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I - INTKODUCTZON 

A l ' except ion de Theodoxus f Z u v i a t i l i s  e t  d'AncyZus f Zu v i a t i% i s  chez 

l e s  Gastéropodes, de Marga r i t i f e r a  ma r ga r i t i f e r a ,  LINNE, 1758 ( ' )  e t  d'llnio 

Crassus chez l e s  B i va l ves ,  suscept ib les  de v i v r e  dans une ambiance rhéophi le ,  

toutes l e s  autres espèces de Mollusques du l c i c o l e s  sont in féodées  au f a c i e s  

l én i t i que .  A ce t i t r e ,  e l l e s  possèdent des carac té r i s t i ques  anatomiques e t  

physiologiques adaptat ives  propres e t ,  par conséquent, des p o s s i b i l i t é s  de 

répondre aux va r i a t i ons  des paramètres du m i l i eu  qui l eur  sont tout à f a i t  

p a r t i c u l i è r e s  : polymorphisme, auto- fécondation, présence d'hémoglobine dans 

l e  sang de nombreux Planorbidae,  p o s s i b i l i t é s  de  d i spers ion  pass ive  ... 
L i é s  aux microhabi tats  de bordure e t  au f a c i é s  sédimentaire,  l e s  

Mollusques sont part icu l ièrement  a f f e c t é s  par l a  tendance de l a  p o l i t i q u e  

a c t u e l l e  d'aménagement des cours d'eau, v i s an t  à cana l i se r  l a  p lupart  des 

systèmes potamiques f r ança i s  d é j à  f o r t  endommagés par un f l u x  de po l l u t i on  

sans cesse cro issant .  

De l a  m o i t i é  du X I X  au début du XX ème s i è c l e ,  a l o r s  que l e s  recherches 

concernant l e s  Insectes  aquatiques e t  l eurs  l a rves  demeuraient f o r t  d i s c r è t e s ,  

l a  Malaco log ie  des eaux douces conna issa i t ,  sous l ' impulsion de MOQUIN-TANDQN 

(1843-1855) - BQURGUlGNAT (1852-1887) - CLESSIN (1875-1907) - BOTTGER (1879-1890) 

LOCARD (1880-1894) - WOODWARD (1892-1913) - GERMAIN (1903-1931) - HAAS (1910-1940) 

STELFOX (1911-1929) - GEYER (1919-1927) - ODHNER (1921-1942) - THIELE (1929-1931) 

un essor  sans précédent. Or ientée  à c e t t e  époque essent ie l l ement  v e r s  l a  

Taxonomie, l ' é tude des Mollusques dulçaquicoles e s t  de nos j ours  s i  peu en 

honneur en France que l 'on ne compte actuellement aucun s p é c i a l i s t e  de ce  

groupe dans ce pays. 

* 

Dès 1933, SHADIN d é f i n i t  des ''groupements d 'espèces'' assoc i és  à 

d i f f é r e n t s  types d'écosystèmes e t  de mi l i eux aquatiques : sources, ruisseaux 

de montagne, r i v i è r e s  de p l a ine s ,  l a c s ,  étangs ... e t  en 1936 BOYCOTT pub l i e  

l e  première synthèse éco log ique concernant l e s  Mollusques d 'eau douce. Depuis, 

i l f au t  b ien convenir que peu de progrès ont é t é  e f f e c t u é s  dans ce  domaine, 

l e s  travaux actue ls  é tant  surtout de nature d e s c r i p t i v e ,  r é a l i s é s  plus souvent 

dans l e s  mi l i eux  lacustres  que dans l e s  eaux courantes e t  concernant plus 

fréquemment l a  b i o l o g i e  des espèces que leur é c o l o g i e .  

