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Les tral'aux! analysés dans cette partie concernent, pour la plupart, le domaine COUl'ert par
la C.J.E.S.M., exclusion faite de la mer Noire qui sera traitée plus loin. Quelques recherches relatives à
d'autres mers, mais contenant des indications d'intérêt général, sont cependant citées ainsi que certains
tral'aux plus anciens dont l'analyse n'avait pas été faite précédemment. Par contre, suivant l'habitude, les
lIotes publiées dans Iles Rapports et Procès-l'erbaux de la C.I.E.S.M. ne sont pas mentionnées.

Ce rapport concerne cent quatre-vingts travaux qui ont été rangés sous différentes rubriques dans la
partie analytique. Upe récapitulation, par ordre alphabétique, est donnée dans la bibliographie qui sèlit.

** *

Phytoplancton et productivité primaire

AUBERT et ses Collaborateurs ont montré que plusieurs espèces d'algues pélagiques produisent des
substances chimiqu~s qui, libérées dans le milieu marin, sont susceptibles d'agir à distance et à des taux
très faibles, sur les !fonctions métaboliques d'autres organismes. [AUBERT, 1971]. Ainsi les algues: Que
toceros teres et Skeletonema costatum ont une activité antibiotique importante vis à vis de différentes
Salmonelles [AUBERT & JOIRIS, 1971]. Asterionellajaponica synthétise deux produits actifs: un acide gras
et un nucléoside doués d'une activité antagoniste vis à vis de la flore bactérienne terrestre [AUBERT, PE
SAN DO & GAUTHIER!, 1970]. D'autre part, le Péridinien Prorocentrurn micans produit une protéine qui arrête
la synthèse des substances antibiotiques d'Asterionella [AUBERT & PESANDO, 1971]. In vitro, on a pu
démontrer que le blocage est dû à l'excrétion, dans le milieu de culture, d'un médiateur chimique produit
par le Péridinien et agissant à distance. La Supprèssion de l'activité antibactérienne de la Diatomée est
réalisée par inhibition de la synthèse de l'antibiotique [AUBERT, PESANDO & PINCEMIN, 1970]. Le taux très
bas oÙ agit cette substance inhibitrice permet de penser qu'il s'agit d'un phénomène de type informatique.
[AUBERT, PESANDO& PINCEMIN, 1972]. Les conditions du milieu par exemple la salinité [PINCEM!N, 1972]
et la présence de la vitamine Bl2 (150 mygjl, est la quantité plus favorable en culture), influencent la crois
sance de Glenodiniitm monotis (Dinoflagellé) [PINCEMIN, 1972].

GENOVESE et! coll. [1972] donnent les résultats de la Campagne faite en mai 1970 dans la mer Tyr
rhénienne de Palermo à Cagliari. Les valeurs en mgCjm2jjour sont comprises entre 50,3 et 470A (Port de
Palerme). Un point avec valeur supérieur à 400 mgCjm2jjour, valeur que les AA. ne peuvent expliquer,
se trouve en baie de! Cagliari. Ces résultats confirment les valeurs peu élevées déjà observées en mer ouverte
en Méditerranée.

Dans une série de travaux LÉGER, depuis 1971, traite d'un cycle d'observations faites à partir de
la Bouée laboratoire du COMEXO/CNEXO. Les facteurs physiques et météorologiques sont envisagés
ainsi que les variations du phytoplancton. L'étude des relations entre la répartition des espèces dominantes
et les conditions météorologiques est effectuée. Le phytoplancton est pauvre sur! le plan quantitatif et
cette pauvreté caractérise son évolution annuelle. Dinoflagellés et Coccolitophorides présentent une cons-
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tance quantitative, contrairement à ce qui est généralement décrit dans des zones moins « océaniques }}.
En février, on observe un développement des diatomées accompagné d'une faible poussée des Silicofla
gellés. Une deuxième floraison de Diatomées a lieu en octobre. Skeletonema costatum, Diatomée carac
téristique des floraisons printanières, d'autres régions de Méditerranée est rare. LE1s indices de diversité
spécifique présentent un maximum en surface et ils ne sont pas toujours en accordl avec la théorie de la
succession. Deux niveaux remarquables de la teneur en chlorophylle ont été observés à 25 et à 75 m.

La productivité de la mal' Piccolo et mar Grande de Taranto a été étudiée par VATOVA [1972]
pendant huit années. La productivité primaire est donnée en gCjm2, la productivité! du plancton par m3.

La moyenne annuelle pour la productivité nette (60 p. 100 de la productivité totale) est de 148 gCjm2

en mer Grande et de 137 gCjm2 en mal' Piccolo, tandis que dans les océans la valeur de la productivité
primaire ne dépasse pas 75 gCjm2 . La productivité totale calculée est de 5,3.103 ton:nesen mal' Grande et
2,8.103 tonnes en mal' Piccolo. La productivité est influencée par les conditions méteorologiques, en par
ticulier par la pluviosité, mais les valeurs élevées de la productivité sont dues aussi à l'afflux constant
des sels nutritifs provenant des eaux de la ville de Tarante située entre les deux mers.

Une série de travaux est dédiée à l'influence des conditions hydrographiques sur la production
primaire. MUNoz & SAN FELIU [1969, 1970] ont vu que la production primaire peut être limitée ou favori
sée par les conditions hydrographiques. SAN FELIU & MUNoz [1971] étudiant les variations pluriannuelles
de l'intensité de l'affleurement ont vu que les hivers les plus froids où l'eau était lai plus salée sont ceux
qui ont la productivité maximale de phytoplancton (il est toutefois incertain de PFtrler de productivité
à propos de ce phénomène). Le mélange des eaux augmente la densité du phytoplancton. Au large des
zone d'affleurement, MARGALEF [1971] a observé aussi une extraordinaire concentration de Copépodes,
environ 100.000 par m3. MARGALEF [1969] a étudié la composition spécifique du ',phytoplancton et la
distribution verticale saisonnière. La stratification du plancton ne permet pas la formulation de règles
générales bien qu'il y ait des différences annuelles dues à l'intensité de l'upwelling. L'augmentation de la
productivité peut être due à l'eutrophisation que MINAS [1971] a observée aussi efl. zone non côtière à
la suite d'apports nutritifs d'origine profonde.

La distribution des sels nutritifs sous l'influence des conditions hydrologiques est examinée par
COSTE et coll. dans un travail très détaillé [COSTE, GOSTAN & MINAS, 1972]. Pendant la période du 1 au 15
mars, la couche de mélange en Méditerranée nord-occidentale ne dépasse pas 100 m, tandis que du 3 au
17 avril la couche atteignait une profondeur supérieure à 1000 m. La présence dans les eaux superficielles
d'une fraction d'eau provenant de la profondeur se manifeste par une saturation'! en oxygène dissous
(< 90 p. 100) et une teneur relativement élevée en sels nutritifs. La stabilité de la 'couche superficielle,
observée pendant la seconde partie de la campagne, provoque des conditions favorables à une poussée
phytoplanctonique intense en particulier dans les régions ayant bénéficié de l'apport nutritif profond.
Le bilan des sels nutritifs présente un déficit qui, converti en carbone, représente les trois quarts du bilan
de carbone assimilé, mesuré par la méthode du C14.

La distribution de l'oxygène et ses variations saisonnières dans les niveaux supérieurs de la Médi
terranée nord-occidentale, sont analysées par MINAS [1970] à partir des données hydrologiques, en rela
tion avec la distribution du phosphore minéral et des données sur la production calculée par la méthode
du C14. Les productions organiques annuelles basées sur la consommation directe des phosphores d'ori
gine profonde constituent environ un quart de la production obtenue par la méthode du 0 4. Compte
tenu de la fertilité potentielle faible des eaux profondes, la productivité peut être considérée comme relati
vement élevée. Étant donné que la teneur en phosphore des autres régions médityrranéennes est plus
faible, la région de divergence du bassin nord-occidental est sans doute la plus fertile si on excepte les
zones de dilution fluviale.

TRAVERS [1971], dans un intéressant travail, analyse la structure des populations microplanctoni
ques au moyen de différentes mesures de diversité: les indices de diversité spécifique, les indices de diversité
relative, les diagrammes de fréquence et l'indice de diversité pigmentaire. Les varia,tions saisonnières et
verticales des populations microplanctoniques sont décrites en se fondant à la foisisur les numérations
et la concentration de chlorophylle a. L'évolution annuelle de la diversité spécifique est décrite et ses
rapports avec la succession écologique sont envisagés. Différentes évaluations renseignant sur les fréquences
relatives des différentes espèces sont comparées entre elles et avec les mesures de diversités globales; elles
sont appliquées à l'étude de la structure et de l'évolution du microplancton. Ces deux aspects, structure
et évolution, sont représentés graphiquement au moyen de diagrammes de fréquences. L'A. pense, enfin,
que l'utilisation des indices dérivés de la théorie de l'information ou à défaut l'indice de diversité spéci-
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fique de GLEADSON-MARGALEF amélioré par la méthode de raréfaction de SANDERS, est à recommander
dans ce genre d'études.

C'est de l'élaboration statistique des données que s'occupe IBANEZ [1971]. Le but de l'Auteur
est d'observer la distorsion des résultats, d'une analyse des composantes principales et de la méthode
VARIMAX, pouvant iapparaître sur les données brutes ayant subi des transformations qui stabilisent plus
ou moins les variances. Un essai a été réalisé sur 5 espèces et 89 valeurs d'abondance. Les transformations

3

VX + 3/8, VX, log2 (X+1), sin h-\/X, log(X-I) ont été utilisées. Les résultats ont fait ressortir la

validité de la transformation log (X+1) avec des données très surdispersées.

Les méthodes d'analyse multivariable ont été appliquées par ESTRADA [1972] àune sériededonnées
se rapportant au phytoplancton de l'aire côtière du sud de l'Èbre. L'Auteur a mis en évidence une distri
bution opposée des Diatomées et des deux espèces de Cryptomonas qui ont un centre de densité maximum
dans l'angle SE de la zone étudiée, tandis que les Diatomées présentent un centre de densité maxima près
de l'embouchure de l'Èbre. Cette zone, en corrélation avec la forte quantité de nutrients et les conditions
de mélange, possède une diversité relativement haute. Selon MARGALEF [1970], 'le concept de spectre
de diversité doit être pris en considération dans tous les cas, même lorsqu'il n'a pas été possible de démon
trer une corrélation négative entre diversité et productivité primaire. L'Auteur alobservé que dans des
conditions de mélange, une haute productivité présente une forte corrélation aveç une haute diversité.
Intéressantes sont aussi les considérations de MARGALEF [1972] sur la possibilité! d'appliquer certaines
méthodes mathématiques à la solution de quelques problèmes concrets de planetologie.

