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LE STATUT DES TORTUES MARINES 
EN GUYANE FRAN<;AISE 

par Jacques Fretey 
Museum National d'Histoire Naturelle (1) 

Longtemps massacrees par leur viande et leur graisse, les tortues marines sont devenues, du fait des 
campagnes d'information et d'un important tourisme de vision de leur ponte, I'un des symboles de la Guyane 
fran<;aise. Leur protection, resultante d'annees d'efforts, est aujourd'hui un fait acquis, bien qu'un sporadique 
braconnage des ceufs subsiste encore. Au-dela de la recherche scientifique sur ces especes et des actions des diverses 
associations de conservation de la nature, iI faut aujourd'hui que les pouvoirs regionaux qui se mettent en place 
prennent pleinement conscience de la richesse que representent les tortues marines dans Ie patrimoine guyanais et 
assurent par la creation de structures adaptees une protection durable des animaux et de leurs sites de nidification. 

I. - LES TORTUES ET LEURS SITES DE NIDIFICATION 

A - Les etudes preliminaires 

1. Historique. 

II est difficile de trouver trace ecrite sur Ies tortues marines en Guyane avant FERMIN (1765), LACEPE'.DE 
(1788) et STEDMAN (1796). Ce dernier auteur rapporte quelques informations sur les tortues des cotes de Cayenne 
et la maniere de consommer leur viande. LACEPE'.DE s'etend longuement sur la Tortue verte', sa ponte et les 
techniques utilisees localement pour les pecher. S'agit-i1 de Lepidochelys olivacea lorsqu'i1 ecrit quelques lignes sur 
une Tortue nasicorne? II ne la cite pas implicitement de « Cayenne », mais fait allusion a son propos a une 
observation de comportement qui lui a ete rapport,ee par l'un de ses informateurs en Guyane. Ceux-ci (2), assez 
bizarrement, ne semblent pas avoir fourni a LACEPEDE de renseignements sur Dermochelys coriacea, laquelle n'est 
citee dans J'Histoire Naturelle des Quadrupedes Ovipares que de Mediterranee, du Perou, du Mexique et d'Afrique ! 

KAPPLER (1881) et GEIJSKES (1945) font mention de la presence de la Tortue [uth dans I'estuaire du 
fleuve Maroni, aussi bien du cote surinamien que du cote guyanais, Ie premier auteur precisant que I'espece est plus 
commune en Guyane a cause de la frequence des rochers et des algues qui y poussent. En 1964, SCHULZ du 
Surinam Forest Service apprend des Indiens du Bas Maroni qu'un grand nombre de Luths pond sur une plage 
proche d'Organabo ; iI se rend sur cette derniere la meme annee, mais y decouvre peu de traces. En juin 1967, 
accompagne de P.C.H. PRITCHARD, iI retourne dans cette zone en y accedant par la crique Organabo, mais ne 
trouve une plage importante et frequentee regulierement par les tortues qu'a 25 km de son estuaire, en direction du 
Maroni. D'apres PRITCHARD (1969), cette plage de 4,8 km qu'i1 nomme « Silebache » et sur laquelle iI compte 
plusieurs douzaines de traces de D. coriacea est l'un des principaux lieux de ponte de I'hemisphere et tres 
certainement du monde. En juillet 1968, il fait un survol de la cote guyanaise avec G. PLAK du Surinam Forest 
Service et W. GREEHOOD de l'Universite de Floride, et constate un grand nombre de traces de Luths vers Pointe 
Isere. II reviendra dans la region de 1969 a 1973 pour faire des campagnes de marquage, aide d'habitants du village 
d'Awa:la. 

En septembre 1970 et juin 1971, les missions d'etude des crevettes Penaeus aztecus dans les marais de la 
Basse-Mana et menees par M. ROSSIGNOL (directeur du Laboratoire d'oceanographie de I'ORSTOM (3) en 
Guyane) permettent a I'auteur une premiere etude de terrain des tortues marines (FRETEY, 1971). En 1976, J. 
LESCURE et I'auteur definissent avec Ie ministere fran<;ais de I'Environnement un programme sur trois ans afin de 
delimiter en Guyane les lieux de ponte de la Tortue luth et d'estimer Ie stock de femelles de cette espece venant 
nidifier. En avril 1977 commence 1a premiere campagne de ce programme difficile. Le camp de base est installe sur 
la presqu'ile Kawana et de la des equipes essentiellement composees d'Indiens effectuent des reconnaissances sur les 
plages de Pointe Isere, Farez et des Hattes. A partir de 1978, alors que la presqu'ile commence a s'envaser, la 
mission s'installe dans Ie village indien de Yalima:po grace al'accueil chaleureux de son chef A. WILLIAM et de son 
fils. Un ancien batiment du bagne des Hattes, situe face a la plage, "ert ju~qu'E:n 1980 de camp de base; il sera 
ensuite un logement annexe de I'ecloserie. D'autres ruines du penitencier, d<::<:ouvertes derriere Ie village. sont 
remises en etat et servent apres 1980 d'ecloserie et d'habitation !J0L'! les cdmpagnes annuelles. 

~ ---..... 2. Campagnes d'etude et de protection. 
,~-' , 

,- " , 1 L'etude des tortues marines est souvent indissociable de leur protection. Non seulement la Guyane n'echappe
,2 __ pa~ a cette regie, mais les actions conjuguees sont meme exemplaires. Lorsque P.C.H. PRITCHARD accomplit (n 
'O~,~_. 1~72 et 1973 ses missions sur la cote guyanaise, c'est dans Ie cadre du projet W.W.F. (4) r" 606 nomne 
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« Leatherback turtle research and conservation project in French Guiana )t. Le marquage qu'iJ effectue alors lui 
permet de conforter son opinion sur I'etat de la population et I'aide dans son etude sur les deplacements entre les 
periodes de ponte. C'est la SEPANGUY (5) et la SEPANRIT (6) qui en 1971 lancent la premiere campagne 
fran~aise avec l'edition d'une affiche representant une Tortue olivatre dont la gorge et Ie plastron sont ouverts par un 
sabre d'abattis et dont les ceufs s'echappent pour tomber dans un panier (FRETEY, 1981b). Cette campagne est 
accompagnee du premier projet de mise en reserve des sites de ponte. 