(1) espèce non r épe r t o r i é e  dans l e s  cours d'eau étudiés  
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Les études de cours d'eau v i sant  à é t a b l i r  une c l a s s i f i c a t i o n  

b io log ique des écosystèmes d'eau courante, permettent d 'avoir  une idée  assez 

p réc i se  de l a  d i s t r i b u t i o n  l ong i tud ina l e  e t  de l ' importance du phénomène 

de v i c a r i ance  chez ce r ta ins  groupes faunist iques  comme l e s  Poissons (HUET, 1949),  

l e s  P l écop tè res ,  l e s  Ephéméroptères, l e s  Tr ichoptères ,  l e s  Hydracariens ... 
( T H I E N E M A"  , 1 9 1 1 - 1 9 1 2 , 1 9 2 6 - G E I J S K E S ,  1936 - NIETZKE,  1937 - KUHN, 1940 - 
FITTKAU, 1949 - ILLIES, 1952 - DITTMAR, 1955 ...). Toute fo i s ,  en ce qui  concerne 

l e s  Mollusques, t rop souvent nég l i g é s  dans l e s  recherches hydrobiologiques ou 

étudiés seulement au niveau de cours d'eau de f a i b l e s  dimensions ou de secteurs  

de r i v i è r e s  d'importance modeste (GEYER, 1911 - BORNHAUSER, 1912 - SCHEKMER, 

1922 - T H I E N E M A" ,  1926 - BEYER, 1932 - KUHN, 1940 - NADIG, 1942 - MIEGEL, 

1961-1964 - GELDMA", 1972-1975 - KINZELBACH, 1972 - BOTOSANEANU e t  NEGREA, 

1976 - BLOESCH, 1 9 7 7 ) ,  l e s  documents proposés ne permettent pas d ' é t ab l i r  l a  

r épa r t i t i on  

proposer des groupements éco log iques  d'espèces. 

éco log ique des Mollusques dans 1 'écosystème "eau courante" , n i  de  

La néc e s s i t é  de d isposer  d'un système de r é f é rence  o f f r a n t  l a  possi-  

b i l i t é  d ' in te rpré te r  l e s  r e l e v é s  malacologiques s ta t i onne l s  puis d'aborder l e s  

r e l a t i ons  en t re  espèces e t  m i l i eu ,  nous a conduit à rechercher ,  au moyen 

d'une méthode mathématique, l ' ex i s t ence  d'une organisat ion l ong i tud ina l e  théo- 

r ique des espèces de Mollusques dans un réseau hydrographique const i tué  par 

9 cours d'eau e t  considéré comme une un i t é  f onc t i onne l l e .  - 
Par l e  ca rac tè re  l é n i t o p h i l e  e t  potamophile de l a  plupart  des 

espèces, l e s  Mollusques du l c i c o l e s  peuvent apporter une contr ibut ion o r i g i n a l e  

aux travaux de b i o t ypo l o g i e  (VERNEAUX, 1973)  e t  de synéco log ie ,dont les  données 

synthétiques contr ibuent 5 l 'é tabl issement de méthodes d'analyse du m i l i eu  e t  

des peuplements ( q u a l i t é  b io l og ique  des eaux, détermination des niveaux 

typologiques ...) pouvant ê t r e  mises en oeuvre par l e s  Serv i ces  d 'Appl icat ion.  

Au moyen, notamment, de données b ib l iographiques  r écentes ,  i l  e s t  

poss ib l e  d'appréhender dans ses grandes l i gnes  l e  r ô l e  que jouent l e s  

Mollusques dans l e  fonctionnement des écosystèmes potamiques e t  lacustres .  

Les populat ions de B iva l ves  f i l t r a n t  de grandesquantitésd'eau : 

Unionidae, 300 ml/ind/h, Dreissenidae,  35 ml/ind/h, Sphaeri idae,  2 ,2  nl/ind/h 

(BE BRUIN e t  DAVIDS, 1970 - STANCZYKOWSKA, 1974) prennent une part  a c t i v e  

aux phénomènes de sédimentation e t  d'épuration des eaux (DE BRUIN e t  DAVIDS,  1970 

GALE, 1971 - STANCZYKOWSKA, 1974-1975 - LEWANDOWSKI, 1975-1976 - KRYZANEK, 1976). 

