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les 
Amérindiens, 

Imposer le mode de soins occidental aux 
populations aborigènes provoque leur 
résistame et souvent le rejet des conduites 
recommandées. Prendre en considération 
à la fois la conception du système de santé 
occideyztal mais aussi celle du système 
de santé de cespopulations, telle est 
la problématique du progràmme de 
(Formation et de partic@ation communau- 
taire au développement et au contriîle de 
la salzté dans 1 ‘amazonie uénézuélienne ’; 
PROCOMSWA) &?u le cadre de la coophation 
entre 1 ‘Orstom et le Venezuela. 
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a participation des communautés est une des 
difficultés majeures à laquelle se heurte dans 
la pratique l’aide sanitaire prodiguée aux 
peuples amérindiens. Ces groupes sociaux, quel 
que soit le contexte, manifestent un intérêt 
certain pour l’aide qui peut leur être prodi- 

guée, notamment dans la lutte contre les graves endé- 
mies que leurs propres thérapeutes contrôlent diffi- 
cilement. Or le système de soins occidental présente 
des incompatibilités radicales avec les croyances et 
les pratiques prophylactiques et thérapeutiques abo- 
rigènes. Celles-ci sont toujours vivantes même dans 
les sociétés apparemment les plus acculturées. Le sys- 
tème occidental excluant par ailleurs les spécialistes 
autochtones de la santé, dévalorise ces savants locaux 
et les valeurs culturelles du groupe. 

I1 faut donc trouver comment éviter la perte de 
pouvoir induite par l’implantation d’un savoir et d’une 
pratique dominés par une autre culture. Comment 
donc élaborer une adaptation équilibrée de ces diffé- 
rents savoirs et savoir-faire ? I1 faut éviter d’imposer 
un dispositif dont on sait les difficultés logistiques 
et économiques, e t  de provoquer une inertie là où 
existe déjà une organisation sanitaire. I1 faut se gar- 
der de transformer en ignorant qui est savant et de 
disqualifer qui est compétent. Encore faut-il entendre 
que les populations autochtones désirent participer 
au contrôle de leur santé et tenir compte de la flexi- 
bilité de leur dispositif sanitaire, comme de leur capa- 
cité à générer des alternatives. 

Exemple§ de de§sins 
explicitant la prise de 

m6dicament, l’examen 
d~ malade, le traite- 
ment du paludisme ... 

...................... 

patible with Western thinking.A program group at community workshops invol- 
called PROCOMSIVA in Amazon ving local people and health workers; 
State, Venezuela, involving a number integration of ideas emerging from the 
research institutes, health authoriti workshops; submission to another 
and funding bodies, set out to redress community workshop whose members 
the balance. Half the population of this added drawings to illustrate the text; 
State are Amerindians, who accept the and adjustments to the text if, as some- 
advice of their traditional healers and times happened, misunderstandings 
shamans more readily than outside are revealed at this tage.Health staff 
help.The first step for PROCOMSIVA find the leaflets make communication 
was to make an epidemiological profile with their patients much easier. Local 

hers set out to discover wha 
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ASSOCIER LES CHAMANES 

L'enjeu était de répondre aux dysfonctionnements 
d'ordre socioculturel et économique dont pâtit la pra- 
tique sanitaire destinée aux populations autochtones 
de 1'Etat Amazonas vénézuélien. En effet, les 
Amérindiens qui composent la moitié de la popula- 
tion de cet Etat sont davantage portés à accepter les 
soins prodigués par les tradi-praticiens, c'est-à-dire 
les guérisseurs et les spécialistes traditionnels que sont 
les chamanes, qu'a fréquenter les dispensaires et à 
suivre les préceptes de la médecine occidentale. 

La bio-médecine ne peut à elle seule réussir à 
endiguer les endémies sans compter sur l'observation 
par les populations de comportements curatifs et pro- 
phylactiques stricts. Dans ce contexte, l'intelligibilité 
des protocoles médicaux par les populations est une 
condition indispensable de la participation des com- 
munautés au contrôle des affections, e t  c'est sur ce 
point que le programme a principalement centré son 
attention. En outre, une préoccupation majeure a été 
d'amener les services de soins à prendre conscience 
de cet élément-clef dans l'organisation de la sécurité 
sanitaire régionale, ainsi qu'à ne plus penser l'aide 
comme une assistance devant relever de leur seule 
intervention. 