En 1977, Ie financement de la mission du Museum national d'Histoire naturelle de Paris fut entic'hement 
assure par Ie ministc'he de l'Environnement, aIors que les deux annees suivantes, en plus de la poursuite du contrat 
ministEhiel, les campagnes furent inscrites et subventionnees par Ie W.W.F. sous Ie nO 1481 et Ie titre « French 
Guiana - Survey and Protection of turtles nesting beaches» (contrat UICN (7) N° R/22/7-1). Ce programme 
W.W.F. continua jusqu'en 1983. La S.N.P.N. (8) aida au fonctionnement de la campagne de 1980 et assura la 
tresorerie d'une subvention du ministere de l'Environnement pour l'amenagement de I'ecloserie. Des 1980, 
Greenpeace (section fran~aise) a complete l'aide du W.W.F. La SEPANGUY participa ala plupart des campagnes 
par l'achat de petit materiel, et l'assistance technique fut a chaque fois assuree par Ie Dr L. SANITE, directeur des 
Services veterinaires de la Guyane. (Tab!. I.) II faut signaler de 1977 a 1985 Ia participation aux campagnes de la 
Prefecture de la Guyane par Ie paiement, sur fonds de ch6mage ou par convention de travaux d'utilite collective, du 
salaire de 1 a4 employes (Indiens, HaYtiens, Boni). 

Les recherches sur la relation entre la temperature d'incubation des ceufs et Ie determinisme du sexe de 
J'embryon fit participer F. RIMBLOT aux missions a partir de 1983 et financer en partie celJes-ci dans Ie cadre d'une 
A.T.P. (9), du C.N .R.S. (10) et par Ie ministere de la Mer. De plus en plus Ie cout des campagnes annuelles s'accroit 
et l'appel au mecenat devient necessaire. Cela peut se concretiser par Ie don d'une somme equivalant aun budget 
convenu (banques ou personnes privees) ou la fourniture d'un materiel (sangles Royoda pour experimentation de 
radio-tracking; bateau pneumatique Metzeler, etc.). Le meilleur exemple de financement externe aux milieux de la 
recherche et de la conservation est celui de la revue GEO pour Ie programme de suivi d'une Tortue luth par 
l'intermediaire du systeme Argos, avec tresorerie assuree par la F.F.S.P.N. (11). En 1985, une autre revue (Ein 
Herz fur Tiere) a permis Ie fonctionnement d'une campagne en aidant J'association allemande Rettet die Schildkroten 
a I'intervention de 30 benevoles pendant deux mois. 

Ann~e P~riode Chercheurs Aide 
technique 

Nbre de 
travailleurs 

Camps Financement 

1977 15/3 il 25/7 J. LESCURE' 
J. FRETEY 

Y. LANCEAU 
R. FILY 

6 Kawana 
Hanes 
Farez 

• Museum national d

• Prefecture Guyane 

'Histoire naturelle de Paris 

1978 30/6 il 31/8 J. LESCURE' 
J. FRETEY 

D. WILLIAM 3 Hanes 
Farez 
Organabo 

• W.W.F. lintem.+F
• Pr~fecture Guyane 

rancel 

1979 1/5 il 30/8 J. LESCURE" 
J. FRETEY 

D. WILLIAM 5 Hanes 
Farez 
Organabo 

• Minist~re de I'Environnement 
• W.W.F. (intem.+France) 
• Prefecture Guyane 

1980 16/5 il 12/7 J. FRETEY' D. WILLIAM 
N. GUIGAN 
Y. LANCEAU 

3 Hanes 
Azt~que 

Farez 
Organabo 

• W.W.F. (France) 
• Minist~re de )'Environnement 
• Greenpeace • Sepanguy • S.N.P.N. 
• Pr~fecture Guyane 

1981 5/6 il 1/8 J. FRETEY' 
F.CLARO 

D. WILLIAM Hanes 
Organabo 

• W.W.F. (France) • Sepanguy 
• Greenpeace • Prefecture Guyane 

1982 11/6 il5/8 J. FRETEY' 
M.DURON 

D. WILLIAM 
T. FRETEY 

4 Hanes 
Farez 

• W. W.F. (France) • Greenpeace 
• Ville La Rochelle 
• Pr~fecture Guyane 

1983 18/4 il 25/8 J LESCURE' 
J. FRETEY" 
F. RIMBLOT 

D WILLIAM 
J.-M. BRETNACHER 

2 Hanes 
Farez 
Organabo 

• W. W.F. (France) • Greenpeace 
• Banque Hervet • S.N.P.N. 
• Lib~ralion-Champagne 
• Pr~fecture Guyane 
• ATP CNRS/IFREMER 

1984 21/5 il 1/9 J. LESCURE" 
J FRETEY' 
F. RIMBLOT 

D. WILLIAM 
T. FRETEY 
J-M BRETNACHER 

3 Hanes 
Organabo 

• W.W.F. (France) • Sepanguy 
• Revue G~o • Pr~fecture Guyane 
• ATP CNRS/IFREMER 

1985 11/4 il 4/8 J. LESCURE" 
J FRETEY' 
F. RIMBLOT 
A. BAUMGARTNER 
S. RENOUS 

D. WILLIAM 
T. FRETEY 
M. GIRONDOT 
E. PELLE 

33 Hanes 
Aponn 
Bois Tomb~ 
Baboensanti 

• Renet die Schildkr6ten 
• Secr~tariat d'f:tat il la Mer 
• Ein Herz fur Tiere 
• Sepanguy • Greenpeace 

TABLEAU I. .~ Organigramme des campagnes d'~tude et de protection des tortues marines en Guyane. de 1977 il 1985 
(La case. nombre de travail leurs • indique la quantite de personnes salariees ou benevoles ayant participe ~ la mission en plus des chercheurs :::1 

techniciens L'asl~nque (. ) signale Ie ou les responsable(s) des programmes et controls. ) 
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Fig 3. - Ponle d'une LUlh aux Haltes 11 las des vague' (Cliche J FRETEY iGREENPEACE)
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3. Les especes. 

Nous avons deja indique precedemment les notes de plusieurs auteurs anciens, dont LACEPEDE sur les 
differentes especes frequentant les cotes de Guyane. II convient d'ajouter que BARRERE (1741) et AUBERT de LA 
CHENAYE DES BOIS (1759) ont cite de « I'Ile de Cayenne" trois especes : « Ouyamoury ", « Kaouanne " et 
« Tortillon ". 

