouvent également en dessous de la zone d'influence des houles normales

(10 m environ) oudans les baies abritées. Les houles cycloniques, beaucoup plus fortes que la

normale, brisent les coraux branchus et roulent les coraux tabulaires. Le cyclone Béti, qui a

touché la Nouvelle-Calédonie en mars 1996, a ainsi brisé de nombreux corauxbranchus situés

sur le tombant du récif frangeant Ricaudy. TI se peut qu'un effet amplificateur ait résulté du

phénomene de blanchissement qui avait affaibli ou tué les coraux les·mois précédents. Ce meme

cyc:lone, qui a frappé la Grande Terre dans sa partie notd avec des vents dépassant 250 km I h a

créé, dans la région de Poingam, une véritable muraille' de débris coralliens longue de plus d'un

kilometre et atteignant par endroit une cinquantaine de metres 'de largeur et plus de 2 m

d'épaisseur (obs. pers.). Le travail de GIOVANNELLI (1952) montre qu'il y a eu en Nouvelle

Calédohie 29.cyclones en mí. siecle (1852-1951), maisqu'ils sont tres inégalement répartis dans

'le temps. n ya parfois des périodes de 10 ans sans aucun cyclone et parfois des années aveC

plusieurs cyclones. Ceci s'explique mieux depuis la mise en évidence des phénomenes ENSO.

5.1.3.2 Blanchissernent

. En Nouvelle-Calédonie, le phénomene de blanchissement a été observé pour la premiere fois

. durant l'été 95-96 chez le~ coraux et ies alcyonaires (RICHER DE FORGES & GARRIGUE,
. .

1997). A la suite des températures exceptionnellement fortes observées en janvier-février 1996,

certaines zones littorales de faibles profondeurs présentaient des mortalités coralliennes sur plus

,de 80 % de la surface (06s. pers. ). Aux marées basses de vives eaux du mois d'avril 1996, les

.platiers des récifs frangeants autourde la presqu'ile de Nouméa découvrirent et permirent

d'évaluer le phénomene de blanchissement sur de grandes superficies, beaucoup plus aisément
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qu'en plongée (RICHER DE FORGES & GARRIGUE, 1997). Les principales. especes

atteintes de blanchissement étaient les Acropora, Porites, Montipora, Faviidae, Alcyonaires

(Sarcophyton?). Entre 1 et 3 m de profondeur, les scléractiniaires étaient blancs apres de 90 %

et les Alcyonaires étaient également atteints. Un mois plus tard, le blanchissement était moins

visible car les coraux blancs étaient morts en grande partie et couverts d'algues. Le

blanchissement s'est produit sur tout 'le pourtour de l'lle, quelle que soit la latitude. Des

spécimens de Montipora entíerement blancs ont été observés sur la pente exteme, aplus de 60

mde profondeur (MENOU, como pers.).

TI semble que, de mémoire de calédonien et d'apres les archives territoriales, un tel

phénomene n'ait jamais eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Si la température de l'eau est bien le

facteur déclenchant de cette maladie, il n'est pas étonnant que le blanchissement apparaisse au

début de 1996, pendant l'été austral. En effet,selon les statistiques climatiques mondiales,

l'année 1995 a été la plus chaude depuis 1961 avec une anomalie positive de O~4°C par rapport a
la moyenne calculée pour la période 1961-19?O. Ce record de chaleur est tres préoccupant car il

confIrme l'ascension continuelle des anomalies thenniques depuis 1975 (Fig. 65) et crédite la

.these d'un "Global Change". Par ailleurs, "le trou dans la couche d'ozone, qui est d~venu une

,caractéristique du printemps austral, est apparu plus tot et a duré plus. longtemps que

jamais... "(ANONYME, 1996).
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Fig. 65. - Anomalies thenniques planétaires de I'air et de I'eau de surface. Différences calculées par rapport a la
température moyenne de la période de référence, 1961-1990 (d'apres Hadley Centre, Meteorological Office
and Climate Research Unit, Université d'East Anglia, U.K).

Des prélevements de tissus coralliens (Acropora sp.) provenant d'un récif frangeant ont été

placés sur un milieu de culture. Les tissus des coraux' blanchis ont donnés lieu ad'importants

développement decolonies bactériennes (Gram +) alors que les tissus des coraux sains n'en ont
. . . . ,

provoqué aucun. Ces cultures ont été envoyées aI'Université de Tel Aviv pour vérifIer si ces

bactéries sont bien du genre Vibrio et si elles sont apparentées acelles qui ont provoqué les

blanchissements en Mer Rouge en 1993 (KUSHMARO et al., 1996).
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5.2 - Le cadre juridiqueet administratif de I'environnement ma"rin en

Nouvelle-Calédonie '

5.2.1 - Lepartage des compétences en matii~re d'environnement en Nouvelle

Calédonie

. "

· Apres de nombreux changements de statut, le Tertitoire Fran~ais de Nouvelle-Calédonie a été

découpé en trois Provinces en 1988 (ANTHEAUME & BONNEMAISON, 1988). II existe

donc plusieurs niveaux décisionnels :

· .- l'État Fran~ais qui est responsable devant la corrimunauté intemationale des Conventions

qu'il a signé (Convention de Washington, de Ramsar,de Rio, d'Oslo...), de la gestion du

"domaine maritime" et de lá zone économique; .

· - le Territoire, dirigé par un haut fonctionnaire fran~ais (Haut~Cominissaire) qui fait

respecter les réglementations sur l'exploitation ou la protection des especes ;

-les Provinces qui, depuis 1989, ont compétence en matiere d'environnement. Seule la

Province Sud possede un. Service spécifique de l'Environnement. Dans la Province des lles ce

, . sont desseryices techniques cornme la' Direction ,de l'Équipement quise chargent de

l'environnement. En Province Nord, la responsabilité de l'environnement incombe au Service

Foret-Bois-Environnement de la Direction du Développement Rural et de la Peche.

Cette division politique' des responsabilités conduita une grande complexité dans

l'application des réglementations.

"ll convient de défmir. la terminologie utilisée pour découper le milieu marin en différente .

zones (Fig. 66) :

· -le rivage, rattaché au Domaine Public Maritime, est compris entre les laisses de hautes et de .

basses merS. En Nouvelle-Calédonie, ce rivage se prolonge par une réserve domaniale dite des

"50 pas géométriques" d'une largeur de 81,2 m (les zones de mangroves font partie des "lais et

. relais de mer") ;

· -le Domaine Public Maritimes'étend sur les "eauxintérieures", du rivage jusqu'au récif, 'et

sur les' :'eaux territoriales", 12 milles a partir de la ligne de base;

· -la ligne de b~se n'a jamais été officiellement choisie mais il est courarnment admis qu'il

.s'agit de la laisse de basse mer située la plus au large sur le récif barriere (ce qui laisse un flou

important dans les zones ou les récifs sont submergés) ;

'- al'extérieur de la ligne de base se situent les eaux territoriales d'une largeur de 12 milles,

puis la Zone d'intéret économique, d'une largeur de 188 milles ;

- pour les ilots situés, dans le lagon, on applique sur leur pourtour une zone des 50 pas

géométriques.

- pour la Cornmune de Nouméa, il n'existe pas de zone maritime ; la seule cote appartenant

au Domaine Public est comprise entre la pointe Chaleix el la pointe Lestelle. II en résulte que les

'projets d'aménagements littoraux ne dépendent que deJa Cornmune de Nouméa:
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- il n'existe plus de zone des pas géométriques dans la Province' Nord, entre Koumac et

.Hienghen.

La répartition actuelle des compétences défmies par la loi référendaire du 9 novembre 1988

est rappelée par ORFILA (1992) :

La mer cotiere est soumise aun régime juridique diversifié selon les zones : zone des pas'

géométriques, rivage, eaux intérieur~s,eaux territoriales. Pour les mers cotieres,c'est l'artiele 7

de la loi référendaire qui s'applique et donne compétence aux Provinces pour la gestion de

l'environnement. La zone économique, étant sous juridiction de l'État.

Sous cette apparente simplicité, les difficultés d'application sont nombreuses et la conception

de ces multiples niveaux de compétences laisse une impression de lois baclées. Le fait que le

Tribunal administratif ait été obligé de trancher en faveur des Provinces contre le Territoire pour

la gestion des réserves est bien un' signe du manque de rigueur de toute cette législation ! Des

complications inextricables proviennent du fait que des compétences concurrentes· sont

attribuées au Territoire, aux Provinces et aux Cornmunes. C'est le cas en particulier pour les

perturbations de l'environnement marin lié au trafic maritime ou aux exploitations minieres~ La

loi référendaire ne fait aucune al1us~on a la peche cotiere, activité tres perturbatrice de

l'environnement. Par ailleurs, aucune limite provinciale en mer n'a été définie.
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5~2j.l - Territoire et environnement

. TI' n'y a pas de service territorial spécialisé' en matiere d'environnement. mais plusieurs

organismes mixtes Etat-Territoire jouent ee role : Service Territorial de la Marine Marchande et

.d~s Peches Maritimes, Service des Mines et de l'Énergie, Service Vétérinaire de la Direction

Territoriale de l'Agriculture,etde la Foret.