Le travail s'est organisé autour de deux pôles : - l'adaptation des protocoles médicaux concernant les 
principales endémies du territoire afin de faciliter la 
perception par les communautés de l'intérêt à suivre 
des mesures sanitaires exogènes à leur culture ; - l'adaptation du fonctionnement du système de santé 
régional et de la politique de santé afin de les rendre 
conformes aux priorités et aux ressources humaines 
et budgétaires. 

I 
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....................................... ..I.__ ‘.... . 

L’adéquation des protocoles sanitaires à l’enten- 
dement des communautés relève d’un travail socio- 
anthropologique approfondi. A partir des représen- 
tations amérindiennes de la santé et de la maladie, il 
s’agit de dégager les principes physiologiques et stra- 
tégiques aborigènes pouvant servir par analogie à 
expliquer l’intérêt des protocoles médicaux. 

Ce travail d’adaptation a nécessité, d’une part, 
que les médecins de l’équipe déterminent le profil épi- 
démiologique de 1’Etat. Les diarrhées infantiles, le 
paludisme, la tuberculose, les broncho-pneumonies 
et les maladies sexuellement transmissibles ont été 
considérées comme les endémies prioritaires. D’autre 
part, les anthropologues et les médecins responsables 
de la politique de santé ont sélectionné en tant que 
bénéficiaires directs du programme les populations 
Chase (Piapoko), Hiwi (Guahibo), Kurripako, 
Wothiha (Piaroa), Yanomami et Ye’kwana 
(Makiritare) pour être les groupes les plus fortement 
représentés dans l’État d’Amazonas. 

Chamane Wottiiha 
racontant un mythe. 

................... 

.................................................... 
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Prestation ' 

Yanomami. 
chamaaique 

.................. 
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UN LIEU D'EXPRESSION 
POUR LES AMÉRINDIENS 

L'adaptation des protocoles a été préparée grâce 
à plusieurs ateliers publics. Ils ont pour but de faire 
connaître le point de vue biologique au sujet d'un 
problème de santé, en général une endémie et/ou un 
problème d'hygiène connexe. Mais leur originalité 
est de demander également le point de vue des popu- 
lations amérindiennes sur la question. 

Durant un à trois jours, ces réunions ont pour 
principe de regrouper le plus grand nombre d'auxi- 
liaires sanitaires et d'éducation autochtones et  de 
membres des populations. Pour ce faire, elles ont suc- 

cessivement été organisées en deux points stratégiques 
de 1'Etat Amazonas, à Puerto Ayacucho, la capitale 
régionale, pour les communautés les plus proches et 
à La Esmeralda, au centre de l'Etat, pour les plus iso- 
lées. L'aide de traducteurs s'avère souvent indispen- 
sable, nombre de représentants des communautés ne 
dominant pas la langue nationale, ici le castillan. 
Selon les situations, il faut prévoir que ce rôle peut 
être tenu par des amérindiens eux-mêmes ou par des 
ethnologues ou des missionnaires qui veulent bien 
prêter leur concours. 

En général les rencontres s'organisent en plu- 
sieurs séquences. Après la présentation du thème, 
l'assemblée est divisée en tables rondes selon la 



Atelier de diffusion 
de l’information 

mbdicale dans une 
Biole missionnaire. 

profession et l’origine afin d’éviter les influences 
e t  la gêne des participants. Ceux-ci sont invités 
à réfléchir sur le savoir diagnostique, thérapeu- 
tique et prophylactique de leur propre culture à 
partir d’un questionnaire ouvert. Puis les tables 

rondes présentent tour de rôle leurs résultats Table ronde 
e t  s‘ensuit un débat n médecin spécialiste de Yé’kwana à 

La Esmeralda. la question traitée est alors convié à présenter, 
en  termes simples, l’avancée de la médecine sur 
la question. Aidé par les biologistes et les anthro- 
pologues, il répond aux interrogations de l’as- 
semblée. Une discussion sur les remèdes possibles 
à apporter aux difficultés que le système de soins 
rencontre dans le cas étudié clôt la réunion. 