PRITCHARD (1969) signale de Guyane fran<;aise Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea, Dermochelys 
coriacea, Eretmochelys imbricata. II ajoute par la suite (pRITCHARD, 1971 ?) I'espece Caretta caretta comme ayant 
ete vue. SCHULZ (1971) signale une tortue marquee Ie 8 mai 1969 ayant ete vue vers Farez qu'il a identifiee (en 
laissant un doute) comme etant une C. caretta. Cet auteur donne E. imbricata, d'apres ses observations de 1967 et 
1969, comme nidifiant sur la plage d'Organabo. FRETEY (1975, 1977 b), dans I'inventaire des Cheloniens de 
Guyane, decrit cinq especes de ce pays en notant une incertitude pour une mauvaise observation faite en juin 1972 
d'une tortue ressemblant a une C. caretta. E. imbricata est representee dans cet inventaire par un jeune specimen 
femelle capture par un pecheur. 

La photographie de Tortue imbriquee figurantin FRETEY (1981) a ete prise par PRITCHARD sur la plage de 
Pointe Isere Ie 15 jUillet 1970, et non par l'auteur comme indique dans Ie credit photographique. Des pontes de C. 
Caretta ont ete observees par des habitants de Ya:lima:po en avril 1983 sur la plage des Hattes et aFarez Ie 25 aout 
1981. Les ceufs, collectes et mis en incubation artificielle dans I'ecloserie, ont eclos pour la premiere Ie 17 juin et 
pour la seconde Ie 3 novembre. 

En patois creole, toutes les tortues marines sont appelees « toU la me ". Seule L. olivacea a un nom 
specifique : toti jon. Mais habituellement toutes Jes tortues marines « a ecaille " sont des « karet " (FRETEY & 
LESCURE, 1978), mot vraisembIablement d'origine antillaise et d'emploi recent en Guyane. La langue Kalina 
Tileuyu (12) est plus precise, ce qui est logique etant donnee la situation geographique des villages dans ['estuaire du 
Maroni. Les noms vernaculaires indiens sont les suivants : 

• Nom general	 pour les tortues marines: « kada:lu " (SCHULZ, 1975 : FRETEY & LESCURE, 1978 ; 
FRETEY, 1981 ; MITTERMEIER & aI., 1980). 

• Chelonia mydas : « kada:lu " (idem). 
• Lepidochelys olivacea : « kula:laSi " (idem). 
• Eretmochelys imbricata	 : « kala:luwa " (FRETEY & LESCURE, 1978 : FRETEY, 1981 ; MITTERMEIER 

& aI., 1980). 
• Caretta caretta: « ta:leka:ya " (idem). 
• Dermochelys coriacea	 : « kawa:na " (KLOOS, 1971 ; SCHULZ, 1975 ; FRETEY & LESCURE, 1978 ; 

FRETEY, 1981 : MITTERMEIER & aI., 1980). 
PRITCHARD (1969) indique que Ie nom cara'tbe de la Luth en Guyane est double comme en surinamien 

(<< aitkanti " et « sixikanti ", SCHULZ, 1975) : « tibisibisiching " et« tukutubuking ". Je pense qu'i! s'agit 121 de noms 
issus du dialecte taki-taki et non indien. Cette distinction de deux formes distinctes de la Luth dans la region n'est pas 
fondee (FRETEY & BOUR, 1980). 

1.1 semble qu'en langue Palikur, L. Olivacea et D. coriacea soient respectivement nommees « me huka parau 
kwano " et « kawan ". 

B - Ecologie de la reproduction 

1. Stocks de femelles. 

La ponte de C. caretta et E. imbricata, nous l'avons vu precedemment, est tres rare et on peut qualifier 
« d'egarees " les femelles qui atterrissent en Guyane. II n'en a peut-etre pas toujours ete ainsi pour la deuxieme 
espece dont 6 individus avaient ete marques par PRITCHARD en 1972. Cet auteur, d'autre part, estimait Ie stock de 

Annee D. coriacea Ch. mydas L. olivacea E. imbricata 

1969· 342 2 5 
1970· 757 20 7 1 
1971· 448 8 10 1 
1972· 649 20 18 4 
1973· 238 6 10 
1977· • 5878 79 7 
1978· • 597 11 
1979· • 3746 22 
1980· • 306 4 6 
1981·· 7 
1982· • 125 
1983· • 20 
1985· • 1013 1 

TABLEAU II - Nombre de femelles des differentes especes marquees en Guyane de 1969 ~ 1985 (. par I'equipe PRITCHARD •. par 
I'equipe FRETEY) 
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Luths femelles lie a la Guyane a environ 15 000. Les etudes faites de 1977 a 1979 ont confirme cette estimation par 
une fourchette de 13 996 a 19 596 femelles (FRETEY & LESCURE, 1979). 

Les premiers marquages ont ete effectues par PRITCHARD avec des etiquettes de type Monel. L'equipe du 
Museum de Paris utilisa en 1977 des bagues metalliques Chevillot trop facilement oxydables, puis les annees 
suivantes un modele en matiere plastique jaune (Axaflex). En 1983 ont ete tentees des inclusions sous Ie derme du 
cou des batonnets magnetiques Metalimphy de 20 x 1,5 mm composes d'un fil d'alliage magnetique enrobe de 
resine. Chaque element permettant 14 combinaisons, iI a fallu essayer !'implantation chez chaque tortue de 
4 inserts, soit une memorisation minimale possible de 38 416. Bien que Ie temps de mise en place fut court et la 
tolerance bonne, ce procede a ete abandonne en raison du coat d'etude et de fabrication tres eleve de I'appareil de 
lecture adapte et d'un danger possible vis-a-vis du systeme physiologique d'orientation mal connu de ces tortues. Ces 
implants ont egalement ete testes par la NOAA sur de jeunes L. kempii, mais ont ete remplaces par un autre type 
d'implant magnetique (SCHWARTZ, 1981). 