En juillet 1992, un colloque sur l'environnement organisé a l'Université franc;aise. du

.Pacifique permit de préciser la législation applicable en Nouvelle-Calédonie et la publication

. d'un fascicule sur le droit de l'environnement (ANONYME, 1993b). Les dispositions générales

du droit franc;ais sont étayees par les principes définis lors de deux conventions régionales,

Convention d'Apia et Convention de Nouméa.

- Service des Affaires marit~mes :

L'État franc;ais exerce ses compétencessur le milieu marin par l'intermédiaire de

l'Administration des Affaires Maritimes qui gere le Service territorial de la Marine Marchande.

Ce 'service .s'occu,pe de' la francisation des navires, des cornmunications extérieures, de

l'exploitation et la conservation des ressources naturelles, biologiques ou non, de la zone

économique. TI doit également faire appliquer la réglementation pour la gestionet la protection

,des especes marines daos la limite des eaux territoriales (12 milies). L'Btat exerce un droit de

, gestion sur le domaine Public Maritime, en particulier pour délivrer des autorisations d'occuper

ce domaine dans le cadre defermes aquacoles (Affaires Maritimes).

-LaDAFE:

La DAFE (Direction du Service d'État de l'Agriculture, de la Foret et de l'Environnement) a

•été créée en 1992. Représentante du Ministere de l'Environnement franc;ais sur le Territoire, elle

dépend du Haut-Cornmissaire. C'est la DAFE qui s'occupe de l'application des Conventions

internationales signées par la Franee (Convention de Washington sur le cornmerce international

desespeces sauvages et Convention d'Oslo sur la poliution marine).

.' Dans la Loi' référendaireétablie suite aux Accords de Matignon et qui défmit les grandes

lignes des relations actuelles entre l'État, le Territoire et les Provinces, il' n'est pas fait

explicit~ment mention de l'~nvironnement. Cependant, le Ministere de l'Environnement fmanee

des contrats de pJans pour des projets de développement touchant a l'environnement.

5~2~1.2 - Provincesgestion de l'environnement, ressources naturelles

. .

~ Gestion des ressources cótieres :

Jusqu'a février 1995, 'c'étalt le service Territorial de la Marine Marchande et des Peches

Maritimes qui proposait les réglementations pour le compte du Territoire. Depuis, ee pouvoir a
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été transféré aux Provinces. C'estdonc aux Provinces de créer et de gérer les réserves marines.

Elles doivent également délivrer les autorisations de peche professionnelle et exercer un

controle. Ces nouvelles dispositions vont poser des problemes d'application puisqu'il n'existe

pas de limite géographique en mer pour délimiter les Provinces.

Une Commission des Ressources Marines regroupant des membres des collectivités et des

organismes scientifiques se réunit "tous les trimestres" pour discuter de la gestiono L'ORSTOM

est membre de cette Commission (a ma connaissance, il n'y a pas eu de réunion depuis

1993 ?). Cette Commission joue uniquement un rOle consultatif et peut émettre des

propositions pour améliorer la gestion des ressources cotieres.

Un Mémento de la réglementation despeches maritimes en Nouvelle-Calédonie est édité

chaque. année. Cette réglementation se base sur les pararnetres définis par des études

scientifiques (taille de la maturité sexuelle chez les crabes de palétuvier et les langoustes,

trocas ... ).

Les brigades de la gendarmerie maritime ?u les agents. des collectivités locales sontchargés

de faire respecter cette réglementation. Dans Ía pratique, il y a une quasi absence de controle en ..

dehors des zones urbaines, c'est adire pour la grande majorité des zones cotieres (ANONYME,

1995c).

Coutume : le "droit coutumier" est reconnu par l'Etat Fran~ais mais son application est

fréquernment incompatible avec la législation maritime fran~aise. Ainsi les clans décident de

"réserves coutumieres" qui s'opposent au principe de libre circulation dans les ealíx maritimes.

Le fait que ce "droit coutumier" ne soit pas écrit est une perpétuelle source de discorde et

d'ambiguilés ; les réserves claniques. ressemblant plus dans le droit fran~ais ades propriétés

privées. Une enquete [mancée par la CORDET a permis d'obtenir un premier récitécritdu

"droit de la mer kanak" (TEULIERES-PRESTON, 1994). Dans la tradition mélanésienne, "un

territoire situé en bordure de mer inclut automatiquement le rivage, qu'il s'agisse d'une plage de

sable ou de mangrove, le platier, leseaux du lagon et le grand récif'. Cette interprétation par des. . . .

occidentaux de la tradition orale mélanésienne est toutefois floue surtout pour les. lagons

délimités par un récif barriere irnmergé. TI serait sans doute plus réaliste de parler de zone .
.' '. .

traditionnelle d'influence d'un clan ou d'une tribu plutot que de propriété de la.zone maritime.

Les aires maritimes coutumieres ne semblent pas détenmnées uniquement par leur exploitation,

mais aussi par des relations sociales entres clans. La prise en considération decette utilisation

coutumiere de l'environnement marin devient tres importante en matiere de conservation. Ainsi,

la réserve Meriet, OU pour la loi fran~aise, sont protégées intégralement la faune et la flore,

continue aservir de zone de peche pour la tribu de Yaté. Cette fa~on de. considérer les zones

marines cornme propriété du clan au meme titre que la terre adjacente semble etre un trait culturel

cornmun aplusieurs peuples du Pacifique et se retrouve avec des variantes aux ilesSalomon et

aux iles Fidji. II est certain que cette appropriation de la mer par les habitants d'une zonec6tiere

pour son usage exclusif est moins destructrice pour l'environnement marin que la méthode
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. occidentale qui permet l'acces de la mer a tous et· conduit a des dégradations ou des

surexploitations.

Déjinition de regles de gestion des peches:

Dans le cas des ressources déja exploitées de longúe date comme le troca, les beches de mer

ou le crabe de palétuvier des regles de gestion des' peches (dimensions, quotas... ) ont été

établies d'apres les connaissances sur la biologie des especes (BOUR, 1990 ; CONAND, 1989

; DELATHIERE, 1990).

. ~ Réglementation des peches maritimes en Nouvelle-Calédonie

- immatriculation et amiement des navires de peche: l'autorisation de pech~ professionnelle

estannuelle ce qui permet un controle sur le nombre de pecheurs ;

- réglementation relative auxengins de peche: les dimensions et maillage des. filets autorisés

sont moins de 1000 m de longueur et maille > 45 mm ; ,des peches spéciales avec des maillages

inférieurs· peuvent avoir lieu pour maquereaux, mulets, aiguillettes, crevettes, sardines et .

anchois. Le chalutage'et le dragage a l'intérieurs des lagons sont interdits (sauf dérogation pour

les Pectinidae du lagon Nord). La peche au fIlet dans lamangrove et a moins de 100 m de la

lisiere de celle-ci est interdite. Les peches destructrices utilisant des explosifs, des outils pour

casser les coraux ou des substances chimiques sont interdites.

.;. réglementation concernant'certaines especes ou groupe d'especes :

Pour certaines especes (Picots, mulets) il existe des périodes de fenneture ou des zones

interdites a certaines périodes (estuaires). Pour d'autrescomme les langoustes (assirniléesa une

seule es¡>eee) ou les crabes de palétuviers la réglementationprend en compte la taille (>14 cm) et

lapériode de reproduction. Pour les trocas, une jauge de diametre 9 cm défmie la taille en

dessous' de laquelle la récolté est interdite. Pour les huitres, la taille doit. etre > 6 cm, etre

prátiquée de jour et certaineszones du lagon sont protégées. La peche au dugong est totalement

prohibée sur toute l'étendue du territoire de Nouvelle-Calédonie sauf dérogations pour des fetes

coutlimíeres ou ades fins sdentifiques. La peche a la tortue est autorisée d'avril a octobre mais

.sa commercialisation est interdite. La réglementation pour la récolte des coraux autorise

uniquement certains genres.(Acropora, Fungia) et fixe pour les non-professionnels une ,limite

d'échantiUons de 300 g (Pour la peche professionnelle des coraux voir § 5.1.1). Pour les

poisspns d'aquarium et especes "décoratives" tels que les bryozoaires et les spongiaires,. une

autorisation spéciale est délivrée a certains professionnels et des zones limitées sont

périodiquement ouvertes ala peche.