. / .  



métaux lourds, p e s t i c i d e s ,  radionuclé ides ...( HALVORSEN e t  SKULBER, 1961 ; 

GAGLIONE et RAVERA, 1964 ; CAVALLORO e t  RAVERA, 1966 ; PAULEY et NAKATANI, 1968 - 
BOVAR e t  A l . ,  1969 ; FOULQUIER e t  A l . ,  1973 ; ;ENZONE et BACCI, 1976 ; W L Y  e t  

GEORGE, 1977 ; VADINEANU, 1977 . . .  e t  modi f i ent  l a  q u a l i t é  du sédiment en excrétant  

sous forme de pseudofèces une f r a c t i o n  p a r f o i s  importante des microorganismes 

planctoniques capturés, non u t i l i s é s  pour l a  n u t r i t i o n ,  l e s  rendant a i n s i  access i-  

b l e s  aux Inver tébrés  d é t r i t i v o r e s  comme l e s  Ol igochètes e t  de  nombreux Diptères  

(IZVEKOWA, 1972) .Les f è c es  de Gastéropodes, r i ches  en mucoprotéines, const i tuent  

également une nourr i ture  fac i lement ass imi lab le  par l a  faune dé t r i t i phage  

(CALOW, 1974). 

Les Mollusques du l c i co l e s  représentent en outre une pa r t  importante 

des besoins a l imenta i res  de nombreux Inver tébrés  (Sangsues, Ecrev isses )  et 

Vertébrés (Poissons, Oiseaux, Mammifères) ; de plus, bon nombre d'espèces dont 

Galba trmncatuZa (WRIGHT, 1 9 7 1 ) ,  Dreissena polyrnorpha (DE KINKELIN e t  A l . ,  

1967-1968 ; fUFFERY, 1978) servent  d'hôtes intermédia ires  2 des Trématodes 

pa ras i t e s  qui terminent leur  c y c l e  de  développement chez l e s  Ver tébrés .  

La dens i t é  considérable  a t t e i n t e  par ces animaux dans l e s  m i l i eux  

eutrophes, représentant p a r f o i s  plus d e  80 X de l a  biomasse t o t a l e  des macroinver- 

tébrés  benthiques (OKLAND, 1963 ; F I A " ,  1964 ; TUDORANCEA e t  A l . ,  1968 ; KAJAK, 

1975), j u s t i f i e  l ' i n t é g r a t i o n  de ce  groupe dans l e s  travaux d ' éco log ie  aquatique. 
I 

L e  carac tère  f ragmentaire ,  l e  p lus souvent anecdotique, des connaissances 

a c t u e l l e s  sur l ' é c o l o g i e  des  Mollusques du l c i co l e s ,  plus part icul ièrement des 

systèmes l o t i ques ,  nous conduit à engager,  dans un premier temps nos recherches 

causa l e s ,  au niveau des f a c t eurs  de  "macr od i s tr ibu t ion" , paramètres dont " 1 ' ac t i on  

sur l e s  espèces s 'exerce à des dimensions supérieures" aux mosarques d 'habitats  

(VERNEAUX, 1973). Ceci  implique un ce r ta in  nombre de choix r e l a t i f s  à l a  c o l l e c t e ,  

à l a  formulat ion e t  au tra i tement des données, l ' o b j e c t i f  é tant  l ' ob tent ion  d'une 

approche éco log ique  synthétique p r éa l ab l e  à des recherches u l t é r i e u r e s ,  p lus  

approfondies sur l e s  f a c t eurs  de  " microdistr ibut ion"  se lon  CUMMINS e t  LAUFF,(1969). 
NOUS rev iendrons sur ce po int  dans 1 ' introduct ion à nos recherches écolog iques 

( c f .  chap i t r e  III). 

