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Introduction 
 
La mer Méditerranée est la plus grande (2,969,000 km²) et la plus profonde (moyenne 1460 
m, maximum 5267 m) des mers fermées de notre planète (Coll et al., 2010). Point chaud de 
biodiversité*, elle contient presque 18 % de la biodiversité marine connue (Bianchi et Morri, 
2000; Coll et al., 2010) soit environ 17 000 espèces alors qu’elle ne couvre que 0,8 % de la 
superficie marine mondiale (Defant, 1961). Parmi les écosystèmes les plus riches de 
Méditerranée figurent les récifs coralligènes (Figure 1) dénommés ainsi pour le corail rouge 
qu’ils abritent (Marion, 1883). Ce sont des habitats d’intérêt communautaire (Directive 
92/43/CEE) dont la conservation requiert la désignation de zones de conservation spéciale au 
niveau européen (dites zones Natura 2000). Cette conservation passe également par la 
réglementation des activités de pêche. Ainsi le règlement CE 1967/2006 concernant des 
mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée 
stipule qu’« au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de maerl*, il est interdit de 
pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes de plage ou filets similaires ».  



 

Figure 1 : Récifs coralligènes en forme de massifs au large de Fréjus (France)- © Laurent 
Ballesta 
 
Un habitat beau et riche…construit par des algues  
 
Les récifs coralligènes se développent, selon la transparence de l’eau, entre -12 et -120 mètres 
de profondeur sous forme de massifs ou de tombants verticaux (Ballesteros, 2006) (Figure 2). 
Seuls récifs calcaires d’origine biogène* en Méditerranée, ils résultent principalement de 
l’accumulation lente (1 à 4 mm / an) d’algues calcaires sciaphiles* (majoritairement des 
corallines (Figure 3), (Ballesteros, 2006; Laborel, 1961; Laubier, 1966; Sartoretto et al., 1996) 
et d’animaux bio-constructeurs comme les bryozoaires, les serpulidés, les cnidaires, les 
mollusques, les éponges, les crustacés et les foraminifères (Hong, 1980; Ros et al., 1985) sur 
de longues périodes (estimation de l’âge moyen entre 25 et 200 ans) (Garrabou et Ballesteros, 
2000; Teixidó et al., 2011). D’autres espèces dites érodeuses, appartenant à des groupes variés 
(éponges, annélides, mollusques), creusent des galeries dans lesquelles vit une endofaune* 
riche (903 espèces ont par exemple été trouvées dans 370 g de poids sec de récif ; Ballesteros 
2006). Servant de support de fixation et d’habitat pour de nombreux organismes, les récifs 
coralligènes présentent une richesse, une biomasse et une productivité équivalent à celles des 
assemblages de récifs coralliens tropicaux (Bianchi, 2001).  
 



 

 
Figure 2 (à gauche) : Tombant de coralligène à 
Villefranche-sur-mer © Laurent Ballesta 
 
Figure 3 (au-dessus) : Algues corallines constructrices 
de récifs coralligènes © Florian Holon 
 
 

 
Plus de 1800 espèces sont associées aux récifs coralligènes (représentant 15 à 20 % des 
espèces connues de la Méditerranée), parmi lesquelles figurent plusieurs espèces protégées 
ou commerciales telles que le corail rouge, le chapon, le mérou brun, l’oursin diadème, la 
langouste ou la grande cigale de mer (Ballesteros, 2006; Bianchi et Morri, 2000; Coll et al., 
2010). Toutefois la diversité en espèces (diversité taxonomique) n’est pas la seule à être 
particulièrement élevée dans ces récifs. En effet, les diversités fonctionnelle* et 
phylogénétique*, deux autres types de diversités biologiques y sont également fortes. Sur un 
site donné, les diversités fonctionnelle et phylogénétique augmentent à mesure que l’on se 
rapproche de la surface. Toutefois, plus les sites sont profonds et plus les communautés 
(assemblages d’espèces) sont différentes entre elles, notamment entre -50 et -70 m où les 
différences sont les plus fortes (Doxa et al., 2016). Peu de données existent sur les capacités 
de dispersion des espèces associées aux récifs coralligènes (voir le regard R60) mais pour les 
quelques espèces longévives étudiées, les distances varient de quelques dizaines de 
centimètres pour le corail rouge à 160 km pour les gorgones rouges (Ledoux et al., 2010; 
Mokhtar-Jamaï et al., 2011). 
 
