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IN TRO D U C TIO N í.  —  R E C H E R C H E S BIO LO G IQ U ES

Les observations re la tiv es  à  l ’o s tré icu ltu re  dans le 
Dassin de chasse d’O stende, com m encées en 1960, se 
so n t pou rsu iv ies en 1963. Le G roupe de tra v a il IV  de la  
C om m ission pou r la  recherche  scien tifique  appliquée à 
la  P êcherie  (T.W .O.Z.) a  continué les recherches su i
v a n t les m êm es principes que ceux des années p récé
dentes.

Ces observa tions fu re n t effectuées, com m e en 1961 e t 
1962, une fois p a r  qu inzaine  à  deux end ro its  d iffé ren ts  
du bassin , un  à  l’E s t (E ) e t  un  à  l’O u est (W ), à  une 
des éc lu se tte s  Sud (N O ) p e rm e tta n t l’in tro d u c tio n  de 
l’eau  du N oord-E de dans le bassin  a insi que dans l’a r- 
r iè re -p o r t d’O stende (P )  (fig . 1).

1962

A r r i é r e /  
- p o r t  '

NO

N O O R D - E E D E

F ig- 1 —  L ocalisa tion  des p o in ts  E  e t W  dans le bass in  de chasse d’O stende ; endro its  
de p ré lèvem en t de l’eau  du N oord-E ede (N O ) e t de l’a r r iè re -p o rt (P ) .



1. —  H Y D R O L O G IE  E T  P H ÏT O P L A N C T O N
(L. V A N  M E E L )

qu ’on doit a tt r ib u e r  un iquem ent à  des influences m icro 
clim atiques.

L es m ois de ju ille t e t ao û t o n t com porté  les eaux 
les p lus chaudes, te n a n t com pte des rése rves exprim ées 
p lus hau t.

2. — L a chlorinité-Jsalinité.

Le g rap h iq u e  (fig . 3) m o n tre  l ’évolution  de la  sa lin ité  
p ou r les q u a tre  end ro its  exam inés ( dont les deux 
p o in ts  E  e t  W  du b ass in ). L a  p rise  d’échan tillon  a  to u 
jo u rs  é té  effec tuée  au x  environs de la  m arée  h au te .

N ous avons essayé de ch erch er une explication  aux  
v a ria tio n s  de la  sa lin ité  :

I o dans la  fréquence  des v idanges e t des rem p lissages
subséquen ts du bassin  (fig . 4).

2° dans les p réc ip ita tio n s  a tm osphériques (fig . 5).

3° dans la  du rée  de l ’in so lation  (fig . 6).

I l  n ’y a  m a lh eu reu sem en t p as m oyen de tro u v e r une 
re la tio n  quelconque en tre  ces tro is  fa c te u rs  e t les 
f lu c tu a tio n s  observées. L a  sa lin ité  au g m e n ta n t p ro g re s 
sivem en t depuis le m ois d’av ril ju sq u ’en novem bre pour 
le po in t W, il y  a  lieu de so n g er à  l ’absence d ’é tan - 
ehéité des écluses qui la issen t e n tre r  de l’eau  du 
p o rt ; ce qui n ’explique to u te fo is  pas les é c a rts  assez 
im p o rta n ts  en E.

T em p é ra tu re  de l’eau, en "C.

Points W E Bassin Noord-Eede P ort

M aximum 20,75 21,50 21,50 19,80 20,25

m inim um 1,50 -0,25 -0,25 4,00 3,75

Moyenne 13,08 12,82 12,95 13,04 13,48

S a lin ité  en  g /l i t re .

Points W E Bassin Noord-Eede Port

M aximum 32,12 31,36 32,12 32,10 33,44

m inim um 28,01 27,52 27,52 28,80 29,47

Moyenne 30,06 29,92 29,99 30,99 31,80

E n  1963, les o b serva tions o n t é té  effec tuées une fo is 
p a r  quinzaine. L a  seule in te rru p tio n  re g re tta b le  a  eu 
lieu le 19 ao û t à  cause  de la  tem p ê te  qui re n d it le bassin  
inaccessib le. Sinon, il n ’y a  lieu de s ig n a le r que deux 
h ia tu s  au  N oord-E ede e t au  p o rt, p o u r des ra isons 
d’o rd re  techn ique indépendan tes de n o tre  volonté.

Les ind ica tions re la tiv es  à  l’a r r iè re -p o r t (P o in t P ) 
on t é té  données un iquem en t à  t i t r e  docum enta ire .

A. —  L E  M IL IE U

1. —  L a  te m p é ra tu re  de l’eau.

De m êm e qu ’en 1962, la  te m p é ra tu re  de l ’eau  n ’a  p as 
é té  m esurée  d an s  un  b u t m étéo ro log ique  : ce n ’e s t qu’à 
l’occasion de la  p rise  des échan tillons p ou r le dosage 
de l’oxygène que ce tte  m esure  a  é té  effectuée, p u is 
qu’elle e s t u tilisée  lors des calculs de la  sa tu ra tio n .

L a  v a leu r n ’e s t donc p a s  re p ré se n ta tiv e  ; elle co rre s
pond s im p lem en t à  un  m om ent donné, a u  cours de 
l’av an t-m id i ou de l ’après-m id i, p lu s  exac tem en t en tre  
10 e t  16 heures. L e g raph ique  (fig . 2) ne  ren d  donc la  
te m p é ra tu re  qu ’à  un  m om ent de la  jo u rn ée  ; il ne s e r t 
en réa lité  qu’à  f ix e r  les idées.

E n tre  le N oord-E ede e t les deux  p o in ts  exam inés 
(E  e t W ) dans le  bassin , il ex is te  de  légères d iffé rences



NO

Mois

F ig . 2 —  T em p éra tu re  de l ’eau  - M oyennes m ensuelles.



F ig . 3 — Salin ité  - M oyennes m ensuelles.
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rempli

vide

Mois 3 L 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

F ig . 4 — F réquence  des v idanges e t des rem p lissages du bassin . Les p lages noires 
co rresponden t au  bass in  rem pli.

mm

130 .

Mois 1 2 3 L 5 6 7 8 9 10 11 12

F ig . 5 — P réc ip ita tio n s  atm osphériques en m m . à  O stende.
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heures

F ig . 6 —  D urée de l’inso lation  en h eu res  p a r  m ois à  O stende.



3. —  Le pH.

De g rap h iq u e  (fig . 7) m o n tre  c la irem en t :

1" que le pH  n ’évolue pas de la  m êm e m an ière  pour les 
deux po in ts  W  e t E.

2° que pour les deux points, le pH  e s t s itu é  dans la  
zone alcaline.

pH .

Points W E Bassin N oord-Eede Port

M aximum 8,55 8,49 8,55 8,09 8,42

m inim um 7,60 7,68 7,60 7,50 7,60

4. —  L ’alca lin ité .

De m êm e qu’en 1962, l’a lca lin ité  p asse  p a r  un  m in i
m um  de ju ille t à  sep tem bre . Les deux p o in ts  E  e t W  
ont des a lca lin ités  tr è s  voisines e t la  rep ré sen ta tio n  g ra 
phique des v a leu rs  m esurées évolue, à  peu  de chose près, 
de la  m êm e façon  (fig . 8).

A lcalin ité  en cc HCl N  p a r  litre .

Points W E Bassin Noord-Eede P ort

M aximum 2,818 2,742 2,818 2,820 3,012

m inim um 1,880 1,702 1,702 2,500 2,272

Moyenne 2,450 2,419 2,435 2,668 2,585

— 11 —



pH
9,0 .  M aximum Minimum

7.0
9.0

8.5

8.0

7.5

7.0
9.0

:  i L k i  -

8,5

¡ u n  *

hunti
7.0
9.0

8.5

8.0

7.5

7,0
Mois 3 L 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

F ig . 7 —  pH  : M oyennes m ensuelles - M axim um  - m inim um .
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Maximum

F ig . 8 — A lcalin ité  cc HCl N /l i t r e  : M oyennes m ensuelles - M axim um  - m inim um .



5. —  L ’oxygène dissous.

E n  1963, les défic its de la  s a tu ra tio n  se p ré sen ten t 
pour le po in t W  depuis le m ois d’a o û t ju sq u ’en décem 
b re  ; po u r le p o in t E , il e s t à  peine m arq u é  depuis le 
mois de novem bre.

Les deux po in ts E  e t W m o n tre n t des d ivergences 
dues à  des fa c te u rs  locaux.

6. —  L es n itra te s .

A l’excep tion  des f lu c tu a tio n s  pou r le p o in t W  en tre  
les m ois de m ai e t de novem bre, la  co n cen tra tio n  des 
n it ra te s  évolue sensib lem ent en tre  les m êm es ex trêm es 
pou r les deux points.

Le g raph ique  (fig . 10) m o n tre  la  déplétion  du bassin  
au  m om ent de la  p roduction  du phy top lancton , c ’est- 
à -d ire  d’av ril à  fin  sep tem bre . A v an t e t ap rès  ce tte

E n  ce qui concerne le N oord-Eede, le déficit de la 
s a tu ra tio n  y a  é té  p a rticu liè rem en t prononcé, su r to u t 
en tre  le mois de m ai e t de sep tem bre . D u ran t ce tte  
période, il a  a t te in t  des v a leu rs  assez  basses : 32,71%
(fig . 9).

période, il y  a  en rich issem en t p a r  décom position de 
la  m a tiè re  o rgan ique  de la  saison  vég é ta tiv e  p récédente.

D ans le N oord-E ede, la  s itu a tio n  es t analogue : au 
début e t à  la  fin  de l’année, il y  a  en rich issem en t puis 
déplétion. De no tab les d ifférences se m an ife s ten t d’av ril 
à  fin  ju ille t, m ois au  cours desquels l’eau  du N oord- 
E ede a  é té  p lus riche en n itra te s  que l’eau  du bassin.

O xygène dissous, % de la sa tu ra tio n .

Points W E B assin Noord-Eede P ort

M aximum 187,82 234,07 234,07 37,58 103,37

m inim um 53,58 75,04 53,58 32,71 19,33

Moyenne 102,89 112,19 107,56 60,55 63,49

N itra te s  en m g /li tre .

Points W E B assin Noord-Eede Port

M axim um 2,364 2,364 2,364 4,135 1,511

minim um 0,289 0,200 0,200 0,300 0,220

Moyenne 1,082 0,926 0,994 1,207 0,788
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F ig . 10 — N itra te s  N 03 m g /li tr e  - M oyennes m ensuelles.

— 16 —



7. —  L es phosphates.

On observe que les concen tra tions en p h ospha tes  p ré 
se n te n t une tendance  à  ê tre  inversem en t p ro p o rtio n 
nelles à  la  p roduc tion  en p h y top lanc ton  au  p rin tem ps. 
A des co n cen tra tions p lus élevées co rresponden t des 
d im inutions des p h ospha tes  e t inversem en t (fig . 11). 
I l n ’en  e s t p as de m êm e en au tom ne, vers la  fin  du 
cycle v ita l des a lgues plancboniques.

L ’eau  du N oord-E ede su it, d ans les g ran d es  lignes, les 
m êm es m ouvem ents ; m ais, au  cours de l’époque de p ro 
du c tiv ité  in te n se  du  phy top lancton , la  déplétion  n ’est 
pas au ss i accen tuée  que po u r les deux po in ts  é tud iés 
dans le bassin , sau f en novem bre. N ’oublions p a s  que 
le N oord-E ede p e u t ê tre  considéré com m e u n  cou rs d ’eau 
avec  renouvellem en t possible des m a tiè re s  n u tr itiv e s  
d’o rig ine  ex terne.

P h o sp h a tes  en m g /li tr e .