> 

La première p a r t i e  de no t r e  mémoire cons i s t e  principalement en une 

analyse b ib l iographique ,  à l a q u e l l e  s 'a joute  p a r f o i s  quelques observat ions 

personnel les  concernant l a  Systématique e t  l a  B i o l o g i e  des Yol lusques 

du l c i co l e s  : c yc l e s  de développement, cro issance,  l ongév i t é ,  rés is tance  aux 

. l. 
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condi t ions  éco log iques  extrêmes, régime a l imenta i re ,  parasit isme. La 

r é p a r t i t i o n  des espèces en France, l eurs  d i f f é r e n t s  modes de d ispers ion 

pass ive ,  a i n s i  que l e s  principaux prédateurs des Mollusques sont également 

évoqués * 

Les données, p a r f o i s  t r è s  abondantes, concernant c e  chap i t r e ,  ont 

l e  plus souvent é t é  rassemblées sous forme de tableaux.  

Avant d'aborder l ' é tude éco log ique des Mollusques, dont l a  deuxième 

p a r t i e  de no t re  t r a v a i l  cons t i tue  en quelque s o r t e  l 'ébauche, f i g u r e  une 

descr ip t i on  généra le  des bassins du Doubs, de l'Ognon e t  de l'Aube. D i f f é r en t e s  

composantes de l'environnement sont examinées e t  l ' u t i l i s a t i o n  des " Indices 

Biot iques"  complète c e t t e  image du m i l i eu  par une appréc iat ion g l oba l e  de 

son degré de dégradation (VERNEAUX e t  TUFFERY, 1967). 

56 espèces de Mollusques ont é t é  recensées,  dont 32 Gastéropodes e t  

24 Biva l ves .  

L ' app l i ca t i on  de l 'analyse f a c t o r i e l l e  des correspondances (BENZECRI, 

1968-1973) au réseau hydrographique é tud ié  a permis d ' é t ab l i r  une ébauche de l a  

b i o t y p o l o g i e  des Mollusques du l c i c o l e s .  La s t ructure  malacologique propre 

à chaque cours d'eau e s t  i n t e rp r é t é e  par rapport  à c e t t e  d i s t r i bu t i on  généra le  

e t  à l a  s i g n i f i c a t i o n  typo log ique des Mollusques, puis comparée à c e l l e  d'autres 

groupes faunist iques  (Poissons,  P l écop tè res ,  Tr ichoptères ,  Ephéméroptères) ayant 

b é n é f i c i é  d'études de même nature. 

Ce t t e  seconde p a r t i e  s'achève par l 'ana lyse  des r e l a t i o n s  en t re  l a  

r i chesse  spéc i f i que ,  l'abondance r e l a t i v e  des espèces e t  18 composantes de 

1 'environnement . 
Une gamme de  s e n s i b i l i t é  à l a  po l l u t i on  g l oba l e  des espèces est  

proposée. 
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L'éc 

l a  Taxonomie 

8 envisagé l e s  

de ce r ta ines  

l e s  p r inc ipa  

l o g i e  e s t  une sc ience  de  synthèse qui f a i t  constamment appel 2 

e t  5 l a  B i o l o g i e .  Nous avons donc, dans un premier chapi t re ,  

d i f f i c u l t é s  e s s e n t i e l l e s  que l 'on rencontre dans l a  détermination 

espèces puis évoqué, à l ' a i d e  des données b ib l iographiques ,  

es c a rac t é r i s t i ques  b io l og iques  des Mollusques du l c i c o l e s .  

C'est l a  systématique des Hydrobiidae v i v an t  au vo i s inage  des soiirces 

ou dans l e s  mi l i eux  souterra ins  qui ,  actuel lement,  pose les problèmes l e s  

plus épineux aux malaco log is tes .  Tou t e f o i s ,  l ' u t i l i s a t i o n  des techniques 

d 'é lec trophoréses  r é v é l an t  l e s  c a rac t é r i s t i ques  morphologiques de macromolécules 

spéc i f i ques  (Proté ines ,  enzymes...), d e v r a i t  -, dans l e s  années à v e n i r ,  

f a i r e  progresser  l a  taxonomie des Mollusques. 

