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ABSTRACT 

The CSIRO Division of Fisheries and Oceanography undertook a series of six cruises 
at two-months intervals, along the 110°E and between 32° and9°S, of which the principal 
aim was to assess the effects of changes in the hydrological environment on main biological 
components. The present paper deals with data from 93 hauls with a 5 ft. pelagic Isaacs-
Kidd midwater trawl (mesh width of the cod-end 0.366 mm), and represent an eflTort to 
combine partial results, already published by the Centre ORSTOM of Noumea, into a 
coherent whole. 

A quantitative analysis was carried out when organisms from the samples had been 
separated into four categories : plankton, macroplankton, micronekton and gelatinous 
organisms. Results display succession in time of peak abundances of those trophic levels 
originating with the June-July phytoplankton spring. 

Analyses of diflFerent groups on a species level show that distributions of certain 
organisms and characteristics of water masses and surface currents as evidenced by 
Rochford (1969), in that region are related. 

The Stomatopod larvae and the epipelagic Copepods apparently follow the movements 
of water masses of the South Equatorial Current and the West Australian Current which 
are the more noticeable features of the surface (0-50 m) circulation. Most of the Copepods, 
Phronimidae, and some Fishes Uke Vinciguenia nimbaria appear to be distributed in rela
tion with subsurface (100-200 m) low oxygen tropical and subtropical waters. Two species 
of deep-water Copepods supersede each other at \1°S which is an approximative latitudinal 
limit for two subsurface (200-500 m) waters. The distribution of Euphausiid species 
according to the different regions of the Temperature-Oxygen diagram shows their relation
ships with the hydrological properties along the 110° E meridian. 

In some instances no clearcut connection with the upper 500 m waters could be 
established : such species probably undertake dirunal migrations of a large amplitude 
and their distributions could be under the influence of deeper water. 

The seasonal fluctuations of abundance are often related to the reproductive cycles 
of the different species and diflfer somewhat in the North and the South of the prospected 
zone. In the northern part of that zone, the main reproductive period extends from Septem
ber to December and is sometimes followed by a secondary peak of reproduction ; however 
some groups may have more than two maxima of sexual activity and some may even' 
reproduce all the year round. In the south there is only one maximum which frequently 
occurred later than in the north. 

That type of survey could afibrd some evidence on latitudinal distributions, since 
one must keep in mind that it is difficult to assign the observed variations to fluctuations of 
the same population rather than to possible migrations across the merdian of various 
communities drifting with east-west surface and subsurface currents. 

* Presented at the ' Symposium on Indian Ocean and Adjacent Seas—Their Origin, Science 
and Resources' held by the Marine Biological Association of India at Cochin from January 
15 to IS. 1971. ' 12 to 18, 1971. 
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I N T R O D U C T I O N 

DURANT une ann6e (Aofit 1962-Aout 1963) six 'croisi^res biologiques saison-
ni^res' dans Test de I'^c^an Indien furent organis6es par le CSIRO^ Le Centre 
ORSTOM^ de Noumea con^u et realisa le programme des pr^l^vements au chalut 
p^lagique. 

Le plancton et le micronecton ainsi recoltes ont fait I'objet d'une etude sur 
la biomasse du macroplancton et du micronecton (Legand, 1969) et de travaux 
particulierssurlesCopepodes(Gueredrat, 1971), les Phronimidae (Repelin, 1970), 
les Euphausiac6s (Roger, 1966) les larves de Stomatopodes (Michel, 1968), les 
Leptocephales (Castle, 1969) et les Poissons mesopelagiques (Legand, 1967; 
Legand et Rivaton, 1967 et 1969). Nous reprenons ici I'essentiel de ces donnees 
et r6sultats dans une 6tude g6n6rale. 

METHODOLOGIE 

Les six croisi^res furent execut6es, tous les deux mois environ, le long d'une 
radiale situ6e sur le meridien 110° E de 9° 30'S ^ 32° S. Les stations de biologie furent 
occup6es tous les 1° 30' de latitude, (Fig. 1). Les pSches p6Iagiques furent program-

20°S 

30° S 

100° E 

Fig. 1. Position des stations. 

* Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. 
' Office de la Recherche Scientifique et Technioue Outre-Mer. 
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m6es tous les soirs vers 22h.00. L'^paisseur de lacouche prospect^e 6tait de 200 m. 
L'engin en utilisation 6tait un chalut' Isaacs-Kidd' de 5 pieds (1*5 m) d'envergure, 
dquip6 d'un bathym^tre (Hamon, Tranter et H6ron, 1963). Le filet 6tait compos6 de 
deux parties : une section principale comportant des mailles de 12 mm (6tir^es) 
et une section terminale conique de 50 cm de diam^tre k mailles n°2 (0"366 mm). 
La manoeuvre du navire itait effectuee de fa9on h obtenir un trait oblique du chalut 
a une vitesse d'environ trois noeuds. 

Les 6chantillons provenant de 93 pr616vements ont iti conserves dans du formol 
neutre^lO%. 

Les travaux n6cessitant I'intervention de donn^es quantitatives comparables 
d'une coUecte k I'autre, un facteur de correction a 6t6 calculi en fonction de I'impor-
tance de la colonne d'eau flltr^e k chaque. trait. 

