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RESUME 

L' ihcidence du facteur salini te sur les peuplements de nematodes en milieu 
lagunaire a ete sui vie a 1 'echelle spatio-temporelle. Au plan temporel, la sali
ni te est effectivement un facteur ecologique fondamental meme si d. autres para
metres interviennent sur les caracteristiques biotiques. Au plan spatial, la 
salini te n • est plus qu' une composante secondaire provoquant une reduction de la 
taille des nematodes dans les zones li ttorales. D' autres facteurs dont la gra
nulometrie fine du sediment jouent un role essentiel dans la caracterisation de 
4 zones bionomiques .. 

INTRODUCTION 

Comme le fait remarquer BIANCHI ( 1984), la classification des lagunes cotie
res reste peu satisfaisante. Deux modeles de classification s' opposent : 
* le premier, le "systeme de Venise" (1958), le plus utilise, considere que la 
salini te represente le parametre essen tiel determinant 1' existence de gradients 
hydrologiques et biologiques dans les lagunes ; 

* le second, celui de GUELORGET et PERTHUISOT (1983), controverse, se base non 
plus sur la salini te mais sur le "confinement", fonction du temps, qui discri
mine a lui seul des zones bionomiques au sein des milieux a salinite variable. 

Sans parti pris pour l 'une ou l 'autre des deux theories, nous avons voulu 
tester 1' influence du facteur hal in sur les communautei!l de nematodes peuplant 
la lagune de Bizerte. Ce plan d' eau communique largement, au nord, avec la mer 
par un chenal profond. L'oued Tin.dja, qui se deverse dans sa partie ouest, fait 
communiquer la lagune etudiee (assez profonde) avec le "lac" Ichkeul (milieu 
moins profond a salini te plus variable). Une analyse spatiale de la nematofaune 
a ete realisee dans la lagune, a partir de 10 stations de prelevement echelon
nees selon un transect ouest-est, dans le but de deceler un gradient de salini te 
croissant vers la partie orientale. En outre, des prelevements mensuels effec
tues durant une annee au niveau d'une seule station sont destines a evaluer 
1. influence du facteur salini te a l' echelle temporelle. certains parametres 
lagunaires pouvant varier dans le temps et non dans l 'espace. Nous avons calcule 
un coefficient de correlation, pour chaque couple de caracteres, selon la formule 
de Bravais-Pearson afin d' estimer l 'importance respective de plusieurs parametres 
physicochimiques et biologiques. 

RESULTATS A L 'ECHELLE DU TEMPS 

La salinite, avec une moyenne annuelle de 36°/ 00 , apparait assez fluctuante 
au cours du temps puisqu' elle oscille entre un minimum de 31.6°/ 0 0 en avril et 
un maximum de 40.2°/ 0 o en aout. Cette variabili te du facteur salini te influe sur 
la structure communautaire et coenotique du peuplement de nematodes suivi durant 
13 mois. Si aucune relation n • a pu etre etablie par le calcul entre la salini te 
et l' abondance des nematodes egalement variable, une correlation negative signi
ficative est enregistree entre la biomasse to tale du peuplement et la salini te. 
Le calcul permet aussi d' apprecier 1' incidence de la relation unissant la compo
s ante haline aux parametres biologiques structuraux (nombre: d'especes S, riches
se specifique R:,S, indice de diversi te de Shannon ••• ). Les valeurs des coeffi
cients r hautement significatives revelent que 1' augmentation de salini te en ete 
provoqu; une diminution de la diversi te specifique. Cet appauvrissement specifi
que note llll aoQt s' explique en partie par l 'explosion deurograplllique des repre
sentants de la famille des Xyalidae, toujours bien representee tout au long de 
l 'anne e. Il n' est done pas etonnant de mettre en evidence une correlation posi
tive eritre la sa!"inite et l'abondance de cette famille. 

RESULTATS A L 'ECHELLE SPATIALE 

Malgre la distance separant les 10 stations (8km), les ecarts de salini te 
res tent faibles (pas plus de 2°/ 0 0 ). L • absence de gradient de salini te sur le 
plan horizontal confere une certaine homogenei te a la lagune de Bizerte. Seule 
la biomasse individuelle des nematodes est correlee significativement a ce para
metre, la taille des nematodes apparaissant plus petite quand la salinite s'eleve, 
notamment dans les zones li ttorales. D' autres facteurs biotopiques jouent un role 
preponderant : ce sont la profondeur, la temperature, le pourcentage de fraction 
fine f. f, la hauteur de la couche oxydee et 1 • indice de classement So rendant 
compte de l'hydrodynamisme. Quatre zones bionomiqu,es de superficie tres inegale, 
caracterisee chacune par certaines caracteristiques granulometriques ( f. f, So ••• ) 
et biologiques ( S, R. S, et surtout les especes di tes dominantes dont ladomi.";:;ance 
est superieure o\i egale a 1%), peuvent etre definies sans le concours du facteur 
salini te. 

CONCLUSION 

Dans le cadre restreint de la lagune de Bizerte, milieu ou la salini te 
parai t variable au plan tempore! mais homogene au plan spatial, le facteur sali
ni te n' est fondamental qu' a 1' lkhelle du temps. Les resul tats obtenus argumentent 
en faveur de la these de GUELORGET et PERTHUISOT, la caracterisation de zones 
bionomiques etant indui te par la resul tante de plusieurs facteurs interdependants 
(notamment les parametres sedimentaires). 
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Abstract 
~aper contains results concerning the phytoplankton (density and biomass) in 
connection with the temperature and salinity in three ponds used as salt-works. 

