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INTRODUCTI ON 

Depui s l e mO IS de ju in 1988, les os tré iculte urs ont fait part de la 

présence de morta 1 i t és impor tantes s ur 1 e banc de Ronce (bass in de 

Marennes- Olé ron) , d'abord a uprès de l 'IFREMER et des Affaires Ma ritimes , 

pu i s des pouvo i r s pub 1 i cs . Ces prob 1 è mes ont été évoqués lors d' une 

r é un i on e n Pré f ecture de Cha r e nte-Ma r i t i me , 1 e 4 ju i 1 1 e t 1988 . Il s ' est 

a lors avéré nécessaire de r éa l iser un cons tat de l a s ituat i on notamme nt 

s ur le banc de Ronce, et de Fa ire le point s ur les c auses pouvant êt r e à 

l 'or i g i ne de 1 a s i tuat i on s ur 1 es morta 1 i tés s urvenues dans cette zone. 

Cette déc ision a été conf i r mée le 12 jui Il et , lors d'une r é un ion à la 

Sous-Pr é f ect ure de Rochefor t . Le présent rapport présente 1 es résu 1 tats 

scient i Fiques actue ll eme nt di sponi b les , a ins i que les interpré tations que 

l 'on peut e n t ire r. 

1. LE S ITE DE RONC E- LES BA INS 

1.1. Cette zone est la p lus ' a u Sud de la zone de c ul ture s ur estran, 

da ns 1 e bass inde Mare nnes- O 1 é ron. Ell e est i nc luse s ur 1 a ri ve Sud du 

Pert u i s de Maumusson, ma i s n' est pas ,rr 1 gué par 1 a ve i ne de courant 

pri nc ipa l. El le compre nd les bancs de Ronce ( p lage, sab le , tête de Ronce 

et Ga l on d ' Or ) et de Perqui s . On parl e r a cependa nt couramme nt, dan s ce 

l'apport , du banc de Ronce . 

La s urpe r f ic i e tota 1 e du seu 1 banc de Ronce ( Pe rqu i s excepté) est 

est imée , e n août 1988 , à 115 ha (so it 13, 3 % des 860 ha e n é levage pour 

1 a tota 1 i té du bass in ) . L' é levage à p lat est est i mé à 87 ha et l' é levage 

e n s uré 1 evé à 28 ha. 

Le ni veau de ce banc s ur l' estr a n, paramètre important à cons idérer 

pour l' é levage de 1 'huître japona ise , a été ca lc ul é à part ir des données 

s ur 1 a marée obser vée à 1 a Cayenne (SHOM, 1988) et du re 1 evé 

bathymétr i que effectué e n 1985 par 1 e Serv i ce mar i t i me de 1 aD . D. E. (1 e 

zé ro des sondes pour 1 e r e 1 evé bathymétr i que est de - 3, 645 m sous 1 e 

nouveau z ér o NGF) . Se 1 on cette é t ude , 1 e banc de Ronce c u 1 mine à 1 a sonde 

+ 3, 5 m. Par compara i son , le banc de Lamourou x c ulmine à + 1, 7 m, La 

Casse à + 2, 3 m, Dagnas à + 2,1 m et les Barats à 2, 8 m, + 2 , 7 m et + 2, O 

m. 45 ha (p lus de 50 % de la zone d' é l evage à p lat) sont s it ués au-dessus 
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D 'OLERON 

Emplacement des bancs de Ronce et Perqui s dans le 

bassin de Marennes- Oléron ( \ ). 
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de 1 a cote + 3 m. En t erme de coeff ic i e nts de marée , 1 e banc de Ronce 

découvr e à son sommet par un coeff ici e nt de 30 , et 1 es 45 ha 1 es plus 

é levés dé couvre nt par un coeff ic i e nt de 45. En moye nne a nnue I le , cette 

zone découvre e nviron 30 % du temps . A l'he ure actue ll e , aucune a utre 

zone d' é l evage ou de déve 1 oppement (zones de dépôts hi vernaux mi ses à 

part ) n' est s ituée a u-de là de la cot e + 3 m dans l e bass in de 

Ma r e nnes- Olé ron . 

Le banc de Ronce est donc, et de lo in, la zone d' é levage s ituée le 

pl us haut s ur l' estran, dans ce bassi n. 

1. 2 . La c ircu lat ion des e aux dans le bass in de Mare nnes- Olé r on et au 

niveau du banc de Ronce 

De pu i s i' étude coura nto 1 og i que e ffect uée par 1 a Laborato i r e Cent r a 1 

d' Hydra u 1 i que de Fra nce et 1 a moclé 1 i sat i on effectuées par 1 FREMER , 1 a 

c i r c u 1 at i on des eaux dans 1 e bass i n est ma i ntena nt bi e n é tab 1 i e . Cette 

c i r cu 1 at i on cons i s t e e n un tra ns i t des masses d' eau d i r i gé du No rd du 

bass in vers le Sud, ava nt d'êt r e expu lsé par le Pe rtui s de Ma umusson. les 

courant s r és i due 1 s (cour ants de marée dédu i ts) a l ns 1 décr i ts ont une 

v itesse t e Il e qu ' une masse d' eau s ituée a u vo i s i nage de l' Il e d ' A i x 

mett ra 5 J ours ( pé riode de v ives- eaux ) e t 9 Jours (pério~e de 

mortes- e aux) pour êtr e évacuée a u niveau de Maumusson . La figur e 2 montre 

l e t ra jet c omplet d ' une masse d' ea u à travers le bass in , te l qu'i 1 a pu 

êt r e ca lc ul é , et s uivi tout a u moi ns parti e ll ement. 

Cette c i r c u 1 at i on gé né r a 1 e Nord-Sud e nt r a îne de ux c onséque nces . 

Tout d ' abord i 1 a é t é étab 1 i que 1 a zone de product i on phytop 1 a nc ton i que , 

qU I servira de nourriture aux biva lve s, se s itue dans l e nord du bass in , 

a u débouc hé de la Charente , e ntre l ' I le d' Aix et For t Boyar d . Cette 

nourriture , qU I dépend Ptro i tement pour sa production, des apports 

d'azote e t de phosphore de la Chare nt e , est a lors e ntra înée par l a 

c irc ul at ion géné r a le , du Nord ve r s le Sud du bass in, où e ll e ne 

parv i e ndr a qu' après a vo i r é t é ut i 1 i sée (donc appauvr i e) par 1 es bancs 

d' é levage s it ués e n amont . 
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Trajet s ui v i pa r une masse d' eau da ns le bass in de Mare nnes

Olé ron, e n pé riode de vives- e aux . 