ETUDE DESCRIPTIVE 
Generalites 

Pour chaque 6chantillon les organismes recoltds ont 6t6 arbitrairement r6partis 
en quatre categories que nous appellerons dans ce qui suit: macroplancton, micronec-
ton, plancton et organismes g^Iatineux et dont les volumes ont 6t6 mesur6s par d6pla-
cement. 

La cat6gorie ' plancton' est compos6e de petits organismes de taille faible 
(Copepodes, Ostracodes ) ainsi que des stades larvaires d'animaux classes 
dans les autres categories (Crustac6s principalement). 

A la fin de ce premier triage les groupes ci-dessous ont iii compt^s et pes6s: 

Pourcentage moyen 
du poids sec des 

6chantillons 
(a) Macroplancton 

Chaetognathes 2*3 
H^tdropodes , 0'3 
Pt6ropodes gymnosomes 1 2" 6 
Ptdropodes th6cosomes ) 
Phronimes 0'2 
Amphipodes autres que Phronimes 1*3 
Euphausides 5*2 
Carides • 10-1 
Sergestides 4'9 
P^n^ides 1-3 
Larves de Stomatopodes 1'2 
Larves Phyllosomes 0"1 

'. 29-5 
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Pourcentage moyen 
du poids sec des 

^chantillons 
(b) Micronecton 

Poissons 34*3 
Leptocephales 3'8 
Larves de Poissons autres que Leptocephales 3' 1 
C^phalopodes 2"1 

43-3 

(c) Organismesgelatineux 3'4 

(d) Plancton 23-8 

Si Ton ne considfere que les poids sees de ces quatre categories, on peut observer 
que leurs distributions g^ographiques se classent en trois types principaux (Fig. 2). 

— un seul maximuni au nord de la radiale : plancton et grands Crustaces 
du macroplancton 

— un maximum principal au nord et un maximum secondaire vers 24°S : 
micronecton 

— un maximum principal au sud et un maxirnum secondaire vers 24°S : 
organismes gdlatineux. 

On notera de plus une variation en latitude marquee du poids individuel moyen 
de certains organismes holoplanctoniques, h I'intdrieur de chaque groupe les plus 
grandes tailles moyennes se trouvant: 

. au nord de la radiale : (H6t6ropodes, Poissons et la plupart des grands 

Crustaces: Carides,Sergestides,Euphausides) 

. au centre de la radiale : (Annelides et Pteropodes) 

. au sud de la radiale : (Cephalopodes,ChaetognathesetP6n6ides). 

La majorit6 des groupes du macroplancton et du micronecton ont une distri
bution saisonniere bimodale tant pour les nombres d'organismes r^coltes que pour 
les biomasses correspondantes. 

Les frequences maximales, compos^es des animaux les plus jeunes, sont con-
centrdes dans la periode d'Aout h Novembre tandis que des maxima secondaires 
composes d'animaux plus grands, serablent les pr6c6der de six h neuf mois dans la 
majority des cas. Les p6riodes defavorables au plus grand nombre de groupes 
seraient; F6vrier—Mars dans le nord de la radiale, Mai-Juin dans le sud, Septembre 
dans le nord et le centre (Fig. 3). 

En Septembre 1962 une chute soudaine de biomasse dans tous les groupes, 
h I'exception des organismes gelatineux, a affects la presque totalit6 de la radiale. 
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^idrMC(i) 

latitud* 32* 30* 27' 24' 21' 18' IS* 14' S'SOS 

Fig. 2. Variations latitudinales des moyennes annuelles, en poirsisec, par trait, des quatre 
categories r6coltees. 
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Fig. 3. Variations saisonnifcres des moyennes par radiale, en poids sec, par trait des quatre 
categories r^colt^s. 
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Copepodes 

La maille n°2 du cul de chalut a permis de recolter pour I'ensemble des croisiferes 
plus de 250,000 Copepodes. Parmi les Calanoldes qui forment I'essentiel de ce 
groupe, 100 esp^ces ont dte inventoriees et les 39 plus representatives, tant du point 
de vue quantitatif que du point de vue 6cologique, ont fait I'objet de comptages 
(Gueredrat, 1971). Numeriquement I'ensemble des Copepodes presente une 
distribution oii les frequences annuelles d6croissent du nord au sud assez 
lentement, puisque la moyenne annuelle des effectifs ne diminue que de moitie 
du nord au sud, et cette decroissance n'est pas decelable de Septembre h Novembre 
(Fig. 4). 

>aii Si j Dti N»v D<c J»nv f«v Vars Avnl Mai Juin Juillil AoOl 

E l U i nooo — ioso •»ADoo 

Fig. 4. Distribution latitudinaie et saisonniere des effectifs des Copdpodes Calanoldes. 

Au niveau des espfeces les variations latitudinales moyennes pour Tannic sont 
gdn6ralement plus marquees. Deux limites des distributions apparaissent approxi-
mativement ^ 14°S et 26°S, et nous pouvons distinguer les six types principaux de 
distribution qui sont 6num6r6s ci-dessous. 

