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RÉSUMÉ - Sur la base des travaux réalisés sur le site de l'Anse-à-1'Orignal, 
estuaire maritime du Saint-Laurent (Québec, Canada), nous avons évalué l'impor-
tance des sollicitations hydrodynamiques sur la distribution spatiale des individus 
d'une population intertidale de la Polychète Nereis virens Sars (Polychaeta : Ne-
reidae). La répartition spatiale de cet Annélide repose sur une ségrégation éda-
phique des individus matures et immatures qui est corrélée à la texture du substrat, 
à sa teneur en matière organique et, en ce qui concerne les Vers de plus grandes 
tailles, à l'épaisseur de la couche colonisable des sédiments. Dans la partie su-
périeure de la zone intertidale, les densités maximales de larves sont observées 
dans les secteurs où les courants de marée sont les plus faibles entraînant le dépôt 
de fines particules sédimentaires. Par contre, les plus fortes concentrations d'a-
dultes sont observées dans les zones du niveau inférieur qui correspondent au 
panache de diffusion des eaux de vidange de la baie. La comparaison des données 
physiques avec la répartition spatiale des individus suggère que les larves, trans-
portées dans la colonne d'eau durant leur brève vie pélagique, sédimentent et se 
fixent dans les zones de faible énergie due aux courants de marée. Au terme de 
3 à 4 années de croissance, les individus matures et immatures (250 à 1000 mg) 
entreprennent une migration vers le bas de la zone intertidale. Malgré la capacité 
natatoire de ces individus, les résultats de l'étude laissent croire que cette migra-
tion aurait un caractère passif et serait principalement orientée par les processus 
hydrodynamiques. 

ABSTRACT - From observations made in the partially protected intertidal flat 
(« Anse-à-l'Orignal », Lower St.Lawrence estuary, Québec, Canada), we argue the 
influence of hydrodynamic processes on the spatial distribution of Nereis virens 
Sars population (Polycheata : Nereidae). Data obtained during this study revealed 
an edaphic ségrégation between sexually mature and immature individuals. This 
observation is correlated with the sédiment texture, the organic matter content of 
the substratum and, for large worms, with the thickness of the colonizable sédi-
ment layer. Highest densities of the polychaete larvae occurred at uppermost part 
of the intertidal flat in which we observed a weak tidal currents and fine particle 
deposits. In lower part of tidal zone, the higher adult densities were found in the 
diffusion areas of waters ebbing. Comparison between hydrodynamic datas and 
spatial distribution suggest that larvae will be transported in the water mass during 
their brief pelagic life and settled in calm areas. After a growth period of 3 to 
4 years, sexually mature and immature worms (250 to 1000 mg) begin migration 
toward the lowermost part of the intertidal flat. Despite their swimming ability, 
it seems that migration is rather passive and mainly directed by hydrodynamic 
processes. 



86 A. CARON et al. 

INTRODUCTION 

L'hydrodynamisme du domaine intertidal est 
fonction essentiellement des effets combinés des 
houles dues aux vents et des courants générés par 
les marées. Les processus hydrodynamiques in-
fluencent plusieurs facteurs responsables de la ré-
partition spatiale des espèces et des individus des 
populations benthiques (Bhaud et al., 1981; 
Keough & Downes, 1982; Eckman, 1983; Hannan, 
1984; Banse, 1986; Butman, 1987). En outre, l'hy-
drodynamisme contrôle la distribution spatiale des 
particules sédimentaires (Wieser, 1959; Leeder, 
1984; Pethick, 1984). En règle générale, les cou-
rants de flot possèdent une capacité de transport 
plus grande que ceux du jusant ce qui se traduit 
par une accumulation de particules dans le haut 
de plage (Leeder, 1984; Reise, 1985). Dans un en-
vironnement semi-protégé comme le site de la pré-
sente étude, on observe ainsi un envasement dans 
les zones abritées (fond de baie) et des dépôts sa-
bleux dans les parties ouvertes aux houles du large 
(bas de la zone intertidale). De cette façon, les 
processus hydrodynamiques vont agir sur la répar-
tition spatiale des organismes benthiques en limi-
tant l'accès à certains types de sédiments (Bellan, 
1977). L'hydrodynamisme contribue bien évidem-
ment au transport de larves chez les espèces ben-
thiques à développement larvaire pélagique. Dans 
ce cas, l'influence des processus hydrodynamiques 
dépendra principalement de la durée de la phase 
larvaire pélagique et de la capacité des larves au 
déplacement. 