Egalement connues pour leur grande valeur esthétique, les récifs coralligènes constituent des 
zones privilégiées pour le tourisme sous-marin et la plongée loisir. Les préférences humaines 
pour certains sites sont principalement expliquées par la présence  d’organismes de type 
arbustif, aux couleurs vives et présentant des contrastes intenses (Tribot et al., soumis). En 
France, ces sites sont particulièrement présents aux alentours de Marseille, Hyères et au Nord 
de la Corse (Tribot et al., soumis). 
 
 
Une répartition large mais morcelée 
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Les récifs coralligènes sont largement (2763 km²) présents sous formes d’ilots le long des côtes 
Méditerranéennes mais leur répartition exacte n’est pas encore entièrement connue 
(Giakoumi et al., 2013). Sur la base des données existantes (principalement au Nord du 
bassin), des modèles prenant en compte la bathymétrie*, l’inclinaison des fonds et l’apport 
en nutriment prédisent une répartition plus importante en mer Egée et Adriatique (Martin et 
al., 2014). 
Depuis 2014, date de la première cartographie fine et continue (résolution de 20 m) des 
habitats côtiers français en Méditerranée, nous savons que les 1700 km de côtes françaises 
Méditerranéennes abritent 2 661 ha de récifs coralligènes « aplatis » sur une carte 2D ou 2932 
ha si on prend en compte la verticalité (carte 3D) de cet habitat (Holon F., 2015, Figure 4). 
Toutefois, ce chiffre ne considère pas le volume véritablement représenté par cet habitat de 
par les différentes strates (encroûtante à arbustive) d’organismes qu’il fixe et l’endofaune qu’il 
abrite de par sa structure intra-récif complexe (réseau de galeries ;Ballesteros, 2006). Ce 
volume serait particulièrement intéressant à connaître puisque directement en lien avec les 
capacités de stockage de CO2 des récifs coralligènes et les risques de relargage en cas 
d’acidification de l’eau de mer dans les prochaines décennies (Martin et Gattuso, 2009; 
Noisette et al., 2013; Martin et al., 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Modèle Numérique de Terrain d’une bathymétrie fine (pixel de 2 m) pour la 
cartographie des récifs coralligènes. (en gris la zone terrestre, en rouge la zone -10 m et en 
bleu foncé la zone à -60 m) © Andromède océanologie 
 
Activités humaines et menaces autour des récifs coralligènes 
 
Les perturbations d’origine anthropique directe ou indirecte auxquelles les récifs coralligènes 
(voir Regard RO2) sont soumis comprennent principalement les dommages mécaniques 
causés par des pratiques de pêche destructrices, la pollution, la sédimentation, la 
fréquentation par les plongeurs, les invasions biologiques, les foyers de mortalité de masse 
liée à des anomalies de température, et les effets synergiques de ces facteurs de stress 
(Ballesteros, 2003; Cebrian et al., 2012; Piazzi et al., 2012, 2005; Teixidó et al., 2013).  
De manière générale, la pollution empêche la bio-construction et entraine un 
appauvrissement biologique (nombre et quantité d’espèces) au profit d’espèces généralistes 
et érodeuses ( Hong, 1983, 1980; CAR/ASP, 2003). L’impact des polluants à proprement parler 
reste peu connu, mais on sait que les ions orthophosphates (H2PO4

