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LES TORTUES MARINES EN GUYANE FRANCAISE 
BILAN DE VINGT ANS DE RECHERCHE ET DE CONSERVATION 

Jacques FRETEY et Jean LESCURE** 

RESUME.- Un historique des campagnes et un bilan des recherches sur les tortues marines, en 
particulier la tortue luth Dermochefys coriacea, en Guyane franMse, de 1977 & 1996, sont 
effect&. Les travaux concernant la dklimitation des plages de ponte, l'effet de la temperature 
Sincubation des o a f s  sur la diff6renciation sexuelle, I'incubation artificielle en teloserie, la 
sexe-ratio I'&losion dans la nature, la pdat ion sur les nouveau-nfc, la croissance, les 
migrations et I'impact des touristes sont prtsentfa. Les ktudes dhographiques rfalisfcs font 
I'objet d'un autre article de ce numfa-o special. Les plages de la Basse Mana sont les sites de 
ponte les plus importants au monde pour la tome luth, la concentration de femelles la plus 
forte se trouve sut la plage des Hattes (ou Yalimapo). Les tortues qui y pondent ont kt6 revues 
1e long des c&tes de plusieurs pays : Venezuela, Cuba, Etats-Unis, Terre Neuve, Espagne, 
France (Bretagne), Maroc et vraisemblablement Gabon. 
~ o & - c ~ & . - ~ o s t u e s  marines - Demochelys coriacea - sexe ratio - sites de ponte - Guyane 
Fran$aise. 

females tagged on those beaches were then spotted along the coasts of Venezuela, Cuba, the 
United States, Newfoundland, Spain, France (Brittany), Morocco and probably Gabon. 
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ABSTRACT.- This article reviews the campaigns on scientific research on Sea Turtles, and 
particularly the Dermochelys coriacea Leatherback, conducted in French Guiana from 1977 
to 1996. It reports on research dealing with the delimitation of nesting beaches, the effect of 
die incubation temperature of eggs on sexual differentiation, artificial incubation in 
hatcheries, the natural sex ratio of hatchlings, predation on newborns, postnatal growth, 
migrations and tourist impact. The demographic studies are described in another paper in this 
special issue. The nesting beaches of Basse Mana are the largest in the world for 
Leatherbacks, with the highest concentration of females on Hattes (or Yalimapo) beach. The 

Guiana. 
L 

LES PREMIERES MISSIONS : LES PREMIERS RESULTATS 

Nos comaissances sur la fr6quentation des rivages guyanais par les tortues 
marines 6taient imprecises et trts fragrnentaires jusque dans les ann6es 1970. Apres 
tin premier comptage en juillet 1969, Pritchard (197 1) estime cependant que les lieux 
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Une femelle pond en moyenne 114 oeufs ii chaque ponte (114, 52 +I- 
21-47 ; min. : 50, max. : 148, n = 26) mais Ie nombre d'oeufs anormaux non 
fecondes, trfes variable (0 a 61), n'est pas negligeable : 30 en moyenne (30,22 +l- 
15,14). Le diamfetre des oeufs est 50,38 +I- 4,45 nun et leur poids 87,88 +I- 8,19 g 
(Fretey, 1980a). 

Grice au marquage, nous nous sommes apercus que chaque femelle pouvait 
venir pondre jusqulA sept fois dans une m h e  saison, une frkquence que 
Deraniyagala (1939) avait suppos6e. L'ecart entre chaque mont6e a terre est en 
moyenne de 10 A 12 jours (Fretey & Lescure, 1979). 

Nous avons constat6 que la tortue verte, Chetonia mydas, et la tome 
olivatre, Lepidochelys otivacea, venaient aussi pondre sur les plages de la Basse 
Mana mais en moms grand nombre, plut6t sur des petites plages et vers la vegetation 
arbustive : 150 nids de tortues vertes et 16 de tortues olivitres ont 6t6 reperks 
pendant nos trois mois de prospection en 1977. Plus tard, nous avons reper6 
quelques rares nids de Caret, Erethmochelys imbricata (chaque annee) et encore plus 
rarement de Caouanne, Caretta caretta (moins d'un par an). Fretey (1989) a estime A 
208 Ie nombre de tomes olivitres venues pondre en Guyane en 1987, Ie plus grand 
nombre ayant pondu sur la plage de Malmanoury. Une estimation precise et 
pluriannuelle des pontes de tomes vertes en Guyane n'a pas encore 6te faite mais 
Girondot et Fretey (1996a) pensent qu'il y a A peu pres dix fois moins de tortues 
vertes que de tortues luths qui viennent pondre en Guyane. 

