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Mots clef : Ecosystèmes côtiers, contaminants chimiques, conchyliculture, trajectoires d’évolution, 

réseaux d’observation et de surveillance. 

Les écosystèmes côtiers fournissent un large éventail de services à la société, via notamment les 

multiples activités dont ils sont le support. La conchyliculture représente un usage traditionnel à forts 

enjeux socio-économiques pour des écosystèmes tels que la Baie des Veys, les Pertuis Charentais et la 

lagune de Thau. RETROSCOPE est un projet Science en Société financé par l’Ifremer qui vise à comparer 

les trajectoires d’évolution rétrospective de trois socio-écosystèmes (SES) à vocation conchylicole, 

d’identifier les périodes de basculement afin d’en tirer des enseignements sur leurs capacités 

d’adaptation et de résilience face aux changements : la Baie des Veys (Normandie), les Pertuis 

Charentais (Bassin de Marennes Oléron, Poitou-Charentes) et la lagune de Thau (Occitanie). Si ce projet 

interdisciplinaire, mobilise dix laboratoires scientifiques1, des services transversaux d’Ifremer2, des 

partenaires institutionnels et des acteurs locaux3, un des volet écologique étudié traite des données 

issues du Réseau d’Observation de la Contamination CHimique du littoral (ROCCH4). Les données du 

ROCCH ont été analysées à l’aide de la méthode des modèles dynamiques linéaires (DLM) et des 

tendances d’évolution significatives ont été mises en évidence. L’étude des séries des contaminants a 

permis de développer une analyse critique des données. Pour RETROSCOPE, les 13 contaminants 

d’intérêts étudiés sont Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PCB 118, PCB 153, DDT, DDE, HCH gamma (lindane), HAP 

(somme), Fluoranthène et Benzo-a-pyrene. 

 Globalement, les concentrations des contaminants dans les coquillages diminuent significativement 

dans le temps. Les résultats des métaux pour les trois sites indiquent une diminution significative des 

concentrations dans les coquillages dans la première période d’étude sauf pour les métaux du Bassin 

de Marennes Oléron (Bouchots de Charentes). 

                                                           
1 Ifremer (LER-Normandie, Pertuis Charentais et Languedoc-Roussillon/MARBEC et AMURE) U. Paul 
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Les concentrations en contaminants organiques (somme des HAP, benzo-a-pyrène, fluoranthène) dans 

les coquillages augmentent significativement en première période (jusqu’en 1985-1990 pour les sites 

de Thau et du Bassin de Marennes Oléron (BMO)) et parfois en deuxième période (1995-2010) pour les 

points du BMO et de Thau ce qui n’est pas observé en Baie des Veys (BdV). Les résultats du cuivre (Cu) 

sont présentés à part en raison de la dynamique d’accumulation du Cu qui diffère entre les coquillages 

(C. gigas, M. edulis et M. galloprovincialis) puisque les moules régulent le cuivre contrairement aux 

huitres. Il est à noter que le cuivre dans les moules de Thau diminue significativement durant toute la 

période d’étude ce qui n’est pas observé dans les moules de BdV et du BMO.  

L’analyse des données sur le long terme est en cours d’étude plus détaillée mais offre déjà des 

perspectives d’interprétation d’évolution des pressions anthropiques sur les trois socio-écosystèmes. 