1. Esp^ces dont les maxima de distribution sont uniquement situis au nord de 
la radiale (approximativement au nord de 14°S) : Undinula vulgaris, Paraeu-
chaeta russelli, Labidocera acuta, Candacia pachydactyla, Rhincalanus cornutus, 
Scolecithrix danae, Fleuromamma quadrungulata, Lophothrix latipes et 
Euchaeta marina. Les trois premieres especes n'existent d'ailleurs qu'au 
nord de 14° S. 

2. Especes dont les maxima de distribution sont situ6s au centre de la radiale 
(14°S a 26°S) : Haloptilus spiniceps, Neocalanus robustior, Euchirella brevis, 
Arietellus aculeatus, Labidocera detruncata et Eucalanus attenuatus. 

3. Espfeces ayant une Idg^re dominance d'abondance au sud: Pleuromamma 
abdominalis, Undeuchaeta plumosa, Euchaeta media, Chirundina streetsi, 
Euchirella messinensis, Undeuchaeta major et Candacia bipinata. 
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4. Espfeces dont les maxima de distribution sont uniquement situ^s au sud de 
la radiale (approximativement 26°S) : Candacia oethiopica, Rhincalannus 
nasutus, Euchaeta pubera. 

5. Esp^ces 6galement r^parti^ sur toute la radiale : Pleuromamma xiphias, 
Scottocalanus securifrons, Euchirella bitumida et Euchirella curticauda. 

6. Espfeces bimodales ayant leurs maxima au nord et au sud: Euchirella 
rostrata et k un moindre degre de diff^renciation Undeuchaeta plumosa. 

Sur le plan saisonnier I'ensemble des Cop^podes (Fig. 4), montre un maximum 
d'abondance trds net d'Aoflt h Novembre dans le nord et limits k la fin de cette 
periode dans le sud, suivie d'une leg^re recrudescence de Mars k Juin. Le maximum 
principal printanier avec son 16ger decalage dans la partie sud se retrouve pratique-
ment pour toutes les especes, alors que le maximum secondaire s'observe surtout 
chez les esp6ces nordiques, ou dans la population septentrionale des especes plus 
largement r6parties. 

Euphausiaces 

Suivant la m^thodologie employee on pent penser que sur le plan quantitatif 
les Euphausiac6s sont captur6es de mani^re significative pour les individus dont 
le poids individuel moyen est sup^rieur k 10 mg environ. 

La distribution annuelle de la biomasse totale (Fig. 5) fait apparaitre, a I'excep-
tion d'un pic isole en Mai k 23°S dfl k la seule espece Thysanopoda tricuspidata, d'une 
part: une plus grande richesse de la moiti6 nord de la radiale, d'autre part: une 
abondance maximale en Septembre-Novembre. Pour I'ensemble des stations, la 
biomasse moyenne par trait de 60 minutes s'61^ve ^11-3 grammes (poids humide). 

Aout Sept Oct Nov. Die. Jinv. Fiv- Man Avfil Mat Juin Juil. AaSt 

>2)g V/Z/A in I ] ,g r''̂ îi'i'i-l *10|| 

Fig. 5. Distribution latitudinale et saisonniere des Euphausiac6i (Biomasses en grammes)' 

Sur les quelque 44,000 specimens r^coltes, seules les especes du genre Thysanopoda 
ont 6t6 6tudi6es en detail. Ce genre est en eflFet constitue par des organismes de grande 
taille, particulierement bien 6chantilloim6s par le chalut IKMT, et qui repr6sentent 
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plus de 50 % de labiomasse totale des Euphausiac6s capturees entre 10 et 23°S, depas-
sant sporadiquement 80% ; son importance ne decroit que l^g^rement au nord de 
10°S, mais par contre, au-dela de 29°S il ne s'iriscrit plus que pour moins de 20 % du 
total, le genre Euphausia devenant alors predominant (Fig. 6). Sept especes de 

«t<i *m fci. 9m. Ft< Mt t i Avril Mai Jain Jail Hall 

mmn. t'l'-^ifflj ^ a 

Fig. 6. Distribution iatitudinale et saisonniere du pourcentage du genre Thysampoda par 
rapport Al'ensemble des Euphausiac^s. 

Thysanopoda ont ete reconnues, (Boden, Johnson et Brinton, 1955) ; I'identifi-
cation des femelles de T. subaequalis s'averant incertaine, cette espece n'a pas ete 
s6par6e de T. aequalis dont elle est tr^s proche (Boden et Brinton, 1957). 

—T. tricuspidata s'etablit pr6ferentiellement entre 10 et 23°S ; la limite sud 
de repartition se situe Vers 29°S. 2671 specimens ont et6 rdcolt^s. 

—T. monacantha se r6vele sensiblement plus septentrionale, avec une abon-
dance maximale entre 9 et 19°S. L'espece se rencontre ndanmoins 
jusqu'a 29°S, et 1549 individus ont ete captures. 

— T. aequalis — T. subaequalis (au total 3732 organismes) presentent une 
aire de distribution tr^s vaste, peut-6tre en raison du fait que les zones 
peupl^es par ces deux especes ne coincident pas exactement. On les 
rencontre sur toute I'etendue de la region prospect^e, avec un maximum 
entre 15et25°S. 