.La nouvelle pecherie développée en 1995 dans le lagon Nord et dont l'espece cible est le

mollusque Pectinidae Amusium balloti est réglementée de la fa<;on suivante : l'usage d'un chalut

sans racleur de maille minimale de 85 mm est autorisée (toute autre peche utilisant des engins'

trainants est prohibée dans les lagons) ; la zone autorisée est comprise entre 20° S et le Grand
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Passage ; la profondeur de peche ne doit pas etre inférieure a 15 m ; pour la premiereannée Uli

quota limite la récolte a 600 t ; la peche- est interdite pendant la période de reproduction, au

moins deux mois apres que plus du tiers de la population ait atteint la maturité sexuelle (ceci 

demande un controle du Service de la Peche de la Province Nord),

5.2.2 - Les structures et leurs attributions

Un manque de coordination entre les différents intervenants en matiere d'enviromiement

marin (État, Territoire, Provinces, Cornmunes) a entrainé un détérioration notable de certains

sites et notarriment des zonesde mangro~es (DEVINCK & CHARLOT, 1994).
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Fig. 67. - Carte du découpage provinciale du Territoire de Nouvelle-Calédonie (ANONYME, 1989).

5.2.2.1 • Le service de la Mer de la Province Sud

Le Service de l'Environnement de la Province Sud fait partiede la Direction du

Développement Rural (DDR). Le Service de la Mer est responsable de la création, de la gestion

et du contrOle des réserves. Ce service mene également des actions -d'infonnations et

d'éducation sur la protection des lagons.

Le Service de la Mer est compétent pour la gestion des zones lagonaires de laProvince Sud

(Fig. 67), il fait appliquer les réglementations sur les peches et assure la gestion des réserves

marines.
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5.2.2.2 - Le Service de fa p¿che de la Province Nord

Le Service de la peche de la Province Nord,basé a Koné, a les memes prérogatives que le

Service de la Mer de la Province Sud mais s'occupe en fait essentiellement de peche et peu de

l'e~vironneinent. Ce service délivre les autorisations de peche et gere environ' 170 pecheurs. TI

participe a l'étude de l'impact aquacole sur le littoral,a la surveillance des lieux de ponte des

tortues et au suivi des stocks piscicoles. TI a toutes compétences pour obtenir la création de

réserves marines (HENRIOT, como pers.).
. . . . . .'

, La réglementation des peches est pratiquement identique a celle de la Province Sud, a
l'exception' de la peche aux crabes dont la taille minimále est fixée a14 cm au lieu de 15 cm (DE

,GUIRAN, 1992).

Un rapport publié par la Direction du Développement Rural et de la Peche donne un

páriorarna de la peche dansla Province Nord de 1989 a 1992 (ANONYME, 1992). Des

statistiques (a considérer avec prudence) iridiquent les productions suivantes : 45 % de la

production du Territoire en poissons, 78 % de la production de crabes, 85% de celle des trocas

el95 % des beches de mero 132 embarcations professionnelles étaient recensées en 1992 mais il

est estimé que moios de 10 %,des pecheurs sont de vrais professionnels et pratiquent ce métier a

. plein teinps. Le tonnage peché'exclusivement dans les lagons ne dépassait pas 2000 ten 1992 et

se iépartissait en : 340 t de poissons cornmercialisées et une grande partie de la capture
. .

cons'ornmée en tribu ; 125 t debeches de mer apparteriant a 4 especes ; 100 t de coquilles de

trocas (la chair est consornmée localement) ; 28 t de crabes.

.nn'existe pas de coopérative de peche mais un réseau de colporteurs se charge de collecter

les captures et de les acheminer vers la Provioce Sud ou 86 % de la productionest vendue. Une

ferme 'aquaco1e est fonctionnellea Gatope et d'autres sont en projet. .

5.2.2.3 - Protection de l'environnement dans la Province Hes'·

Depuis la décision de provincialisation des compétences, aucune app1ication concemant

l'environnement n'est encore intervenue sur les lles Loyauté(DONSKOFF, 1992).

.La protection du milieu marin seprésente différernment en Province des iles que dans les

deux autres Provinces puisque seule l'lle d'Ouvéa possede un 1agon. Une évaluation des stocks
, .

. de poissons de ce lagon d'atoll a été réalisée par l'ORSTOM qui a, a cette occasion, acquis des

connaissances générales sur l'environnement lagonaire (KULBICKI et al., 1995). Une

évaluationdes stocks de crabes de cocotiers a également été réalisée sur les llesde Lifou, Tiga,

, Vauvilliers et Dudune, par l'Uni~ersité franc;aise du Pacifique (EL KADIRI-JAN, 1995).

Malgré les lacunes des connaissances sur ces Hes et leur grande dépendance du milieu marin,

d'importants travaux littoraux ont été réalisés sans aucune étude d'impact préalab1e, port en eau

profonde de Lifoú, wharf de>Maré...
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Bién que, le passage des compétences aux mains des :provinces présentent des risques car la

conservation de l'environnement est souvent considérée córnme un frein au développement et

que les Provinces sont maintenant juge et partie, "l'esprit de la provinciali~a~on est avant tout de

s'etre rapproché des populations et par conséquent de mieux prendre en compte la préservation

du patrimoine naturel collectifpour le devenir des générations futures" (DE GUíRAN,1992).

. 5.2.2.4 • La responsabilité des Communes en matiere d'environnement

littoral

Aupartage des compétences sur l'environnement entre État, Tenitoireet Provinces, vient

s'ajouter la réglementation cornmunale portant sur l'aménagement du littoral et sur le rejet de

polluants dans les lagons. La Cornmune d~ Nouméaa ainsi défini un "schéma directeur

d'assainissement" en 1983 pour remédier au rejets dans le lagon des eaux uséis, domestiques et

industrielles. La croissance rapide de l'agglomération avait provoqué localement des pollutions

des baies ·de la presqu'ile nécessitant meme des interdiction de baignades. Depuis 1988, des

stations d'épuration traitent les eaux usées d'environ un tiers des habitations avant de les rejeter

dans le lagon. Les Cornmunes peuvent prendre des mesures d'aménagement du littoral siceux

ci concement l'hygiene publique et peuvent faire interdire la peche ou la baignade.

En outre, par suite d'un arreté du Haut-Commissaire, les Cornmunes étendent leur emprise

tenitoriale jusqu'au récif baniere. Par con,séquent les Provinces, qui sont constituées de

regroupement de Cornmunes, ont les memes prérogatives (MAGNIER, 1992).

5.2.3 • La place et le rOle des organismes de recherche

Les organismes de recherches présents sur le Tenitoire de Nouvelle.,.Ca1édonie sont :

l'ORSTOM (L'Institut fran9ais de recherche scientifique pour le développement en

coopération), l'IFREMER (Institut Fran9ais de Recherche pour l'Exploitation de la ~er), l'UFP

(Université Fran9aise du Pacifique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), le

CIRAD (Centre Intemational en Recherche Agronomique pour le Développement) et l'Institut

Pasteur. Chacun de ces organismes exerce des activités scientifiques concemant la biodiversité,

sa connaissance, sa valorisation, son ~xploitation, sa conservation ou sa restauration. A cela il

faut ajouter l'Aquariu~ de Nouméa qui, sans etre un organisme de recherche, aceueille de

nombreux chercheurs et joue un role important dans la diffusion de connaissances sur

l'environnement marino

L'ORSTOM est de tres loin le plus important par la taille, par la diversité des disciplineset

l'ancienneté de ses activités (1946). Les recherches concemant la biodiversité marine se

déroulent au sein de programmes d'océanographie et de pharmacologie. TI s'agit presque

toujours d'acquisition de connaissances sur les especesou .les écosystemes ; la conservation ne

faisant pas partie des objectifs affichés. 11 est anivé cependant que des chercheurs participent a
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'des études d'impact sur l'environnement marin (CHEVILLüN el al., t'993) ou apportent leur

contribution al'étude d'une réserve (LETüURNEUR el al., 1997). De nombreuses études ont

porté sur l'évaluation des ressources en vue d'ari1éliorer et de réglementer l'exploitation

d'especes marines : troca (BüUR, 1989), beches de mer (CONAND, 1989), crabe de

. palétuvier (DELATHIERE,· ~990), petits poissons pélag'iques (CüNAND, 1988), poissons
, ,

. coralliens (KULBICKI. el al., 1987), poissons hauturiers (GRANDPERRIN, 1975). Cet

, organisme offre un potentiel. humain et technique tres important a l'échelle d'un 'petit Territoire

insulaire mais ses prograrnmes en milieu 'marin sont peu dirigés vers la Nouvelle-Calédonie, ni

meme vers le Sud-üuest Pacifique. Un rapprochement avec le's organismes régionaux que sont

la Commission du Pacifique Sud (prograrnme peche) et surtout avec le PRüE permettrait de

valoriser l'extraordinaire potentiel de connaissances accumulées depuis cinquante ans. C'est

, essentiellement grace aux efforts de l'üRSTüM, souvent en collaboration. étroite avec le

MNHN (Muséum national ,d'Histoire naturelle), que la faune marine de" la 'région est

pratiquement la mieux connue du Pacifique Sud.