La de ux i ème conséquence est que au ni veau du Pertu i s de Maumusson , 

il s ort à c haque jusant, p lus d' eau qu' i 1 n' e n r e ntre e n flot . le 

rapport e ntre 1 a quant i t é d' eau sortante e t 1 a qua nt i t é d ' eau e ntrante 

est de 2 ,2 e n pé ri ode de Vives- e aux, 1, 7 e n pé riode de r ev if et 1,6 en 

pér i ode d e déchet . l e Sud du bass in ne béné f ic i e donc que très 

parti e ll e me nt d'apports d' eaux océaniques e ntrant par Maumusson . De plus, 

1 es masses d ' e aux f e rt i 1 es prove na nt de 1 aG i r onde sont dé v i ées par 1 e 

banc de 1 a Mauva i se , e t une part i e seu 1 ement d' e nt r e e ll es pe ut pénétrer 

dans le bass in, mai s ess e nt ie ll ement par l e Pertuis d'Antioche . 

1 1. EVOlUT 1 ON DES MORTALITES 

Da ns l es a nnées passées, le banc de Ronce a é t é fréque mme nt frappé par 

des morta 1 i tés, s uff i samment importantes pour êt r e r apportées par 1 es 

profess i o nne 1 s . l'une de ces morta 1 i tés a été s igna 1 ée au cours de l' été 

1983 . l e constat eff ectué a montré que 1 e taux de morta 1 i t é éta i t de 

10 %. 
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Figure :l : Evo lut i on des pour centages de morta 1 i té me ns ue Il e s ur 1 e 

secteur de Ronce 1 es Ba i ns (coeff ic i ent 70) de 1985 à 

1988 . 

J :l " 

Figure 4 Ev" 1 ut i on des pourcentages moyens de mor t a 1 i té mensue Il e de 

1985 à début 1988 (moye nne de 4 secteurs découvrant par 

coeff ic ie nt 70. 
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Depui s 1985, l' IF REMER r éa l i se un SUIVI du c hepte l dans le bass in de 

Marennes- Ol pron, et ce sui v i porte entre autres , sur l' é volution des 

morta 1 i t és . S il a compara i son e ntre diffé r e nt es a nnées est s ujette à 

caution, par s ui te des diffé rents lots d 'hu îtres , il de me ure cependant 

poss i b 1 e , d'une part de s u ivre l ' é vo 1 ut ion a nnue Il e de ces morta 1 i t és et 

d ' autre part, de compare r e nt r e e ux, diffé r e nts sect e urs du bass in . 

La figure 3 présente l' é vo 1 ut i on moye nne des morta 1 i tés me ns ue Il es 

pour 4 secteurs du bass in, s ur une durée de 3 ans . 1 a figure 4 pr ésente 

l ' é vo 1 ut i on de ces mê mes morta 1 i t és s ur 1 e secteur de Ronce . Tous 1 es 

points de r é f é re nce sont s it ués au même ni veau, déco uvrant par des marées 

de c oe ffi c i e nt de 70. 

Deux co mme nta ires pe uvent êt r e fa i ts à part i r de ces courbes . Le 

premi e r est d'ordre géné r a l c ' est pe ndant 1 a f in de l' hive r , début du 

pri ntemps , que se r e ncontrent les p lus f or ts taux de mor ta l i t és (péri ode 

d'avri I-mai, se lon les a nnées ), e ll e correspond a u premi e r r échauffement 

des eaux , avant la f lora ison des a lgues planc toni ques . Le second 

commenta ire est que les morta 1 i t és a nnue Il es obser vées s ur 

Ronce-I es- Ba i ns sont, chaque a nnée , supér 1 eures à 1 a moyenne des autres 

po i nt s (sect eurs de Mé r i gnac , 1 es Doux, Dagna s et Bourgeo i s) . Ai ns i e n 

1985-1986, 27 ,3 % de mort a 1 i t é annue I le à Ronce cont r e 15 % pour 1 es 

a ut r es s ites ; e n 1986- 1987, 16 % cont r e 13 % et e n 1987-1988 ( j usqu'à 

mi 1 ie u avri 1) , 16 % contre 6,5 %. Le secteur de Ronce présente donc une 

sens ibi 1 ité part ie u 1 i è r e , et les morta 1 ités courantes meme à un 

c oeff ic ie nt 70 y sont plus é l e vées qu' a i li e urs . Pour ce qU I c oncerne les 

mor ta 1 i tés dues à la tempête du 15 octobre 1987 , q UI a causé la per te de 

2 500 tonnes d'h uît r es s ur les bancs de Cheva 1 ier et d'Ade , le banc de 

Ro nce n' ava it pas i à l ' é poque , é t é atte i nt par des morta 1 ité s mais 

l' e nsemb 1 e de l 'é 1 e vage à p lat a été brassé par les vagues et les 

profess ionne ls ont dû r emettre s ur par cs le urs huît r es . On peut 

considér er que cette t empête a provoqué un str ess important s ur ces 

é levages , à une pé r i ode de l' a nnée où l' espèce n'a p lus 1 a capac i t é de 

r econst i t ue r ses réser ves . 

A parti r de la de ux ième mar ée du mois de ma i , l'IFREMER, a lerté par la 

sect i on r ég i a na 1 e et 1 es profess i onne 1 s a procédé à des meSlwes de 

morta 1 i t és s ur l' é levage à p lat et e n s u r é 1 evé s ur 1 e banc de Ronce . Au 
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31 mal, le taux de mortal ité tota l sur l' é l eva ge à p lat éta it de 40,7 %, 
dont 25,7 % s urve nu au cours de 1 a pé r i ode de vives- eaux du mil i e u du 

mû 1 s de ma 1. Ce pi C très important de morta 1 i té a donné 1 i eu au 

déve loppement caractéri st ique d'une odeur perceptib le à basse-me r, 1 iée à 

la dégradat ion de la mat iè r e organi que . 

Le constat de morta 1 i té effectué par 1 a comm i ss i on d' e nquête, avec 1 es 

mêmes méthodes que ce l les uti 1 isées précédemment, établ it que le taux de 

morta l ité a atte int 50 % a u 31 jui Il et pour la c ul t ure à plat et 30 % 
dans le secteur e n s uré levé . Ce c hi ffre traduit donc l' ex istence d'une 

morta l ité r és idu e ll e s urvenue depu i s le pi C du mi 1 ie u du mois de mai . 