— T. obtusifrons, representee par 1342 specimens se distribue au centre de 
la zone couverte ; partculierement abondante entre 14 et 29°S, elle 
disparait h la fois au nord de 10°S et au sud de 32°S. 

— T. pectlnata a ete capturee en trop faible quantite (65 individus) pour se 
preter k une etude de distribution. L'espece parait neanmoins plus 
abondante dans la moitie nord de la region. 

— les 11 T. cristata r6coltees se repartissent sur I'ensemble de I'aire pros-
pectee. On pent noter que cette espece profonde n'a pt Stre que tres 
mal echantiUonnee par des traits ne depassant pas la profondeur de 200m. 
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La biomasse moyenne d'Euphausiac^s par station en fonction de la saison 
s'^tablit de la maniSre suivante (poids humides, en grammes): 

Aoiit-Septembre : 12 g. —Octobre-Novembre : 21 g.—Janvier-F6vrier : 8 
g. —Avril: 9 g. —Mai-Juin : 11 g. — Juillet-Aoflt: 8 g. 

on constate que I'amplitude maximale de la variation chiffrable par un facteur 
de2'6estfaible. 

Toutes les esp^ces participent k la rechesse de la p6riode Octobre-Novembre. 
L'abondance se prolonge jusqu'en F6vrier-Mars pour T. monacantha, tandis que 
T. tricuspidata montreen plus une valeur isol6e tr^s forte en Mai-Juin. 

Groupe interm^diaire 

Poissons Et Larves De Foissons 

Les 23 esp^ces de Poissons presentes dans plus de 20% des stations ont 6te 
class^es, d'apr^s la position en latitude de leur maximum annuel d'abondance, 
en quatre groupements, qui correspondent, ne I'oublions pas, beaucoup plus k la 
description des 6chantillons, qu'a la biologie des esp^ces (Fig. 7). 

Groupe subtropical : Lampanyctus alatus 
Benthosema simile 
Scopelopsis multipunctatus 

Diaphus diadematus 
Notolychnus valdiviae 
Vinciguerria nimbaria 
Ctenoscopelus phengodes 
Hygophum reinhardti 
Idiacanthus fasciola 
Lampanyctus pyrsobolus 
Melamphaes suborbitalis 
Lampanyctus niger 

Gonostoma rhodadenia 
Diplophos taenia 
Lampanyctus macropterus 
Diaphus lutkeni 
Diaphus microps 

(deux maxima d'abondance de latitudes diff^rentes, 
mais aussi, esp^ces k maxima peu nets) 

Chauliodus sloanei 
Ceratoscopelus tocourendi 
Valenciennellus tripunctulatus 
Bregmaceros maclellandi 
Ichthyococcus ovatus 
Diaphus rafinesquei 

Notons que les espfeces ne sont representees ici que par leurs adultes et stades 
juv6niles; les larves sont en effet beaucoup plus dispers6es g6ographiquement et 
aj outer leurs nombres et occurrences tendrait k diminuer I'importance relative des 
maxima. 

Groupe tropical 

Groupe 'bimodal' 
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GROUPE SUBTROPICAL 

6.2 ^ ^ o , o ' 

GROUPE BIMODAL 

( iV orTiiiiirr'î ,̂ ^^ . 
(J 4,4 \ V tripunctulatus y^ \ 
vj I I ? 1 9 I I , -I 
9*30 12* 15' 18" 21" 24* 27' 30* 32' 

Fig. 7. Variations latitudinsles des moyennes annuelles des efiFectifs des Poissons. 
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Ainsi la distribution des adultes de Vinciguerria attenuata est ttbs nettement 
bimodale, surtout si Ton consid6re le grand nombre de ces Poissois captures sur ce 
m6me m^ridien et dans les mSmes conditions autour de 40°S : I'adjonction des larves 
en ferait plutot une espfece interm^diaire. Vinciguerria poweriae est une esp6ce typique-
ment subtropicale, raais les adultes ne depassent pas 27°30'S alors que les larves de 
cette espfece se rencontrent jusqu'^ 23°00S. 

Au total il semble que des maxima d'abondance peuvent caractiriser des regions 
bien ddlimit^es de la radiale. La fronti^re de I'ichthyofaune tropicale et du stock 
nord des esp^ces franchement bimodales apparait nettement marqude entre 15° et 
18°S, celle du groupement subtropical entre 24° et 26°, les esp^ces interm^diaires, 
les plus abondantes, se d6veloppant de 20° i 26°. 

Prenant comme estimation du degr6 des exigences 6cologiques le coeflScient 
de varation de la frequence moyenne observ^e par station d'occurrence (Legand, 
1969), on remarque que les esp&ces tropicales et subtropicales, ofi les Myctophid^s 
dominent, paraissent dcologiquement moins toldrantes que les esp^ces interm^diaires 
plus frdquemment captur6es par nos m6thodes. 

A S O N D J F M A M . J J -A 

Fig. 8. Distribution latitudinale et saisonnidre des effectifs des Phronimidae . . . . lin i e des 
eaux tropicale et subtropicale k. teneur minimaled oxyg^ne dissous. 