Points W E Bassin Noord-Eede Port

M aximum 0,777 0,742 0,777 0,787 0,693

m inim um 0,051 0,001 0,001 0,349 0,298

Moyenne 0,593 0,530 0,562 0,598 0,478

m g /l

NO

Mois

F ig . 11 —  P h o sp h a tes  P 0 4  m g /li tr e  - M oyennes m ensuelles.
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B. —  L E  PL A N C TO N

1. —  L e  phy top lancton .

E n  1963, le m icrop lanc ton  du b ass in  a  eu com m e 
com posan ts p rin c ip au x  des D iatom ées, quelques ra re s  
F la g e lla te s  e t  des B ac tériacées.

a. — E xam en  q u a lita tif .

N ous considérons ici l’é tude  de la  popu la tion  p ro p re 
m en t d ite  e t non la  biom asse.

Le m icrop lanc ton  du N oord-E ede s ’e s t d is tingué de 
celui du bass in  p a r  une q u an tité  beaucoup p lus con
sidérab le  de d é tr itu s  e t de B ac tériacées.

D ans le b ass in  m êm e, on ne no te  p resque p a s  de d if
fé rence  en tre  les deux po in ts E  e t W.

C om position q u a lita tiv e  du p lanc ton  en 1963.

D ates E W Noord-Eede

5.IV Diatom ées 100 % Diatom ées 100 % Diatomées 100 %

23.IV Bactéries 
F lagellates 100 %

Bactéries 
Flagellates 100 %

Diatom ées 100 %

7.V Flagellates 100 %
(E utreptiella  da C unha)

Flagellates 100 % Diatom ées 100 %

21.V D étritus D étritus Très pauvre

7. VI Chlorobactériacées Chlorobactériacées Chlorobactériacées
Noctiluca

21.VI Nul C hlorobactériacées Diatom ées

8. V II Zooplancton 100 % Zooplancton 100 % D étritus

19.VII Zooplancton 100 % Zooplancton 100 % D étritus

2. V III Zooplancton 100 % Zooplancton 100 % Phytoplancton 100 % 
D étritus

19.VTII Pas d ’observations

4.IX D étritus D étritus D étritus

18.IX Zooplancton 100 % Zooplancton 100 % Phytoplancton
Bactériacées

4.X Zooplancton 100 % Zooplancton 100 % Phytoplancton 100 %

18.X R are Très rare Phytoplancton

31.X Diatom ées
D inoflagellates

Très ra re Diatomées

4.XI Diatom ées
D inoflagellates

T rès rare Diatomées

18.XI Diatom ées
D étritus

D étritus D étritus

5.X II Phytoplancton 100 % Phytoplancton
Synedra
D étritus

D étritus

13.XII D étritus
Bactéries

D étritus
Bactéries

D étritus
Bactéries

— 18 —



2. —  E xam en  q u a n tita tif .

P a r  exam en q u a n ti ta t if  (fig . 12, 13), nous voulons 
désigner la  réco lte  du p h y top lanc ton  dans 100 litre s  
d’eau, la  dessication  du résidu, l’inc inéra tion  e t en 
su ite  la  pesée des cendres. L a  d ifférence  en tre  le 
poids de la  m a tiè re  sèche e t celui des cendres, exprim e 
la  q u an tité  de m a tiè re  o rgan ique  im pu tab le  a u  p h y to 
p lanc ton  (y  com pris éven tue llem en t ce qu ’il p o u rra it 
y  av o ir  com m e d é tr itu s  organique, encore m un i de chlo
rophylle, p arm i le p lancton . Com m e p o u r les ra p p o r ts

des années p récéden tes, nous désirons m e ttr e  l’accen t 
su r  le f a i t  que nos ch iffres  ne v eu len t avo ir au cu n  
c a ra c tè re  abso lu  e t que, d’a u tr e  p a r t , d ’ap rès  la  l i t té 
ra tu re , les d é tr itu s  o rgan iques en suspension dans l ’eau, 
peuven t ê tre  d ’un  c e rta in  in té rê t dans l’a lim en ta tio n  de 
l’h u ître  ; nous pensons que rien  ne nous em pêche, dans 
ce cas p a rticu lie r , de les inclu re  dans la  m esu re  du 
phy top lancton .

M icroplancton
m g  de m a tiè re  o rgan ique  en suspension d an s  100 li tr e s  d ’eau.

Points W E Bassin Noord-Eede Port

M aximum 19,304 41,305 41,305 31,037 24,427

m inim um 2,883 3,178 2,883 4,535 4,884

Moyenne 9,848 11,282 10,565 12,759 12,761

Il y  a  une d ifférence  q u a n tita tiv e  tr è s  m arquée  en tre  
les deux po in ts W  e t E  (fig . 12). E n  E , il se p rodu it 
un  m axim um  vern a l en m ai qui ne se re tro u v e  p as en 
W, où il e s t ré p a r ti  s u r  les m ois de m ai, ju in  e t ju ille t.

L ’ex tra c tio n  de la  chlorophylle corrobore ces résul 
ta t s  (fig . 14).

C hlorophylle en  m g /li tre .

Points W E Bassin Noord-Eede Port

M aximum 0,242 0,804 0,804 0,120 0,124

m inim um 0,028 0,017 0,017 0,039 0,038

Moyenne 0,091 0,125 0,108 0,076 0,072

2. —  L e zooplancton.

Q uelques observations, fa ite s  lo rs de l’ana ly se  du 
m icrop lancton , m o n tre n t que le zooplancton  e s t géné
ra lem en t composé de p lu s ieu rs g roupes fo r t d ifféren ts.

E n  1963, nous avons su r to u t rem arq u é  : des R otifères, 
C rustacés ( la rv e s) , T in tinn ides e t laxves diverses (fig. 
15).

— 19 —



F ig . 12. —  M icrop lanc ton  - M atiè re s  o rgan iques en m g /100  1 : M oyennes m ensuelles, 
po in ts  W  e t E.
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2U m g / 1001

F ig . 13 —  M icrop lanc ton  - M atières o rgan iques en m g /100  1 : M oyennes m ensuelles, 
p o in ts  NO e t P.



F ig . 14 — C hlorophylle en  m g /li tr e  - M oyennes m ensuelles.
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m g/1001

F ig . 15 —  Z ooplancton - M atiè res  o rganiques en m g/100  1 : M oyennes m ensuelles.



A u p o in t de vue q u a n tita tif , le m ax im um  se s itu e  en Le N oord-E ede a  p ro d u it la  p lus g ro sse  q u a n tité  :
a v ril p o u r le p o in t W  e t en a o û t p o u r le p o in t E . 32,9 m g  de m a tiè re  o rgan ique  du zooplancton p a r  100

jp ) litre s  d’eau  au  m ois de ju ille t.

Zooplancton
m g  de m a tiè re  o rgan ique  en suspension  d ans 100 litre s  d ’eau.

Points W E Bassin Noord-Eede P ort

M aximum 35,183 15,256 35,183 32,903 23,917

m inim um 2,374 2,452 2,374 6,127 1,951

Moyenne 7,511 6,083 6,797 13,651 12,284

C. —  IN D E X  D E  Q U A L IT E

L ’index de qu a lité  m o n tre  une  courbe ascen d an te  trè s  
m arquée  p ou r le po in t E  p ou r lequel le m eilleu r index 
se m an ifeste  au  m ois de sep tem b re  (167,57). P o u r le 
po in t W, la  cro issance  de la  courbe e st beaucoup m oins

bien m arquée, le m ax im um  a  lieu au  m ois d’aoû t. Ces 
deux m ax im um  corresponden t assez b ien  aux  deux 
pointes, p eu  m arq u ées il e s t v ra i, de la  co ncen tra tion  
en chlorophylle (fig . 16).

1 1 8 ,3 8  1 3 4 ,1 2  1 4 0 ,3 0  1 4 3 ,3 3  1 3 6 ,1 9  1 3 3 , 2 4

F ig . 16 —  Index  de q ua lité  - M oyennes m ensuelles, po in ts W  e t E.

— 24 —



D. — R E SU M E  E T  CO N CLU SIO N S

E n  guise  de résum é, nous groupons dans un  tab leau  com pte des lim ites en tre  lesquelles les an im aux  ont
les d ivers é lém en ts dosés en  1963 avec leu rs ex trêm es. évolué.
De c e tte  m an ière , les zoologistes p o u rro n t se ren d re  Ces ch iffres  v a len t pou r l’ensem ble du bassin.

E lém en ts  dosés.

Elém ents M aximum m inim um Moyenne

Salin ité en  g /litre 32,12 27,52 29,99

pH 8,55 7,60 —

Alcalinité cc H Cl N /litre 2,818 1,702 2,435

Oxygène %  sa tu ra tion 234,07 53,58 107,56

N itrates en m g/litre 2,364 0,200 0,994

Phosphates en m g/litre 0,777 0,001 0.562

On a  pu  c o n s ta te r  une fois de p lus que, dans un  m ilieu 
de l’é tendue du bass in  de chasse, il se p résen te  des m i
c roclim ats ré s u lta n t d’influences locales qu ’il e s t fo r t 
dé lica t de vouloir dé lim ite r avec exactitude .

D ans l’ensem ble, le m icrop lancton  a  é té  p lu tô t p a u 

v re  ; so u v en t on a  réco lté  p lus de d é tr itu s  que d ’é lé
m en ts  figu rés.

N ous estim ons que le N oord-E ede constitue  encore 
to u jo u rs  la  source la  p lus accessib le de m icroplancton  
d’appoint.

2. —  ZOO PLAN CTO N  E T  IN V E R T E B R E S
(Ph. PO LK )

A. —  IN TRO D U C TIO N

L ’étude  q u a lita tiv e  e t  q u a n ti ta t iv e  des espèces d irec
te m e n t en  re la tio n  avec l’o s tré icu ltu re  a  é té  poursu iv ie  
com m e p en d an t les années 1960, 1961 e t 1962. N o tre  
a tte n tio n  s ’e s t p lu s spécia lem en t p o rtée  su r  la  rep ro 
duction  d ’O strea  edulis L. De la  fin  ju ille t à  la  fin  
octobre, les o bserva tions on é té  fa ite s  p a r  D r. A. 
COOM ANS (1) (G and) que je  tien s à  rem ercier.

B. — M ETH O D ES

Les m êm es m éthodes que les années p récéden tes ont 
é té u tilisées (vo ir ra p p o r ts  1960, 1961, 1962). L ’étude 
q u a n tita tiv e  de la  fixa tion  des o rgan ism es su r des p lan 

ch e tte s  expérim en ta les  n ’a  p a s  é té  fa ite . Seule, celle de 
l’h u ître  a  é té  dé term inée  a u  m oyen de co llec teu rs m is 
à  l’eau  en vue de la  réco lte  du naissain .

a. —  T e m p é ra tu re  de l’e au  (fig . 17).

L a  te m p é ra tu re  de l ’eau  a  é té rég u liè rem en t en reg is
tré e  lo rs de la  réco lte  des échan tillons de p lancton . L a 
te m p é ra tu re  m ax im um  fu t  de 21,5“ C e t la  tem p é ra tu re  
m in im um  de — 0,25“C.

b. —  T ran sp a ren ce  de l ’e au  (fig . 18).

L a  tra n sp a re n c e  de l’eau  a  é té  m esurée com m e p a r  
le passé avec l’a p p a re il de W E IG EL T .