D'autre part , 1 es biomasses mesurées lors de ce constat (15 kg/ m 
2

) 

doivent êt r e comparées avec la b iomasse moye nne de 9, 1 Kg/ m
2 

(soit 910 kg 

à l'are) qu i ava i t été mesurée e n 1987 dans cette zone . A cette é poque, 

1 a biomasse des é levages à p lat s ur 1 es bancs de Ronce et de Pe r qu i s 

pourra i t être éva luée à 10 762 tonnes, cont r e 13 171 tonnes e n 1988, 

ava nt 1 es morta 1 ités . 

I II . LES COND ITI ONS DE MILIEU RENCONTREES EN 1987-1988 

3.1. Météorologie 

Les données qu i s u i vent sont 1 ssues du bu 1 1 et i n é d i té par 1 e 

serv ice c l imato log ique départementa l. Leur ana lyse montre que les 

températu r es moyennes me ns ue Il es e n 1988 ont touj our s été supér 1 eu r es aux 

valeurs moye nn es me ns ue l les étab l ies à partir de 1950, et pa rfois de plus 

de 1 oC, ce qu i est r e marquab 1 e . l' écar t a même atte i nt 4, SoC a u mo i s de 

Janvier . 

--------
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Ec art des t e mpératures moye nnes me ns ue l les de 1988 , a ux 

moye nnes me n s ue Il e s de Cha r e nt e -Mar i t i me é tab 1 i e s s ur une 

durée de 37 a ns . 

La pé riode d'avri 1 et mai a é gal e me nt é t é notab le me nt plus c ha ude que 

d' hab it ude ( +0 l,4°C e t + l °C) . Le s pr éc ip itat io ns s ur le dé parte me nt ont 

été e nc ore p lus a nor ma les l' excé de nt pa r r appor t a ux moye nnes 

me n s ue Il es a t o u jour s é t é s upé r 1 eur à 23 , 8 % e n fé vr i e r (f i gure 6) . li a 

a t t e int 159 % e n Janvi e r, 73 ,4 % e n avr i 1 et e n JUin . Le p r e mi e r semestr e 

a donc vu de très impor tante s préc ipitations . Comme coro ll a ire , 

l ' i ns o 1 a t i on a é t é dé f ic i t a i r e , à l ' exc e pt i o n du mo i s de f é vr i e r . 

. 

. 

o 

Fi gure 6 

li' 

13." i'3 . c,-

Fr 
2 J . B 3'./ 

21. \ 

~ - ~. • 
E 

.. 
f ' A n 

Ec art à la moye nne me ns ue l le , e n pourcentage des prec lpl

tat i o ns e t de l' e ns o 1 e i 1 1 e me nt a u prem i e r seme stre 1988 . 
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3 .2 . Evo lution des paramètr es hydro log iques e n 1987- 1988 . 

Cette ana 1 yse porte essent i e 1 1 eme nt s ur 1 e secteur qu 1 nous 

inté r esse , 1 e po i nt de pre 1 èvement étant r é a 1 i sé au niveau du banc 

d'Auge r, à prox i mité i mmé d i ate du banc de Ronce. Les données portant s ur 

l' e nsembl e du bass in , seront uti 1 i sées pour mettr e e n é vide nce 

d' é ve ntue ls gradi ent s. La série de données acqu ise par l ' IFREMER s ur l e 

bass in porte s ur une durée de 12 ans . 

La f i gure 7 pr ésente 1 es va 1 e ur s me ns ue Il es moyennes de 1 a 

t empé rature de l' eau, 1 a s a 1 in i té et 1 a tene ur e n part i c u 1 es ( seston l. e t 

1 a figure 8 , 1 es données obser vées e n 1987 e t au cour s du pre ml e r 

semestre 1988 . La compara 1 s on des va 1 e urs moyennes permet de conc 1 ure à 

un hive r hydro 1 og i que t r ès doux ( t empél'ature de l ' e au rare me nt 

i nfé r i e ures à 10°C , a lo r s qu' e Il es éta i e nt i nfé r i e ures à SoC e n 1987) et 

à un r écha uffe ment précoce . 

Les éca rt s 1 es p lus spectacu 1 aires s o nt cepe ndant obser vés pour 1 es 

sa 1 in i tés, avec un écart atte i gnant 10 %0 e n avr i 1 et des va 1 e urs 

demeura nt anorma 1 ement fa i b 1 es au pr i ntemps, e t qu i ne sont toujour s pas 

r evenues au ni veau norma 1 à fin j u i n (f i gure 8b ) . Qua nt a u 

cor r espond au mo i ns part i e 1 1 ement à 1 a t urb i d i té des e aux , 

pas avo ir é t é spéc ial e me nt affecté e n 1988 . 

seston, qu 1 

il ne sembl e 

La compara 1 son des s a 1 in i t és entre un po i nt s itué a u Sud du bass i n 

Auge r et un po int s itué au Nord ( Boyard ) montre que les é voluti ons s ont 

para i l è les (f igure 9), avec cepe ndant un e dessalure plus importante dans 

le Sud. 
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:3 . . 'J . Les q ua nt i t és de nourr i t ur e 

Ce 1 1 e - c i est essent i e 1 1 e rnent c ons t i tuée pa r 1 es a 1 gues du 

phytop 1 a ncton . La quan t i té de ce 1 1 e - c i est est i mée e n dosa nt 1 a 

ch 1 o r ophy Il e a c t i ve et des pigme nts photosynthé t i ques p l us ou mo r ns 

dégr adés, prése nts da ns ces a 1 gues (phéop i gments) . Par compa r a 1 son avec 

l e s moyennes me ns ue ll es s ur 12 a ns (f igure 10) , l' a nnée 1987 n 'a pas été 

c a r actéri sé par une gra nde qua nt ité de nourriture , a u printemps (figure 

Il ) . 
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mg / m 3 

F igur e 10 

.15 1 

.14 

.12 

.11 

9 

H 

6 

!) 

3 

2 

l<l 
9 

'.) 