The results led to ascertain a prevalence of Diatoms in the phytoplankton popula
tion. Statistical valutations pointed out that not only the biomass of Diatoms, 
but also that of Dinoflagellates, was highly respresentative of these environments, 

and that these biomasses were not affected by the salinity. 

Introduction 
En Ita lie il y a plusieurs salines qui sont tr€:s souvent 8. 1' abandon ou mal 

exploitees. Ces milieux sont subdivises d 'habitude dans une serie de bassins dont 
le premier se trouve tout proche de la mer ("vasca fredda") et les aut res, 

1' int€:rieur, sent progressivement mains pro fonds et plus sal€.s. 

Dans le but d' une eventuelle utilisation de ces bassins pour l' aquiculture, 
avons entrepris des recherches sur les biocenoses planctoniques et benthiques dans 

une saline situee pres de Trapani (Sicile occidentale, Italie). Notre travail 
concerne seulement les resultats relatifs au phytoplancton. 

Materiel et Methodes 
Nous av~s effectu€: les pr€:1€.vements tous les mois, it partir de Janvier jusqu'il. 

D€:cembre 1985. Pour nos recherches nous avons considere seulement les premiers 

trois bassins a partir de la mer (S1, S2, S3), car les autres etaient trop sales et 
peu profonds (5-10 em). Dans les bassins choisis nous avons fixe plusieurs 
stations pour 1 'etude du phytoplancton (densite et biomasse) par rapport aux va
riations de la temperature et de la salinite. Pour l' observation des echantillons 
biologiques nous avons suivi les memes methodes precedemrnent utilisees (Andreoli et 

Tolomio, 1985) . 
Resultats et Discussion 
~e--qu~ la temperature nous n'avons pas relev€: de diff€:rences re

marquables entre les trois bassins, tandis que pour la salinit€: nous avons me sur€: 

des valeurs beaucoup plus hautes dans le bassin le plus eloigne de la mer (53) 
(Fig.1). 

Fig.1 - Fluctuations 
de_ la temperature et 

de la salinite dans 
les trois bassins. 

Le phytoplancton, comrne deja observe dans des milieux semblables (Sortino !:! ~·, 
1985), est caracteris€: par un petit nombre d 'esp€:ces, qui diminue progressivement 

vers l'interieur (51=64 especes; S2=54 esp<kes; S3=35 especes). Les Diatomees sont 
plus nombreuses que les aut res groupes systematiques (Dinophycees, Coccolithacees, 

Chlorophycees et Nannoplancton (Microflagellees)), avec la predominance des formes 
tychopelagiques. Parmi les Chlorophycees il faut remarquer la presence, plutot in
solite dans ce milieu, d 'une forme du genre Pediastrum (~. cf. clathratum). 

Si l 'on analyse les fluctuations des valeurs de la densite phytoplanctonique et 
de la biomasse, on peut relever des differences remarquables entre les trois bas
sins ; les donnees quantitatives (Fig.2) sont bien plus elevees dans le bassin le 
plus sale (53). Le plus souvent les variations ont ete produites par les memes 
especes ; toutefois, pour ce qui concerne les formes les plus impliquees, il existe 
une certaine difference entre les trois bassins.Dans le bassin S3 dominent quelques 
especes qui appartiennent aux genr!'s Navicula et Amphora et, uniquement au mois de 
Mai, Cyclotella sp., Dunaliella salina et le Nannoplancton ; dans le bassin 52, au 
contraire, il faut signaler quelques especes du genre Licmophora (en Fevrier), 
Cocconeis scutellum (en Juin) et deux Dinophycees qui n' ont pas ete classees (en 
Septembre) ;dans le bassin 51, enfin, on met en evidence encore les deux Dinophycees 
mentionnees (en Septembre) et, en Juin, Cyclotella sp. et Cocconeis scutellum. 

Les valeurs elevees de la biomasse enregistrees dans le bassin S3 aux mois de 
Juin et de Decembre sent dues a la presence de Pleurosigma formosum et de ~· sub
salinum, qui, meme s' ils ne sont pas tres abondants ( 15.000 - 27.000 cell/1)' 
toutefois jouent un role important dans la biomasse grace a leur volume cellulaire 
remarquable (387 .850 et 137.712 pm 3 respectivement). 
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L' analyse des variables qui d•acrivent les fluctuations temporelles dans les 
trois bassins a mis en evidence une correlation presque toujours significative 
(0,5 .( R <: 0,96) entre la biomasse et la densite relatives aux divers groupes du 
phytoplancton. Cependant ces parametres, rapportes uniquement aux Diatomees et 

IJinophycees, peuvent expliquer 98% de la variance to tale de chaque bassin; done 
ils sent tres representatifs. Toutefois nous n' avons pas obtenu,sur la base des 

donnees precedemment mentionnees (Figs 1 et 2), de correlations significatives 
parmi ces valeurs et la salinite. Par consequent il est fort probable que cette 
situation n 'est pas imputable aux variations de la salinit€: mais plutOt a d 'aut res 

facteurs, comme, par exemple, la diminution progressive du volume d' eau dans les 
trois bassins' a la suite de leur utilisation. 
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