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Les ancêtres Polynésiens ont toujours maintenu un lien 

très fusionnel avec leur environnement avec qui ils ne 

faisaient qu’un, ils avaient bien discerné les rythmes 

saisonniers d’abondance et de frugalité (Matari’i i 

ni’a et Matari’i i raro) et ce lien est encore exacerbé par 

la connexion intense du Fenua avec l’océan Moana. 

Ils ont su aussi lier l’influence de l’environnement 

aux organismes végétaux et animaux et notamment 

aux ressources marines.

C’est dans cet esprit que le programme MANA pour 

MANagement of Atolls a tenté d’apporter des réponses 

aux professionnels de la perliculture pour notamment 

la préservation et la prévision spatio-temporelle du 

collectage naturel des huîtres perlières. En effet, notre 

première ressource à l’exportation la Perle de culture 

de Tahiti n’a pu se développer autant que par la 

possibilité de collecter naturellement les jeunes huîtres 

perlières dans certains lagons du Fenua. Avec les 

perturbations engendrées de nos jours, par l’impact du 

changement climatique et celui des activités humaines, 

le développement d’outils de suivi et d’analyse du milieu 

marin est essentiel pour une meilleure gestion de la 

ressource et une pérennisation de la filière perlicole.

Ce programme a visé des lagons perlicoles au

fonctionnement contrasté et permet d’identifier les 

processus qui peuvent influer sur le collectage suivant 

les stocks naturels de nacres, les forçages climatiques 

et ce grâce à l’usage de modèles hydrodynamique. 

Le projet MANA (sur les atolls de Ahe, Raroia et 

Takaroa) et sa suite d’activités à Takapoto, Apataki et 

les Gambier apportent une meilleure compréhension 

des fonctionnements hydrodynamiques en lien avec 

la biologie de l’huître pour une meilleure gestion 

spatiale des activités perlicoles.

La combinaison de la connaissance ancestrale de 

notre environnement et le développement d’outils 

modernes détaillés dans ce numéro 25 du TE REKO 

PĀRAU spécial MANA, permettra nous l’espérons de 

nous aider à pérenniser la ressource en huître perlière 

et donc préserver l’activité de la filière perlicole.

 

Monsieur Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU

Ministre de la Culture, de l’Environnement, 

des ressources marines, en charge de l’artisanat (MCE)

Piha tōro’a o te fa’atere hau nō te hīro’a tumu, 

te arutaimāreva e te hotu moana, e tī’ā’au i te rima’ī
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Le collectage de naissains est une activité critique de la 

perliculture. Le collectage est affecté par les conditions 

environnementales du lagon, par l’état du stock naturel 

d’huîtres adultes et en élevage, et par les pratiques et 

décisions des perliculteurs. Le collectage est très variable

dans l’espace du lagon et dans le temps, comme le 

montrent les variations observées par les professionnels 

d’une année sur l’autre ou la diminution progressive ou 

brutale du collectage dans certains atolls. 

Le projet MANA avait pour objectif de fournir des 

connaissances et des outils de gestion utiles à 

1) la compréhension de la variabilité du collectage, 

2) la gestion des stocks d’huîtres afin de maintenir 

ce collectage, et 3) la planification de l’occupation des 

lagons perlicoles.

Le projet MANA, pour MANagement of Atolls c’est-à-dire 

Gestion des Atolls, s’est donc consacré principalement 

au développement d’outils de gestion des lagons dédiés 

à la perliculture dans l’Océan Pacifique Central, dont 

ceux de la Polynésie française et les Iles Cook. Le projet 

qui inclut de nombreux partenaires scientifiques en 

Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et en métropole a 

démarré concrètement à la mi-2017, et a bénéficié 

d’une prolongation jusqu’en septembre 2022 en raison 

de la situation sanitaire liée à la Covid-19.

MANA est un projet financé par l’Agence National 

de la Recherche (ANR) et par les moyens navigants 

mis à disposition par la Commission Nationale de  

la Flotte Côtière (CNFC) avec l’utilisation du bateau 

Océanographique ALIS. 

Localement la Direction des Ressources marines (DRM) 

a participé par des investissements en matériels de 

mesures, aux travaux de terrain, ou encore à l’édition 

de ce numéro de Te Reko Pārau. 