Dans la région choisie pour cette étude, la 
communauté boréo-atlantique à Macoma balthica 
(L.) domine la zone intertidale où les processus 
hydrodynamiques sont importants (Desrosiers et 
al, 1980; Desrosiers & Brêthes, 1984). Cette 
communauté comporte un faible nombre d'es-
pèces, dont un Annélide Polychète, Nereis virens. 
Cette Polychète préfère habituellement les sédi-
ments sablo-vaseux, les moulières et les réseaux 
de racines des marais salés, où l'hydrodynamisme 
est relativement faible (Pettibone, 1963; Bellan, 
1977). N. virens peuple également les fonds de 
baie et serait l'espèce caractéristique du groupe-
ment annélidien lagunaire eurytherme et euryhalin 
(Bellan, 1978). Pour apprécier les effets de l'hy-
drodynamisme sur la distribution spatiale de cette 
espèce, nous devons connaître assez bien son cy-
cle de vie. D'abord, cette Polychète présente un 
développement indirect avec une brève phase pé-
lagique au stade larvaire (Bass, 1970; Bass & Bra-
field, 1972; Desrosiers et al, 1991b). Les 
premières larves trochophores deviennent plancto-
niques à la fin du 6ème jour de leur développement 
pour une période de 12 à 15 h (Bass & Brafield, 
1972). Par la suite, les larves benthiques (Bhaud 
et Cazaux, 1982) se retrouvent sur les sédiments 
de la partie supérieure de la zone intertidale où 

elles subissent certaines transformations morpho-
logiques (Desrosiers, et al, 1991b). Au moment 
de cette sédentarisation larvaire, les individus pos-
sèdent 3 segments sétigères. Les post-larves de-
meurent à la surface des sédiments jusqu'à 6 
segments. Les individus s'enfouissent par la suite 
diminuant leur exposition aux contraintes hydro-
dynamiques. 

Au terme de leur première année de croissance 
segmentaire, les juvéniles atteignent plus de 40 
segments sétigères (Desrosiers et al, 1991b). Les 
juvéniles demeurent dans la partie supérieure du 
domaine intertidal pendant 2 à 4 années (Miron 
& Desrosiers, 1990). Après quoi, ceux-ci attei-
gnent leur maturité sexuelle et migreraient vers le 
bas de plage afin de poursuivre leur croissance es-
sentiellement pondérale jusqu'à la reproduction 
(Miron & Desrosiers, 1990). Au terme du cycle 
de développement, les adultes de la Polychète N. 
virens pèsent plus de 10 g (Miron & Desrosiers, 
1990; Caron, 1991) et on estime leur âge entre 6 
et 8 ans (Desrosiers, non-publié). 

Pendant le cycle de vie de cette Polychète, il 
semble évident que les processus hydrodynami-
ques influencent la répartition spatiale des indivi-
dus de taille variée. Malheureusement, nous ne 
possédions pas, à l'époque, de modèle hydrody-
namique de la baie afin d'expliquer la répartition 
spatiale des individus. A partir de nouvelles don-
nées physiques (Côté, 1991), le présent travail a 
pour principal objectif de confronter les données 
écologiques aux données physiques afin d'extraire 
l'importance de l'hydrodynamisme chez une es-
pèce épitoque colonisant la zone intertidale. La 
Polychète N. virens, constituant un cas particulier 
dans cette étude, a été choisie puisque nous 
connaissons très bien son cycle de développement 
et sa distribution spatiale en zone intertidale (Des-
rosiers et al., 1991a; 1991b; Caron et al, sous 
presse). A cet effet, ce choix nous permet de 
mieux apprécier les effets des processus hydrody-
namiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Caractéristiques du site d'étude 