A l'aide d'u l1 modèle simple liant la production de phytoplancton aux facteu~s trophiques du milieu
(lumière et sels nutritifs), NIVAL [1971] a tenté de démontrer que si, dans une régi~n, deux masses d'eau
de caractères trophiques différents s'affrontent, une variabilité importante en ré~ulte dans les mesures
faites en un point géographique fixe. En partant des hypothèses suivantes: il n'e:lf.iste pas de variations
dans la même masse d'eau; il existe deux masses d'eau dont l'une bénéficie d'unjapport estival de sels
nutritifs et il y a un gradient continu de concentration de la biomasse du phytoplancton entre les deux
masses d'eau, on peut montrer que le déplacement aléatoire de ces deux masses dfeau entraîne au point
d'observation des fluctuations qui peuvent être de grande amplitude. On a comparé l'image obtenue avec
ce modèle, avec l'évolution de la concentration de la chlorophylle « a » en un poiqt situé à l'entrée de la
rade de Villefranche. .

MARGALEF [1969], affirme que à part quelques facteurs clé de nature périqdique annuelle, d'une
année à l'autre on observe une hétérogénéité considérable dans le détail des séquences des populations
phytoplanctoniques. Il faut alors une étude intensive d'un grand nombre d'échantillons, ce qui d'ailleurs
n'est pas toujours possible. 11 faut encore encadrer l'étude dans une théorie gén~rale qui considère les
aspects de l'organisation des peuplements pélagiques. Ainsi on a pu voir sur une trainsversale de Gibraltar
à Malaga qu'il y a des gradients d.us à des facteurs océaniques dans les dimensions de 2 à 10 milles, tandis
que sur petite échelle on trouve des masses d'eau dont la composition planctonique est complètement
différente. L'Océan a donc une structure à « fine maille» avec grandes potentialités pour la production
des « blooms». Les différences de turbulence et de la quantité en sels nutritifs sdnt la cause principale
de l'hétérogénéité. IOn ne doit toutefois pas penser à une relation précise entre la!distribution des diffé
rentes espèces et les facteurs du milieu, mais, plutôt à une superposition entre « ~tructures » hydrogra
phiques et planctoniques. On entend par structure un type de distribution qui sel répète, avec relations
topologiques similaires entre régions homologues. :

Selon MARGALEF & ESTRADA [1971] l'abondance locale d'une espèce ne ~épend pas seulement
des paramètres physiques mais aussi des variations de la densité dans les espaces environnants et dans le
temps. De Gibraltar à Ipach, les Auteurs ont observé une substitution graduellel d'espèces, expression
d'un gradient écologique sur grande échelle; superposée à cette distribution il y en aune autre caractérisée
par un grand nombre de fluctuations locales. Si on adopte comme critère celui de la distribution en essaims
des organismes pélagiques dans lesquels au maximum de plancton correspond le ~inimum de diversité
et si en même temps on définit des structures hydrographiques, par exemple minimum de température et
augmentation de salinité, il devient possible d'étudier la section selon les deux aspects planctologique
et hydrographique et voir si les essaims sont concentrés sur certaines structures hydrographiques. En réa
lité, cette approchel représente une simplification un peu grossière, d'une plus par'faite dans laquelle les
résidus des équations de régression pour expliquer la densité des populations en fonction des paramètres
physiques sont expliqués à leur tour par des « équations des surfaces de tendance» multiples. En ce cas,
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les centres de coordonnées les plus convenables pour exprimer ces surfaces doivent! coïncider automati
quement avec les poirlts singuliers qu'on a essayé de trouver par le procédé le plus s~mple.

A propos de lh distribution du phytoplancton, SOURNIA [1970] remarque que Oscillatoria et Riche
lia sont fréquemmen~signalées dans les études du plancton, mais le rôle des autres Cyanophyta, particu
lièrement des petites formes, est probablement sous-estimé. En tout, 26 genres sont corinus dans le plancton
marin, autochtones bu non. L'Auteur donne des références pour chacun d 'entre ~ux. Il discute aussi,
brièvement des aspecits écologiques et de la capacité à fixer l'azote.

VOLTOLINA [1?7Ia, 1971b], analyse en détail et avec un grand nombre de données la distribution
horizontale et verticé1-le du phytoplancton qui présente une forte corrélation avec la! circulation générale
et la situation hydrographique du golfe de Venise. Il y a une relation étroite entre: les masses d'eau et
la distribution du pl~ncton en hiver et au printemps. Le groupe des Diatomées est l~ mieux représenté.
L'espèce la plus fréq~ente est Nitzschia seriata. Les Péridiniens en hiver sont peu r~présentés. Un autre
travail de VOLTOLIN1 [1971c] traite la distribution du phytoplancton dans le golfe <Ile Venise. La distri
bution horizontale e~ verticale est directement influencée par la température et la salinité. Les Diatomées
sont toujours prédOlvinantes et parmi elles Nitzschia seriata est toujours la plus fr~quente. Les Gymno
diniacea représenten~ la presque totalité des Péridinées. Ces algues sont présentes ien quantité limitée.
I!

n faut encore! signaler quelques travaux relatifs à l'étude de la biologie des <;lIgues unicellulaires.
Un travail important et très détaillé de CASTELLVi [1971] traite de la biologie de Skeletonema costatum,
Diatomée caractéristique du plancton côtier. La morphologie de cette espèce a été étudiée en détail,
utilisant le microscope à balayage qui, de plus en plus, s'avère un instrument indispensable. Des élevages
en cultures pures et ~n cultures axéniques ont permis d'étudier la reproduction de l'algue du point de vue
cytologique. Le cycle: de l'espèce dans le port de Barcelone est décrit. DowIDAR [1972] étudiant la variabi
lité de Ceratium egyp,tiacum trouve que l'espèce est présente avec deux formes: une d'été, l'autre d'hiver
qui ont des différenc~s statistiquement significatives. La population de la Méditerranép, de plus, ressemble
beaucoup à celle de la mer Rouge. SCHONE [1972] étudie expérimentalement l'influence de la lumière et
de la température sur la Diatomée pélagique Thalassiosira rotula. BERLAND et coll.' [1972] ont constaté
que les variations intraspécifiques d'ATP semblent négligeables durant la phase exp~mentielle de la divi
sion. Les mesures d'tTP en culture paraissent donner une bonne estimation de la productivité primaire.

PACKARD et coll. [1971] montrent que l'analyse de l'activité des enzymes qui réduisent les nitrates
dans le phytoplancto~ peut permettre d'évaluer la capacité d'utilisation de ces sels et la vitesse du processus.
L'étude des modifica~ions du contenu cellulaire au cours de la dégradation du phytoplancton par les bac
téries à été faite par IDAUMAS & BIANCHI [1972]. De l'eau de mer, enrichie au moyen de cultures de diato
mées tuées par lyopHilisation ou par U.V., a été maintenue en incubation pendant <Iles périodes variant
de 1 à 85 jours, tant dn laboratoire qu'in situ. La dégradation du matériel particulaire'ilétésuivie par l'ana
lyse des protéines, dels sucres, de l'azote et du carbone organique. Les auteurs ont également suivi l'évo
lution de la populat~on bactérienne hétérotrophe aérobie par numération sur milieu peptoné. LAVAL
M. [1971], pour la première fois étudie l'ultrastructure du Choanoflagellé Salpingoeca pelagica dans son
ensemble. Des précisilons sont apportées sur la nutrition et une interprétation nouvellei du mode d'ingestion
des proies est proposée. Ultrastructure et nutrition de ce Choanoflagellé sont comparées à celles des choa
nocytes de différenteS spongiaires.

Les travaux d~ CACHON J. et M. [1971] et de CACHON J. et M. & GREUET [1970] ont trait à l'ul
trastructure et à la cytologie fine. Objet du premier de ces travaux, le genre Oodinium,dont on a étudié les
différents iorganites <.;t la structure du pédoncule fixateur, le deuxième, est une étude comparative entre le
système fusulaire de quelques Péridiniens libres ou parasites afin d'apporter quelque$ informations sur le
rôle physiologique d~ ce système.

Dans un autreitravail, GREUET [1969] après avoir précisé l'orientation et la morphologie d'Erythrop
sis pavillardi Kofoid! et Swegy, étudie son organisation générale. Cette étude révèle de nouvelles diffé
renciations cellulaire~ importantes qui viennent s'ajouter au<descriptions de l'ocelle ~t du piston publiées
ultérieurement. i

BOUQUAHEUX [1971] décrit un nouveau Péridinien Gloeodinium marinum qui se présente sous forme
de petites colonies p~lmellaires dont les individus sont inclus dans une gangue mllcopolyssacaridique.
A propos de Pyrocystis fusiformis et P. elegans, BOUQUAHEUX [1972], étant données les importantes varia
tions morphologiques de ces deux espèces, pense que dans le groupe des Pyrocystis la ,création d'un grand
nombre d'espèces n'est due qu'à l'existence de variations morphologiques. BLASCO [1970] met en évidence
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au microscope électronique, la présence de caractéristiques de la morphologie d Chaetoceros didymus
qui peuvent avoir une importance phylogénétique et systématique.

Deux travaux dont le texte est complété par d'excellentes planches de photos obtenues au micros
cope à balayage sont dus à TAMPIERI [1970] et à BORSETTI & CATI [1970]. Dans 1[1 premier sont décrites
~n;;,:;')':h~~i;~~.I~~flagdl" de la Méditerranée, dan, le denxième 42 e'pèce, de Coc'o!i"" calcaire' de

Quatre nouveaux Dinoflagellés du canal de Mozambique ont été décrits n détail par SOURNIA
[1972]. RAMPI [1969] signale et décrit un groupe d'espèces phytoplanctoniques ra~es nouvelles et intéres-

santes des péridini........•....ens, Hétéroccocales et Ptérospermales réC~ltéeS au large de 11 spe.zia (me' Lignee).

'. Zooplancton-Généralités. Ecologie •

Le problème de l'échantillonage en océanographie biologique est traité par BANEZ [1972]. Il s'agit
d'une mise au point sur la nécessité, en Océanographie, de dégager les structurd spatio-temporelles en
dépassant les limites de l'échantillonage ponctuel. On peut concevoir l'interpréta~ion écologique à diffé
rents niveaux homogènes spatio-temporellement, l'écologie se définirait alors comhie l'étude du détermi
nisme des différentes régionales et des différences entre des structures d'échelles r,ifférentes.

DELLA CROCE & CHIARABINI [1969] décrivent un appareil pour récolter (les échantillons d'eau
jusqu'à 100 m de profondeur et des échantillons de fond de 25 à 50 kg. Le fonctio.. te.'ment.de cet appareil
est basé sur une pompe aspirante. . i .