Photo 3 .- Retour de la tome luth femelle vers la mer aprfis la ponte. 
(Cliche J. Lescure) 

En 1978, la presqu'ile de Kawana etant de plus en plus erodee, nous nous 
installons aux Hattes, ou Ie chef du village, Albert William et son fils Daniel, nous 
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accueillent chaleureusement. Deux pifeces d'un ancien bitiment du bagne, 
appartenant au d6partement et g6r6 par la sous-prefecture de Saint-Laurent du 
Maroni sont mises aimablement a notre disposition. En 1978 et 1979, Ie financement 
de la carnpagne n'est plus assure par Ie Museum mais par un contrat du WWF 
international et des subventions du ministere de I'Environnement et de la Prefecture 
de la Guyane. Nous continuons les comptages et les marquages. Pritchard (1972) 
avait estimk le stock de tomes luths lib & la Guyane a environ 15 000. Nos etudes 
effectives de 1977 A 1979 aboutissent A une estimation du cheptel, si les femelles 
reviennent tous les trois ans, A 13 996, 16 330 et 19 598 femelles, si celles-ci 
pondent 7 , 6  ou 5 fois pendant la saison (Fretey & Lescure, 1979). 

Nous nous rendons compte kgalement que, h o d s  celle des Hattes- 
Yalimapo, les plages de ponte, d'organabo au Maroni (carte), sont temporaires et 
tks  instables en raison des banes de boue amazonienne, rabattus sur la c6te par les 
courants (Fretey, 1980b). Nous nous apercevons aussi du faible taux de reussite 
&mergence des nouveau-nes, di3 A l'inondation du nid par la marbe, I'infiltration 
d'eau de mer ou d'eau douce dans les nids et la destruction d'un nid preexistant par 
une femelle creusant Ie sien. En juillet 1979, aux Hattes, 45 luths femelles sur 448, 
soit 10 %, avaient d6truit un nid en creusant. 

*, O C E A N  

Carte .- Plages de ponte des tortues d'organabo au Maroni. 

A cause de ces destructions massives de ponte, la creation d'une ecloserie, 
s'occupant principalement des oeufs de tortue luth, est envisagee et proposee au 
ministfere de 1'Environnement (Fretey & Lescure, 1979). Un projet est redig6 par J. 
Fretey. Le 13 avril 1980, Ie Conseil General de Guyane emet un avis favorable pour I 

la construction d'une 6closerie d'oeufs de tortues marines aux Hattes-Yalirnapo. I 
i 
I 



Parall&lement A l'id6e d'une incubation artificielle, nous effectuons une etude de 
terrain afin de nous rendre compte si la simple transplantation des oeufs en enclos 
grillag6 est possible. Le pourrissement des nids par les eaux d'infiltration sur tous les 
sites choisis nous fait abandonner rapidement cette technique. 

Au lieu d'executer m e  construction nouvelle, la sous-prefecture de Saint- 
Laurent-du-Maroni conseille la remise en &at des mines d'un ancien baiiment de 
l'administration Mitentiaire appartenant au departement et sit& en bordure du 
village galibi de Yalimapo, A cent metres de la plage. Les travaux men& par 1'un de 
nous (JF), des 1980, avec I'atelier de la sous-prefecture et deux habitants du village, 
sont longs et pknibles. Une 6paisse couche d'humus, truS& de racines recouvre Ie 
sol ; des arbres et des plantes epiphytes parasitent les murs encore debout et les 
v6g6taux urticants en Ã dkfendent I'accfesÃ  ̂En 1981, les travaux sont suffisamment 
avanc^s pour que les premiers oeufs soient mis en incubation dans l'6closerie. 

A la demande de l'administration, 1'Association de Gestion des Ecloseries 
d'Oeufs de Tomes Marines de Guyane (AGEOTMG) est cr&e, pour g6rer 
l'kloserie ainsi que pour coordonner les recherches. L'association est compos6e des 
reprtentants de I'Etat en Guyane (Prefecture et DIREN), des  elus (Conseil G6n6ral 
et Conseil Regional, maires de Mana et Awala-Yalimapo), des habitants am6rindiens 
(chef traditionne! du village de Yalimapo, F6d6ration des organisations 
amerindiennes de Guyane), d'associations de protection de la nature, locales, 
nationales ou internationales (SWANGUY, SHF, FNE, SPN, WWF, UICN) et 
d'experts scientifiques. 

