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Afin de suivre les changements du climat et leurs 
conséquences sur les faunes d'invertébrés marins 
pendant le cénozoïque (ères tertiaire et quaternaire), 
cette période récente de la vie sur la terre, qui ne re
présente que 65 millions d'années face aux 4,7 mil
liards d'années, âge supposé de la planète, il paraît 
nécessaire de présenter une petite introduction sur 
les climats. On montrera ainsi la place de grands évé
nements, tels que les deux dernières glaciations, 
celles-ci étant de courte durée par comparaison avec 
les périodes de réchauffement qui, elles, ont favorisé 
la grande diversité des faunes et des flores. 

Il est naturel de chercher à définir le c l imat par c o m p a r a i 
son avec l ' é p o q u e actuel le , sachant que la p lanè te se d iv ise en 
r é g i o n s c l i m a t i q u e s t r o p i c a l e s , s u b t r o p i c a l e s , t e m p é r é e s e t 
f ro ides et d o n t on c o n n a î t les l imi t e s . C e p e n d a n t , ces c o u 
pures la t i tud ina les peuven t ê t re q u e l q u e peu modi f iées sous 
l ' in f luence des couran t s (par e x e m p l e Gul f S t ream, H u m b o l t , 
Bengue la . . . p o u r l ' a c tue l ) . Par a i l leurs , la p r é s e n c e ou l ' a b 
sence d e c o m m u n i c a t i o n s mar ines dans une rég ion peu t aussi 
en t r a îne r des m o d i f i c a t i o n s ( ind i rec tes ) d ' o r d r e c l i m a t i q u e . 
Ains i , la fe rmeture d e la T é t h y s condu i san t à la format ion d e 
la Pa l éo -Méd i t e r r anée au m i o c è n e m o y e n a in te r rompu l 'a r r i 
v é e d e s t a x o n s à c a r a c t è r e i n d o - p a c i f i q u e e t é t a b l i d e s 
é c h a n g e s ( p l u s t e m p é r é s ) a v e c l ' A t l a n t i q u e . E t si la m e r 
R o u g e c o m m u n i q u a i t a u j o u r d ' h u i p l u s l a r g e m e n t a v e c la 
Médi t e r ranée q u ' e l l e ne le fait en ut i l isant le canal de Suez , 
les zones c l ima t iques d e ces deux d o m a i n e s s ' en t rouvera ient 
n é c e s s a i r e m e n t t rès m o d i f i é e s . C e q u e l ' o n dé s igne sous le 
n o m d e m i g r a t i o n s l e s s e p s i e n n e s c o r r e s p o n d aux é c h a n g e s 
f aun iques ac tue l s en t r e c e s d e u x m e r s , é c h a n g e s n a t u r e l l e 
men t l imi tés , ma i s qu i ont n é a n m o i n s pe rmis d ' in t rodu i re le 
t e rme de sous -p rov ince i n d o - m é d i t e r r a n é e n n e p o u r dés igner 
la par t ie tout à fait or ienta le de la Méd i t e r r anée . 

A u cour s des t emps géo log iques , lo rsque le c l ima t général 
était c h a u d (ères seconda i re et ter t iaire) , les z o n e s c l imat iques 
t r o p i c a l e s e t s u b t r o p i c a l e s s ' é t e n d a i e n t v e r s d e s l a t i t u d e s 
b e a u c o u p plus hau tes (à la fois vers le N o r d et vers le Sud) . 
Par e x e m p l e , d e n o m b r e u s e s e s p è c e s t rop ica les a t te igna ien t 
l ' E u r o p e du N o r d à l ' éocène et le c l imat chaud était p rouvé 
par la g rande divers i té des o rgan i smes . A l ' o p p o s é , le c l imat 
froid se mani fes te par des g lac ia t ions que l ' on pourra i t définir 
c o m m e u n e p r i s e en g l a c e d e s e a u x p l u s fo r te q u e c e l l e 
c o n n u e a u j o u r d ' h u i . U n e i l lus t r a t ion d e c e p h é n o m è n e est 
d o n n é e par les g lac ia t ions du qua te rna i re dont l ' in lands is eu-
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ropéen a at teint le sud de la G r a n d e - B r e t a g n e et le nord de 
l ' A l l e m a g n e (mora ines frontales , b locs e r ra t iques , dépô t s 
de loess . . . ) . 

C ' e s t seu lement à la fin de l ' è re p r imai re (pe rmo-ca rbo-
nifère) que l ' o n connaî t app rox ima t ivemen t la forme et la 
p lace des cont inents , c ' es t -à -d i re leur r eg roupemen t en un 
grand cont inent un ique , la Pangée . L a glaciat ion du ca rbo
nifère supér ieur (— 300 mi l l ions d ' années ) a affecté la par
tie sud de cet te P a n g é e , q u ' o n appe l le G o n d w a n a . Ce t te 
grande glaciat ion est la dern ière avant cel le du quaternai re . 
Entre les deux , il a régné envi ron 235 mil l ions d ' a n n é e s de 
"beaux j o u r s " d i rons-nous , ma lg ré des viciss i tudes : cr ises 
in t ramésozoïques et du crétacé- ter t ia i re , la g rande coupure 
éocène-o l igocène , les crises serraval l ienne et mess in i enne , 
les r e f ro id i s semen t s i n t r ap l iocènes , au t an t d ' é v é n e m e n t s 
conduisant à la dégrada t ion progress ive du cl imat . 

P o u r c o m p r e n d r e l ' in f luence de la Té thys d a n s l ' évo lu 
t ion du c l i m a t au c é n o z o ï q u e et pa r c o n s é q u e n t d a n s la 
cons t i tu t ion des b iop rov inces mar ines ac tuel les , r epor tons -
nous à la pa l éogéograph ie du m o n d e au début du secon
daire (env i ron — 230 mi l l ions d ' a n n é e s ) . L a P a n g é e se sé
p a r e p r o g r e s s i v e m e n t en d e u x p a r t i e s ( la L a u r a s i e au 
Nord , le G o n d w a n a au Sud) , ce la en re la t ion avec le creu
sement d ' u n golfe profond, la T é t h y s qu i cons t i tue à t e rme 
un l a r g e b r a s d e m e r r e l i a n t l ' o c é a n I n d o - P a c i f i q u e à 
l 'A t l an t ique en format ion ( — 6 5 mi l l ions d ' a n n é e s , début 
du ter t iaire) . Après la cr ise cré tacé- ter t ia i re , qui a condui t 
à la d ispar i t ion d ' u n grand n o m b r e de g roupes végé taux et 
an imaux , le c l imat chaud reprend ses droi ts et, à l ' e x c e p 
tion des rég ions po la i res et c i r cumpola i re s , il r ègne à peu 
près par tou t un c l imat t ropical à subtropical . L a po in te cl i
ma t ique la plus chaude se si tue dans l ' é o c è n e , au lutét ien, 
p u i s v i e n n e n t c e l l e s d u c h a t t i e n e t d u b u r d i g a l i e n -
l a n g h i e n . O n s ' i n t é r e s s e r a p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x 
faunes mar ines c é n o z o ï q u e s de la façade a t lant ique en re
l a t i on a v e c la M é d i t e r r a n é e , et p o u r ce l a il e s t n a t u r e l 
d ' u t i l i s e r c o m m e p o i n t d e d é p a r t les z o n e s c l i m a t i q u e s 
mar ines ac tue l les é tabl ies dans l ' h émi sphè re N o r d . 

Au pa l éogène , les e spèces t é thys iennes se r épanden t de 
l ' I ndonés i e à l ' A m é r i q u e , leur p ropaga t ion é tant facili tée 
pa r les cou ran t s océan iques p r é d o m i n a n t à ce t te é p o q u e , 
dans le sens Es t -Oues t . S 'es t a lors cons t i tuée la t rès bel le 
faune de m o l l u s q u e s du bassin de Paris (b iva lves et gas té
ropodes ) , accompagnée de coraux , requins, Siréniens, e tc . 
L ' e n v i r o n n e m e n t cont inenta l était éga lemen t t ropical : pal
mie r s , tor tues géan tes , c rocod i les , serpents du type "boa" . 
M a i s , p r o g r e s s i v e m e n t , c e s c o u r a n t s c h a u d s E s t - O u e s t 
sont supplantés par un grand couran t océan ique N o r d - S u d , 
consécu t i f à l ' ouve r tu re de l 'A t l an t ique Nord (sépara t ion 
d e l ' A m é r i q u e du N o r d et de l 'Euras ie ) et condu i san t au 
r a f r a î c h i s s e m e n t d e s e a u x ( g r a d i e n t c l i m a t i q u e l a t i tud i -
nal) . En outre , il subsis te une m e r ép icon t inen ta le , recou
v ran t , à l ' e m p l a c e m e n t d u P r o c h e - O r i e n t et d u M o y e n -
Or ien t , e t b i en au -de l à vers l 'Es t , u n e large p l a t e - fo rme 
ca rbona tée , pe rme t t an t la d ispers ion des faunes . C e c o u 
loir m a r i n res te j u s q u ' à sa fermeture (miocène m o y e n ) fa
vorab le à la p ropaga t ion vers l 'A t l an t ique d e t axons té thy-
s i e n s d e v e n u s , au c o u r s du t e m p s , de m o i n s en m o i n s 
n o m b r e u x p o u r d e s r a i s o n s p l u s p a l é o g é o g r a p h i q u e s et 
évo lu t ives q u e c l ima t iques , le c l ima t d e m e u r a n t c h a u d à 
cet te é p o q u e . 

Ains i , on en vient à d i s t inguer une T é t h y s or ienta le cor
r e s p o n d a n t à la seu le ' ^ p r o v i n c e i n d o - p a c i f i q u e et u n e 
T é t h y s occ iden ta le , qui , dès le chat t ien (fin du pa l éogène ) , 
a m o r c e son indiv idual i sa t ion tout en conse rvan t un carac
tère t ropical . A cet te é p o q u e , el le forme un e n s e m b l e h o 
m o g è n e su r la f açade n o r d - e s t a t l a n t i q u e q u e l ' o n p e u t 
dés igner sous le n o m de b iop rov ince euro-oues t -af r ica ine , 
a lors que la b iop rov ince ca ra ïbéenne se d é m a r q u e légère
m e n t e n r a i s o n d e s o n é l o i g n e m e n t p r o g r e s s i f d a n s 
l 'A t l an t ique Oues t . 
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65 

Chronologie du cénozoïque. 
(D'après G.S. Odin et C. Odin, 1990. 

Tous les g r o u p e s m a r i n s , q u ' i l s a p p a r t i e n n e n t au d o 
m a i n e b en t h i q u e ou au d o m a i n e océan ique , mon t r en t une 
évo lu t ion à peu près semblab le au cour s du néogène , selon 
q u ' i l s sont p lus ou m o i n s sens ib les aux c h a n g e m e n t s c l i 
ma t iques . Les cor ré la t ions " m a r i n / c o n t i n e n t a l " condu i sen t 
aux m ê m e s résul ta ts (é tudes faites sur des rept i les e t des 
m a m m i f è r e s , a i n s i q u e sur l es a s s o c i a t i o n s v é g é t a l e s ) . 
D a n s tous les c a s , le grad ien t c l ima t ique est respec té . E n 
p a r t i c u l i e r , on n o t e le r e c u l p r o g r e s s i f v e r s le S u d d e s 
g r a n d s foramini fè res b e n t h i q u e s , d e s r é g i o n s pé r i a rmor i -
ca ines à l 'Af r ique de l 'Oues t , a b a n d o n n a n t par é tapes suc
ces s ives les app roches occ iden ta les de la M a n c h e (aqui ta-
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nien) , le golfe l igér ien ( langhien-ser rava l l ien) , l 'Aqu i t a ine 
( t o r t o n i e n ) , e t c . C h e z les c o r a u x , p a r t i c u l i è r e m e n t sen
sibles aux var ia t ions de t empéra tu re , on peut soul igner à la 
fo is l e u r g r a n d e r i c h e s s e e n e s p è c e s e t l e u r c a p a c i t é à 
cons t ru i re des récifs lo rsque les cond i t ions sont op t ima les . 
Ains i , le chat t ien r en fe rme deux fois p lus d ' e s p è c e s de c o 
raux réc i faux q u e le burd iga l ien , ép i sode pour tan t cons i 
dé ré c o m m e très chaud . C ' e s t d ' a i l l eu r s à la fin d e cet te 
époque que les récifs cora l l iens d ispara issen t de la façade 
a t l a n t i q u e e u r o p é e n n e ( a l o r s q u ' i l s p e r s i s t e n t e n 

Cartes montrant la position des continents : 
A) au début du secondaire ; 
B) à la limite crétacé-tertiaire ; 
C) à l'époque actuelle. 

(D'après J.C. Fischer, 1986, modifié). 

Méd i t e r ranée j u s q u ' à la fin du miocène ) , la issant la p lace 
à des formes récifales isolées ( langhien-ser rava l l i en) , qu i 
d ispara issent à leur tour à la fin du tor tonien. Ensui te , des 
f o r m e s n o n r éc i f a l e s a s s e z n o m b r e u s e s c a r a c t é r i s e n t le 
p l iocène e t d i spa ra i s sen t p o u r a insi d i re de n o s la t i tudes 
(mi l i eu inf ra l i t tora l ) au p l é i s t o c è n e . O n pour ra i t e n c o r e 
citer les éch in ides c o m m e b o n s indica teurs c l imat iques du 
d o m a i n e né r i t i que . L e n a n n o p l a n c t o n ca lca i re ( d o m a i n e 
océan ique ) obse rvé de l 'A rc t i que à l ' E q u a t e u r reflète éga

l e m e n t c e s m ê m e s g r a n d e s t e n d a n c e s c l i m a t i q u e s d a n s 
l ' h é m i s p h è r e N o r d au cour s du cénozo ïque . 

E n r a i s o n d e l eu r e x t r ê m e r i c h e s s e t a x o n o m i q u e , l e s 
m o l l u s q u e s ( g a s t é r o p o d e s p r i nc ipa l emen t ) cons t i tuen t un 
matér ie l pa l éon to log ique idéal p o u r suivre l ' évo lu t ion b io 
géog raph ique (avec pour po in t fort l ' a spec t c l ima t ique) de 
la f a ç a d e n o r d - e s t a t l a n t i q u e , r é s u m é e a ins i : e x t e n s i o n 
m a x i m a l e d ' u n e g r a n d e b i o p r o v i n c e t é t h y s i e n n e s ' é t e n -
dant , à l ' é o c è n e , du d o m a i n e indo-paci f ique à l 'A t l an t ique , 
fo rmat ion d e la b iop rov ince euro-oues t -af r ica ine à la fin de 
l ' o l i g o c è n e ( cha t t i en ) , i n d i v i d u a l i s a t i o n d e ce t t e b i o p r o 
v i n c e ( a q u i t a n i e n - b u r d i g a l i e n ) en pa r t i e c o n s é c u t i v e à la 
r éduc t ion en la rgeur des c o m m u n i c a t i o n s t é thys iennes ve r s 
l 'Es t , puis res t r ic t ion de l ' a i r e d e cet te m ê m e b iop rov ince 
au cours du néogène , en re la t ion avec le ref ro id issement d e 
l 'A t l an t ique Nord , la conf inant au jou rd ' hu i à l 'Af r ique de 
l 'Oues t . 

Tous ces e x e m p l e s i l lustrent pa r fa i t ement le retrait p ro 
gress i f des t a x o n s c h a u d s ve r s le S u d (dans le N o r d - E s t 
At lan t ique) . A ce la il faut ajouter q u e dès le m i o c è n e infé
r i eu r ( aqu i t an i en ) , q u e l q u e s é l é m e n t s n o r d i q u e s chez les 
f o r a m i n i f è r e s , l e s o s t r a c o d e s , e t c . s ' i n s i n u e n t d a n s l e s 
faunes chaudes et dev iennen t de p lus en plus n o m b r e u x au 
cours du t e m p s . 

