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ABSTRACT. Ecological significances of principally two abundant sea
grass Sipunculans in relation with sediment parameters are discussed. 

Cette note apporte des details sur l'ecologie des Sipunculiens de la 
matte de Posidonies etudiee (Fig. 1) • Les echantillons ont ete preleves 
(A.W.) avec le carottier mis au point par WILLSIE (1982). Les carottes 
destinees a 1' etude du carbone organique et de la granulometrie du se
diment ont ete traitees dans le Laboratoire du Pr ARNOUX (Fac. Pharma
cie, Marseille) ; les donnees abiotiques sont tirees de ABADA-GUERROUI 
(1985). Les donnees granulometriques sont les valeurs moyennes (g %) 
pour chacune des fractions (Tab.1). Les Sipunculiens, determines .Par 
BOURCIER, comportent 6 especes (Tab. 2). Les abondances indiquees sont 
1a somme des abondances des 4 echantillons. Deux especes sont etudiees 
: Aspidosiphon mtilleri Diesing, 1851 et Phascolosoma granulatum Leuc
kart, 1828. D'autres especes apportent des precisions complementaires. 
Certaines donnees eco1ogiques sont tirees de : LAUBIER (1958), CUTLER 
(1973) I SOLIS (1982). 

ASPIDOSIPHON MULLERI - Ces auteurs ont note que 
cette espece detritivore peut se trouver libre 
dans un sediment toujours vaseux, mais la p1u
part du temps trouve abri dans les tests de 
Gasteropodes, Scaphopodes, et Polychetes. 
LAUBIER (1966) note que le jeune A. miil1eri se 
protege dans les tubes vi des d' organismes ben
thiques a1ors que 1 'adul te vi t sou vent libre
ment dans le sediment (a 1' inverse de ~ 

Fig. 1. Les Stations nulatum). L'ecole d'Endoume considere cette 
espece comme etant a large repartition eco1ogi

que. SOLIS signale la presence d'A. mtilleri dans des tubes, en parti
cu1ier : Di trupa ar ietina et remarque que par rapport a 1 • envasemen t 
(pelites : F<0,063 mm), A. mtilleri a son maximum dans des fonds conte
nant 30 % de pe1ites. Dans les fonds trop fortement envases (> a 37 %) , 
1' espece disparatt ou devient tres rare. Le m§me phenomene se produi t 
dans les fonds ayant un envasement inferieur a 24 %. SO!.IS considere 
que dans les fonds de decantation, la disparition d 'A. mtilleri (dans 
les tubes) pour les trop faibles envasements, est due a une concurrence 
avec les organismes fournissant ces tests. Le manque de tubes habita-

TAB. 1 - Granulometrie, 
FRACTIONS SM SH 
>2 mm 14,67 26,08 
0.315-2mm 34,83 42,83 
0.063-0.315 14,67 10,58 
<0.063 mm 35,83 20,51 
C org-<63um 1, 82 2,13 

Carbone organique 
4M 4H 3M 

17,83 14,67 22,08 
34,00 37,67 24,00 
18,00 16,83 48,83 
30,50 30,83 5,09 
2,07 2,60 1,95 

(g %) 
3H 

15,67 
29,50 
49,00 
5,83 
2,13 

: F<63 urn (A-GUERROUI) • 
2M 2H 1M lH 
7,83 8,17 19,00 15,00 
6,83 16,83 45,75 73,25 

62,67 60,67 23,88 9,63 
22,67 14,33 9,38 2,13 
2,63 2,92 3,40 3, 70 

TAB. 2 - Abondance 
ESPECES 

des especes par station (M, m. morte ; H, he. viv.). 

Sipunculus nudus 
Golfingia elongata 
Golfingia vulgaris 
Golfingia sp. (juv.) 
Phascolion strombi (juv.) 
Phascolosoma granulatum 
Aspidosiphon miilleri 