L'EFFET DE LA TEMP~RATURE SUE! LA DIFF&ENCIATION SEXUELLE 

Avertis par les travaux de Pieau (1972) concemant I'effet de la temperature 
sur la differenciation du sexe chez la Cistude &Europe, nous avons pens6 ce 
problkme d&s Ie debut de nos campagnes. En 1977, quand nous avions visit6 
li6closerie de Baboonsanti au Surinam, nous avions dit A nos coll&gues ho1landais de 
la STINASU (Fondation de la protection de la nature au Surinam, li6e A 
l'administration des Eaux et Forb),  que la temperature &it put-&re trop fraiche 
dans leur ecloserie et qu'ils risquaient de n'obtenir que des males. Ceux-ci ont ensuite 
alert6 Mrosovsky, qui ne comaissait pas encore ce trait de la biologie des tortues. 

Nous avons par cons6quent dabor6 un programme de recherche sur I'action 
des facteors de I'environnement sur la differenciation sexuelle des tortues marines et 
nous avons obtenu un d d i t  du CNEXO et du CNRS dans Ie cadre de I'ATP Ã Bases 
biologiques de l'aquaculture Ã  ̂Des oeufs de tortue luth, provenant de la plage des 
Hattes, sont incubfe, au laboratoire de Zoologie (Reptiles et Amphibiens) du 
Museum National d'Histoire Naturelte, A differentes temperatures constantes, 
comprises entre 27 et 32O C. Le phtootype sexuel de I'appareil genital de 72 
nouveau-nfes et de 11 embvons a et6 dktermin6 a partir de la dissection et de la 
structure histologique des gonades et des canaux de Milller. 

Tous les nouveau-nes issus d'oeufs incubes A 27,28, et 28,75O C prkntent 
un phenotype male. Dans les testicules, la medulla, volumineuse et tres dense, est 
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constitute par de nombreux cordons 6pith61iaux ; certains de ces cordons renfennent 
des cellules germinales, I'epith&lium germinatif est aminci. Les canaux de MUller 
sont en regression. 

Chez tous les individus issus d'oeufs incubfss A 29,75O, 30.5O et 32O C, les 
gonades sont 16gferement plus longues et beaucoup plus fines que les testicules. La 
medulla presente des cordons 6pith61iaux semblables aux cordons testiculaires mais 
beaucoup moms nombreux, ce qui indique une inhibition de leur proliferation. 
L'6pithkIium germinatif est &pais, pseudostratifik et contient des cellules germinales, 
mais celles-ci sont relativement peu nombreuses et ne sont pas entr&s en prophase 
m6iotique c o m e  dans un ovaire typique. Les canaux de Milller sont complete. Les 
individus presentant ces caracteres sont considdres c o m e  des femelles potentielles. 
Ces resultats montrent que la temperature influence la differenciation sexuelle des 
gonades de la tortue luth (Rimblot et aL 1985). 

Frederique Rimblot (1986, 1991) a effect116 une etude biometrique 
comparte de la longueur, de la largeur et de I'epaisseur des gonades chez des 
nouveau-nfe provenant d'oeufs incub& A 27' C, 28,7S0 C et 30,S0 C. Cette etude a 
montrd qul& 30,5O C (phenotype fernelle), les gonades sont significativement moins 
l a r w  et moins epaisses qu'A 27O C et 28,75O C (phenotype male) (Rimblot-My ef 
a/.. 1986- 1987). 

Nous avons cherchk A determiner avec plus de precision la limite inftrieure 
de la temperature ne donnant que des femelles et la limite suwieure de la 
teqerature ne domant que des mftles. Tous les individus prfsentent un phenotype 
mate, quand ils proviement d'oeufs kcub6s A 29,25 +I- 0,5O C et 29,2S0 +/- 0,2O C, 
et un phenotype femelle, quand l'incubation est A 29.75' +/- 0,2O C. Les deux sexes 
sont obtenus $29,5Â +/- 0,2O C (Rimblot et al., 1985). 

On peut done &inner que l'incubation artificielle des oeufs donne a 
l'eclosion 100 % de males phenotypiques A 29,2S0 C et au-dessous et 100 % de 
femelles phenotypiques ft 29,75' C et au-dessus. La temperature critique, ou 
temperature-pivot, est : 29,5O C (Rimblot ef al., 1986-1987). 