A u p l iocène , aux e n v i r o n s de — 3 M A , la t empéra tu re 
des eaux mar ines subit le con t r ecoup des p remiè re s avan
c é e s des ca lo t tes g lac ia i res . N o m b r e d e t axons n o r d i q u e s 
c h e z les fo ramin i fè res , o s t r a c o d e s , b r y o z o a i r e s , b iva lves , 
g a s t é r o p o d e s , é c h i n i d e s , e tc . , se m ê l e n t aux f aunes déjà 
p résen tes . L a façade a t lan t ique , e u r o p é e n n e , r a t t achée au 
d o m a i n e m é s o g é e n j u s q u ' a u début du p l iocène , m o n t r e au
j o u r d ' h u i , e s sen t i e l l emen t à cause des g r a n d e s var ia t ions 
c l ima t iques pendan t les pé r iodes g lac ia i res d u qua te rna i re 
encore p roches d e nous , un peu p lus d 'aff ini tés avec le d o 
m a i n e no rd ique q u ' a v e c le d o m a i n e méd i t e r r anéen (le gra
d i e n t c l i m a t i q u e l a t i t u d i n a l d e m e u r a n t n é a n m o i n s r e s 
pec té ) . 
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La Nouvelle-Calédonie, bien que la remise en 
question de son statut politique lui ait conféré ré
cemment une certaine importance médiatique, est 
encore mal connue de la majorité des Français, en 
raison sans doute de sa situation géographique, 
presque à l'antipode de Paris, peut-être aussi de 
son relatif isolement dans une partie du monde où 
prédominent les influences anglo-saxones et asia
tiques. Combien se souviennent qu'elle fut, lors de 
la dernière guerre, une des principales bases ar
rière des Amér ica ins pour la reconquête du 
Pacifique ? 

Si o n e x c e p t e la G u y a n e , " l a N o u v e l l e - C a l é d o n i e et 
D é p e n d a n c e s " se d is t ingue des autres terres françaises de 
l ' o u t r e - m e r p a r sa s u p e r f i c i e r e l a t i v e m e n t g r a n d e 
(19 200 k m 2 , dont 16 750 pour l ' î le principale, ou Grande-
Terre, et 1 980 pour l 'archipel des Loyauté , à 100 km à l 'est) 
(1) et par la faible densité et la composit ion de sa population 
(environ 9 habitants au k m 2 — 45 % de Mélanés iens issus 
des premiers occupants, de 35 à 4 0 % d 'é léments d 'or igine 
européenne). En outre, c 'es t un territoire privilégié du point 
de vue é c o n o m i q u e , en ra ison p r inc ipa l emen t d e ses r e s 
sources minières. Ce qui fait avant tout cependant sa singula
rité, et cela sur le plan planétaire, c 'est l 'exceptionnelle origi
nalité et la richesse du milieu biologique ; le milieu marin 
bien sûr : le lagon néo-calédonien, qui, sur plus de 1 000 km, 
ceinture la Grande-Terre et les îles satellites, est le plus vaste 
du m o n d e après celui d e la Grande Bar r iè re aus t ra l ienne , 
mais , davantage encore, le milieu terrestre, dont l 'é tude pour
suivie depuis cent cinquante ans, par des spécialistes venus de 
l 'étranger aussi bien que de France, suscite encore des décou
vertes surprenantes. 

Malgré les graves destructions consécutives à l'exploitation 
minière et forestière, aux feux et dans une moindre mesure, à 
l 'agriculture, la végétation naturelle demeure assez large
ment représentée et les différences de phys ionomie et de 

(1) Martinique : 1 100 km? ; Réunion : 2 512 km 2 ; ensemble de la 
Polynésie : environ 40 000 km 2 ; Corse : 8 569 km 2 . 

structure qui apparaissent entre les diverses formations qui la 
composent sont remarquables : forêts denses d'Agathis (kaoris) 
ou de feuillus, à voûte plus ou moins continue, peuplements 
d'Araucaria presque fermés ou largement ouverts sur une strate 
de feuillus relativement haute ou assez basse et lâche, maquis ar-
bustifs, ent ièrement l igneux, dominés ça et là par de grands 
arbres, ou l igno-herbacés, formés de buissons associés à une 
strate de Cypéracées cespiteuses, forêts basses et fourrés sur les 
fortes pentes et en al t i tude, forêts néphél iphi les const i tuées 
d'arbres aux ramifications basses, surchargées d'épiphytes, au-
dessus d 'un sol d 'humus noir couvert de mousses et de fougères 
naines (Hyménophyl lacées) , forêts dites " s è c h e s " de la côte 
ouest de la Grande-Terre , à sous-bois confus et dense, man
groves, sans parler des formations manifestement anthropiques, 
savanes arborées à Melaleuca (niaoulis) ou à Acacia (gaiacs) et 
savanes herbeuses graminéennes, qui sont aujourd'hui, en de
hors des zones ultrabasiques, l 'élément dominant des paysages 
de la partie occidentale du territoire. 

Les changements s 'opèrent sur de courtes distances, sou
vent sans qu ' i l y ait passage progress i f d ' u n e format ion à 
l 'autre. Ils sont liés aux caractères très contrastés, suivant 
les secteurs, des conditions pédologiques et cl imatiques. 

Un tiers environ des terrains qui affleurent sur la Grande-
Terre et dans les îles satellites (archipel des Belep, au nord, 
îles des Pins , au sud) sont ultrabasiques ("terrains miniers") , 
c 'est-à-dire presque entièrement dépourvus d 'é léments consi
dérés généralement c o m m e essentiels à la vie végétale (Ca, P, 
K) , alors qu ' i ls renferment en abondance des métaux qui peu
vent se révéler toxiques (Ni, Co, Cr, Mn) . 

Les autres types de terrains qui affleurent le plus largement 
sur l 'île principale sont soit schisto-gréseux, donnant des sols 
assez ordinaires mais , le plus souvent, très siliceux et pauvres, 
soit basal t iques, donnant , en pr incipe, des sols de meil leure 
composit ion minéralogique. On trouve aussi des calcaires. Ils 
sont très localisés sur la Grande-Terre où ils portent une végé
tation particulière ; mais les îles Loyauté sont entièrement co
ralliennes. 

Sur la Grande-Ter re , les variat ions des condi t ions c l ima
tiques sont liées principalement à des al ignements de sommets 
ou d e c rê tes , d ' o r i en t a t ion sud-es t -nord-oues t , paral lè les à 
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l 'axe de l ' î le, les parties les plus hautes du relief étant repor
tées sensiblement vers l 'est. Ces alignements, qui culminent à 
1 630 m et dépassent 1 000 m en de nombreux points, consti
tuent, face aux vents dominants soufflant du sud-est, une bar
rière assez continue. 

La Nouvelle-Calédonie se situe en limite de la zone tropi
cale de l 'hémisphère Sud. A Nouméa, sur une presqu' î le où 
se concentre la moitié de la population du territoire, la diffé
rence de température m o y e n n e entre le mois le plus chaud 
(février : 26°2) et le mois le plus froid (août : 20° 1) est voi
sine de 6° , mais elle peut être sensiblement plus forte ailleurs. 
En altitude, au mois d 'août , la température s 'abaisse parfois à 
0° en début de matinée. 

La saison des pluies s 'é tend de décembre à juin. Ce sont 
alors les versants exposés à l 'est qui reçoivent les plus fortes 
précipitations. Sur la plus grande partie du territoire, la hau
teur annuelle des pluies varie de 1 300 à 3 000 m m , mais , sur 
la côte ouest de la Grand-Terre , elle peut s 'abaisser à moins 
de 650 m m , alors que vers le s o m m e t du M o n t Pan ié , au 
nord-est, elle s 'élèverait à près de 10 000 m m . Les cyclones, 
qui arrivent de l 'est, sont assez fréquents et la force du vent, 
i n d é p e n d a m m e n t de l ' h u m i d i t é qu ' i l t ranspor te , n ' e s t pas 
sans importance. Ainsi , les peuplements de pins colonnaires 
(Araucaria), qui do ivent à leur houppie r é t ro i tement fusi
forme et à leur enracinement pivotant spécialement puissant 
de lui opposer une meilleure résistance que les autres espèces 
de grands arbres, s 'observent principalement dans les stations 
les plus exposées. C 'es t en particulier le cas de l 'espèce litto
rale, Araucaria columnaris, localisée surtout au sud et au sud-
est de la Grande-Terre et des îles de Lifou et Maré (Loyauté). 

En ce qui concerne les effets conjugués du cl imat et des 
c o n d i t i o n s p é d o l o g i q u e s , la d i s t r i b u t i o n de la " f o r ê t à 
mousses" est exemplaire : dans sa forme la plus typique, elle 
se trouve sur terrain ultrabasique au-dessus de 1 000 m d'alt i
tude , à des n iveaux où la nébulos i t é est forte et con t inue 
(stagnation du plafond nuageux) , sans que les précipitations 
soient nécessairement très élevées (Mont Mou, versant ouest 
du Mont Humboldt , Mont Boul inda . . . ) 

L a diversi f icat ion des g r o u p e m e n t s végétaux apparaî t 
encore plus remarquable si on tient compte de leur composi
tion f loristique, qui peut varier cons idérablement pour un 
m ê m e type de formation : la flore du sud de la Grand-Terre 
diffère de celle de la partie septentrionale et, du point de vue 
floristique, la région du nord-est constitue un domaine bien 
distinct. 

L e n o m b r e d ' e s p è c e s ind igènes de végé t aux supér ieurs 
( p h a n é r o g a m e s et c ryp togames vascula i res ) se si tue entre 
3 0 0 0 et 3 5 0 0 , et 75 à 80 % d ' e n t r e e l les s emblen t ê t re 
propres au territoire. 

Ce nombre d ' e spèces se rapproche de celui de la France 
métropolitaine où l ' endémisme est presque inexistant ; il est 
trois fois supérieur à celui de la flore du Vanuatu, archipel le 
p lus vois in et d ' é t e n d u e c o m p a r a b l e , où l ' e n d é m i s m e est 
assez faible ; il dépasse le double de celui de la flore de la 
Nouvel le-Zélande, dix fois plus vaste, mais plus froide, où 
l ' endémisme spécifique est également important. 

Plus significatif encore est le degré excep t ionne l l emen t 
élevé d ' endémisme aux niveaux supérieurs de la classifica-

(2) La faune de la Nouvelle-Calédonie offre les mêmes particularités 
que sa flore. L'avifaune comprend une famille (le Cagou), vingt espèces 
(plusieurs pigeons et perruches, un rapace, un corbeau...) et une 
quarantaine de sous-espèces endémiques. Les reptiles sont représentés 
par plusieurs geckos très primitifs. Les faunes de mollusques terrestres, 
d'arachnides, d'insectes (plusieurs familles endémiques) sont d'une 
extraordinaire richesse. En revanche, il n'y a pas d'amphibiens ni, 
exception faite des chauves-souris, de mammifères terrestres indigènes. 

tion : cinq petites familles et, sur 680, une centaine de genres, 
soi t 16 % (9 ,2 % en N o u v e l l e - Z é l a n d e ) , sont cons idé r é s 
c o m m e propres à la Nouvelle-Calédonie (2). 

Observons encore que beaucoup d 'espèces ont une archi
tecture ou une biologie bien spéciales. Nombreuses sont les 
dicotylédones monocaules ayant, à l ' instar des palmiers, une 
tige non ramif iée couronnée d ' u n bouque t de très grandes 
feu i l l e s (Ficus, S t e r c u l i a c é e s , A r a l i a c é e s , M y r s i n a c é e s , 
Verbénacées . . . ) . Nombreuses sont les plantes ramiflores ou 
cauliflores. On trouve en Nouvelle-Calédonie la seule espèce 
de g y m n o s p e r m e paras i te qui soit c o n n u e dans le m o n d e 
(Parasitaxus ustus) et la seule espèce de dicotylédone arbo
r e s c e n t e m o n o c a r p i q n e qu i so i t a b o n d a m m e n t r a m i f i é e 
(Cerberiopsis candelabrum). 

La singularité des feuillages (limbes de très grande ou de 
très petite taille, réduits à des écailles chez les Casuarinacées, 
souvent très coriaces, parfois bulles, chez certaines espèces, 
très colorés à l 'état j eune . . . ) retient aussi l 'attention et, sur
tout , on a d m i r e la m a g n i f i c e n c e des f lo ra i sons , dans les 
blancs, les rouges ou les jaunes , qui, souvent de loin, éclairent 
les paysages. 

Ces caractéristiques sont avant tout cependant celles de la 
flore de la Grande-Terre, la flore des Loyauté , qui sont des 
îles beaucoup plus récentes, tout en se rattachant au domaine 
néo-calédonien, étant nettement plus pauvre et moins origi
nale. 

L 'hétérogénéi té et les aspects très spéciaux du milieu phy
sique ne suffisent pas à expliquer les particularités de la flore. 
En premier lieu, il faut se référer à l'histoire géologique, 
encore incertaine sur bien des points. Il faut aussi examiner 
comment la configuration de la Grande-Terre et son re
lief, en liaison avec l 'âge et la distribution des différents types 
de terrains, ont pu influer sur l'évolution. 

A la différence des archipels situés plus à l 'est , qui sont 
océaniques, la Grande-Terre est une île continentale ayant ap
partenu à l ' ensemble gondwanien. O n ne sait pas exactement 
c o m m e n t elle s 'en est dé tachée . L a dorsa le de Norfolk la 
relie, au sud, à la Nouvelle-Zélande, distante de 1 500 km, et, 
vers l 'ouest, en direction de la côte australienne, à 1 200 km, 
les eaux ne sont pas très profondes, du moins à la latitude du 
seuil des Ches te r f ie ld . En r e v a n c h e , à l ' e s t , la fosse des 
Nouvel les-Hébrides , entre les Loyauté et le Vanuatu qui se 
trouve à 200 km, se creuse à près de 8 000 m. Quoi qu ' i l en 
soit, il semble bien q u ' à l 'ol igocène, quand eut lieu la mise en 
place des roches péridotitiques, qui a profondément perturbé 
les condit ions de l 'évolut ion, la Nouvel le-Calédonie devait 
constituer un territoire insulaire autonome, avec un fonds flo
ristique proche de celui du continent australien. 

Au jourd 'hu i , les affinités de la flore sont manifes tement 
australiennes ou néo-zélandaises. 

Des rapprochements peuvent également être faits avec la 
flore de la Nouvelle-Guinée qui, elle aussi , a beaucoup em
prunté au fonds australien (cas du genre Nothofagus). 

Ainsi, l 'évolution du monde végétal en Nouvelle-Caldéonie 
se serait produite à partir d 'é léments déjà très diversifiés, en 
l ' absence ou presque de compét i t ion extér ieure, du fait de 
l ' insular i té , et dans des condi t ions où la compét i t ion inté
rieure était réduite en raison de l 'extension considérable des 
affleurements ultrabasiques sur lesquels beaucoup d 'espèces 
ne pouvaient s ' implanter sans des adaptations physiologiques 
qui devaient s ' accompagner d 'une perte de dynamisme. En 
outre, la configuration de la Grande-Terre, longue de 400 km 
pour une largeur de 4 0 à 60 km, et surtout son relief, avec une 
multitude de petites montagnes séparées par des vallées pro
fondes o r i en t ée s p e r p e n d i c u l a i r e m e n t à l ' a x e d e l ' î l e , et 
l 'existence dans la partie septentrionale d 'une succession de 
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massifs péridolitiques isolés par de larges seuils schisto-gré-
seux rendaient les échanges difficiles. 