L'Anse-à-1'Orignal se localise à une vingtaine 
de km à l'ouest de Rimouski, Québec, Canada 
(Long. : 68° 33' W; Lat. : 48° 20'N). Elle s'oriente 
vers le nord et est abritée des vents dominants 
(sud et sud-ouest) et des courants résiduels de sur-
face (El-Sabh, 1988). Cette baie possède une zone 
intertidale d'une superficie supérieure à 2 km2 

avec une faible pente de 0,40 % (Miron & Des-
rosiers, 1990; Caron, 1991; Caron et al., sous 
presse). Les caractéristiques granulométriques, la 
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teneur en matière organique du substrat ainsi que 
l'épaisseur de la couche colonisable des sédiments 
varient significativement selon le niveau hypsomé-
trique (Miron & Desrosiers, 1990; Caron, 1991). 
Dans la partie supérieure de la zone intertidale de 
l'Anse-à-l'Orignal (Fig. 1), nous observons un sé-
diment hétérogène de sables graveleux vaseux et 
riche en matière organique (7 à 15 %). Au niveau 
inférieur, les sédiments plus homogènes possèdent 
une faible teneur en matière organique (1 à 2 %) 
et sont constitués principalement de sables. Le 
centre de la plage présente des caractéristiques 
granulométriques intermédiaires dont la variabilité 
spatiale à petite échelle (de l'ordre du 100 m) est 
importante. L'épaisseur de la couche colonisable 
des sédiments diminue du bas vers le haut de 
plage en relation avec la présence d'une argile in-
durée. Cette argile correspond aux dépôts d'une 
ancienne mer glaciaire, la Mer de Goldthwait 
(14 000 ans AA), que l'on observe à une profon-
deur inférieure à 10 cm dans le haut de î'estran 
(Dionne, 1978). 

Description sommaire du modèle hydrodynamique 

Le modèle numérique utilisé pour la simulation 
des courants de marée dans la baie est décrit par 
Bauer et Stroud (1978). C'est un modèle à couches 
tridimensionnelles qui résout les équations de 
continuité et de mouvement selon un schéma aux 
différences finies. A l'origine, ce modèle a été 
conçu spécialement pour l'étude des processus 
hydrodynamiques côtiers. A cet effet, il inclut les 
termes non-linéaires des équations du mouvement 
ainsi qu'un terme de friction quadratique, permet-
tant une meilleure estimation des courants en zone 
peu profonde. De plus, il permet de simuler le dé-
couvrement/recouvrement périodique de I'estran 
par la marée selon un processus de fermeture de 
cellules sèches. Cette caractéristique est particu-
lièrement intéressante dans le cas de l'Anse-à-l'O-
rignal, une partie importante de sa surface se 
découvrant périodiquement. Dans le cadre de cette 
étude, une seule couche fut imposée pour l'étude 
de la baie. En fait, on a posé ici l'hypothèse que 
le mélange dans le secteur est suffisamment im-
portant pour que la colonne d'eau soit homogène. 
Le modèle n'a donc été utilisé que dans sa confi-
guration bidimensionnelle. Finalement, il a été ca-
libré à l'aide de mesures de courants et de niveaux 
d'eau recueillies au cours de l'été 1988 (Côté, 
1991). 

Échantillonnage 

L'échantillonnage a été planifié dans le but de 
confronter la distribution spatiale de différentes 
classes de taille des individus de la Polychète N. 
virens avec les résultats simulés à partir du modèle 