Afin de pouvoir contribuer utilement aux objectifs, il 

était nécessaire de planifier toute une série d’activités 

et d’acquisition de données pour caractériser 

l’environnement des atolls choisis par la DRM en 2017, 

à savoir Raroia, Ahe, et Takaroa. Aux Iles Cook, le 

Ministry of Marine Resources (MMR) a choisi Manihiki. 

L’intérêt scientifique de ces 4 atolls était aussi d’offrir 

une palette de lagons avec différentes configurations 

de taille et d’ouverture sur l’océan, et de prendre en 

compte l’ensemble des connaissances déjà disponibles 

sur Ahe et Takaroa tout en incluant un atoll pour 

lequel quasi aucune connaissance scientifique n’était 

disponible, en l’occurrence Raroia.
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L’approche originale de MANA est d’utiliser la 

modélisation hydrodynamique 3D des lagons pour 

mieux comprendre la dispersion des larves d’huîtres, 

quand elles dérivent dans le lagon au gré des courants 

avant de se fixer sur un support naturel ou artificiel. 

La modélisation hydrodynamique consiste à reproduire, 

avec des programmes informatiques, les courants 

dans un lagon en fonction de la bathymétrie, de la 

géomorphologie de la couronne de l’atoll, du vent, des 

vagues et de la marée, et d’autres facteurs climatiques 

régionaux. Par ailleurs, pour mieux reproduire la 

dispersion des larves, les modèles les plus évolués 

et réalistes peuvent bénéficier de l’information sur la 

nourriture disponible dans le lagon, sur la distribution 

des stocks et d’hypothèses sur la fréquence des pontes. 

On parle alors de modèle biophysique couplé. 

MANA a donc développé pour la Polynésie française 

des modèles hydrodynamiques 3D sur Ahe, Takaroa 

et Raroia, qui sont maintenant utilisables pour les 

applications sur le collectage, pour optimiser l’usage de 

l’espace du lagon et pour analyser certaines périodes 

remarquables (fort collectage, mortalité, etc.). De plus, 

des activités de mesure de courant et d’évaluation 

des stocks ont aussi été conduites à Mangareva et 

Takapoto en 2019-2021, et ont commencé à Apataki 

depuis avril 2022.

Sous forme de fiches d’information classées en 

différents thèmes, le but de ce numéro de Te Reko 

Pārau est de rappeler des connaissances anciennes 

mais nécessaires au projet, et surtout, de présenter 

le type de résultats nouveaux produits par le projet 

MANA et sa suite, avec des exemples sur Ahe, Takaroa, 

Raroia, et sur Takapoto et Mangareva. 

Tous les résultats ne peuvent pas être présentés ici, 

mais les plus importants sont illustrés. L’objectif est 

donc de faire partager aux professionnels de la filière 

perlicole quelques-uns des résultats scientifiques ou 

techniques principaux. La méthode choisie était de 

présenter les résultats de manière souvent simplifiée 

1 : Logo du projet MANA

Logo du projet MANA au centre, ceinturé par 

le nom des sites d’études initiaux (Ahe, Takaroa, 

Raroia, Manihiki) et étendu depuis 2019 aux 

lagons de Mangareva aux Gambier et de 

Takapoto aux Tuamotu. Le dernier site étudié 

est Apataki depuis avril 2022.

mais pas pour autant simpliste. Souvent, l’information 

fournie est complexe, mais c’est naturel puisque le 

collectage l’est aussi !

L’exercice de transférer des informations scientifiques 

à un large public n’est pas facile, et il est probable que 

certains ne trouveront pas ce qu’ils attendent ici. 

Toutefois, les professionnels qui ont été consultés 

depuis octobre 2021 avec des exemples de fiches ont 

été critiques, mais constructifs et encourageants, et ont 

permis d’essayer de trouver le bon compromis entre 

une information nouvelle, riche et utile, et la facilité à la 

lire et à la digérer. 