--o r 
2 

' 1 1--'--
:i 7 

MOIS 
r 

1l<l 

" " 

.. ... 1 

12 

Moyenne s me nsue ll es des t eneurs nutritives , exprimées e n 

c h lorophy 1 le s e t phéopi gme nt s , s ur l e banc d'Auger. 
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Figur e 11 Evo 1 ut i o n des t e neu r s nut r i t i ves (ch 1 orophy Il es e t phéop i g

me ntsl s ur le ba nc d'Auger , e n 1987 et dé but 1988 , 

Au dé but de 1988 , l a q uant i t é de nourri tur e de v i ent t r ès faib le , 

et e n tout c as 1 a r ge me nt i nfé r i e ures a ux beso i ns de l ' huître pour 1 e s ud 

du bass i n , On r e ma r q ue 1 a f i or a i s o n phytop 1 a ncton i que qu 1 se t r adu i t par 

un pi c très é le vé de p igment s , qu i s urv ie nt à la fi n ma l 1988 , mai s qU I 

est t r ès é phé mè r e da ns ce secteur . Au cours du mo i s de j uin , des va l e ur s 

, f' ' ' 5 - 3 t 1 n er 1 e u r es a mg . m son 

moyenne , qu Î se s i t ue nt vers 

r encontrées , va le urs très i n f é r ieur es à 1 a 

8 mg , m- 3, L' a nnée 1988 voit donc se s uccé der 

des qua nt i tés de nourr i ture très fa i b 1 es à pa r t i r du mo i s de Janv 1 er, 

avec cependa nt une for te quant ité de nourritur e f in mal ma iS qU I 

dispara i t p r e sque i nstantané me nt pour la i sser la p lace à des q ua ntités de 

nourr i ture fa i b 1 es pour 1 a s a i son . 

L' exa me n des seu 1 es teneurs en c h 1 orophy I le conf i rme de faç on 

encor e p lu s acce nt uée , les obse rvat io ns qUI viennent d'être fait es 

(f igure 12 ) , 
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Fi gure 12 Evolution de la tene ur e n c hi orophy 1 les s ur le banc d' Auger 

e n 1987 et début 1988. 

IV. EVOLUTI ON DES CROISSANCES ET DE L' ETAT PHYS IOLOG IQUE DES HUTTRES 

AVANT LES MORTALITES 

En même temps que 1 es morta 1 i tés , 1 a cro i ssance et 1 a compos i 1: ion 

biochimi que des huît r es sont s ui v ies depui s 1985 e n c inq poi nts du bass in 

de Marennes- Olé ron. Les condi t ions même de ce s ui v i, n' ont pas pour but 

d' éva luer la c r oissance et la production dans des cond it ions d' é levage , 

mais de r eprésenter ce qui se passe dans les différentes zones du bassin . 

Par soue i de c larté , ne sont présentés que 1 es r ésu 1 tats concerna n1: un 

poi nt a u Nord du bassin (Les Doux, près de Li leau ) , un au centre (Banc de 

Dagnas) et au Sud (banc de Ronce) . 

L' évo luti on du po ids moyen d 'une huître vivante montre que la 

cro i ssance est prat i quement cont i nue dans 1 e Nord, et ne s' i nf 1 éch i t 

qu'en mars-avri 1 (f ig . 13) . Le po ids max imum atte int est de 75 g . Pour 

des huîtres de même ta i I l e et de même provenance, 1 a c r o i ssance s'arrête 

dès l' autonne da ns 1 e cent r e du bass in, et plafonne à 54 g. Les mêmes 

huîtres mi ses a u même moment à Ronce les Bains arrêtent le ur c r Oissance 

encor e p lu s tôt et ne dépassent pas 46 g . La perte de po i ds e n avr i 1 est 

s upér ieure à ce l le observée à Dagnas . 
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Evolut ion du po ids vivant d'une huître au n iveau des sec

teurs des Doux , nord du bass in (a), de Dagnas , a u centre 

du bass i n ()< ) et de Ronce , a u s ud du bass i n ( ,, ) sur 

1987 et début 1988 . 

L' évo lution du poids sec des huîtres est inté r essante dans l e cas 

présent, car e l le pe r met de r epr ésente r exactement l ' état d' e ngrai ssement 

ou d'amai gr issement des huîtres , ce qu i pe ut être alors r appor té à la 

qua ntité de nourritur e da ns le mi 1 ie u, a ins i qu'à des stress dive r s . Ce 

qu i s ' est dé rou 1 é e n 1987- 1988 (f i gure 14) r e f 1 ète b ie n 1 es c ha ngeme nts 

intervenant à l ' éche l le annue l le avec des cycles d' engrai ssement et 

d' a mai gri ssement dus so it à la ponte (jui 1 let-août), so it à des 

cond i t ions nut rit ives i ns uff i santes en h iver. On r emarque r a que s il a 

ponte semb 1 e avo i r été d'une importa nce i dent i que sur 1 es tro i s s ites, 1 a 

popu 1 at i on du sect eur Nord bé néf ic i e d'un e ngra i sseme nt après 1 a pont e . 

L'amaigri ssement hive rna l qui lui s uccède est donc 1 imité , et l a r epri se 

d' e ngra i sseme nt au pr i ntemps est p lus rapide . Pour 1 es deux a utre s 

popu lations, l ' e ngra i sseme nt à l ' automne est faib le , vO ir inex istant à 

Ronce . L'ama igr issement hive rnal y sembl e p l us prononcé et l a reprise de 

c roi ssance moins é ne rgique que dans les 2 autres bancs . 
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Fi gure 14 Evo lut ion du poids t.;C'!c des Ch~l i f 'S d'une huî t r e au niveau des 

secteur s des Doux , Nord du bass in ( 0 ), de Dagnas , a u centre 

du bass in ( )( ) et de Ronce , au Sud du bass in ( a ) s ur 19 7 

et début 1988 . 

Le der n i e r paramètre pr ésent{, est 1 e g lycogè ne . En effet , ce s uc r e, 

const itue c he z les bivalves , l' é léme nt de r0se rve qui pe rmet à l' a nima l 

de s ub i r des jeûnes pro longés ou qu 1 part ici pe à 1 a fabr i cat i on des ' 

gamètes e n pé r i ode de r eproduct ion . Le nive au de gl ycogène constaté c hez 

un a nimal permet à coup s ur, d' éva luer son ,~tat de santé physio logique . 