% 
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Déplacement sur 
le fleuve pour une 
enquête approfondie 
sur la santé. 

..................... 

Ces réunions sont toujours d'une grande richesse d'en- 
seignement réciproque. La nouveauté de ce type de 
rencontre où se croisent les savoirs et où chacun dis- 
pense une formation à l'autre n'a pas échappée aux 
participants amérindiens. Régulièrement ils ont tenu 
à marquer leur étonnement et leur satisfaction au fait 
que pour la première fois une équipe médicale s'in- 
téresse à leur conception de la santé et prenne leur 
avis sur les conduites à tenir. Leur réaction positive 
à une forme de partage plus équilibré des responsa- 
bilités souligne l'importance de la dimension 
d'échange dans la problématique de l'assistance sani- 
taire et, ce qui est une condition sine qua non, du res- 
pect à témoigner aux cultures. Les chances de réus- 
site de la pratique médicale dispensée à de telles 
populations apparaissent ainsi clairement subordon- 
nées à l'inclusion au sein du dispositif sanitaire des 
ressortissants aborigènes considérés non plus seule- 
ment comme des "patients" potentiels et des indivi- 
dus passifs, mais comme des acteurs à part entière. 

FORMATION ET INFORMATION 

Ces réunions de réflexion-formation pour tous 
précèdent des groupes de travail restreints au sein des- 
quels s'opère l'adaptation proprement dite des pro- 
tocoles. 

Ce travail sert à la production de feuillets didac- 
tiques bilingues, d'un abord facile et attractif, desti- 
nés à la formation du personnel sanitaire, autochtone 
ou non, et à l'information des communautés. Ils 
s'adressent aux médecins ruraux qui méconnaissent 
la forme de pensée et la langue de ces cultures. Ils 
sont un outil pour les auxiliaires et les promoteurs 
de santé locaux formés jusqu'à présent exclusivement 
en langue espagnole qu'ils ne maîtrisent pas parfai- 
tement. Directement écrits dans leur langue, ils 
constituent un matériel de lecture et d'enseignement 
à la disposition de leurs maîtres d'école. Une pre- 
mière version espagnole des protocoles est tout 
d'abord fixée de manière provisoire. Cette version 
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globalement adaptée à la logique amérindienne néces- 
site alors de vérifier auprès de traducteurs bilingues 
et de sages de chaque société si le message leur paraît 
acceptable. Ce travail entraîne souvent d’importantes 
adaptations du texte espagnol. 

L’étape suivante consiste à effectuer une traduc- 
tion en langue amérindienne. Des modifications doi- 
vent être fréquemment apportées : les régionalismes 
sont nombreux. De plus, s’ajoute une multiplicité des 
alphabets qui rend la transcription difficile. 

Enfin, le parti-pris de rendre les feuillets sani- 
taires optimalement conformes aux représentations 
autochtones a conduit à illustrer les textes à l’aide de 
dessins réalisés par les intéressés eux-mêmes. C’est 
l’occasion de perfectionner le texte car ils révèlent 
des malentendus jusque là passés inaperçus. Les cro- 
quis sont utilisés afin d’éclairer certains passages des 
textes, notamment les séquences de prises médica- 
menteuses ou certaines pratiques auxquelles les popu- 
lations ne sont pas coutumières. En outre, l’illustra- 

A menudo se tiende a relacionar ISS 
conceptos de salud e higiene con Ia 
medicina occidental. Sin embargo, 

cipios estrat6gicos y psicol6gicos sus- 
ceptibles de facilitar Ia comprensi6n de 
10s protocolos biombdicos. 

que ellos tienen de la salud, 
demostrado que cuando u 
ajena impone un nuevo s 
conocimienios y pristicas 

bilingijes, en español y en seis 
principales lenguas IQC~I~S, que 
siete temas sobre problemas san 
locales: diarrea infantil, higiene 

gacibn, autoridades sanitarias e insti- 
tuciones financieras, Ziene como obje- 
tivo combinar tanto el enfoque O C C ~  
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Entretien avec 
un chamane Wottiila. 