La sélection et le traitement du matériel pélagique récolté posent plusie rs problèmes. MICHEL
& GRANDPERRIN [1971], décrivent les traitements auxquels ils soumettent les réc~llies en vue d'une étude
qualitative et quantitative. En particulier, ils utilisent au laboratoire une colonne d ~au de 1 m 60 de hau
teur qui leur permet, par différence de densité, d'isoler les organismes gélatineux. !Le reste passe ensuite
sur une série de tamis spéciaux qui isolent les fractions homogènes en taille. Ces f,anipulations facilitent
beaucoup le tri manuel qui intervient par la suite. Un appareil de tri, construit e~ perpex et qui peut se
placer sous une loupe binoculaire, est décrit par NIVAL S. et P. [1971]. Une enceinte ~quatre voies, associée
à un robinet à une voie, permet de trier les copépodes vivants dans un important! volume d'eau, sans se
servir de pipette. La centrifugation sur gradients de densité est utilisée par BRow~N et coll. [1972] pour
séparer d'une façon satisfaisante l'Ichthyoplancton. Pour le comptage des particule!s en suspension (micro
mésoplancton) JULIA [1969] utilise un appareil électronique à cellule photo-électrique. Le matériel récolté
et trié doit être analysé. A ce propos, IBANEZ [1972] propose un essai d'interprétation écologique par l'ana
lyse spectrale conjuguée avec l'analyse des composantes principales. Analyse mlultivariable et analyse
spectrale se complètent parfaitement: si on accepte les associations entre variable~déterminéesde façon
concomitante dans un intervalle de temps ou d'espace donné, on obtiendra par l'analyse factorielle d'abord,
une réduction du nombre de ces variables. Si les composantes extraites sont voisihes de la stationnarité,
l'analyse spectrale leur donnera une dimension dynamique. • Il

BOCQUET [1971] signale plusieurs espèces nouvelles d'organismes marins de ~a région de Roscoff;
beaucoup d'entre elles sont pélagiques. 1 !

LAKKTS [1971] donne les résultats de l'analyse de 33 échantillons de planctp,{1 des eaux libanaises,
accompagnés de données sur la température et la salinité. Cent-dix espèces ont été i déterminées avec des
indications sur leur abondance. Les copépodes présentent 75 p. 100 du nombre du l~oplancton. Le planc
ton montre un maximum de développement et d'abondance en avril-mai et un mini~~men août. TRAVERS
A. et TRAVERS M.I [1972] ont étudié la vitesse et la direction des vents grâce aux!données provenant de
plusieurs postes météorologiques situés dans le golfe de Marseille ou à proximité. fiS ont mis en évidence
les variations local.....•. es, nycthémérales, saisonnières et interannuelles de la Vitesse.• e .lde la d.irection.

KIMOR [1971] a étudié la diversité spécifique des Dinoflagellés, Diatoméset Tintinnides dans diffé
rentes couches d'eau pendant l'année, ainsi que l'abondance relative du micropla eton du golfe d'Eilat.
Dans une seconde.note le même auteur met en évidence les affinités et les différen<c~s entre le plancton de
la mer Rouge et celui de Méditerranée et discute le rôle du canal de Suez en tant qh~ barrière (Calanoides
et Chaetognathes, he peuvent dépasser les lacs Amers) et connexion entre les deux 1 rpers.

L'étude du .plancton superficiel de la zone de Genova Voltri permet à cARfà [1971] de diviser les
espèces en quatre fatégories. Parmi les espèces signalées pour la première fois en 11)~r Ligurienne: Pontella
lobiancoi et Clausocalanus lividus, probablement formes atlantiques en voie d'ad~rptation. On a mis en
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évidence le rapport à. fifférents niveaux des espèces « toujours présentes» avec le Phy.t.... oPlancton, la tem-
pérature et la salinit~. . .•

ZORE-ARMA~~, PUCHER-PETKOVlé & KAclé [1971], étudi'lnt les facteurs climttiques et les possi
bilités de prévisionqu~ntitativede la production organique de l'Adriatique, ont vu que les gradients de
la pression barométrj'liuei et l'affluence d'eau froide polaire ou continentale causent le qéplacement d'eaux
salées et denses vers !~Imer Egée ~tJ',Adriatique. Un méla~ge de ~'eau orientale s~ manifeste en Adriatique
avec une augmentatI<;>f de la sahnl,te et des substances ahmentaires et par consequen~ de la productivité
primaire et secondaifl' L'augmentation de la pêche des Clupéides suit avec un retard de trois années
environ. .

NASSOGNE [197 ] présente et discute les résultats d'une étude quantitative effectdée sur le zooplanc
ton d'une zone au larke de La Spezia au cours d'un cycle annuel. Quelques campagnes. effectuées contem
porairement dans le g@lfe de Tarante en mer Ionienne permettent une comparaison entre les deux zones.
Les prélèvements, ont ~té effectués à l'aide d'un nouvel échantillonneur à grande vi~esse (Delfino); au
laborato~re les, org.an~.. s' e.•.s ont été ~o~ptés et n:esurés; des corrélations entre la taille'.!".et le poids sec ont
été étabhes pour les ie peces quantItativement Importantes, dont la teneur en Carbone, en Azote et en
Hydrogène a été étuçl ée en fonction du cycle annuel. Les variations saisonnières dg.ils la composition
quantit~tivedu zoop.l~rctonont.pu être ainsi déterl?~nées 3:u ~iveal;l ~e l'es~èce sous tro~s aspects: nombre
d'organIsmes par :rnetr~ cube, bIOmasse et composItIOn chImIque elementaire. Des cultures en laboratoire
ont permis dedét~rminerJa durée de développement, la durée de recyclage (turn-over tillle) et la production
potentielle des espèces quantitativement importantes (Cop~podes). Leur production potentielle journalière
en milieu naturel (exp imée en mg de matière sèche au m3 par jour) a pu être déterminée en fonction des
différentes saisons. U: rôle; du zooplancton dans l'élaboration et le transfert de la matière organique aux
premiers niveaux de la chaîne alimentaire marine a été analysé à partir des données relatives aux fluctua
tions saisonnières de 1 bi9masse et de la production potentielle des différents constitual}ts du zooplancton,
en prenant en con,sidé ~tiqn les données publiées par les chercheurs de Fiascherino poy le phytoplancton
et les organismes hon plaqctoniques.

Quelques tI'av~Jx t~aitent de la distribution verticale du plancton. J. P. CASANOVA et coll. donnent
l'inventaire de 8 p,êch~~ efl;ectuées de 1000 mètres à la surface en juin 1955 et 1956 au large de la péninsule
Ibérique. Un inv~nta~~e eSt établi pour les Méduses, les Siphonophores, les Ostracodes, les Copépodes,
les Mysidacés, .les ,Euphau~iacés, les Crustacés décapodes, les Ptéropodes, les Chaetognathes et les Thalia
cés. Une compara:i~0.ples~lé~ablieavec les résultats obtenus ~ des. niveau~ correspond,mts dans le bassin
occidental de la MedI,terranee. FRANQUEVILLE [1970] a effectue trOIS plongees en souco~pe SP350,pendant
la journée, au crépusçJle9t à l'aube dans les premiers 300 m. Simultanément des pêch9s ont été effectuées
à l'aide du chalut, pél~iq\le Issac-Kidd. Les résultats des observations et des prises .isont comparés, ils
montrent qu'il existe! d'Uiil,e manière générale un gradient de richesse positif de 0 à 300 mètres pour les
masses gélatineus~s et lesi filaments du seston et pour le macroplancton, sauf la nuit. I~ semblerait que les
organismes macroplapttdIiiques soient en perp~tuel mouvement ascendant et descenqant, sauf pendant
une courte période au ~ilieu de la journée. Des pêches au chalut pélagique Isaac-Kidd [FRANQUEVILLE,
1971] effectuées penda tl deux ans ont rapporté plus de 70 espèces d'Invertébrés mg.croplanctoniques.
Ceux qui forment ~e~ c4ncentra!ions.l.es plus im~or!antes sont Meganyctiphanes n~rvef?fcus~ s,ergestes
articus et Sa/pa fusifo~mfS' La repartItIOn bathymetnque de ce macroplancton est e~udIee amSI que le
cycle biologique de p usieurs espèces. CASANOVA J.-P. [1970] essaie un classement pathymétrique des
formes zooplanctoni~1.liesle? Mé~iterr~née et. observ~ que le ~lancton pr?fond méditerranéen est qu~lita
tivement pauvre, compare a celUI de 1Atlantique et Il est relatIvement UnIforme du nor~ au sud. La CIrcu
lation verticale des eartx, intense dans le sud du bassin perturbe la répartition bathYlllétrique et il n'est
pas rare de rencontret lies ~spèces épiplanctoniques à grandes profondeurs ou des espèces bathypélagiques
en surface. BOUCHER &ITHIRIOT [1972] ont vu que l'augmentation de la biomasse du zoqplancton en Médi
terranée occidentale, ~dans, les deux-cents premiers mètres, est importante pour le miyronecton pendant
la nuit (1 X 10), m~is f~i~le P,our le macroplancton. ~es variations nyct~émér.al.esde la bi9,,~asse. ~icfüplanc
tonique sont ~éghgeap1es..Le macroplancton ne presente pas de 'partIculan~es dans sa repart~t.IOn geogra
phique. Au nIveau ~ul mIcro~ecton, les plus fo~te~ concentratI?ns de pOIssons semplent hees, en mer
d'Alboràn, au couraJp.ti atlantique. Les EuphausIaces, au contraIre, sont plus abondants au nord du 40e

parallèle, en particuli~t dans le golfe de Gênes. PEDENOVI & DELLA CROCE [1971] traitent également de
la distributioù verticalb. Ils ont étudié la deep-scattering layer (DSL) ou couche réfléçhissante profonde
par un écosondeur de! brécision sur la fréquence de 12 kHz. Ils ont mis en évidence les!changements de la
don,ité do la çouche Técllli,ante profonde dam 10 lemp' ot l',,paco. Do, échantillon~do la oouche ont
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été récoltés par unfÎlet fermant lsaac-Kidd à une vitesse de 2,5-3,5 nœuds. Siphon phores, Euphausiacés
et poissons (Myetophis et Sternoptyehides) sont parmi les espèces les plus comm nes. RUDJAKÛV [1970]
étudie expérimentalement les causes possibles de la migration verticale des anima x pélagiques. Il pense
que la vitesse de « sédimentation» passive des animaux planctoniques anesthésié~ e t suffisamment grande
pour assurer le déplacement vers le bas d'une population migrant dans des conditi n.s naturelles. Il admet
que les migrations! verticales circadiennes peuvent être considérées comme résl1lt ]jlt de l'alternance de
phases passives et actives de déplacements verticaux des organismes dont la densité iffère de l'eau. Partant
de là et admettant également que l'une des directions de l'évolution des organisme pélagiques est dirigée
vers la réduction dès dépenses d'énergie pour maintenir le corps en suspension da s l'eau, l'auteur pense
que la migration verticale circadienne n'est pas le résultat d'une adaptation à un mo e devie planctonique.

L'établissement d'un peuplement de substrat meuble à partir de larves b roplanctoniques a été
étudié expérimentalement par GUÉRIN [1970]. L'auteur apporte des précisions ex~é imentales sur l'époque
d'installation des larves de différents organismes, en particulier Polychètes et LaJhe libranches. Le peuple
ment dans les collecteurs est beaucoup plus riche et varié que dans le milieu voisin!. ertains groupes (Crus
tacés) sont peu représentés, d'autres (Echinodermes) sont totalement absents. Ùn Bolychète : Prionospio
cirrifera présent sur les collecteurs n'est pas signalé dans le golfe de Marseille. 1

Selon PACKARD [1971] la mesure du système de transport électronique tE S) donne une bonne
estimation du potentiel respiratoire du plancton parce qu'un système enzymati4u ,contrôle la consom
mation de l'oxygène. L'auteur décrit une méthode très sensible pour mesurer l'ET .et capable de déceler
0,03 f!g d'azote. pa.r cellule ~ :

Pour contr~ler le pouvoir inhibiteur et toxique d'environ 70 substanc s tiVsées pour les bacs
d'élevage et les tuyaux, et de 6 détergents, BERNHARD & ZATTERA [1970], ont effe t édes tests sur 6 espèces
d'organismes du phytoplancton sur le Copépode Euterpina aeutifrons et sur le 1 rv!es d'Arbacia lixula.
Le caoutchouc et les chlorures polyvinyliques ne doivent absolument pas être u ilisés pour les élevages
et la récolte des organismes marins.