Ces grOupements g6ographiques se distinguent aussi les uns des autres par 
le cycle annuel de leurs abondances. Si pour toutes les esp^ces les variations quanti-
tatives semblent identiques d'Aoflt a Janvier (maximum en Octobre suivi d'un 
minimum en D6cembre-Janvier), on note d'importantes diffdrences k partir de 
Janvier : d'une part, les espfeces interm6diaires, Vinciguerria nimbaria en particulier, 
altement alors en abondance avec les espfeces subtropicales, d'autre part, lorsqu'existe 
un second maximum bien individualist, il api)aratt d'autant plus pr6cocement que 
I'espece est plus nordique. On observera aussi que les cycles des esp^ces tropicales 
et subtropicales sont plus contrast's que ceux des espices interm'diaires, 
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Phronimides 

Les 8 esp̂ qjiB g^n^ralement admises par les auteurs ont 6te reconnues parmi 
les 4200 specimens coUectds. 

Leur repartition g6ographique met en evidence deux aires de concentration 
dispos6es de part et d'autre d'une region aux populations clairsemees s'6tendant de 
23 h 26°S (Fig. 8). 

Compte tenu des distributions specifiques il est possible de reconnattre 3 groupes 
(Fig. 9): 

1. Esp^ces r^sidant principalement dans les eaux situ6es au nord de 23°S : 
Phronima soUtaria, P. curvipes et P. pacifica. 

2. Espece se localisant exclusivement au sud de 26°S : P. colletti 

3. lE,%ii)hceshio\Msvhpa.ttition: Phronimasedentaria,P. atlantica, P.stebbingi 
et Phronimella elongata. 

Fig. 9. Variations latitudinafes des moyennes annuelles des effectifs, par traits, A : Phronima 
sedentaria, B : P. atlantica, C : P. solitaria, D : P. pacifica, E : P. curvipes, F : P. stebbingi, G : Phro
nimella elongata. 

Sur le plan de revolution saisonni^re on releve pour Tensemble des Phronimidae 
un maximum principal au printemps. Toutefois, des proliferation secondaires 
peuvent prendre place 6galement en automne. 

Larves De Stomatopodes 

Ces organismes meroplanctoniques ont 6te rencontres sur la radiale dans 89 % 
des traits. 793 larves ont 6te examinees; 703 appartenant a 3 families (Tableau 1) 
ont ith s^par^es en 17 espfecesi, a Tinterieur desquelles diff6rents stades ont Hi recon-
nus ; la syst6matique des larves de Stomatopodes e§t encore mal connue et sur les 
18 esp^ces individualis^es 9 seulement ont 6t6 raccordees aux adultes correspond-



TABLEAU 1. 

Lysiosquillidae Squillidae Gonodactylidae 

Espies 

Nord 
9°S 
i 
20°S 

Coronida ? sp. Oratosquilla holoschista (Kemp, 1911) 

Oratosguilla woodmasoni (Kemp, 1911) 
sp. C 
sp. G 

PseudosquUla oculata (BTUV.6, 1836-44) 

s 
^ Especes 

Sud 
20°S 
a 
32°S 

sp. B Pseudosquillopsis sp. ? 

Espices 

ambivalentes 

LysiosquiUa 

sulcirostris (Kemp, 1913) 

sp. A 

sp. D 

HarpiosquUla raphidea (Fabricius, 1798) 

sp. E 
sp. H 

PseudosquUla cUiata (Fabricius 1787) 

Odontodactylus brevirostris (Miers, 1884) JO 

Alima hyatina (Leach, 1817) 
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ants. Les series larvaires de chaque espfece sont incompletes les premiers stades sont 
absents probablement h cause de I'^loignement des c6tes de I'ensemble des stations. 

DuNordauSud,(Fig. 10), ens'61oignantdelac6tede Java, on trouve une 
zone oil les larves sont abondantes et on observe ensuite une d^croissance tigalihie 
yasqu'h 16°S; h partir de 20°S la radiale devient parallMe h la c6te australienne, 
la repartition est alors plus homogene avec toutefois un leger maximum vers 28°S. 
Cette distribution rend compte de I'importance de la position des stations par rapport 
aux c6tes et laisse entrevoir de part et d'autre de 18°S I'existence de deux groups de 
larves I'un originaire des lies de la Sonde et I'autre dela c6te australienne. 

16* 

15" 

iv 

> 25' 

30' 

• X I T : 

^C^M;;;-^ 
ocs*:̂  

' ^ ^ 

Group* NORD 

Zoni U racouvrenont probable 

Groupa SUD 

f io ' f 

Uiituda SUD 

Fig. 10. Variations latitudinales des moyennes annuelles des eflfectifs, par trait, des larves 
de Stomatopodes. 