( ! )  C hef de trav au x , In s t i tu u t  voor D ierkunde, L a 
bo ra to riu m  voor S y stem atiek  ( In v e rte b ra te n ) , R ijk su n i
vers ite it, Gent.
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F ig . 17 — T em p éra tu res  relevées au x  po in ts W  e t E. 
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F ig . 18 —  T ran sp a ren ce  m oyenne p a r  m ois de l’eau  dans les b io topes W  e t E  ; 
m esurée  au  m oyen de l’ap p a re il W E IG EL T .
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C. —  O B SER V A TIO N S ZOOLOGIQUES

a. —  E spèces nouvelles pour le  bassin .
Com m e espèces observées p o u r la  p rem iè re  fo is dans 

le  bassin , nous c itons B a re n ts ia  spec. (K am ptozoa) et 
E m b le to n ia  pa llid a  (A D L E R  & HAN CO CK, 1854) 
(M ollusca), espèces inoffensives p o u r l ’o s tré icu ltu re .

b. —  E spèces d isparues.
L es espèces m entionnées en 1961, P sam m ech inus 

m ilia ris  (G M E L IN , 1788) e t M acropod ia  in te s tin a lis  
ST EU E R , 1902 n ’o n t p as  é té  re tro u v ées  en 1963. E lles 
do ivent donc ê tre  considérées com m e des hôtes acc i
dentels.

L es espèces nouvellem ent observées en 1962 : H alic lo 
n a  o c u la ta  (PA L L A S, 1780), C a ly p tra e a  sinensis (L., 
1758), A nom ia  ephippium  L., 1758 e t P o ly d o ra  ho p lu ra  
O LA PA R E D E , 1870 n ’on t pu  se m a in te n ir  dans le b a s 
sin. T outefo is, P o lydora  h op lu ra  a  de nouveau  é té  in 
tro d u it dans le  bassin  en 1963 avec  les h u ître s  p ro v e 
n a n t de F ran ce .

L a  p résence  d e  B o try llu s  sch losseri (PA L L A S, 
1766) n ’a  p lu s é té  consta tée . C om m e c e tte  espèce n u it 
à  l’o s tré icu ltu re  (vo ir ra p p o r t 1960, p. 74, fig . 50-57), 
s a  d isp aritio n  e s t tr è s  fav o rab le  ; elle ré su lte  p ro b ab le 
m e n t de la  r ig u e u r  de l’h iv e r 1962-1963.

c. —  E spèces en p ro lifé ra tion .

A  l’excep tion  de P o lydo ra  c il ia ta  (JO H N ST O N , 1838) 
e t  de C rep idu la  fo rn ic a ta  (L., 1758) une fo r te  p ro lifé 
ra tio n  a  é té  con sta tée  chez N a ssa r iu s  re tic u la tu s  (L., 
1758) e t chez L am ellidoris b ilam e lla ta  (L., 1767), ces 
deux dern ières espèces é ta n t  ino ffensives p o u r l’o s tré i
cu ltu re .

C onclusion :
L a  com position  de la  fau n e  du  b ass in  n ’a  pas  sub i 

de m od ifica tion  appréciab le . Ce b io tope re s te  favorab le  
à  l’o stré icu ltu re .

D. —  C O N C U R R EN TS E T  PA R A S IT E S

D1 —  C rep idu la  fo rn ica ta  (L., 1758).

L ’influence n é fa s te  de ce tte  espèce p ou r l ’o s tré icu l
tu re  e t  les m éthodes de lu t te  u tilisées  o n t é té  décrites 
a n té r ieu rem en t (vo ir ra p p o r t 1962). C e tte  espèce se 
m a in tien t dans les m ares  su b s is ta n t dans le bassin  lors 
de s a  m ise à  sec e t su r to u t dams le c reux  s itu é  en face 
des écluses W  ; com m e prévu , elle a  tendance  à  p rend re  
de l’extension.

L es p rem iè res  la rves on t é té  observées le 27-V ( te m 
p é ra tu re  de l’eau  : 13,5”C) e t  les dern ières, le 24-IX 
(18,5° C ). L eu r ém ission  a  donc duré q u a tre  mois, 
tro is  m ois en 1962. L a  seconde période d ’éclosion, a b 
sen te  en 1962, s ’e st m an ifestée  à  nouveau. C ette  espèce 
do it re q u é r ir  n o tre  a tte n tio n  sou tenue a fin  de p rév en ir 
une nu isance  sem blable à  celle de 1960.

Le m ax im um  fu t  a t te in t  le 13-VI (po in t E , 537 la r 
ves p a r  501) e t le 17-IX (p o in t E, 136 la rv es p a r  50 1).

F ixa tion .

A fin  de p rév en ir une fix a tio n  des la rves de C répidu- 
les, le renouvellem en t de l ’eau  du bassin  fu t  p réconisé 
le 14-VT. M ais l’o s tré icu lteu r n ’a  p as donné su ite  à  n o tre  
avis, ce qui se m an ife ste  dans le d iag ram m e 19.

E n  1963, le nom bre de la rv es fu t  m oins élevé que les 
années p récéden tes, conséquence de l’h iv e r rigoureux . 
C ependant, un c e rta in  nom bre de la rves a  pu  re  fixer. 
L e 5-X au  p o in t S (p la te -fo rm e  13), deux individus on t 
é té  observés su r  un  b â ton  e t 8 indiv idus au  p o in t SE 
(p la te -fo rm e  4). C e tte  nouvelle f ix a tio n  v a  p robab le 
m en t p rovoquer une présence m assive en 1964 (vo ir 
éga lem en t P o ly d o ra  c ilia ta ) .

N om bre  m oyen m ensuel de C rep idu la  (fig . 19).

Mois E/50 1 W/50 1 T o ta l/100 1

II I — — —

IV — —

V 117 75 192

VI 192 32 224

VII 34 8 42

V III 9 3 12

IX
V "

42 17 59

A

X I -— — ___

X II — — —
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D2 —  C irriped ia .
B alanus balanoides (L., 1761) a  causé en 1963 b eau 

coup de d ég â ts  à  l’o s tré icu ltu re  su r  bâ tons. L ors du 
rem p lissage  du b ass in  en av ril-m ai, un  g ra n d  nom bre de 
cypris fu t  in tro d u it avec l’eau  du p o r t  ; elles se so n t

fixées su r les bâ tons en dessous de la  su rface  lib re  des 
hu îtres . A u cours de leu r cro issance  rapide, ces ba lanes 
d é tac h en t les h u ître s  de leu r su p p o r t ; to m b an t dans la 
vase, ces dern iè res ne peuven t ê tre  récupérées.

N om bre  d ’ind iv idus de B a lan u s balanoides au  25-V II.

W E

Surface Nombre d ’individus Surface Nombre d ’individus

20,00 cm2 49 21,00 cm2 103

24,50 cm2 97 16,00 cm2 82

22,50 cm2 84 23,50 cm2 141

25,15 cm2 114 27,00 cm2 134

92,15 cm2 344 37,50 cm2 460

B alanus im prov isus D A R W IN , 1854 se fixe p lus ta r d  
que B. ba lano ides ; elle co lon isait les su rfaces  libérées 
p a r  les h u ître s  détachées.

N om bre d ’individus de B alanus im prov isus au  b iotope 
W.

12 cm2 46 ex.
14 cm2 33 ex.
12 cm2 31 ex.
12 cm2 39 ex.
14 cm2 45 ex.

64 cm2 194 ex.

R em arque.

L ors d’une présence  m assive, B. ba lano ides p eu t ê tre  
trè s  nuisible à  l’o s tré icu ltu re  su r  b â to n s  (v o ir ra p p o r t 
1960, p. 82) ; aussi, fa u t- il  ve ille r a tte n tiv e m e n t à  ce

que des naup lii e t  des cypris n a g e a n t dans le p o rt 
n ’a ien t p as  la  possib ilité  de se f ix e r  s u r  les bâtons.

On p eu t y  p a rv e n ir  en rem p lissan t le bassin  avec 
l’eau  du p o rt so it p en d an t la  période d’ém ission m in im a 
so it p en d an t les périodes des ém issions no rm ales ; m ais, 
dans ce d e rn ie r cas, il f a u t  é v ite r  la  m ise à  l’eau  des 
b â to n s ju sq u ’à  ce que le p lu s  g ra n d  nom bre  de la rv es 
se  so it fixé s u r  d’a u tre s  su b s tra ts .

D3 —  P o ly d o ra  c ilia ta  (JO H N ST O N , 1838).

L ’influence trè s  n é fa s te  de ce v e r po lychète  a  é té  dé
c rite  dans le  ra p p o r t 1960. N ous nous som m es lim ités 
au  cycle v ita l  de ce v e r  dans le bassin  de chasse au 
cours de 1963.

L a  com paraison  du nom bre de la rves observées p en 
d an t les années 1960, 1961 e t 1962 a  é té  publiée dans le 
ra p p o r t 1962.

N om bre  m oyen m ensuel de la rv e s  de  P o lydo ra  p a r  50 1. d ’eau  
d ans les deux  bio topes, (fig . 20).

Mois E/50 1 W /50 1 T o ta l /100 1

V 1.350 400 1.750

VI 8.717 4.266 12.983

V II 6.090 6.135 12.225

V III 7.336 2.884 10.220

IX 2.250 2.110 4.360

X 225 373 598

X I 234 36 270

X II 13 2 15
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L o r v e s /  50 I 

9° ° ° '  W

8000

Mois 3 10 11 12

E

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F ig . 20. —  N om bre m oyen de la rves de P o ly d o ra  c il ia ta  (JO H N ST O N ) p a r  m ois et 
p o u r 50 1. d ’eau, dans les bio topes W  e t E.
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E ta n t  donné, qu ’au  13-VI, le nom bre  de la rv es de 
P o lydora  s ’é leva it en m oyenne à  19.350 individus p a r  
100 1. d ’eau, le  renouvellem ent de l’eau  du bassin  fu t  
p réconisé le 14-VI. L ’o s tré icu lteu r n ’a  p a s  donné su ite  
à  n o tre  av is  ce qui explique le n om bre  élevé de la rves 
p résen t ju sq u ’a u  m ois d’a o û t (période pélag ique : ±  6 
sem aines.

Ce f a i t  a  eu com m e conséquence que la  m oyenne du 
nom bre de la rv es p résen tes  p en d an t to u te  l’année a 
au g m en té  : 6 la rv e s /l i t re  en 1960; 45 en 1961; 19 en 
1962; 53 en 1963.

N om bres hebdom adaires de P o ly d o ra  p a r  50 1. d ’eau  
p en d an t les m ois ju in  à  sep tem bre .

Mois E/50 1 W/50 1 To ta i /100 1

6-VI 3.200 6.300 9.500

13-VI 16.850 2.500 19.350

20-VI 6.100 4.000 10.100

19-VTI ? 4.800 9.600 (1)

23-VII 8.000 ? 16.000 (1)

30-VII ? 5.470 10.940 (1)

6-V III 28.800 11.430 40.230

13-VTII 305 36 341

20-VHI 81 49 130

27-V III 160 2 162

3-IX 3.700 520 4.220

17-IX 800 3.700 4.500

3-X 330 3.100 3.430

17-X 211 372 583

31-X 136 374 510

14-XI 234 36 270

5-X II 14 7 21

13-XII 13 2 15

L a  p rem ière  période d’éclosion du m ois de m ai n ’a  pu 
se m a n ife s te r  dans to u te  son am p leu r qu’ap rè s  la  f e r 
m e tu re  des écluses en ju in  (13-V I ; 19.350). L es ob
se rv a tio n s hebdom ada ires d ém o n tren t qu’une deuxièm e 
période e s t in te rvenue  au  début d ’ao û t (6-V IH  : 40.230/ 
100 litre s ; 17-IX: 4.500/100 li tre s ) . D epuis le com 
m encem ent de nos observations dans le bassin  de ch as
se, c’e s t la  p rem ière  fois que l ’éclosion de sep tem bre  
e s t in fé rieu re  à  celle du p rin tem ps. L a  ra ison  ne nous 
e s t pas connue.

(1) A cause des p a rticu le s  de vase en suspension, il 
é ta i t  im possible de fa ire  une n u m éra tio n  co rrec te . 
P o u r le to ta l, le nom bre du b io tope exam iné a  é té

doublé ce qui ne donne qu’une app rox im ation  du 
nom bre exact.



In fec tion  m oyenne p a r  h u ître  p a r  m o is (2) (fig . 21).