Ci-après, avant d’aborder les fiches d’informations 

elles-mêmes, le lecteur trouvera quelques explications 

sur comment utiliser ces fiches, ainsi qu’un glossaire 

sur le vocabulaire technique.
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2 : Partenaires initiaux du projet MANA

Le projet ANR MANA est porté par l’IRD, via l’unité de recherche ENTROPIE. L’Ifremer était initialement présent 
au début en tant qu’unité propre (Ifremer à Nouméa) qui a ensuite rejoint ENTROPIE. Les autres unités de recherche 
présentes au début du projet et financées par l’ANR sont EIO (Papeete), MIO (Marseille), LOG (Lille), LOCEAN 
(Nouméa) et LEGOS (Nouméa). Les organismes gouvernementaux et gestionnaires sont représentés par 
la DRM et le MMR des Iles Cook. D’autres partenaires ont rejoint le projet, notamment le LEMAR et le LOPS 
avec des scientifiques travaillant depuis le lagon de Brest. La société GeoPolynésie a effectué l’acquisition 
des données bathymétriques des lagons de Raroia et Takume.

Remerciements : Ce numéro du Te Reko Parau a été conçu et compilé par Serge Andréfouët et Océane Bionaz de 
l’IRD avec le support de Vetea Liao, Cedrik Lo et Tiare Penilla Y Perella de la DRM. 

Certaines fiches ont aussi fait l’objet de relectures par quelques personnes volontaires impliquées dans le projet, par 
une dizaine de perliculteurs présents sur différents atolls ou îles, et par différents personnels techniques de la DRM. 

Mauruuru roa aux populations des atolls étudiés, aux différentes instances et à toutes les personnes qui ont permis 
de mener à bien les travaux de ce projet en Polynésie française. 

Ont principalement contribué scientifiquement au projet MANA : Andréfouët Serge (chef de Projet), André Laure, 
Aucan Jérome, Basset Caline, Beliaeff Benoit, Bionaz Océane, Bruyère Oriane, Buttin Julie, Chauveau Mathilde, 
Chinain Mireille, Desclaux Térence, Dutheil Cyril, Gatti Clémence, Jullien Swen, Le Gendre Romain, Le Moullac Gilles, 

Lefebvre Sébastien, Liao Vetea, Lo Cédrik, Lo-Yat Alain, Menkes Christophe, Monaco Cristian, Paul Mégane, Pinazo 
Christel, Reisser Céline, Rodier Martine, Sangare Nathanaël, Seceh Claire, Thomas Yoann, Van Wynsberge Simon,  

Varillon David, Verpoorter Charles. 

Ont contribué aux opérations hyperbares dans les différents sites : Bourgeois Bertrand, Butscher John, Campanozzi-
Tarahu Joseph, Follin Yann, Tertre Fabien, Trophime Thomas. 

Enfin, nous remercions tout l’équipage de l’ALIS sous le commandement de Jean-François Barazer.

Ce numéro du Te Reko Pārau peut être cité ainsi : Andréfouët S., Bionaz O., Liao V. 2022. Numéro Spécial MANA. Te 
Reko Pārau, 25, Direction des ressources marines, Papeete. 64 pages.
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Ce numéro présente les approches et les résultats principaux 

du projet MANA sous forme de fiches d’information synthétiques. 

Les résultats sont divisés en 4 thématiques principales

1) Hydrodynamique des lagons
2) Biologie des huîtres perlières
3) Application 

4) Synthèse

À la fin de chaque section 

se trouve aussi une fiche Résumé.

Ces thèmes et fiches apparaissent dans un ordre 

qui se veut logique, c’est-à-dire en essayant 

d’ordonner les thèmes en fonction de leurs 

influences sur les autres thèmes. Par exemple, 

le régime des vents influence la dispersion des 

larves qui elle-même influence le choix des zones 

de restockage. Ainsi, la figure 1 présente les liens, 

indiqués par des flèches, entre les différentes 

fiches. Une flèche partant d’un compartiment 

A jusqu’à un compartiment B signifie que le 

compartiment A a un effet sur le B, ou encore 

que le compartiment B a besoin de l’information 

du compartiment A pour être mis en œuvre. 

En caractère épais dans les cadres de la figure 1, ce sont les fiches qui 

donnent une information spécifique à chaque atoll tandis qu’en caractère normal, 

on trouve des informations plus générales, par exemple sur les méthodes utilisées.

Les fiches se veulent indépendantes. Elles peuvent donc être lues 

sans avoir forcément lu les autres. Par exemple, il n’est pas nécessaire 

de lire toutes les fiches avant celles de la “dispersion larvaire” pour 

comprendre la fiche “dispersion larvaire”. Toutefois, ces fiches en 

amont fournissent des informations complémentaires. On trouvera 

donc aussi quelques redites d’une fiche à l’autre, pour leur permettre 

d’être lue de manière indépendante et autonome.