.................... 

tion des feuillets les rend plus attrayants et facilite 
aux lecteurs le déchiffrement du texte. Elle permet 
également d'attirer l'attention d'une importante por- 
tion de la population qui est analphabète. Elle lui 
donne ainsi l'opportunité de parcourir les documents 
et d'en comprendre l'enjeu, qui pourra être détaillé 
par ceux qui savent lire. 

L'édition de feuillets sanitaires adaptés consti- 
tue un des r6sultats majeurs du programme. Elle com- 
porte une série de six volumes. Chaque volume 
contient deux dries de sept documents concemant : 
les diarrhées infantiles, l'hygiène générale, le trai- 
tement de l'eau, la tuberculose, le paludisme, les 
affections respiratoires aiguës et les maladies sexuel- 
lement transmissibles dont le sida. Une série corres- 
pond à la version en vernaculaire, l'autre à la version 
espagnole. I1 existe ainsi une édition chase, hiwi, kur- 
ripak, wothiha, ye'kwana et yanomami /espagnol. 

VALEURS ANCESTRALES 
ET CONSEILS PROPHYLACTIQUES 

La diffusion des feuillets sanitaires s'est faite dans 
les communautés concernées ainsi qu'auprès des 
médecins, des infirmiers et des auxiliaires de santé 
de la région. Pour ce personnel, ils constituent un 
nouvel outil qui facilite le dialogue avec les popu- 
lations. Moyennant les analogies conceptuelles et 
stratégiques qu'ils contiennent et les valeurs ances- 
trales auxquelles ils renvoient, ils leur permettent 
de s'exprimer de manière àfaire mieux admettre aux 
populations les conseils thérapeutiques et prophy- 
lactiques qu'ils leur soumettent. Grâce à ce message, 
les communautés conviennent qu'elles compren- 
nent enfin le propos de la médecine occidentale 
jusque là pensée comme un pur système de domi- 
nation et, pour certaines, comme une entreprise 

visant, au moyen de pratiques magiques puissantes, 
à transformer les personnes. 

Enfin, une partie du programme s'est intéressée 
au dispositif sanitaire régional. Des enquêtes démo- 
graphiques, nutritionnelles, écologiques et écono- 
miques ont permis de présenter des conclusions 
concernant la révision de la sectorisation du système 
de santé en fonction de critères socio-anthropolo- 
giques et non plus geographiques. 

La révision de la politique de santé régionale 
que le programme recommande constitue une don- 
née centrale du problème. La formation de promo- 
teurs de santé autochtones permettra de résoudre 
bien des difficultés inter-culturelles, logistiques et 
budgétaires du dispositif actuel. 

En l'absence d'une implantation suffisante du 
service sanitaire sur ce territoire vaste et difficile 
d'accès et devant l'impossibilité pour la majorité des 
communautés d'accéder aux dispensaires, ou pour 
les médecins de se déplacer sans cesse, ce personnel 
autochtone servirait d'intermédiaire entre la com- 
munauté où réside le médecin assisté d'un infirmier 
ou d'un auxiliaire, et les communautés les plus éloi- 
gnées et dépourvues de tout service. 

En raison de la généralité des principes très prag- 
matiques qu'il exploite, ce programme peut s'appli- 
quer à d'autres situations, en Amazonie mais égale- 
ment ailleurs dans le monde, où l'on retrouve un 
contexte d'isolat et de pluralisme médical similaires 

Jean Chiappino 
Orstom, Département I' Conditions de vie 
et développement " UR Santé et politiques 
de développement " 
Catherine Alès 
CNRS 
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COllOQUES ET SEMINAIRES 