Protozoaires

Quelques travaux sont dédiés à la morphologie ultrastructurale des p 0 ozoaires. HOLLANDE,
CACHON J. et CACHON M. [1970] ont vu que la membrane capsulaire des Radi la res, est une différencia
tion corticale de la cellule et non une formation endogène. Elle est constituée d plaques squelettiques
de nature glycoprotéique, interposées entre le plasmalemma et les saccules du efculum endoplasmique.
Les plaques ménagent entre elles d'étroites fissures. Elles sont en outre perf ré s. Le cytoplasme qui
s'engage dans les pores est différencié en un organite particulier, la fusule, dans Ifq e,l,Pénètrent les micro
tubules et l'axonème des axopodes. L'ectoplasme est susceptible de sortir ou d~ énétrer à l'intérieur de
la capsule centrale. Il représente la fraction hyaloplasmique du plasma intraca s laire qui exude au tra
vers des fentes. Fentes et fusules remplissent toutes deux l'office de filtre s'op os nt à l'extrusion, dans
l'ectoplasme, d'organites figurés tels que mitochondries ou dictyosomes. '

Chez les Radiolaires Nassellaires [CACHÛN J. et M. 1971], les axopodes 0 t rendus rigides par la
présence d'une baguette stéréoplasmique constituée de faisceaux à mailles pris a iqlfes hexagonales. Les
axopodes prennent origine sur le pourtour d'un axoplaste cupuliforme situé dans l'endpplasme. La symé
trie axiale qui se manifeste dans le système axopodial entraîne également celle e ouite la cellule, en par
ticulier celle du squelette siliceux. La substance fondamentale de l'axoplaste e t on~tituée d'un enche
vêtrement de microfibrilles qui s'agencent pour constituer des microtubules qui e blent formées chacune
par 9 microfibrilles. Aussi chez les Radiolaires sphaeroïdés le système axopodi 1 a.râît avoir une grande
importance dans l'organisation générale et principalement dans l'organisation dsq\lelette [CACHÛN J.
et M., 1972]. Apparemment intranuciéaire, l'axoplaste est une structure cytop as igue qui est en com
munication avec l'endoplasme par des canaux radiaires. Il est, avec ces demie s, limité par des saccules
du reticulum endoplasmique. Cet axoplaste est constitué par des microfibrilles enhevêtrées qui, dans la
baguette stéréoplasmique et dans leur trajet «intranucléaire» seulement, se as emblent en faisceaux.
Les microfibrilles s'organisent en microtubules dès leur sortie des canaux radia re , et perdent leur man
chon réticulaire tout en polarisant de nombreuses mitochondries.

A propos du dépôt de la silice chez les Radiolaires, CACHON J. et M. [1 7 on vu au microscope
électronique à balayage que l'aspect de la surface des petits spicules qu'ils appe le axobates, laisse pen
ser que l'opale se ,dépose autrement que sur le squelette lui-même, c'est-à-dire e le système axopodial
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lui apporte des éléql n s'de façon discontinue. C'est donc d'une façon indirecte que,: pour le moment, se
démontre la particip ti 11 des axopodes dans le métabolisme de la silice. A ce propos CACHON J. et M. [1971]
montrent comment etains Radiolaires peuvent dissoudre le test siliceux d'autres organismes -pour
l'élaboration: de leur s uelette, l'excédent étant rejeté sous forme de gel. FEBVRE-CHEVALIER & LECHER
[1971], décrivent les la elles annelées intraplasmiques chez les Foraminifères et les Radiolaires Phaeo
dariés. Leurs caract ri tiques morphologiques sont comparées à celles de l'enveloppe nucléaire. Dans
l'un des deux group s, elles servent à la reconstitution de cette dernière; le problème de leur origine est
envisagé.

Les processus c ryologiques menant à la sporogénèse du Radiolaire Sticholonche zanclea ont
été étudiés parallèle e t à ceux d'un parasite péridinien [CACHON J. et M. 1969].

BOTTAZZI MA S A & NENCINI [1969] donnent les caractères pour la détermination des Acantharia
Holocantha de laF m lle Acanthochiasmidae. BOTTAZZl MASSERA & ANDREOLI [1971] ont trouvé dans
30 échantillons plane 0 iques recueillis de janvier 1964 à février 1966 dans le golfe deiLa Spezia, 47 espèces
et une variété d'A!ca t aires. Une synthèse sur la présence, l'abondance et la fréquMce des Acanthaires
en mer Tyrrh~nienne es donnée.

FEBVRk-CHEV LI R [1971] décrit la constitution ultrastructurale de Clobigerina bulloides qui, au
stade végétatif, prése t, une différenciation du cytoplasme en deux parties: l'endoplasme limité par la
coque calcaire perfor'eet l'ectoplasme revêtant le test à l'extérieur. Les différents organites sont décrits,
leur origine, leur consti ution et leur rôle sont évoqués.

Encore dans 1 omaine de la microscopie électronique, LAVAL M. [1971} ciécrit des organites
appliqués contrel<jL e brane cellulaire, dans des évaginations cytoplasmiques situées entre les membra
nelles adorales des Tn innides. Deux formes différentes sont décrites. Par leur disposition et leur petite
taille ces organites se r pprocheraient des haptocytes des Suctoriens, mais leur constitution est différente.
Des hypothèses sur 1 ur rôle sont proposées.

TRAVERS S. & TAVERS M. (1971] ont compté et déterminé les Tintinnides récoltés dans le golfe
de Marseille de 1962 à 964, tant à l'aide de pêches au filet qu'avec la méthode d'UTERMOHL. La densité
des populations vJri d quelques individus à près de 2000 par litre. Les espèces dominantes sont : Ste
nosemella nivalis, is'. l'e tricosa Dadayella, ganymedes, et Steentrupiella steentrupii.: Les auteurs donnent
un catalogue de 68!. ta a déterminés avec quelques indications d'ordre taxinomique, phénologique et quan
titatif. Trois espèces 0 t nouvelles pour la Méditerranée.

Coelentérées

Le développe e t d'Halistemma rubrum et de Muggiaea kochi est l'objet de deux travaux
de CARRÉ D. Dans le p emier [1971] est établie la morphologie du développement d'Halistemma rubrum
contreversée jusque r. 'étude histologique montre que la segmentation n'aboutit pasià une morule vraie,
contrairement à ce q , n admettait chez les Siphonophores, mais à une blastula d'un type spécial qui se
transforme en gastr la par délamination primaire. Au stade planula une invagination ectodermique
donne l'ébauche du n umatophore tandis qu'une cloche natatoire se différencie 'par délimination de
l'ectoderme. L'autre r vail de CARRÉ D. [1972] traite du développement des cnidoblastes de Muggiaea
kochi qui proviennen es cellules ectodermiques du bourrelet urticant du gastrozoï~e. Leur différencia
tion présente trois p a es : I-formation d'une capsule par fusion de vésicules golgiennes, 2-sécrétion
d'un tube externe pa l' ppareil de Golgi, 3-invagination de ce tube à l'intérieur de la capsule. A l'issue
de ce processus, le: c id blaste et son cnidocyste émigrent dans le filament pêcheur.

L'élevage.en 1 b ratoire a permis à GOY J. [1970] d'une part d'apporter des précisions sur le mode
de bourgeonnement, e trois Hydroméduses et, d'autre part, d'étudier le cycle de5fcolionema SUl'aense
jusqu'au stade fixéhy r ire et à la formation de frustules. SCHMID & TARDENT [1971]lont étudié les facul
tés régénératrices part c lièrement développées de différentes parties de Levtomedusa campanularia. Chaque
fragment est capable e régénérer la méduse. Le manubrium a un rôle clé dans ces processus. Le morceau
interradiaires régé,nèr~ al ant tout le manubrium et ensuite les canaux radiaux. Le can,a,l circulaire régénère
indépendamment des autres parties du système gastrovasculaire. Les gonades régénèrent avec les canaux
radiaux. La symétrie r iaire n'est jamais complètement rétablie.

                             8 / 28



 

CLADOCÈltES

23

Cténophores

FRANC [1972] a étudié l'activité des rosettes ciliées du système ga~t 0 ~sc4Iai~e endodermique
contrôlant l'excrption et la régulation hydrodynamique grâce à un puits cep r 1,1 qu~ rrtet en communi
cation directe lai mésoglée avec le contenu intravasculaire. Entre ces deux IC par~im~nts s'établissent
des courants liquides rapides sans sélectivité ionique; ainsi, lorsqu'une Bér~ e ~ l'1~cée dans un milieu
marin dilué, on crbserve un passage de liquide en direction de la mésoglée, alor l! 'eq, eall de mer concen
trée, un courant liquide s'établit de la mésoglée vers la lumière des canaux. C tte~ctivité des rosettes
conduit à un ajustement de la densité globale du corps de l'animal par rapport à 3i depsité du milieu dans
lequel il se trouve. L'étude structurale et ultrastructurale de la régénération d ~ larves de Beroe ovata
a été faite par FRANC [1970] qui a montré que les processus de régénération· e t~nti'ien évidence la spéci
ficité des trois feuillets au sein desquels on remarque des transformations elllair~s, 1 particulièrement
évidentes au niveau des cellules musculaires, pour lesquelles la stabilité ou les h *gejnents de la différen
ciation sont conditionnés par l'état d'un complexe « cellule-membrane basale- ilibu intérieur ». La recons
titution de l'ectoderme buccal témoigne d'intéractions tissulaires.