Le territoire a pu donc être pour le fonds floristique initial 
un sanctuaire, les secteurs ultrabasiques constituant pour cer
tains de ses é léments des zones refuges au second degré . 
Mais , en raison de la richesse à l 'origine de ce fonds, de la di
versi té des n iches écologiques et du compar t imen tage très 
poussé de l ' e space , qui freinent la compét i t ion réduct r ice , 
l 'évolution a conduit à la multiplication des espèces au sein 
de certains groupes {Phyllanthus, Pittosporum, Psychotria, 
Tapeinosperma... M y r t a c é e s , C u n o n i a c é e s . . . ) , p l u s i e u r s 
d 'entre eux conservant néanmoins des caractères assez primi
tifs {Araucaria, Zygogynum...), alors que d 'aut res , pouvant 
ou non être considérés c o m m e relictuels, ne sont représentés 
que par un petit nombre d 'espèces (Amborella, Anonacées , 
Composées . . . ) . 

U n grand nombre d 'espèces sont strictement localisées sur 
les terrains ultrabasiques ; d 'autres , souvent au sein du m ê m e 
genre , ne s 'écar tent pas des affleurements schis to-gréseux. 
Enfin, beaucoup d 'espèces ont des aires de distribution limi
tées à un massif isolé de faible étendue, à quelques stations, 
plus ou moins distantes ou rapprochées, voire à une seule sta
tion, et, quand on pénètre dans un secteur encore rarement vi
sité, il demeure fréquent d 'en trouver de nouvelles. 

Avant de conclure, il convient de mentionner les groupes 
qui t iennent la plus large place dans les formations végé
tales ou caractérisent le mieux la flore. 

Chez les Cryptogames vasculaires, le taux d ' endémisme est 
moins élevé que pour l ' ensemble de la flore mais demeure 
très significatif (trois genres endémiques) , étant donné q u ' à 
l 'échelle planétaire ce groupe comprend une forte proportion 
d 'é léments à large distribution. On compte neuf espèces de 
Cyathéacées arborescentes, toutes propres au territoire, abon
dantes surtout en zone forestière et sur terrains schisto-gré
seux. Deux d 'entre elles atteignent j u squ ' à 30 m. 

Les Gymnospe rmes sont spécialement remarquables , à la 
fois par leur diversité (quatre familles - quarante-trois espèces 
de coniférales, toutes endémiques , sur cent cinquante environ 
connues dans l 'hémisphère sud) et leur importance dans les 
paysages (Araucariacées surtout). Elles sont plus abondantes 
sur les terrains ultrabasiques que sur les terrains schisto-gré
seux, auxquels cependant trois espèces d'Agathis sont stricte
ment inféodées. Une seule espèce, Araucaria columnaris, se 
trouve sur les calcaires. 

Cer ta ins Araucaria co lonna i res a t te ignent 60 m, le dia
mètre de leur tronc à la base n ' excédan t généra lement pas 
1 m ; mais chez les Agathis (Kaoris), qui dépassent rarement 
40 m, le diamètre du tronc à hauteur d ' h o m m e peut être supé
rieur à 2 m . 

Chez les Monoco ty lédones , les famil les les plus intéres
santes sont les Pa lmiers (dix-sept genres , dont seize endé
miques, et plus de trente espèces, pour la plupart localisées 
soit dans la partie méridionale, soit dans la partie septentrio
nale, au nord-es t sur tout d e la Grande-Ter re , une seule se 
trouvant aux Loyauté) , les Pandanacées (Pandanus aux ra-
cines-échasses plus ou moins développées, Freycinetia semi-
épiphytes), les Orchidées (environ deux cents espèces, de cu
rieux Dendrobium terrestres bambusiformes), les Cypéracées 
q u i , su r l es t e r r a i n s u l t r a b a s i q u e s , se s u b s t i t u e n t a u x 
Graminées dans la strate herbacée. 

En ce qui concerne les Dicotylédones, les Myrtacées, avec 
plus de deux cents e spèces et de c inq à dix gen res e n d é 
miques (classification encore incertaine), constituent vraisem
blablement la famille la plus riche. Elles comprennent beau
c o u p de f o r m e s a r b u s t i v e s ou b u i s s o n n a n t e s , b e a u c o u p 

d ' a r b r e s a u s s i , p a r f o i s g r a n d s (Arillastrum ou c h ê n e -
g o m m e . . . ) , ainsi que des étrangleurs (Métrosideros). 

Elles sont remarquables par la splendeur de leurs floraisons 
(Wanthostemon, Métrosideros...). L e s R u b i a c é e s , l e s 
Euphorbiacées comptent au voisinage de deux cents espèces. 
La famille la plus représentat ive est, peut-être , néanmoins , 
celle des Cunoniacées avec quelque cent espèces et six genres, 
dont deux endémiques, à la fois en raison de sa place souvent 
dominante dans la végétation des maquis et du fait que, en de
hors du territoire, elle ne joue pas un rôle vraiment important. 

Elle comprend surtout des arbrisseaux, mais aussi de grands 
arbres (Geissois, Cunonia austro-caledonicd) et nombreuses 
sont les espèces qui attirent l 'attention par la beauté de leur 
feuillage et de leurs fleurs {Cunonia, Geissois). 

Mentionnons encore, parmi les familles comptant de quatre-
vingts à plus de cent espèces, les Apocynacées , qui ont été très 
é t u d i é e s en r a i s o n de l eu r in t é rê t p h a r m a c o l o g i q u e , l es 
Araliacées, les Sapotacées ; parmi celles comptant de trente à 
plus de soixante espèces, les Ebénacées, les Elaeocarpacées, 
l es F l a c o u r t i a c é e s , les L a u r a c é e s , l es M y r s i n a c é e s , l es 
P a p i l i o n a c é e s , l e s P r o t e a c é e s , l e s S a p i n d a c é e s . . . L e s 
Epacr idacées (dix-huit espèces) sont parmi les éléments les 
plus caractéristiques de la flore des maquis. 

Les C o m p o s é e s , les Er icacées , les Melas tomatacées , les 
Zingibéracées, bien représentées dans certains territoires de la 
région, sont en revanche peu nombreuses ou quasi absentes. 

Les familles endémiques , mises à part les Phel l inéacées 
(une dizaine d 'espèces) , sont plutôt confidentielles. 

Les grands arbres, en dehors des Gymnospermes , sont des 
Gu t t i f è r e s (Montrouziera), d e s M o r a c é e s ( b a n i a n s ) , des 
Proteacées (Kermadecia), des Sapotacées . . . 

Dans son ensemble , la Grande-Terre apparaît c o m m e un 
jard in botanique, des espèces rares pouvant se trouver en 
tous les points du territoire, souvent par petits groupes facile
ment repérables grâce au relief et à la configuration des côtes. 

La Nouvelle-Calédonie est donc un paradis pour les natura
listes. C'est aussi, en raison de la douceur du climat et de la 
p roximi té , partout , d ' u n e mer protégée et d ' u n e montagne 
sauvage, mais de pénétration relativement aisée, une terre où 
il fait bon vivre. Longtemps la population a surtout regardé 
vers le lagon ; elle s ' in téresse au jourd 'hu i davan tage à la 
beauté et aux curiosités de l ' intérieur. 

Il y a vingt ans, une association s'est constituée à N o u m é a 
pour la sauvegarde de la nature menacée par une économie 
d 'exploitat ion peu soucieuse des potentialités réelles et de la 
fragilité du milieu et destructrice de richesses irremplaçables. 
Très active, elle réunit un grand nombre d 'adhérents . 

Un second groupe de défense s 'est créé récemment sur la 
côte est. Cependant , ni les mil ieux scientifiques, ni les mi 
lieux politiques n 'apportent encore à ces associations le large 
soutien qu 'e l les méritent. Un soutien international leur serait 
également nécessaire ; mais des interventions trop directes de 
l 'étranger, voire de la France métropolitaine, pourraient être 
ressenties c o m m e une ingérence dans les affaires intérieures 
du territoire. 

Des démarches ont été entreprises auprès de l ' U N E S C O en 
vue de l ' inscription au Patr imoine Mondial d 'un bassin flu
vial en zone ultrabasique, dans un secteur, au sud-est de la 
Grande-Terre , où l ' h o m m e n ' a encore prat iquement j ama i s 
été présent. On y t rouve de hautes forêts riveraines et des fo
rêts basses, fourrés ou landes de montagne , d 'un intérêt biolo
gique et esthétique vraiment exceptionnel . Espérons que ce 
projet aboutira. 

Résumé de la conférence présentée le 7 mai 1994 à la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle. 
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Aperçu sur les forêts équatoriales et sur la 
production de leurs bois pour le commerce extérieur 

Didier NORMAND, correspondant du Muséum 

Les forêts équatoriales constituent une partie de 
la végétation arborée de la zone intertropicale. 

L'Amazonie en Amérique du Sud, la région gui-
néo-congolaise en Afrique, les forêts asiatiques de 
Malaisie et d'Indonésie sont les principaux foyers 
géographiques de la forêt equatoriale. Cette forêt 
comprend plusieurs faciès : forêt dense sempervi-
rente et forêt dense semi-décidue, forêt de mous
son, forêt montagneuse, forêt périodiquement inon
dée, qui sont rapidement passés en revue. 

Les forêts équatoriales sont des écosystèmes fra
giles. De plus elles font l'objet depuis une cinquan
taine d'années d'une action de l'homme de plus en 
plus vigoureuse : à la forêt primaire (qui n'est plus 
vierge depuis des milliers d'années) se substitue 
une forêt secondaire avec un autre cortège d'es
sences forestières. Il y a même destruction de la 
forêt. 

A la suite de cette première partie de l 'exposé, une trentaine 
de diapositives ont été projetées ; d 'autres l 'ont été après la se
conde partie sur la prospection forestière en zone equatoriale 
et l 'historique du commerce français de quelques bois tropi
caux : ébène, palissandre, acajou et okoumé. L'intérêt de cette 
seconde partie de la conférence nous incite à la publier inté
gralement. 

La prospection forestière en zone equatoriale 
Historique de quelques bois tropicaux 

Les forêts denses équatoriales renferment une très grande 
majorité de feuillus, seulement 3 % de conifères et moins de 
1 % de bambous ; elles présentent donc une profonde diffé
rence avec les forêts tempérées dans leur composit ion végé
tale ; il y a même des différences entre forêts équatoriales sui
vant leur position géographique. A la base de la connaissance 
de ces forêts, on trouve les inventaires forestiers. Les massifs à 
inventorier sont généralement trop vastes pour pouvoir être 
entièrement recensés. O n opère par sondage sur des surfaces 
de 15 à 20 000 ha, qui représentent à peu près la superficie de 
toute la forêt de Fontainebleau. 

Je ne traiterai pas de la technique des inventaires forestiers ; 
retenons seulement qu ' i l s permettent d 'es t imer le volume des 
bois commercialisables dans la perspective de l 'ouverture des 
chantiers d 'exploitat ion. Beaucoup moins précise est la mé
thodologie des inventaires botaniques, qui suivent ou précè
dent les inventaires forestiers. Il est en effet nécessaire d 'éta
blir une correspondance entre la nomencla ture vulgaire des 
arbres inventoriés par les prospecteurs indigènes et leur no
menclature scientifique. Le nom du bois est celui de l 'arbre 
qui l 'a produit. Quelle que soit la valeur scientifique et com
merciale des noms vemaculaires, leur connaissance est le seul 
moyen pour un botaniste de prendre contact avec les arbres 
d 'une forêt de type équatorial. En changeant de continent, le 

Palissandre de Rio Ebène Macassar 

Acajou moucheté Okoumé 

prospecteur européen est littéralement submergé par la végéta
tion, quand il pénètre pour la première fois dans ce milieu. De 
plus, il est obligé de se familiariser avec des caractères de re
connaissance des arbres utilisés par les indigènes , faute de 
pouvoir tenir compte de la ramification de l 'arbre, de son port, 
de l ' insertion des feuilles, etc., critères qui lui servent en forêt 
tempérée. Seul le tronc, devant ses yeux, est bien visible. Ce 
seront les écorces et les caractéristiques de l 'entaille à la ma
chette qui seront pour le botaniste forestier équatorial les pre
miers éléments d'identification. 

Je dois m a formation scientifique à l 'Ecole Nationale des 
E a u x et F o r ê t s de N a n c y , sous la d i r ec t i on de P h i l i b e r t 
Guinier, à l 'époque directeur de l 'école et professeur de bota
nique, puis ensuite tout particulièrement à André Aubrèville, 
qui terminera sa carrière de forestier c o m m e professeur au 
Muséum, titulaire de la chaire de phanérogamie . En consé
quence, l 'anatomiste du bois aura pour moi mission de relier 
les caractéristiques de l 'arbre aux caractéristiques de son bois. 
Au pied d 'un arbre, mal n o m m é par un prospecteur indigène, 
ou inconnu de lui, l 'examen de l 'aspect et de la structure du 
bois aidera à préciser le genre botanique auquel appartient le 
prélèvement. Il n 'est pas rare que l 'emploi conjoint des parti
cularités de l 'arbre et de son bois aboutissent à une hypothèse 
d'identification, vérifiée ensuite au pied de l 'arbre par la pré
sence du fruit ou des feuilles. La récolte conjointe d 'herbier et 
du bois du tronc (en dehors des accotements s'ils existent), as
sociée à des observations sur l 'arbre, servira à établir la corres
pondance entre le nom de l'arbre dans le dialecte du prospec
teur et sa nomencla ture scientif ique. C ' e s t le grand méri te 
d 'Auguste Chevalier d 'avoir , dès 1906, reconnu la nécessité 
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pour le botaniste forestier collecteur d 'associer herbier et bois 
d 'un même arbre. 

En prospection botanique, le layonnage n ' a pas la rigueur du 
dispositif des sondages pour les inventaires forestiers. A partir 
du campement , pris comme centre de prospection, je faisais 
ouvrir à la machette sur 5 k m des layons qui permettaient de 
part et d 'autre d 'appeler latéralement le n o m des arbres sur 
une profondeur d 'une quinzaine de mètres. Les layons rayon
naient autour du campement et 5 k m étaient botaniquement in
ventoriés dans la journée ; le retour s'effectuait par le m ê m e 
chemin ; les deux layonneurs, le ou les prospecteurs et les ma
nœuvres qui por ta ient les échant i l lons regagnaient aussi le 
campement. Avant le coucher du soleil, il m e fallait préparer 
les herbiers, étiqueter les échantillons et tenir le calepin des ré
coltes, qui représentaient finalement un sondage botanique à 
environ 2,5 sur 100 ha. 

Le commerce des bois précieux, précurseur des importanta-
t ions de bois t ropicaux, est lié dans une cer ta ine mesu re à 
l 'histoire des "Bois des Iles", dont les cargaisons, déchargées 
en Europe , const i tuaient vers le X V I e s iècle une part ie du 
c h a r g e m e n t , p o u r u n e v a l e u r b i en i n f é r i eu re à ce l l e des 
"Ep ices" . Rappe lons , à ce p ropos , q u ' o n appelai t " é p i c e s " 
jusqu ' à la Révolution, les honoraires que les juges taxaient au 
bas des jugements , en souvenir de l ' époque ancienne où les 
épices, objets de luxe, étaient offertes en cadeau aux juges. 