En 1985, un nouveau programme de marquage a debute en Guyane. Les marques utilisees sont de 
fabrication australienne, en titanium (Stockbrands Co.) et comportent une numerotation precedee de la lettre G et 
I'adresse du laboratoire d'herpetologie du Museum de Paris. Les bagues sont agrafees habituellement Ie long du bord 
libre interne, a I'extremite droite, de la rame gauche, mais des essais de pose sur une palette sont tentes. Chaque 
femelle immatriculee est mesuree et tous ses caracteres individuels (blessures, pattern, forme du chanfrein) sont 
notes. Cette banque de donnees sur Ie stock de femelles ainsi marque en Guyane et au Surinam doit etre 
informatisee et etendue aux autres sites de ponte de l'Atlantique. 

Jusqu'a ce jour, 12 579 Luths femelles adultes ont ete marquees en Guyane par les differentes equipes 
(tableau II), mais peu d'etiquettes ont eM revues par la suite dans d'autres regions (tableau III). Une femelle observee 
au Gabon pendant la ponte presentait des traces de marquage et une importante bIessure identique a une recensee 
en Guyane (FRETEY, sous presse). Si d'autres observations du meme genre sont notees au Gabon, cela signifierait 
un deplacement de la population nidificatrice ou la non-fide lite des femelles a une zone. Le nombre de femelles 
Chelonia mydas nidifiant en Guyane peut etre provisoirement estime a 315 (FRETEY, 1983). 

N° de bague Localit~ de 
marquage 

Date de 
marqullge 

Ueu de recapture 
(drconstllnces) 

Date de 
recllpture 

E 6212 Bets BAches 14 Juln 1970 3 miles de Hunting 
Islllnd Beach, 
Caroline du Sud, U.S.A. (filet de crevettier) 

19 mill 1973 

E 6793 Bets B~ches 7 ju;/Iet 1970 S.E. de Freeport, 
TexllS. U.S.A. 
(filet de crevettier) 

5 aoOt 1973 

02110 /lets B~ches 2 juillet 1972 15 miles de la Cabana, 
Cllmp~che. Mexique (filet) 

14 Mvrier 1973 

02155 lIets B~ches 2 juillet 1972 Highlands, Monmouth Co., 
New Jersey, U.S.A. 
(orin de casier A homards) 

13 sept. 1973 

GF 5338 Kawana 19 juin 1977 Large du Venezuela 
(bateau de p~che) 

juillet 1977 

TABLEAU III - Luths marqu~es en Guyane et revues en dehors de la r~gion guyano·surinamienne (PRITCHARD, 1973 ; FRETEY, sous 
pressel. 

Les L. olivacea sont en nette regression dans toute la region guyano-surinamienne depuis quelques annees. 
SCHULZ (1982) explique ce decJin par les captures frequentes faites par les filets des crevettiers au large des cotes du 
Surinam, de la Guyane et du Venezuela. Un recensement des femelles, apres ces quelques annees de non
marquage au Surinam, est necessaire pour les annees a venir. L'espece pond en Guyane sur les plages peu 
frequentees et souvent envasees, 

Une enigme est posee par la presence autour des iles du Salut d'un cheptel de Tortues vertes d'Sges divers. 
Elles ont ete vues brouter des algues sur les rochers, ce qui confirme les observations anciennes de KAPPLER. Leur 
marquage est envisage, afin de tenter de decouvrir leur origine et leur age. 

2. Sites de nidiflcatlon. 

Les pIages de ponte des tortues marines en Guyane fran<;aise ont ete recensees par SCHULZ (1971), 
PRITCHARD (1972, 1973), FRETEY & LESCURE (1979), FRETEY (1980b, 1981b). Chez ce dernier, 11 plages 
de ponte sont repertoriees dont les 4 premieres sont alors peu ou plus du tout accessibles aux tortues : Montjoly
Bourda, Kourou, Karouabo, Malmanoury-Paraku, Organabo, Azteque, Pointe Isere (13), Farez, Kawana, Awara, 
Bois Tombe - Les Hattes. Les plifges sont instables, et leur etat lie a un phenomene cyclique de transformation de 
tout Ie littoral, avec des phases d'engraissement et d'erosion creant une alternance entre mangroves et banquettes 
sableuses. 
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SCHULZ (1971) indique pour 1969 une c main beach,. d'environ 12 km de long et paraissant correspondre 
d'apres sa carte a une bande sableuse s'etendant sur une portion de Pointe Isere jusque vers Farez. PRITCHARD 
(1972) comme FRETEY (1980b) distinguent dans cette zone deux belles plages distinctes separees par une 
mangrove epaisse. La plage de Farez, souvent encombree de souches et tres dangereuse pour les Luths, a disparu 
en 1983. La « main beach,. de PRITCHARD (1972) est situee dans la region indiquee Felix par BOYE (1963) et 
FRETEY (1977b) , Silebache beach par SCHULZ (1971) et Azteque par FRETEY (1980b). Cette plage, separee en 
deux par une crique ramifiee (Iaquelle existe toujours et est differente de la crique Amarante), a ete jusqu'en 1973 
tres large et primordiale pour la ponte des tortues. Reduite ensuite a un etroit cordon envase, elle n'a ete pendant Ie 
debut des annees 80 qu'un site de ponte occasionnel pour les Tortues olivatres. 

CONDAMIN (1975) rapporte que lors de ses survols des 14 fevrier, 7 mars, 18 mai, 29 aoOt et 
12 septembre 1974 iI a vu'des traces plus ou moins nombreuses de tortues sur la « plage de la presqu'ile de Pointe 
Isere ,.. D'apres sa carte au 1/200 000 tres imprecise, iI.semble que Kawana etait a I'etat de banc de sable separe de 
la « massue ,. de Pointe Isere et qu'une petite plage existait au sud dans I'embouchure de la Mana. 

La grande pIage agauche de l'estuaire de l'Organabo (FRETEY, 1980b) disparait tres vite sous la vase et la 
vegetation, mais une autre commence aapparaitre a droite parmi I'etendue de paletuviers morts. Une courte plage 
semi-circulaire est apparue cette annee vers les I1ets Baches (14), frequentee deja par quelques Luths et Tortues 
vertes. 

La plage d'Apo'flti atteint actuellement 5 km de long et est divisee par trois goulets. La montee des Luths, 
Tortues vertes et olivatres y est faible et localisee. Ce ruban de sable recule vers Ie fleuve Mana a la vitesse d'environ 
300 m par an, reduisant d'autant Ie marais saumatre compris entre plage et fleuve (fig. 2). 