'L'IFREMER s'occupe de développer des processus d'exploitation 'des ressources

aquacoles (crevettes pénéides, huitres). Sa station expérimentale de Saint-Vincent, qui existe
, .

depuis 1963, met au point les cycles d'élevages des crevettes, produit des post-Iarves pour les

exploitants et assure aupres de ceux-ci un "soutien technique". Depuis quelques années,

I'IFREMER, ávec l'üRSTüM, se préoccupe de l'environnement des stations' aqúacoles et en

, particulier du devenir des rejets,chargés en matieres organiques dans le milieu naturel.
. . . ' . .

·L'UFP établie aNouméa depuis 1987 possede depuis 1991 un laboratoire dépendant de

, l'enseignement de biologie, le LERVEM (Laboratoire d'Études des Ressources Vivantes et de

.,l'Environnement Marin)., Les principales études menées au sein de ce laboratoire (le plus

souvent par des étudiants) ont concemé : les stocks de' langoustes et de crabes de cocotier,

l'impact de la peche plaisanciere, les réserves marines, l'impact d'aménagements littoraux,

l'aquaculture des trocas et des Pectinidae.

" Les activités du CNRS en Nouvelle-Calédonie ne coricement pratiquement pas le milieu

marino Cependant, de nombreuses collaborations ont eu lieu avec la section pharmacologique de

l'üRSTüM au cours des prograrnmes SNüM (Substances Naturelles des ürganismes Marins)

et SMIB (Substances Marines d'Intéret Biologique).

L'Institut Pasteur est spécialisé dans les disciplines médicales maiscollabore avec

l'üRSTüM et le CNRS 'a la mise en évidence des activités, antibactériennes ou antivirales de

substances extraites d'organismes marins.
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Bien qu'il soit tres-orienté vers l'agronomie, le CIRAD, est tout de meme impliqué dans des

projets concemant l'environnem~n~ :et la "faune sauvage" terrestre. TI collabore ainsi avec

l'üRSTüM au prograrnme de revégétalisation des sites miniers.

L'Aquarium de Nouméa, creé en 1956 par le Dr René CATALA, présente au pub1ic la

faune et la flore des 1agons. Il fonctionne en systeme ouvert par pompage dans la Baie des

Citrons, ce qui permet d'avoir une eau chargée en plancton et en larves d'organismes

benthiques qui vont se développer. dans l'Aquarium. C'est dans cet aquariu~ qu'a été

découverte la fluorescence des coraux (~ATALA, 1958, 1959, 1960). Depuis que1ques années

i1 présente également des représentants remarquables de la faune de profondeur (Nautilus,

Bathynomus). TI re¡;oit environ 65 000 visiteurs par an et leur donne un panorama de la

biodiversité marine.

Cet Aquarium a toujours été étroitement associé al'üRSTüM dont i1 accueille fréquemment

certains chercheurs ou permet la réalisation de la partie expérimentale de certaines theses. Du fait

des possibilités offertes de récoltes marines et de maintien des especes en eau de mer courante,

il est utilisé par de nombreux chercheurs de passages, fran¡;ais ou étrangers, pour desétudes de

physiologie ou de comportement.

L'un des roles primordiaux de l'Aquarium de Nouméa est pédagogique. TI fait partiedes

visites classiques du cursus scolaire, les éleves bénéficiant de visites guidées par des

spécialistes. TI contribue doncgrandement' a une meilleure sensibilisation a la' biodiversité

marine et aux problemes d'environnement.

Un projet de création d'un nouvel Aquarium sur le meme site est actuellement en .cours et

devrait voir le jour en 1998 grace aux crédits du Fond Europ~n de développement. Une partie

laboratoire d'accueil permettra acet organisme de continuer ajouer son role de Laboratoire de

Biologie Marine.

Les chercheurs de ces divers organismes participent aux réunions sur l'environnement

faisant ainsi profiter les décideurs de leur expertise. Ils n'ont toutefois qu'un rOle consultatif et

les études qu:ils proposent pour répondre scientifiquement aux questions des pouvoirs publics

sont souvent considérées comme trop longues et trop complexes. L'une des difficultés majeures .

étant de faire admettre que les problemes d'environnement sont compliqués et que la Science n'a

pas de réponse irnmédiate aapporter.Parailleurs, le scientifique est souvent suspecté de vouloir
, , , - .

mettre un frein au développement pa,r exces deprudence. Le dialogue est difficile ou irrationne1,

voire inexistant.

5.2.4 - Les associations de protection de la nature

La plus ancienne des associations de protection de la nature est l'Association pour- la

Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne (ASNNC) qui existe depuis 1971. En 1994 elle
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regroupait environ 400 membres (7) dont de nombreux enseigríants.' Elle joue un rOle important

· dans l'information et .l'éducation et édite le "Journal Vert" distri}Jué gratuitement a 3000

exemplaires. Son but est de faire connaltre le patrimoine naturel de la Nouvelle-Calédonie et son

originalité et d'attirer l'attention sur les pertutbations de l'environnement (feux, mines,

P?l1utions...). L'ASNNC a réalisé des opérations de "recherche" sur quelques especes

emblématiques cornrrie le Cagou et les tortues marines ainsi que des actions de reboisement et de

nettoyage. Malheureusement, le reboisement a été fait avec des especes introduites, ce qui est un

comble pour une associationsupposée prbtéger la riature ! . Le plus souvent cette association
. .

utilise de la main d'oeuvre bénévole mais pour certaines opérations cornme le marquage des

tdrtues, elle a obtenue le soutient du PROE et des Provinces. Par ailleurs, depuis trois ans, la

fondation MacArthur fmanceune personne chargée, au seih de l'ASNNC, de développer un

prograrnme d'initiation a l'environnement (PIE). Depuis 1996, cette assocüition a aidé a la

création d'un Centre d'Initiation al'Environnement (CIE).

Action Biosphere a éte créée en 1992 avec pour objeetif la défense de lanature pour un

développement durable. Elle est tres active sur le terrain et souhaite obtenIr la création d'un

"observatoire de l'environnement". C'est en partie gráce ason intervention contre l'extraction

. des sable's lagonaires que ce projet a été abandonné.

Ces deux associatioris, ASNNC et Action Biosphere,ont pour principal défaut d'avoir

·chácune une nette orientation politique, ce qui, dans une petite lle conduit parfois a'des attitudes

caricaturales préjudiciables ades actions de protectionde l'environnement efficaces. ,

5.3 • Les mesures de protection de I'environnement efficacité et

critiques

5~3~1 • Conservation 'de la biodiversité pargestion des ressolirces·:

<¡uotas, tailles limites, permis, périodes de fermeture.

,I..es mesures de protections adoptées pour limiter l'iinpact de la peche sont variables selon les

·especescibles et pas toujoursbien adaptées.

,- périodes de fermeture de la peche, généralement en saison chaude (septembre a janvier

pour les 'picots, octobre a mars pour le crabe, novembre a mars, pour les Aortues...) qui

correspond ala reproduction pour de nombreux organismes.

'-taille limite (largeur du céphalothorax > 15 cm pour le crabe de mangrove Scylla serrata ;

longueur du céphalothorax > 9 cm pour les langoustes, le législateur semb1ant ignorer qu'il se

peche en Nouvelle-Calédonie 4 especes de langoustes et trois especes de cigáles de mer qui

n!orit pas les memes vitesses de croissances ; diametre de la coquille > 9 cm pour les trocas

Tiochits niloticus.
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. - délimitation de zones de peche autorisées éspongiaires, bryozoaires et poissons.

d'aquarium).

-fixation de quotas de peche annuel : c'est le cas pour l'exploitation par chalutage du

Pectinidae Amusium balloti dans le lagon Nord.

Ces réglementations destinées a protéger .les ressources devraient etre adaptées a la biologie

de chaque espece. Or, si tel est bien le cas pour certaines d'entres elles (crabe, troca), la plupart

des especes sont regroupées sous des appellations vemaculaires peu précises, cornme pour les

coraux, les langoustesou les poiss~~s, notamment les picots (poissons chirurgiens) qui

comptent plusieurs especes exploitées.