- , HPO4
2-, PO4

3- ), présents 
dans certains engrais utilisés en agriculture par exemple peuvent empêcher la calcification 
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(Simkiss, 1964) à l’origine même de la construction des récifs. Des apports sédimentaires trop 
élevés (eaux usées ou fonds remués) sont à l’origine d’un excès de sédiments recouvrant le 
thalle* des algues encroûtantes, limitant ainsi leur accès à la lumière et donc leur 
développement (Laborel, 1961) ou limitant le recrutement de nouveaux individus (Sartoretto, 
1996). 
La pêche au chalut de fond est, quant à elle, à l’origine de la destruction de grandes zones 
coralligènes par destruction directe des récifs ou par augmentation de la turbidité et de la 
sédimentation (Boudouresque et al., 1990). La pêche du corail rouge a aussi été la cause de 
grandes destructions de récifs coralligènes, comme cela a été rapporté par Ortiz (1986) qui 
décrit que pour 15 kg de corail rouge pêchés, 50 kg d’organismes benthiques (principalement 
des gorgones) ont été prélevés en mer d’Alboran. De même, les pêches traditionnelles et de 
loisirs en ciblant préférentiellement certaines espèces ont des conséquences négatives sur les 
écosystèmes coralligènes car entrainant un déséquilibre dans les diversités (Bell, 1983; Garcia-
Rubies et Zabala, 1990).  
Ainsi des études ont mis en évidence l’impact de la plongée loisir sur les gorgones (Linares et 
al., 2005), les bryozoaires (Sala et al., 1996; De La Nuez-Hernández et al., 2014), les ascidies 
(Luna-Pérez et al., 2011, 2010; Naranjo et al., 1996) ou les poissons Il apparaît ainsi que la 
présence sur le long terme de nombreux plongeurs cumulés sur une période estivale 
restreinte engendre un impact négatif significatif sur les communautés coralligènes (Plathong 
et al., 2000; Tratalos et Austin, 2001), par la remise en suspension d’argile limoneux ou par 
contact physique (fragmentation ou dommages tissulaires) (Barker et Roberts, 2004; Luna-
Pérez et al., 2009; Uyarra et Côté, 2007). Il a par exemple été observé qu’en un an, après 
ouverture aux plongeurs d’un site jusqu’alors protégé, la densité du bryozoaire Pentapora 
fascialis a été divisée par deux aux îles Mèdes (Garrabou et al., 1998).  
Cette présence intensive de plongeurs peut également induire des modifications au niveau du 
type d’espèces présent dans les récifs coralligènes. En effet, en présence de pressions de 
fortes intensités, les communautés coralligènes pourraient être dominées par des organismes 
incrustants ou massifs au détriment des espèces érigées trop exposées aux mouvements des 
plongeurs (Garrabou et al., 1998).  
Les activités humaines sont aussi à l’origine de l’entrée de nouvelles espèces en 
Méditerranée, que ce soit par le trafic maritime, l’ouverture du canal de Suez, ou encore 
l’importation de coquillages, etc. Certaines espèces d’algues introduites ont la capacité 
d’envahir le coralligène et le menacent. C’est le cas par exemple de la petite algue rouge 
Womersleyella setacea (Athanasiadis, 1997) qui recouvre les algues constituant le 
concrétionnement coralligène en formant un tapis dense. Cette espèce exotique envahissante 
bloque ainsi l’accès à la lumière, accroit le piégeage sédimentaire (Airoldi et al., 1995) et entre 
en compétition avec d’autres espèces autochtones (Ballesteros, 1998; Piazzi et al., 2002), 
entrainant, de ce fait, une destruction du récif. D’autres algues peuvent envahir les récifs 
coralligènes comme Caulerpa taxifolia qui a envahi des communautés coralligènes au Cap 
Martin (Meinesz, 1999), ou encore Asparagopsis taxiformis (Ballesteros and Rodriguez-Prieto, 
1996) et Lophocladia lallemandii (Patzner, 1998) aux Baléares. 
Enfin, le changement climatique peut aussi toucher les récifs coralligènes malgré leur 
profondeur. Un réchauffement plus long et fort des eaux en été 1999 a par exemple entrainé 
une vague de mortalité importante notamment des gorgones (Ben Mustapha et El Abed, 2001; 
Perez et al., 2000; Romano et al., 2000) quand une tempête est capable de détruire jusqu’à la 
moitié des espèces d’un site comme en 2008 aux îles Mèdes (Espagne) (Teixidó et al. 2013).  
 