Dans la mesure du possible, nous avons essayé de limiter l’usage de mots trop techniques ou spécialisés. Certaines 

fiches utilisent néanmoins des termes mis en gris clair qui sont expliqués simplement dans le glossaire ci-après. 
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ADN : l’Acide Désoxyribo Nucléique est une molécule biologique qui contient le code génétique des organismes 

vivants. Son analyse permet d’identifier les différentes espèces mais aussi un groupe (ou une famille) au sein d’une 
espèce, ou encore des individus d’une espèce. La génétique est la science qui analyse l’ADN.

Bathymétrie/bathymétrique : relatif à la profondeur de l’eau.

Benthos/benthiques : ensemble des organismes vivant sur le fond de l’océan ou des lagons.

Chronophage : qui demande du temps.

Conglomérat : (ou papa) plate-forme dure et fossilisées présente dans les atolls au niveau des motu, résultant de 

l’accumulation d’organismes du récif et de sédiments coralliens pendant des périodes où le niveau de l’océan était 

plus élevé que de nos jours.

Densité : le nombre d’individus par unité de surface (par mètre carré, ou kilomètre carré).

Déphasage : différence de temps, ou de distance, entre le sommet de deux ondes (par exemple, entre deux ondes 
de houles).

Détritique : qui est formé au moins partiellement de débris (coralliens).

Extrapolation : donner une valeur à quelque chose en fonction d’une tendance (par exemple : “le temps se réchauffe, 
il fait 30 degrés aujourd’hui, on extrapole que demain il fera 31 degrés”).

Flux : écoulement, qui se mesure en général en mètre cube par seconde.

Gamète : cellule reproductrice mâle ou femelle.

Hétérogénéisation : rendre les choses hétérogènes, par exemple en associant des éléments de nature différente.
 

Homogénéisation : rendre les choses homogènes, par exemple en associant des éléments de nature proche.

Hydrodynamisme/hydrodynamique : étude des mouvements des fluides, qu’ils soient liquides ou gazeux, et de ce 
qu’ils peuvent transporter.

Images/produits satellitaires : images ou cartes créées par l’analyse d’information fournie par des satellites.

Intertidal : espace côtier qui est sous l’eau à marée haute et à sec à marée basse.

Méroplancton : il est composé des larves d’espèces qui passent le début de leur vie dans le plancton.

Modèle : outil informatique permettant de reproduire et simuler la réalité.
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Modélisation : représentation par des programmes informatiques d’un système naturel ou de société par un 

modèle, en général plus simple et plus facile à appréhender que la réalité. 

Océanographique : relatif à l’étude scientifique du milieu marin.

Pathogène : qui peut causer une maladie.

Pélagique : ensemble des organismes qui ne vivent pas sur le fond mais qui nagent et flottent en pleine mer.

Physiologie/physiologiques : qui concerne l’activité d’un organisme vivant (nutrition, reproduction, etc.).

Phytoplancton : plancton végétal, composé d’organismes microscopiques capables de réaliser la photosynthèse et 

donc de tirer leur énergie du soleil, tout comme les plantes terrestres.

Pinacle : formation corallienne très verticale qui dépasse, atteint ou arrive tout près de la surface.

Plancton : ensemble des animaux et végétaux de très petites tailles flottant passivement ou activement dans les 

milieux aquatiques. Composé notamment de phytoplancton (végétal) et de zooplancton (animal).

Proxy : qui permet de représenter un paramètre plus facilement ou économiquement que le paramètre lui-même 

(par exemple : un bon proxy de l’activité perlicole d’un lagon est le nombre de bouées visibles sur le lagon).

Simulation : représentation d’un processus via un modèle mathématique.

Sondeur acoustique : appareil servant à mesurer la profondeur de l’eau grâce à des ondes de son.

Sondeur mono-faisceau : sondeur acoustique qui n’émet qu’une seule onde à la fois.

Sondeur multi-faisceaux : sondeur acoustique émettant plusieurs ondes à la fois, ce qui permet une plus grande 

couverture de l’espace à mesurer.

Statique : qui est fixe, qui n’évolue pas.