5.3.2 • Effets d'une destruction du milieu corallien sur la diversité spécifique

Devant la rapide dégradation des zones coralliennes observées dans certaines reglOns

(Philippines, Indonésie, Madagascar...) certains auteurs ont réalisé une c1assification des zones

coralliennes en fonctionde leur état : critique, menacé ou stable (WILKINSON, 1992). Cet

auteur prédit une disparition de la moitié des ressources coralliennes d'ici 30 ansassociée a une

extinction massive des especes. Ces propos catastrophistes étaient destinés a faire réagir la

cornmunauté scientifique et a insister sur 1'urgence des mesures de protection a adopter

(ANONYME, 1993a). A ee ti~ 1'objectif a été atteÍi1t puisque la protection' des zones

. coralliennes est devenue 1'une des pnorités en 1997. A partir des évaluations de superficies

récifales détruites ou menacées,. d'autres auteurs ont tenté d'estimer le nombre d'especes

menacées d'extinction (PAIN, 1996; REAKA-KUDLA, 1997). Deux hypotheses sont faites:

1 - les récifs coralliens mondiaux (617 000 km2) abriteraient environ 950000 especes; .

2 :- plus les organismes sont petits, moins ils portent d'oeufs et plus leur distance de

diffusion est faible. Ils seraient donc particulierement vulnérables et menacés d'extiriction

lorsque les récifs sont détruits.

La premiere hypothese semble plausible puisque environ 93 000 especes récifales ont déja

été décrites et que les études d'écologie récifale sesont substituées prématurément aux études

taxonomiques donnant un coup de frein a la connaissance faunistique de ces milieux. (REAKA

KUDLA, 1994). Plusieurs groupes sont peu étudiés et la faune et la flore cryptique est tres mal

échantillonnée (PAULAY, 1997).

La deuxieme hypothese est beaucoup plus discutable paree que 1'on ne co~ait souvent pas

1'aire de distribution des especes. Ce postulat n'est en tous cas pas vérifié pour les organismes

de la méiofaune. Certains auteurs pensent que, compte tenu des nombreuses incertitudes sur la

diversité spécifique des récifs et la capacité de dispersion des organismes,les especes marines

pourraient bien etre beaucoup plus vulnérables que prévu (KNOWLTON & JACKSON, 1994).

Par ailleurs, si, cornme l'annonce REAKA-KUDLA (1997), plusieurs miUiers d'especes

avaient déja disparo a la suite de la dégradation anthropique des récifs, des especes décrites dans
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les.groupes dominants, Mollusques,Crustacés, devraient ~'etre éteintes ? Or, apparernment rien

de tel n'a encore été signalé.

5.3.3 - Conservation de' la biodiversité par protection des espac~s ': .

.aires protégées

5.3.3.1 - Les réserves existantes

En Nouvelle-Calédonie, avec l'augmentation rapide de la population. et des activités

économiques, l'environnementmarin est perturbé dansles zones proches des. centres urbains et

dans celles qui sont situées sous l'influence des exploitations minieres. Dans un souci de

conservation les pouvoirs. publics ont pensé a créer des réserves protégeant les réCifs

(CHAZEAU, 1993 ; CHAZEAU et al., 1994). La superficie ainsi réglementée-est au total de 52

283 ha (environ 500 km2) si~ués en totalité dans la partie sud de l'Ile (Fig. 68; 69). D'apres la

"délibération n0108" du 9 inai 1980 définissant les aires de protection de l'environnement et

classant les zones déja protégées en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, plusieurs types de

réserves peuvent etre créées :

~ réserves natlirelles intégrales oil l'exploitationet la circulation sont intúdites ;

. - Parcs territoriaux dans un but de "récréation du public" ;

~Réserves spéciales de fatine et de flore oil certaines activités humaines sont réglementéés.

Toutes les aires de protection terrestres sont· placées sous le controle .du Service de

.l'Environnement et gestion des parcs et réserves ; Direction du Développement Rural.

. Réserve spéciale du récÍjAbare:

.. Trois portions contigues du .récif barriere délimitant le lagon sud-ouest (récif Abore)

. foimaient une "Réserve spéciale tournante de falme marine", avec les troiszonesA (12 190 ha),

B(10 960 ha), et C (12 420 ha) définies le 10 juillet 1981 (Del. nO 230). L'objectif de ce type de

"réserve" était de limiter l'impact de la prédation humaineen prévoyant des .périodes de jacheres

supposées permettre une reconstitution des équilibres écologiques. Tous les trois.ans, l'une des

zones était ouverte a la peche pour une durée de trois ans ce qui signifie que les deux autres

zones étaient fermées pendant six an~ d'affilée. Ce' systeme présentalt p1usieurs' inconvénients :

étant proche de l'agglomération de Nouméa (environ 80000 habitants), on assistait le.jour de

l'ouverture d'une zone a une ruée des pecheurs et au massacre des populations animales de

fá~on déraisonnable malgré la fixation de quotas, peu ou pas respectés ; si une période

d'interdictión de peche de six ans peut sembler suffisante a la reconstitution des stocks de

, poissons, néanmoins elle ne permet pas aux écosystemes de retrouver leur équilibre naturel.

L'inconvénient le plus pervers était toutefois le suivant : l'instauration de ce systeme de réserve

tournante donnait bonne conscience a la population .vis a vis de la préservation de

l'environnement et empechait la création d'autres zones de réserves, intégrales celles-Ia, qui



BIODlVE~SITE DU BENTI-IOS DE NOUVEILE-CALEDONIE 275

-." :

.. ,' '

." ..

. seraient vraiment efficaces. Une réserve toumante qui nlest qu'un garde-manger pouÍ' les

pecheurs n'est qulun faux semblant de protection. Si ron estime que ce systeme est un .

régulateur de la pression de peche, il faudrait parallelement mettre de vastes portions'de' barriere

récifales et de fonds lagonaires en réserve intégrale. En 1993, pour la premiere fois, une étude

scientifique a été entreprise pour évaluer l'effet de l'ouverture d'une zünesur les peuplements

benthiques et ichtyques (KULBICKI et al., 1996). Dans des régions tres peuplées cornme les

lles Philippines, il semble que l'effet bénéfique des réserves de peche soit remis en question. Le

gel d'environ 10 % des lieux de peche sans ,diininution concomitante du nombre des peeheurs
..' - .

pourrait au contraire accroltre la surexploitation des 90 % restants (MUNRO, 1995).

Au vue des résultats des études sur la réserve Abore et des contraintes techiliques' et

fmancieres qu'implique sa surveillance, la Province Sud a décidé de déclasser cetteréserve

tournante en 1997 . Depuis juillet 1996, cette réserve a été modifiée : elle n'est plus tournante ;

la partiecentrale (15 070 ha) est classée en réserve permanente et les deux autres zones sont

ouverts ala peche.

llot Maítre: l'arreté du 10 juillet 1981 (nO 1890) fixait la création d'une "réserve spéciale de

faune et de flore" de 765 ha autour de l'llot Maltre tout proche de Nouméa. Cette zone qui avait

été fortement dégradée par l'hornme (surpeche, mouillagesexcessifs, construction d'un hotel)

comprend un tres grand platier corallien du coté au-vent (Fig. 69). Les récüs étaient abimés, les

poissons petits et peu nombreux et les astéries mangeuses de coraux (Acantha;ster) abondantes

(CONAND, 1983). La mise en réserve intégrale de ces formations récifales semble avoir.permis

une reconstitution des écosysremes. Actuellement, le platier présente un herbier de phanérogame

en bonne santé abritant une faune diversifiée (particulierement des coquillages. qui ailleurs sont

la proie des collectionneurs), les Acanthaster ont pratiquement disparo et le front récüal se

reconstitue.

110tAmédée : Par le meme arreté du 10juillet 1981, la création d'une petite réserve (154 ha)

de "faune et de flore" était décidée autour de l'llot Amédée (cet llot est devenu un' "pare

territorial" depuis le 26 janvier 1989, cf. infra). La encore, l'objectif est moins de protéger la

nature que de conserver a l'environnement un aspect suffisarnment attractif pour que les

touristes continuent de le fréquenter. Eneffet, situé sur le récif barriere aproximité d'une passe,

cet llot ·fait partie des hauts lieux touristiques de la Nouvelle-Calédonie par la beauté des

:: .... paysages (plages de sables blancs) et des fonds' coralliens et par la présence d'unephare

emblématique signalant l'atterrissage de la passe de Boulari. Malgré ·la .réglementation en

vigueur, une fréquentation excessive (parfois 2000 touristes débarquant d'un paquebot) de ce .

petit llot pourrait bien contribuer al'intense érosion du rivage actuellement en cours.