La distribution des espices apporte une confirmation k I'existence de ces deux 
groupes (Tableau 1). En effet, cinq esp^ces sont representees uniquement entre 9°S 
et 20°S et deux espfeces entre WS et 32''S ; huit sont observees dans les deux zones. 
^I!P^"" P^ii^tration des deux groupes semble se situer suivant les croisiferes entre 
17 S et 20°S, la limite moyenne etant IS'S. De plus dans la zone nord, la frequence 
maximale s'etale sur une longue periode d'Avril h Novembre alors que dans le 
Sudelle est limiteede Mars ^Mn. 
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VARIATIONS LATITUDINALES D'ABONDANCE 

D'apres Rochford, au point de vue hydrologique, la zonation verticale moyenne 
sur la radiale de la surface k 500 metres comprendrait trois couches distinctes pour 
lesquelles les variations latitudinales sont diff6rentes. Les limites approximatives 
de ces couches sont respectivement O-50 metres, 50-200 et 200-500 metres. Les 
traits ayant toujours et6 effectues k la meme heure et n'6chantillonnant qu'une seiile 
couche nous ne disposons d'aucune information directe sur la distribution verticale 
et les migrations des esp^ces recolt^es. Aussi nous tenterons seulement de mettre 
en Evidence les relations qui peuvent exister entre les distributions observ6es et la 
repartition des masses d'eaux dans les differentes couches. 

La couche de surface est dominie au Nord de 18°S par le courant Equatorial 
sud, portant k I'ouest, qui voit son extension fluctuer et se reduire en periode estivale 
par I'apparition au nord de 10°S du contre courant de Java (eaux dessal6es et plus 
chaudes) portant vers Test et I'extension vers le Nord de I'eau subtropicale qui 
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Fig. 11. Distribution des espfeces d'Euphausiacds dans le diagramme tempdrature-Oxvg^ne 
a 300 m (nombre moyen d'individus par station) A : MN : Extreme Nord, N : Nord, CN : Centre 
Nord, C : Centre, CS : Centre Sud, SS : Extrfime Sud. 

constitue le courant ouest australien et occupe la partie sud de la radiale. La limite 
nord de ce dernier courant a sa position la plus nor dique d'Octobre k Janvier, et la 
plus sud en Mai. Ces fluctuations correspondent sans doute k des circulations 
complexes (Rochford, 1969), dont certaines composantes nord-sud seraient 
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susceptibles d'amener sur la radiale des eaux ayant baign6es les cdtes australienaes, 
d'autres au contraire apportent des eaux oc6aniques du sud-ouest. 

Les larves de Stpmatopodes qui d6rivent des cotes ferment de bons indicateurs 
de la circulation superficielle et leur distribution est en effet calqu^e sur le schema 
des courants de surface. Dans la partie nord de 9° S a 18° S leur maximum de Mai h 
Octobre correspond k la p6riod0 pendant laquelle le courant Equatorial sud connait 
son maximum d'intensit6 etd'extension vers le sud. Leur mipimum de Janvier k ddbut 
Avril correspond k Taction du contre courant de Java qui empSche alors la derive 
nord-sud des larves. Dans la partie sud de 18° S^ 32° S, le maximum de Mai correspond 
k I'existence d'un courant nord-sud baignant les cotes australiennes. Le minimum 
d'Octobre k Janvier est en relation avec les courants d'eaux subtropicales qui venant 
du sud-ouest ne sont pas susceptibles de se m^langer avec des eaux coti^res. La 
distribution des larves phyllosomes (Chittleborough et Thomas, 1969) prEsente de 
grandes analogies avec celle de Stomatopodes. 

Pour les organismes holoplanctoniques un certain nombre d'esp^ces semble 
aussi avoir des distributions influencEes par I'hydrologie de cette couche. Parmi 
eux on pourrait citer les esp^ces de Cop6podes dont les eflfectifs maximaux sont 
limit^s au Sud a 14°. Plus pr6cis4ment Undinula vulgaris, Undinula darwiniet Candacia 
pachydactyla sont des esp^ces neritiques et d^rivent trfes probablement des cotes 
voisines. Ajoutons aussi Rhincalanus cornutus qui, quoique oceanique, est super
ficielle comme les pr6c6dentes. 

La frequence Elevee des organismes meroplanctoniques et des especes n6ritiques, 
en particulier dans la partie nord de la radiale, montre I'intensitE des m61anges qui 
peuvent exister entre les eaux cotiferes et les eaux du large sous Taction des courants 
superficiels. 

la couche de 50 a 200 m est caract6ris6e (Rochford, 1969) par des eaux k 
minimum d'oxy^ne d'origines diff6rentes, qui permettent de distinguer de part 
et d'autre de 26° S Teau tropicale (20-26°C et 34.50-35.70 %J et Teau subtropicale 
(15-19°C et 35.30 %o). Au nord de 16° S le minimum ne se distingue plus des eaux 
profondes et au m6me niveau on trouve une couche d'eau tropicale superficielle 
pauvre en oxygene. 

Trois especes Euchaeta pubera, Phronima colettitt Vinciguerria poweriae soat 
presentes exclusivement dans Teau subtropicale; d'autres espfeces, Undeuchaeta 
plumosa, Euchaeta media, Chirundina streetsi, Candacia bipinata Lampanyctus 
alatus, Benthosema simile et Scopelopsis multipunctatus y ont leur maximum de 
development mais s'dtendent plus au nord. II semble que ces distributions soient 
li6es k la d6croissance de la temperature vers le nord. Ces especes paraJssent se 
developper prefdmtiellement dans les eaux k temperatures inferieures k 20°C dont 
Tisotherme k 100 m suit sensiblement la separation des deux masses d'eaux. 