Cyanobactgries marines, 
lee promessss d’un orga- 
nisnis primitif 

Un colloque organisé à I’ini- 
tiative de I’Orstom sur les 
cyanobactéries marines a 
réuni à l’Institut Océano- 
graphique de Paris, du 24 
au 28 novembre 1997,140 
spécialistes venus de 23 pays’. 
Les cyanobactéries marines 
sont des organismes proca- 
ryotes (sans noyaux), qui exis- 
tent depuis 33  à 4 milliards 
d’années. Ces organismes 
sont capables de fabriquer de 
la matière organique à partir 
de gaz carbonique et d’eau 
grâce à la photosynthèse. Ils 
sont à l’origine de la formation 
de l’oxygène de l’atmosphère 
terrestre. 
L’étude de la diversité biolo- 
gique des cyanobactéries 
actuelles et fossiles dépend 
de la robustesse de leur taxi- 
nomie. La phylogénie molécu- 
laire et les analyses biochi- 
miques (acides gras, 
pigments) sont des méthodes 
modernes et très efficaces 
pour les études taxinomiques. 
De nombreuses souches de 
cyanobactéries ont été isolées 
et sont cultivées dans diffé- 
rents laboratoires, La collec- 
tion de l’Institut Pasteur com- 
prend plus de 650 souches 
axéniques. Ces cultures ser- 
vent de support à de nom- 
breuses recherche en géné- 
tique et biologie moléculaire 
permettant une meilleure clas- 
sification des espèces. 

I Le comité scientifique est constitue de 
scientifiques de I’ORSTOM (4), du GNRS (2) 
de l’Institut Pasteur (2), de l’institut 
Océanographique (I), de I’ACMA (i), des 
Universités Australiennes de Sydney (i), du 
Queesland (i), Murdoch (i), de I’Australian 
Institute of Marine Science (i), et de 
l’Université de Latvia (i). 

Une distribution planétaire 
On trouve, de nos jours, des 
cyanobactéries dans de très 
nombreux écosystèmes : dans 
les eaux douces et sursalées, 
dans le plancton marin, sous 
forme de tapis, enfouies dans 
les récifs coralliens ou prison- 
nières des glaces de 
l’Antarctique, 
Leurs besoins nutritionnels 
sont particuliers et leur capa- 
cité à fixer l’azote moléculaire 
les rend très efficaces pour 
coloniser les milieux carencés 
en azote minéral. Ainsi, les 
cyanobactéries marines sont 
très importantes dans le 
plancton marin des immenses 
étendues oligotrophiques de 
la zone intertropicale, Leur 
étude est capitale pour esti- 
mer la productivité des 
océans et leur capacité à fixer 
le gaz carbonique de l’air qui 
est leur source de carbone. 
De nombreuses espèces peu- 
vent être toxiques et les 
toxines produites sont mor- 
telles pour l’homme à de très 
faibles concentrations. La 
majorité des problèmes de 
toxicité se rencontre dans les 
eaux douces et notamment 
dans les eaux de boisson ou 
d’arrosage. Cependant, 
depuis quelques années, le 
nombre d’efflorescences 
toxiques a augmenté de façon 
significative dans les eaux 
côtières. 
Les cyanobactéries peuvent 
être une source de protéine et 
de divers produits d’intérêt 
pharmaceutique. De nom- 
breux centres de production 
de Spiruline (cyanobactérie 
filamenteuse) existent dans le 
monde. La production artisa- 
nale et industrielle de 
Spirulines pourraient être une 
solution à la malnutrition des 
pays en voie de développement 

Les communications de ce col- Contact : Loïc Charpy - 
loque seront publiées cette Département Ressources, 
année dans un ouvrage intitulé Environnement, Développement” 
“ Marine cyanobacteria ”, Tel : 04 91 04 16 50 

8cientil”iqbaes et deeideurs I I  s’agissait de proposer une 
autour d’El N i b  approche thématique origi- 