Les a ut r es const i t uants b i och i m i ques (prot0 i nes et 1 i p ides) n' offr e nt 

qu'un inté r êt tout r e 1 at i f pour 1 e cas qu 1 nous int é r esse . Les r ésu 1 tats 

sont exprimés e n pource ntage de po ids sec de l a c hai r, de façon à tenir 

compte des phé nomè nes d' e ngra i ssement et d' ama i gr i ssement. On constate 

s ur l a figure 15, que les tene urs diminue nt forte me nt e ntre le début de 

1 a maturat i on et apr ès 1 a pont e de l' é té 1987, ce qu 1 est un phé nomène 

b i och i m i que no rma 1. Par contre , dès l' a utomne , 1 es accumu 1 at i ons de 

gl ycogène sont très diffé rentes se 1 on 1 es s i tuat ions géograph i ques. Dès 

le moi s de Novembre, les teneurs e n g lycogène ne sont plus diffé rentes de 

zé ro à Ronce, a l or s qu' e I l es sont encor e compr i ses e nt r e 4 et 6 % dans 

les autres s ites . Les teneurs diminuent au cour s de l 'hi ver pour y 

atte indre un niveau d e zéro e n Mai . Sur ce de rni e r pré lèvement ' ana lysé , 

les teneurs e n g lycogène n'ont pas augmenté à Ronce , alors qu' e l les ont 

dé jà conrne ncé à c r o ître dans 1 es 2 autres s ites . Le ba nc de Ronce se 

car actér ise donc pa r une di spari tion des r éserves énergétiques très 

précoceme nt a u cours de l'hi ver 1987-1988 et par une pours ui te de 

l' absence de r éserves a lor s que da ns les autres secte urs il n' y a pas eu 

épui seme nt . 

-----
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Evo luti on des r éser ves éner gét iques (pourcentage de g lyco

gène) au nive au des sect e urs des Doux , Nord du bass in ( Cl ), 

de Dagnas , au cent r e du bass i n ( Y ) et de Ronce , au Sud du 

bassi n ( . ) s ur 1987 et début 1988 . 

En ce qu 1 concerne l ' évo 1 uti on de 1 a s i t uat i on s ur Ronce, 1 es 

causes sont à r eche r cher dans 1 es cond i t i ons de mil i e u observées . En 

e ffet , 1 es températures anorma 1 ement c haudes r e ncont rées d e pu i s i e dé but 

de l'hi ver ont e ntraî né une a ugmentat ion du métabol is me, qUI est 

directeme nt fonct ion de la t empér ature c he z les mol lus ques . Les r éser ves 

é ne rgét i ques (g l ycogène) ayant di s paru dès 1 e mo 1 S de Novembr e , 1 a 

population du banc de Ronce pour s urvi vr e a dû uti 1 iser le r este de ses 

tissus, ce qUI condui t à une détresse phys iologique extr ême . Ce l le - c i est 

d'autant p lus accent uée que les huî tres sont s it uées à des niveaux 

é levés, pui s qu' e ll es supportent à la foi s une diminution du temps 

di s pon i b 1 e pour se nourr i r et une a ugmentat i on du s tress consécut if à 

l' é mersion . Lorsque les t empératures r emonte nt (avri l, début ma i ) , 

cette détr esse phys io log ique cont inue à s ' acc r oî tre, pui sque les beso ins 

métabo l iques augmente nt e ncor e avec la tempér ature, 1 es r éser ves 

é nergétiques sont é puisées depu is longtewps , et les t issus vitaux 

commencent à êt r e ut i 1 i sés . Le po i nt c u 1 i mant s ' est s itué pe nda nt 1 a 

seconde quinzaine du moi s de ma i , pendant laque l le ont été obser vées des 

morta l ités atte ignant 24 % s ur une durée de que lques jours . 

A cette pér iode, s urv i e nt un appor t de nourr i ture (22 ma 1 1988) qu 1 

présente 1 es caractér i st i ques s u i vantes : i 1 est tard if , par rapport a ux 

années précédentes , et par r apport aux autres secteurs du bassin. Il 



- 18 -

présente une ampleur s upéri e ure à la moyenne , mai s est très 1 imi té dans 

le temps i 1 n'a été obser vé que pendant un seu 1 pré 1 èvement . Les 

observat ions faites a lor s montrent que cette floraison d'algues prove nait 

de l a Gironde . En rai son de la prédominance des flux sor tants à 

Maumusson, e l l e n'a pu pé nétr er profondément dans la part ie Sud du bassin 

les teneurs observées à Barat sont déjà infé ri e ures de moi t ié à ce l les 

observées s ur le banc d'Auger . Il n'y a pas de certitude que cette masse 

d' eau nut ri t ive ait pu irri guer compl étement le banc de Ronce . 

Dans 1 es Jours qu 1 s u i vent , on constate une ba i sse du taux de 

mort a 1 i té, bien que ce 1 1 es-c i ne so i e nt pas stoppées . D'autre part, 1 es 

huî t r es commencent à préparer le urs produits génitaux: e l les deviennent 

pré-matur es . Il est bi e n étab l i que, durant cette pé ri ode de maturation 

des produits génitaux , toute l' énerg ie disponibl e sert d'abord à assur e r 

1 e déve loppement des gonades , 1 e cas échéant, au détr i ment des a utres 

organes. 

Il faut revenir à la courbe r epr ésentant les tene urs nutr itives s ur le 

banc d'Auger ( f igure 11 ) , pour constater, qu' après cet apport de 

nourr i t ure très bref , 1 e ni veau des pigments retombe à des va 1 eurs de 

l 'ordre de 5 mg.m- 3 . Ces val eurs sont nettement infé ri e ures à ce que l' on 

observe en a nnée moyenne pour le mo i s de j uin-j ui 1 let (8 mg.m-3, figure 

10) . Mai s les besoins énergét iques demeurent é levés , car l a tempér ature 

demeure s upé ri e ure à la moyenne . L' état physio log ique des huîtres 

s urv i vantes demeure donc cr i t ique , pendant cett e pér i ode où e ll es sont 

pré-matur es , et a lor s qu' e ll es n' ont pas e u l' occasion de r econstituer 

des r éserves. Ce phénomène exp l ique les mort a 1 ités "rés idue ll es" (5 % par 

mois) qui cont inue nt d' affecter le c hepte l, notamme nt dans l a zone la 

p lus é levée d' é levage à p lat . La ponte const ituera une période dé l icate, 

par le stress qu' e l le provoque : e nt r e 50 et 60 % de la quantité tota le 

de c hair est a lors expul sée sous forme de gamètes . 