Crustacés

!: i::

ALCARAZ T1970] signale Penilia avirostris dans les eaux de Caste1l6ni Mé~Ît~rranée occidentale),
dont il trouve toujours la forme parténogénétique. Parmi les autres Cladocère d V~1égion, Evadne spini
fera est l'espèce la plus abondante, avec le cycle annuel le plus étendu. El'ad elrgertina commence son
cycle plus tard que E. Spinifera. Podon intermedius se trouve dans le plancto ~ rrtbis de mars jusqu'à
juillet. La distribution de ces espèces est mise en relation avec la température; a s~lin~té jet la profondeur.
La densité des populations est mise en relation avec le nombre d'embryons d 11s 'l~ poche incubatrice.
SPECCHI [1970] a étudié les Cladocères de 9 croisières de l'Argonaut dans l'Ad °a iqlfejiNord. Evadne spini
fera peuple les eaux du large lorsque la température dépasse 10° C, avec ma{i. m rrt~n juillet avec 21 ° C.
Evadne tergestina, aussi, est liée aux eaux du large surtout dans le secteur orie ta .:Lej,imaximum s'observe
en août (température moyenne des eaux 23° C). Evadne nordmanni est Ul~e e ~èc~ printanière, Podon
polyphemoides, et Penilia avirostris ont leur maximum en été et préfèrent les eo ux clôtières à plus faible
salinité et riches en détritus organiques. Toutefois Penilia al'irostris, pendant 1 sois!d'août et septembre
est présente en quantité énorme dans toute l'adriatique du Nord qui, en été, j st une véritable mer à Cla
docères. Penilia al'irostris serait une espèce récente en Adriatique du Nord. En nIEg~e, elle a été récoltée
en nombre important dans deux stations seulement sur les 19 stations où ont ~t fi itesj,40 pêches verticales
et SP~~CHI [1970),. pense que ce Cladocère ~ arrive ~ransporté par les c?ura~t 41pJ:lif le~ localit~s où les
condItIOns du milIeu sont plus favorables a son eXIstence. Dans ces peches 0l1t sI9qalees aUSSI Evadne
spinifera et Evadne tergestina espèces pélagiques et ubiquistes qui étaient prés<; tedq.ps toutes les stations.
CORNI [1970] décrit le cycle de Evadne nordmanni pendant trois années (I967r 9 ~)àl:Fano et à Cattolica
(Adriatique moyenne). D'une année à l'autre, ont été observées des fluctuati n :lcPI!sidérables bien que
l'espèce soit toujours présente dans la région néritique de février à mai. CRI! [1~71], revient sur les
fluctuations des Cladocères en Moyenne Adriatique et indique les températllr s optÎlpales pour les diffé
rentes espèces. Evadne spinifera, E. tergestina et Penilia avirostris préfèrent] s :lux à température plus
élevée que 20° C, tandis que pour Podon polyphepoides la température opti a ~ est de 18-20° C, pour
Evadne nordmanni de 13-18° C et pour Podon intermedius à peu près de 18° C.

DELLA CROCE & GAINO [1970] étudient la biologie de la reproduction i uàlédejPenilia al'irostris
et donnent les résultats d'observations morphologiques et morphométrique~ u :des!! individus jeunes et
adultes. D'autres observations concernent l'appareil reproducteur. Le dimorp i rrte ~exuel des embryons
de Penilia avirostris a été étudié par GAINO [1971]. Il lui a été possible de dis~i g erlFs mâles des femelles
avant l'éclosion et de décrire comment ils se différencient. Le nombre et le se e des IFmbryons, ainsi que
leur développement, permettent des considérations sur la phase sexuelle du c ck biologique de l'espèce.

COPÉPODES

Selon HURE & SCOTTO DI CARLO [1970] le genre Clausocalanus a la mp tntp:prtance quantitative
dans le golfe de Naples et dans l'Adriatique méridionale, toutefois, par l'apI' rt :lu~ lflu~res genres, Clau
soealanus a une plus grande importance quantitative à Naples. Les différence,s q q.ntitatirres comme celles
observées à propos de Calanus mastigophorus et C. jobei, espèces plus comm eenjAd:riatique méridio-
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nale, peuvent être utilisées pour caractériser, d'un point de vue biologique, les eaux des deux reglOns.
Les Copépodes récoltés dans l'Adriatique Nord pendant les Croisières de l'Argonaut, bateau de la Station
Marine de Portoroz, ont été étudiés par HURE & SCOTTO DI CARLO [1969]. La majorité des espèces décrites
s'avère sporadique. Par conséquent la population de cette mer paraît monotone, en particulier pendant
les mois chauds. En hiver et au printemps, les Copépodes sont dominants sur les autres organismes péla
giques. Les eaux le long de la côte italienne sont plus riches en Copépodes que celles de la côte d'Istrie
et du Quarnero. Cela en raison de l'abondance des matériaux nutritifs due à l'embouchure du PÔ. En
hiver, on peut trouver en Haute Adriatique des espèces caractéristiques de la mer ouverte et des eaux
plus profondes, non seulement parce qu'elles y sont transportées par les courants, mais aussi à cause d'une
migration active. CRISAFI & GUGLIELMO [1969], ont étudié les variations pendant l'année et les variations
annuelles dans le cycle de Temora stylifera depuis 1916 jusqu'à 1969.

RAZOULS [1969] décrit Oncaea neobscura, nouvelle espèce trouvée à l'extrémité sud-ouest du golfe
de Marseille. Une espèce nouvelle de Calanoïde : Spinocalanus neospinosus à été décrite par GRICE [1971]
sur des échantillons récoltés à Rhodes et à Gibraltar. L'auteur donne aussi une clé pour l'identification
des neufs espèces de Spinocalanoides de Méditerranée.

Les migrations verticales de quelques Copépodes de l'Adriatique Sud ont été étudiées par HURE
& SCOTTO DI CARLO [1969]. Les Copépodes de grande profondeur ont deux comportements différents
vis-à-vis des migrations verticales. Les espèces de grande taille telles que Pleuromamma abdominalis,
Euchaeta acuta ont une migration étendue vers la surface, tandis que celles plus petites (Spinocalanus
paraolispinosus, S. parabissalis, Temoropia mayumbaensis et Oncaea ornata montrent un enfoncement
nocturne moindre. Ces différences paraissent dues aux possibilités que les organismes ont de se déplacer
activement aux niveaux qui correspondent à l'optimum d'intensité de la lumière pendant toute la journée.
La lumière de la lune pleine peut ralentir l'enfoncement nocturne des petites espèces. Les deux différents
types de comportement ont une influence sur la distribution des Copépodes dans les eaux intermédiaires.
La distribution verticale et les migrations verticales des Copépodes sont aussi l'objet d'un travail de
Mme MORAITU-ApOSTOLOPOULOU [1971] qui les a étudiés sur le matériel récolté, en août et novembre
1969, dans le golfe de Saronique. Le comportement d'un certain nombre d'espèces a été analysé. L'Auteur
a mis en évidence l'existence de 3 groupes. Le premier effectue des migrations verticales diurnes, restant
dans les couches basses pendant la journée. Le second effectue des migrations verticales saisonnières.
Le troisième se trouve toujours dans les eaux de surface.

Deux travaux traitent de la reproduction des Copépodes. Dans le premier HAQ [1972] étudie l'in
fluence de l'élevage en laboratoire, par rapport aux conditions naturelles, sur la vitesse de développement·
Une attention particulière est donnée aux mâles dimorphiques. Les mâles les plus petits semblent être
une adaptation de l'espèce qui assurerait le succès de la reproduction dans les eaux les plus froides de son
aire de distribution. L'étude expérimentale de la ponte chez trois espèces de Copépodes pélagiques fait
l'objet d'un travail de GAUDY [1971]. L'Auteur a étudié: Centropages typicus, Acartia clausi et Temora
stylifera à différentes périodes de l'année et sous différentes conditions de nourriture. 11 a pu ainsi montrer
que: 1. l'abondance de phytoplancton joue un rôle inducteur sur le déclenchement de la ponte. 2. La
nature spécifique de la nourriture (algues) agit sur la fertilité. 3. Il y a une variation saisonnière dans l'im
portance de la ponte. Quelques observations ont également été faites sur les œufs pondus et leur dévelop
pement.

La différenciation saisonnière et locale du Copépode Temora stylifera a été étudiée par RIERA [1972].
L'analyse des caractères obtenue par l'étude des composantes principales, montre une régularité intéres
sante. On a pu déceler des vitesses différentes d'accroissement pour différentes parties du corps, notam
ment: pattes, extrémité de la furca, extrémité postérieure du céphalotorax, qui ont une vitesse d'accrois
sement supérieure à celle de la portion antérieure des mêmes organes. On pense que la comparaison entre
les populations, pourra être faite sur la base de l'index d'accroissement de toutes les parties du corps et
non sur des caractères simples et isolés.

Le cycle biologique des Copépodes pélagiques du golfe de Marseille est l'objet de deux travaux
de GAUDY [1971,1972]. Dans la première de ces publications, (qui sont le sujet de sa Thèse de doctorat),
l'Auteur a défini l'environnement physique et biologique de la communauté des Copépodes. Il aborde
ensuite la composition faunistique et la répartition saisonnière de différentes espèces. Pour terminer, des
comparaisons sont faites avec d'autres zones de la Méditerranée. Dans la deuxième publication GAUDY
aborde l'étude détaillée de l'évolution annuelle d'un certain nombre d'espèces de Copépodes parmi les
plus abondantes et les plus intéressantes au point de vue écologique dans la population néritique du golfe

                            10 / 28



 

25

de Marseille. Une analyse de dynamique des populations permet de préciser le nombre et les caractéris
tiques essentielles des différentes générations annuelles. Des observations sont faites sur la durée du déve
loppement, la longévité, les variations de taille, le sex-ratio et la répartition verticale saisonnière.

La physiologie de la respiration des Copépodes a été étudiée par CHAMPALBERT & GAUDY [1972].
Les courbes: métabolisme-température, dénotent plusieurs types d'adaptation aux conditions thermi
ques. II existe une corrélation forte entre le logarithme de la respiration et le logarithme du poids. Le
coefficient de régression est différent selon la température envisagée. MARINO & ONESTO [1970], traitent
de la nutrition de Sapphirina angusta. Les Copépodes Sapphirinides qui pénètrent dans le sac branchial
des Salpes peuvent se nourrir, accidentellement, de ces Tuniciers. La morphologie et l'histologie de l'in
testin ont été étudiées. La secrétion se fait par olo-merocrinie et par meso-apocrinie. Les cellules de l'épi
thélium intestinal sont dépourvues de bord strié et de membrane péritrophique. Trois paires de glandes
labiales à sécretion PAS positive sont présentes, dans le tractus postérieur du mesointestin, ainsi que des
tubules intrapariétaux temporaires. D'autres observations sur les Sapphirinides ont été faites par DRAGO,
DE TALENS & ONESTO [1969]. Les Auteurs mettent en évidence quelques intéressants aspects des observa
tions sur les Sapphirinides, pour une théorie mathématique des neurones du système optique. Ils donnent
les premiers résultats des observations sur la fréquence des captures saisonnières et la survie en élevage.

Un autre travail sur les Copépodes de VIVES [1971] a été signalé parmi ceux qui traitent des indi
cateurs.

AMPHIPODES

HURE, SCOTTO DI CARLO & BASILE [1969], font une comparaison entre les peuplements d'Amphi
podes du golfe de Naples et de l'Adriatique méridionale. Au total 48 espèces d'Amphipodes hypérides
ont été déterminées: 45 sont de Naples et 40 de l'Adriatique, 37 espèces sont communes aux deux secteurs.
La plupart de ces espèces vivent dans les eaux profondes, oit la faune à Hypérides est très semblable dans
les deux zones étudiées.