Mois

E W

Côté
p la t

Côte
bombé

Total Côté
p la t

Côte
bombé T otal

V 1 3 4 1 10 11

VI 18 27 45 12 24 36

VII 27 38 65 14 31 45

V III 50 32 82 15 19 34

IX 51 31 82 23 30 53

X 74 72 146 25 40 65

L a  plus fo r te  in fec tion  p a r  P o ly d o ra  in te rv in t en ju in  
e t ju ille t. U ne seconde s ’es t m an ifestée  en octobre.

L ’in fection  m oyenne p a r  h u ître  d u ra n t to u te  l’année 
s ’élève à  70 individus p a r  h u ître  pour le  bio tope E  e t à  
42, pour le bio tope W.

L ’in fection  au  bio tope E es t p lus g ran d e  à  cause de 
la  p résence  d’une p lus fo r te  co n cen tra tio n  de la rves à  
ce t end ro it ce qui e s t im pu tab le  aux  v en ts  dom inan ts 
du SW  qui poussen t les la rves vers le bio tope E.

L ’in fec tion  m oyenne p a r  h u ître  p ou r le bassin  s ’élève 
à  56 Polydores, nom bre  tro is  fois su p é rieu r à  celui de 
1962 (18 in d iv id u s /h u ître ; vo ir ra p p o r t 1962). N ous 
rem arquons que le nom bre m oyen de la rves en 1963 est 
éga lem en t tro is  fois su p é rieu r à  celui de l’année  p récé
dente.

L ’au g m en ta tio n  du degré d’in fec tion  p a r  P o lydora  
c ilia ta  e s t due au  non renouvellem ent de l’eau  en ju in  
1963.

R em arque.

L ’eau  n ’a y a n t p as  é té  renouvelée, il s ’ensu iv it une 
p lus g ran d e  éclosion de la rv es e t une in fection  p lus 
élevée. Celle-ci n ’e s t p o u r ta n t p a s  aussi fo r te  qu ’en 1960 
e t 1961. I l e s t néanm oins à  p rév o ir que c e tte  espèce 
p ro lifé re ra  e t  c au se ra  de sé rieux  d ég â ts  ; il f a u t la  
su ivre a tten tiv em en t.

D4 —  P o lydo ra  hop lu ra  C LA PA R E D E , 1870.

Les d ég â ts  provoqués p a r  ce v e r on t é té  d écrits  dans 
le ra p p o r t 1962.

Les h u ître s  d’élevage im portées de la  F ran ce  en 1963 
é ta ie n t a tta q u é e s  p a r  ce polychète. T ou t com m e en 1962, 
les ch iffres d ém on tren t que, p ou r le m om ent, c e tte  es
pèce ne se rep ro d u it pas dans le bassin .

In fec tion  de l’h u ître  p a r  m ois (fig . 21). 
(nom bres p a r  8 h u ître s .)

Mois

E W

Côté
p la t

Côté
bombé T otal

Côté
p la t

Côte
bombé Total

V 2 6 8 4 4 8

VI 4 7 11 9 8 17

VII 3 6 9 7 12 19

V III 2 2 4 2 — 2

IX 3 3 6 2 4 6

X 3 5 8 3 3 6

(2) E n  vue de calcu ler l ’infection  m oyenne, nous avons 
exam iné une fo is p a r  quinzaine 16 h u ître s , celles 
em ployées pour la  d é te rm in a tio n  de la  qualité . L es

g a le r ie s  creusées p a r  P o lydo ra  on t é té  com ptées 
p a r  tra n sp a re n c e  e t p a r  lum ière  d irecte.
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F ig . 21 —  N om bre  de ga le ries  creusées p a r  P o lydo ra  c ilia ta  (JO H N ST O N ) (p a r 
h u ître )  e t  p a r P o lydora  h o p lu ra  C L A PA R E D E  (p a r  8 h u ître s )  dans les 
b io topes W  e t E.



L ’infection  m oyenne p a r  h u ître  pour to u te  l’année 
s ’élève à  un  individu p a r  hu ître . C ette  in fec tion  m oindre 
co m p ara tiv em en t à  1962 (2,5 in d iv id u s /h u ître )  p rov ien t 
de ce qu’en 1963, les h u ître s  d’élevage é ta ie n t m oins 
in fectées qu ’en 1962.

D5 —  B o try llu s  sch losseri (PA L LA S, 1766).

Com m e m entionné (vo ir C, b ), c e tte  espèce n ’a  pas 
é té  re trouvée  p en d an t l ’année 1963. I l f a u t ve iller à  ce 
que de nouvelles in fec tions ne so ien t p as  provoquées 
lors de l’in troduc tion  d ’h u ître s  é tra n g è re s  d’élevage.

D6 —  M olgula m an h a tten s is  (D E  KAY, 1843).

Quoique ce tte  espèce fu t  assez nom breuse dans le 
bass in  (5-X : 51 individus su r un  b â to n  au  p o in t S - 
p la te -fo rm e 13 e t 156 individus su r  tro is  bâ to n s (une 
m oyenne de 52 individus p a r  b â ton ) a u  po in t SE  - p la te 
fo rm e 4), elle ne fu t  p a s  dangereuse  dans le bassin  m ê
m e pour la  f ix a tio n  du naissain .

D7 —  H alichondria  pan icea  (PA L LA S, 1766).

C ette  espèce p eu t ê tre  nuisib le à  l’o s tré icu ltu re  (voir 
ra p p o r t 1962) ; aucune influence n é fas te  de ce t an im al 
n ’a  é té  co n sta tée  en 1963 dans le bassin . U ne fo rte  
ex tension  de ce tte  espèce ne sem ble pas à  craindre.

D8 —  C arcinus m aen a s  L., 1758.

Le s tad e  zoea de c e tte  espèce a  été observé pendan t 
les m ois de m ai e t de ju in .

L a  ca p tu re  d’indiv idus ad u ltes  au  m oyen de nasses

constitue  le m oyen de lu tte  p a r  excellence. E ta n t  donné 
que la  m o rta lité  de l’h u ître  e s t en m a jeu re  p a r tie  due 
au  C arc inus m aenas, la  c a p tu re  de ce d e rn ie r au  m oyen 
de n a sse s  doit ê tre  poursuivie.

D9 —  A ste r ia s  ru b en s  L., 1758.

C om m e en 1962, c e tte  espèce ne se ren co n tre  que 
spo rad iquem en t d an s le b ass in  de chasse. E lle ne con
s titu e  donc pas un d an g er p o u r l’o stré icu ltu re . E lle 
ne sem ble p as se rep ro d u ire  dans le bassin .

D10 —  M ytillus edulis L., 1758.

L a  p rem ière  fix a tio n  de c e tte  espèce a  é té  observée 
le 5-VU. L a  m a jo rité  d’individus fixés se  ren co n tre  au  
bio tope W. A  la  d a te  du 19-X, nous avons trouvé  su r  
un  b â to n  au  p o in t W, 907 indiv idus ; au  p o in t S, 7 ind i
vidus ; a u  p o in t E, 2 individus (fig . 22).

Ce f a i t  ren fo rce  n o tre  supposition  que les la rv es de 
m oules p rov iennen t du p o rt d’O stende où in te rv ien t une 
rep roduc tion  élevée de ce tte  espèce.

D U  —  M ytilico la  in te s tin a lis  ST EU E R , 1902.

L a  présence  de ce tte  espèce chez M ytilus edulis n ’a 
pas  é té  é tud iée  ce tte  année. C e tte  espèce n ’a  p as  é té  ob
servée chez l’hu ître .

D12-13 —  C a ly p traea  sinensis (L., 1758) e t A nom ia 
eph ippium  L., 1758.

Ces deux espèces n ’ont p lus é té  observées en 1963 
dans le bassin .

F ig . 22 —  B âtons re tiré s  au  p o in t W  en fév rie r 1963
A  —  m oules s u r  h u ître s  ; B  —  à  gauche, m oules ; à  d roite, hu îtres.
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E. —  O STR E A  E D U L IS  L., 1758. I . —  A ch a t des jeunes hu ître s .

T and is que la  cro issance e t la  m o rta lité  se  p assa ien t 
no rm alem en t, n o tre  a tte n tio n  s ’e s t spéc ia lem en t po rtée  
su r la  rep roduc tion  de l’h u ître . L es p rem iè res  la rv es  ont 
é té  observées le 20-V I (18 la rv es p a r  50 litre s  d’eau). 
U ne éclosion a  é té  co n sta tée  en ju ille t.

D ans la  rég ion  E, le n a issa in  d’h u ître s  a  é té  réco lté  
au  m oyen de co llec teu rs d’hu ître s , com posés de 10 tu iles 
reco u v erte s  de cim ent, superposées e t croisées deux à  
deux s u r  5 rangées.

L ors de la  n u m éra tio n  des jeu n es h u ître s  fixées su r 
les tu iles, nous avons fa i t  la  d is tinc tion  d’une p a r t , en tre  
les d iffé ren tes  p ro fondeu rs où  se  tro u v a it la  tu ile  (le 
num éro  I  e s t la  tu ile  sup é rieu re ) e t d ’a u tre  p a r t , en tre  
le cô té  su p érieu r e t le côté in fé rieu r de la  tu ile .

L a  f ix a tio n  m oyenne de (3.219 : 5) 644 h u ître s  p a r  
co llec teu r d ’h u ître s  e s t trè s  fav o rab le  e t dém ontre  
q u ’une o s tré icu ltu re  in tég ra le , à  p a r t i r  du n a issa in  
d’h u ître s  ju sq u ’à  l’h u ître  com m erciale, p eu t se réa lise r 
dans le bass in  de chasse d ’O stende.

In fec tion  du n a issa in  d ’h u ître s  p a r  P o lydo ra  c ilia ta .

D es 150 jeu n es h u ître s  que nous avons exam inées, 
seules 29 m o n tra ien t une légère  in fec tion  p a r  P o lydora  
(en  m oyenne 3 indiv idus p a r  jeune  h u ître ) .

L a m o rta lité  e t  la  cro issance se ro n t é tud iées en 1964.

F . —  C O N C LU SIO N S.

Le bass in  de chasse d’O stende convien t à  l’o stré icu l
tu re . S a  fo r te  p ro d u c tiv ité  p e rm e t une cro issance ra p i
de e t  une  rep roduc tion  sa tis fa isan te .

Les espèces C rep idu la  fo rn ica ta , P o lydo ra  cilia ta , 
P o lydo ra  ho p lu ra  e t B a lanus balano ides so n t à  considé
r e r  com m e nuisibles.

L ’étude  suivie du p lancton  e t le renouvellem en t rég u 
lie r des eaux  aux  m om ents p rop ices p e rm e ttro n t de 
lim ite r les d ég â ts  p rovoqués p a r  ces espèces.

3. —  E X P L O IT A T IO N  O STR EIC O LE.
(R . H A L E W Y C K )

A  cause de la  r ig u e u r de l’h iver p récéden t, to u te s  les 
h u ître s  re s ta n te s  dans le bass in  de chasse, c.à.d. envi
ron  600.000, o n t é té  gelées. P a r  conséquent, nous nous 
som m es vus dans l’ob ligation  de re p a r t i r  à  zéro.

A v an t de recom m encer la  cu ltu re  d ’h u ître s  su r  b â 
tons e t leu r m ise en p lace s u r  les p la tes-fo rm es, celles- 
ci on t dû ê tre  rép arées , la  m a jo rité  d’en tre  elles ay a n t 
é té  disloquées p a r  la  g lace  (fig . 23).

L ’o s tré ic u ltu re  ho llandaise  a y a n t é té  d é tru ite  à  90%, 
nous avons é té  obligés de nous a d re sse r en F ra n c e  d’où 
nous avons im porté  :

1) le 4.IV  : 5.000 kg. de B re tag n e  du N ord  ; sem és
s u r  le fond  800 kg. e t fixés 4.200 kg. su r 
2.100 bâtons.