Un nombre eieve d'especes presentent par contre leur maximum dans les eaux 
tropicales. Au nord de la radiale dans Teau oil le minimum d'oxyg^ne n'est pas 
nettement dififerencie Scolecithrix danae, Pleuromamma quadrungulata, Lophotrix 
latipes et Paraeuchaeta russelli tt tous les Poissons du groupe tropical montrent 
leur maximum. D'autres espices ont leur maximum bien caracterise dans Teau 
tropical k minimum d'oxygfene Phronima solitaria, Phronima pacifica, Neocalanus 
robustior, Euchirella brevis, Haloptilus spiniceps, Arietellus aculeatus, Thysanopoda 
obtusifrons et Thysanopoda aequalis-subaequalis et le groupe des Poissons inter-
mediaires. Par contre Euchaeta marina, Eucalanus attenuatus, Phronima curvipes 
ont leur abondance maximale s'etendant sur la zone nord et centrale-. 
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Certaines esp^ces presentent deux maxima, I'un qui correspond a I'eau subtropi-
cale ̂  minimum d'oxyg^ne dissous et I'autre dans I'eau tropicale. Ces deux concentra
tions d'organismes sont s6parees par une zone d'appauvrissement marquee. C'est 
en particiSier le cas pour Valenciennellus tripunciulatus, Euchirella rostrata et a un 
moindre degr6 Thysanopoda pectinata. 

La limite entre eaux tropicale et subtropicale vers 14° S dans la couche 200-500 m 
semble influencer la distribution de certaines especes. Ces espSces quoique r6colt6es 
de 0 ^ 200 m de nuit not sans doute un habitat diume plus profond. Par exemple 
dans le genre Pleuromamma d'eau profonde, P. abdominalis a son minimum dans 
I'eau tropicale alors que P. qmdrungulata y a son maximum. Pour les Euphausiaces, 
si on situeles difif̂ rentes stations effectu6es dans un diagramme Temp^rature-Oxygene 
a 300 m (Fig. 11 A), on constate que la distribution des esp6ces n'est pas indifferente 
par rapport k ces deux param^tres (Fig. 11 B a F). 

Certaines especes sont distribuees uniform6ment le long de la radiale et semblent 
done tr^s tolirantes. D'autres prdsentent des variations qui ne seraient pas en liaison 
avec les diverses masses d'eaux individualis^es dans la couche 0-500 metres, elles 
pourraient repondre pricipalement h. des facteurs biotiques du milieu ou aux 
caract^res hydrologiques des couches plus profondes ou d'eau de melange. 

VARIATIONS D'ABONDANCE AU COURS DE L'ANNEE 

A partir de prel^vements concemant une seule radiale ^chantillonn^e durant 
une ann6e seulement, il est tres difficile de determiner si les variations d'abondance 
que Ton observe sont dues h. des facteurs saisonniers ou refldtent simplement I'^chantil-
lonnage de populations differentes entraJn^es par les derives oc^aniques.Ces distribu
tions montrent cependant que certaines especes pr6sentent des variations d'abon
dance en relation avec leur cycle biologique. 

Au niveau des grandes successions trophiques c'est le potentiel nutritif represente 
par le phytoplancton qui semble etre le facteur causal principal des variations d'abon
dance. II apparait en particulier que dans le nord de la radiale (Fig. 12) I'abondance 
maximum du petit zooplancton h tendance herbivore suit de trfes pr6s celle du 
phytoplancton (juin a aoflt d'apr^s Humphrey et Kerr, 1969); un mois apr^s c'est 
la cat6gorie plancton r6colt6 par I'lKMT qui pr6sente son maximum suivi h. un 
mois d'intervalle de I'abondance du macroplancton et du micronecton. Ce d6phasage 
de I'ordre de 3 mois avec la poussee zooplanctonique primaire et le macroplancton 
est tout k fait en accord avec les estimations de 63 ^ 88 jours fournies par Vinagradov 
et Voronina (1962) pour ce mSme ocian. Dans le sud les successions de ces niveaux 
ne sont pas aussi nettement marqu6es, laissant presager des variations de moindre 
amplitude ou la presence de plusieurs populations au cours de l'annee. 

Au niveau des especes le maximum de d6veloppement des Copepodes (AoQt-
Novembre) se situe tout de suite aprfes celui du phytoplancton. Plus pr6cisement 
pour £•. wanna on observe lepourcentage maximum defemelles porteuses de sperma-
tophores d'Aoflt k Septembre et I'abondance maximum de I'esp^ce est alors due 
en grande partie h la presence de cop6podites. 