Fig. 1. - Teneur ( %) en matière organique (A), granu-
lométrie (B) et épaisseur (cm) de la couche colonisable 
des sédiments (C) observées à VAnse-à-l'Orignal. 
Organic matter content (A), sédiment types (B) and co-
lonizable layer depth of substratum (C) observed at 
« Anse-à-l'Orignal ». 
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hydrodynamique. Nous avons utilisé deux mé-
thodes de prélèvements afin d'obtenir les larves, 
les juvéniles et les adultes de cette espèce. L'é-
chantillonnage s'est déroulé en juin 1990. Pour le 
prélèvement des individus ayant moins de 8 seg-
ments sétigères, 50 échantillons ont été position-
nés de façon aléatoire afin d'obtenir une bonne 
représentativité de l'ensemble de la zone interti-
dale (Fig. 3). Le nombre de stations a été déter-
miné d'après Elliot (1971) avec les données de 
l'étude de Desrosiers et al. (1991b). A chaque sta-
tion, nous avons prélevé le premier centimètre des 
sédiments sur une surface de 0,0625 m2. Les 
échantillons ramenés au laboratoire ont été conge-
lés (-20°C) jusqu'à leur analyse, soit le tri des 
larves. La méthode de tri consiste, tout d'abord, 
à passer les échantillons sur une maille de 150 p,m 
de côté dans le but de retenir la grande majorité 
des larves de cette Polychète (Desrosiers et al., 
1991b). Par la suite, les débris organiques et les 
larves étaient séparés des particules sédimentaires 
en utilisant le principe de flottaison dans une so-
lution concentrée de saccharose d'après une mé-
thodologie développée par Heip & Hautekeit 
(1974). Chaque individu ainsi récolté était classé 
selon le nombre de segments sétigères. 

L'échantillonnage des plus gros individus s'est 
déroulé à la même époque alors que 30 stations, 
déterminées d'après Elliot (1971) selon les don-
nées antérieures (Miron et Desrosiers, 1990; Ca-

ron et al., sous presse), ont été aléatoirement choi-
sies parmi les 50 sites de prélèvement que nous 
avons décrits auparavant. A chaque station, nous 
avons récolté, aléatoirement et à 3 reprises, 20 à 
30 cm de sédiments sur une surface de 0,10 m2. 
Nous avons fixé les résidus d'un pré-tamisage sur 
une maille de 1 mm2 d'ouverture dans une solu-
tion formolée tamponnée (4 %). Au laboratoire, 
tous les individus furent triés et comptés. Nous 
avons déterminé le poids total formolé essuyé de 
chacun des individus. Nous avons réparti les in-
dividus dans 3 classes de taille : 0 à 250 mg, 250 
à 1 000 mg et > 1 000 mg. 

RESULTATS 

Processus hydrodynamiques 

Dans l'Anse-à-l'Orignal, les marées sont de 
type semi-diurne (M2) et génèrent des courants su-
périeurs à 20 cm s1. Le modèle hydrodynamique 
à deux dimensions couvrant-découvrant utilisé par 
Côté (1991) nous permet d'intégrer les énergies 
moyennes liées à ces courants lors d'un cycle 
complet de marée (Fig. 2). Les secteurs de faible 
énergie se localisent presque uniquement le long 
du rivage. Elles coïncident avec les plus fortes te-
neurs en matière organique et les plus grandes 

Fig. 2. - Contours d'énergie moyenne exprimée en m2 s 2 x 10 4 lors d'un cycle de marée M2 (d'après Côté, 1991). 
Chaque ligne représente une augmentation ou une diminution de 5,0 X 10~4 m2s 2. 

Contour Unes of intégration current energy (x 10"4 m2 

an increase or decrease of 5.0 x 10"4 m2s 2. 
2) over one tidal cycle (Mj). Each contour line represents 
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pour une période de 4 secondes. Cette vitesse re-
présente 2,5 fois celle générée par les marées. 

Répartition spatiale des individus 

La figure 4 montre une distribution spatiale des 
individus de l'espèce N. virens suivant une évo-
lution selon la taille. D'abord, nous observons 
l'arrivée des larves trochophores à la surface des 
sédiments entre mai et juin (Desrosiers et al, 
1991b). Les larves se déposent ensuite préférable-
ment dans les secteurs nord-ouest de la baie et de 
chaque côté du chenal passant entre les deux îles 
où nous avons identifié des énergies moyennes 
particulièrement intenses et variables. Les plus 
fortes densités d'individus de 3 segments sétigères 
sont observées à l'extrême nord-ouest de l'Anse-
à-1'Orignal, secteur riche en matière organique. 
Les individus de plus forte taille, les post-larves 
(6 segments sétigères) et les juvéniles (0 à 
250 mg) colonisent à plus faible densité une 
bande plus large s'étendant vers l'est. Les densités 
maximales d'individus ayant 6 segments sétigères 
s'observent dans les mêmes secteurs que les larves 
trochophores. Par contre, les juvéniles (0 à 
250 mg) se retrouvent en forte densité dans les 
secteurs opposés, au nord-est de la baie, où l'on 
remarque un marais à Spartine (Spartina alterni-
florà). 

