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R E S U M E  

L'étude de 513 prélèvements au sud du C a p  Vert ( pla- 
t eau  cont inenta l  du Sénégal) e n t r e  l a  côte e t  les fonds de 
30 à 50 m permet de c a r a c t é r i s e r  l a  na ture  physique des 
s u b s t r a t s  meubles. Lranalyse q u a l i t a t i v e ( t e n e u r s  en pélites 
tes e t  a r é n i t e s ,  teneurs  en carbonates) e t  granulométrique 
conduit  à d i s t ingue r  sept un i t é s  sédimentaires.  On a t e n t é  
de reconnaî t re  1' empreinte Se l 'h is toire  qua terna i re  ré-. 
cente du p l a t eau  concurremment à 1 ' in f luence  des condi t iols  
a c t u e l l e s  a i n s i  que l a  part respec t ive  des f ac t eu r s  biogè- 
nes e t  t e r r igènes .  

Les sept un i t é s  dénombrées son t  les sablons de Gorée, 
les sables f i n s  du r ivage ac tue l  e t  des cordons l i t t o r a u x  
submergés, les sab les  d é t r i t i q u e s  f i n s  du Saloum, les sa- 
b l e s  b ioc l a s t iques  g r o s s i e r s  des hauts-fonds p r é l i t t o r a u x ,  
les sables moyens r é g r e s s i f s  de l a  plateforme moyenne e t  
des pa léoval lées ,  les sables b ioc las t iques  de l a  p l a t e fo r -  
m e  externe e t  les sablons du large.  

A B S T R A C T  

A study of 513 grab samples has been achieved i n  order  
t o  charac te r ize  the Senegalese she l f  sediments to  the South 
of Cap-Vert Headland, between the  coas t l i ne  and the 40-50 
m e t e r s  depths. This program w a s  par t  of a general  study of 
environmental conditions i n  the  f ish-nurser ies .  On t h i s  
background only q u a l i t a t i v e  ( sand/s i l t -c lay  r a t i o ,  carbona- 
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te content ) and grain-s ize  parameters were determined. 
The sediment has  been analysed i n  term of subpopulations 
so t h a t  the  d i f f e r e n t  components were s e t  o f f .  Thereby 
no t  only the na ture  of bottom sediments may be described 
by general  index (median, So, sand/s i l l -c lay  r a t i o .  . . ) b u t  
a l s o  the  d i f f e r e n t  kinds of cons t i tuents  a re  d is t inguis -  
hed. 

Seven sedimentary u n i t s  contr ibute  t o  the  sediment 
covering of the  s h e l f  : 

- Gorée u l t r a f i n e  sands : a d e t r i t i c  input  of rewor- 
ked aeol ian material i n  the prsent-day condi t ions I 

Salm ter r igenous  sands : a twofold o r i g i n  sedi-  
ment offshore Sangomar s p i t  ( westward of salum d e l t a  ) 
the  southernmost f i n e  sands a r e  re levant  t o  the s p i t  m i -  
g ra t ion  during t h e  l a s t  sea  l e v e l  rise phase from - 7 m 
t o  the  p re sen t  l e v e l .  

- Fine sands of present  shore and drowned beach bar- 
rier ': each s t a n d s t i l l  of sea l e v e l  during the  p o s t g l a c i a l  
t ransgress ion  produced a beach b a r r i e r  system whose rem- 
nants  a r e  now submerged c lose  t o  the  - 20 m and the  - 40 / 
50 m l i nes .  

- Coarse biogenic  sands of shoal  surroundings : a 
p resen t  day cont r ibu t ion  t o  t h e  she l f  depos i t s ,  espec ia l -  
l y  around the rocky shoals  offshore Mbour and J o a l .  

- Terrigenous medium sands of the  middle she l f  : a 
f o s s i l  sediment whose deposi t ion i s  t o  be r e l a t e d  t o  the  
f a l l i n g  sea l e v e l  during the  last  Quaternary g l a c i a l  
event.  Down t o  about - 40 m these  sands d isp lay  a channel 
patern.  