nale puisque focalisée sur les 
Un séminaire sur les consé- effets d’el Niño au niveau 
quences régionales et local et régional, c’est-à-dire 
locales des évènements à une échelle intermédiaire 
ENSO (EI Niño - Southern qui est rarement considérée. 
Oscillation) s’est déroulé à Une autre originalité de cette 
Quito du 26 au 29 novembre réunion a tenu au fait qu’elle 
1997, à l’initiative de visait à établir une synergie 
I’Orstom et de I’INHAMI, son entre les climatologues qui 
partenaire équajorien. analysent le phénomène et les 
Plus qu’une réunion supplé- hydrologues qui en mesurent 
mentaire sur le phénomène les conséquences et dont les 
ENSO et les changements di- résultats doivent permettre 
matiques, ce séminaire voulait la prévision des risques et 
apporter des éléments de apporter des solutions. 
réponse à la question : Ainsi l’objectif majeur de ce 
“ Comment les scientifiques séminaire était bien de 
peuvent-ils aider les décideurs mettre en rapport les scienti- 
à mieux gérer, mieux prévoir fiques et les décideurs e 
les conséquences climatiques est symbolique qu’il se s 
trop souvent extrêmes provo- déroulé dans les locaux de la 
quées et/ou liées à l’ENS0 ? I’. Défense civile. 
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L’Equateur en état d’alerte 
L’Equateur, pays choisi pour 
cet évènement, est celui où le 
phénomène EI Niño a reçu son 
nom. L’influence de ce phéno- 
mène climatique, forte et com- 
plexe, se traduit par des inon- 
dations catastrophiques qui 
affectent gravement I’écono- 
mie et met en danger la popu- 
lation. Durant les derniers 
mois de l’année 1997, le phé- 
nomène ENSO a pris une 
ampleur exceptionnelle qui a 
contribué à donnerà cette 
réunion une emphase que les 
organisateurs n’avaient pas 
prévue au départ. En fait, 220 
spécialistes venus de 18 pays 
dont 13 d’Amérique latine, ont 
participé au séminaire. Les 
principales autorités scienti- 
fiques internationales, dont les 
recherches ont marqué la 
connaissance du phénomène 
ENSO en Amérique du Sud, 
étaient activement présentes. 
Les premières manifestations 
du phénomène sont réelle- 
ment alarmantes. En pleine 
saison sèche, des milliers de 
personnes ont vu leurs habita- 
tions détruites par les inonda- 
tions. Ainsi, au mois de 

novembre, il est déjà tombé à 
Guayaquil, sur la côte paci- 
fique équatorienne, 85 fois 
plus de pluies que lors des 
années ‘I normales ’ I I  Les plu- 
viomètres qui, à cette période 
de l’année, enregistrent des 
précipitations moyennes de 
30 mm, en ont reçu de l’ordre 
de 500 mm, avec des pics de 
1130 mm. Du jamais vu ! La 
température de l’océan, anor- 
malement chaude, et les 
indices de vent laissent pré- 
voir une poursuite des excès 
pluviométriques. Une catas- 
trophe est à craindre, avec 
des retombées économiques 
et sociales très sévères. 
L’Equateur est en état 
d’alerte. Le gouvernement a 
pris une première mesure éco- 
nomique : un nouvel impôt sur 
l’essence (10% pour le super, 
6% pour I’économique) des- 
tiné à la lutte contre EI Niño. 
Contact : Eric Cadier - 
Département I’ Ressources, 
Environnement, 
Développement ” - Orstom 
Equateur - Apartado Postal 

Tel : (593 2) 503 944 ou 
(593 2) 504 856 

171 1 6596 - Quito. 

EXPEDITION 
Les coraux, urs6moire du 
climat oe6anique 

La campagne PaléoMarq 
s’est déroulée à bord du 
Navire Océanographique de 
I’Orstom ‘I Alis ” du 14 au 27 
septembre 1997. Son objec- 
tif était de prospecter les 
colonies les plus grosses de 
coraux du genre Porites afin 
d’y effectuer des prélève- 
ments par carottage au 
moyen d’une sondeuse 
hydraulique submersible, 
mise en action par des plon- 
geurs. La croissance de ces 
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colonies de Porites étant en 
moyenne de l’ordre d’un cm 
par an, on peut estimerà un 
siècle I’âge d’un Porite d’un 
m de diamètre et en fonction 
de la grosseur de la colonie 
établir d’autant les courbes 
de température de surface 
au cours des siècles 
passés. 
L’instabilité climatique de type 
ENSO (EI Niño-Southern 
Oscillation) et en particulier sa 
composante de type EI Niño, 
traduisent un déséquilibre de 
la machine thermique océan- 
atmosphère, et font à l’heure 