Fig. 3. - Aires potentiellement protégées (hachures) lors des conditions de tempête. Les points représentent l'em-
placement des stations d'échantillonnage. 
Map of potential sheltered areas (hachuring) during storm conditions. Dark circles represent sampling stations. 

concentrations en particules fines (Fig. 1A et 1B). 
Les contours d'énergie moyenne nous indiquent 
également un site dont l'hydrodynamisme du aux 
marées est particulièrement intense et variable. Ce 
secteur se situe entre les deux principales îles de 
l'Anse-à-l'Orignal où les sédiments sont plus 
grossiers et contiennent une plus faible quantité 
de matière organique. 

La position géographique de F Anse-à-l'Orignal 
la rend sensible à l'influence des vagues générées 
par des vents du nord et du nord-est. La distance 
sur laquelle agissent de tels vents (« fetch ») dans 
l'estuaire maritime du Saint-Laurent est bien su-
périeure à 40 km permettant le développement de 
vagues d'intensité moyenne à forte. La figure 3 
illustre les aires potentiellement protégées lors des 
conditions de tels vents. Entre les mois de mai et 
d'août, les vents soufflant du nord et nord-est pos-
sèdent une fréquence de 15 % alors que les vents 
du sud et sud-ouest dominent avec 25 %. L'esti-
mation de ces pourcentages est basée sur un 
échantillonnage journalier pendant plus d'une 
trentaine d'années (Environnement Canada, 1984). 
La variabilité inter-annuelle est étonnamment fai-
ble pendant la même saison. Les vents peuvent 
ainsi devenir un facteur très important puisque les 
résultats d'un échantillonnage menés sur un cycle 
mortes-eaux vives-eaux au printemps 1991 montre 
des courants de houle pouvant atteindre 50 cm s-1 
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Fig. 4. - Densités (ind. m"2) des individus de l'espèce Nereis virens de l'Anse-à-l'Orignal. A, 3 segments sétigères; 
B, 6 segments sétigères; C, 0 à 250 mg de poids total; D, poids total > 1 000 mg. 
Densities (individuals.m'2) of Nereis virens. A, Three chaetigerous segments. B, Six chaetigerous segments. C, 0 to 
250 mg total weight and D, Total weight > 1 000 mg. 

Parmi les trois classes de taille précédentes, au-
cune ne s'observe dans le bas de la zone interti-
dale de l'Anse-à-l'Orignal. Les résultats montrent 
que ce sont des individus de forte taille 
(>1 000 mg) qui habitent le bas de plage. Une pro-
portion importante de ces individus possède des 
gamètes différenciées. Ces individus matures for-
ment une bande étroite fermant l'ouverture de la 
baie. C'est, par conséquent, le seul secteur de re-
lâchement des larves. La distribution particulière 
des adultes sera déterminante dans l'analyse des 
effets des processus hydrodynamiques sur la ré-
partition spatiale et le transport des larves. 

DISCUSSION 

La Polychète N. virens ne se reproduit qu'une 
fois au cours de son cycle de vie. La reproduction 
est relativement courte et synchrone. Elle est dé-
clenchée par l'action conjointe d'une élévation de 
la température de l'eau et d'une phase lunaire. 
Dans nos régions, la durée de la reproduction dé-
pend des conditions climatiques allant d'une se-
maine à presqu'un mois. Les mâles sortent de leur 
terrier et nagent à la recherche d'ouvertures de ter-
rier femelle. Les femelles de cette espèce expul-

sent leurs gamètes à l'embouchure de la galerie. 
Les gamètes mâles sont relâchées dans la colonne 
d'eau où la fécondation se produit. Après une cer-
taine période d'incubation à la surface des sédi-
ments, les larves éclosent et passent directement 
dans la colonne d'eau. Les larves demeurent pé-
lagique durant 12 à 15 h. Elles arrivent à la sur-
face des sédiments par pulsations dont le nombre 
dépend probablement de la durée de la reproduc-
tion. Les larves de 3 sétigères marquent le début 
du recrutement benthique. 