2) le 16.IV : 5.000 kg. de B re tag n e  du N ord  fixés su r
3.065 bâtons.

3) le 20.IV : 4.600 kg . de B re tag n e  du Sud (M orbihan),
h u ître s  tr è s  p e ti te s  fixées s u r  3.381 bâtons.

4) le 10.V : 5.000 kg. de B re tag n e  du N ord, h u ître s
plus p e tite s  que 1 e t  2, fixées su r  2.714 
bâtons.

A u to ta l, 19.600 kg. dont 18.800 kg. fixés su r  11.260 
bâ to n s ( ±  500.000 h u ître s )  e t 800 kg . sem és s u r  le fond.

Ces jeunes h u ître s  a y a n t eu à  so u ffrir  de l ’h iv er 1962- 
1963, nous avons consta té , dès la  m ise à  l’eau, une 
m o rta lité  de 10 à  15% su r les lo ts 1 e t  2, de 20 à  25% 
su r  le  lo t 3 e t de 15 à  20% s u r  le lo t 4. S u r ce dern ier 
lot, u n e  m o rta lité  de 20% f u t  co n s ta tée  dans les b as
sins d ’en trep o sag e  a v a n t la  m ise à  l’eau .

L es h u ître s  du p rem ie r lo t é ta ie n t belles, g randes, 
v igoureuses e t sa ines ; elles on t é té  suspendues aux  
p la te s-fo rm es 1, 2 e t 19. L es h u ître s  du deuxièm e lot 
aux  p la te s-fo rm es 2, 6, 13, 15, 16, 18 e t 19. Celles du 
tro is ièm e au x  p la te s-fo rm es 3, 6, 7, 8, 9 e t 13. Celles 
du d e rn ie r lo t au x  p la te s-fo rm es 4, 6, 13, 18 e t 21.

N ous avons ég a le m en t im porté  250 kg. de jeunes 
h u ître s  de N orvège que nous avons posées su r  cadres. 
L a  g ra n d e u r en é ta i t  de 1.000 p ièces au  k ilogram m e. 
M algré le m auvais tem ps, les tem p ê tes  fréq u en tes  et 
le p eu  d’inso la tion  au  cours de l ’été, ces jeunes h u ître s  
o n t t r è s  b ien  poussé ; nous ob tenons ac tu e llem en t des 
jeunes h u ître s  de 150 à  200 p ièces au  k ilogram m e. L eur 
m o rta lité  n ’a  p as  encore é té  évaluée.

II. — R eproduction .

Le 28 ju in , nous avons posé 300 p aq u e ts  de 10 tuiles, 
ré p a r tis  aux  end ro its  su iv an ts  :

50 p rès  de la  p la te -fo rm e  19.
50 p rè s  de la  p la te -fo rm e  17.

100 p rè s  de l’éc lu se tte  2 (N oord -E ede).
100 le long des p la tes-fo rm es 7, 8, 9 e t 10.

Le 19 ju ille t, nous avons encore im m ergé 317 p aq u e ts  
de tu ile s  :

150 p rès  de la  p la te -fo rm e  19.
70 p rès de la  p la te -fo rm e  17.
48 p rès de l’éc lu se tte  2 (N oord -E ede).
49 p rès  des p la te s-fo rm es 7, 8, 9 e t 10.
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N om bre de jeunes h u ître s  observées su r 5 co llecteurs 
(A -E ) re tiré s  au  p o in t E.

I, II , II I , IV, V : I  =  tu iles supérieu res , V =  tu iles 
in fé rieu res rep o san t su r  le fond.

1 =  tu ile  gauche. B =  côté supérieu r de la  tuile.
2 =  tu ile  dro ite . O =  côté in fé rieu r de la  tuile.

A B
Tuile

1 2 Total 1 2 Total

I B
O

49
45

23
50

72
95 167 39

24
39
49

78
73 151

II B
O

46
21

40
32

83
53 139 48

8
37
18

85
26 l i i

I I I B
O

13
37

74
34

87
71 153

4
30

42
42

46
72 118

IV B
O

40
15

25
12

65
27 92 31

15
17
24

48
39 87

V B
O

5
4

40
30

45
34 79 1

31
15
40

16
71 87

C D
Tuile

1 2 Total 1 2 T otal

I B
O

5
55

13
55

18
110 128 1

61
3

54
4

115 119

II B
O

40
69

57
79

97
148 245 15

37
19
82

34
119 153

II I B
O

55
33

35
61

90
91 184 13

72
11
44

24
116 140

IV B
O

32
38

8
40

40
70 118 18

90
31
83

4 9 
173 225

V B
O

30
9

16
15

46
24 70 17

26
8

19
25
45

70

E
Tuile T otal nour les 5 collecteurs

1 2 T otal

I B
O

6
77

1
60

7
137 144 530 709

II B
O

10
52

30
89

40
l i i 181 487 829

II I B
O

14
46

10
58

24
104 128 271 72’ 457 72j

IV B
O

4
25

10
4S

14
73 87 216 firo 

393

V B
O

7
14

10
7

17
21 38 149 344 195
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L a  rep roduc tion  dans le bassin  e t  la  fix a tio n  des 
larves d ’h u ître s  o n t é té  tr è s  im p o rta n te s  ; nous avons 
observé tro is  ém issions de la rv es au  cours de la  période 
estivale.

III. —- B alanes.

Su ite  à  une éclosion m assive de la rv es  de Polydores, 
nous avons v idé le bass in  à  deux rep rise s  au  mois 
d’avril. M alh eu reu sem en t en le rem p lissan t, une trè s  
g ran d e  q u a n tité  de la rv es de b a lan es fu t  in tro d u ite  ; 
elles se son t fixées s u r  les h u ître s  e t les bâ tons , su r to u t 
aux  p la te s-fo rm es 1, 2 e t 19. Ces b a lan es é ta ie n t te lle 
m en t nom breuses qu ’en se développant, elles o n t pous
sé con tre  les h u ître s  e t  les on t décollées. Celles-ci sont 
tom bées à  l’eau  dans la  vase.

P o u r ce m o tif  e t po u r év ite r des p lu s g ran d es  pertes, 
nous avons é té  obligés, e n tre  les 17 e t  28 ju ille t, d ’en
lever les h u ître s  de 700 b â to n s  les p lu s a tte in ts . S u r les
33.000 h u ître s  qui y  é ta ie n t fixées, nous en  avons récu 
péré environ 15.000 que nous avons sem ées su r  le fond.

IV. —  M orta lité .

P o u r le  p rem ie r lo t de trè s  belle qualité , elle a t te in t  
30% p lus 18.000 h u ître s  perdues dans la vase, où il y  a 
peu de chances de les récupérér.

Le second lo t du m êm e fo u rn isseu r é ta i t  un  peu  plus 
p e ti t  m ais ég a lem en t de bonne q u a lité  ; m êm e pourcen
ta g e  de m o rta lité .

Le tro is ièm e lo t p ro v en an t du M orb ihan  n ’é ta i t  pas 
au ssi be? u, beaucoup p lus p e ti t  e t m oins rég u lie r . L a 
m o rta lité , qui é ta i t  de 20 à  25% à  la  m ise à  l’eau, est 
ac tu e llem en t de 45 à  50%. Ces h u ître s  on t m oins bien 
poussé

Le d ern ie r lo t du fo u rn isseu r des deux prem iers, com 
p re n a it des h u ître s  p lus p e ti te s  e t p lus frag ile s  que 
ceux-ci. Les jo u rn ées é ta n t p lus chaudes ( la  tem p é
ra tu re  de l’eau  en m ai a y a n t é té  de 12 à  13° C. con tre  
8 à  10° C en m ai 1962) ces h u ître s  on t eu à  souffrir. 
L a  m o rta lité  é ta i t  de 20% dans leis bass in s d 'en trep o sa 
ge  e t de 15 à  20% lors de la  m ise à  l’eau  ; elle e s t passée 
à  50%.

V. —  Q ualité.

V ers la  m i-aoû t, les h u ître s  é ta ie n t gén é ra lem en t de 
tr è s  belle q u a lité  e t a v a ie n t b ien poussé. V ers le 15 
sep tem bre , la  te m p é ra tu re  de l ’eau  s ’é ta n t élevée à  
18/19° C, il y  eu t une tro isièm e éclosion de la rv es qui 
a  provoqué un  am aig rissem en t des hu ître s . Celles-ci, 
p a r  su ite  de la  p a u v re té  du p lancton , ne se son t guère 
am éliorées en q u a lité  depuis c e tte  date.

VI. —  C onclusions.

1. — Il ré su lte  des p e rte s  p a r  su ite  de l’in tro d u c tio n  de
ba lanes lo rs des rem p lissages du bass in  avec de 
l’eau  du port. Il e s t de la  p lus g ran d e  im portance  
qu’un bio logiste fa sse  l’exam en régu lier, d u ra n t 
les mois de m ars , av ril e t m ai, du zooplancton 
réco lté  au ss i b ien dans le bass in  de chasse que 
dans le N oord-E ede e t l 'a r r iè re -p o rt de façon  à 
év ite r des acc iden ts  sim ilaires.

2. —  I l  e s t ég a le m en t so u h a itab le  qu ’une décision in 
te rv ien n e  rap id em en t pou r la  con stru c tio n  d’un 
bassin  in té r ie u r  pour la  p ro tec tio n  e t la  sau v e 
g a rd e  des jeunes hu ître s . E n  effet, que fau t-il 
fa ire  avec les g ran d es  q u a n tité s  de jeu n es h u ître s  
fixées su r  tu ile s  e t celles su r  cad res d u ra n t l’h iver, 
a lo rs  qu ’il f a u t  m e ttre  le bass in  à  sec en  vue de 
d é tru ire  les p a ra s ite s  p a r  les gelées ?
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F ig . 28 —  E ta t  des p la tes-fo rm es en fév rie r 1963

g lace  brisée à  la  pelle en tre  les perches.

bâ tons couverts  d’h u ître s  m ortes.
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4. —  B A C T ER IO L O G IE
(A. G RYSON)

P a r  su ite  de la  d e s tru c tio n  des h u ître s  consécu tive  à  
l’h iv e r rigo u reu x  de 1S62-63, l’exam en bacté rio log ique 
des h u ître s  e t de l’eau  a  é té  in te rro m p u  p en d an t le 
p rin tem p s 1963.

L a  s itu a tio n  a  p o u r ta n t é té  rég u liè rem en t suivie sur 
p lace  les 19 jan v ie r e t 7 m ars.

E X A M E N  I  —  10 sep tem bre  1963

A nalyse  de l’eau

a) an a ly se  im m édia te
m icrobes o rd inaire s 
colibacilles 
coli-fécaux 
groupe typhus

innom brables 
3 8 0 /litre  
+  +  
ab sen t

b) an a ly se  ap rè s  s tab u la tio n
m icrobes o rd in a ire s  85 p a r  cc
colibacilles : 5 2 /l itre
coli-fécaux ab sen ts
groupe ty p h u s  ab sen t

E X A M EN  1 1 — 11 oc tob re  1963

1. —  A naly se  de  l’eau

a) an a ly se  im m éd ia te
m icrobes o rd ina ire s  
colibacilles 
coli-fécaux 
g roupe  typhus

innom brab les 
1 7 0 /litre  
+  +  
ab sen t

b) an a ly se  a p rè s  s tab u la tio n
m icrobes o rd ina ire s  : innom brables
colibacilles : — 1 8 /litre
co li-fécaux : ab sen ts
g roupe ty p h u s : ab sen t

2. —  A naly se  de l’h u ître
absence de germ es p a thogènes - excellent.