Quel est Ie m6canisme qui induit la differenciation sexuelle des gonades de 
luth sous I'effet de la temperature? L'equipe de Claude Pieau s'est attaquee A ce 
probleme en 6tudiant la synth&se des steroTdes, notamment des oestrogtoes, dans les 
gonades pendant la p6riode thennosensible. La production de 4-androstenodione est 
nettement plus importante A 27-28O C qulA 3 1 C, celle d'oestrogenes, trh faible, a 6t6 
observbe it 30,5O C mais pas A 27O C. Ces rteultats indiquent que la temperature 
&incubation agit sur la synthtee des oestrogtoes dans les gonades de tortues. A titre 
d'hypothftse, on peut envisager que lorsque la synthese des oestrogtoes est rtprimee, 
les gonades se differencient en testicules et lorsqu'elle est activfc, les gonades se 
diflKrencient en ovaires. Dans ces processus, la regulation transcriptiomelle du gene 
codant pour l'aromatase semble jouer un role clk (Desvages et ui, 1993). 



if-zz?, 
LES TORTUES MARINES EN GUYANE FRANQ4ISE. BILAN DE 20 ANS DE RECHERCHE El' DE CONSEWANON 

L'PCLOSERIE DES HATTES . D m  les enceintes, nous n'avons plus besoin de boites, les oeufs sont disposes 
es plateaux de matiere plastique rigide. 

Nous avons pens6 dks Ie debut que les rfsultats de I'incubation artificie La reussite d'incubation dans I'ecloserie ainsi am6mgee a 6t6 de 47,X % en 
0btenus au kiboratoire devaient fitre appliques dans Wcloserie des Hattes. Celle de 52,93 % en 1989 (Girondot et al., 1990), alors qu'elle est estimfe ft 3,5- 
est ainsi devenue la premifire 6closerie de tortues marines au monde & prtvoir s ur la plage (Fretey, 1986). En 1989, diverses experimentations menees sur les 
amknagement de telle faqon que la temperature d'incubation y soit rkgulee (Fretey itions d'incubation en 6closerie ont conduit A adopter Ie protocole qui avait 
Lescure, 1982). Ie meilleur taux d'klosion (75,58 %) : avant usage, les couveuses sont lav6es 

Avant cet @nagemen4 If6closerie des Hattes a fonctionne sur Ie prjncipe de I'eau de Javel et un produit disinfectant, Ie phagosept, les oeufs sont laves 
des 6closeries du Surinam. Les oeufs etaient places dans des boftes de polystyrene une solution de W i n e  (0,4 %) puis rincfe trois fois avec de I'eau bouillie. 
entre deux couches de sable, la superieure etant retenue par un voile de gaze. Les La capacity thbrique de l'&loserie sur toute une saison est de 80 000 oeufs 
oeufs ~ n d u s  m p  pits de 1'eau ou dans un nid deterrf etaient r6colt6s pendant la n'avons jamais pu atteindre cet objectif par manque de moyens et de 
Donte- Us ktaient msPo* dam des sacs jusqu'a I'ecloserie et dispos& les 1. Chaque annee, nous avons mis seulement de 4 ft 8 000 oeufs en 6closerie 

done obtenu de 2 ft 4 000 tortues nouveau-n6es. Celles-ci s6journent A 
curit6 sur du sable dans des bacs en ciment, dans 1'6closerie, jusqulA ce que leur 
itellin soit &sorb6 et que leur cicatrice ombilicale se soit refennee. Elles sont 
d6posees sur la plage, oil elles rejoignent la mer. Nous avons reproduit ft 

oserie des nids artificiels et y avons place les oeufs prfits & 6clore. L'hergence 
able s'effectue en 3 & 5 jours. 

Nos recherches sur les effets de la temperature nous ont conduits i 6tudier 

couveuses posfcs sur des bgkres en bois. La temp6rature enreg&,tr?e dam ces 
couveuses, dc!pourvues de tout syst6rne de thermor6gulation, &it souvent et en 
rnoyenne au-dessous de la temperature-pivot et aboutissait la plupart du temps ft la 
production de males (Fretey et ai., 1986). 

Dans notre premier projet de themor?guIation, nous avons continue a 
utiliser des couveuses non chauffees pour obtenir des rnfiles et nous avons fabrique 
un certain nombre de couveuses thennostatkes pour obtenir des femelles. Comme il 
n'y avait pas d'61ectricit6 dans 1c village, celle-ci a 6te produite par un gen&rateur 
solaire autonome. Les resistances choisies pour aupenter la temperature dans les 
couveuses sont des 616ments sur circuit imprim6 isol& en mylar (avec adhesif), ayant 
line puissance de 50 watts et un voltage de 12 volts. Un ou deux elements branches 
en sdrie sont colles sur un socle rigide au fond d'une pande boite d'incubation. Nous 
avons utilise plusieurs systkmes de thermostats pour rtgler la temperature & 
l'intkrieur des couveuses (Lescure et al., 1985). 