La durée de la phase larvaire peut aider ou 
nuire à la dissémination de l'espèce puisque les 
larves sont susceptibles d'être entraînées par les 
courants de marée (Bass, 1970). Desrosiers et al. 
(1991b) ont déjà montré que, malgré sa courte du-
rée, la vie pélagique de N. virens semble suffisante 
pour que les larves soient amenées vers la partie 
supérieure de la zone intertidale durant la marée 
montante. Nos résultats abondent dans le même 
sens malgré l'observation d'importantes et signi-
ficatives variations spatiales de la densité des très 
jeunes individus (Fig. 4A et 4B). Les plus fortes 
densités de larves se retrouvent dans les secteurs 
où l'on observe une faible « énergie moyenne » 
des courants de marées, une forte concentration 
de particules fines et des teneurs élevées en ma-
tière organique. L'ensemble de ces facteurs in-
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fluence, sans aucun doute, la distribution spatiale 
des larves (Pratt, 1953; Tyler & Banner, 1977; 
Butman, 1987; Desrosiers et al, 1991b). 

Dans l'Anse-à-l'Orignal, nous avons également 
remarqué une absence de larves et de jeunes in-
dividus dans la partie inférieure de la plage. Dans 
ce secteur, on retrouve des sédiments de sable 
grossier à faibles teneurs en matière organique. 
Les contours d'énergie moyenne nous suggèrent 
un hydrodynamisme plus important que celui du 
haut de plage rendant difficile le dépôt des larves. 
De plus, la présence d'individus adultes de cette 
Polychète et d'autres espèces endobenthiques tels 
Mya arenaria dans le bas de plage contribuerait 
à cette absence des larves par leurs actions pré-
datrices (Commito & Shrader, 1985; Olivier et al, 
1993). 

A partir de l'ensemble de ces observations, 
nous pouvons nous demander si les larves de cette 
espèce possèdent la capacité de sélection active 
du substrat ou si, tout simplement, elles sont trans-
portées au gré des courants. Les courants dus aux 
marées et aux vagues sont très puissants dans la 
zone de balancement des marées. De plus, les 
larves de 3 à 6 sétigères ne dépassent guère 500 
Lim et sont donc susceptibles d'être entraînées par 
le mouvement de la masse d'eau bien qu'elles 
aient une certaine capacité de déplacement. D'a-
près les simulations de transport de particules ef-
fectuées par Côté (1991), une quantité importante 
de larves (considérées inertes) peut facilement at-
teindre la partie supérieure de la plage avec les 
courants de la marée montante. La sédentarisation 
larvaire chez cette Polychète de la zone intertidale 
de l'Anse-à-l'Orignal semble d'abord dépendre 
des grands processus hydrodynamiques influen-
çant la répartition des particules sédimentaires. A 
l'échelle de la baie, nos résultats suggèrent l'in-
capacité des larves de 3 segments sétigères à une 
sélectivité active du type de sédiments. Ces ob-
servations rejoignent de nombreuses autres études 
qui considèrent qu'une part importante de la dis-
persion larvaire à grande échelle serait passive 
lorsque les facteurs hydrodynamiques dominent 
(Butman, 1987). D'ailleurs, à une échelle plus pe-
tite (= 400 m), Desrosiers et al. (1991b) ont dé-
montré l'absence de corrélation entre le type de 
sédiments et les densités élevées des individus de 
3 à 8 sétigères. L'ensemble de ces résultats n'ex-
cluent évidemment pas la sélectivité active de 
l'habitat à des échelles spatiales beaucoup plus pe-
tites comme l'ont déjà montrée Butman et al. 
(1988) chez une espèce du genre Capitella. 