A la faveur des croisades et surtout des grandes explorations 
mar i t imes de la fin du X V e siècle, le goût des "œuvres de 
D a m a s " au bois odorant, incrusté d ' ivoire et de métal, se déve
loppa chez les riches seigneurs, dont les châteaux étaient pré
cédemment meublés par les huchiers en bois de pays. Les bois 
des Indes, ceux des Iles (les Antilles), les bois du Brésil, trans
portés par les Hollandais, les Génois et les Portugais, furent 
seulement répandus à partir du X V I e siècle. 

L e cha rgement des ba teaux c o m m e n ç a avec des bois de 
teinture, des bois à tanin ou odorants. Dès le haut-moyen âge, 
les menuisiers connaissaient un bois rouge du Sud-Est asia
tique importé en Europe sous les noms de Brazil , Brésillet, 
Brésil , t raduction du mot malais "Sappan" , qui dés igne les 
restes incandescents d 'un feu : la "brèze". Vers 1500, quand 
l 'amiral portugais Pedro Alvarez Cabrai aborda entre Bahia et 
Rio de Janeiro, sur la côte atlantique de l 'Amérique du Sud, à 
hauteur de Porto Seguro, il trouva en abondance dans les fo
rêts côtières un arbre rappelant le bois de sappan ou brésillet 
des Indes (Caesalpinia sappan). D 'abord appelé Santa Cruz 
par Cabrai, il nomma le nouveau territoire "Brési l" en souve
nir du bois de sappan. Cabrai, qui aborda en Amérique du Sud 
avant Chr is tophe C o l o m b , rapporta au Por tugal le p remier 
c h a r g e m e n t de b o i s du B r é s i l ou b o i s d e P e r n a m b o u c 
(Guillandina echinata =Caesalpinia echinata). En 1505, on 
déchargeait à Honfleur des cales de l 'Espoir un premier lot de 
ce bois du Brésil. Un autre bois commercial de teinture, vers 
le milieu du X V I e siècle, a été le Fustic (Maclura tinctoria). Il 
était utilisé sous forme d'extraits secs, dits "Extraits de Cuba" 
ou sous forme d'extraits liquides. 

Le trafic des bois à tanin et des bois de teinture a pratique
ment cessé avec le X I X e . Aujourd 'hui , les bois de marqueterie 
constituent un tonnage négligeable par rapport à la masse des 
bois tropicaux utilisés en France, or ils étaient la base des im
portations de bois au X V I I e siècle. Il serait fastidieux de passer 
en revue tous les bois des forêts équatoriales qui ont fait, et 
font actuellement, l 'objet de négoce à partir des ports français 
importateurs. Nous retiendrons seulement quelques brèves in
formations sur les ébène, palissandre, acajou et okoumé. 

E b è n e est un terme général qui désigne des bois uniformé
ment noirs ou veinés de noir sur fond moins sombre , durs, 
lourds , à grain fin et suscept ibles de se polir parfai tement. 
L ' ébène des anciens Egyptiens, signalé par Hérodote, est en 
réalité une espèce de pal issandre {Dalbergia melanoxylon), 
ébène du Haut-Nil, dit ébène du Mozambique ou grenadille 
d 'Afrique. Par contre, il semble que l 'ébène citée par Rabelais 
et peut-être celle connue de Théophraste, trois cent cinquante 
ans avant notre ère, soit l 'ébène de l ' Inde (Diospyros ebenum). 
En France, les premières importations d 'ébène {Diospyros sp. 
pl.) pour l 'ameublement remontent au X V I e siècle : les bûches 
d ' é b è n e on t é té i m p o r t é e s d ' a b o r d d ' A s i e , p u i s de l ' î l e 
Maurice et de Madagascar et ensuite d 'Afrique. L ' ébène de 
Maurice est arrivée en France à Dieppe dès 1633, donc avant 
que les Français n 'administrent l ' île Maurice baptisée "Ile de 
France" en 1705. Une seule espèce d 'ébène d'Afrique donne 
un bois franchement noir {Diospyros crassiflora). Il est im
porté en bûches ou quartiers, sans aubier, à partir du Nigeria, 
du Cameroun, du Gabon et du Congo-Zaïre. Avec le XVI I I e 

siècle, la primauté de l 'ébène sera achevée, mais les "menui
siers en ébène de la Maison du Ro i " deviendront des ébénistes 
et l 'ébène, bois précieux exotique ancien, continue à être com
mercialisé. 

L ' a p o g é e de la m a r q u e t e r i e en a m e u b l e m e n t v e r r a le 
t r i omphe du p a l i s s a n d r e des Indes , du bois de ci t ron des 
Antilles, des bois de violette et de rose du Brésil, du satiné et 
de l 'amouret te des Guyanes. Ce sera aussi la vogue de l 'ama
ran t e g u y a n a i s , m i s à la m o d e par Crescen t , é b é n i s t e du 
Régent. A noter que ce bois fraîchement débité est grisâtre et 
qu ' i l prend sa teinte amarante seulement au bout de quelques 
t emps , par oxydat ion. A propos de l ' amoure t te {Piratinera 
guianensis), il est intéressant de constater que les rondins sans 
aubier de ce bois précieux, vendu encore de nos jours , étaient 
objet de troc au X V I I e siècle. D 'après une ordonnance du 11 
décembre 1670, en vigueur au Surinam, trois livres de bois de 
lettres mouche té (ou amourette) s 'échangeaient contre deux 
livres de sucre. Le tarif pour un testament était fixé à un mor
ceau d 'amouret te de 75 kg. Or, l 'amourette mouchetée utilisée 
au début du siècle pour faire des cannes, a servi, il y a vingt-
cinq ans pour confectionner la fusée de l 'épée d 'académicien 
d ' un éminent forestier, membre de l 'Institut. Des joaill iers, 
comme Van Cleef et Arpels, se sont servi d 'amouret te sertie 
de pierres co mme bijou, au même titre que du bois de santal. 

Le nom d ' aca jou figure dans le vocabulaire français depuis 
1694. La connaissance de ce bois par les Européens date de la 
découverte par eux des Antilles et de l 'Amérique méridionale. 
Avant les Français, Espagnols et Anglais utilisaient l 'acajou 
amér i ca in . Au d é b u t du X V I I e s ièc le , l ' aca jou est a r r ivé 
d 'abord dans la région nantaise, puis dans la région bordelaise. 
Le professeur Auguste Chevalier m'avai t montré une boîte de 
balance destinée à peser les monnaies , fabriquée en 1648 par 
l 'a te l ier lyonnais Lefran en acajou américain . Les acajous 
américains appartiennent à deux espèces successivement im
portées : l 'acajou des Antilles {Swieténia mahagoni) et l 'aca
jou du Honduras {Swietenia macrophylla) ; l 'acajou de Cuba 
utilisé par nos grands-parents ne vient plus sur le marché, il a 
été r emplacé par l 'acajou du Hondura s . N o u s avons là un 
exemple d e l ' évolu t ion inéluctable qui caractér ise le com
merce des bois tropicaux en rapport avec le déplacement des 
exploitations forestières. Le même phénomène s'est produit 
avec les acajous africains du genre Khaya ; les billes d'acajou 
cailcédrat {Khaya senegalensis) furent déchargées à Bordeaux 
en provenance du Sénégal vers 1820 ; à partir de 1880, cette 
espèce a été remplacée sur le marché par les acajous de la 
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forêt dense du golfe de Guinée. Un agent de M. Verdier, négo
ciant en Côte d 'Ivoire et originaire de La Rochelle, Ph. Picard, 
lança sur le marché l 'acajou de Bassam, n o m m é scientifique
ment vingt ans plus tard (en 1909) par Augus te Chevalier , 
Khaya ivorensis. Avec le déplacement des chantiers de la forêt 
dense sempervirente vers la forêt dense semi-décidue, les es
pèces d'acajou exploitées ont été en outre Khaya anthotheca 
et Khaya grandifoliola. Les acajous africains ont été régulière
ment importés : de l 'ordre de trois mille tonnes avant la pre
mière guerre mondiale pour les importations annuelles fran
çaises, on était passé en 1970 à plus de 40 000 tonnes. 

Passons maintenant aux palissandres : ce sont normalement 
des Légumineuses-Fabacées du genre Dalbergia. Il n 'exis te 
pas de bois commerciaux de ce genre en Afrique : ils viennent 
d 'Asie du Sud-Est et d 'Amér ique tropicale et pour une faible 
part de Madagascar où il n 'exis te pas moins d 'une trentaine 
d ' e s p è c e s de Dalbergia : la p l u p a r t n e c o n v i e n n e n t pas 
c o m m e bo i s de p l a c a g e . N o u s a v o n s vu q u e l ' é b è n e du 
Mozambique était un pal issandre ; au Brésil, certains palis
sandres, comm e le Jacaranda pardo et le Jacaranda caviuna, 
a p p a r t i e n n e n t à un g e n r e v o i s i n de Dalbergia, le g e n r e 
Machaerium. Ces essences n 'existent pas en forêt dense fer
mée : ce sont des espèces de forêt arborée ouverte. Par contre, 
le palissandre de Rio ou jacaranda de Bahia (Dalbergia nigra) 
et le palissandre d 'Amazonie ou jacaranda de Para (Dalbergia 
spruceana) sont des essences de forêt dense humide. 

Le bois de rose et le bois de violette sont des palissandres de 
forêt dense sèche : de l 'Etat de Bahia pour le bois de rose 
(Dalbergia decipularis) et de l 'Etat de Céara pour le bois de 
violette (Dalbergia cearensis). Ces bois d 'ébénis ter ie sont 
bien connus en France depuis trois siècles ainsi que des palis
sandres d 'Amér ique centrale. Le bois de rose a fait son appari
tion en France au début du règne de Louis XV, favorisé proba
blement par la création en 1662 de la manufacture royale des 
meubles de la couronne sous Louis XIV. 

Il e x i s t e de t rès b e a u x p a l i s s a n d r e s en A s i e : le T r a c 
d ' Indoch ine (Dalbergia cochinchinensis), le pal issandre de 
l ' Inde (Dalbergia latifolia) et celui de Birmanie (Dalbergia 
oliveri). 

Terminons cet exposé par un aperçu sur la commercialisa
t i o n du b o i s d ' A f r i q u e b i e n c o n n u d e t o u t le m o n d e : 
l 'okoumé (Aucumea klaineana), Burséracée du Gabon dont 
l 'aire spontanée, restreinte, ne l ' empêche pas d 'avoir le vo
lume importé en France le plus élevé. Sous le nom d 'acoumé, 
il est fait mention de cette essence forestière pour la première 
fois en 1885 dans la notice publiée à l 'occasion de l 'exposition 
d 'Anvers . A cette époque, Ch. de Chavannes, alors lieutenant-
gouverneur du Gabon, avait essayé de lancer l 'okoumé sur le 
marché français ; il réussi t mieux du côté de l 'A l l emagne . 
M. Schultz , agent consulai re , lui ayant demandé la cession 
d ' u n e b i l l e p o u r l ' e x p é d i e r à H a m b o u r g à fin d ' é t u d e s , 
quelques mois plus tard la maison Woermann , à Librevil le, 
chargeait de l 'okoumé comm e fret de retour. 

A cette date, l 'okoumé n'était pas le bois de déroulage qu' i l 
était appelé à devenir : il était destiné à remplacer le cédrat 

(Cedrela odorata), sorte d'acajou odorant des Antilles, pour la 
fabrication des boîtes de cigares. Amorcées en Europe vers 
1896-1898 ju squ ' en 1906, les importations anglaises étaient 
prépondérantes ; ensuite le marché se déplaça de Liverpool à 
Hambourg, puis vers les ports français. La part de la France 
dans les importations d ' o k o u m é était en 1920 de l 'ordre de 
15 000 m3, qui représentaient 45 % des exportations totales de 
ce bois. Dix ans plus tard, nous importions 107 000 m 3 soit 
72 % des expor ta t ions to ta les . En 1935 , nos impor t a t ions 
d ' okoumé étaient de 129 000 m 3 , soit 61 % des exportations 
totales. A partir de 1935, nos importations d 'okoumé ont mar
qué une nette régression ; il faut attendre 1946 pour noter un 
volume importé sensiblement identique à celui de 1920. En 
1 9 6 7 , p o u r d e s e x p o r t a t i o n s t o t a l e s d ' o k o u m é d e 
1 593 000 m 3 , on comptait 700 500 m 3 importés en France ; 
en 1970, 900 000 m 3 . C 'es t véri tablement le bois tropical le 
plus utilisé en France pour le contreplaqué, la menuiserie lé
gère, les moulures. 

A titre d' information, signalons qu ' en 1978 les importations 
françaises de bois tropicaux ont été au total de 1 594 200 m 3 

de grumes et 359 000 m 3 de sciages. L 'Afr ique représentait 
1 404 300 m 3 de grumes et 112 400 m 3 de sciages. L 'As ie to
talisait respectivement 179 900 m 3 de grumes et 140 400 m 3 

de sciages, l 'Amérique du Sud et centrale, seulement 2 200 m 3 

de sciage. Depuis une dizaine d 'années , l 'Asie a pris la tête 
des exportations mondiales de bois tropicaux avec 83 % des 
42 millions de mètre cube et l 'Afrique est entrée en régression 
avec 13 % au lieu d 'environ 18 % entre 1971-1975. 

Les bois tropicaux ont permis de satisfaire les besoins des 
entreprises industrielles après la seconde guerre mondiale. Le 
t r anchage , qu i était autrefois l 'u t i l i sa t ion p r imord ia l e des 
"Bois des Iles", entre maintenant pour 2 à 3 % dans nos im
portations. C'est le déroulage, pour la fabrication du contre-
plaqué, avec 27 %, le sciage, pour la menuiserie industrielle, 
avec 25 %, et l 'ameublement pour environ 20 %, qui sont la 
base des secteurs d'utilisation en France. 

Bien sûr, la production de bois des forêts équatoriales, par
tout où elles n 'on t pas été aménagées, résulte d 'une cueillette 
des essences reconnues exportables ou localement utilisables 
pour l ' industrie. Sur un volume de fûts de 250 à 300 m 3 / ha , 
l 'exploitant africain produit de 5 à 25 m 3 / h a . Pour sortir un 
tonnage important, l 'exploitant forestier consacre une grande 
partie de son activité à faire des pistes de débardage pour accé
der aux arbres et des routes pour transporter les grumes. La 
production de 35 à 150 m 3 / h a n 'es t possible que dans les fo
rêts de Diptérocarpacées du Sud-Est asiatique. La forêt équa-
toriale sud-américaine est au contraire relativement faible en 
grumes exportables de choix. 

D 'après F. Fèvre, qui a présenté en 1988 une thèse de docto
rat d 'économie devant l 'université de Montpellier, les impor
tations de bois tropicaux, quoique importantes au niveau euro
péen, ne représentent q u ' u n e part marg ina le des échanges 
mondiaux de bois tropicaux, tous produits confondus (grumes, 
sciages et contreplaqués), de l 'ordre de 3 à 4 %. 

