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CONTEXTE DE L’ETUDE  

Les écosystèmes côtiers des zones tropicales, en particulier les mangroves, jouent un rôle 
crucial dans le cycle global du carbone (Alongi, 2014). Elles stockent une quantité significative de 
carbone organique dans leurs sols, agissant ainsi comme un puit de carbone, capturant environ 13,5 
milliards de tonnes par an de carbone allochtone provenant des apports fluviaux ou marins (Alongi 
2014 ; Bouillon et al., 2003). Les mangroves ont des fonctions multiples, en étant une zone 
reproduction et une source de nourriture pour de nombreuses espèces aquatiques en protégeant le 
trait de côte contre les cyclones et les tsunamis (Alongi, 2008), et en piégeant les sédiments et leur 
cortège de contaminants apportés par les fleuves et les rivières (Furukawa et al., 1997). Elles 
contribuent également à l'équilibre écologique en transférant une partie de la matière organique 
(MO), plus ou moins décomposée vers les écosystèmes côtiers (Prasad et al., 2010). Le transfert de la 
matière organique sous forme dissoute a lieu entre les sédiments et la colonne d’eau au sein des eaux 
interstitielles (Sadat-Noori & Glamore, 2019). 

Les mangroves sont également un lieu de transformation et de piégeage des éléments traces 
métalliques (ETM) (Marchand et al., 2016 ; Marchand et al., 2006 ; Mounier et al., 2001) mais peuvent 
dans certaines conditions devenir une source pour le milieu marin (Dang et al., 2021). Les ETM sous 
certaines formes (Ni2+, Co2+, Mn2+…) peuvent se lier avec la matière organique contenue dans les eaux 
interstitielles des sédiments et être transférés par ce complexe vers d’autres environnements littoraux. 
L’analyse de cette matière organique dissoute (MOD) permet d’identifier son origine et apporte des 
indications sur la présence éventuelle d’un complexe métal-MOD (He et al., 2019 ; Liu et al., 2020 ; 
Yamashita & Jaffé, 2008). La chimie de la MOD a en effet un rôle clé dans la spéciation et la 
biodisponibilité des métaux dans l'environnement côtier. Il est essentiel de connaître précisément sa 
composition ou plus exactement ses groupements fonctionnels pour comprendre les mécanismes de 
complexation avec les métaux et ainsi prédire leurs transferts vers l’environnement littoral (Pernet-
Coudrier, 2008). Il s’agit d’évaluer le devenir de ce complexe en fonction des conditions physico-
chimiques du milieu rencontrées le long du continuum mangrove-lagon. 



Cependant, ces processus biogéochimiques tels que la production de MOD (Bouillon et al., 
2003, 2008 ; Mori et al., 2019) et l’évaluation des quantités de métaux mais aussi de carbone vers les 
écosystèmes situés en aval (Maher et al., 2018 ; Ohtsuka et al., 2020 ; Ray et al., 2018) restent encore 
insuffisamment décris malgré les enjeux associés. Il a été en effet estimé que les mangroves seules 
représentent plus de 10% des flux de MOD vers les océans alors que ces écosystèmes représentent 
moins de 0,1% de la surface des continents (Dittmar et al., 2006). Il est donc nécessaire de poursuivre 
la recherche sur ces écosystèmes afin de mieux comprendre leur rôle dans le cycle global du carbone 
et leur contribution au fonctionnement des environnements côtiers. 

La Nouvelle-Calédonie a été choisie comme lieu d'étude pour examiner le rôle de la mangrove 
dans le transfert de matière organique (MO) et de métaux traces (ETM) vers les écosystèmes adjacents, 
dans un contexte de résilience face au changement climatique. Les deux sites choisis, Bouraké en 
Province Sud et Ouvéa en Province des Îles, partagent un point commun essentiel. Les mangroves sont 
semi-fermées sans influence directe de bassins versants, ce qui nous permet d'explorer en détail le 
rôle joué par la mangrove dans la production et le processus de transfert. Toutefois, ces deux sites se 
distinguent par la nature de leurs sols : volcanosédimentaire pour Bouraké et carbonaté pour Ouvéa.  

 

OBJECTIF DU STAGE  

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une thèse sur l’étude du transfert du carbone et des éléments traces 

métalliques de la mangrove vers les systèmes récifo-lagonaire. Le stage aura pour objectif principal 

d’étudier le transfert des éléments traces métallique au cours de cycles de 24h, et d’étudier l’effet site 

sur ces transferts.  

Le/ La stagiaire disposera d’un jeu de données sur les caractéristiques de la matière organique et du 
contenu en métaux dans les sédiments de ces deux mangroves (Bouraké et Ouvéa) pour déterminer 
ce qui est transféré.  
 

LES MISSIONS DU STAGIAIRE SERONT DE :  

• Réaliser un travail bibliographique pour s’imprégner du sujet ; 

• Participer à la mise en place d’un plan d’échantillonnage et la préparation des missions de 
terrain ; 

• Participer aux efforts d’échantillonnage sur le terrain pour les cycles de 24 H ; 

• Mesurer et analyser des paramètres physico-chimique (Salinité, oxygène dissous, pH…) et 
participer aux déploiements de sondes in situ ; 

• Participer aux analyses :  les ETM et la matière organique dissoute au laboratoire ; 

• Analyser l’ensemble des résultats générés et les compiler sous forme d’un rapport de stage 

  
Le/la stagiaire sera formé(e) à la mise en place d’un projet de recherche sur toutes ses phases. 

Durée du stage : 6 mois à partir de mars/avril 2024.  

Contact : naina.mouras@ifremer.fr ; cyril.marchand@unc.nc ; hugues.lemonnier@ifremer.fr    

Rémunération : Suivant la réglementation 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 27/11/23 à Naïna Mouras à l’adresse e-

mail : naina.mouras@ifremer.fr 
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