Nous nous somes  apereus a l'usage sur place, que les thermostats se 
dtfelaient facilement i cause de I'humiditt! trts 61ev6e. 11 fallait les contr61er 
plusieurs fois par jour, ils 6taient tris difficiles fk r6gler et consommaient beaucoup 
d'61ectricitk. Devant 116chec de ce systems de chauffage individuel des couveuses, 
nous avons decide de I'abmdomer et de concevoir un autre modkle d'6closerie : 
construire deux salles thermostartes, une reglee a 27-28' C, en-dessous de la 
temperature pivot, et I'autre a 3 1" C, au-dessus de celle-ci. 

En 1987-88, deux enceintes themostatks ont 6t6 edifices dans la grande 
salle de I'dcloserie. Celle destinke a faire naitre les femelles est r6gul6e par un 
chauffage d'air pulse. Un collecteur solaire (piscine seche garnie de materiaux noirs 
et recouverte d'une bache plastique) a 6te fabrique entre les deux bfitiments de 
116closerie. Lorsque la chambre se refroidit, des thermostats rtgl6s sur 30-31" C et 
disposes en diffkrents points de l'enceinte, dklenchent une ventilation qui fait entrer 
1'air chaud du collecteur. Lorsque la temperature est adequate, les thermostats font 
cesser la ventilation ; si elle est trop 61ev6.e. une ventilation expulse Fair trop chaud 
de la salle (Fretey & Puetschel, 1989). La salle des males a une temperature r6gul6e 
par un refroidissement d'air. L'air de cette enceinte circule A I'exterieur par une 
tuyauterie passant dans un bac d'eau ois l'6vaporation due A la chaleur exteme Ie 
refroidit, il retoume ensuite & l'int6rieur de la salle, oil les thermostats sont &gl& sur 

veloppement embryomaire de la tortue l u k  Vingt-deux stades ont kt6 d&rits et 
1116s depuis Papparition des premiers somites jusqu'h 1'6closion. L'alignement de 
stales sur ceux des autres tortues fait apparaitre une grande homogbn&t& du 
eloppement chez les Ch61oniens, celui de la luth ne diRre des autres espfeces que 
line femeture plus tardive des fentes visc6rales, une kbauche plus prtcoce de la 

ace, w e  formation de petites 6cailles Apidermiques et . surtout un 
eveloppement beaucoup plus important de la palette natatoire anterieure, consistant 

ipalement dans un allongement de la main (Renous et a/., 1989). Le materiel 
ieux dont nous disposions a permis des recherches originales sur la structure des 
viscteux (Raynaud et at., 1983), des voies visuelles primaires (Lemire et al., 

88 ; Hergueta, 1991), des fosses nasales (Saint-Girons, 1991) et du caryotype 

LA SEXâ‚¬- RATI DANS LA NATURE 

Comaissant I'effet de la temperature sur la differenciation des sexes chez la 
tome luth, nous avons cherch6 A savoir ce qui se passe dans la nature. Nous avons 
effectu6 l'6tude de la sexe-ratio sur des nouveau-nes issus d'oeufs pondus sur la plage 
des Hattes-Yalimapo et incubes dans les conditions naturelles. Les donn6es 
recueillies portent sur quatre ann6es, les nouveau-n6s ont it? pr61evks au hasard ft 
['emergence. Nous avons recherche si la sexe-ratio dans les nids pouvait 6tre corrt5lk 
i la temp6rature du sable pendant la p6riode thennosensible pr6sum6e pour la 
differenciation sexuelle des gonades, durant Ie dkveloppement embryomaire. Dans 

Le choix des auteurs d'krire ce mot au ftminin suivant son 6tymologk a A< respect6 (a) 
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ce but, des emgistrements de la temperature du sable i la meme profondeur que . Ce schema merite cependant d'etre nuance. D'une aim& i l'auire, on 
nids (60-80 cm) ont ?t? rtalis6s avec des thermographes Richard-PekIy A une ou tr iations fortes de temperature, Mes i firrfgularite du r&he des 
sondes. son s6che pouvant commencer aussi bien au debut qu'& la fin juillet. La 