Canzpagire Pnl4ohlarq niix iles iVarqtdses. Photo :Joël Orempüller 

actuelle l’objet d’attentions 
toutes particulières tant les 
perturbations qu’elles engen- 
drent dans l’ensemble du 
bassin Pacifique peuvent être 
violentes et cataclysmiques 
(pluies, sécheresse, 
cyclones.. .). 
Dans le Pacifique centre 
équatorial, l’archipel des 
Marquises, centré sur 1 O” Sud 
et 140’ Ouest, se situe dans 
une région où les anomalies 
de température de l’eau de 
mer engendrées par ENSO 
sont significatives. En effet, 
cette zone est soumise, en 
période normale (La Niña) à un 
refroidissement des eaux de 
surface lorsque soufflent les 
alizés (minima autour de 23°C 
en 1981 et 1989), et en situa- 
tion anormale (EI Niño), 
lorsque ces mêmes alizés 
disparaissent, à un réchauffe- 
ment des eaux de surface 
(maxima de 31°C en 1983). 
La campagne PaléoMarq s’est 
déroulée dans l’archipel des 
Marquises, site particulière- 
ment propice à l’observation 
de la périodicité et de I’inten- 
sité des situations EI Niño au 
cours des derniers siècles. 
Depuis quelques années, il est 

apparu que les coraux, dont la 
croissance annuelle par bande 
permet d’établir une scléro- 
chronologie précise par radio- 
graphie X à partir de l’année 
du prélèvement, peuvent être 
utilisés comme enregistreur 
de la température de surface 
de l’eau de mer. En effet, la 
teneur de leur squelette car- 
bonate en éléments traces ou 
en isotopes permet de 
reconstituer une observation 
quantifiée de températures (ou 
de salinité) avec une meilleure 
précision (une douzaine de 
prélèvements et d’analyses à 
travers chaque bande de 
croissance annuelle des 
coraux massifs du genre 
Porites) . 
Les sites prospectés se 
situaient aux abords des îles 
de Nuku Hiva, Ua Pou, Eiao et 
Fatu Hiva (cf. carte p I O ) .  Des 
colonies bien développées et 
des massifs épais de Porites 
ont été trouvés entre 3 et 30 
mètres de profondeur dans la 
plupart des cas, Huit carottes, 
de longueur comprise entre 
2,60 et 4,IO m ont été prele- 
vées sur des Porites lobata 
vivants entre 3 et 1 O mètres 
de profondeur. La plus longue 



carotte obtenue a été prélevée 
sur un corail dont le début de 
croissance remonterait à 
quatre siècles, époque où 
l’espagnol Mendaña de Neyra 
découvrait et nommait I’archi- 
pel des Marquises. L’année 
1998 sera consacrée à I’ana- 
lyse géochimique par spectro- 
mètre de cette plus longue 
carotte afin d’étudier I’exis- 
tence des périodes d’instabilités 
au cours des trois et quatre 
siècles passés. 
La montée en puissance de 
I’épisode ENS0 1997 qui s’est 
traduite dès mai 1997 par la 
disparition de I’upwelling 
équatorial, a été observée sur 
le thermosalinographe du 
bord indiquant à 1 O’S et 
11 0”W une température océa- 

nique de 28°C et une salinité 
de 353 %, soit un excédent 
thermique de i 3 ° C  conforme 
aux synthèses mensuelles 
fournies par le Climate 
Diagnostic Bulletin. 
Lors de cette campagne, des 
prélèvements de faune et flore 
benthiques ont été effectués 
afin de compléter les récoltes 
déjà réalisées lors de la cam- 
pagne précédente MUSORS- 
TOM (cf p 8). 
Contact : Francis Rougerie 
Département I’ Ressources, 
Environnement, 
Développement ”, 
Observatoire Océanologique 2 
Européen - Monaco 
Tel : (O0 377) 93 15 36 O0 