EUPHAUSIACÉS

WIEBE & D'ABRAMO [1972], étudiant la distribution des essaims d'Euphausiacés récoltés pendant
la nuit près de la surface (3m), ont pu déceler trois modèles distincts de distribution. Euphausia krohnii,
Nematoscelis megalops, Meganyctiphanes norvegica et Stylocheiron abbreviatum sont plus abondantes
dans le bassin occidental à l'exception de la mer Tyrrhénienne. Euphausia hemigibba, Thysanopoda aequa
lis et Stylocheiron longicornae sont plus abondantes en mer Tyrrhénienne et dans la région est; enfin,
Euphausia brevis et Stylocheiron suhmii sont plus nombreuses dans le bassin est. Les espèces étudiées ont
une distribution verticale différente et les espèces du même genre ont tendance à se séparer pendant la
nuit. Du point de vue faunistique la mer Tyrrhénienne ressemble plus au bassin oriental qu'à l'occidental
dont pourtant elle fait partie du point de vue géographique. Ce phénomène paraît lié à la profondeur.
GUGLIELMO [1970] signale la récolte, sur la plage de la côte de Messine, de quelques espèces d'Euphausia
cés, notamment: Megan:vctiphanes norvegica, Nematoscelis megalops, Euphausia krohnÜ, Euphausia hemi
gibba et Stylocheiron abbreviatus, qui exception faite par Euphausia hemiggiba sont les mêmes espèces
signalées par WIEBE & D'ABRAMO dans le bassin occidental. Les observations de GUGLIELMO ont été
faites pendant une année et paraissent confirmer que l'abondance des organismes est en rapport avec la
vitesse des courants dans le détroit de Messine et la force des vagues qui jettent sur la plage les organismes
qui montent en surface pendant la nuit. Enfin CASANOVA [1972] donne une clé (illustrée) pour la détermi
nation des larves Calyptopis des Euphausiacés de la Méditerranée, qui permet d'identifier les espèces
dans cette phase, courte mais importante de leur vie larvaire. Cette clé est basée sur la forme de la carapace,
le nombre des épines du telson, la taille des yeux et la longueur du corps.

DÉCAPODES

LUMARE & Gozzo [1972], en vue d'une utilisation industrielle ont étudié, en élevage, la biologie
des larves du crabe Eriphia verrucosa (Forskal). Ils décrivent très soigneusement les stades larvaires de
Zoé 1 à mégalope, donnant des renseignements sur les rapports entre température et vitesse de maturation
des œufs en aquarium et durée de la vie larvaire. L'alimentation des larves est étudiée. D'autres rensei
gnements sont donnés sur la maturité sexuelle dans la nature et en laboratoire, sur le nombre des reproduc
tions annuelles et sur le potentiel reproductif des femelles. REGNAULT & COSTLOW [1970] étudient l'in-
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fluence de la température et de la salinité sur le développement du Décapode Caridé Crangon sepemspinosa
Say en laboratoire, à des températures comprises entre 15° et 23° C à une salinité variant entre 20 et 30 %0'
Les auteurs constatent qu'un accroissement de la salinité au cours de la première période de la vie larvaire
semble améliorer les conditions du développement, ce qui correspond, aux conditions naturelles. SERIDJ
[1971], met en évidence la répartition saisonnière et les fluctuations du nombre des larves au cours d'une
année, ainsi que les facteurs biologiques et abiotiques agissant sur la distribution des larves des Crustacés
Décapodes en baie d'Alger. Plusieurs espèces inédites sont décrites et deux clés sont données pour l'iden
tification spécifique des Pénéides et de leurs stades larvaires.

Mollusques

DE GERONIMO [1970] décrit la morphologie de la coquille de 7 espèces d'Heteropoda et de 14 espè
ces de Pteropoda récoltées par dragage profond entre 1000 et 4000 mètres de profondeur en mer Ionienne.
Ce travail est cité dans ce rapport parce que l'Auteur donne des informations sur la distribution horizon
tale et verticale des espèces décrites. Toutes les espèces signalées en Méditerranée jusqu'à présent sont
représentées dans les échantillons récoltés à l'exception de Protatlanta souleyetii qui, d'ailleurs n'a été
récoltée qu'en mer d'Alboràn. Atlanta lesueuri est signalée pour la première fois en mer Ionienne et Pro
tatlanta sculpta var. mediterranea reconnue comme espèce valide (Pro tatIanta mediterranea) , Atlanta
peronii est l'espèce la plus abondante (80 p. 100). Parmi les 14 espèces de Pteropoda thecosomata 13 étaient
connues en mer Ionienne, seule Peraclis apicifulva d'ailleurs très rare est signalée pour la première fois en
Méditerranée. THIRIOT-QUIÉVREUX [1970] a étudié les variations saisonnières des peuplements de Mollus
ques en 1968 en comparaison avec les années précédentes (1965-1968). Ces recherches ont permis de pré
ciser les principaux caractères écologiques des Mollusques du plancton de la région de Banyuls-sur-Mer,
pour l'ensemble de la période étudiée. Il y a alternance, pendant le cycle annuel, de l'importance des
populations méroplanctoniques et holoplanctoniques suivant l'évolution des conditions thermiques.
Schéma identique des variations saisonnières quantitatives globales des différents groupes de Mollusques :
Mollusques méroplanctoniques (véligères de Bivalves et de Gastéropodes benthiques). Abondance prin
tanière, baisse estivale, reprise automnale et pauvreté hivernale); Mollusques holoplanctoniques (véli
gères et adultes de Ptéropodes et d'Hétéropodes, abondance estivale encadrée par 2 périodes pauvres).
Ce travail contient également une analyse des variations saisonnières quantitltives et qUOllitatives des prin
cipales espèces de Gastéropodes.

Chaetognathes

Les conceptions traditionnelles sur l'évolution et la classification des Chaetognathes sont confron
tées par DALLOT & IBANEZ [1972] aux résultats obtenus par trois techniques multivariables. 12 espèces
appartenant aux sept genres classiques font l'objet d'une classification automatique (UWPGMA), puis
d'une ordination (méthode des coordonnées principales) à partir d'une matrice de similitude calculée
avec 34 caractères morphologiques quantitatifs. Treize autres caractères codés suivant l'évolution hypo
thétique, sont utilisés pour obtenir une classification cladistique des mêmes espèces (méthode de CAMIN
& SOKAL). Pour chaque type de traitement se retrouvent trois groupes d'espèces; 1). Sagitta neglecta,
S. tasmanica, S. robusta. 2. Eukrohnia hamata et E. fowleri; 3. Spadella schizoptera, Sp. cephaloptera, et
Bathyspadella edentata. Sagitta lyra se trouve toujours séparée des autres représentants du genre. Pterosa
gitta draco serait probablement une Spadellidae adaptée à la vie planctonique. Certains détails de la concep
tion phylogénétique de TOKIOKA [1965] concordent avec ceux des Auteurs. Dans l'ensemble, les résultats
obtenus pour les trois méthodes concordent entre eux. Ceux qui se rapportent à laclassifficationcladistique
montrent que cette forme de classification respecte l'unité des genres (avec l'exception de Sagitta lyra) ,
mais révèle l'hétérogénéité de tous les autres niveaux de la classification traditionnelle. Toujours dans le
domaine de la taxonomie numérique, PEREIRO [1972] étudie la corrélation de certains caractères chez
Sagitta inflata Grassi. L'analyse factorielle des composantes principales montre la présence de groupes
de caractères bien définis, comme par exemple : la longueur des ovaires, la position de la largeur maximale
des nageoires postérieures, la largeur du septum, la position des nageoires postérieures, la distance des
vésicules séminales par rapport aux nageoires postérieures et le nombre des dents antérieures. L'Auteur
indique la valeur de cette méthode pour éclaircir la structure taxonomique interne d'une espèce et les
changements qui se produisent d'une espèce à l'autre.

Un travail de VITIELLO et coll. traite d'un Nématode parasite de Sagitta setosa (voir le paragraphe
Parasitisme).
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Échinodern,.s

Une série de travaux de FENAUX L. est dédiée aux cycles sexuels et aux larves pélagiques d'Ophiu
res et d'oursins réguliers et irréguliers. L'évolution saisonnière des gonades d'Amphiura chiajei est décrite
au cours de la période avril 1965-mars 1966 [FENAUX L., 1970]. Le cyclereproductifannuel comprend une
période de repos à la fin de l'automne, une de croissance en hiver, une de maturité au printemps et en été,
une de ponte de la fin de l'été à la mi-automne. Le cycle saisonnier des larves planctoniques a été étudié
pendant une période de 3 années. Les larves sont présentes au cours de l'automne, cependant quelques
unes ont été récoltées au printemps et en été. Les plutei décrits par MÜLLER [1853], CHADWICH [1914],
MORTENsEN [1920], dont la filiation était inconnue sont rapportés à A. chiajei. Les périodes de reproduc
tion de cette ophiure dans diverses régions de la Méditerranée et de l'Atlantique nord sont comparées
[FENAUX L., 1970]. Les larves pélagiques d'Ophioderma longicauda ont été rarement signalées dans la
littérature scientifique. Dans les prélèvements planctoniques effectués à Villefranche-sur-Mer de 1960 à
1967, ces larves n'ont été récoltées qu'une fois. Une étude de l'évolution saisonnière des gonades faite
pendant une année a permis de déterminer la quantité d'ovocytes qui parviennent à maturité chez une
ophiure de cette espèce. Ce nombre est faible, de quelques milliers. Cette étude a montré aussi qu'il n'existe
qu'une seule saison de ponte par an [FENAUX L., 1972]. Les modalités de la ponte de Sphaerechinus granu
laris ont été déterminées par l'étude de l'évolution de la maturation des gonades et le cycle saisonnier
des larves planctoniques. Les faibles valeurs de l'indice gonadique moyen mensuel font supposer que la
population étudiée se trouve dans des conditions de nutrition défavorables [FENAUX L., 1972]. Pour la
première fois [FENAUX L., 1972], le développement larvaire d'Echinocardium mediterraneum est étudié
complètement; il est comparé à celui des autres Echinocardium méditerranéens. La larve de Spatangus
purpureus, également obtenue par fécondation artificielle est comparée aux larves provenant de pêches
planctoniques. Les caractères de détermination qui sont précisés permettent de distinguer très tôt la larve
de Spatangus de celle des trois Echinocardium : cordatum, jlal'escens et méditerraneum.

BOUGIS [1971] a étudié l'effet de la température sur le développement endotrophe du pluteus de
Paracentrotus lil'idus, en le caractérisant par la longueur maximale des baguettes squelettiques du corps,
atteinte à une température donnée. Cette longueur est fonction d'une longueur maximale absolue et d'une
température optimale, toutes deux variables suivant la ponte.

Tuniciers

L'analyse de 16 pêches planctoniques provenant de Méditerranée orientale a permis à R. FENAUX
[1970] de faire passer le nombre des espèces signalées dans cette région de trois à douze. Oikopleura longi
cauda est l'espèce de loin la plus fréquente. Dans la région nord-Adriatique FENAUX R. [1972] a déterminé
seulement dix espèces, mais avec une moyenne de 67 individus par mètre cube. Oikopleura dioica, O. lon
gicauda et O. filsiformis représentent plus de 95 p. 100 des individus récoltés. La densité de la population
montre un gradient général décroissant d'ouest en est, qui a pu être mis en relation avec l'influence des
apports du PÔ, qui sont très favorables à O. dioica. Les variations saisonnières ont montré que le gradient
d'ouest en est se retrouve d'une façon plus ou moins nette durant toute la saison pour O. dioica.; pour
O. longicauda et O. fusiformis il est présent seulement en été et inversé pendant les autres saisons.