Pour les especes m6roplanctoniques qui d^rivent des c6tes (larves de Stomo-
topodes) et dont la rdpartition est superficielle, les variations saisonni^res vont 
etre en rapport avec la circulation de surface (Fig. 13). Pour les especes sud les 
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stades qui apparaissent sur la radiale en Janvier-F6vrier sont des stades jeunes qui 
doivent correspondre au d^but de la p6riode de reproduction sur la cote australienne 
au moment oil les eaux de surface d6passent 21 °C. Les derniers stades jeunes sont 
trouves en Juillet et seraient I'indice des demi^res 6closions en Mai. Quant aiix 
stades plus 6volues on les observe de Mai k Octobre. On trouve done sur cette partie 
de la radiale un cycle bien individualise correspondant k une seule p6riode de repro
duction sur la c6te australienne avec apparition successive des stades. L'intervalle 
moyen de six mois qui s^pare ces apparitions fournit done une estimation de la 
dur6e du cycle planctonique de ces especes. Pour les esp^ces nord les stades jeunes 
paraissent presents k peu pr^s toute I'annee laissant presager d'une reproduction 
quasi continue sur les cotes de Java oil la temperature des eaux de surface reste 
toujours elev6e. Le melange des stades s'observe assez loin vers le sud mais on note 
cependant un certain vieillissement de la population vers le large indice probable 
d'une continuation des mues. Quant aux especes qui ont un stock dans le nord et 
un dans le sud, elles pr6sentent deux cycles distincts suivant la region. 

Chez certaines especes de Fhronimidae I'activit^ reproductrice semble etre 
en rapport avec les saisons, tandis que chez d'autres au contraire on observe des 
multiplications a toutes les epoques de I'ann^e. Les saisons etant en rapport avec 
la latitude les ph^nom&nes sexuels observes chez certaines especes ne concorderont 
pas entre les regions nord et sud de la radiale. 

Dans le groupe nord, on pent en consequence distinguer : 1. les espSces h. 
cycles saisonniers concomitants des deux poussees planctoniques du printemps et 
de I'automne : Phronima sedentaria, P. solitaria, P. pacifica et Phronimella elongata. 
2. les especes h cycles multiples : P. atlantica, P. curvipes et P. stebbingi. 

Dans le groupe sud, on ne note pas d'especes a cycles multiples et les pontes 
automnales et hivernales sont parfois totalement suspendues. Tel est le cas pour 
P. atlantica, P. stebbingi, P. colletti et Phronimella elongata. D'autre part on relive 
un retard des pontes printani^res par rapport k celles du nord de la radiale. 

Six especes repr^sentant 43.5 % du nombre total des Poissons ont 6te etudiees 
plus en detail, Benthosema simile, Lampanyctus alatus, Scopelopsismultipunctatus, No-
tolychnus valdiviae, Vinciguerria et Gonostoma rhodadenia. Les poissons captures de 
ces especes sed6placentapparemment vers leNord^partir dumois d'aoflt et surtout 
d'octobre k mars, puis plus rapidement vers le Sud, d'Avril k Juin. Les larves et stades 
juveniles sont en moyenne recolt6s plus au nord que les adultes. Ce d^placement 
estival apparent vers le Nord est tres marqu6 chez 5'. multipunctatus oil Ton peut 
6valuer k 900 milles son amplitude et oil il coincide avec la maturation somatique. 
Avec toutes les reserves que suscite 16gitimement notre mode d'6chantillonnage, 
il semble que cette esp&ce fraie dans le Sud de la radiale en Juillet-Aoilt: les stades 
juveniles accomplissent ensuite leur croissance somatique au cours de leur migration 
vers le Nord oU copimence en Mai le d6veloppement de leurs gonades: la maturation 
genitale s'achfeverait en Juin pendant leur d^placement vers le Sud. Tout ce cycle 
biologique du S. multipunctatus parait se d^rouler en une ann^e seulement 
(Fig. 14). 

CONCLUSION 

II apparait qufe le seul examen d'une radiale bien qu'elle soit echantillonnde 
toute I'annde ne saurait suflSre k d^finir convenablement la region 6tudi6e. En effet, 
il n'est possible de mettre en Evidence dans ce cas que des variations Nord-Sud 
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et k part la couche de surface oti le systfeme des courants est relativement bien connu 
il est impossible de dire si les variations latitudinales observees proviennent du 
mouvement N—S des masses d'eaux tropicales et subtropicales oii d'une variation 
de leurs limites lors de d^placement E-0. 

N6anmoins,il semble que les espfeces dont le domaine d'habitat est assez super-
ficiel se r^partissent en fonction des eaux tropicales et subtropicales, d f̂inies par 
Rochford, (Tableau 1) et prisentent des variations saisonniferes d'abondance en 
rapport avec les p^riodes de reproduction. II est d'ailleurs remarquable que des 
p^riodes de reproduction soient diff6rentes dans la partie nord et sud de la radiale, 
les esp^ces ambivalentes ont deux cycles de reproduction distincts suivant leur 
localisation. 

Pour les esp^ces dont le domaine des variations nycth6mdrales est beaucoup 
plus vaste, en particulier Euphausiacds et Poissons, il semble que les relations avec 
les masses d'eaux superficielles soient beaucoup plus imprdcises et que les p6riodes 
de reproduction en particulier pour les Poissons sont h peu pibs r6parties sur toute 
I'annde ce qui ne semble pas dtonnant si c'est I'influencede leur habitat profond aux 
caract^ristiques relativement constantes au cours de I'ann^equi I'emportesur celle 
de leur habitat de nuit plus superficiel. 
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