Chez l e s  Gastéropodes, comme chez l e s  B i va l ves ,  l e  c y c l e  de développe-  

ment s'accomplit l e  plus souvent au cours de l 'année. Cependant, ce r ta ines  

espèces possèdent une v é r i t a b l e  " s t ra tég i e"  d'adaptation au m i l i eu  ; e l l e s  

sont capables de mod i f i e r  l a  p r é coc i t é  de l eur  pér i ode  de ponte, notamment 

en f onc t i on  des paramètres thermiques e t  trophiques, permettant à deux, plus 

rarement 5 t r o i s  ou quatre générat ions,  de se développer dans l 'année. 

Basommatophores e t  Prosobranches v i v e n t  rarement p lus  de 1 2  Mois. 

Les Pélécypodes,  en revanche, ont une l ongév i t é  plus grande, pouvant a t t e i nd r e  

quatre années chez l e s  P i s i d i e s ,  v i n g t  chez l e s  Unionidae e t  plus de cent ans 

chez l e s  Margaritanidae.  Un tableau permet d 'apprécier  l e s  v a r i a t i ons  de l a  

l ongév i t é  des d i f f é r e n t e s  espèces de ?lollusques. ('Tableau 2 ) .  

La croissance de ces  animaux. généralement d iscont inue,  e s t  rap ide  

au printemps e t  en é t é ,  mais pratiquement n i i i l e  en h i v e r .  

Les études de biomasse de populat ions qui  permettent d 'apprécier  l a  

production b i o l o g i que  d 'un écosystème (BOURLIERE-L,APîOTTE, 1962, M-IOTTE 

BOURLIERE, 1967 - LAMOTTE-MEYER, 1978) nécess i t en t  La connaissance du c y c l e  de 

développement, du type  de cro issance ,  de l a  l ongév i t é  de chaque espèce. O r ,  

pour l e s  B i va l ves  surtout e t  notamment l e s  P i s i d i e s  qui occupent une p lace  

prépondérante dans l e s  écosystèmes lacustres  e t  potamiques, ces données f on t  

souvent dé faut .  Tous l e s  f ac teurs  de l'environnement suscept ib les  d ' in f luencer  

OU de mod i f i e r  l e  développement de ces  animaux devront également ê t r e  recherchés. 

A l ' e xcep t i on  des espèces de sources : Bythinella, Gelgrandia, 
Hauffenia, Bythiospeum..la plupart  des Mollusques sont présents dans tous l e s  

mi l i eux aquatiques : r i v i è r e s ,  canaux, l a c s ,  étangs,  e t  largement représentés 
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-. dans toutes  l e s  rég ions  de France ( c f .  tableau 3 ) .  Cette l a r ge  d i s t r i-  
L 

bution géographique, l e s  Mollusques l a  do ivent  2 l eurs  nombreuses p o s s i b i l i t é s  

de d ispers ion  pass ive ,  u t i l i s a n t  aussi  b ien  l a  coque des bateaux, l e s  Oiseaux, 

l e s  Poissons, l e s  Batrac iens,  l e s  Insec t es  que l a  d é r i v e ,  mais également, Zi 

l eur  grande r é s i s t ance  aux condit ions extrêmes des m i l i eux  dans l esque ls  i l s  

v i v e n t  p a r f o i s  (dess ica t ion ,  g e l ,  v a r i a t i o n  de l a  s a l i n i t é ) .  

Les Xollusques ingèrent  essent i e l l ement  d e s  Algues u n i c e l l u l a i r e s  

e t  f i lamenteuses,  des d é t r i t u s  probablement r i ches  en mat iè res  organiques, 

des Bac t é r i e s  e t  des P r o t i s t e s .  Il semble donc que ce s o i t  surtout dans l e s  

capac i tés  d 'ass imi la t ion ,  en rapport  avec l e  stock d'enzymes propre à chaque 

espèce, que r é s i d e n t  l e s  p o s s i b i l i t é s  de compét i t ion i n t e r s p é c i f i q u e .  A leur  

tour,  i l s p a r t i c i p e n t ,  régulièrement ou occasionnellement, au régime a l imenta i re  

de nombreux Vertébrés : Mammifères, Oiseaux, Poissons e t  Inver tébrés  : l a r v es  

d ' Insectes,  Sangsues ... ( c f .  II - 8 ) .  