Sub-affleurant : qui est situé juste sous la surface, et donc qui n’est pas, ou presque pas, visible.

Unités géomorphologiques : une unité géomorphologique du récif est un élément du récif défini par son histoire 

géologique et sédimentologique, ses formes, et sa position dans l’espace du récif. Par exemple : un kaoa est un récif, 

souvent droit et perpendiculaire au rivage, formé par les coraux ou par l’accumulation de sédiments peu profonds 

pendant des dizaines ou centaines d’années. 

Zooplancton : comprend les animaux de petite taille qui se nourrit d’autres matières vivantes.

Septembre 2022 - N°25
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Photo 1 - Pose d’un capteur de pression sur 

la pente externe de Raroia, afin de mesurer 
la houle et les variations du niveau de la mer.

Photo 2 - Prélèvement d’eau à différentes 
profondeurs à Raroia.

Photos 3 et 4 - Les vagues océaniques contribuent 

au renouvellement des eaux du lagon.

Photo 5 - Instruments utilisés pour caractériser 

l’environnement du lagon à différentes profondeurs 
(filet à plancton, bouteille de prélèvement d’eau, 
sonde multiparamètres).

31 2

4

5
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Photo 1 - Le navire océanographique ALIS a été utilisé pour 

plusieurs campagnes de mesures dans les lagons perlicoles.

Photo 2 - Un laboratoire humide permet des analyses diverses 

d’échantillons d’eau ou d’animaux et leurs préservations.

Photo 3 - Son équipement permet le déploiement de sondes 

multiparamètres.

Photo 4 - Il permet aussi la plongée en scaphandre 

autonome (annexes, compresseur, etc.).

25

3
1

2 4

Septembre 2022 - N°25



26

H Y D R O D Y N A M I Q U E  D E S  L A G O N S



27

Septembre 2022 - N°25



28

H Y D R O D Y N A M I Q U E  D E S  L A G O N S



29

Septembre 2022 - N°25



30

H Y D R O D Y N A M I Q U E  D E S  L A G O N S



31

Septembre 2022 - N°25



32

H Y D R O D Y N A M I Q U E  D E S  L A G O N S



33

Septembre 2022 - N°25



34

Photos 1 et 2 - Inventaire des stocks 

d’huitres sauvages et mesures des tailles 

à Raroia et Takapoto.

Photo 3 - Juvénile de Pinctada margaritifera 

sur collecteur à Takaroa.

Photo 4 - Ferme perlière aux Gambier.

Photo 5 - Communauté peu profonde 

d’huîtres perlières et de bénitiers à Takapoto.

2

            3

4

5

1
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Huîtres perlières dans leurs 

habitats naturels de fond 

de lagon et de karena à :

Photo 1 - Raroia.

Photo 2 - Gambier.

Photo 3 - Ahe.

Photo 4 - Takapoto.

2
4

      3
1
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Photo 1 - Collectage à Ahe.

Photo 2 - Attente de la greffe aux Gambier.

Photo 3 -  Elevage et grossissement.

Photo 4 - Après la récolte et recyclage des coquilles.

1            4

3

2
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A P P L I C A T I O N S



51

Septembre 2022 - N°25



52
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A P P L I C A T I O N S



55

Septembre 2022 - N°25



56

A P P L I C A T I O N S



57

Septembre 2022 - N°25



Photo 1 - Perles noires et nacre albinos.

Photo 2 - Fermes à Mangareva.

Photo 3 - Un karena parmi les plus 

de 1600 que compte Raroia.

Photo 4 - Perles issues du lagon de Raroia.

Photo 5 - Survol du fond du lagon de Raroia 

dans la zone des trente mètres de profondeur.

58
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CRÉDITS :

Les données scientifiques utilisées dans les figures sont issues du projet MANA et ses participants, sauf indications 
ci-dessous. Quand une publication existe sur le sujet elle est indiquée dans les références. Toutes photographies de 
terrain © Serge Andréfouët, IRD, sauf indications ci-dessous.