B A M EN  I I I  — 17 décem bre 1963

1. — A nalyse  de l ’eau

a) an a ly se  im m éd ia te
m icrobes o rd ina ire s  
colibacilles 
coli-fécaux 
groupe typhus

b) an a ly se  ap rè s  s tab u la tio n
m icrobes o rd inaires 
colibacilles 
coli-fécaux 
g roupe typhus

innom brab les 
3.50 0 /litre
+ +  
ab sen t

78 p a r  cc 
2 3 /litre  
ab sen ts  
ab sen t

2. —  A naly se  de l ’h u ître
absence de g erm es p a thogènes - excellent.

C onclusion

L a m éthode de s tab u la tio n  a  prouvé sa  va leu r et 
l’em ploi doit en ê tr e  poursuivi.
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II. —  R EM A R Q U ES
(E . L EL O U P)

L es q u an tité s  d’h u ître s  n a tu re lle s  destinées à  la  con
som m ation  hum aine ne su ffisen t p as po u r sa tis fa ire  les 
dem andes des am ateu rs . A ussi, l ’hom m e s ’e ffo rce-t-il 
san s  ré p it d’am élio re r ou d’a d a p te r  la  technique pour 
la  p roduction  e t  la  réco lte  du n a issa in  e t  p o u r lu t te r  
con tre  les nom breux  ennem is des jeunes h u ître s  m ises 
en élevage.

A ctuellem en t, dans le bass in  de chasse d’O stende, 
l’o s tré icu ltu re  consiste  à  é lever e t à  en g ra isse r des 
jeunes h u ître s  ach e tées à  é tra n g e r . E lles son t so it fixées 
s u r  des b â to n s  suspendus à  cause de la  consistance tro p  
molle de la  vase  qui recouvre la  p ius g ran d e  su rface  du 
bass in  so it sem ées s u r  une p a rtie  p lus sableuse e t p lus 
fe rm e  qui s ’é ten d  le long de la  berge  sud. C roissance e t 
en g ra issem en t s ’e ffec tu en t synch ron iquem en t ; p a rv e 
nues à  la  ta ille  com m erciale, le s h u ître s  d’O stende peu 
v e n t ê tr e  livrées à  la  consom m ation ap rès  un p a rcag e  
spécial en vue d’une ép u ra tion  éventuelle.

D ans to u tes  les p a rtie s  du m onde, l’o s tré ic u ltu re  e s t 
su je tte  à  des flu c tu a tio n s  p a rfo is  im p o rtan te s  ré su l
ta n t  de d im inutions in a tten d u es de la  reproduction .

E n  réa lité , la  réu ss ite  ou la  fa illite  d’une  exp lo ita tion  
o stréico le  e s t conditionnée p a r  les é lém en ts n a tu re ls . 
Les conséquences du  rigo u reu x  h iv er 1962-1963 (fig . 24) 
en fo u rn issen t un  exem ple ca ra c té ris tiq u e  p o u r le  b a s 
sin  de chasse d’O stende. E n  effet, la  te m p é ra tu re  h i
v erna le  a  débu té  trè s  tô t  ; à  O stende, les p rem ières 
gelées a p p a ru re n t le  23 novem bre 1962 (a ir  m in. =  
0° C) (3). A p rès  une période un peu  p lus douce au  dé
b u t de décem bre, l’h iv e r fu t  trè s  sévère dans le dern ier 
tie rs  du  m ois. A  p a r t i r  du 23 décem bre (a i r  m in. =  
—>7,5« C ), u n e  couche de g lace  a  reco u v ert le  bassin  
(fig . 25). E lle  a  em pêché l’accès au x  p la tes-fo rm es 
a lo rs  qu’une  g ran d e  q u an tité  d’h u ître s  y  é ta i t  encore 
suspendue. De plus, la  te m p é ra tu re  trè s  b asse  e n tr a 
v a it  les m an ip u la tio n s requ ises p o u r la  réco lte , r e m 
b a llag e  e t  l ’expédition  des m ollusques. Ja n v ie r  1963 fu t  
p a rticu liè rem en t fro id . L a  couche de g lace  a tte ig n i t  une 
ép a isseu r de 30-40 cm. a u  cen tre  du bassin  où elle su p 
p o r ta it  le poids d ’u n  cam ion de 1.100 kg., d’une v o itu re  
de 700 kg . e t de cinq hom m es (fig . 26). V ers la  m i- 
fév rie r, le  tem p s  sem b la  s’adoucir; ensu ite , la  te m p é ra 
tu re  redescend it (3 ). L a  g lace  d isp a ru t le 4 m a rs  (a ir  
m in. =  O0 C ). E n  résum é, le bass in  fu t  gelé pendan t 
72 jo u rs  sa n s  in te rru p tio n .

T em p éra tu re s  en  °C relevées à  O stende :

(a )  te m p é ra tu re s  de l’a ir  pou r la  jou rnée  la  p lus chau 
de ou la  p lu s froide, à  8 h. (Bull. m ens. In s t. r. 
m étéor. B elg.).

(b) te m p é ra tu re s  de l’eau  cô tière  au  poste  de s ig n a li
s a tio n  du po rt, e s tacad e  dro ite , p en d an t le flo t.

(c) te m p é ra tu re s  de l’eau  du bassin  de  chasse  du 1 au  
22 novem bre (1) e t du  5 au 31 m a rs  (2).

Année
Air (a)

Eau

Côte belge (b) Bassin (c)

M axim um m inim um M aximum m inim um M axim um m inim um

1932
novembre +  15,0 0,0 +  12,6 +  8,8 +  9,0 (1) +  2,0 (1)

décembre +  10,0 — 8,1 +  9,1 +  2,0 +  5,0 — 1,0

1963

janvier +  2,6 — 12,6 +  2,8 — 1,5 gelé gelé

février +  4,6 — 10,0 +  3,0 — 1,4 gelé gelé

m ars +  13,5 — 5,0 +  2,0 0,0 +  7,0 (2) +  1,0 (2)
gelé

(3) Bull. m ens. In s t. r. M étéor. Belg.
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F év rie rDécem breNovembre Janvier Mars

F ig . 24 —- T em p éra tu re  m axim um  e t m inim um  de l’a ir  à  O stende (novem bre 1962- 
m a rs  1963).
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F ig . 26 —  B assin  gelé (fév rie r  1963); p la te s-fo rm es avec la  p a rt ie  supérieu re  des 
m ad rie rs  e t les p erches su p p o r ta n t les bâtons. G lace su ffisam m en t ré s is 
ta n te  po u r su p p o r te r  :

A  -— U ne cam io n e tte  p e sa n t à  vide 1.100 kg., une v o itu re  de 700 kg . e t 
cinq hom m es d ’un poids m oyen de 75 kg . ;B —  U ne cam ione tte  (1.100 kg.) 
c ircu lan t e n tre  le bo rd  e t le  cen tre  du bassin  chargée  à  chaque voyage 
de 30 à  40 b â to n s  couverts  d ’h u ître s  m ortes  (350-400 k g ), d’un  chau ffeu r 
e t d’un  convoyeur (150 k g .). P o ids to ta l  : environ 1.600 kg .
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Les conséquences fu re n t d ésas treu ses aussi bien su r 
le m a té rie l d ’exp lo ita tion  que s u r  les h u ître s  elles-m ê
m es. E n  effet, les tensions provoquées au  cours de la  
fo rm a tio n  e t de la  fon te  de l ’épaisse  couche de g lace  
o n t fo r tem e n t détério ré  les p la tes-fo rm es. D ans ce rta in s  
cas, les pieux en béton  o n t é té  soulevés e t inclinés ; 
les p o u tres  fu re n t décalées e t les perches so u ten an t les 
b â to n s se son t enchevêtrées.

600.000 h u ître s  la issées dans le bassin  fu re n t perdues. 
Celles collées à  la  p a r t ie  su p é rieu re  des b â to n s  fu re n t 
em prisonnées dans la  g lace  qui a  em pêché leu rs valves 
de s ’ouvrir. Ne se n o u rissan t p lus e t ne re sp ira n t plus, 
les m ollusques on t péri.

Q uan t aux  h u ître s  situées en dessous de la  couche de 
g lace, le fro id  excessif les a  p rog ressivem en t affaib lies. 
C e tte  d im inution  de leu r ré s is tan ce  généra le  s ’e s t r é 
p ercu tée  no tam m en t su r  le sy s tèm e nerveux  qui ré a g it 
de m oins en m oins su r  le m uscle adducteu r. Ce dern ier 
s ’e s t re lâché  ou se p a ra ly se  ; sous l’ac tion  du ligam en t 
é lastique, les va lves r e s tè re n t en tro u v erte s . A  leur 
so r tie  de l’eau, les coquilles é ta ie n t vidées de leu r 
chair, b ien b lanches e t sans tra c e  de vase. L es h u ître s  
répandues s u r  le fond  fu re n t incapables d ’é lim iner les 
p a rticu le s  sab lo-vaseuses qui s ’accum ulèren t dans les 
cav ités in te rv a lv a ire  e t  pa lléa le  e t qui co lm atèren t les 
b ran ch ies  ; elles é ta ie n t rem plies d ’une vase molle.

D ’a u tre  p a rt , les basses te m p é ra tu re s  on t pour e ffe t 
de ra le n tir  peu à  peu  les a c tiv ité s  physiologiques de 
l’h u ître  ce qui dim inue les chances d’asphyxie  chez les 
individus stockés sous la  g lace. M alheureusem ent, le 
m écanism e de la  f iltra tio n , de  la  n u tr it io n  e t de la 
re sp ira tio n  dev ien t p ra tiq u e m e n t nu l lo rsque la  tem p é
ra tu re  de l’eau  descend en dessous de + 5° C. De plus, en 
décem bre 1962, p a r  — I o C, la  te n e u r  en  oxygène é ta i t  
de 33,57% au  débarcadère  e t  de 63,79% à  la  p la te -fo r
m e 19 à  l’e s t du bassin . C om m e au  cours de l’h iver 1962- 
63, le  gel f u t  p ro longé (72 jo u rs  consécu tifs), les m ol
lusques n ’on t p a s  résisté .

D e plus, une h u ître  affa ib lie  su b it d av an tag e  l’ac tion  
nocive, voire m ortelle , d 'un  o rgan ism e p a ra s ite , le f la 
gellé H ex am ita . P eu  a g is sa n t en tem ps no rm al m êm e 
chez des h u ître s  élevées en bassin , ce p a ra s ite  se m u lti
p lie  rap id em en t e t en abondance lorsque la  te m p é ra 
tu r e  dim inue d ’une m an iè re  sensib le  e t  prolongée. D ans 
ce cas, l ’in fection  se développe rap id em en t ; elle peu t 
co n tr ib u e r à  une m o rta lité  im p o rtan te  dans des stocks 
d’h u ître s  à  m étabolism e déficient.

—  O n p e u t s e  dem ander si, dans le bassin  de chasse, 
la  fe rm e n ta tio n  réd u c trice  des déchets a g is sa n t su r  la  
te n e u r  en oxygène exerce une ac tio n  défavorab le  su r  les 
h u ître s  fixées su r  la  p a rt ie  in fé rieu re  des b â to n s  su s
pendus. A u cours d’un cycle de 24 h eu res  du 12 (8 h.) 
a u  13 (6 h.) ju ille t 1956, la  d is trib u tio n  de l’oxygène 
dans la  h a u te u r  (1,5 m .) de l’eau  du  m ilieu  du bassin  
a  v a rié  ir rég u liè rem en t su iv a n t l ’in fluence des dép lace
m en ts  de l’a i r  (T  : m ax. =  15,2° C ; m in. =  13,7° C j en 
c o n tac t avec la  superfic ie  de l’eau  ; le p o u rcen tag e  a  
oscillé e n tre  109,95% m ax. e t  77,52% m in. en  su rface  e t 
102,03% m ax. e t  71,41% m in. au  fond. L a  d ifférence 
e n tre  la  su rface  e t  le  fond  a  dim inué de 8 h. v e rs  14 h. 
e t au gm en té  en p lus ou en m oins à  p a r t i r  de 14 h. ju s 
que 6 h. M ais on observe que les h u ître s  suspendues ne 
p ré sen ten t g én é ra lem en t p a s  une d ifférence sensible

ou rég u liè re  dans leu r cro issance ou  leu r qualité , qu ’el
les so ien t p roches du fo n d  ou de la  su rface.