Les diffé r ences observées dans les mortal ités s ur les c ul t ures à plat 

et e n sur é 1 evé s ' exp 1 i quent par 2 r a i sons d'une part, 1 a c u Iture en 

suré 1 e vé occupe une pos i t i on moyenne plus basse sur l' estr an, ce qu 1 

const itue un avantage certain sur le pl a n des r e ndeme nts physio log iques, 

d'autre part, ces insta ll at ions béné f icient par nature d 'une c irculati on 

d' eau p lus importante , permettant une évacuation r ap ide de la mati ère 
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organique des huîtres mortes . On a déjà vu que la zone à p lat est s i t uée 

haut s ur l ' est r an . Du f a i t de 1 a rugos i té du sa 1 d'un pa r c garn l, et de 

l'absence de percolation, l a mati èr e organique ser a évacuée mOins 

r ap ide me nt et pourra gêner cons idé rab le me nt les huîtres voi s ines (où le 

parc voi s in) . Cec i exp l ique que les mortal ités sur les é levages à pl at se 

présente nt souve nt sous forme de t ac hes . 

v. EXAMEN DES SOURCES POTENT IELLES DE NUI SANC ES 

Ce 1 1 es- c i peuvent être c lassées e n sources nature Il es (basses 

sa 1 in i tés) et e n s ources d' or i g i ne huma i ne, 1 iées à 

industr ie ll e , agrico le , 

ponctue Iles concernant 

a ux conce nt rat ions urba i nes , ou à 

des cas part ic ul ie r s ( r e j ets 

n' apparte nant pas aux catégor i es précédentes) . 

5.1. Sources nat ure Il es 

l' activ ité 

des sources 

accidente ls 

COl11lle on l' a vu , 1 es fortes prée i p i tat i ons au cours du prem 1 er 

s e mestre 1988 ont e ntraîné une bù i sse i rrportante de sa 1 in i té dans 1 e 

bass in. Ces ba i sses ont par t i cu 1 i è r e ment affecté 1 es secteurs de 1 a 

Seudre , où des s ai ini t ,<s inf é ri e ures à 10 %0 ont été mesurées . Da ns les 

secteurs ouverts du bassi n, dont fait partie Ronce les Bains, les 

sa 1 in i tés 1 es p lus basses obser vées ont été de 20 %0 . Le déf ic i t de 

sa 1 in i té a été généra 1 dans 1 e bass in . l in' a pas e nt r a Î né , dans 1 es 

secteur s plus amont 1 de conséquences part i cu 1 i èr es sur 1 es c rû i ssances ou 

1 es I1'Orta 1 i tés courantes , dans 1 a mesure où ces fa i b 1 es sa 1 in i t és se sont 

i nsta li ées progress i vement . Dans 1 e cas de Ronce 1 es Ba i ns, 1 a fa i b lesse 

de ces sa 1 j n i t és moyennes n'a pu ent r aî ner qu'une gène min i me, et n 'a 

certa inement contr ibuée que de façon très ma r g inal e aux probl èmes 

observés . Ce n' est que da ns 1 e cas où se ser a i e nt pradu i ts des tranfe r ts 

e n p r ovenance de zone de sa 1 in i té norma 1 e, qu'on pourra i t 1 nvoquer ce 

paramètr e comme l'un des f acteur s ayant provoqué des mor ta l ités . 

5 . 2 . Sources d'or i g i ne i ndustr i e Il e 

Ce Il es - c i, dans 1 e départe ment de Cha r e nte-Mar i t i me , ont été 

ide nt i fi ées dans le cadre du Réseau Nationa l d' Obse rvation, comme pouvant 

êt r e const i tu'<es essent i e l 1 ement par des métaux lourds .. Le Cadm i um 1 i.é au 
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r e j et des mines de Bl e nde , dans le Lot , est a ins I pr ésent da ns l' estuaire 

de la Giro nde et des conce ntrat ions notab les ont é t é r e ncontrées sur les 

gisement s naturel s, qU I pe uvent r e ndre ces huîtres Impropres à une 

consommat ion excess i ve par l 'homme . Ces hu î tres e l les- mêmes n' e n so nt pas 

autrement affectées . Les teneurs mesurées à l' i nté r ie ur du bass i n sont 

nettement i nfé r i e ures à ce Il es r e nco nt r ées dans 1 es eaux de 1 aGi ronde , 

et 1 es mo Il usques e u x-mêmes accumu 1 e nt des quant i tés bi e n mo i ndres . Les 

tene urs obser vées da ns le bassi n sont compr ises e nt r e 4 , 5 et 10 ug/ g 

d'animal. E ll es sont éga les ou infé ri e ures à l a moyenne nat ionale. Il 

semb 1 e donc q u'on ne pu 1 sse pas i ncr i mine r 1 e cadm i um cOlTlTle un facteur 

suscept i b 1 e d' avo i r contr i bué aux morta 1 i tés observées . 

5 . 3 . Sour ces de nui sances d'orig ine agr ico le 

Le déve loppement d'une agri cu lture inte ns ive dans la zone 

1 i ttor a 1 e , s usc i te une i nqu i étude 1 ég i t i me de 1 a part de 1 a profess i on 

ostré i co 1 e, pu i sque des pertllrbat i ons de l' e nv i ronnement ma r i n sont dues 

de façon certaine, à des r ejets agrico les , notamment sur les côtes de 

Bretagne. Il convient donc d' examiner so igne usement les fait s di sponib les 

dans l e cas de Ronce les Bains . 

Les po i nts de r ejet d' eff 1 ue nts agr i co 1 es sont r e portés sur 1 a 

figu r e 16 , où il s sont r eprésentés par une flèche . Il s'ag it 

essentiellement du Che na l de Chai 1 levette, qUI r eçoit les eaux de pompage 

du marai s de Sa int Augustin, zone mise r écermlent e n c ul t ure de caractère 

inte nsif . 

On observe qu' i 1 n' y a pas de r ejet de nature agr i co 1 e au vo i s i nage 

de Ronce 1 es Ba i ns . Le débouché du c he na 1 de Cha i Il evette est situé à une 

di za i ne de kilomètr es du banc de Ronce, et i 1 n' a pas été noté de 

mortal ités anormales (supéri e ures à 10 %) à proximité du débouché du 

c henal, sur les huîtres e n place depuis p lus ieurs mois . Par ai li e urs , l e 

gisement nature l de Moui Il e la nde, sit ué e n Seudre, à 1 ki l omètre en amont 

du c hena l, ne prése nte pas non p lus de morta 1 i t és a norma 1 es . 
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Fi gure 16 Loca 1 i sat i on de po i nt s de r ejets dans 1 e Sud du bass inde 

Mare nnes- Olé ron . 

Chena l de Chai I l evette 

Stat ion d' épur ation de la Tre mb lade. 