La presqu'ile Kawana etait en 1977 Ia plage de nidification la plus importante de I'Atlantique pour la Luth 
(Fretey, 1983). Son contour s'est envase, ce qui a, des 1978, interdit presque completement I'acces aux tortues. La 
modification spectaculaire (carte 2) de son profil a fait croire en 1984 qu'elle allait rapidement disparaitre. Orientee 
aujourd'hui en crosse dirigee vers Awara, elle redevient un petit lieu de ponte pour Jes Luths, avec montee cote 
Surinam. 

La plage des Hattes subit une alternance erosion-depot de sable, mais sans jamais etre veritablement envasee, 
ni comporter de mud flats. Cette plage a tendance aujourd'hui a subir un recul entre Ie batiment penitentiaire et Ie 
lieu-dit La Vigie, avec disparition des arbustes et des grands cactus Cereus hexagonus. Ce retrecissement provoque 
des arrivees accrues de tortues vers Bois Tombe et Awala. 

Les plages de Montjoly-Bourda disparaissent actuellement et sont dans une phase d'envasement et de 
vegetation. Une Luth y a cependant ete vue pondre a 7 heures du matin Ie 23 mai 1984, a environ 100 m a gauche 
de la piste d'acces. II est a noter qu'une tortue marine figure a cote d'une canne a sucre sur Ie blason de la commune 
de Remire-Montjoly. 

Une presqu'ile de sable s'est formee dans l'estuaire du Mahury, dans Ie prolongement de la petite plage dite 
« des Bresiliens ,.. Quelques Luths sont venues y pondre cette annee en juin et les nids ont ete pilles par les riverains . 

.... 
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C~rte l. - R~gion de nidific~tion des tortues mMines entre les embouchures de I'Organabo et du Maroni 

184 



11172 

3. Periode de ponte. 
Bien que souvent representes dans les poteries indiennes (FRETEY, 1981b). les accouplements dans fa 

region ont rarement pu ~tre confirmes, a part des observations de couples de Tortues vertes dans I'estuaire du 
Maroni (SCHULZ, 1975). Deux accouplements de D. coriacea ont ete vus au large de Wia-wia Bank et Kawana au 
debut demai1984(D.WILLIAM.com. pers.) et un autre cette annee pres de I'llet La Mere, en face de Cayenne. Le 
28 jUillet 1985, un accouplement de Tortues vertes a ete note par des membres de I'equipe Greenpeace face a la 
plage de Pointe Isere, a environ 50 m de la cote. 

.-----
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Carte 2. - holution de la presqu'i1e de Pointe Isere de 1972 11 1985 . 

• 

AWAIIA 

SCHULZ (1975) indique comme saison de nidification en Guyane, mai a jUin pour Ch. mydas, juin a juillet 
pour L. olivacea et mars a juillet pour D. coriacea. II existe en realite des variations dans la frequentation des plages 
par les differentes e~peces d'une annee a l'autre. D'apres nos observations propres, la Tortue verte vient plutot entre 
debut mai et fin juin, alors que l'OliviHre commence a pondre fin mars et repart parfois a la mi-juillet, parfois en aoGt 
ou septembre. C'est la Luth qui a la periode de nidification la plus etaJee, ce qui est logique etant donnee 
I'importance du stock de femelles et Ie nombre de pontes possibles pour chacune. II semble, ces dernieres annees, 
que la venue de I'espece se fait de plus en plus tot: en novembre ou decembre avec un depart en juillet ou jusqu'a la 
mi-aoOt. A titre d'exemple, signalons qu'en novembre 1979 ont ete creuses 45 nids aux Hattes alors que les 
dernieres pontes de la saison precedente avaient ete de 5 nids Ie 24 aoOt. 
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II. - LES PROBLEMES DE LA PONTE DES FEMELLES 

A - Mortallte des femelles 

Les causes de mortalite des femelles adultes aterre ont fait I'objet d'une etude particuliere (FRETEY, 1977a). 
On peut definir 3 grands facteurs naturels : 

1. Les amoneellements de bois morts. 

L'encombrement des plages par les souches, tro~cs et morceaux de tailles diverses de paletuviers abattus par 
1a mer est tres variable. Ces laisses peuvent former de veritables barrieres dans Jesquelles les tortues se heurtent et 
sont quelquefois retenues prisonnieres. La mort est causee par les blessures elles-memes ou par deshydratation. 

2. Les banes d'argiles molles. 

Tres localisees, ces etendues (mud flats) sont surtout dangereuses lorsqu'elles sont situees dans une zone de 
faible pente tres frequentee par les tortues. Ce sont les retardataires qui, repartant a maree descendante ou deja 
basse, s'enlisent dans ces argiles molles. La mort survient par asphyxie lorsque Jes narines sont obstruees par la boue 
ou par deshydratation pendant Jes heures de forte insolation. 

3. La desorientation. 

Les femelles cherchant a partir apres la ponte peuvent etre desorientees par la brillance de I'eau d'un marais 
ou les lampes de touristes. II n'est pas rare alors qu'elles errent pendant des heures sans parvenir a regagner la mer. 
Ces tortues egarees peuvent mourir par asphyxie (vase) ou deshydratation. 

La Luth, lourde et peu mobile a terre, est la plus atteinte des 3 especes par ces facteurs. La predation par Ie 
Jaguar (Panthera oneal doit etre consideree aUjourd'hui comme exceptionnelle du fait de la rarefaction de ce fauve 
sur Ie littoral. DeuK specimens ont cependant ete tues en 1983 a proximite des villages d'Awa:la et de Ya:lima:po. 
Les massacres de tortues par I'Homme sur les plages appartiennent presque entierement au passe. 

Lors des premieres approches des cotes guyanaises par les navigateurs de Ja fin du xv- siecle, les tortues 
furent capturees en grand nombre pour servir de viande fraiche pendant les traversees. D'ACUNA (1682) rapporte 
que les Indiens de la cote chargent les navires marchands de lamentins et tortues, apres avoir retourne ces dernieres 
pendant la nuit. On peut imaginer qU'il s'agissait de Tortues vertes et oliviltres, plus faciles a transporter que les Luths 
et egalement plus resistantes. II est donc interessant de noter que cet auteur ecrit « les femelles viennent faire leur 
ponte (... ) en si grande abondance qu'il est difficile de se Ie pouvoir imaginer ,., car cela peut laisser supposer des 
arrivees consequentes de ces especes a cette epoque. 