Depuis juillet 1996, cette petite réserve est incluse dans le nouveau périmetre de la réserve du

récif Abore.
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Réserve spéeiale de ¡aune marine de la Dieppoise : Il s'agit d'une petite réserve de 13' ha

définie le 25 septembre 1990 autour de Tépave d'un navire rnilitaire volontairement coulé acet

endroit, ·la Dieppoise. L'obje~tif de ce type de micro-réserve. est principalement touristique.

L'épave, immergée sur un fond sableux de 30 m,· proche du récif barriere, sert de refuge pour

les poissons et se couvre de faune fixée afin de devenir un lieu de plongée so~s-marine attractif.

Les clubs de plongée n'hésitent d'aiUeurs pas a ilourrir les poissons pour fixer la faune

ichtyologique et arnéliorer le spectacle proposé aux plongeurs. Cette conception est bien

éloignée d'une· "réserve naturelle" et ne permet pas la constitution d'un écosysteme équilibré

(BALLANTINE, 1991). Ce cas se rapproche pltitot de celui des "récifs artificiels" qui ont été

implantés dans différentes régions du monde pour accroitre les habitats des poissons et

arnéliorer la peche (BROCK, 1985). La Nouvelle-Calédonie possede quelques anciennes

épaves sur lesquelles la faune fixée a entieremeilt colonisé les substrats métalliques (épave de la

"Joliette") créant un attrait supplémentaire pourles écotouristes sous-marins.

Pare territorial du Lagon sud (flots Signal, Larégnere, Bailly, Canard et Amédée) : cet

ensémble de petits ílots coralliens du lagon sud-ouest représente une superficie de 1 061 ha

répartis de la fa~on suivante : Signal (243 ha), Larégnere (649 ha), Bailly (215 ha), Canard

(176 ha). Les observations faites sudes poissons récifaux, a5 ans d'intervalle avant et apees la

mise en réserve de ces 5 ilots du lagon Sud-Ouest, montrent une forte augmentation de la

richesse spécifique (67 %), de la densité (160 %) et de la biomasse (246 %) (WANTIEZ et al.,

1995).

Réserve spéeiale marine Yves Merlet: Créée le 17 aoOt 1972 (arreté n0']2-396 / CG) elle

délimite une surface de 17 200 ha situésau sud-est de la Grande Terre dans laquelle les

formations récifales et les ilots sont intégralement protégées. TI s'agit d'une région éloignée des

concentrations humaines ou la navigation. est interdite sauf pour les habitant des tribus de la

région de Yaté-Goro et les Kuniés (habitants de l'ile des Pins) qui coutumierement s'yrendent

pour pechero Aucune étude de la variation spatiale de la biodiversité n'a été entreprise .pour

savoir si les dimensions adoptées pour définircette réserve protegent efficacement les espeees.

Réserve spéciale de la baie du Prony : .cette petite réserve (145 ha) qui englobe l'ilot Casy a

. été créée simultanéinent al'implantation d'un Hotel sur cet ilot dans le but de controler l'impact

d'une importante fréquentation touristique sur l'environnement.

Cette réserve est actuellement gravement menacée par le développement d'un projet minier

dans le sud de la Grande Terre qui implique la création d'un port minéralier en baie du Prony..

Dans la Baie du Prony, une micro-réserve (12,5 ha) protege l'Aiguillede Prony qui est une

spectaculaire concrétion de Brucite montant de 35 m jusqu'en surface et un site tres fréquenté

par les plongeurs.
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La réserve intégrale Y. Merlet

587 m

PyIone (rem.)
0- .

564 m

Fig. 69. - Réserves marines de la province Sud. A : Réserve intégrale Yves MERLET : B : réserves spéciales
de la Baie du Prony. e :réserves spéciales de Bourail.
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Réserve spéciale de Bourail : située au nord-ouest de la Province sud, cette petite réserve

mise en place en juin 1993 protege la zone littorale entre la Roche percée a la plage de Poé.

Trois sites sont protégés : la réserve de la Roche Percée et de la Baie des Tortues (120 ha) ; la

réserve de l'Ile verte (84 ha) et la réserve de Poé (2800 ha).

Au total, les aires marines protégées de la Province Sud représentent : 20 257 ha pour les

réserves spéciales marines ; 17 200 ha pour la seule réserve intégrale et 10,5 ha pour les

réserves spéciales de faune (Seche croissant et Goéland.

5.3.3.2 • Effets des réserves sur les stocks de poissons

Pour les halieutes, le but d'une réserve est de protéger un stock de telle fa90n que la ponte

assure un bon recrutement. Les études menées aux Philippines montrent que l'effet positif

d'une réserve sur les stocks de poissonscoralliens adultes cesse aquelques centaines de metres

de sa limite (RUSS & ALCALA, 1996). Autrement dit, si la zone mise en réserve protege bien

un stock de poissons, elle exporte peu d'individus vers les zones limitrophes. L'effet protecteur

de la réserve pour la faune est effectif, alors que ses capacités de rec"olonisation des espaces

environnants semblent limitées.

ROBERTS et HAWKINS (1997) montrent, sur un exemple pris aux Caraibes, que l'effet

protecteur d'une réserve pour les" poissons est nettement observable meme pour une tres petite

réserve de 2,4 ha.

5.4 . Prospective et propositions

Les Hes du Pacifique présentent deux caractéristiques qui conduisent inéluctablement a la

surexploitation du milieu naturel : les taux de croissance démographique dans le Pacifique sont

parmi les plus élevés du monde; les ressources naturelles de nombreuses Hes sont limitées. En

1994, la population du Pacifique Sud est estimée a6,7 millions d'habitants avec une croissance

moyenne annuelle de 2,3 % . A ce rythme, les effectifs despopulations auront doublé en 31

ans. L'exemple des Samoa Américaines, ou l'explosion démographique s'est produit il y a

environ 50 ans, montre qu'avec un taux d'accroissement de 3,7 % / an la population doublera

en 19 ans et exercera une telle pression sur les ressources cotieres que celles-ci seront vite

épuisées (CRAIG, 1995). TI parait donc urgent :

- de créer des réserves d'une dimension suffisante pour que toutes les especes y soient

représentées. Ces réserves devraient donc englober tous les grands types d'écosystemes et non

seulement les récifs coralliens. En Nouvelle-Calédonie il serait souhaitable de prendre en

compte les travaux scientifiques qui ont montré que les lagons étaient structurés en trois grands

types de fonds meubles (fonds cotiers envasés, fonds de sables gris a caulerpales, fonds de

sables blancs) et de définir des zones de réserves allant plutot de la cote au récifs que des
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portions de barrieres ou de petits ilots. Une réserve suffisamment vaste protégera efficacement

l'environnement et les especes et constituera de plus le laboratoire indispensable aux

scientifiques pour comprendre l'évolution du reste de l'ile.

- d'établir une liste des especes menacées localement ou globalement

- de dresser une liste des écosystemes littoraux et des menaces pesant sur chacun d'eux (cf.

ZNIEFF).

Sur le plan halieutique, une réserve pennanente est une garantie pour la reproduction des

especes exploitées alors· que les réglementations définissant des "périodes de fenneture" des

peches n'ont pas de fondements scientifiques. En effet, il n'y a pas de relation directe entre le

nombre de reproducteurs et l'abondance d'un stock. La fenneture d'une pecherie pendant la

période de reproduction serait donc sans effet sur les effectifs. L'effet bénéfique d'une saison

de fenneture traduirait uniquement la réduction de l'effort de peche (FARMAN, 1995). La

protection des zones de reproduction et de "nursery" est plus efficace que l'établissement de

périodes de fenneture de la peche.

5.4.1 - Création d'autres réserves en Nouvelle-Calédonie

5.4.1.1- Réserves' lagonaires(Chesterfield, Huon et Surprise, corne sud•••)

Pour protéger efficacement les différents écosystemes marins de Nouvelle-Calédonie et les

especes qui les fréquentent, il faudraitdélimiter des périmetres de réserves intégrales de grandes

dimensions (plusieurs milliers de km2). Ces zones devraient etre judicieusement réparties sur

tout le Territoire et non pas seulement dans la Province Sud et tenir compte des différents

biotopes, mangroves, herbiers, ilot, récifs barrieres. TI s'agirait de suivre le schéma adopté pour

le pare national de la Grande barriere australienne (GBRMPA) et de défmir un plan général de

gestion des lagons avec de vastes zones en réserves intégrales et d'autres ouvertes a la

navigation de plaisance ou a certains types de peche. La création d'une zone de réserve est

forcément contraignante pour les populations locales ; néanmoins, la Nouvelle-Calédonie étant

tres' peu peuplée, il parait encore possible d'y définir des réserves sans trop perturber les

traditions. TI est donc particulierement important qu'elles soient mises en place et gérées en

concertation avec les collectivités locales. Certaines zones completement inhabitées pourraient

d'oreset déja etre mises en· réserve sans consultation des acteurs socio-économiques et

culturels. C'est notamment le cas de :

La corne sud-ouest des récifs de la Grande Terre (Fig. 70) : Cette

vaste zone récifale située a plus de 50 km de la Grande Terre comprend un récif barriere

encerclant de nombreux ilots ou cayes de sables séparés par des fonds meubles sur lesquels des

herbiers de phanérogame sont présents. La mise en réserve intégrale de cette partie du lagon

sud-ouest ne nuirait ni ala peche ni a la navigation de plaisance (zone non hydrographiée et

. difficilement navigable).
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Fig. 70. - Proposition d'un périmetre de mise en réserve intégrale d'une partie du lagon sud de la Nouvelle
Calédonie (d'apres la carte marine du SH n07268).