Les temp6ratures les plus basses sont relevfe au cows des mois moins 6rod6e par les marfes, selon les annees, ce qui & h u e  la 
et juin, correspondant aux mois pluvieux, les plus &lev& pendant les des nids dans certains secteurs et peut provoquer une e16vation de lew 
d'aoflt, septembre et octobre. D'autre part, nous avons rele 
de temperature (1 ft 3' C )  entre des points peu eloignfe 1 
dam m e  partie de la phge, qui n'est jamais atteinte par les marfcs : au s o m e t  
p n t e ,  derribre celle-ci dam un creux et au bord de la v-tion, Pour te du fait que Ie nombre de femelles venant pondre sur la plage de Ydimapo 
interpreter les rfsultats, il faut tenir compte du fait que la la &son et d'une annee i l'autre. Nous avons observe que les tortues 
embiyonnaire est fonction de la tem@rature et comprise entre SO et 75 jours et t en mars, awil et mai et les tortues luths en avril, mai, juin et 
la periode thennosensible debute entre Ie 20e et Ie 30e jaw et dure environ . Mrosovsky et al. (1984) ont remarque aussi ce d6cdage temporel entre 
semaines. ce des pontes des d e w  espkes. De plus, nous avons vu que la tortue verte 

Pour les nouveau-nes, prtleves fin mai, courant juin et debut j 
1983, 1984 OU 1985, les p6riodes thermosensibles se situent respecti 
mai et juin. La temperature au niveau des nids est demew6e inftrieure i 29,s isque d'y rester coinc6e (Fretey, 1977) ; elle fr6quente les p k e s  plus 
Tous les nouveau-n6s sont des m&les. Pour les individus n6s en aoflt 1983 et Ie gees, done plus chaudes. Or la tempkrature pivot est plus &levee chez la tortue 
aoflt 1984, la ptriode thermosensible est en juillet, la temp6ratu h a  la tortue verte (autour de 28,75' C). Ces differences 
souvent au-dessus de 29.5' C, tous les examines sont des femelles. la strategic de reproduction de la tortue luth et de la tortue 

Pour les nouveaux-nes de fin juillet 1985, la @riode thennosensibl abaissent la concurrence entre elles, tout en leur assurant une sexe-ratio 
commence fin juin et a dfl s'exercer jusqu'h la mi-juillet. Cette p&iode 
caract6ris6e par la transition entre temperatures inferieures et t empkt  
su@rieu~s la temperature pivot. C o m e  la plage 
temperature pent y varier sensiblement d'un point A un au SSANCE ET LE MAINTIEN EN CAPTIVITE 
variations obpe~6es  dans la sexe-ratio des nids Audits a cette da 
males (Rimblot-Baly et al., 1986- 1987). ~o~~ nous sommes posk la question de savoir s'il h i t  possible de relflcher 

La temperature est plus 61ev6e de quelques dixiemes de degre au centre n des nouveau-nks fiagiles mais des jeunes plus flg6s et plus robuste.5. 
sur les bards d'un nid, en raison de la chaleur d6gag6e par part, nous voulions comaitre l'tvolution des ovaires potentiels aprts la 
A partir du 20e jour ; on a constate aussi cette petite elevation au ce. Des es&s d'klevage ont kt6 entrepris I'Aquarim de PUniversith de 
p o h s .  0% &Carts minimes peuvent suffire pour une sexualis des nouveau-n& issus de nos hcubateurs de laboratoire. Nos rh l t a t s  
certains embryons quand la ternpkrature moyenne est autour de 29,2s0 iers montrer une courbe de croissance de la tome  111th et m e  relation 
tempkrature a pu 6tre mesur6e avec une precision de +/- 0,1Â C, grace & un it6 de la jeune tortue (Bels ef a/., 1988). Un nmveau 
PmtOtvDe equip6 de 8 sondes, concu et n o m d  ((Thenno ivitfi (plus de 3 ans) a kt6 etabli, Ie p ruden t  &ant de 662 
Baumgartner et un de ses amis (description de l'appareil d a@a, 1936) (Bels el al., 1988). De plus, la pr6sence de .bum luths 

Les rtsultats obtenus dans la nature font apparattre une relation entre un aquarium universitaire a induit un programme de recherche de morphologie 
sexe-ratio et la temperature du sable pendant la periode thennosensible tionnelle sur la locomotion tant terresire qu'aquatique, dam la nature et en 
dkvelo~~ement embryomaire chez la tome 111th comme chez des t ratoire (Renous et a/., 1989 ; Renous & Bels, 1992). Toutefois, la difficulty 
(hydid^s) (Piem, 1982) et les a u k s  tortues marines (Mrosovs nsatee dv&1ever la tortue luth en captivite nous a fait abandonner toute W e  
montrent aussi une variation saisondre de la sexe-ratio des to pour relficher i la mer des jeunes plus robustes (head- 
nees en Guyane : les oeufs des premibres pontes, se dhveloppant pendant la 
des plui?, donnent un fort poucentage de males, Ies dernibres p 
pendant la saison sbche, plus chaude, donnent un fort pou 