MEURICE [1970] étudie la morphologie de la forme solitaire (oozoïde) et de la forme aggrégée
(blastozoïde) de Ritteriella amboinensis et il fait une comparaison avec les formes aggrégées très sembla
bles, de Salpa maxima. La répartition de cette espèce est principalement indo-pacifique et intertropicale.
Aucun individu n'a été signalé en Méditerranée bien qu'une forme solitaire ait été trouvée au large du
détroit de Gibraltar. FENAUX R. & GODEAUX [1970] décrivent la distribution bathymétrique des Appendi
culaires et des Thaliacés dans le golfe d'Aqaba. Deux espèces d'Appendiculaires (O. dioica et O.fusiformis)
sont nouvelles pour la région considérée. Les Appendiculaires montrent, en mer Rouge, une évolution
bathymétrique de la densité des populations tout à fait comparable à celle de la Méditerranée. Exception
faite pour les espèces ubiquistes, la mer Rouge possède une faune de Thaliacés très différente de celle de
la mer Méditerranée: des 5 espèces de Salpes de la mer Rouge et de 10 espèces de la mer Méditerranée,
deux seulement: Salpa maxima et Thalia democratica sont communes aux deux régions. En-dessous de
200 m, les captures sont peu nombreuses; cette zone est pauvre en Thaliacés comme en Appendiculaires.

Deux travaux de BRACONNOT [1970, 1971], traitent du cycle des Tuniciers pélagiques Doliolides.
Après avoir rappelé les grandes lignes du cycle de développement complexe des Do1iolides, telles qu'elles
peuvent être décrites à partir des données bibliographiques, l'Auteur donne des précisions importantes
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sur les larves de Doliolum et Dolioletta obtenues en élevage. L'idée d'un développement au fond de la
mer est une légende et provient d'une interprétation erronée d'un ancien texte (néanmoins, elle est rap
portée dans tous les traités). L'Auteur décrit encore en détailles stades oozoïdes, nourrice, le bourgeon
nement des blastozoïdes et le stade gastrozoïde chez Doliolina et Dolioletta, précisant leurs caractères
distinctifs. Dans son deuxième travail, BRACONNOT précise les caractéristiques des stades phorozoïde
et gonozoïde dans les trois sous genres Doliolina, Dolioletta et Doliolum. Un cycle court et un cycle inter
médiaire nommé « gonophorozoïde» sont décrits chez Doliolum nationalis.

La topographie de l'épithélium oikoplastique qui couvre le tronc moyen et antérieur et les problè
mes relatifs au nombre constant des cellules qui le constituent, ainsi que leur ac~roissement, sont étudiés
en détail par R. FENAUX [1971]. L'étude des noyaux montre que la polyploidie, qui est de règle pour toutes
les cellules, s'accroît avec l'âge des cellules et varie avec la région considérée.

FENAUX R. & HIREL [1972], décrivent la cinétique du déploiement de h logette chez l'Appendi
culaire Oikopleura dioica. Par des mouvements très particuliers de la queue, l'animal décolle les bords
de la sécrétion qui recouvre la partie antérieure et médiane de son tronc. Il s'insinue ensuite dans cette
ébauche, par la portion ventrale, en commençant par la partie proximale de la queue. Enfin, il étire et
gonfle l'ébauche pour en faire la logette définitive.

GODEAUX [1971] étudie l'ultrastructure des différentes régions de l'endostyle des Doliolides et
précise leur nature chez deux espèces. L'endostyle des Doliolides est plus simple que celui des Ascidies;
certaines zones font défaut ou sont réduites à l'extrême. Les bandes glandulaires possèdent un ergasto
plasme très développé qui indique une sécrétion de type protéique. Le gigantisme des cellules reflète peut
être une plyploidie.

Prédateurs et parasites

SALVINI-PLAWEN [1972] fait une revue des groupes d'animaux qui, comme prédateurs ou comme
parasites, se nourrissent de Cnidaires. L'Auteur montre que les Cœlentéres (benthiques et pélagiques
aussi) sont une source importante de nourriture, l'existence de nématocystes urticants n'exerce aucune
limitation à son exploitation. L'effet urticant semble être évité soit par une protection mécanique, soit
par des sécrétions muqueuses ou enzymatiques.

THEODORIDÈS & DESPORTES [1972] décrivent une Grégarine trouvée dans l'intestin d'un Amphipode
Hypérien. Cette Grégarine rappelle par son habitus des espèces signalées, sous des noms génériques divers,
chez différents Crustacés. Les Auteurs sont amenés à placer ces Grégarines dans la famille des Ganimesidae
qui ne comptait jusqu'ici qu'un seul représentant.

VITIELLO et coll. décrivent un stade larvaire de Nématode parasite de Sagitta setosa de la baie de
Villefranche, déterminé comme appartenant au genre Thynnascaris Dolfuss 1913.

LAVAL Ph. [1972] a étudié le comportement, le parasitisme et l'écologie de l'Amphipode qui se
développe en association avec des Leptoméduses du genre Phialidium. La larve est déposée dans la méduse
par la femelle. L'analyse du comportement de ponte permet de distinguer différentes séquences avec leurs
stimuli significatifs. Après la métamorphose, le jeune poursuit son développement sur le Phialidium,
auquel il dérobe surtout ses proies; la méduse est dévorée lorsque les proies ne sont plus suffisantes pour
satisfaire les besoins alimentaires de l'Hyperia. Une étude expérimentale de l'association montre qu'elle
présente les caractères du parasitisme. Enfin, l'étude écologique révèle un cycle lunaire d'apparition de
l'hôte dans le plancton, qui se retrouve dans la répartition du parasite.

Biochimie du plancton

FOSSATO [1971] étudie la composition chimique du zooplancton du golfe de Venise. Les valeurs
moyennes sont semblables à celles que d'autres auteurs ont donné pour les Copépodes, qui d'ailleurs,
représentent le composant le plus important du plancton pendant toute l'année. Le rapport atomique
moyen C:N:P équivalent à 100 :19,3 :0,72 peut être considéré comme représentatif de la biomasse de cette
région. CUZONG & CECCALDI [1971] étudient les variations des protéines de l'hémoglobine de Penaeus
kerathurus durant le jeûne. La composition de l'hémoglobine des crevettes Penaeus kerathurus soumises
à un jeûne total pendant quatre semaines subit des variations quantitatives et qualitatives; certaines frac
tions protéiques disparaissent et d'autres sont fortement affaiblies. Il semble que l'hémocyanine dont
l'intensité diminue notablement au cours du jeûne joue un rôle de protéine de réserve.
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Le travail de PHILIPPON [1972] bien qu'il soit basé sur un matériel récolté dans une région bien
éloignée de la Méditerranée, apporte un certain nombre de renseignements généraux qui peuvent intéres
ser de nombreux chercheurs. L'Auteur étudie le plancton des Iles Kerguelen du point de vue qualitatif,
quantitatif et biochimique et donne une revue des méthodes générales utilisées pour l'analyse biochimique
du plancton, ainsi que l'exposé des techniques mises en œuvre pour le dosage des protéines, des lipides
et des glucides.

Hyponeuston

MACQUART-MoULIN [1971], pour tenter de définir le rôle du stimulus lumineux dans le détermi
nisme de la répartition et du comportement des Péracarides de l'hyponeuston nocturne, soumet des espèces
à des éclairements de différentes valeurs. Parmi les Amphipodes ont été étudiées: Urothoe elegans, Atylus
vedlomensis, Dexamine spinosa, Pontocrates arenarius; parmi les Cumacés: Vaunthompsonia cristata,
Cumella limicola; parmi les Isopodes: Eurydice truncata, E. inermis; parmi les Mysidacés : Anchialina
agUis, Siriella jaltensis. Chez toutes ces espèces, on a constaté l'existence de réactions photopositives
intenses aux éclairements de valeurs nocturnes. Aux éclairements supérieurs, une phototaxie négative,
accompagnée ou non d'une photo-inhibition, se manifeste chez les Amphipodes, les Isopodes et les Mysi
dacés. L'intensité de la photo-inhibition permet de distinguer deux catégories d'espèces. Chez les cumacés
la phototaxie est toujours positive, mais l'intensité de l'inhibition l'empêche de se manifester aux éclai
rements supérieurs à 1 lux. On note chez quelques espèces (Eurydice et Siriella) l'existence d'une poly
phasie aux éclairements faibles. CHAMPALBERT & GAUDY [1971] exposent les résultats préliminaires d'une
étude expérimentale du phototrophisme d'Anomalocera patersoni en éclairage horizontal. Ils en décrivent
le comportement d'après la vitesse moyenne de déplacement et le sens de l'orientation vis-à-vis de la source
lumineuse, que les auteurs appellent coefficient de polarisation. Ce coefficient semble varier selon un rythme
interne chez les adultes. Les variations expérimentales de l'intensité lumineuse ne semblent pas affecter
le sens de déplacement des mâles alors que la diminution de cette intensité provoque l'augmentation du
nombre des femelles positives.

SPECCH! [1969] a vu que la température n'a en général aucune influence sur les volumes et les espèces
du plancton récoltés dans les premiers mètres d'eaux en couches de 20 cm d'épaisseur. Semblent faire
exception Penilia avirostris et Evadne tergestina moins abondantes dans les couches plus chaudes ou, au
contraire semblent plus fréquents les Chaetognathes (Sagitta) et les larves de Polygordius. La salinité
et la présence des courants laminaires ont probablement une influence sur la microdistribution superficielle.

Ichthyoplancton

VUCETIé [1971] décrit les fluctuations à long terme du macroplancton dans l'Adriatique centrale
pendant dix années (1959-1969). Une attention particulière est donnée aux œufs et larves de la Sardine
et de l'Anchois et aux larves et postlarves des différents poissons. Dans la région de l'Adriatique centrale
les œufs de sardine peuvent se trouver dans le plancton depuis septembre-octobre jusqu'au mois d'avril
ou mai avec maximum en décembre-janvier près de la côte et en mars en haute mer. Le nombre d'œufs
augmente de la côte vers le large (rapport 1 à 5). Les œufs d'anchois se trouvent pendant la période d'avril
(mars) à octobre (novembre), avec un maximum en juin. Pour ces deux poissons, on a observé une ten
dance à l'augmentation qui, pour la sardine, atteint son maximum en 1959. On peut penser que cette
augmentation est due aux conditions générales de production qui ont été optimales dans les dernières
années; ce qui est confirmé par les données hydrologiques (intensification de la dynamique de l'eau) et
les données de la biomasse zooplanctonique. MARINARO [1971] traite des œufs et des larves pélagiques de
13 ordres de poissons avec la description de la morphologie des œufs, des changements au cours de leur
développement, de la distribution spatiale et des variations saisonnières, ainsi que du comportement
reproductif des poissons. KARLOvAc J. & KARLOVAC O. [1971] se basant sur le matériel de l'expédition
Hvar (1948-1949) récolté au large de l'Adriatique ont étudié la distribution des larves, des postlarves et
des adultes de Trachurus trachurus (L.), ainsi que leurs relations avec quelques facteurs écologiques. La
majorité des larves et des postlarves a été trouvée dans l'Adriatique moyenne et méridionale où cette
espèce se reproduit, entre février et juin (maximum en avril-mai). Les stades adultes sont largement dis
tribués dans toute l'Adriatique, en mer ouverte et en face de la côte d'Albanie. Comme tous les poissons
pélagiques on le trouve au-dessus des fonds de toute nature, toutefois les captures ont été plus abondantes
au-dessus des fonds à consistance molle.
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PrCCrNETTf & PrCClNETTl MANFRIN [1970] donnent des renseignements sur l'accroissement et sur
la nourriture des jeunes thons qui sont présents dans toute la mer Méditerranée. On n'a pas observé de
correlations étroites entre température, salinité et distribution des stades juvéniles du thon. LUMARE &
VILLANI [1970, 1972] décrivent les œufs et les premières phases du développement larvaire chez la daurade
(Sparus auratus) obtenus en laboratoire par fécondation artificielle. La disposition des chromatophores
jaunes est un élément de base pour la classification des stades larvaires.