Un autre fait doi t êt r e noté 1 e grad i ent de morta 1 i t é s ur 1 a zone 

atte inte , te l qu'i 1 a été mi s e n év ide nce par l a commi ss ion d'enquête, 

est or i e nté à l' opposé du r ejet : 1 es zones 1 es p lus atte i ntes sont 1 es 

pl us é loignées du rejet . L' e nsembl e de ces observations ne correspond pas 

du tout à ce qu i est géné ra 1 e ment observé dans 1 e cas d'une nu 1 sance, où 

1 es pe r t urbat i ons 1 es plus fo r tes sont si tuées à pr ox i mité i mméd i ate du 

r ejet , avant que celui-ci ne so it di lué dans le mi 1 ieu nature l. Mais il 

conv i ent néanmo i ns de v ér if i e r très so i gneusement 1 1 absence ou 1 a 

présence de produ i ts phytosan i ta ires , ce s ujet étant 

po lé miques constantes . 

l' objet de 

Les pr 1 nc 1 paux produ i ts emp 1 oyés s ur 1 a zone de c u 1 t ure i ntens i ve du 

marai s de St Augusbn ou sur l e bass,o versant qu i s 'y déver-se (5.()()() ha) 
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ont donc é t é r eche r c hés . La 1 i ste de ces produ i ts phytosan i ta ires a ét é 

obte nue g-âce a u concours de l ' 1 NRA . E I l es ' étab 1 i t corrme s u i t : 

Ch lormephos 

De lta methrine 

Mercaptodimethur 

Propicona zo le 

Bromoxy nyl 

1 oxyny 1 

Lindane 

Les p r é l èvements ont cons istés e n un premier lot de 100 huîtres s ur 

les bancs de Ronce et d e Pe rqui s , e n des points répartis s ur l a zone et 

en un d e ux i ème lot de 100 huîtres, s ur 1 e gisement nature 1 de 

Mou i I le 1 ande à prox i mi té du r e jet. I ls ont été conf i É>s à un 1 aborato ire 

indépendant, spéc ia l i sé au p la n nat iona l dans les analyses de produits 

phytosan i ta i res ( Labor ato i re d'Ana lyse et de Reche r c he Agr ico le, 

Tou 1 ouse) . A 1 'he ure où est r éd igé ce rapport, les r ésul tats ne sont pas 

e nc ore parve nu s . Il s seront diffusés dès récept i on , aux dest i nata ires de 

ce rapport , avec les commenta ires e t le s conc lusions correspondantes. 

D'autres analyses ont ét é portées à notre connai ssance , qUI o nt été 

r éa l i sées par l e Laboratoire Dépar tementa le d 'Hyg iè ne, à la demande des 

professionne l s . Le rapport d' a na lyse mentionne l a présence de se l s 

nutritifs à des teneurs non susceptib les d' e nt raîne r une e utrophisation 

du mil i e u et 1 a présence de Li nda ne à.' r a i son de 600 ng,! 1. Le pré 1 èvement 

a été r éa 1 i sé au débouché du c he na 1 de Cha i 1 1 evette. On r emarquera que 

cette teneur est p lus de 10 000 fo i s inNr ie ure a u seui 1 de tox icit é du 

Lindane pour les mollusques. 

5 . 4 . Rejets urba ins 

La stat i on d' épurat i on de La T r emb 1 ade a pu être mi se en cause, 

notamment e n r a i son de 1 a prox i mi té du rejet (Mus de Loup ) avec 1 a zone 

atte i nte. Sur 1 a fo ides r e nse i gnements fourn i s pa r cette stat ion 

(courri er e n annexe) , i l ne serrb le pas qu' i 1 ait été s ignal é des 

anoma 1 i es de fonct i onnement pouvant être 1 nc r 1 mInées comme part ici pant 

aux -phénomènes de morta 1 i té obser'vés à Ronce 1 es Ba i ns. 

-_._--
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5.5. Apports ponctue l s 

Auc un des c a s d'appor t s ponc t ue ls Invoqués pa r c e r ta ines pe r s onnes (St 

Troj a n, rumeur d ' un tra it e me nt cont r e les c he ni Il e s pr ocess ionna i r es du 

p in ) n' a pu êt r e é t ab l i , apr ès e nquêt e . 

VI. VERIFI CATI ON DE L'HY POTHESE MALAD IE INFECTIEUSE 

6. 1. Mé t hode 

Les age nt s pathogè nes pr ovoqua nt des ma 1 ad i e s inf ect i e uses che z 1 es 

mo 1 1 us ques appa r t i e nne nt a ux di ffé r e nts gr ands gr oupes zoo 1 og i ques 

( Vir us , Bacté ri es , Ric ketts ie s , Protozoai r es , Métazoa ires) . 

Le di agnost i c 

ét a b 1 i es , ne pe ut 

de 

êt r e 

ceux - c r , e n 

r éa 1 i sé que 

l' absence de 1 ignées ce 1 1 u 1 ai r es 

par l'ut i 1 i sat i on de t echn i ques 

et mi c r o scop i e hi s to log iques 

é l ectr on i que) 

huît r es qu 1 

e t cyto log iques ( m i c roscop i e photoni que 

qUI i mp 1 i que , de t r ava i 11 e r avec du maté r i e 1 v i vant . 

sont ouve r t es s o i gne user:oe nt af in de ne pas 

Les 

léser 

acc i dent e ll e ment le s ti ssus , sont exami nées macr oscop i quement, pUI S une 

t ranc he d ' huît r e e st pr é l evée ava nt d' être f ixée d a ns un 1 iqui de ad hoc . 

Les c ont r ô les s a n ita ires s ont r éa l isés , a pr ès pré parat ion de c oupes 

h isto log iques color ées, par lecture des d iffé r entes huî t r es . Les organes 

cont rô 1 és o nt ét é 1 e ma nt ea u, 1 es br anc h i e s , 1 es pa 1 pes 1 ab i a ux , 1 a 

g l a nde digest i ve , 1 e coe ur , 1 a g l a nde gé n i ta 1 e , 1 e r e 1 n a l ns 1 que 1 es 

t issus c onjonc t i f s , e t sanguins . Les pr e mi e r s pré lè ve me nt s ont é t é 

r éa l isés le ' 3 t ma i avec Mr Surr e -Pi c hot . 

Le 20 Ju i 1 1 et, des ana 1 ys es o nt é t é r éa 1 i sées s ur des lots de 10 

hu î tres pré 1 evées s ur p lus i eurs pa r cs r épar t i s e n d iffé r e nt s po i nt s du 

banc de Ronce le s Ba ins e t é le vées soit à p lat , so it s ur tab les . 