Dans l e s  r ég i ons  t r o p i c a l e s  e t  subtroy ica les ,  l e s  Gastéropodes sont 

surtout connus par l e s  nombreux pa ras i t e s  qu ' i l s  véh icu lent  et l e s  ravages 

que ceux-ci causent dans l e s  populations. En France, seules  l e s  d i f f é r e n t e s  

espèces de Douves qu i  u t i l i s e n t  au cours de leur développement G. truncatuZa 
comme hôte  in termédia i re ,  sont dangereuses pour l'homme. Dans l a  p lupart  des 

cas, l e  développement i n t e n s i f  du p a r a s i t e  provoque chez son hôte  une 

s t é r i l i t é  e t  une cas t ra t i on  qui ,  dans l e s  cas extrêmes, peuvent être 

t o t a l e s .  

Les 9 cours d'eau retenus pour l a  r é a l i s a t i o n  d u t r o i s i h e c h a p i t r e  

de not re  mémoire const i tuent  un réseau hydrographique de I O 4 0  km e t  couvrent 

un bassin versant  d'environ 15 ,850  km2. Le repérage des 91 

s ta t ions  d 'échant i l lonnage e s t  e f f e c t u é  au moyen de 4 paramètres : 

a l t i t u d e ,  d is tance  aux sources, pente e t  sec t ion  moui l l ée  à l ' é t i a g e .  

Le Doubs, s i x  de ses  a f f l u e n t s  e t  l'Ognon q u i  dra inent  l a  p a r t i e  

c en t ra l e  et mér id ionale  d e  l a  Franche-Comté appartiennent au bassin rhodanien. 

L'Aube e s t  un a f f l u e n t  r ive d r o i t e  de l a  Seine. La Géo log ie  e t  l 'Hydro log ie  

de leur bassin versant  sont dominéespar l ' importance des t e r ra ins  d'âge 

jurass ique  où l ' a l t e rnance  des niveaux perméables ( ca l ca i r e s )  e t  imperméables 

(marnes) a permis l a  formation de réseaux karst iques f o r t  complexes. I l s  

al imentent l a  p lupart  des  exsurgences e t  résurgences du réseau hydrographique 

franc- comtois e t  de  l a  v a l l é e  supérieure de l'Aube. Les cours d'eau issus 

des formations pr imaires : Ognon, de dépôts g l a c i a i r e s  : Drugeon ou quaternaires  : 

Clauge, Doulonnes, sont al imentés par des "sources v ra i e s"  issues de nappes 

e t  de drainages s u p e r f i c i e l s .  
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Le régime hydrologique des bassins du Doubs et de l'Ognon aux 

l caractéristiques nuancées par l'altitude est de type pluvio-nival, celui de 

l'Aube en revanche, appartient au type pluvial-océanique. Le régime thermique 

des eaux, étroitement dépendant du mode d'alimentation du cours d'eau, 

est marqué par un maximum en Juillet, plus rarement en Août, correspondant 

à l'étiage d'été. 

Les caractéristiques physico-chimiques des eaux ont été définies au 

moyen de 1 4  paramètres. La distribution des mesures obtenues à l'intérieur 

de 5 classes d'abondance, ainsi que l'utilisation de ''l'indice biotique" , 
(VERNEAUX et TUFFERY,l967) permettent d'apprécier globalement le facteur pollu- 

tion dont les principaux foyers sont constitués par le complexe industriel 

de Belfort-Sochaux-Montbéliard, les régiors Bisontine et Doloise. 

Après avoir montré l es  difficultés que pose l'échantillonnage quantita- 

tif des Mollusques, nous avons, au terme d'une courte analyse mettant en 

évidence la relativité de la notion d'habitat et la nécessité de l'adapter 

à l'échelle de travail, choisi de conserver 2 la station son caractère synthé- 

tique. Les techniques et le matériel de prélèvement sont alors décrits. 