SARGELOOS & PERSOONE [1972] décrivent trois appareils pour l'élevage des larves d'invertébrés et
de poissons qui assurent à la fois l'oxygénation de l'eau et la possibilité de garder en suspension les par
ticules alimentaires.

Indicateurs, radioactivité

Une mise au point sur les indicateurs a été faite par FURNESTlN M.L. aux «Journées d'études
planctonologiques» qui se sont déroulées à Monaco en septembre 1968. Nous analysons seulement la
communication de FURNESTlN M.L. pour son caractère général et renvoyons à la publication de la CIESM
pour les autres qui ont été présentées à la même occasion par: CASANOVA, BERNHARD & TALEB, DURAN,
RAMPAL, ROTTlNr, HALIM, SKOLKA, GUEORGUlEVA & GUEORGUlEV, BERNARD, EL-MAGHRABY, DOWIDAR.

La notion d'indicateur est née de l'étude conjointe des formes planctoniques et des conditions de
milieu dans des secteurs déterminés. On a constaté qu'il y a souvent un lien étroit entre la distribution du
plancton et les caractères de son environnement. La qualité d'indicateur découle de deux caractères prin
cipaux des êtres planctoniques: leur flottabilité et leur passivité relative d'oÙ il résulte qu'ils se laissent
le plus souvent porter par l'eau dans laquelle ils flottent. Leurs déplacements sont liés à ceux de cette
eau et c'est cette dépendance qui fait de certains d'entre eux, de véritables indicateurs des masses d'eau.
Seules sont retenues comme indicatrices les espèces peu tolérantes aux variations de milieu, qui ont un
habitat défini, un comportement bien tranché et une répartition limitée aux secteurs favorables. Les formes
indicatrices sont choisies essentiellement d'après leurs qualités biologique et écologique: les Méduses
et les Salpes, par exemple, qui sont des êtres planctoniques par excellence; les Copépodes et les Chaeto
gnathes parce qu'ils ont des exigences biologiques nettes qui règlent leur distribution. Cependant toutes
les espèces du même groupe zoologique n'ont pas la même valeur indicatrice, il est nécessaire d'opérer
un choix qui sera basé sur la connaissance de la biologie des espèces et sur celle des caractères du milieu.
Parmi les indicateurs ont peut distinguer des indicateurs: hydrologiques, écologiques, halieutiques.

L'étude des groupes des différentes espèces de Copépodes que VIVES [1971] a observés dans les eaux
néritiques catalanes montre que, particulièrement en hiver, il y a un ensemble d'espèces qui sont typiques
et pratiquement permanentes dans les eaux pélagiques. Cette population se trouve dans les eaux avec les
mêmes caractéristiques que celles du large, ce qui est dû au déplacement des eaux du large vers la plate
forme continentale.

Plusieurs organismes pélagiques sont des indicateurs de la contamination radioactive de la mer;
nous signalons ici quelques travaux sur ce sujet.

ZATTERA & BERNHARD [1970] rapportent des facteurs qui favorisent l'accumulation des radionu
nucléides dans quelques algues pélagiques, notamment Asterionella et Chlorella. Parmi les invertébrés,
Euphausia pacifica et Euterpina acutifrons jouent un rôle important dans l'accumulation du 65Zn [NAS
SOGNE, 1970]. L'accumulation de l06Ru dans l'Euphausiacé Meganyctiplanes norvegica a été étudié par
KECKES et coll. [1972]. Elle est en fonction de la concentration de l'isotope. La perte de radioactivité a
lieu à la première mue après l'absorption.

TASSI PELATI & TRIULZI [1969], ont étudié les valeurs de radioactivité beta dans le plancton par
rapport au " fall out" en Haute Adriatique et en mer Tyrrhénienne. Les valeurs de concentration pour
90Sr entre plancton et eau de mer sont dix fois plus élevées en mer Tyrrhénienne qu'en Haute Adriatique
oÙ les Acanthaires sont rares.

SCHREIBER et coll. [1971], ont mesuré la radioactivité beta totale de l'eau de mer dans le golfe de
Tarante, celle du plancton, des sédiments et des organismes benthiques. Le plancton a une valeur de
radioactivité artificielle qui est plus de 80 p. 100 du total. Même les autres échantillons biologiques ont un
pourcentage de radioactivité artificielle. De la comparaison des valeurs de radioactivité des différents
substrats prélevés en même temps soit en mer Ionienne, soit dans la mer Ligurienne on a pu constater
qu'il n'y a aucune différence dans la contamination ambiante des deux zones pendant la période des
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observations. Les études de SCHREIBER et coll. ont été faites en vue de la mise en marche d'une usine
nucléaire pour obtenir le « Point zéro ». L'augmentation de radioactivité observée, en particulier celle du
plancton, semble due aux tests nucléaires chinois.

Eaux portuaires, pollution

Les travailleurs de Barcelone ont étudié le phytoplancton comme indicateur de la pollution et
des phénomènes d'eutrophisation. BLASCO & LEVEAU [1970] ont vu que, dans les eaux de surface du golfe
de Fos, l'évaluation de la biomasse phytoplanctonique par des méthodes de dosage de la chlorophylle a, de
numération cellulaire et d'analyse des éléments fondamentaux de la matière organique (C, H, N) a permis
de constater la présence de populations très denses (valeur maximale de 75.106 cellules/litre) encore jamais
signalées pour des eaux néritiques méditerranéennes. Les fortes concentrations en sels nutritifs et les
faibles salinités ont une influence concomitante sur la multiplication cellulaire et sur la sélection spéci
fique. En effet, une espèce, Skeletonema costatum, représente très souvent plus de 80 p. 100 des populations
phytoplanctoniques. Par contre les fortes concentrations cellulaires semblent plus ou moins inhiber l'ac
tivité photosynthétique de ces cellules. MARGALEF & BLASCO [1970] ont observé une masse remarquable
de phytoplancton près du port de Barcelone et ils pensent que sa présence est due à l'influence des eaux
portuaires. L'espèce dominante était Thalassiosiria salvadoriana, signalée jusqu'à présent dans un nombre
restreint de localités (en mer Méditerranée: à Naples). L'apparition d'une marée rouge dans les eaux
catalanes, due à la prolifération de Noctiluca scintillans, a été signalée par LOPEZ & ARTE [1871]. Un phé
nomène semblable a été observé dans le port de Castellon par SAN FELIU et coll. [1971], dû cette fois au
Dinoflagellé Scripsiella sp. Les températures élevées et la mer calme paraissent favoriser ces développe
ments.

Quelques travaux sur le plancton des eaux portuaires essaient de trouver des éléments capables
de caractériser les peuplements planctoniques des ports. Dans le port de Marseille, PATRITI [1972] trouve
une concentration très élevée de seston. Le taux de 5 mg(1 semblerait le seuil au-dessus duquel on peut
considérer qu'on est en présence d'eaux polluées par des apports exogènes. Certaines espèces planctoniques,
par leur présence ou par leur abondance supérieure à celle constatée dans les eaux libres, caractérisent
les eaux portuaires. C'est le cas du Cladocère Podon polyphemoides et dans une certaine mesure d'Acartia
clausi et d'Oithona nana. LEVI [1969] étudie la composition saisonnière et la productivité primaire du port
de Civitavecchia de septembre 1967 à aoÜt 1968. Les valeurs de productivité sont faibles. Parmi les Copé
podes on a reconnu une communauté d'espèces caractéristique des eaux des Baies qu'on peut considérer
comme des indicateurs. En effet 97,7 p. 100 de tous les Copépodes sont représentés par: Acartia discaudata,
Oithona nana, Euterpina acutifrons, Paracalanus pan'us. Les phénomènes décrits paraissent dûs à l'isole
lement des eaux portuaires de la circulation générale et à la pollution. CITARELLA [1970] traite également
des conséquences de l'isolement des eaux et de la pollution. Pollution et isolement donnent aux eaux
portuaires un caractère très spécial. En particulier la diversité spécifique du zooplancton est relativement
faible, car d'une part de nombreuses espèces du large sont absentes et d'autre part, le nombre des espèces
propres aux ports est très restreint. Le zooplancton des eaux portuaires est quantitativement très pauvre
et sa fraction méroplanctonique fort réduite à cause de la tolérance réduite des formes benthiques, séden
taires aux milieux pollués. Le zooplancton du port de Marseille se compose principalement de Crustacés.
Les Appendiculaires, Mollusques, larves d'Annélides Polychètes, œufs et larves de Poissons n'en cons
tituent qu'une portion accessoire. Quant aux autres groupes, ils sont insignifiants. CITARELLA a mis en
évidence l'existence d'une communauté zooplanctonique des eaux portuaires regroupant 16 espèces
caractéristiques et 61 compagnes ou « tolérantes» à la pollution avec deux associations zooplanctoniques
locales. Parmi les espèces caractéristiques: Acartia clausi, A. latisetosa, Oithona nana. Plutôt que de disso
cier parmi les espèces caractéristiques, celles qui pullulent pour en faire des « indicateurs de la pollution»
l'Auteur estime plus significatif de les grouper en une unité indicatrice de milieu pollué, qui d'ailleurs
n'est pas favorable au développement du zooplancton. DELLA CROCE et coll. [1971], dans un travail pré
liminaire aux recherches sur le plancton du port de Gênes donnent les données hydrographiques de la
zone étudiée. Dans un travail suivant DELLA CROCE et coll. [1972] donnent les premières informations
sur les peuplements pélagiques. Ils ont observé que Oithona nana et Euterpina acutifrons représentent
94 p. 100 de tous les Copépodes du port de Gênes. Oithona nana et Euterpina acutifrons sont aussi parmi
les espèces caractérisant le plancton du port de Civitavecchia. Oithona nana est une des espèces typiques
du port de Marseille. DELLA CROCE, comme LEVI & CITARELLA, pense à la possibilité d'individualiser des
populations typiques des milieux portuaires, mais il conclut en disant que nos connaissances ne permettent
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pas de savoir si les sources de pollution ont une action de sélection qualitative sur les peuplements péla
giques au niveau des espèces ou bien quantitative au niveau de leur potentiel reproductif. Les données
dont on dispose sont insuffisantes pour décrire des caractéristiques du plancton portuaire qui puissent
indiquer des phénomènes spécifiques de pollution.

*"* *
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