Les iles Huon et Surprise (Fig. 71) : TI s'agit des deux petits atolls

coralliens situés a l'extreme nord de la Grande Terre qui sont des lieux privilégiés de

reproduction destortues (Chelonia mydas) et de nombreuses especes d'oiseaux de mer. D'apres

les spécialistes américains des tortues marines (PRITCHARD, BALAZS, CARR et HIRTR)

qui ont survolé abasse altitude toutes les plages du Territoire et des Iles en 1979, l'atoll de

Ruon serait l'un des principaux lieux de pontes du Pacifique sud-ouest pour la tortue verte,

raison suffisante pour faire de cette région une réserve intégrale.

Les iles Chesterfield (Fig. 72) : situés a mi-distance entre la Nouvelle

CaIédonie et la cote est australienne, lesdeux immenses atolls de Chesterfield et de Bellona sont

tres isolés dans la mer du Corai!. Cet éloignement leur procure une certaine protection naturelle

qui permet la présence permanente de vastes colonies d'oiseaux de mero Cependant, plusieurs

fois par an, des navires s'y rendent soit pour entretenir la station météorologique automatique

située sur ¡'Ile Loop, soit pour emmener des collectionneurs de coquillages australiens a la

recherche des volutes endémiques (Cymbiolacca tatcheri, Lyria grangeO. L'absence de

réglementation concemant l'environnement de ces Ilots laisse libre cours au pillage (langoustes,
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bénitiers, volutes, tortues, poissons... ) et aux introductions' volontaires ou non d'especes

(léz~rds, rats, cocotier...) tres néfastes a l'équilibre de ces écosystemes. Cet archipel tres isolé

est tout de meme fréquenté de longue date : Au 19 eme sÍecle, l'ile Longue a servi de base aux

baleiniers qui chassaient le rorqual abosse et le cachalot lors de leurs migrations saisonnieres.

Des vestiges de ces installations y sont encore visibles (cabanes, chaudron a graisse) et de

multiples épaves ont été signalées sur les récifs de cet archipel. L'Association Fortunes de Mer

Calédoniennes ne recense pas moins de 27 naufrages aux iles Chesterfield entre 1831 et 1939

(ANONYME, 1989). Les palangriers japonais qui.pechent aproximité y font probab1ement

relache de temps a autre? Enfin, la découverte en 1993 d'un tres important trafic de drogue

utilisant cette région cornme .entrep6t montre que l'isolement n'est pas un facteur suffisant de

protection et que la mise en place d'une.réglementation s'impose.
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Fig. 71. - Proposition d'un périmetre de réserve intégrale aux Récifs d'Entrecasteaux (¡le Huon et lIe de la
Surprise) (SH n07268). .

5.4.1.2 - Faut-il créer des réserves de faune bathyale ?

La faune de profondeur mise en évidence par nos campagnes sur la ride de Norfo1k est si

riche,si originale et présente un tel taux d'archa"isme et d'endémisme que la question de sa

conservation peut se poser. En effet, cette faune est tres vulnérable car localisée uniquement·sur

la partie sommitale des guyots et qu'une ressource en poissons exploitable· y est associée

(Beryx). Cette idée, tres nouvelle, de créer une sorte de réserve de faune bathyale a toutefois .

déja été émise par d'autres chercheurs :
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- en 1994, des chercheursaustraliens du CSIRO se' sont préoccupés de la fa~on dont ils

pourraient faire protéger ceriains monts;sous~ma.rins de la mer de Tasman: situés dans les zones

de peche a l'"orange roughy", (Hoplostethus atlanticus), qui sont eux meme des organismes a
croissance lente pouvant vivre pres de 150 ans (FENTON et al., 1991). KOSLOW et EXON

(1995) pensent que certaines especes benthiques détruites par les chaluts sont tres agées

(gorgonaires, anthipathaires) et que les petites populations qu'elles constituent pourraient étre

anéanties (KOSLOW, 1997).

CARTE BATHYMETRIQUE
, Li PLATEAU DES

CHESTERFIELO

19·
S

Fig. 73. ...2 Proposition d'un périmetre de réserve intégrale des Atolls de Chesterfield et BelIona (carte d'apres
MISSEGUE & COLLOT, 1987).

Nos propres observations sur la faunebathyale fixée confirment la grande longévité des

especes et leur croissance tres lente. Ainsi les datations effectuées sur les éponges calcifiées du

groupe des sphinctozoaires indiquenf une croissance d'environ 1 cm par siecle, (VACELET et

al., 1994). Des spicules silicéuses des éponges du genre Monoraphis d'un diametre de 8 mm,

,actuellement en étude ala Scripps Institution of Oceanography, seraient agées de 200 a400 ans

(MOORE, in. litt.). Il est probable que le passage d'un engin trainant sur une faune benthique

fixé acroissanceaussi lente perturberadurablement l'écosysteme.

~ en 1994, FRICKE et al. proposent la création d'un observatoire sous-marin aux lles

Comores destiné a protéger le Coelacanthe. En effet, cette espece, victime de son succes
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médiafique; est capturée par les habitants, bien qu'elle soit simultanément protégée par une
. .

. ihterdiction de peche et par son inscription en annexe. 1 de la Convention de Washington. Mm

de protéger ce "fossile vivarit"sans pour autant priver les populations locales d'une importante

source de revenus, la réserve se composerait de caméras vidéo filmant en continu l'évolution

des poissons et d'un observatoire de surface accessible aux touristes. Par ailleurs, l'observation

. du comportement de la faune de profondeur sur de 'longues durées permettrait certainement

d'enrichir les connaissances scientifiques sur cette faune méconnue. On retrouve la encore

l'association entre protectionet valorisation durable de la biodiversité.

Pour protéger efficacement la faune bathyale des guyots de la ride de Norfolk, une telle

réserve devrait englober divers types de monts sous-marins de petites tailles présentant des

peuplements particulierement riches : le banc Stylaster (= A), le banc Éponge (~ B) et les bancs .

Jumeaux (cf. carte Fig. 53,74). De plus la protection intégrale de ces trois monts sous-manns

de la ride de Norfolk serait favorable a la conservation du stock de Beryx qui, selon leschéma

proposé par LEHODEY (1994)? développerait son cycle de vie autour de l'ensemble de Monts

sous-marins des rides de Norfolk et des Loyauté (Fig. 73). Cette proposition de création d'une

réserve de faune bathyaledevient tout a fait d'actQalité car, en octobre 1997, un armateur

fran~ais vient de demander une autorisation de peche au Beryx par chalutages (RICHER DE

FORGES et al., 1997)..

Sur un plan purement éthique, lorsque l'homme deviendra capable de. protéger des

écosystemes situés hors de sa vue, il aura réalisé un grand pas vers la véritable conservation de

la nature pour elle meme, saos arriere-pensées mercantiles.

5.4.2 - Recommandations pour l'aménagement du littoral .

:Pour réaliser un développement éconornique du Territoire de Nouvelle-Ca1édonie

respectueux de l'environnement, il serait souhaitable de. s'inspirer d'exemplés existant en

Franceou en Nouvelle-Zélande. Ainsi, le Conservatoire du Littoral fran~ais pourrait

certainement aider a concevoir un véritable plan d'aménagement du littoral de Nouvelle

Calédonie. n faudrait toutefois intégrer le fait que la biodiversité des habitats et .des especes est

beaucoup plus élevée qu'en zones tempérées. Une des premieres étapes vers cet aménagement

rationnel serait la réalisationd'un plan ZNIEFF.;mer conune cela a· été fait sur le littoral

métropolitain et est en cours dans les Départements d'Outre mer (La Réunion, Guadeloupe).