Nos domkes sont en accord avec celles obtenues 
(1984) au Surinam, sur la tortue 111th et la tortue verte. Pour 
sexe-ratio A la fin de la saison de reproduction avoisinerait SO 
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plage avec des lumihres puissantes. Quand l'6closerie a 6te installee, les gens sont 
Venus nombreux la visiter. L'id6e d'un Musee des tortues marines a g e n d  au sein de 
I'equipe de I'AGEOTMG. Qumd verra-t-il Ie jour ? En attendant, nous avons reserve 
une pike  du batiment de Ecloserie, pour y monter un embryon de musee et 
accueillir les visiteurs. Le squelette naturalise d'une tortue luth y tr6ne et 1'un de nous 
(JF) a decor6 les m y  de fiesques retrayant la vie de la tortue luth. Ce mini-musee a 
ete class6 c o m e  1'un des cent meilleurs sites fianyais de vulgarisation scientifique. 

I1 est certain que la frequentation du site de ponte par les touristes a g W  et 
m h e  empech6 en maintes occasions Ie braconnage. I1 est non moins certain que les 
plages de ponte de tortue luth sont aussi une richesse touristique pour la Guyane. Les 
61us de la Guyane sont sensibles A cet aspect des choses et, en partie A cause de cela, 
se sont toujours montks favorables A la protection des tortues marines en Guyane, 
que ce soit sur Ie plan des esptees (rtglementation) que sur celui des espaces (avis 
favorables pour l'instauration de reserves). 

Le ministfere de I'Environnement (DNP) a souhait6 que la possibilite d'un 
kcotourisme de qualit6 soit 6tudike sur la plage des Hattes Yalimapo. Les touristes de 
pius en plus nombreux pourraient-ils avoir un impact neatif sur les tortues marines ? 
Une 6tude a ete entreprise en 1995 et 1996 pour tenter de determiner la sensibilitk 
des tortues luths femelles a la presence humaine pendant leur ponte et de dkceler si 
certains comportements des touristes leurs etaient nkfastes a ce moment-la. 

Aucune influence significative de la presence humaine n'a pu &re obser* 
lors des phases d'ascension de la plage, de balayage de l'aire de ponte, de 
creusement du nid, de ponte et de rebouchage du nid. 11 y a une reduction 
significative de la phase de brouillage du nid en presence de touristes (7 min. 19 sec. 
en moyeme) par rapport A un groupe t h o i n  de luths observe discretement sans 
touristes autour (35 min. 49 sec.). L'origine de cette reduction n'a pu etre precisee. 
Les trois-quarts des luths suivies en phase de retour a la mer ont manifest6 une ou 
plusieurs alterations comportementales, essentiellement des deviations dans Ie trajet 
de retour. Les mouvements des touristes pendant plus de 5 % du temps de retour et 
les lumikres discontinues ou en mouvement sont des facteurs significatifs de ces 
alterations. Finalement, il resulte de cette etude que les femelles de tortue 111th sont 
globalement peu sensibles A une presence humaine pendant qu'elles viennent a terre 
pour pondre, particuli&rement pendant Ie creusement du nid et la ponte proprement 
dite (de Gaulkjac, 1996 ; Fretey & de Gaulejac, sous presse). 

Pour l'organisation d'un 6cotourisme modde et durable, on peut 
recommander, A partir des etudes realisees, que l'observation des tortues luths sur les 
plages de ponte soit pratiquee par des groupes d'une dizaine de personnes maximum 
a plus d'un m6tre de l'animal. I1 est souhaitable que les groupes organis6s (scolaires, 
etc.) soient accompagn6s de guides locaux (Blangy & Fretey, 1997). I1 faut prevoir 
aussi une information plus complete des visiteurs sur les derangements dont ils 
peuvent fitre la cause. Nous rappelons que ces reconunandations, tirees &etudes 
specifiques, ne concement que la tortue luth. La tome olivatre et dans une moindre 
mesure la tortue verte, sont beaucoup plus sensibles A la presence humaine. 