L'analyse factorielle des correspondances, qui présente l'intéressant 

avantage de situer espèces et stations dans un espace pluridimensionnel abstrait 

évitant ainsi au particularisme de chaque cours d'eau d'être l'obstacle 

principal à leur classification, demeure actuellement l'outil le mieux 

adapté et le plus objectif pour l'étude des relations entre espèces et milieu. 

Nous avons donc choisi cette méthode statistique synthétique pour le traitement 

des données obtenues au cours de deux années d'investigation pendant lesquelles 

3 0 . 7 7 5  individus, répartis en 59 espèces ou formes ont été prélevés, triés 

puis déterminés. 

Afin de tester différents types d'expressions numériques telles que : 

les nombres bruts, les pourcentages (abondance relative), le critère présence- 

absence, les classes relatives d'abondance , plusieurs l'essais'' furent 
effectués sur les malacocénoses de l'Aube. L'analyse des résultats a montré 

que les classes relatives d'abondance, tenant compte à la fois de la taille, 

de la biologie et des phénomènes de compétition, apparaissent les mieux adaptées 

à ce type de recherches sur les relations Gcolagiques globales (VERNEAUX, 1973). 

. l .  
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L . L 'app l i ca t ion  de l 'analyse f a c t o r i e l l e  des correspondances aux !onnées .- 

' r e c u e i l l i e s  dans 9 cours d'eau morphologiquement t r è s  d i f f é r e n t s ,  a permis 

d 'obtenir  une h i é ra r ch i sa t i on  éco log ique  des espèces s 'organisant en un 

llcontinuWn a noda". Après con f ronta t ion  aux données typolog iques s t a t i o n n e l l e s ,  

il a é t é  poss ib l e  de rappor ter  l e s  1 1  groupements d is t ingués  aux 10 niveaux 

proposés par VERNEAUX (1973). Cette structure malacologique typique const i tue  un 

cadre généra l ,  indispensable à l ' i n t e r p r é t a t i o n  éco log ique  de peuplements de  

Mollusques d'une s t a t i o n  ou d'un écosystème d'eau courante dans l eque l  i l s  peuvent 

etre rep lacés .  En outre ,  l e  f a i b l e  nombre d'espèces recensées en France, comparé 

à d'autres groupes d ' Invertébrés (Tr ichoptères,  Coléoptères ...) e t  l a  v a s t e  

r é p a r t i t i o n  de l a  p lupart  d 'entre e l l e s  permettra, sans doute, après un inven ta i r e  

d 'autres bassins e t  de cours d'eau c ô t i e r s ,  d 'aboutir à une géné ra l i sa t i on  

rap ide  du modèle proposé. 

A 

La s t ructure  malacologique propre à chaque cours d'eau a pu être 

dégagée puis  i n t e r p r é t é e  après con f ronta t ion  à l a  s t ructure  théorique précédemment 

obtenue. Le carac tère  l é n i t o p h i l e  e t  potamobionte de l a  p lupart  des espèces 

constitue, comme en témoigne l ' é vo lu t i on  long i tud ina le  de l a  r i chesse  spéc i f i que  

des Mollusques, l'une des o r i g i n a l i t é s  de ce groupe faunis t ique .  Dans l e  cadre, 

p lus généra l ,  des travaux v i s a n t  à l 'établ issement d'une b i o t y p o l o g i e  in tégrant  

l'ensemble des organismes aquatiques, i l s  vont  contr ibuer  à l ' é larg issement de l a  

gamme des groupements soc io- écolog iques proposés par VERNEAUX (1976). C'est à 

p a r t i r  de  c e l l e - c i  que pourra ê t r e  é laboré  un système de r é f é r ence  permettant aux 

s e r v i c e s  d 'app l i ca t ion  de d isposer  d 'un o u t i l  de  t r a v a i l  répondant aux besoins 

ac tue l s  : c r i t è r e s  e t  o b j e c t i f s  de q u a l i t é ,  études d'impact e t  d'aménagement ... La 

s t ructure  typolog ique d é f i n i e  permet d 'avoir  une v i s i o n  g l o b a l e  e t  synthétique de 

l a  d i s t r i b u t i o n  théor ique des espèces de Mollusques l e  long d'un écosystème 

d'eau courante ; e l l e  const i tue  l e  cadre généra l  dans l eque l  s ' i n s c r i t  l ' é c o l o g i e  

de ce groupe. 