SM SH 4M 4H 3M 3H 2M 2H 1M lH 

107 
1 

62 
4 

54 
5 

70 

1 2 

70 
- 42 

87 
1 

277 148 

bles serai t done un facteur limi tant. L' habitat dans la matte n • est pas 
un facteur limitant en raison de la presence de racines, de rhizomes et 
de microcavites envasees. Ce sont des abris parfaits et tres abondants 
dans la matte morte, et dans une moindre mesure dans la matte d'herbier 
vivant qui renferme aussi ces structures. De ce fait, l'abondance en A. 
miilleri, dans les stations les plus riches, est plus elevee dans Ia 
matte morte que dans la matte d 'her bier vivant. Ceci, d • autant plus que 
dans la matte morte, l'envasement est en general plus important, ce qui 
est l'un des trois facteurs limitants : envasement, apports trophiques, 
concurrence alimentaire (limivores ou detritivores). A. mUlleri peut 
§tre favorisee, soit par de bonnes conditions trophiques (stn 1), soit 
par un envasement optimum (stn 2) ; a la stn 2, G. elongata (caract. du 
Detritique Envase) temoigne de cet envasement. A. mlllleri peut ~tre de
favorisee par la concurrence alimentaire, soit de s. nudus (limivore, 
sabulicole tolerante : BOURCIER 1976, favorisee par 1' abondance des sa
bles fins, tab. 1), ou de P. qranulatum (detritivore favorisee par 
1' ensemble sable fin + fraction fine, limi tee par 1' ensemble sable 
moyen + sable grassier, tab. 1) • 
PHASCOLOSOMA GRANULATUM - Selon LAUBIER (1958), le biotope d'election 
de 1' adu1te se situe dans les concretions et cavites du coralligene ; 
le jeune vit comme A. mUlleri dans les petits tests sur les fonds de
tritiques. Dans la matte, cette espece peut done vivre son cycle com
plet, le jeune dans le sediment, l'adulte dans les racines et anfractu
osites colmatees par les pelites. Le jeune est microphage, l'adulte est 
macrophage. Ce dernier, tres vorace, est favorise, sur le plan trophi
que, par un sediment vaseux m~le de sables fin et moyen mais est limite 
par des sables moyen et surtout grassier trop abondants. Ceci constitue 
done pour cette espece une tendance sedimentaire MINUTICOLE (selon la 
terminologie de PICARD 1965) au niveau de la matte de Posidonies, bien 
que sa position biocenotique par excellence semble §tre le coralligene. 
Ceci est il1ustre par la stn 2, la plus pauvre en A. mlllleri malgre un 
taux de pelites convenable pour cette espece et une teneur en C org. 
importante (Tab. 1). La quantite de sable fin y est tres elevee mais 1: envasement est trop important pour S. nudus. Ici, le melange : sable 
f~n abondant + envasement important, favorise la proliferation de P. 
granulatum, espece minuticole dans la matte. Cette espece exclue A. 
mUlleri par concurrence alimentaire. -
Done I cette etude precise 1' ecologie des Sipunculiens de la matte de 
Posidonies, ou 1e probleme de place ou d 'abri semble peu important. 
L' espece la plus abondante, A. mUlleri, selon les fractions sedimentai
res presentes, peut §tre partiellement remplacee par S. nudus ou m§me 
eliminee par P. granulatum. On constate un balancement par competition 
trophique entre A. miilleri et P. £ranulatum allant jusqu'a l'exclusion 
d'une des especes. Contrairement CUTLER (1973) pour les Sipunculiens 
de fonds meubles, cette etude montre que dans la matte, le facteur 
abiotique principal est bien la proportion des fractions sedimentaires, 
favorisant ou non l'abondance de l'une ou l'autre espece, qui par com
petition alimentaire diminue le nombre, voire elimine, les autres espe
ces susceptibles d • §tre presentes dans ce biotope. 
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Abstract : The Amphipod fauna from dead and living Posidonia oceanica "mattes" is 
studied. Richness in both ·matte types is similar when s1lt content and pollution 
are low . When contamination is high, the difference is marked . 

Dans le cadre d'une etude comparative de la faune des mattes d'herbier de 
Posidonies mort et vivant ( Willsie en preparation ) cinq stations a -11m ont ete 
choisies dans les golfes de Marseille et de Fos (.Bourcier et Willsie, 1986 )corres
pondant a des degres differents de sedimentation et de contamination par divers fac
teurs polluants . 4 prelevements echelonnes au cours de 1' annee ont ete effectues 
dans la matte morte et la matte d'herbi3r vivant a l'aide d'un carottier ( Willsie, 
1983 ) prelevant une carotte de 4,11 dm • 

Prenant en compte les taux d 1 envasement, le degre de pollution par les metaux 
lourds accumule par la matte, un classement relatif des stations a pu etre realise, 
il s'etablit comme suit ( Tableau 1 ) 

Tableau 1 : Classement des stations en fonction du taux d'envasement et du degre de 
pollution par les metaux lourds 'H. V. :Herbier vivant M.M. :matte morte) 