Extrait de la conférence présentée le 5 novembre 1994 à la Société des Amis du Muséum national d'histoire naturelle. 
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Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum 
Samedi 25 mars 1995 à 14 h 30 - Auditorium de la Grande Galerie 

A l l o c u t i o n d u p r é s i d e n t 
Le prés ident Yves Laissus ouv re la séance en remerc ian t les 
A m i s du M u s é u m d'être venus n o m b r e u x par t ic iper à l 'assem
blée généra le de leur société. 
Il é v o q u e la c ro issance régu l iè re du n o m b r e des m e m b r e s , 
m o t i f de sat is fact ion pu isqu 'e l le atteste la bonne santé de la 
société et pe rme t d 'appor ter , grâce aux co t isa t ions , une aide 
impo r tan te au M u s é u m nat iona l . Cette dern iè re , au cours de 
l 'exercice 1994, a consisté dans le ve rsemen t de p lus ieurs sub
ven t i ons : 25 200 F aux Edi t ions du M u s é u m , pou r la reproduc
t i o n d u p l a n d u j a r d i n d u ro i g r a v é en 1636 par F r é d é r i c 
Sca lbe rge ; 20 000 F au l a b o r a t o i r e d ' A n a t o m i e c o m p a r é e , 
p o u r l 'achat de d ivers matér ie ls dest inés à la restaurat ion de 
ce r ta ines p ièces o s t é o l o g i q u e s de la ga le r ie ; 20 000 F à la 
Grande Galer ie de l 'Evo lu t ion , qu i on t a b o n d é le b u d g e t d u 
se rv i ce de l ' h i s t o i r e des sc i ences n a t u r e l l e s et h u m a i n e s ; 
en f i n , 5 500 F au laborato i re d 'En tomo log ie , pour la réal isat ion 
de p lus ieurs car tes posta les en cou leu r rep résen tan t des in 
sectes, à v e n d r e au prof i t du Harmas de Jean-Henr i Fabre à 
S é r i g n a n (Vauc luse) . Ces d i f f é ren tes a ides r ep résen ten t u n 
to ta l de 70 700 F. S'y sont a joutées v ing t - t ro is avances sur sa
laires, consent ies à des agents du M u s é u m nouve l l emen t re
crutés, pou r un to ta l de 110 075 F. 

Le p rés iden t laisse au secréta i re généra l le so in d ' é v o q u e r le 
f o n c t i o n n e m e n t de la soc ié té , a ins i q u e le p r o g r a m m e des 
c o n f é r e n c e s , d o n t la q u a l i t é est res tée e x c e l l e n t e t o u t au 
l ong de l 'année ; au t résor ie r , la m i s s i o n de décr i re la s i tua
t i o n f i nanc iè re et de p r o p o s e r u n r é a j u s t e m e n t des co t i sa
t i o n s p o u r l 'exerc ice 1996. 
C o m m e chaque année , le m a n d a t de que lques m e m b r e s du 
conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i e n t à e x p i r a t i o n ; il s 'ag i t , ce t te 
fo i s , de M l l e M a r t h e C h a u m i é et de M l l e J a c q u e l i n e Co l lo t 
qu i se r ep résen ten t t o u t e s d e u x aux su f f r ages de l ' assem
blée généra le . 
Le p r é s i d e n t d e m a n d e à c e l l e - c i de l e u r r e n o u v e l e r sa 
c o n f i a n c e . Il p r o p o s e , p o u r c o m b l e r u n e p a r t des v i d e s 
ex is tan t dans le conse i l , les cand ida tu res de M m e Chr is t iane 
D o i l l o n , d e M . B e r n a r d F r a n ç o i s et d e M . J e a n - M a r i e 
M e u n i e r , t o u s t ro i s m e m b r e s de la soc ié té et qu i souha i t en t 
la serv i r p lus ac t i vemen t . 
Le p rés iden t Conclut en e x p r i m a n t sa v ive g ra t i t ude pe rson 
nel le au conse i l d ' a d m i n i s t r a t i o n et en par t i cu l ie r à ceux des 
a d m i n i s t r a t e u r s q u i , avec le secrétar ia t , assuren t le b o n fonc
t i o n n e m e n t de la soc ié té des A m i s d u M u s é u m . 
Puis il d o n n e la paro le au secréta i re géné ra l , R a y m o n d Pujo l . 

R a p p o r t m o r a l 
A p r è s l 'assemblée généra le d u 26 mars 1994, don t le c o m p t e 
r e n d u a été pub l ié dans le bu l le t in 178 de j u i n 1994, le Consei l 
d ' a d m i n i s t r a t i o n s 'es t r é u n i r é g u l i è r e m e n t les 26 a v r i l et 
17 n o v e m b r e 1994 et le 16 févr ier 1995. 
Cette année , p ropos i t i on est fa i te pou r la réélect ion de Ml les 
C h a u m i é et Col lot et p o u r les cand ida tu res de M m e Do i l l on , 
pa léon to logue , de M M . François, d i rec teur d ' o r g a n i s m e s ther
m iques et aérau l iques , Meun ie r , p ro fesseur d 'un ive rs i té . 
Pou r l ' année é c o u l é e , v i n g t - s i x c o n f é r e n c e s , d e u x v i s i t e s , 
parcs et ja rd ins d u sud de l ' I le-de-France et parc zoo log ique 
de Paris. Douze conférences éta ient présentées par des pro
f e s s e u r s d u M u s é u m et m e m b r e s de l ' I ns t i t u t : T h é o d o r e 
M o n o d , Jean Dors t , des maî t res de conférences du M u s é u m , 
spéc ia l i s tes et che rcheu rs d u CNRS, de l ' un ive rs i té , etc. J e 
prends so in d 'équ i l ib re r les t h è m e s en fa isant appe l aux spé
cial istes des sciences nature l les et huma ines . 
Pour un me i l leur con fo r t acous t ique , nous avons fait l 'acquisi
t i o n d ' u n m i c r o - c r a v a t e sans f i l . Je r e m e r c i e le p r o f e s s e u r 
Taque t p o u r le prêt de l ' amph i théâ t re et les admin i s t ra teu rs 
p o u r la p résen ta t ion des con férenc ie rs du s a m e d i . 
N o t r e s o c i é t é réa l i se de g r o s e f f o r t s p o u r n o t r e b u l l e t i n : 
quat re n u m é r o s par a n , don t l 'éd i t ion est t rès onéreuse . Nous 

avons pub l ié les résumés de seize conférences d 'un haut n i 
v e a u s c i e n t i f i q u e , sachan t q u e n o t r e bu l l e t i n est adressé à 
2 600 personnes . Je remerc ie Ml le Col lo t , d i rec teur de la p u 
b l i ca t i on , et M . J u p p y à la r édac t i on , a insi que M m e Barzic 
pou r les analyses d 'ouv rages . 
Pour nos aut res act iv i tés, nous é t ions présents aux jou rnées 
du M u s é u m : "B icen tena i re de la m é n a g e r i e " et "Le t e m p s 
des l i v res " , t ou j ou r s avec l 'aide d 'admin i s t ra teu rs et de béné
vo les que je remerc ie , car le s tand de no t re soc iété, qu i fai t 
connaî t re les act iv i tés du M u s é u m , est t rès v is i té . 
Je remerc ie auss i nos c o l l a b o r a t e u r s de la C o m m i s s i o n de 
m é c é n a t d ' œ u v r e r p o u r no t re soc ié té . Il n o u s f au t t r o u v e r 
d 'au t res ressources p o u r a ider le M u s é u m . No t re p rés iden t 
v o u s a présenté le détai l des 70 700 F de subven t i ons accor
dées au M u s é u m et no t re t résor ie r d o n n e r a d 'aut res déta i ls 
dans son b i lan et c o m p t e de résul tat ; ma is , pou r pou rsu i v re 
notre m i s s i o n , la société a t tend v o t r e généros i té , vos d o n s et 
legs. 
Je v o u s r e m e r c i e , M e s d a m e s , M e s s i e u r s , c h e r s a m i s d u 
M u s é u m , de vo t re a t ten t ion . 
Le rappor t mora l est app rouvé à l ' unan im i té , la paro le est à 
M. M o n n e t , t résor ier . 

R a p p o r t f i n a n c i e r 
Les c o m p t e s de l 'année 1994 re f lè tent une é v o l u t i o n assez 
s a t i s f a i s a n t e d e s a c t i v i t é s d e la S o c i é t é d e s A m i s d u 
M u s é u m : les recet tes p rog ressen t de 11,5 %, les dépenses 
n ' a u g m e n t e n t q u e de 4,16 %, b i en q u e ce ch i f f re e n g l o b e 
une m a j o r a t i o n de 66 % des d o n s d u M u s é u m . 
M ê m e si l 'on regre t te la s tab i l i sa t i on o u la ba isse des p ro 
du i t s f i nanc ie r s su r t ro is ans (la presse a s u f f i s a m m e n t évo 
q u é la baisse de la b o u r s e et des r e n d e m e n t s en 1994 p o u r 
q u ' i l ne so i t pas nécessa i re d 'y reven i r ) , o n ne peu t q u e se 
fé l i c i te r de la hausse c o n c o m i t a n t e des p r o d u i t s d ' e x p l o i t a 
t i o n , rep résen tés e s s e n t i e l l e m e n t par les co t i sa t i ons des a d 
héren ts . 
Par r appo r t à l 'exerc ice p récéden t , les co t i sa t i ons a u g m e n 
ten t en va leur de 44 % en 1992, de 27 % en 1993 e t de 49 % 
en 1994. Le n o m b r e d 'adhéren ts (non c o m p r i s les co t i sa t ions 
rég lées d ' a v a n c e en f i n d ' a n n é e ) s ' é l e v a i t à 840 en 1991 , 
1 200 en 1992 , 1 500 en 1993, p l u s de 1 800 en 1994. Les 
a d h é r e n t s 1994 c o m p r e n n e n t 300 j u n i o r s , 1 300 t i t u l a i r e s , 

160 d o n a t e u r s et 60 m e m b r e s à v ie . Plus de 600 n o u v e a u x 
adhéren ts ava ien t réglé leur co t i sa t ion 1995 à f i n 1994 (ce qu i 
p o r t e r a i t le c h i f f r e t o t a l d ' a d h é r e n t à 2 400 , m a i s c h a q u e 
année un cer ta in n o m b r e d 'adhéren ts de passage ne renou 
v e l l e n t pas leur c o t i s a t i o n : e n v i r o n 400 o n t été rad iés en 
1994). 
Les p r i nc ipaux postes de dépenses c o m p r e n n e n t les salai res 
et charges (140 000 F pou r secrétar ia t à m i - t e m p s c inq j ou rs 
par sema ine , en t re t ien d u local et f ra is à l 'occasion des con fé 
rences hebdomada i res ) , l ' impress ion t r imes t r ie l l e du bu l le t in 
(95.000 F p o u r seize pages à env i r on 2 500 exemp la i res ) et les 
d o n s au M u s é u m , p o r t é s à 70 000 F en 1994 au l i eu de 
42 500 F en 1993. En ou t re , v ing t - t ro i s avances représentan t 
110 075 F on t été consent ies au personne l du M u s é u m n o u 
ve l l emen t recruté , dans l 'at tente des p remie rs m a n d a t e m e n t 
de so lde et une a ide de 30 000 F appo r tée au labora to i re de 
p h y s i o l o g i e d a n s le cadre d ' u n e c o n v e n t i o n passée par ce 
serv ice avec la Fonda t i on de l 'Aveni r . 
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BILAN A U 3 1 DECEMBRE 1 9 9 4 
ACTIF PASSIF 

Ter ra ins 32.000 (32.000) Dota t ion ini t ia le et s u p p l . 2.623.208 (2.617.251) 
Matér ie l bu reau et i n f o r m a t i q u e 21.425 (15.567) Réserves 143.044 (143.044) 
A m o r t i s s e m e n t s — 4.796 (— 15.567) Dettes 255.376 (149.035) 
Stock p in 's 6.180 (6.750) Résultat de l 'exercice 32.803 (5.956) 
Avances au M u s é u m 34.075 (15.000) 
Va leurs mob i l i è res 2.774.142 (2.750.666) 
Provis. dépréc ia t ion t i t res — 22.500 — 
Dispon ib i l i tés 168.466 (76.543) 
Débi teurs d ivers 21.000 (5.000) 
C o u p o n s cou rus 24.439 (29.327) 
T o t a l 3 . 0 5 4 . 4 3 1 ( 2 . 9 1 5 . 2 8 6 ) T o t a l 3 . 0 5 4 . 4 3 1 ( 2 . 9 1 5 . 2 8 6 ) 

C O M P T E DE RESULTAT 1 9 9 4 
CHARGES PRODUITS 

Fourn i tu res , t imb res , pho tocop ies , etc 23.784 (17.169) Cot isa t ions 222.707 (149.190) 
Frais de con fé rence 10.285 (4.787) A b o n n e m e n t s , ven tes 3.571 (2.345) 
Commissa i res au c o m p t e 6.523 (6.439) Voyages 8.050 (10.890) 
Pub l ica t ions 94.417 (104.699) Ventes ins ignes, p in 's 3.290 (2.152) 
Voyages , t r anspo r t s 8.835 (10.720) Var ia t ion stock p in ' s — 570 (— 650) 
Ag ios 4.833 (3.973) Produi ts f inanc iers 156.079 (170.991) 
Sala i res, i ndemn i tés et charges 139.836 (155.746) Dons 3.730 (6.117) 
A m o r t i s s e m e n t s 4.796 (1.946) Produi ts sur exerc ice antér ieur (17.000) 
Dons , co t isa t ions 2.570 (4.100) Produ i ts d ivers 2.525 — 
Subven t i ons accordées 70.700 (42.500) 
Résul tat 32.803 (5.956) 
Total 399.382 (358.035) T o t a l 3 9 9 . 3 8 2 ( 3 5 8 . 0 3 5 ) 

(Les ch i f f res entre paren thèses son t ceux de 1993). 

E l e c t i o n s Liste des membres du Conseil d'administration 

8 2 v o t a n t s , 81 v o i x Président d'Honneur 
e x p r i m é e s . Les c a n d i  M. Maurice FONTAINE Membre de l'Institut, Directeur Honoraire du Muséum. 

d a t s p r é s e n t é s s o n t 

é l u s , M l l e C h a u m i é Mme M.H. BARZIC 

( r e n o u v e l l e m e n t d e M.Pierre BR0UARD Secrétaire Général de la Société pour l'Encouragement de la Conservation 
des Animaux Sauvages (SECAS) (ancienne Sté des Amis du Zoo). 

m a n d a t ) avec 81 v o i x . M.Alain CARTIER 

Secrétaire Général de la Société pour l'Encouragement de la Conservation 
des Animaux Sauvages (SECAS) (ancienne Sté des Amis du Zoo). 

M l l e C o l l o t ( r e n o u v e l  Mlle Marthe CHAUMIE Conservateur en Chef Honoraire de la Bibliothèque Centrale du Muséum. 
l e m e n t d e m a n d a t ) Mme Pierre CHEVEY 
a v e c 80 v o i x , M m e Mlle Jacqueline COLLOT 
D o i l l o n , M M . F ranço i s M.René COSTE Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, Président de l'Institut de 
et M e u n i e r ( n o u v e a u x Recherche sur le Café et le Cacao. 

c a n d i d a t s ) a v e c c h a  Mlle Geneviève DAUBENT0N 

cun 81 vo i x . M. Robert OELATTRE Ingénieur Agronome, correspondant de l'Académie d'Agriculture. cun 81 vo i x . 
M. Félix DEPLEDT Expert Judiciaire Honoraire, Expert à la FA0 et à l'ISO. 