Campagnes réussies pour culièrement ia physique et la 
I’ANTEA en 1997 biologie fondamentales ainsi 

que l’acoustique marine qui 
le navire océanographique ont été concernées. Le pro- 
ANTEA de I’Orstom a gramme PICOLO se propose 
accompli en 1997 la quasi d’étudier dans une zone géo- 
totalité du programme graphique comprise entre 1 O 
prévu. Une dizaine de cam- et 20”W et 0-5”N et au cours 
pagnes ont été réalisées, de différentes saisons, le sys- 
d’une durée comprise entre tème productif des courants 
13 et 28 jours (limite équatoriaux de l’Atlantique ’, 

extrême de l’autonomie du centre-est où se concentrent 
navire à laquelle on soit par- d’importantes populations de 
venue) représentant un total thons exploitées par des 
de 187 jours de mer. En pêcheries. 
ajoutant les 25 jours de tran- Deux campagnes VARGET 
sits divers c’est finalement (VARiabilité GEographique et 
21 2 jours de mer qui auront Temporelle des structures de 
été effectués. Sardinella aurita) destinées à 
Ces campagnes ont couvert I’étude des distributions et du 
un vaste éventail de disci- comportement spatial des 
plines et ont nécessité la mise sardinelles rondes (Sardinella 
en oeuvre de tous les équipe- aurita) se sont déroulées sur 
ments du navire auxquels les plateaux continentaux du 
s’ajoutent bien évidemment Sénégal et de la Côte d’Ivoire. 
ceux embarqués par les Dans le cadre d’une coopéra- 
équipes scientifiques, tion internationale entre la 
Avec les quatre campagnes, France (Orstom, Météo 
PICOLO (Production Induite France, CNES, Université, 
en zone de Convergence Ifremer, ...), le Brésil (INPE, 
par les Ondes Longues Instituto Nacional de 
Océaniques) c’est plus parti- Pesquisas Espaciais) et les 

USA (NOAA/PMEL, NASA, 
Université) les deux premières 
bouées Atlas, GAVOTTE et 
JAVA du réseau PIRATA (Pllot 
Research moored Array in the 
Tropical Atlantic) ont été 
mises en place en septembre 
dernier. Ce réseau compor- 
tera une douzaine de bouées 
à l’horizon 2000 et sera l’équi- 
valent pour l’Atlantique du 
réseau TAO du Pacifique qui 
joue un rôle essentiel dans le 
suivi du développement des 
manifestations océaniques du 
phénomène EI Niño. 
Les deux campagnes GUIDEM 
fruit d’une coopération entre 
I’Orstom et le CNSHB (Centre 
National des Sciences 
Halieutiques de Boussoura) de 
Conakry ont été effectuées au 
départ de cette ville. Leurs 
objectifs étaient multiples 
mais directement liés au déve- 
loppement : une meilleure 
connaissance des populations 
de poissons de la ZEE gui- 
néenne, les possibilités 
d’exploitation de ces poissons 
par les pêcheries artisanales 
et industrielles et le suivi des 
abondances dans le temps et 
l’espace à des fins de gestion 
des activités de pêche. 
Enfin I’ANTEA a été mis à la 
disposition du Département 

des Sciences de la Terre de 
l’université de Cocody 
d’Abidjan pour la réalisation 
de la campagne SEDICOT. 
Son objectif était, en mettant 
à profit de nouveaux moyens 
d’investigation, de préciser et 
corriger la carte bathymé- 
trique du plateau continental 
de Côte d’Ivoire réalisée en 
i 973. 
L’ANTEA, malgré ses réactions 
au départ un peu déroutante 
pour des océanographes 
habitués à travailler sur des 
navires classiques, est finale- 
ment apparu aux utilisateurs 
comme un navire parfaitement 
adapté aux conditions habi- 
tuelles de navigation dans 
l’Atlantique tropical. Selon les 
termes d’un des chefs de mis- 
sion : “il y fait bon vivre et tra- 
vailler ; il est globalement 
satisfaisant”, La disponibilité 
et le grand professionnalisme 
de son équipage auront été 
pour beaucoup dans ce bilan 
qui apparaît très positif. 
Contact : Alain Dessier, 
moyens navigants, départe- 
ment ‘‘ Ressources, environ- 
nement, développement ”. 
Tel Brest : 02 98 22 45 07 
web : http : 
//www.ífremer.fr/Orstom/mtm 
n/mtmn-1 .html 

Campagfie PIRATA (2-15 septembre 1997) li borddu N.O. “ A n t h  ’I de l’Orstom. 
Photo : Jncqiim Servain 
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commerciales. Au-deld 
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l’espace et dans le 

pales pêcheries. 4 
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