La présente étude montrent également une dif-
férence importante des densités entre le stade à 3 
segments et à 6 segments sétigères. Les densités 
sont de 3 400 ind./m2 et 350 ind./m2 respective-
ment ce qui correspond à une variation de 90 % 
des effectifs. La forte mortalité des individus dans 

les tous premiers stades de vie représenterait une 
cause probable de cet écart. A cet effet, les travaux 
sur le recrutement larvaire de cet Annélide (Des-
rosiers et al, 1991b) démontrent des taux de mor-
talité variant de 89 à 91 % entre les stades à 3 et 
8 segments sétigères. Selon ces derniers auteurs, 
les variations de la température à la surface des 
sédiments et/ou la prédation par les espèces en-
dobenthiques expliquent une part importante de la 
mortalité dans les tous premiers stades. D'autres 
auteurs arrivent aux mêmes conclusions chez N. 
virens (Commito & Shrader, 1985) et chez d'au-
tres espèces (Mileikovsky, 1974; Woodin, 1976; 
Fauchald & Jumars, 1979; Hunt, 1980). Bien que 
la différence entre la distribution des larves à 3 
et 6 sétigères puisse être expliquée par les pro-
cessus hydrodynamiques, cela n'exclue nullement 
une mortalité différentielle des post-larves. 

En revanche, la distribution spatiale des jeunes 
individus n'explique pas celle des adultes (Fig. 4 
D). Pour ces derniers, nous remarquons une in-
version de la distribution des plus hautes densités 
d'individus entre le haut et le bas de la zone in-
tertidale. Les plus fortes densités d'adultes (> 
1 000 mg) coïncident avec les zones de diffusion 
du panache des eaux de vidange de la baie. Ces 
observations suggèrent une migration des juvé-
niles du haut vers le bas de plage qui est certai-
nement non-reliée à la reproduction. Le 
déclenchement de cette phase migratoire n'a pas 
encore été élucidé mais selon certaines observa-
tions, il serait dépendant de la densité (Miron & 
Desrosiers, 1990; Caron, 1991; Miron, 1991). A 
partir des études sur la variabilité temporelle des 
structures dimensionnelles de la population, la mi-
gration se produirait à la fin d'octobre ou au début 
de novembre juste avant la prise des glaces (Ca-
ron, 1991). 

Ce type de migration a déjà été observé chez 
cette Polychète (Dean, 1978). De plus, Dean 
(1978) signale la présence des individus nageant 
à la surface de l'eau pendant la phase descendante 
de la marée mais n'observe jamais ces mêmes in-
dividus combattant le courant de marée. Une mi-
gration des jeunes a été également observée par 
Bass & Brafield (1972) dans le sens inverse puis-
que la grande majorité de la population est sub-
tidale sur les côtes orientales d'Angleterre. Cette 
observation serait due principalement à la diffé-
rence de température sur les zones intertidales 
dans ce secteur. 

CONCLUSION 

Malgré la capacité natatoire des jeunes indivi-
dus, l'hydrodynamisme semble jouer un rôle dans 
la migration des juvéniles tout comme dans la dis-
tribution des larves. Initialement, après la repro-
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duction, les larves (3 segments sétigères) se re-
trouvent dans la colonne d'eau pendant une brève 
période. Incapable de combattre les courants de 
marées, les larves sont entraînées vers les secteurs 
à faible énergie en accord avec le modèle hydro-
dynamique couvrant-découvrant utilisé par Côté 
(1991). On ignore cependant si ces individus nou-
vellement métamorphosés sont remis en suspen-
sion dans la colonne d'eau. Par la suite, un 
étalement de la population vers l'est amène à la 
distribution des juvéniles. Ces derniers migre-
raient vers le bas de plage mais toujours sous l'in-
fluence des processus hydrodynamiques. En effet, 
la répartition spatiale des adultes semble suivre les 
zones de diffusion du panache des eaux de vidange 
de la baie. L'hydrodynamisme devient proba-
blement un des déterminants importants de la dis-
tribution spatiale de cet Annélide dans la zone 
intertidale. Par contre, une étude de la variabilité 
temporelle des distributions en fonction des pro-
cessus hydrodynamiques devrait confirmer cette 
hypothèse. 
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