Vice-Président de la Société. 
Mme Christiane DOILLON Paléontologue. 
M.Jean DORST Membre de l'Institut, Professeur du Muséum. 
Mme Monique DUCREUX Conservateur en Chef et Directeur de la Bibliothèque Centrale du Muséum. 
M. Bernard FRANÇOIS Ingénieur. 
M. Hubert GILLET Sous-Directeur Honoraire du Muséum. 
M. Jean-Claude JUPPY 
M.Yves LAISSUS Président de la Société, Inspecteur Général des Bibliothèques. 
M.Jean-François LEROY Professeur Honoraire du Muséum. 
M.Henry de LUMLEY Directeur du Muséum, Vice-Président de la Société. 
M. Jean-Marie MEUNIER Professeur de Physiologie à l'Université de Caen. 
Mlle Geneviève MEURGUES Professeur du Muséum. 
M.Jean-Claude MONNET Ancien Administrateur du CIRAD, Trésorier de la Société. 
Mlle.France PASCAL Conservateur en Chef Honoraire à la Bibliothèque Nationale. 
M.Raymond PUJ0L Secrétaire Général de la Société, Ingénieur, Professeur du Muséum. 
M. Haroun TAZIEFF Directeur de Recherche au CNRS. 
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Michel LEMIRE (1943-1995) Professeur au M u s é u m 

Le Professeur Michel LEMIRE a été brusquement enlevé aux siens, à ses nombreux 
amis français et étrangers et à ses collaborateurs, le 8 février 1995. Avec lui, dispa
raît l'un des derniers grands anatomistes, l'une des figures les plus marquantes et 
les plus attachantes du Muséum. 
Michel LEMIRE n'avait que 51 ans et pourtant, son œuvre frappe par son ampleur, 
par la diversité des thèmes abordés, mais ne reflète pas moins une constance dans 
les objectifs fondamentaux et dans les lignes de pensée qui l'ont orientée. 
Michel LEMIRE avait commencé ses études dans les écoles normales d'Instituteurs, 
puis à l'université, où il obtint un DES en zoologie, un DEA en histologie, puis un 
doctorat de troisième cycle, enfin un doctorat ès sciences. 
Ses qualités l'attiraient inévitablement vers la recherche. C'est ainsi qu'il intégra, 
dès 1963, le Laboratoire d'Anatomie comparée du Muséum comme assistant, puis 
occupa un poste de maître-assistant, puis de sous-directeur de Laboratoire et accé
dait, il y a quelques mois, à la première classe des professeurs du Muséum. 
Michel LEMIRE était un chercheur de très grand talent et un animateur d'équipe par
ticulièrement brillant. Ses travaux se sont orientés, dans l'ensemble, dans deux di
rections complémentaires, en combinant de manière harmonieuse la morphologie, 
l'anatomie descriptive et fonctionnelle et l'écophysiologie. 
Je ferai d'abord référence à ses travaux sur l'organe nasal des lézards sahariens, qui 
furent à l'origine d'une soutenance de thèse très remarquée. Il existe dans les dé
serts, des reptiles capables de résister aux dures conditions de ce milieu hostile 
entre tous, et parmi eux, des végétariens. Ceux-ci consomment des végétaux parti
culièrement riches en sels sodiques et potassiques. Michel LEMIRE montra claire
ment que le rein, chez ces lézards, était incapable d'éliminer l'énorme surplus de ces 
sels et cela en dépit d'une réabsorption d'eau au niveau de la paroi cloacale et d'une 
précipitation des urates. De plus, il mit en évidence, pour la première fois, que l'éli
mination proprement dite se faisait à travers des glandes nasales profondément 
transformées, capables d'élaborer, d'une manière sélective, une solution d'une 
concentration très élevée en électrolytes. 
Michel LEMIRE se fit également connaître par ses remarquables travaux de neuroa-
natomie comparée. Son goût très vif, je dirais sa passion, pour cette discipline, lui 
vint probablement du Professeur Jean ANTHONY, neurologiste de renom. Cette 
aventure scientifique commença véritablement lorsque les professeurs J. MILLOT et 
J. ANTHONY lui confièrent la redoutable tâche de tenter pour la première fois l'ana
lyse architectonique de l'encéphale du coelacanthe. 
Sur ce matériel rare, au demeurant mal conservé et tant convoité par les neuroana-
tomistes plus chevronnés, Michel LEMIRE publia, au terme de minutieuses observa
tions, une remarquable monographie sur l'anatomie fine du rhombencéphale du cé
lèbre poisson. 
Des années plus tard, des auteurs anglo-saxons, disposant cette fois d'un matériel 
bien préservé, ne firent que confirmer les observations de Michel LEMIRE. 
J'ai eu la grande joie, je dirais l'immense chance, de travailler durant de nombreuses 
années avec Michel LEMIRE sur différents problèmes de neurobiologie comparée. 
Ce fut notre point de rencontre, notre passion commune. C'est à l'occasion de 
longues heures passées en sa compagnie que j'ai compris combien cet homme loyal 
et bon était un scientifique d'exception, esprit empreint de tolérance, largement ou
vert sur le monde, esprit toujours en éveil où se mêlaient avec bonheur la rigueur, 
l'imagination et l'enthousiasme. 
Ses dons de communication avec les publics les plus divers étaient incontestables, 
et je ne saurais ici passer sous silence les nombreuses activités pédagogiques 
qu'eut Michel LEMIRE, participation à divers enseignements universitaires, notam
ment à ceux de troisième cycle, encadrement de thèses, participation à des jurys, et 
puis, non plus, la part prise à maintes expositions. 
L ' immense valeur scientif ique et historique des collections du Laboratoire 
d'Anatomie comparée n'avait pas échappé à ce chercheur né. 
Dès 1986, il se consacra avec enthousiasme et une belle énergie à un vaste pro
gramme de rénovation pour les remettre en valeur. C'est ainsi qu'il sauva de la ruine 
les prestigieuses collections de cires anatomiques oubliées depuis des lustres dans 
les sous-sols du laboratoire. Ces cires, restaurées, furent présentées lors de nom
breuses expositions et furent au cœur même de son remarquable ouvrage "Artistes 
et mortels" publié en 1991, ouvrage couronné l'année suivante par l'Académie de 
Médecine. 
Michel LEMIRE, passionné par l'histoire des sciences, préparait d'autres livres, 
d'autres expositions, mais son grand rêve était de réaliser enfin son audacieux pro
jet de rénovation de la Galerie d'Anatomie comparée. 
Ce projet, auquel il réfléchissait depuis des années, allait enfin se concrétiser. La 
nouvelle direction du Muséum le soutenait dans son entreprise, toutes les per
sonnes de notre Laboratoire portées par son enthousiasme commençaient, trois se
maines avant sa disparition, l'inventaire actualisé des dix mille pièces de la Galerie. 
Le 31 janvier, nous nous retrouvions tous en ce lieu, mais nous savions que notre 
ami gisait inanimé sur son lit d'hôpital. 
La grande simplicité, l'aménité de son accueil ont attiré les jeunes. Bienveillant et 
compréhensif, il n'a pas repoussé a priori les projets ou les nouvelles orientations de 
recherche, fussent-ils audacieux. Nombre de jeunes anatomistes doivent leur voca
tion à cette attitude d'esprit et à l'équité scrupuleuse de son jugement. Son dévoue
ment à ses élèves et collaborateurs n'a jamais failli. 
La disparition de Michel LEMIRE, notre ami cher, crée un vide immense, insuppor
table, elle porte un coup terrible à notre laboratoire et au Muséum tout entier. 

Jacques REPERANT - Paris, le 21 février 1995. 

chos 

MANIFESTATIONS 

• T a u t a v e l ( P y r é n é e s - O r i e n t a l e s ) , C e n t r e 
e u r o p é e n d e p r é h i s t o i r e e t t e r r e d e pa
t r i m o i n e , sé jou r du 28 au 30 oc tob re 1995. 
Vis i te du m u s é e , de la g ro t te et des labora
to i res , con férences , atel iers de ta i l le de si lex, 
etc. 
Par t i c ipa t ion : 1 400 F. Pa iemen t : 700 F au 
1er ju i l le t 1995, 700 F au 1er sep tembre 1995. 
Rense ignemen ts : Loisirs et Voyages , 25, rue 
d e F o n t e n a y , 92350 Le P l e s s i s - R o b i n s o n 
(46 31 52 61) ou au secrétar iat des A m i s du 
M u s é u m . 

EXPOSITIONS 

Au Jardin des Plantes 

• F o r ê t s d u m o n d e . F o r ê t s des H o m m e s , 
du 22 j u i n 1995 au 25 mars 1996. 
Cette expos i t i on , qu i se t iendra dans la sal le 
des e x p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s de la G r a n d e 
Galer ie , est des t inée à un large pub l i c . Des 
app roches g é o g r a p h i q u e s , h i s to r i ques , b io 
l og iques , e t h n o g r a p h i q u e s , é c o n o m i q u e s et 
ar t is t iques son t ut i l isées pou r a m e n e r le v is i 
teur à p rendre consc ience de la d ivers i té , de 
la c o m p l e x i t é et de la f rag i l i té d u m i l i eu fo
restier. De mu l t i p les m o d e s d 'exp ress ion in
v i ten t à la ré f lex ion sur les fo rê ts , m i l i eux v i 
v a n t s , qu i é v o l u e n t d a n s le t e m p s et d a n s 
l 'espace ; l ieux de ressources, de f l ux écono
m i q u e s , d 'act iv i tés d iverses, source de l ' ima
g ina i re de l ' h o m m e . Le v i s i t eu r est inv i té à 
une p r o m e n a d e dans les p r inc ipaux t ypes de 
forê ts de la p lanète. De n o m b r e u x exemp les 
i l lust rent la v ie de la fo rê t et les act iv i tés aux
que l les elle d o n n e l ieu. Le v is i teur est f ina le
m e n t inv i té à s ' in te r roger sur le deven i r des 
forê ts et sur les forêts qu ' i l dési re. 
Des bornes i n f o rma t i ques à consu l ta t i on in 
teract ive r éponden t à une t ren ta ine de ques
t i ons que se pose le pub l ic sur les forê ts . 
Grande Galer ie de l 'Evo lu t ion , t ous les j ou rs , 
sauf m a r d i , de 10 h à 18 h ; le j eud i j usqu 'à 
22 h. 

Galer ie de M iné ra log ie du M u s é u m : 
J u s q u ' a u 7 j a n v i e r 1 9 9 6 : n o u v e l l e s 
a c q u i s i t i o n s c o m p l é t a n t la co l lec t ion "E l f " ; 
c o l l e c t i o n d e Louis X V I I I ; les m i n é r a u x 
f r a n ç a i s en p rovenance des musées de pro
v ince. 

Au Centre international 
de la mer de Rochefort 

• P l a n t e s sous le v e n t , R o c h e f o r t , a rse 
na l b o t a n i q u e , h ie r e t a u j o u r d ' h u i , du 18 
mars au 31 aoû t 1995. 
La Corder ie , 9 h-19 h. Té l . : (16) 46 87 01 90. 

Au Musée national des arts asiatiques 

• Les o rs de l ' a rch ipe l i n d o n é s i e n , du 6 
m a i au 31 ju i l l e t 1995. A l ' occas ion du c in 
q u a n t i è m e a n n i v e r s a i r e de l ' i n d é p e n d a n c e 
de la Répub l i que d ' Indonés ie , une sé lec t ion 
de statuet tes, b i joux ou o r n e m e n t s cu l ture ls 
(en t ou t so ixan te-douze œuvres en or) . 
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Musée G u i m e t , 6, place d ' Iéna, 75116 
Paris. 

Au Parc Floral de Paris, 
bois de Vincennes 

• V i l l e S a l o n i n t e r n a t i o n a l d e l ' in
s e c t e . Du 4 au 8 oc tob re 1995. M ise 
e n s c è n e de m i l l i e r s d ' i n s e c t e s v i 
v a n t s : 6 0 0 p a p i l l o n s ; p h a s m e s , 
man tes , b lat tes, m o u s t i q u e s , f o u r m i s ; 
15 000 cr iquets pè ler ins. 

Et toujours 

Au Musée de l'Homme 
• La R é u n i o n : d e u x r e g a r d s , d u 
10 ma i au 28 aoû t 1995. 

• P h i l i p p i n e s : u n a r c h i p e l d e r i t e s , 
j u squ 'au 31 d é c e m b r e 1995. 

• S ix m i l l i a r d s d ' h o m m e s , j u squ ' au 
31 décembre 1995. 

A l'Institut océanographique 
• L ' a r c h é o l o g i e s o u s les m e r s , d u 
1 e r j u i n au 31 ju i l le t 1995. Techn iques 
et r eche rches ; a te l ie rs ; p r o j e c t i o n s ; 
c o n f é r e n c e s . Du m a r d i au v e n d r e d i , 
10 h-12 h 30, 13 h 15-17 h 30 ; s a m e d i 
et d i m a n c h e , 10 h-17 h 30. 25 F, t a r i f 
rédui t 15 F et 10 F. 
195, r ue S a i n t - J a c q u e s , Pa r i s . T é l . : 
46 33 08 6 1 . 

VISITES-ATELIERS 

Au Musée de l'Homme 

• D é c o u v r i r les A m é r i q u e s , pendan t 
t o u t le m o i s de ju i l le t , p o u r les en fan ts 
de 7 à 12 ans. 
Durée une heure ; inscr ip t ion sur place 
u n e d e m i - h e u r e a v a n t le d é b u t de 
l 'atel ier ; 25 F p lus l 'entrée au Musée . 
En pr inc ipe les l und i , merc red i et j eud i 
a p r è s - m i d i ; se r e n s e i g n e r a u 
44 05 72 32 (les m a r d i et j eud i mat in ) . 

NOUVELLES DU MUSEUM 

• R e n é A l l i o e t la G r a n d e G a l e r i e 
N o u s d e v o n s à R e n é A l l i o , s c é n o 
g r a p h e , assoc ié p o u r l ' heure a u x ar
c h i t e c t e s P a u l C h e m e t o v e t B o r j a 
H u i d o b r o , la c r é a t i o n d e ce g r a n d 
spectac le que nous présente la Grande 
G a l e r i e d u M u s é u m a u t r a v e r s d u 
t h è m e de l ' évo lu t i on . Créateur de dé
cors de théâ t re ( su r tou t à l 'Opéra) et 
de c o s t u m e s , p e i n t r e , r éa l i sa teu r de 
f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , n o t a m 
m e n t La viei l le f e m m e ind igne (1964), 
P ier re et Paul (1969) , Les c a m i s a r d s 
( 1 9 7 0 ) , R u d e j o u r n é e p o u r la r e i n e 
( 1 9 7 3 ) , U n m é d e c i n d e s L u m i è r e s 
(1988), René A l l i o s 'est é te in t à l 'âge 
de 71 ans, le 22 m a r s 1995. 

• U n n o u v e a u d i r e c t e u r p o u r l e 
p a r c z o o l o g i q u e d e P a r i s 
M a r y v o n n e Leclerc-Cassan succède à 
Jean-Jacques Petter à la d i rec t i on d u 
parc z o o l o g i q u e de Paris (d i t zoo de 
Vincennes) . 

• N a i s s a n c e s 
Au parc zoologique de Paris 
Le 25 avr i l 1995 est né A l d o , un g i ra 
f o n de la sous-espèce Giraffa camelo-
pardalis peralta, o r ig ina i re de l 'Ouest 
a f r i ca in , peu représen tée en cap t i v i té 
et qu i se rep rodu i t b ien au parc zoo lo 
g i q u e d e P a r i s . A g a t h e , la m è r e 
d 'A Ido , est, e l l e - m ê m e , née au zoo, et 
a été é levée au b ibe ron . A l d o est son 
d i x i è m e pet i t . 
Fin avr i l , deux l émur iens , une an t i l ope 
s p r i n g b o k et de n o m b r e u x o i s e a u x 
son t éga lemen t nés. 
A la ménagerie du Jardin des Plantes 
U n b o u q u e t i n de Nub ie (très rare) est 
né le 8 avr i l 1995. 