CONCLUSION 

Que de chemin parcouru depuis 1977 ! D6sonnais la plage des Hattes 
Yalimapo est un des sites de ponte de tome luth les plus 6tudi6s et les plus suivis du 
monde. Notre surveillance a kt6 accompagnke d'ktudes scientifiques diversifiees, 
fondamentales et appliquees. 

Sous notre impulsion, la Basse Mana a et6 designee, en 1993, zone humide 
&inter& international, plus connue sous Ie nom de site Ramsar, par la Convention du 
mfime nom. Notre plus grande satisfaction est de voir nos efforts aboutir en 1998 a la 
creation de la Reserve naturelle de l'Amana (Decret no 98-165 du 13 mars, J.O. du 
14 mars 1998), qui englobe les plages de ponte de la Basse Mana, d'organabo au 
Maroni. Notre premier rapport sur un projet de Reserve dans la Basse-Mana date de 
1979 ! I 

L'ecloserie des Hattes situ6e dans un ancien bfitiment du bagne en ruine, que 
nous avons reconstruit, a 6t6 g6rk et entretenu par I'AGEOTMG. Outre son r61e pour 
l'incubation des oeufs, elle nous a servi pendant plus de quinze ans de camp de base, 
de laboratoire et de centre d'accueil. Les conditions de vie etaient cependant 
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precaires et tout Ie monde etait A l'ktroit. Nous avons conyu un projet de centre 
d'etude et de protection des tortues marines qui a kt6 soutenu par le ministhe de 
I'Environnement et la DIREN Guyane. Ce centre construit, grace au financement du 
ministere, au lieu-dit Simili, entre Yalimapo et Awala, a ete ouvert en 1998 en 
recevant une vocation plus large : il devient Ie Centre de la nouvelle Reserve de 
l'Amana. I1 comporte des bureaux, un laboratoire, un atelier et des salles &incubation 
thermor6gul6es. Nous avons souhait6 que ce centre devienne un centre regional 
(Fretey, 1997). 
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LES SPECIFICITES DE L'ICHTYOFAUNE 

Francois J. MEUNIER*, Philippe KEITH** et Pierre-Yves LE BAIL*** 

RESUME.- Les eaux douces guyanaises prkentent une richesse sp6cifique au moins &ale, 
sinon supdrieure, aux autres bassins ntotropicaux, avec un fort degrt d'endemisme. Les 
auteurs ont ddcrit deux ichtyofaunes specialises en Guyane, I'une l'ouest du Kourou, I'autre 
i Yest avec, notamment, des potentiels gknktiques diffkrents. La faune ichtyologique des hauts 
bassins est encore trts incompletement connue et ne peut done pas courir Ie risque dqun 
appauvrissement consfcutif i des activity humaines inconsider6es. Tous ces klfments 
militent en favour de mesures conservatoires strictes pour proteger un patrimoine 
ichtyologique original qui a &tt relativement sauvegardk jusqu'h maintenant du fait de la trfes 
fcible pression anthropique exercfe sur les fleuves. 
~$~TS-CLES.- Ichtyofaune - Guyane franyaise - endkmisme. 
ABSTRACT.- The French Guiana freshwaters present a specific richness comparable or even 
greater than in the other Neotropical basins, but with a high degree of endemism. The authors 
describe two types of specialized ichthyofauna in French Guiana, the first west of Kourou 
River and the second to the east Knowledge of the ichthyofauna from upper basins is still 
incomplete, and as a result any risk of diminishing their biodiversity through indiscriminate 
human activities should be avoided. Strict conservation measures must be enacted to protect 
and manage this original ichthyological heritage. 
KEY-WORDS.- Ichthyofauna - French Guiana - endemism. 

HISTORIQUE 

Involution des connaissances dans Ie domaine de I'ichtyologie continentale 
guyanaise a kt6 fortement influencfe par Ies avatars politiques de la mise en valeur 
du pays. P a m i  ceux-ci, les atemoiements des dkideurs parisiens successifs se sont 
traduits par I'absence de  politique suivie pendant plus de  trois sitcles et demi de  
presence franqaise aprts les premiers arrivants en 1604 ( M a d ,  1978 ; Hurault, 

* Laboratoire d'lchtyologie gtofrale et appliqute, FR CNRS 1451, MusAum National 
$Histoire Naturelle et UMR CNRS 8570, Laboratoire dlAnatomie comparfe, Universitf D. 
Diderot. 

** Institut dl~cologie et de Gestion de la Biodiversity, Musfurn National d'Histoire Naturelle 
*** SCRIBE-INRA, IchtyodiversitA et Cryoconservation, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes 