Un habitat sous surveillance 
 
En dépit de leur valeur économique et écologique, les récifs coralligènes restent encore mal 
connus. En effet, leur localisation profonde plus difficile d’accès, mais aussi leur forte diversité 
et leur dynamique lente rendent cet écosystème difficile à étudier (Kipson et al., 2011). 
Toutefois, les travaux sur cet écosystème (et sur les écosystèmes marins en général) se 
multiplient et la connaissance augmente grâce à la directive cadre stratégie pour le milieu 
marin (DCSMM, 2008/56/CE) qui fixe les principes suivis par les États membres de l’Union 
Européenne afin d’atteindre un bon état écologique des eaux marines d’ici 2020. Cette 
directive a un objectif de développement durable : elle vise à maintenir ou rétablir un bon 
fonctionnement des écosystèmes marins (diversité biologique conservée et interactions 
correctes entre les espèces et leurs habitats, océans dynamiques et productifs) tout en 
permettant l'exercice des usages en mer pour les générations futures. Quelques indices ont 
ainsi été récemment proposés pour suivre et évaluer l’état de santé des communautés 
coralligènes ou la qualité des eaux qui les environnent comme le COARSE (COralligenous 
Assessment by ReefScape Estimation; Gatti et al., 2015) basé sur des observations directes ou 
le CAI (Coralligenous Assemblage Index; Deter et al., 2012b) et l’ESCA (Ecological Status of 
Coralligenous Assemblages; Cecchi et al., 2014) basés sur des analyses photographiques 
(Figure 5). En France, le réseau de surveillance RECOR soutenu par l’Agence de l’eau recueille 
depuis 2010 des quadrats photographiques et des données descriptives concernant cet 
habitat sur 169 stations réparties entre 17 et 90 mètres de profondeur (données disponibles 
sur la plateforme cartographique Medtrix sur www.medtrix.fr). Des projets participatifs voient 
également le jour pour évaluer biodiversité (Lagourgue, 2015) et/ou intérêt paysager 
(Medobs-sub) de ces récifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Plongeur en recycleur (circuit fermé) réalisant des quadrats photographiques sur 
un récif coralligène selon la méthode de Deter et al. (2012b). © Andromède océanologie 
 
 
Conclusion 
Pour conclure, à l’instar des récifs coralliens (construits par des animaux associés à des algues 
unicellulaires en eaux éclairées) pour les pays tropicaux, les récifs coralligènes (construits par 
des algues en eaux peu éclairées) ont tout pour devenir un symbole à protéger pour les pays 
côtiers Méditerranéens. En effet la forte et belle biodiversité qu’ils abritent présente un 

http://www.medtrix.fr/
http://ecorem.fr/medobssub/wakka.php?wiki=PagePrincipale


intérêt de conservation en soi mais aussi halieutique comme touristique. Les connaissances 
sur cet écosystème sont longtemps restées parcellaires mais sont en train de fortement se 
développer. Restent à préserver et à faire connaitre les atouts et la fragilité de cet habitat.  
 
Glossaire : 
* Bathymétrie : domaine scientifique visant à cartographier la profondeur et le relief des fonds 
océaniques et marins 
*Biogène : issu de l’activité biologique 
*Biodiversité ou diversité biologique : diversité des organismes vivants et des écosystèmes 
*Diversité fonctionnelle : richesse en fonctions/rôles écologiques (différents régimes 
alimentaires par exemple) 
*Diversité phylogénétique : diversité relative aux liens de parenté entre taxons 
*Endofaune : animaux vivant enfouis dans le substrat 
*point chaud de biodiversité (« biodiversity hotspot ») : une zone particulièrement riche d’un 
point de vue de la diversité biologique 
*Maerl : substrat biogène constitué principalement par des algues rouges calcaires 
s’accumulant dans les fonds marins vaseux ou sablonneux 
*Sciaphile : se dit d’une espèce qui se développe préférentiellement en zone d’ombre 
*Thalle : appareil végétatif d’un organisme vivant ne possédant ni feuilles, ni tiges, ni racines 
(ex : algue, champignon, lichen, mousse…) 
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