AUTRES INFORMATIONS 

• R o c h e f o r t e t s o n " c a b i n e t d e c u 
r i o s i t é " 
L ' a n c i e n h ô p i t a l m a r i t i m e d e 
R o c h e f o r t , c o n s t r u i t au XVIIle s ièc le 
par l 'a rch i tec te Tou fa i r e , a été v e n d u 
e n 1989 à u n p r o m o t e u r a l l e m a n d . 
L'école de m é d e c i n e , abr i tée dans un 
des pav i l l ons de l ' hôp i ta l , f e r m é e de
p u i s 1963, a v a i t é té s o u s t r a i t e d e la 
ven te aux enchères. 
Dans ce pav i l l on est rassemblé t ou t ce 
qu i a été recuei l l i au-de là des m e r s : 
au XVIIIe, on se pass ionna p o u r la bo 
t a n i q u e et sur les nav i res , les p lantes 
é t a i e n t m i e u x t r a i t é e s q u e les 
ma te lo t s ; au XIXe, on se t o u r n a vers 
l ' a n t h r o p o l o g i e et les c o l l e c t i o n s de 
crânes. 

A u j o u r d ' h u i , R o c h e f o r t se d e m a n d e 
q u e f a i r e de ce c a b i n e t de c u r i o s i t é 
c o n s e r v é d a n s ce p a v i l l o n o u b l i é et 
q u i c o n t i e n t des c o l l e c t i o n s d ' a n a t o 
m i e , d ' e t h n o l o g i e et d ' h i s t o i r e n a t u 
rel le ainsi q u e les 25 000 v o l u m e s de 
la b i b l i o t h è q u e p a t i e m m e n t amassés . 
Il ne faudra i t pas d isperser ce t résor . Il 
fau t le laisser dans son cadre intact et 
o u v r i r ces l ieux aux che rcheu rs et au 
publ ic . 

• I n v e n t a i r e s des C h a r m i l l e s e x i s 
t a n t e n E u r o p e 
Le synd ica t d ' in i t ia t ive de la Reid, loca
l i t é de la p r o v i n c e d e L i è g e e n 
B e l g i q u e , v o u d r a i t c o n s t i t u e r u n i n 
ven ta i re des charmi l l es qu i ex is tent en 
Europe. 
La d é m a r c h e de la Reid se jus t i f ie par 
le fa i t que cet te loca l i té possède une 
cha rm i l l e , d é n o m m é e " le b e r c e a u " à 
cause de sa f o r m e , l o n g u e de 573 m 
(sans dou te la p lus l ongue d 'Europe) , 
cons t i tuée de 4 500 cha rmes , en m a j o 
r i té m i s en place en 1885, et c lassée 
c o m m e m o n u m e n t le 12 d é c e m b r e 
1979. 
M i c h e l M a t h i e u , Basse D e s n i é 8 4 8 , 
B-4910 La Re id co l l ec te les d o n n é e s 
d i spon ib les sur les c h a r m i l l e s : s i tua
t i o n , l o n g u e u r , année d ' e x p l o i t a t i o n , 
m o y e n de les restaurer , poss ib i l i té de 
les admirer . . . 

• U n e h ê t r a i e m e n a c é e 
Une des dern ières hêtra ies sur sol cal 
cai re d'I le de France a été v e n d u e par 

LA SOCIETE VOUS PROPOSE : 
des conférences présentées par des spécialistes le samedi à 14 h 30 ; 

la publication trimestrielle 

"Les Amis du Muséum national d'histoire naturelle" ; 

la gratuité des entrées au MUSÉUM NATIONAL 

D'HISTOIRE NATURELLE (JARDIN DES PLANTES, 

ZOO DE VINCENNES, MUSÉE DE L'HOMME) 

et ses dépendances : 

Aquarium et Musée de la Mer de Dinard - Arboretum 

de Chèvreloup - Harmas de J.-H. Fabre à Sérignan-du-Comtat -

Jardin botanique exotique "Val Rahmeh" à Menton -

Jardin botanique alpin "La Jaysinia" à Samoëns - Parc Zoologique 

de Clères - Réserve Luzarche d'Azay-le-Ferron. 

En outre, les membres de la Société bénéficient d'une remise de 5 

à la L I B R A I R I E D U M U S É U M , 

36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire - Tél . 43-36-30-24 

à la L I B R A I R I E D U M U S É E D E L ' H O M M E , 

Place du Trocadéro - Tél . 47-55-98-05 

à la L I B R A I R I E D U Z O O . 

Parc Zoologique , Bois de Vincennes 
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l 'O f f i ce n a t i o n a l des f o r ê t s c o m m e 
bo is de c h a u f f a g e . Il s 'ag i t de la hê-
t ra i e des M o n t s de Fays en f o r ê t de 
Fon ta ineb leau , la dern iè re de ce t ype à 
Fon ta ineb leau , cel le de la Béhourd iè re 
a y a n t é té d é t r u i t e d a n s les m ê m e s 
cond i t i ons il y a que lques années. Or, 
cet écosys tème accuei l le des espèces 
r a r e s e t la f o r ê t d e F o n t a i n e b l e a u , 
r i c h e d u s e p t i è m e d e s e s p è c e s de 
p lantes de la f lo re de France, est clas
sée au p r e m i e r r a n g des mass i f s de 
p l a i n e d ' E u r o p e o c c i d e n t a l e et c e n 
t ra le. 

D è s 1 9 9 3 l ' O N F a v a i t e n g a g é d e s 
coupes dans la hêtra ie, su ivan t en cela 
sa po l i t i que de m o d i f i c a t i o n p rog res 
sive des m i l i eux par la rep lan ta t ion de 
j e u n e s r é s i n e u x et de c è d r e s , e f fec
t u é e su r des c r i t è r e s é c o n o m i q u e s , 
ma is c o n d u i s a n t à une é ros i on de la 
b iod ivers i té d u massi f . 

U n i c e b e r g g é a n t d a n s 
l ' A n t a r c t i q u e 
Un b loc de g lace de 2 000 k m 2 (grand 
c o m m e le d u c h é d e L u x e m b o u r g ) 
s'est dé taché de la banqu ise le 9 mars 
1995 ; il dé r i ve ac tue l l emen t à hau teur 
d u cerc le p o l a i r e . C'est le d e u x i è m e 
d e p u i s le m o i s de f év r i e r et ce r ta ins 
chercheurs pensent que ce serait une 
des p remiè res conséquences de l'effet 
de serre (+ 2,5° depu i s c i nquan te ans). 

• U n o i s e a u ra re 
O n a t r o u v é d a n s le Q u e e n s l a n d 
(Austra l ie) le p lus v ie i l o iseau chan teur 

c o n n u . Il a c i n q u a n t e c i n q m i l l i o n s 
d 'années. 

• Ô t z i , l ' h o m m e m o m i f i é d a n s la 
g l a c e d u T y r o l , d é c o u v e r t en 1 9 9 1 
On sait ma in tenan t : qu ' i l a été surpr is 
dans son s o m m e i l par une tempê te de 
neige vers — 3 300 ans, qu ' i l souf f ra i t 
d ' a r t h r i t e , q u ' i l n 'é ta i t pas chasseu r , 
qu ' i l étai t un exp lo ra teu r en quê te de 
cu ivre. 

• D é c o u v e r t e d ' u n e g r o t t e s é p u l 
c ra le de l 'âge d e f e r d a n s le Lot 
La découver te d 'une grot te par le spé-
léoclub de L ivernon à Boussac dans le 
Lot en décembre 1994 v ient seu lement 
d 'être révélée, le site étant ma in tenan t 
protégé. 
Cette grot te c o m p o r t e p lus ieurs salles, 
des ga le r i es et un g r a n d p u i t s . Dans 
l ' une des sa l les o n t é té t r o u v é s une 
v i n g t a i n e de sque le t t es p a r f a i t e m e n t 
c o n s e r v é s , sce l l és par un e n c r o û t e 
men t inégal de calcite. 
Les premières pho tograph ies et la pre
mière expert ise an th ropo log ique p rou 
vent que la gro t te de Boussac a été ut i 
lisée vers le Ville et le V I I e siècle avant 
notre ère c o m m e cavi té sépulcra le. Le 
rite funéra i re d i f fère de la pra t ique de 
l ' inc inérat ion rencont rée dans le reste 
de la rég ion pour l 'âge de fer. L 'hypo
thèse d 'un dépô t s imu l tané des ind iv i 
dus a été c o n f i r m é e . Ceci me t t ra i t en 
év idence une man i fes ta t ion d 'une hié
r a r c h i s a t i o n des soc ié tés p r o t o h i s t o 
r iques. 
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d'histoire naturelle et du Jardin des Plantes 
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pour vous 

DANSEL (M.) — N o t r e f r è r e des t é 
n è b r e s : le r a t . Cr i tér ion (Paris), sep
t e m b r e 1994, 191 p. 20 x 23,5, 129 F. 
Par dé r i s ion , peut-êt re par p rovoca t i on , 
M i c h e l Danse l p r e n d , i c i , o s t e n s i b l e 
m e n t , le par t i d u rat. Il mê le , dans son 
o u v r a g e , les réa l i tés, la f i c t i o n , les lé
gendes . 

On découv re : l 'h is to i re par tagée entre 
le rat no i r {Rattus rattus) et le s u r m u l o t 
o u rat d ' égou t (Rattus norvegicus) ; le 
rat noi r , envah isseur d u Xl le s iècle, le 
s u r m u l o t , conqué ran t du XVIIIe siècle ; 
leur c o m b a t , les défai tes du rat noir , le 
pa r tage du t e r r i t o i r e , l ' i n te l l igence d u 
rat, son éc lec t isme a l imen ta i re , sa pro
l i fé ra t ion , ses exac t ions . 
Le rat est l 'ob je t d u s a d i s m e et de la 
c ruau té de l ' h o m m e . Pour ne ci ter que 
t ro is exemp les : le " ra t i ng s p o r t " créé 
e n 1708, o u la m i s e en p r é s e n c e de 
rats et de ch iens rat iers dans une en 
c e i n t e g r i l l a g é e , l ' e x h i b i t i o n d e 
l ' h o m m e ra t i e r , e n c o r e p r é s e n t e , e n 
1914, dans le n o r d de la France, l 'em
p lo i du rat c o m m e i n s t r u m e n t de to r 
tu re . 

Le rat est ut i l isé dans la pub l ic i té (une 
af f iche da tan t de 1911 représente des 
ra ts e s s a y a n t en v a i n d e r o n g e r les 
pneus " L e f o r t " ) . Le s iège de Paris, en 
1870, révèle la place d u rat dans la gas
t r o n o m i e . D u m o y e n â g e au X I X e 

s ièc le , des p r o c è s s o n t a t t e n t é s a u x 
ra ts d a n s le c a d r e des p r o c è s d ' a n i 
maux . 

M i c h e l D a n s e l , é c r i v a i n , n o t a m m e n t 
Pr ix de l ' h u m o u r no i r , en 1973, p o u r 
son l ivre " A u Père Lacha ise" , présente 
un l i v re t r a i t é s u r le m o d e h u m o r i s 
t ique ma is r iche d ' ense ignemen ts . 

J.-C. J. 

J A Y G O U L D (S . ) . — U n h é r i s s o n 
d a n s la t e m p ê t e . Essai sur des l ivres 
et des idées. T radu i t de l 'amér ica in par 
G i l b e r t - X a v i e r F a y o n e t A u r é l i e 
G u i l l a i n . G r a s s e t (Par is ) s e p t e m b r e 
1994, 279 p. 1 4 x 2 2 , 5 , 130 F. 
Le v i e i l a p h o r i s m e a t t r i b u é à 
A r c h i l o q u e (poè te grec, inventeur des 
p o è m e s sat i r iques) d i t : " le renard sait 
beaucoup de choses, ma is le hér isson 
sa i t q u e l q u e c h o s e d ' i m p o r t a n t " . Le 
p remie r incarne la soup lesse face à la 
c o m p l e x i t é e t à la d i v e r s i t é de n o t r e 
m o n d e , le second la cohérence . C'est 
cet te d o u b l e a p p r o c h e q u e p récon ise 
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l 'auteur pou r exp l iquer l 'h isto i re de la 
v i e en a p p r é c i a n t la d i v e r s i t é s o u s 
t o u t e s ses f o r m e s , év i te r un ra t i ona 
l i sme réduc teur et ne pas t o m b e r dans 
le p i è g e des r ê v e r i e s d a n g e r e u s e s . 
Cinq sect ions c o m p o s e n t cet ouv rage . 
Les deux p rem iè res r assemb len t des 
essais c r i t iques ayant pou r ob je t le ca
ractère i r réduc t i b le de l 'h is to i re dans 
les p r i n c i p a u x d o m a i n e s a u x q u e l s il 
s ' app l i que , à savoi r , la v ie et la ter re. 
La t r o i s i è m e , qu i e x p l o r e les aspects 
t h é o r i q u e s , les c o n s é q u e n c e s (sur le 
p lan po l i t i que et intel lectuel) du déter
m i n i s m e b i o l og i que , l 'exp l icat ion car
tés ienne des f o n d e m e n t s de la nature 
h u m a i n e , se v e u t é tayée et le d é b a t 
po r te sur une m é t h o d e d ' exp l i ca t i on . 
La v ie ainsi que des t ravaux de quat re 
g rands b io log is tes , deux sc ien t i f iques 
(Me C l i n t ock et J u s t ) , q u i d u r e n t af
f r o n t e r les v i c i s s i t u d e s de la v i e , et 
deux représentants des g randes disci
p l ines de la con t i ngence : l 'h istoire na
tu re l l e et la m é d e c i n e (Hu tch inson et 
T h o m a s ) , a n i m e n t c e t t e q u a t r i è m e 
sec t i on . Q u a n t à la de rn i è re in t i tu lée 
" é l o g e de la r a i s o n " , e l le t o u r n e a u 
t o u r des dangers qu i menacen t les ap
p roches ra t ionne l les de la comp lex i t é , 
les e s p é r a n c e s i l l u s o i r e s , le m y s t i 
c i sme et f i na lemen t la démagog ie . . . 
D a n s c e t e s s a i , le p a l é o n t o l o g u e 
S t e p h e n J a y G o u l d nous o u v r e avec 
verve et espr i t la perspect ive d 'un évo-
l u t i o n n i s m e q u i s ' e f f o r c e d e c o m 
prendre l 'h is to i re avec ce qu 'e l l e a d' ir
r éduc t i b l emen t con t i ngen t , ma is aussi 
d 'accessib le à la ra ison. 

M.-H. B. 

DE R O S N A Y (J.). — L ' h o m m e s y m 
b i o t i q u e - R e g a r d s s u r l e t r o i 
s i è m e m i l l é n a i r e . Seui l (Paris), m a r s 
1995, 349 p. 1 5 , 5 x 2 4 , 130 F. 
L ' o r i g i n a l i t é d u l i v r e d e J o ë l de 
Rosnay réside dans l 'audace à décr i re 
les s t ruc tu res poss ib les de nos socié
tés t e c h n o l o g i q u e m e n t avancées aux 
a len tou rs de l 'an 2030 ( l 'an 2000 est à 
nos portes) . 
Il a n n o n c e une v ie h y b r i d e , à la fo i s 
b i o l o g i q u e , m é c a n i q u e et é l e c t r o 
n ique . 
Pour l 'auteur, nous v i vons un choc du 
f u t u r r é s u l t a n t d e s p r o g r è s d e s 
sc iences phys iques et b io log iques , d u 
d é v e l o p p e m e n t de l ' i n f o r m a t i q u e e t 
des techn iques de c o m m u n i c a t i o n , dé
f i a n t n o s m é t h o d e s t r a d i t i o n n e l l e s 
d 'ana lyse et d 'ac t ion . L ' h o m m e est a u 
j o u r d ' h u i e n g a g é d a n s une c o é v o l u -
t i o n avec son e n v i r o n n e m e n t a n i m a l , 
v é g é t a l , é c o l o g i q u e , m a i s aussi avec 
les m a c h i n e s , les s y s t è m e s et les ré 
seaux. La f ron t iè re qu i sépare le na tu 
rel et l 'art i f iciel dev ien t de p lus en p lus 
f l oue . La réa l i té v i r tue l le cons t ru i t u n 
m o n d e d é m a t é r i a l i s é e n t r e l ' i m a g i 
nai re et le réel , un m o n d e suscept ib le 
d ' i n f l u e n c e r p r o f o n d é m e n t n o s ac 

t i ons ind iv idue l les et co l lect ives. 
Sur q u e l l e s v a l e u r s h u m a n i s t e s , les 
po l i t i ques du XXIe siècle fonderon t - i l s 
l eu r s a c t i o n s , a f i n de c o n s t r u i r e u n 
m o n d e p lus jus te et p lus équ i tab le ? 
Joë l de Rosnay , doc teu r ès sc iences, 
a u j o u r d ' h u i d i r e c t e u r d u d é v e l o p p e 
m e n t et des re la t ions i n te rna t i ona les 
de la Cité des sc iences et de l ' indus
t r ie , nous éclaire sur les nouve l les ap
proches po l i t iques , é c o n o m i q u e s , éco
log iques et cu l tu re l les nécessaires au 
m o n d e d u t ro i s i ème mi l léna i re . 