II n'est pas certain que ce soit pour eviter de devenir stupides que les Indiens cotiers mangent peu de viande 
de tortue marine, comme I'affirme Ie Pere CHRETIEN en 1725 dans une correspondance avec ses superieurs. [I 
semble que des interdits, vestiges peut-etre de croyan,ces totemiques, empechent les membres d'une famille d'ingerer 
la viande d'especes animales determinees. LACEPEDE note qu'a Cayenne sont capturees 300 Tortues franches 
(Chelonia mydas) tous les ans pendant Ie mois d'avril, de mai et de juin sur Jes « amas de sable» OU elles viennent 
pondre. 

L'administration penitentiaire s'installa aux lies du Salut en 1852 avec un millier de prisonniers. Certains 
relegues jouissaient d'une certaine Iiberte et capturaient des tortues marines, sans doute des Chelonia mydas deja 
nombreuses autour des iles. A I'aide d'outils de leur fabrication, ils creaient des bijoux en ecaille qu'ils vendaient 
ensuite aux occupants des bateaux au mouillage pour Ie ravitaillement des bagnes, ce qui leur faisait un pecule avec 
lequel ils pouvaient « acheter une place» (Londres, 1923). Le bagne des Hattes permettait la capture de tortues 
dont la viande servait de nourriture aux prisonniers et aux porcs, sur place et aSaint-Laurent. D'apres PRITCHARD 
(1971 ?), cette pratique a fait longtemps considerer cette viande comme pauvre (donc peu consommee) par Ie reste 
de la population guyanaise. 

Apres la Deuxieme Guerre mondiale, Jes Luths etaient tuees pour une recuperation de leur graisse, laquelle 
etait utilisee comme huile de moteur ou pour Ie graissage des presses hydrauliques des rhumeries. Cinq tortues 
fournissaient environ 18 litres d'huile (BARBOTIN, com. pers.). Vint ensuite toute une periode de massacres par les 
Creoles pour quelques kilogrammes de viande pris a chaque fois aux epaules. Les tortues etaient couramment 
depecees aux marches de Cayenne et Saint-Laurent jusqu'en 1972. Des morceaux de viande furent egalement 
utilises jusqu'en 1967 comme appat pour la peche aux requins (PRITCHARD, 1971 ?). JOLIVET (1971) cite les 
tortues marines parmi les ressources alimentaires des habitants de Mana, et HORTH (1973) invite les culinairos a la 
preparation de boucan, daube, fricassee, soupe, steack de « toti la me " conseillant de reserver Ie colombo pour Ie 
dimanche de Paques. 

Les r'1assacres sur les plages ont diminue grace aUK campagnes d'information et a la prise de conscience des 
populations, mais certainement aussi du fait de la presence quasi constante de touristes sur les plages facilement 
accessibles. Une recrudescence des massacres risque de venir avec les pontes dans !'estuaire du Mahury. En juillet 
1984, une Luth a ete decoupee vivante avec une tron,.:onneuse par des gens ivres, sur la plage d'Awa:la ! 

La proximite actuelle des plages de ponte et des villages indiens conduit a de nombreuses captures 
accidentelles dans les filets tramails (FRETEY, 1984). L'impact de crevettiers au large meriterait une enquete durant 
une annee complete. L'utilisation du systeme TED (15) est envisagee avec Jes Affaires Maritimes 
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B - Blessures et malformations 

Nombreuses sont les Luths femelles adultes. qUi presentent des blessures : petites cicatrices en forme de trait 
ou pastille, lacerations, mutilations des membres et de fa tete, plaies profondes (FRETEY, 1981a). Lors de I'examen 
de 5 878 Luths en 1977, 4 cas de gibbosite (kyphoscoliosis) avaient ete mentionnes, ce qUi repn:isente une 
frequence de 0,07 % (FRETEY in RHODIN & aI., 1984). Lors du marquage cette annee de 1013 femelles, 
12 bossues ont ete vues, soit un pourcentage de 1,18. 

C - Protection des femelles 

Les interventions directes consistent surtout adegager les bois morts dangereux en respectant Ie plus possible 
I'ecologie des plages, et a aider les femelles egarees ou bloquees sur des bancs argileux a gagner la mer. En 1985, 
une trentaine de Luths ont ainsi ete sauvees aPointe lsere d'une mort certaine sur les mud flats grace au camp qui y a 
ete installe pendant 2 mois. 

III. - LA FRAGILITE: DES STADES DE REPRODUCTION 

A - Les reufs 

Dermochelys coriacea pond en Guyane 50 a 148 ceufs dont un nombre d'ceufs normaux de 84,30 ± 15,62 
(FRETEY, 1980a). Les ceufs sans vitellus sont tres nombreux chez cette espece et peuvent atteindre 45,5 % de 
I'ensemble de la ponte; jouent-ils un role" tampon par rapport a!'influence de la temperature externe sur celie du J) 

nid? PRITCHARD (1972) signale avoir compte 221 ceufs dans une ponte de Eretmochelys imbricata, ce qui 
represente un record. 

1. Destruction des amfs. 

Trois grands facteurs de destruction des pontes: la mer, les tortues, I'homme. 

L'erosion des plages aux grandes marees est cause de I'arrachement et la mise ajour de nombreux nic!s. Cette 
action est surtout destructrice en jUin et jUillet lorsque la concentration en pontes est extreme. Le fait que la Luth 
ponde tres souvent a un etage tres bas est en partie responsable de I'importance de cette destruction (fig. 3). Ce 
facteur, comme Ie suivant, est lie directement au taux de frequentation de la plage consideree, donc tres variable en 
intensite. Aux Hattes, par exemple, il a ete observe une destruction moyenne a la mi-juillet de 1 nid pour 10 m. 

En creusant son nid, fin juin - debut juillet, 1 Luth sur 3 environ deterre aux Hattes un nid en place. Ce qui 
peut faire estimer a 100 nids detruits la perte en une nuit d'atterrissage de 300 femelles ! 

La predation animale sur les ceufs en place dans les nids est encore mal connue. D'apres nos recherches en 
cours, elle serait plus Ie fait de vers et insectes que des crabes et mammiferes. Par contre, des que les ceufs sont 
ejectes par la mer ou les tortues hors de leur habitacle d'incubation, ils en trent dans I'alimentation d'oiseaux 
(FRETEY & LE5CURE, 1981), des chiens des villages (FRETEY & FRENAY, 1980), des Ratons crabiers et des 
Ocypodes (FRETEY, 1981b). 