- Outer-shelf biogenic sands 
- Offshore u l t r a f i n e  sands were poorly recovered b u t  

are f o s s i l  sands. 
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I N T R O D U C . T  I O M 

L'étude des sédiments a pour o b j e c t i f  l a  ca rac t é r i s a t ion  des s u b s t r a t s  
meubles a f i n  de mesurer l e  contrôle  q u ' i l s  son t  suscept ib les  d 'exercer  s u r  
l e  mode de v i e  e t  le développement de l a  biomasse. 

C e  contrôle  est réalisé de façon s t a t i q u e  e t  dynamique ca r  l a  r épa r t i -  
t i o n  des types de fonds gouverne en p a r t i e  de manière d i r e c t e  ou i n d i r e c t e ,  
les aires de d i s t r i b u t i o n  des d i f f é r e n t e s  espèces. Il  e s t  donc c la i r  que 
l ' é t u d e  du sédiment s ' i n t è g r e  naturellement dans l ' ana lyse  des condi t ions 
de l'environnement q u i  déterminent l'abondance e t  l a  d i s p o n i b i l i t é  des res- 
sources ha l ieu t iques  * 

L'objet de l a  présente  étude est  de d é f i n i r  l e  mi l ieu  physique const i -  
tué  pa r  les s u b s t r a t s  m e u b l e s  qui recouvrent une grande p a r t i e  de l ' a v a n t  
côte e t  de l a  plateforme in t e rne  au sud de l a  p r e s q u ' î l e  du C a p  V e r t  
( P e t i t e  Côte).  Sa f i n a l i t é  es t  l a  recherche des f ac t eu r s  du sédiment sus- 
cep t ib l e s  d '  in f luencer  l a  r é p a r t i t i o n  des populat ions benthiques - C e t t e  
recherche , au moyen d'  une analyse appropriée des correspondances, sera 
r é a l i s é e  ultérieurement.  On se bornera donc à présen te r  i c i  les caractères 
pr incipaux du sédiment e t  les remarques q u ' i l s  appel len t .  

(1967) , MASSE (1968) I EOMAIN (1977a, 1977b) , RIFFAULT (19801, l e  BRGM (1974) o 
Ils s o n t  en partie exposés de façon succinte  dans l e  document synthét ique 
de RUFFMAN e t  a l  (1977). 

d ' i nd ica t ions  excepté s u r  l a  zone l i t t o r a l e  de Bargny d Toubab-Dialao 
(marigot de l a  Nougouma). L'analyse sédimentologique des matériaux meubles 
du p l a t eau  cont inenta l  dans l a  région de l a  P e t i t e  Côte commence vé r i t a -  
blement avec l e  t r a v a i l  de MASSE réalisé s u r  ,trois r a d i a l e s  échant i l lonnées 
de l a  cô te  aux fonds de 200 m e t  sur aes prélèvements de l a  ba ie  de Gorée 
e t  de l a  zone l i t to ra le  depuis Yoff jusqu 'à  Mbour. En t o u t ,  75 courbes 
granulométriques s o n t  présentées .  L 'auteur  s 'es t  f i x é  comme o b j e t  p r i n c i p a l  
de ses recherches l a  d é f i n i t i o n  des types sédimentaires en fonct ion de l e u r s  
cons t i t uan t s  dont l a  composante biogène es t  minutieusement analysée. S ix  
ensembles SOnt--déeritg dont la r é p a r t i t i o n  correspond d un échelonnement 

D e s  t ravaux an té r i eu r s  dans c e t t e  région ont  été présentés  pa r  DEMOLILIN 