I l  f a u t  rem a rq u e r  qu ’en  1963, les h u ître s  sem ées su r 
le fond  sab lo -vaseux  en face  des éc lu se ttes  se  dévelop
p en t p a rfa ite m e n t e t m êm e m ieux que celles fixées su r 
les bâ tons. O n p o u rra it  cep endan t e s tim er que les f e r 
m en ta tio n s  réduc trices  du  fond  ap p a u v rira ie n t les eaux  
en oxygène au  po in t de c o n tra r ie r  la  pousse des m ollus
ques. M ais, d’une  p a rt , le bassin  e s t peu pro fond  (— 1 m. 
m ax .) à  ce t en d ro it e t, d ’a u tr e  p a rt , les périodes de 
tem ps calm e ne s ’é ta le n t p as assez  longuem ent pour 
qu’une s tra tif ic a tio n  p u isse  se  p ro d u ire  e t  p o u r qu ’un 
b ra ssag e  de la  m asse  d ’eau n ’ap p o rte  p as à  la  couche 
in férieu re  une  c e rta in e  q u a n tité  d ’oxygène rég én é ra teu r.

—  E n  1963, on a  co n sta té , dans le bassin , une  re 
production  abondan te  au ss i b ien des h u ître s  parquées 
p a r  l’o s tré ic u lte u r  que de nom breux  an im aux  (m oules, 
m olgules, polydores, crépidules, e tc .) so it au toch tones 
so it in tro d u its  p a r  les a ff lu en ts  du b ass in  ou avec  les 
h u ître s  im portées. O n p e u t supposer que c e tte  re p ro 
duction  m assive  ré su lte  des rig u eu rs  h ivernales 1962-63 
e t qu ’il ex is te  une  re la tio n  en tre  ce phénom ène e t la  dé
com position des an im au x  e t des v ég é ta u x  du b ass in  au  
cours de l’h iver. E n  effe t, ces o rgan ism es on t péri nom 
b reux  lors des fro id s r ig o u reu x  e t  prolongés. Ils  se p u 
tré f iè re n t sous l’ac tion  des m icroo rgan ism es ; leu rs dé
chets e t  leu rs p ro d u its  de décom position fu re n t m iné
ralisés. P a r  conséquent, au  p rin tem p s e t  au  débu t de 
l’été, l’eau  du bassin  dev in t trè s  riche  en é lém en ts n u 
tr i t if s  o rgan iques e t  ino rgan iques dissous ou non. Le 
p h y top lanc ton  v e rn a l s ’e s t m ultip lié  tr è s  rap id em en t ; 
il a  p ro liféré  en m asse  de so r te  que les s tad es  la rv a ire s  
e t  jeunes des in v e rtéb rés  y  on t trouvé  une n o u rr itu re  
abondan te . I ls  on t pu  évo luer fav o rab lem en t et, ainsi, 
a ssu re r  la  reco n s titu tio n  d ’une popu la tion  im p o rtan te . 
Le 6 ju in  no tam m en t, l'exam en  des h u ître s  fixées su r 
des bâ tons E  e t  W  a  p rouvé une pousse p lus ou m oins 
fo r te  selon la  p récocité  de leu r m ise à  l’eau.

—  D ans ce rta in es  rég ions ostréico les (S è te  ; R. 
R AJM BAU LT, 1963), on observe que les T un ic iers e t 
les M oules se  développent b ien  e t  que les h u ître s  p ro s
pè ren t. C e tte  synch ro n isa tio n  dans un  développem ent 
harm onieux  chez les h u ître s  com m e chez les espèces 
concu rren tes  sem b le ra it p ro u v e r que, c o n tra irem en t aux  
prévisions, la  p résence d ’un g ra n d  nom bre  de com pé
ti te u r s  ne n u it p a s  à  l ’h u ître . D écoulan t d’observations 
positives, c e tte  conclusion s ’av ère  exacte  lorsque les 
é lém en ts n u tr it if s  con tenus dans l ’eau  am b ian te  so n t 
abondan ts . M ais lo rsqu’il y  a  déplétion  e t  lo rsque la  
n o u rr itu re  en m icro -phy top lanc ton  se  ra ré fie , les h u î
tr e s  do ivent p a r ta g e r  av ec  les a u tre s  espèces une n o u r
r i tu re  dim inuée qui ne  su f f it  p lus à  leu r cro issance  n o r
m ale. D ans ce cas, les h u ître s  dépérissen t fa u te  d’une 
a lim en ta tio n  su ffisan te .

—  A  cause d’un  é té  fro id , la  rep ro d u c tio n  des h u ître s  
fu t  fa ib le  e t ta rd iv e  en 1962 s u r  to u te s  les côtes eu ro 
péennes ; de plus, les jeunes h u ître s  du  na issa in  é ta ien t 
tro p  p e tite s  p o u r a f f ro n te r  l’h iver 1962-1963. D evan t 
une telle s itua tion , les o s tré icu lteu rs  fo rm a ien t l’espoir 
qu ’en 1963 une excellen te  rep roduction  com pensera it les 
p e rte s  en n a issa in  sub ies en 1962. M alheureusem ent,
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leu rs espoirs fu re n t déçus, n o tam m en t au x  P ay s-B as 
où l’ém ission des la rv e s  fu t  tr è s  réd u ite  e t  tr è s  in su ffi
san te . E n  effe t, dans l’E sc a u t o rien ta l, le  nom bre des 
la rv es p o u r 100 litre s  d’eau  f lu c tu a i t e n tre  10 e t 30 
au  lieu de 500 à  2.000 p o u r les années p récéden tes. 
Com m e les o s tré ic u lte u rs  n éerlan d a is  n ’escom pta ien t 
p a s  une fix a tio n  supérieu re  à  5 jeunes h u ître s  de nais- 
sa n  p a r  tu ile , ils ne se  liv rè re n t p as au x  m an ipu la tions 
considérab les exigées p a r  la  m ise en p lace des collec
teu rs . E n  fa it , la  p roduction  n ée rlan d a ise  de na issa in  
s e ra  p ra tiq u em en t nulle en 1963. D ’ailleu rs, quelques 
o s tré icu lteu rs  seu lem en t décidèren t de co n tin u e r leurs 
exp lo ita tions cependan t condam nées à  d isp a ra ître  dans 
les années à  venir, à  cause du p lan  D elta. D ans l ’espoir 
de recue illir un peu  de naissa in , ils o n t rép an d u  su r  le 
fond  des coquilles de m oules.

E n ce qui concerne le bass in  de chasse d’O stende, les 
conditions locales o n t joué en fa v e u r  d ’une bonne re 
p roduction  en 1963. T ro is périodes de fix a tio n  de larves 
se so n t succédées : ju in , ju ille t e t sep tem bre .

A  la  fin  de l’année, s u r  les tu iles les p lu s  fo u rn ie s  en 
jeunes h u ître s , on p e u t com p ter une m oyenne de 40 in 
dividus à  l’W  e t de 70 à  l’E, m e su ra n t de 10 à  25 mm . 
de d iam ètre . C e tte  d ifférence  confirm e l'im p o rtan ce  de 
la  d irec tion  des v en ts  d o m in an ts  po u r la  d is tribu tion  
des la rv es pélag iques, p a r  la  su ite  des adu ltes, e t pour 
la  ré p a r ti tio n  des co llecteu rs d an s le  bassin .

L ’o s tré icu lteu r estim e la  f ix a tio n  à  environ  250.000 
h u ître s  de n a issa in  s u r  un to ta l de 7.170 tuiles-collec- 
teu rs . M ais le p rob lèm e se  pose de sav o ir  où il conven- 
d ra i t  d’en trep o se r les co llec teu rs couverts  de n a issa in  
p o u r que le m axim um  de jeu n es m ollusques pu isse  con
tin u e r  à  v iv re  e t à  se développer ju sq u ’à  la  ta ille  req u i
se po u r leu r détroquage . L es rech e rch es a n té r ie u re s  (4) 
re la tiv es à  une o s tré icu ltu re  ostendaise  in tég ra le , su s
ceptib le de la  ren d re  indépendan te  de l’im p o rta tio n  de

n a issa in s é tr a n g e rs  o n t dém ontré , que, dans son é ta t  
ac tue l, le bassin  de chasse  e s t in ad ap té  a u  p a rc a g e  du 
n a issa in  e t  à  s a  cro issance  ju sq u ’à  la  ta ille  requ ise  pou r 
sa  f ix a tio n  s u r  bâtons.

U ne é tude  s u r  les end ro its  p o u v an t convenir à  l’os
tré ic u ltu re  à  la  côte belge a  p rouvé que, po u r fav o rise r 
la  phase  cro issance naissa in -jeune  h u ître , l’u tilisa tio n  du 
fossé « D em i-L une » à  O stende ne p o u v a it théo riquem en t 
convenir com m e in s ta lla tio n  q u ’ap rès  des am én ag e
m en ts  im p o rta n ts  (4 ). De plus, il f a u t  m e ttr e  le m ilieu 
biologique à  l’ab ri des in tem p éries  ; c a r  pen d an t les 
fo r te s  tem p ê tes  en m er, des p a q u e ts  d ’eau  p a ssen t p a r  
dessus la  d igue e t d éfe rlen t dans le  fossé. Ils  y  p rovo
quen t des b ra ssag es  v io len ts  qui risq u e ra ien t de d é tru i
re  les frag ile s  m olusques entreposés.

E nfin , p o u r a s s u re r  l’en tré e  d ’une eau  de m e r fra îch e  
e t la  so rtie  de l’eau  usée, il s e ra it  n écessa ire  de p e rçe r 
le p e rré  de la  d igue à  u n  end ro it p a rticu liè rem en t ex 
posé.

U ne a u tr e  so lu tion  fu t  p roposée p a r  l ’o s tré icu lteu r 
(fig . 27) : la  construction , dans le b ass in  de chasse  m ê
me, d’un  p a rc  clô turé, re c tan g u la ire , d’une superfic ie  
d’environ 1 h e c ta re  (150 x 75 m .). A lim en té  avec l ’eau 
du N oord-E ede p a r  une des é c lu se tte s  ex is tan tes , il com 
p re n d ra it  deux v an n es p e rm e tta n t so it de l’iso ler p a r  la 
fe rm e tu re  de l ’é c lu se tte  e t  des v an n es so it d’y  p rovo
q u er un  co u ran t d’eau  à  l’o u v e rtu re  com binée de celles- 
ci. L ’ex p lo itan t p o u rra it  y  tra v a il le r  à  sec p o u r donner 
les so ins nécessa ires aux  n a issa in s  à  l’ab ri des vases e t 
des p e rtu rb a tio n s  de l’eau.

A  la  su ite  d’en tre tien s  avec les Serv ices des P o n ts  
e t C haussées d’O stende, c e tte  d e rn iè re  so lu tion  fu t  ju 
gée la  p lus favo rab le . U ne p roposition  f u t  tran sm ise  aux  
a u to r ité s  co m péten tes  p a r  la  C om m ission T.W .O.Z.; elle 
fu t  é c a rté e  p a rce  que les f ra is  d’am én ag em en t fu re n t 
estim és tro p  élévés.

(4) E n d ro its  suscep tib les de convenir à  l’o s tré icu ltu re  à  la  côte belge. (Com m . T.W.O.Z., 1962).
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in . —  CON CLU SIO NS 
(E . L E L O U P)

—  L a  cu ltu re  su r b â to n s  ac tu e llem en t réa lisée  dans 
le bassin  de chasse s ’a v è re  favorab le . E lle p e rm e t une 
lib re  c ircu la tion  des eaux  qui a ssu re  une ré p a r ti tio n  
convenable des concen tra tions locales p lus ou m oins 
riches du p hy to - e t du nanoplancton , condition qui 
favorise  le développem ent des hu îtres.