Les eaux d'infiltration des marais bordant les plages sont responsables egalement de la destruction de nids. Ce 
facteur additionne aux precedents empeche que la reussite d'ineubation aux Hattes ne depasse 4 %. 

Actuellement, la collecte massive d'ceufs par quelques braconniers indiens est liee a un trafic c1andestin des 
deux cotes du Maroni, avec les Chinois et les Javanais. Le prelevement familial par les Kalina Tileuyu touche en petit 
nombre les ceufs de L. olivacea et Ch. mydas. Des touristes d'origines diverses (Hmongs, Creoles, Metropolitains, 
5urinamiens, ... ) ramassent parfois aux Hattes des ceufs de Luth, par gout ou curiosite, mais souvent sans etre 
capables de faire la distinction entre ceufs frais et embryonnes. Des Creoles, surtout de 5t-Laurent, se ravitaillent en 
ceufs par Ie marche noir chinois. Malgre !'interdiction prefectorale en vigueur, la collecte des ceufs est encouragee 
encore par les emissions eulinaires a la radio et les livres de cuisine comme celui de HORTH (1973) OU sont 
expliquees les recettes des omelettes, ceufs cuits a I'eau salee, ceufs au couac, ceufs boucanes, et presentees comme 
des traditions guyanaises a conserver. 

2. Protection des reufs 

Une legislation stricte (voir legislation) n'est pas suffisante, bien que necessaire. Elle doit s'accompagner d'une 
education du public par des emissions de radiO et televiSion, des articles dans la presse, des brochures touristiques, 
des interventions educatives dans les ecoles et des visites d'enfants sur les Iieux de ponte, des conferences. Ces 
diverses actions sont menees en Guyane depuis longtemps (en particulier sous la « banniere de la 5EPANGUYj,J) 

mais doivent etre poursuivies et ameliorees. 

Afin de pouvoir sauver un grand nombre d'ceufs et permettre aux Indiens un prelevement familial, une 
ecloserie a ete creee aux Hattes en 1980. Encore a un stade experimental, celJe-ci a une capacite d'accueil de 
8 000 ceufs en incubation a la fois. 
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B - Les tortues nouveau-nees 

Chez la Luth, Ie nombre de nouveau-nees est habituellement de 40 a 60, mais des emergences 
exceptionnelles de 88, voire de 103 ont ete constatees. La longueur de leur dossiere est en moyenne de 67 mm, et 
leur poids total avoisine 46 g. Chez Chelonia mydas, les emergences comptent en moyenne 140 nouveau-nees ; la 
longueur d£ leur dossiere est de 52 mm et leur poids proche de 26 g. Les incubations correctes dans les nids de 
Lepidochelys olivacea conduisent a une sortie moyenne de 91 nouveau-nees. 

Une anomalie a ete decouverte chez les Luths nouveau-nees dont Ie caractere « monstrueux » Ie plus 
spectaculaire est la modification des pattes anterieures, lesquelles apparaissent courtes et en palettes. 

1. Mortalite des nouveau-nees 

Les nouveau-nees sont attaquees a leur emergence par les Urubus (Coragyps atratus brasiliensis) et les 
8ihoreaux violets (Nycticorax violacea cayennensis) (FRETEY & LESCURE, 1981). Cet equilibre est rompu par la 
presence dans les villages d'Awa:la (= Awara ou Aouara) et de Ya:lima:po de bandes de chiens tres friands de 
jeunes tortues (FRETEY & FRENAY, 1980). Les nouveau-nees servent parfois d'appat pour les pecheurs, les 
machoirans (Arius proops) en etant friands. 

2. Protection des nouveau-nees 

II n'est pas question bien entendu d'intervenir sur la predation naturelle. La population de chiens dans les 
deux villages cotiers est surveillee et un essai de sterilisation a ete tente (FRETEY & FRENAY, 1980). 

IV. - LA PROTECTION DES ESPECES 

A - ROle du tourisme 

Oepuis I'ouverture d'une piste jusqu'aux Hattes, un tourisme de vision de plus en plus important d'annee en 
annee envahit la plage Ie week-end. Ce phenomene est globalement une bonne chose. II permet : 

• une meilleure connaissance des tortues marines et du besoin de conservation, de la part du public et 
principalement des Guyanais ; , 

• de sensibiliser plus facilement les Elus et responsables politiques a la protection des tcrtues, mais aussi de 
I'environnement en general; 

• une presence dissuasive, empechant Ie massacre des femelles et la collecte des a!ufs pour la vente: 
• une vente de materiel (tee-shirts, cartes postales, Iivres, auto-collants, affiches, ... ) dont les benefices aiclent 

au financement des campagnes. 

Plusieurs agences de tourisme organisent un circuit comportant a leur programme une nuit d'observatior, de 
la ponte des tortues aux Hattes. En dehors de ces visites menees depuis Cayenne existe un tourisme de type familia! 
ou villageois (Hmongs de Javouhey-Acarouany). 

Si dans l'ensemble ces touristes se comportent bien vis-a-vis des tortues et du site, i1 n'en est pas toujours ainsi, 
et les problemes que cela pose meriteraient une attention plus profonde de I'administration. Les aspects negatifs 
principaux sont : desorientation des tortues par des lampes trop fortes (FRETEY, 1982a), pollution de la plage, 
collecte d'a!ufs et de nouveau-nees (parfois pour etre formolees), sans gene vis-a-vis des habitants de Yalima:po .. 
La construction de guinguettes et hotels a pu etre jusqu'a present evitee, mais I'installation cette annee de 
lampadaires communaux sur ce site classe est regrettable. 

B - La legislation 

Plusieurs arretes prefectoraux protegent theoriquement les tortues marines: 

• nO 172 10/28 (1975) et 813 1D/2 8 (1978) : capture et destruction de toutes les especes interdites entre 
Ie I"' avril et Ie 31 aoOt ; interdiction de prendre, posseder, vendre, acheter, colporter, detruire ou exporter les 
a!ufs : 

• nO 2708 10/28 (1981) : protection integrale de D. coriacea : capture de L. olivacea et Ch. mydas 
permise, pour les adultes, pendant une duree Iimitee dans I'annee (liste gibier) : 

• nO 2312 10/28 (1982) et 178 1D/28 (1983): protection de to utes les especes aux Hattes (femelles 
adultes, a!ufs, nouveau-nees). 