J.-C. J. 

PASTEUR (G.) — B i o l o g i e e t m i m é 
t i s m e . D e la m o l é c u l e à l ' h o m m e . 
Col lec t ion "sc ience et n a t u r e " , Na than 
(Par is) , m a r s 1995, 160 p. 11,5 x 19, 
p h o t o s de J . -Y . Q u é r o , ré f . , i n d e x , 
79 F. 
Ce n'est qu 'en 1861 que le natura l is te 
angla is Henry Bates impose la no t i on 
de m i m é t i s m e d a n s un ar t i c le f o n d é 
sur les pap i l l ons . H. Bates avai t cepen
dant eu des prédécesseurs , d o n t l 'en
t o m o l o g i s t e f r ança i s P ier re La t re i l l e , 
qu i d a n s s o n o u v r a g e "L ' h i s t o i r e gé
n é r a l e e t p a r t i c u l i è r e des i n s e c t e s " 
m e n t i o n n e le p h é n o m è n e de m i m é 
t i s m e . 

L 'auteur du présent ouv rage , Georges 
Pasteur , qu i peu t s ' h o n o r e r de n o m 
b r e u x t i t r e s , d o n t ce lu i d ' a t t a c h é d u 
M u s é u m nat ionale d 'h is to i re nature l le , 
a fa i t beaucoup de t r avaux t héo r i ques 
sur le m i m é t i s m e et s ' é t o n n e que ce 
p h é n o m è n e , v i s i b l e d e p u i s l ' o r i g i n e 
des t e m p s , n'ait pas att i ré p lus tô t l'at
t e n t i o n . 

U n s y s t è m e m i m é t i q u e est un sys 
t è m e d ' i n t e r a c t i o n s e n t r e t r o i s ac 
teu rs : le m o d è l e , é m e t t e u r d e s t i m u 
lus ; le m i m e , qu i p lag ie le m o d è l e ; le 
d u p e , e n n e m i o u v i c t i m e d u m i m e , ré
cep t i f a u x s t i m u l u s é m i s pa r le m o 
d è l e , q u i es t t r o m p é p a r le m i m e , 
source de s t i m u l u s semb lab les à ceux 
q u ' é m e t le m o d è l e . 

On peu t env isager le s t i m u l u s c o m m e 
un s i g n a l a d r e s s é à l ' o r g a n i s m e o u 
c o m m e une exc i ta t ion envoyée à une 
cel lu le v ivan te . 
Les deux p r e m i è r e s g r a n d e s ca tégo 
r ies de m i m é t i s m e s o n t , d ' u n e par t , 
les m i m é t i s m e s m o l é c u l a i r e s o ù la 
s t ruc ture réceptr ice se t r o u v e sur des 
cel lu les du sang, ma is hors de por tée 
du m ic roscope , pu isqu 'à l 'échel le m o 
léculai re ; d 'au t re par t , les m i m é t i s m e s 
qu i cons t i t uen t le " m i m é t i s m e " c o m 
m u n é m e n t c o n n u , o ù la s t ruc tu re ré
ceptr ice est un o rgane des sens. 
Des m i m é t i s m e s mo lécu la i res se sont 
p e u t - ê t r e m ê m e t r o u v é s a s s o c i é s à 
l ' o r ig ine des ce l lu les ances t ra les des 
p lantes et des an imaux . 
Cet o u v r a g e sur le m i m é t i s m e , dans 
lequel l 'auteur e x p l o r e ce qu ' i l est es
sen t i e l de c o n n a î t r e su r le su je t , en 
s ' a p p u y a n t s u r de n o m b r e u x 

e x e m p l e s , es t i l l u s t r é de p h o t o s i n 
é d i t e s , œ u v r e de J . -Y Q u é r o , q u i a 
pr is t o u s ses c l ichés en France. Ceux-
ci p r o u v e n t q u e le p h é n o m è n e m i m é 
t i q u e est t r ès f r é q u e n t . Il a t o u j o u r s 
une ra ison v i ta le . 

J.C. 

C A N N A T (G.) — L e g u i d e d u c i e l 
1 9 9 5 - 1 9 9 6 . C o l l e c t i o n N a t u r e , 
N a t h a n ( P a r i s ) , m a r s 1 9 9 5 , 2 4 0 p. 
17 x 24, f i g . , t ab l . , réf., i ndex , 126 F. 
L 'auteur , G u i l l a u m e Cannâ t , est j ou r 
n a l i s t e , c h e f de r u b r i q u e à la r e v u e 
" C i e l et e s p a c e " , et é g a l e m e n t res 
ponsab le d u serv ice t é l é m a t i q u e d'ac
tua l i t é a s t r o n o m i q u e et spat ia le (3615 
B ing Bang) . Il obse rve et fa i t obse rve r 
le ciel depu i s près de v i n g t ans et ce 
m ê m e d a n s les v i l l e s , à c o n d i t i o n 
d ' a d a p t e r ses p r é t e n t i o n s à s o n l ieu 
d ' o b s e r v a t i o n . 

Le p résent a l m a n a c h d u c ie l , qu i sera 
su iv i année par année , s 'adresse par
t i c u l i è r e m e n t à c e u x q u i s o u h a i t e n t 
redécouv r i r les i t inéra i res t racés dans 
le ciel par les anc iens . C'est un g u i d e 
à c o n s u l t e r la v e i l l e d ' u n e o b s e r v a 
t i o n , s u r le t e r r a i n , m a i s a u s s i u n e 
sou rce de conse i l s ut i les t an t à l 'astro
n o m e a m a t e u r d é b u t a n t q u ' à l 'as t ro
n o m e a m a t e u r c o n f i r m é . 
A p r è s a v o i r r a p p e l é l es p r i n c i p e s 
d ' o b s e r v a t i o n et d o n n é la façon d 'u t i 
l iser les i n f o r m a t i o n s m e n s u e l l e s d u 
g u i d e , l ' a u t e u r p r é s e n t e , d a n s u n e 
p r e m i è r e par t ie , m o i s par m o i s , d 'av r i l 
1995 à j u i n 1996, les é v é n e m e n t s as
t r o n o m i q u e s o b s e r v a b l e s à l 'œi l nu 
ou avec un pet i t i n s t r u m e n t : pos i t i on 
des p l a n è t e s et p r i n c i p a l e s c o n j o n c 
t i o n s , l is te des p h é n o m è n e s as t r ono 
m i q u e s au j o u r le j ou r , é p h é m é r i d e s 
de la l u n e , du so le i l et des p lanè tes . 
Ces d o n n é e s s o n t a c c o m p a g n é e s de 
s u g g e s t i o n s d ' o b s e r v a t i o n , d e 
conse i l s p o u r les p h o t o s , de rappe l s 
de q u e l q u e s n o t i o n s é l émen ta i r es o u 
h i s to r i ques . 

Dans la d e u x i è m e p a r t i e , G. C a n n â t 
t ra i te de l ' acqu is i t i on d ' u n i n s t r u m e n t 
d ' obse rva t i on en f o n c t i o n d u p r inc ipa l 
s i te d ' o b s e r v a t i o n , des b u t s r eche r 
c h é s , des m o y e n s . T o u s les i n s t r u 
men ts a s t r o n o m i q u e s d i s p o n i b l e s sur 
le m a r c h é pou r les a s t r o n o m e s a m a 
t e u r s s o n t p r é s e n t é s e n d é t a i l d a n s 
des tab leaux . 
Dans la d e r n i è r e par t ie , son t r e g r o u 
p é s r e n s e i g n e m e n t s p r a t i q u e s et 
adresses u t i les : c l ubs , m a t é r i e l s pé
d a g o g i q u e , a n i m a t i o n , s o u r c e s d i 
v e r s e s d ' i n f o r m a t i o n , les o b s e r v a 
to i res p u b l i c s , les f es t i va l s . Les d o n 
nées f o n d a m e n t a l e s su r le s y s t è m e 
so l a i r e , q u e l q u e s é v é n e m e n t s as t ro 
n o m i q u e s pou r les m o i s à v e n i r et un 
index t e r m i n e n t l ' ouv rage . 
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Nous avons & f JUIN 
pour les enfants 

C O L I N T H I E L E . — O n l ' a p p e l a i t 
T e m p ê t e . T r a d u i t de l ' a n g l a i s p a r 
A n n e - M a r i e C h a p o u t o n , i l l u s t r a t i o n s 
de G é r a r d F r a n q u i n . C a s t o r p o c h e , 
F l a m m a r i o n (Par i s ) , r é é d i t i o n 1994 , 
94 p. 11 x 1 6 , 5 , 17 F. 
U n j e u n e g a r ç o n de d i x ans v i t avec 
son père, en Aus t ra l ie , sur une l ongue 
b a n d e d e s a b l e e n t r e la l a g u n e e t 
l ' o c é a n I n d i e n . L e u r seu l v o i s i n , un 
a b o r i g è n e n o m m é B i l l L ' O s s e u x , 
évei l le le j eune à la nature. L 'observa
t i o n des o i s e a u x , la c o u r s e , d a n s le 
ven t et les v a g u e s , son t ses pass ions 
quo t i d i ennes , les jou rs de t e m p ê t e ses 
m o m e n t s f a v o r i s . S o n s u r n o m , 
T e m p ê t e , l u i s i e d p a r f a i t e m e n t . U n 
j o u r il d é c o u v r e t r o i s bébés pé l i cans 
d o n t la m è r e v i en t d 'ê t re aba t tue par 
les chasseurs . T e m p ê t e les r a m è n e à 
la cahu te , les so igne et se p rend d'af
f e c t i o n p o u r le p l u s f a i b l e . N o m m é 
M o n s i e u r Perceva l , le pé l i can et l 'en
f a n t d e v i e n n e n t i n s é p a r a b l e s . U n 
m a t i n de g r a n d e t e m p ê t e , M o n s i e u r 
Perceva l c o n t r i b u e r a m ê m e à sauve r 
les m a r i n s d ' u n ba teau en p e r d i t i o n . 
Ce b o n h e u r sera-t- i l éternel ?... 
A u t e u r et éd i teur d ' une t ren ta ine d ' o u 
v r a g e s d e s t i n é s à la j e u n e s s e , C o l i n 
Th ie le né en Aus t ra l i e , a écr i t cet o u 
v rage en 1963 ; il en a été t i ré un f i l m 
d i f fusé dans le m o n d e ent ier en 1976. 

M.-H. B. 

FARLET M O W A T . — M e s a m i s l es 
l o u p s . T r a d u i t d e l ' a n g l a i s p a r 
F. P O N T H I E R . C a s t o r p o c h e s e n i o r , 
F l a m m a r i o n ( P a r i s ) , 1 9 9 4 , 2 7 5 p . , 
11 x 16,5, 28 F. 
B io log is te , Farlet M o w a t se vo i t con f ie r 
la m iss ion di f f ic i le d 'é tud ier , un été d u 
rant , la v ie d 'une t r i b u de loups dans 
son mi l i eu nature l : le Grand N o r d ca
n a d i e n . Pou r se f a m i l i a r i s e r avec la 
t r i b u , il b a p t i s e c h a q u e m e m b r e d u 
g r o u p e : G e o r g e le m â l e b l a n c , 
A n g e l i n a sa feme l l e et A lber t un adu l te 
v i van t avec eux . Capt ivé par leur c o m 
p o r t e m e n t , il se p a s s i o n n e p o u r les 
l o u p s , d é m o n t r e et c o n c l u t s c i e n t i f i 
q u e m e n t q u e , c o n t r a i r e m e n t a u x lé
gendes b ien tenaces, le l oup n'est pas 
un m o n s t r e assoi f fé de sang et, b ien 
qu 'é tan t p rédateur , c'est un p réda teur 
sé lec t i f ne f r a p p a n t q u e les a n i m a u x 
f a i b l e s et m a l a d e s p o u r se n o u r r i r , 
j ouan t m ê m e u n rôle s tab i l isateur . 
A u t r a v e r s de c e t t e h i s t o i r e v é c u e , 
Farlet M o w a t nous fait dou te r de la na
tu re hum a ine et nous inv i te, b ien v i te , 
à r e m e t t r e en q u e s t i o n t o u t e n o t r e 
menta l i té occ identa le . 

M.-H. B. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 
DU QUATRIÈME TRIMESTRE 1995 

OCTOBRE 

Samedi 7 - 14 h 30. — La relation homme/animal chez les Inuit chasseurs de 

l 'Arctique, par Pierre ROBBE, Maî t re de conférences du M u s é u m , 

Laboratoire d'Ethnologie du Musée de l 'Homme. Avec diapositives. 

Samedi 14 - 14 h 30. — Le grillon : symboliques d'un insecte populaire, par 

Florence ROMANIO, maîtrise d 'Ethnologie, Universi té Paris V. Avec 

diapositives. 

Samedi 21 - 14 h 30. — Les Insectes, démons et merveilles, par le professeur 

Claude CAUSSANEL, directeur du Laboratoire d'Entomologie du Muséum. 

Avec diapositives. 

Le Secrétaire général 

Le programme complet du quatrième trimestre 1995 

paraîtra dans le numéro de septembre. 

Hermes, hermas, harmas 

terres en friche, 

en provençal. 

L'harmas 

de Jean-Henri Fabre 

N o t r e v o l o n t é ? Réaliser 

une brochure sur l'histoire de 

l'harmas et éditer quatre cartes 

postales représentant vingt 

insectes. 

Notre souhait ? Que vous, 

sociétaires, soyez par vos dons 

(laissés à votre appréciation) 

les artisans de ce projet. 

Merci 

SOCIETE DES 
AMIS DU MUSÉUM 

NATIONAL 
D'HISTOIRE 
NATURELLE 

ET DU JARDIN 
DES PLANTES 

57, rue Cuvier 
75231 Paris Cedex 05 

Les conférences ont lieu 

dans l'amphithéâtre 

de paléontologie, 

galerie de paléontologie, 

2, rue Buffon, 75005 Paris 

BlBL • 
MUSÉJ 

En raison de la disposition 
des lieux, il est recommandé 

à nos sociétaires d'arriver 
au début des conférences. 

Nous les en remercions d'avance 

Fondée en 1907, reconnue d'utilité publique, la Société a pour but de donner son appui moral et financier au Muséum, 
d'enrichir ses collections et de favoriser les travaux scientifiques et l'enseignement qui s'y rattachent. 
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