La con f ronta t ion  sur chaque s t a t i o n  de l a  r i chesse  spéc i f i que  à l 'es-  

t imat ion de l a  q u a l i t é  b i o l og i que  des eaux fourn ie  par"1' indice b io t ique"  a 

permis l'ébauche d'une gamme de p o l l u o s e n s i b i l i t é  des espèces de Mollusques 

du l c i co l e s .  Des études p lus  f i n e s ,  prenant en compte un grand nombre de s ta t i ons  

a f f e c t é e s  par des po l lu t i ons  de d i f f é r e n t e s  natures e t  de d i f f é r e n t e s  in t ens i t é s  

s 'avèrent nécessa i res  a f i n  de p r é c i s e r  e t  compléter c e t t e  gamme ( tableau 17). 

L'analyse a montré q u ' i l  e x i s t e  une Corré la t ion  é t r o i t e  ent re  l e  

couple r i chesse  spéc i f  ique-abondance ca l cu l é  pour chaque s t a t i o n  e t  c e r t a ins  

paramètres morpho-dynamiques e t  physico-chimiques. A l o r s  que pour d'autres, 

associés  au f a c t eur  p o l l u t i o n ,  l a  c o r r é l a t i o n  ne s ' e f f e c tue  plus que pour l e s  

. l .  



L . ’ 3 ou 4 premières c lasses ,  déterminant a i n s i  l e s  concentrations 2 parL i r -  

desque l l es  ces  paramètres exercent, une ac t i on  i n h i b i t r i c e  sur l a  r i chesse  

spéc i f i que  e t  l ’abondance des populations de Mollusques. Ces va leurs  q u i  

’ apparaissent assez  é l e vées  : Oxydab i l i t é  > 3 mg, NH4+ > 0,5 mg/l, N02-> 0,3 mg/l 

PO4--- = 0,5 mg/i, O2 dissous $ 5 mg/l, expriment l e  carac tère  d ‘ eu ryéc i e  

e t  de saprobiont ie  généra l  des Mollusques d u l c i c o l e s .  

A f i n  de d é f i n i r  l a  p lace  e t  l e  rô le  que jouent  l e s  ~4ol lusques dulc i-  

c o l e s  dans l e s  systèmes potamiques e t  lacust res ,  i l importe de rechercher e t  

de p r éc i s e r  à une é c h e l l e  de  t r a v a i l  plus r e s t r e i n t e  : (mosaïques d ‘hab i t a t s  

ou de biocénoses) l e s  f a c t eurs  b i o t i ques  e t  abiot iques qui  déterminent l a  

présence ou l ’ absence  des  espèces,  a i n s i  que l eu r  d i s t r i b u t i o n  au niveau de l a  

s t a t i o n  puis du réseau hydrographique. Les r e l a t i o n s  é t r o i t e s  qui  e x i s t e n t  

ent re  Mollusques e t  ce in tures  végé ta lesou Mollusques e t  sédiments, const i tuent  

l e s  pô l e s  p r i v i l é g i é s  de nos recherches fu tures  pouvant notamment déboucher 

sur une méthode g l o b a l e  d ’ appréc i a t i on  de  l a  q u a l i t é  b i o l og i que  des mi l i eux  

déposés au moyen de  c e r t a ines  P i s i d i e s .  

Les  recherches s e  rapportant aux fac teurs  de”microdistribution”passent 

par l ‘ é t u d e  des populat ions e t  nécess i tent  l a  mise en oeuvre de méthodes 

d ’obtent ion ,  de formulat ion e t  de tra i tement des données, d i f f é r e n t e s  de c e l l e s  

u t i l i s é e s  dans c e t t e  phase p r é l im ina i r e ,  accordées se lon  l e  conse i l  de GUINOCHET, 

1973  , à l ’ é c h e l l e  de t r a v a i l  e t  au but poursuiv i .  