—  A ux g ran d es  écluses W, ce rta in s  jo in ts  des vannes 
son t usés. I ls  la issen t e n tre r  l’eau  du fond  du p o rt 
d’O stende à  chaque m arée  m o n tan te  e t so r t ir  l’eau  du 
bassin  à  chaque m arée  descendante. M ais, si de te ls 
m ouvem ents de l’eau  fav o risen t la  tu rb u len ce  e t l ’oxy
génation , ils p e rm e tten t, p a r  m arée  m o n tan te , l’in tro 
duction  des larves pélag iques d’organ ism es nuisibles 
à  l’o s tré icu ltu re  (balanes, m oules) qui f lo tte n t dans les 
eaux  du p o rt. P o u r rem édier à  ce tte  situ a tio n , les S er
vices des P o n ts  e t  C haussées d’O stende von t e n tre p re n 
dre incessam m en t les tra v a u x  nécessa ires  a u  ren o u 
vellem ent des jo in ts  des vannes a v a n t la  saison  o s tré i
cole 1964.

—  A la  f in  du dégel (m a rs  1963), to u tes  les p la tes- 
fo rm es d u re n t ê tr e  vérifiées au  po in t de vue de leu r 
solidité. D e nom breux  d ég â ts  im p o rtan ts  causés p a r 
l’ac tion  de la  g lace  aux  p ieux  de béton, aux  p o u tres  et 
aux  perches on t é té  réparés.

—  L es b â to n s  en G reen h eart e t  les co rd ag es  en po
lyéthy lène ré s is te n t tou jours.

—  L ’exam en des p ro p rié té s  chim iques m o n tre  que les 
fa c te u rs  é tud iés  v a rie n t en  re s ta n t  dans les lim ites 
défin ies au  cou rs des années p récéden tes e t  que des 
influences locales ag is sen t su r  les m icroclim ats.

—  L es élém en ts fig u ré s  du m icrop lanc ton  fu re n t 
p lu tô t p a u v re s  ; les d é tr itu s  fu re n t su p é rieu rs  en q u an 
tité . Le N oord-E ede s ’av ère  to u jo u rs  le  p lu s  riche  en 
m icrop lancton .

—  L ’im p o rtan ce  du flagellé  p a ra s ite  H e x a m ita  su r  la 
m o rta lité  des h u ître s  en cas de d im inution  sensib le e t 
prolongée de la  te m p é ra tu re  de l’eau, do it ê tre  env i
sagée.

—  Le copépode p a ra s ite  M ytilico la  in te s tin a lis  
S T E U E R  se re tro u v e  dans les m oules nées dans le b a s
sin  de chasse  e t  fixées su r  le  bâ tons. A  l ’O uest, l ’in fec
tion  se ch iffre  p a r  une m oyenne de 18% co n tre  48% 
en 1961 e t  11,8% en 1962. A ucun  p a ra s ite  n ’a  été 
observé dans les h u ître s  exam inées.

S.= Bassin projeté.
A.-Eclusette vers Noord-Eede.
B.C.-Eclusettes vers Bassin de chasse. 
^■ =Plate-f ormes.
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500 m è tr e s

F ig . 27 —  E m placem en t du bassin  in té r ie u r  p ro je té  (S.)
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—  L es balanes se  son t m ultip liées en abondance en 
1963. E lles se  so n t fixées nom breuses su r  des b â to n s 
m is à  l ’eau  en m ars  e t ra re s  su r  ceux m is en ju in . L a 
nu isance  de ce c ru s tacé  à  développem ent rap ide  e s t 
p a rticu liè rem en t sérieuse, aussi bien à  l’é ta t  jeune  q u ’à 
l’é ta t  adu lte . E n  effe t, lorsque ses la rves se fix en t dans 
l’espace s itué  en tre  la  su rfa c e  lib re  de la  valve cim entée 
e t la  su rface  sous-jacen te  du bâton , l’an im al ad u lte  
s ’a cc ro issan t en h a u te u r  exerce une p ression  de plus en 
plus prononcée con tre  la  jeu n e  h u ître . L es fo rces de 
poussée développées sim u ltan ém en t p a r  p lu s ieu rs  b a la 
nes ag is sen t p rog ressivem en t su r  la  jeu n e  h u ître  e t f i 
n issen t p a r  p rovoquer son décollem ent. L ’h u ître  tom be 
s u r  le fond  vaseux  e t m eu rt. D e plus, lo rsque  des b a 
lanes se  développent su r  les coquilles, elles doivent ê tre  
dé tachées. L ’o s tré icu lteu r e s t obligé de les fa ire  enlever 
à  la  m ain  a v a n t l’expédition  des m ollusques destinés à 
la  v en te  au x  consom m ateurs ; ces m an ipu la tions de 
n e tto y a g e  co n tribuen t à  a u g m e n te r  les f ra is  d’exp lo ita 
tion.

—  L es inves tiga tion»  de 1962-1963 o n t m arqué une 
ce rta in e  opposition  e n tre  les nécessités de  l ’o s tré icu l
tu r e  e t  celles des observa tions scien tifiques. E n  effet, 
pour les biologistes, le bassin  a u ra i t  dû ê tre  vidé com 
plè tem en t, e t  p a r  conséquent soum is a u  gel, p en d an t 
les sem aines de l ’h iv e r rig o u reu x  qui a  sévi en ja n v ie r  
e t en fé v r ie r  1963. L e  sol a u ra i t  gelé su r  p lu s ieu rs  
décim ètres de profondeur. D ans ce cas, il e s t ra tio n e l 
de p rév o ir  qu’un  nom bre  beaucoup plus im p o rta n t de 
co n cu rren ts  (crépidules, polydores, m oules) e t  d’enne
m is (c rab es) a u ra i t  péri. L a  d es tru c tio n  de ces adu ltes  
a u ra i t  fo r te m e n t dim inué les chances de rep roduc tion  
de ces o rgan ism es nuisib les ; elle a u ra i t  créé des con
d itions p lus favo rab les à  l’o stré icu ltu re .

P o u r des ra isons com m erciales, l ’o s tré icu lteu r a  m a in 
tenu  l’eau  dans le bassin  ; en effe t, un  to ta l de 600.000 
h u îtres , so it fixées su r  bâ tons so it sem ées su r  le fond 
y é ta ie n t encore en treposées au  m om ent de l ’ap p aritio n  
des p rem ières  gelées le 23 novem bre (a i r  m in. =  0° C) 
e t  de la  fo rm a tio n  de la  g lace  à  la  su rface  du  bassin  le 
23 décem bre 1962 (eau  =  0° C ). L e  fro id  p récoce a  
em pêche l’o s tré icu lteu r de p ré lev e r les h u ître s  à  p a r t i r

du 23 décem bre. A u m om ent du dégel de l’eau, íe 4 
m a rs  1963, les 600.000 h u ître s  av a ie n t succom bé.

I l  f a u t  cependan t re m a rq u e r qu’un  ce rta in  nom bre 
d’o rgan ism es m arin s e r ra n ts  ou sessiles, p lus eu ry th e r-  
m es que les h u ître s , on t passé  ce t h iv e r sans dom m age
(5). Le 13 m ars, on a  pu  réco lte r  des spécim ens bien 
v iv an ts  d’en térom orphes, d ’ulves, de m oules (6 ), de 
crépidules, de litto rin es  (7 ), de crabes, d ’arénicoles, de 
polydores. On p eu t e s tim e r que leu r surv ie  a  é té  fav o 
risée  p a r  leu r sé jo u r dans un  bassin  fe rm é so u s tra it à 
l’ac tion  des m arées e t qui n ’a  pas sub i de v idanges. E n  
effe t, p en d an t la  longue période de gelées fo rtes , ces 
o rgan ism es n ’o n t pas é té  m is à  sec ; ils ne fu re n t donc 
p a s  exposés au x  v a ria tio n s  rap id es de la  tem p é ra tu re  
basse de l’a ir  ni à  l’ac tion  desséchan te  des ven ts froids.

— L ’index de qu a lité  des h u ître s  f u t  bon (W  =  de 
118,38 à  143,33 ; E  =  de 120,54 à  167,57) ; s a  p ro g re s 
sion fu t  régu liè re  au  cours de l ’année  sau f au  po in t E 
où on co n sta te  une d im inu tion  au  m ois d’octobre, p ro 
b ab lem ent due à  une n o u rr itu re  m oins abondante .

— E n  résum é, en 1963, la  fau n e  du  bassin  n ’a  pas 
sub i de m odifications appréciab les. O n y  a  observé com 
me espèces nouvelles : un bryozoaire  B a re n ts ia  sp. et 
un m ollusque E m ble ton ia  pallida. D eux m ollusques ont 
p ro liféré  : N assa riu s  re tic u la tu s  e t L am ellidoris b ila 
m ella ta . P a r  contre, une éponge H alic lona  o cu la ta , deux 
m ollusques C a ly p tra e a  sinensis e t A nom ia  ephippium , 
un  échinoderm e P sam m ech inus m iliaris , un  c ru s tacé  
M acropodia r o s t r a ta  e t un tun ic ie r B o try llu s  schlosseri 
n ’o n t p lus é té  re trouvés.

E n  ce qui concerne les com pétiteu rs, les C répidules 
fu re n t m oins nom breuses au  d ébu t de 1963. L es B alanes 
de g ran d e  ta ille  on t causé beaucoup de d ég â ts  aux  h u î
tre s  en les d é ta c h a n t de leu rs su p p o rts . L es deux es
pèces de P o lydo ra  co m p tèren t un nom bre m oins im por
ta n t  d’individus.

L ’h u ître  a  p ro spéré  n o rm alem en t ; l a  fix a tio n  m oyen
ne du n a issa in  a  é té  de 40 individus à  l’W  e t de 70 à 
l’E  p o u r chaque tu ile  des collecteurs.

(5) D ans la  p a r t ie  m érid ionale  de l’A n g le te rre , la  
p e rte  des h u ître s  p la te s  v a rie  e n tre  70 e t  95% su r  la  
côte E s t  e t en tre  20 e t  100% su r  les cô tes Sud e t Sud- 
O uest a insi que dans les îles de la  M anche. De nom 
b reux  crabes, anom ies, coques e t  cou teaux  o n t p é ri ; 
on a  co n sta té  une m o rta lité  de 25% chez les crépidules. 
P a r  contre , les m oules e t  les polydores fu re n t peu  a f 
fec tés  p a r  le fro id  (G.D. W AUGH, 1964). S u r la  côte 
S ud-E st, les h u ître s  p la te s  so n t to u tes  m o rte s  ; les 
popu la tions des m yes, des crépidules, des balanes 
fu re n t tr è s  éprouvées ; les m oules fu re n t d é tru ite s  à 
30% (G .E. N E W E L L , 1964).

(6) D ans la  zone de b a lancem en t des m arées, M ytilus 
edulis p e u t su p p o r te r p en d an t p lu s ieu rs  heures p a r  jo u r 
en h iver des te m p é ra tu re s  de —15°C. D ans ce cas, 75% 
de l’eau  des tis su s  so n t gelés e t la  co n cen tra tio n  des 
sels dev ien t q u a tre  fois p lu s fo r te  dans le re s te  du 
liquide (H . E R C H IN G E R , 1962).

(7) A fin  d’a id er à  la  d es tru c tio n  des algues, l’o s tré i
cu lteu r, depuis 1958, d év ersa it dans le b ass in  300 à  500 
kg. de litto rines . Ces gasté ropodes o n t ré s is té  à  l’h iver 
rig o u reu x  ; l’ex p lo itan t n ’a  p as  estim é devoir en a jo u te r  
en 1964.
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