HYDRODYNAMIQUE DES LAGONS
Fiche Température. Figure 1 : ©Seabird ; Figures 3 et 4 : d’après Van Wynsberge et al. (2020).
Fiche Régimes de vent. Figure 3 : d’après Dutheil et al. (2020).
Fiche Régimes de vagues. Figures 2 et 3 : d’après Dutheil et al. (2021) ; Figure 4 : d’après Aucan et al. (2021).
Fiche Géomorphologie. Figures 1 et 2 : Images Landsat, © USGS/NASA.
Fiche Bathymétrie. Figure 1 : Christian Friot/Géopolynésie ; Figure 2 : d’après Andréfouët et al. (2020).

BIOLOGIE DES HUÎTRES PERLIÈRES
Fiche Nourriture des huîtres. Figure 2 : Livret restitution projet FED Professionnalisation et Pérennisation de la 
perliculture (DRM 2011).
Fiche Croissance et ponte. Figure 1 : Océane Bionaz/IRD ; Figure 2 : d’après Thomas (2009). 
Fiche Les évènements connus de mortalité. Figure 2 : d’après Andréfouët et al. (2015).
Fiche Dispersion larvaire. Figure 2 : d’après Linard (2010).

APPLICATIONS
Fiche Comment valider les calculs. Figure 1 : d’après Thomas et al. (2012) ; Figure 2: d’après Andréfouët et al. (2021).

RÉFÉRENCES :

Andréfouët, S., Dutheil, C., Menkes, C.E., Bador, M., Lengaigne, M., 2015. Mass mortality events in atoll lagoons: 
environmental control and increased future vulnerability. Global Change Biology 21, 195–205.

Andréfouët, S., Genthon, P., Pelletier, B., Le Gendre, R., Friot, C., Smith, R., Liao, V., 2020. The lagoon geomorphology 
of pearl farming atolls in the Central Pacific Ocean revisited using detailed bathymetry data. Marine Pollution 
Bulletin 160, 111580. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111580

Andréfouët, S., Le Gendre, R., Thomas, Y., Lo-Yat, A., Reisser, C.M.O., 2021. Understanding connectivity of pearl 
oyster populations within Tuamotu atoll semi-closed lagoons: Cumulative insight from genetics and biophysical 
modelling approaches. Marine Pollution Bulletin 167, 112324. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112324

Aucan, J., Desclaux, T., Le Gendre, R., Liao, V., Andréfouët, S., 2021. Tide and wave driven flow across the rim reef of 
the atoll of Raroia (Tuamotu, French Polynesia). Marine Pollution Bulletin 171, 112718. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112718

Dutheil, C., Andréfouët, S., Jullien, S., Le Gendre, R., Aucan, J., Menkes, C., 2020. Characterization of south central 
Pacific Ocean wind regimes in present and future climate for pearl farming application. Marine Pollution Bulletin 160, 
111584. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111584

Dutheil, C., Jullien, S., Aucan, J., Menkes, C., Le Gendre, R., Andréfouët, S., 2021. The wave regimes of the Central 
Pacific Ocean with a focus on pearl farming atolls. Marine Pollution Bulletin 162, 111751. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111751

Linard, C. 2010. Écophysiologie et dynamique de la croissance coquillière de l’huître perlière, Pinctada margaritifera
(L.) : analyses moléculaires et microstructurales. Thèse IFREMER , 185 p. 

Thomas, Y., 2009. Ecologie larvaire de l’huître perlière (Pinctada margaritifera, L.), croissance et dispersion dans un
lagon d’atoll polynésien. Thèse IFREMER , 188 p.

Thomas, Y., Garen, P., Bennett, A., Le Pennec, M., Clavier, J., 2012. Multi-scale distribution and dynamics of bivalve 
larvae in a deep atoll lagoon (Ahe, French Polynesia). Marine Pollution Bulletin 65, 453–462. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.12.028

Van Wynsberge, S., Le Gendre, R., Sangare, N., Aucan, J., Menkes, C., Liao, V., Andréfouët, S., 2020. Monitoring 
pearl farming lagoon temperature with global high resolution satellite-derived products: An evaluation using Raroia 
Atoll, French Polynesia. Marine Pollution Bulletin 160, 111576. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111576

Septembre 2022 - N°25



Fare Ute - Immeuble Le Caill - 2e étage

B.P. 20 - 98713 Papeete, Tahiti, Polynésie française
Tél. : (689) 40 50 25 50 - Fax : (689) 40 43 49 79

Email : drm@drm.gov.pf

www.ressources-marines.gov.pf

       ressources marines

Plus d’infos, scannez le QR Code