TI faut arreter de détruire systématiquement les zones de mangroves qui' sont l'un des

écosystemes les plus dches des lagons et qui forment une interface protectrice. Habilement

aménagées, certaines zones de mangroves, pourraient etre mises en réserves de fáune et defiore

et ouvertes au publico

La prolifération de projets d'aquaculture de crevettes en zones littorales doit etre régulée pour

atteindre deux objectifs complémentaires, une perturbation minimale des zones de rejets et le .

maintien d'une production de grande qualité.
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Fig. 73. -Proposition de zones bathyales amettre en réserve intégrales concernant trois monts sous-marins re
la Ride de Norfolk : Banc Stylaster, Banc Jumeau Est, Banc Eponge.
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.' Aucune construction en zone littorale, modifiant le trait de cote, ne devrait etre engagé sans

étude d'impact préalable pourjauger les effets écologiques et écotouristiques.

Conclusions

, Ce document a amplement montré que les lacunes sur la connaissance des faunes de l'Indo

Pacifiques étaient encore tres vastes, quecertains archipels n'avaient jamais fait 1'objet de bons

inventaires et que pour certaines zones et certains groupes zoologiques les seules données

disponibles sont celles qui furent acquises au cours des Grandes Expéditions de la fin du XIX

eme siecle. TI est évident que pour aboutir a une bomi.e gestion de 1'environnement, notarnment

en créant des réserves a bonescient en sachant ce que 1'on protege, 1'effort d'inventaire des

especes est a poursuivre. Parmi les décideurs de la recherche scientifique, il est de'bon ton de

dire que cette démarche est périmée, que la diversité est tellement grande que ces efforts sont

vains et inutiles ; malheureusement, ces personnes mal informées ou mal intentionnées ont

réussi a persuader les décideurs politiques que 1'activité exploratoire et descriptive n'avait plus

líeu d'etre soutenue. Il s'agit purement et simplement de '~terrorisme intellectuel" ! La réalité est

bien différerite, la connaissance de base, indispensable a la gestion, a 1'exploitation, a la

valorisation et a la conserVation de la biodiversitésur notre planete, passe par 1'inventaire

taxonomique des especes (MANNING, 1991 '; FELDMANN & MANNING, 1992 ;

ERZIN<;LIOGLU, 1993). On' assiste actuellement a une prise de conscience des États-Unis

dans ce domaine et tous les systemes de bases de données destinés a aider les décideurs en

matiere d'environnement fonctionnent a partir d'un inventaire taxonomique régional (BUTMAN

& CARLTON, 1995; PAULAY, 1997).

La France, qui avait prisune part active dans 1'exploration et la description des faunes de,

l'Iodo-Pacifique et tout, spécialement du milieu marin, a suivi la mode simplificatrice de

1'écologie quantitative pendant plusieurs décennies, allant jusqu'a supprimer pratiquement

l'enseignement de la zoologie du cursus universitaire. Elle occupe pourtant, grace a ses

Départements et Territoires d'Outre-mer, une position privilégiée dans la zone intertropicale, lui

permettant un acces a la grande biodiversité de ces régions et lui conférant responsabilités sur

, l'une des plus vastes zones économiquesmondiales (la sornrne des ZEE fran<;aises en région

tropicale couvre 8 989 740 km2). Le patrimoine national exceptionnel que représente la

biodiversité associée aux récifs coralliens fait maintenant 1'objet de projets de surveillance et de

sauvegarde au sein de l'ICRI-France. Toutefois, ces actions restent encore liées aux bonnes

volontés individuelles de quelques chercheurs et le,soutien de l'Etat au travers de programrnes

institutionnels est quasiment inexistant. Il est meme remarquable d'observer un total découplage'

entre le discours sur la conservation de la biodiversité et la réalité des recherches. Lorsque, dans

un avenir proche, il ne sera plus possible d'identifier un organisme mafÍn faute de

taXonomistes, 1'érosion de la biodiversité se poursuivra dans une rassurante ignorance.
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Au sein des pays développés, 'commence néanmoins aémerger des "groupes prospectifs" qui

essayent d'imaginer l'évolution de la planete a plus long terrne que. les politiciens et les

administrations, trop occupés agérer l~ faillite des systemes ééonomiques internationaux. Tous

les scénarios évolutifs décrits par ces experts prédisent une sévere érosion de la biodiversité

spécifique des écosystemes terrestres et la régression des écosystemes marins littoraux. La

nature est peu apeu remplacée par une techno-nature dans laquelle l'intervention de l'homme,

plus ou moins visible, se fait toujours au détriment de la diversité (GAUDIN, 1990).
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TITRE : La diversité du benthos de Nouvelle-Calédonie : de l'espUe h la notion de patrimoine.

RESUME

Aprb une rapide pr6sentation des principaux C!cosyst~mes du domaine tropical Indo-Pacifique, une
description de la répartition géographique de la biodiversité est faite en attirant l'attention sur
l'endémisme lié ~ l'insularité.

Les manifestations de la crise de la biodiversité marine dans l'Indo-Pacifique sont exposées, au niveau
deses~ et des écosyst~mes, ainsi que les incidences possibles du "Global Change". Les difficultés de
réaliser une conservation du patrimoine biologique sont discutées au regard des bases scientifiques,
juridiques et administratives et ~ I'aide d'exemples d'aires protégées.

L'analyse des résultats des nombreuses campagnes océanographiques réalisées dans le domaine
tittoral et bathyal de la zone économique de Nouvelle-Calédonie permet de dresser un bilan des
connaissances sur la biodiversité spécifique. En zone littoraJe, l'exploration méthodique de tous les lagons
permet de montrer leurs particularités et de faire une mise au point sur le niveau de connaissance actuel
de la biodiversité. Malgré un effort d'échantillonnage tres imporlanl, qui fait 'de la Nouvelle-Calédonie
l'une des zones les mieux connues du Pacifique, J'évaluation du nombre d'espUes h mésoéchelle reste tres
imprécise et des groupes entiers ne sont pas étudiés faute de taxonomistes disponibles dans le monde.
Pour la zone bathyale, I'exploration a permis la découverte d'une faune tr~ riche et en grande partie
nouveIle pour la science (61 % des especes). Cette faune de profondeur du Pacifique sud-ouest est
caractérisée par la présence de nombreuses especes archalques dont certaines sont de véritables fossiles
vivants. L'utilisation des bases de données montre, h partir des especes actuel1ement étudées, que la zone
bathyale supérieure, 300-500 m, est la plus riche en espUes.

La crise de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie est montrée aussi bien pour les zones Iittorales que
pour le sommet des monts sous-marins. Comme dans la pluparl des ¡les du Pacifique, l'inOuence
anthropique accentue la perte d~ diversité biologique par la dégradation du couvert végétal (mines et
déforestation), la surp&he et un mauvais usage du tittoral. Apres un examen critique de la réglementation
en vigueur localement en mati~re d'environnement et de peche, des recommandations sont faites pour la
sauvegarde de ce patrimoine naturel exceptionnel par la création de nouvelles réserves marines.

MOTS·CLES : Nouvelle-Calédonie, biodiversité, Iittorale, bathyale, conservation.

TITLE : Biodiversity of marine benthos in New Caledonia: from species to conservation heritage.

ABSTRACT

Main ecosystems from the tropical Indo-Pacific zone are quickly presented. The geographie
repartition of biodiversity is shown with an emphasis on the insular endemism.

The biodiversity crisis is exposed for the Indo-Pacific area, with the anthropic and Global Change
effects, at species and ecosystem levels. Conservation problems are examined, on examples of protected

,habitats, at the light of scientific informations and available policy.
Analysis of data collected in New Caledonia EEZ during numerous oceanographic cruises in the

coastal and bathyal zones conduct to a biodiversity knowledge assessment. In shaIlow water,
particularities of each lagoon are shown. Although the area is now one of the best sampled in the Pacific
the knowledge level at mesoscale is poor because of the lack of'taxonomical studies in several groups. In
the bathyal zone, a very rich benthic fauna was found a large part of which is new to science (61 % of
species). The new caledonian deep-sea fauna is caracterized by a great number of panchronic species ;
sorne of them are real living fossils. The use of data-base shows the upper bathyal zone, 300 to 500 m, is
the richest in species.

The biodiversity crisis is explained in New Caledonia with examples on shore managements, mining
effects, urban pollution and overfishing. Afler critical analysis of the local environmental policy, sorne
new area are proposed as reserves to protect reefs, seagrasses beds and mangroves in the lagoon. In the
bathyal zone, sorne seamounts of the Norfolk Ridge with particular interest for their archaic fauna are
alsoproposed for conservation.

KEYWORDS: New Caledonia, biodiyersity, coastal, bathyal, conservancy.
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