P l us i eur s or i g i nes ont é t é cont r ô 1 ées , notamment de s huîtres nat ives du 

bass in de Ma r e nne s - Olé r on , transfér ées ou no n, et des huîtres or ig inaires 

de Gironde et de bass i ns méd i t é r ranéens (Tha u - Le ucate) . Le nombre t ota 1 

d' huîtres cont r ô lées, de t03, est s tat ist iquement s uff i s a nt pour déce le r 

un é ve nt ue l agent pathogè ne . Dans l 'hypothè se ou les mor ta l it és ser a ient 

due s à un age nt pa thogè ne , c ette mar ge de sécur ité nous a paru 1 arge me nt 

s uff i sa nt e e n r egard de s pourcentages notés de mo r ta 1 i t é qu i va r i e nt 

e ntre 40 % et ~ Ius ,de 70 %. 
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6 . 2 . Résultats 

Lor s des examens macroscop 1 ques 1 aucun s i gne cl in i que a norma 1 n' a pu 

être constaté . Les diffé r ents obser vateurs n'ont r e levé a uc une l és ion 

branchial e particu l iè re, indentation ou pe rforat ion, les bords du mante au 

éta i e nt dans l' ensemb 1 e é pa i s et bi e n pigme ntés et 1 es musc 1 es des 

huît r es offra i e nt une r és i stance norma 1 e à l' ouverture . De p lus , e Il es 

présenta ie nt toutes une glande gé nital e très déve loppée , et la glande 

digestive était fortement pigmentée e n brun. Seul e , que lques tâches 

verdâtres, couramment observées s ur le manteau et dues à l' accumu lation 

d ' hémocyt es ont é té notées c he z que 1 ques huît r es a i ns i qu'un pet i t abcès 

dan s le manteau d'une huître . 

L' analyse mi c roscopi que des huîtres a conf irmé le déve loppe me nt des 

gonades et 1 e bon état des t issus du système d igest i f . Auc une 1 és i on 

anatomopatho 1 og i que n' a été obser vée , e n part i c u 1 i e r des 1 és i ons des 

épithé l iums stomacaux et des diverticu les digest ifs, comme ce la a pu êt r e 

noté dans 1 e cas de morta 1 it és est i va 1 es . Les ce 1 1 u 1 es sa ngl ll nes 

appara i ssent norma 1 es e n ta i Il e et e n nombre et aucune ma 1 format i on de 

type kyst i que ou fibr euse n' a été r e 1 evée . T outefo i s que 1 ques a noma 1 i es 

cyto log i ques ont été r e 1 e vées . Ell es f e ront l' objet d'une étude 

comp 1 éme nta i r e s ur de nouveaux échant i li ons . Enf in aucun agent pathogène 

ou syndrôme inf ect i eux n' ont été i dent i fi és à l' except i on du kyste 

mentionné s ur le manteau qu i renfermait une co lonie bactér ie nne . 

En conclusion, au vu de ces analyses, 1 'hypothèse d'une mal adie 

infectieuse ou parasitaire paraît pouvoir être écartée . 

Cec i const i tue un é léme nt très pos i t i f , dans 1 e cas présent , car tout 

le monde a e ncor e e n mémoire les ma ladies v ira les ayant e ntraîné la 

dispar it ion tota le de l 'huître portugai se au début des années 70 . 
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CONC LUS IONS 

En l' état actuel des rés ultats disponibles, les mortal itps observées 

s ur 1 es bancs de Ronce et de Pe rqu i s semb 1 e nt être dues à l' act i on de 3 

f acteurs : 

Un facteur structure Ile banc de Ronce notamme nt est 1 e p lus 

é levé du bass in, il c ulmine à la cote + 3,5 (coefficient de ma r ée éga l à 

30) , ce qui correspond à un t emps de découvrement e nviron de 30 %. 

- Un facteur 1 i é au fonct i onnement de l'écosystème du bass inde 

Ma r e nnes- O 1 é ron. La nourr i ture di spon i b 1 e produ i te dans 1 a zone à 1 a 

r e ncontre des e aux de la Cha r ente et du Pertuis d'Antioc he, c ircul e du 

Nord ve r s le Sud, 

l ' importance du 

le banc de Ronce étant Irri gué e n de rni e r. En rai son de 

s toc k d'huîtres cultivées da ns le . bassin de 

Marenne s - Olé ron, les eaux sont appauvr ies ve r s le Sud. Par a i li e urs, les 

e ntrées de nourr i ture phytop 1 ancton i que par 1 e Sud du bass i n sont t r ès 

fugitives . 

- A ces 2 facteurs, présentant un caractè r e pe rmanent , s'est 

ajouté, cette année, un contexte cl imatique et donc hydrologique très 

défavorable les températures hive rna les anorma lement é levées , o nt 

entra Î né une act i v i t é métabo 1 i que inte nse , qu 1 n'a pu da ns 1 e c as des 

bancs de Ronce et de Perquis être sat i sfa ite , e n r a ison de l' absence de 

r éserves é ne rgét i ques constatée dès 1 e début de l' hi ver. La dét r esse 

phys i 0 1 og i que a atte i nt son paroxysme au début du mo i s de ma l , lors du 

r échauffeme nt printanier des eaux . Cec i s ' est a lors tradu it par 

d'importantes morta l ités . Par l a s uite , après un apport très éphé mère de 

nourr iture , 1 e ni veau de ce 1 1 e - c i est demeuré i nfé r i e ur a ux norma 1 es 

sa isonni è r es, a lors que l'huître débutait l a gamétogenèse, ex igeant donc 

d' importants apports é ne r gét iques , non satisfa its . Il se produit donc e n 

JUin et jui Il et des mortal ités r és idue ll es qUI ne devr a ie nt cesser 

qu'après l a ponte, ce l le - c i const ituant un nouveau stress . Les baisses de 

sa 1 in i té observées cette a nnée ont pu cont r i buer part i e 1 1 eme nt à 

l' aggravat ion de la s ituation. 
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Parmi les sources de nUi sances s uscept ib les de provoque r des 

morta 1 i tés, aucune n' a pu être mi se e n év i de nce. En part i cu 1 i e r, et e n 

l' é tat actue l des r ésultats sur Ronce , un 1 ien de causal ité entre les 

mortalités d'huîtres et les rejets d'origine agricole n'est pas établi. 

Enfi n, l 'hypothèse d'une maladie infectieuse ou parasitaire parait 

pouvoir être écartée, ce qui r eprésente un fait positif, compte tenu du 

r~ i sque r eprésenté par~ ce genr'e de ma 1 ad j e. 

" c._ ....... 
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