H V MM. H V. M.M. H.V. M.M. H.V. M.M. H.V. M.M. 
nvasement f(63)'.in.% 5.,8 5,1 2,1 9,4 14,3 22,7 30,8 30,5 20,5 35,8 
ndice de pollution 

jcwnulee relative % 
(Hg,Pb,Cu,Zn,Cr,Mn,Fe) 27,3 25,1 32,5 28,8 47,7 49,3 73,2 75,8 100 81,8 

Station 3 Station I Station 2 Station 4 Station 5 
Carry le Plateau Maregraphe S.E golfe Est golfe 
Rouet des Chevre Marseille de Fos de Fos 

Les Crustacea Amphipodes recoltes dans les 40 prelevements etudies nous ont 
fourni 51 taxons representes par 293 individus ( Tableau 2 ) 

Tableau 2 Donnees concernant les Crustacea Amphipodes. 

jNombre d' especes 
~ombre d' indi vidus 

H.V. M.M. 
11 14 
24 56 

Stations 
2 

H.V. M.M. H.V. 
14 23 16 
46 48 31 

M.M. H.V. M.M. H.V. M.M. 
15 11 3 14 2 
26 23 4 29 6 

En ce qui concerne les Crustacea Amphipodes, il n'existe pas de difference signi
ficative de richesse specifique et quantitative entre la matte d'herbier mort et 
celle d 'herbier vivant pour les stations les moins contaminees ;par contre la diffe
rence est tres importante pour les stations les plus contamimees oil lfls mattes d'her 
bier vivant presentent encore une richesse quasi normale alors que les mattes d 'her
bier mort sont d'une extreme pauvrete . 

Les indices de diversite ( Shannon ) sont homogenes entre matte morte et matte 
d'herbier vivant pour les 3 premieres stations peu contaminees et sont tres faibles 
dans les mattes mortes des 2 stations de Fos, alors que dans 1 'herbier vivant l'in
dice de diversite est comparable a celui des autres stations ( Tableau 3 ) . 

Tableau 3 : Indices de diversite et Equitabilite dans les differentes stations 

I 
I Statl.Ons 

5 
H V M M H V M M H V 

2
M M !LV. M.M. H.V. M.M. 

Les especes les plus abondamment recoltees sont les mfunes dans les different& 
sites, mais leur frequence globale est faible ( Tableau 4 ) 

Tableau 4 : Presence (P) et nombre d'individus. (N.i) des especes. les plus ab.ondantes 
f?{40 7l d= p;rel, N,l.. 7l du nh total d'i 

Metapho:r:us peatinatue 16 (40) 27 (9,2) 
!Maem grostnma:na 13 (33) 48 (16) 
Siphonoeaetes deUa vaZZ.ei ll (28) 21 (7 ,2) 
Dezamine spinosa 8 (20) 14 (4,8) 
Phtisioa marina 7 (18) 10 (3,4) 
MonoouZ.odes carinatus 7 (18) 7 (2,3) 
Gcurirna:PeUa fuaiooZ.a 6 (JS) J2 (4,1) 
Urothoe eZ.ega:ns 6 (15) 10 (3,4) 
LeptooheiPUS hirsutimanus 5 (13) 13 (4,4) 
Metapho:r:us ful.toni 5 (13) 7 (2,3) 

17 taxons (33%) ne sont representes que par un seul individu • 
Du point de vue specifique, il n 'y a pas de difference marquante entre la faune 

amphipodologique de l'herbier vivant et celle de la matte :morte: sur les 10 especes 
les mieux representees, 7 sont presentes dans les deux types: de matte • 

La pauvrete du peuplement amphipodologique de la ·matte morte des stations 4 et 
5 les plus envasees et les plus polluees, est nette • Si 1 'on compare avec la teneur 
en sediment fin des sediments on ne trouve aucune correlation, permettant de separer 
les stations de matte morte de celles d'herbier vivant pour les stations 4 et; 5 , 
les deux sites sont riches en particules fines • Pour ce groupe d' animaux eminennnent 
vagiles, on pourrait penser que la qualite de l'eau surnageante est essentielle: 
ceci ne semble pas €tre aussi simple puisque la ·matte d 'herbier :mort et l'herbier 
vivant sont baignes par la m€me masse d 1 eau . Il semble done que 1 'extrlame pauvre te 
en Amphipodes. des sites de matte morte en milieu pollue est a mettre en liaison 
avec la grande toxicite de 1 'eau interstitielle due au relargage de polluants des 
sediments en remaniement permanent • Cette eau particulierement toxique remplie les 
cavites et interstices de la matte, seuls refuges existant pour les Amphipodes dans 
1es mattes mortes. Il s' ajoute aussi la contamination des vegetaux et des particules 
cons tituant 1' essen tiel de leur alimentation • 
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