Il serait souhaitable, bien entendu, d'interdire en tout temps la capture de femelles adultes de toutes les 
especes. en mer et sur to utes les plages, et surtout d'augmenter Ie montant des amendes en cas de contravention La 
creation d'un poste de garde-champetre aux Hattes pour I'application de I'arrete nO 2312 est indispensable, les 
panneaux Ie stipulant au public etant insuffisants. 

Un arrete ministeriel de la Loi de Protection de la nature de 1976 visant la protection des tortues marines en 
Metropole et Outre-Mer serait plus efficace juridiquement que ces textes prefectoraux. 
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I 
c - Protection des sites de ponte 

Depuis quatorze ans, divers organismes (SEPANGUY, Museum de Paris, ORSTOM, W.W.F., 
Greenpeace, ... ) demandent la mise en reserve de toute la zone littorale a I'ouest de I'embouchure de l'Organabo 
jusqu'au Maroni, laquelle renferme Ies principaux sites de ponte en alternance cyclique avec des mangroves. 
Jusqu'en 1981,11 projets differents de limites de cette reserve ont ete proposes (FRETEY, 1982b). En 1984, Ie 
Conseil des rivages fran~ais d'Amerique a accepte Ie principe de protection de 10 000 ha de cotes et leur acquisition 
par Ie Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres. Mais les problemes fanciers indiens retardent encore 
cette mise en reserve naturelle. 

Grace anos interventions, Ie site de ponte des Hattes a ete c1asse en reserve nature lie prefectorale par I'am:lte 
nO 2312 de 1982. II y est interdit d'allumer des feux, de camper ailleurs qu'aux emplacements prevus, d'abandonner 
des ordures et de laisser y divaguer son chien. Malheureusement, cet arrete est encore trop mal connu et peu 
respecte, et des vehicules a moteur roulent encore souvent sur la plage. Afin d'empecher I'acces au site, des poteaux 
ont ete plantes cette annee en Iigne a I'entree de la plage par I'equipe Greenpeace. 

1. Laboratoire de Zoologie (Reptiles & Amphibiens) du Museum national d'Hisloire naturelle, 25, rue Cuvier, 75005 Paris France. 

2. De la Borde et Ie Chevalier de Widerspach, correspondants du Cabinet d'Histoire naturelle du Roi ~ Cayenne. 

3. Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer. 

4. World Wildlife Fund. 

5. Societe d'~tude, d'Amenagement et de Protection de Ia Nature en Guyane. 

6. Societe pour I'~tude, la Protection et I'Amenagement de la Nature dansles Regions Inter-Tropicales. 

7. Union internationale de Conservation de Ia Nature et de ses Ressources. 

8. Societe nationale de Protection de la Nature. 

9. Actions Thematiques Programmees. 

10. Centre national de la Recherche scientifique. 

II. Federation fran~aise des Societes de Protection de la Nature. 

12. lndiens d'origine cara..be nommes communement Galibis. 

13. \I serait preferable d'appeler cette presqu'lle Apo'fIT; au Amana:botili.
 

14 Su,,\II,vations boisees de Palmiers baches (Mauritia fiexuosa) et donnant son nom a I. region, transcrits • Silebache • par PRITCHARD e\ SCHULZ.
 

IS Tuttle Excluder Device. technique americaine de sas adaptable sur les filets des crevetiiers et permetiant de Iiberer les gros animaux prisonniers.
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Resume: L'.uteur rappelle dans queiies conditions historiques les importantes plages de ponte de la Tortue luth ont ele decouvertes en Guyane fran~aise. Chelonia 
mydas et Lepidochelys olivacea y nidif,.nt egalement, m.is en petite quantile et raremenl sur I. pl.ge des H.ttes. Cette derniere est sujene a un tourisme import.nt, 
lequel est positif pour I'educ.tion du public et I. dissu.sion au braconn.ge des Cloufs, mais negatif p.r la gene qu'i1 occ.sionne vis-a-vis des tortues Ce site d~ ponte et 
la Luth en l.nt qu'espece sonl proteges par des lexles legislat;(s locaux. mais l'ensembJe des pl.ges n'est pas c1.sse en reserve n.tureiie malgre les dem.ndes des pro~ 
tecteurs depuis quatorze ans. Des campagnes annuelles de protection sont menees sur les sites de ponte par Ie W.W.F., Greenpeace er la SEPANGUY avec une 
equipe du Museum national d'Histoire n.tureiie de P.ris. 

Resumen: EI autar recuerda en que condiciones hist6ricas fueron descubiertas en Guyana Francesa las importantes playas de aniclaci6n de la tonuga laud Chelonia 
mydds y Lepidochelys olivdced tambien anidan en la playa de Las Hattes. Esa ultima es sometid•• un turismo importante, positivo para educar.1 publico y disuadir de 
la cala furtiva de los huevos, pero negativo par la molestia que ocasiona para las tortugas. 
Leyes locales protegen ese sitio de anidaci6n y la laud como especie. perc el conjunto de las playas no se clasifica en reserva natural a pesar de las reivindicaciones 
que h.cen los protectores desde 14 anos. Campanas anuales de protecci6n se desarrollan en los sitios de anidaci6n, organizadas par el W.W F . Greenpe.ce. I. 
SEPANGUY con un equipo del Museo nacional de Historia n.tur.1 de Paris. 

Abstract: The author recalls in what conditions the important nesting beaches of the leatherback were discovered in-French Guiana. Chelonia mydas and Lepido
chelys olivdcea nest there .Iso, but in small numbers .nd r.rely.n H.ttes beach This beach has. large number of tourists which is something posllive for the educalion 
of the general public and for dissuading egg poachers, but is negative because of the disturbances caused to the turtles This nesting place and the I"ather·back species 
are protected by local laws but all the beaches are not classified as a natural reserve despite the demands of protectionists for 14 years Annua! protection campaigns 
are undertaken in the nesting sites by W.W.F , Greenpeace .nd SEPANGUY with a team from the Natural History Museum in Paris 

190 

[
 