L' é tude d g  DEMOULIN, essent ie l lement  géomorphologique I apporte peu 

bathymétrique : 
- Bns&rhble 
- Ensemble 
- Ensemble 
- Ensemble. 
- Ensemble 
- Ensemble 
L'étude de 

l i t t o r a l  (plage e t  avant-côte) 
pré-littoral ( jusqu 'à  30-35 m) 
des  sables roux 2 Bryozoaires ( ju squ ' à  50-55 m) 
des  sables .glauconieux ( jusqu 'à  90-100 m) 
des  sables du l a rge  ( jusqu 'à  180 m) 
des sables à Cyclammina (haut  de l a  pente  cent inenta le ) .  
DOMAIN porte s u r  un domaine beaucoup plus vas te  que c e l u i  

é tud ié  i c i  p u i s q u ' i l  s ' é t end  à t ou te  l a  plateforme sénégalaise .  D e  ce f a i t  
le nombre d ' échan t i l l ons  dans l a  zone des écosystème c ô t i e r s  de l a  Petite 
côte ne s ' é l è v e  qu 'a  38. Conçus dans un e s p r f t  synthét ique,  les documents 
cartographiques publiés par DOMAIN f avor i sen t  une descr ip t ion  objec t ive  du 
matériau jusqu'aux fonds 5-10 m non inc lus .  Les paramètres mesurés rendent 
compte : 

-Be l a  granulométrie ( teneurs  en l u t i t e s  e t  a r é n i t e s )  
- D e  l ' importance de l a  f r ac t ion  carbonatée e t  de l'abondance des  

éléments c o q u i l l i e r s  de grande dimension 
Dans son m é m o i r e  de thèse  en f in ,  RIFFAULT reprend les r é s u l t a t s  des 

travaux an té r i eu r s  m a i s  apporte une v is ion  p l u s  dynamique, donc vér i tablement  
sédimentologique, de l a  mise en p lace  du ma té r i e l  au cours des évènements 
f in iqua te rna i r e s  e t  ac tue l s .  
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1 . M O D A L I T E S  D ' E C H A N T I L L O N N A G E  

O B J E C T I F S  E T  T E C H N I Q U E S  D ' E T U D E  

Un to ta l  de 513 échant i l lons  on t  été r é c o l t é s  (carte h . t . ) s o i t  2 l a  benne 
s o i t  d l a  drague (environ 25 % pour ce de rn ie r  mode de prélèvement).  Les 
nécess i t é s  de l ' é t u d e  concoDikante de la  faune benthique impliquaient  en 
e f f e t  que l e  volume c o l l e c t é  s o i t  p l u s  important que ce que remonte géné- 
ralement l a  benne. C e t t e  d u a l i t é  de mode d'échantil lonnage n ' e s t  pas un 
inconvénient, l ' ana lyse  granulométrique modale permettant de reconnaî t re  
les mélanges sédimentaires  q u ' i l s  s o i e n t  na tu re l s ,  c 'es t -à-dire  r é a l i s é s  
au cours de l ' h i s t o i r e  sédimentaire  du sec t eu r ,  ou artificiels,c'est-à-dire 
provoqués p a r  l e  type de pré leveur  u t i l i s é .  

La  r é p a r t i t i o n  des prélèvements couvre totalement  l a  zone de O à 20 m. 
En out re ,  a u  nord du parallsle de Ngazobil (vers  14O 15N) , les échant i l lons  
on t  été r é c o l t é s  jusqu 'à  50 m de profondeur. 

Enfin t r o i s  r a d i a l e s  on t  é t é  prolongées jusqu'au rebord, respectivement 
vers 14" 35'N.,14O 15" e t  14ON. 

La d e n d t é  des prélèvements v a r i e  donc notablement. Dans l a  zone cen- 
t ra le ,  l e  pas d 'échant i l lonnage e s t  de 1,32 m n ,  s o i t  1 échan t i l l on  p a r  6 km o 

Ttms l a  côte (fonds i n f é r i e u r s  Sí 5 m) I el le  se r é d u i t  en ra i son  des d i f f i -  
cu l t é s  de navigation. Au l a r g e ,  il ne s ' a g i t  que d ' i nves t iga t ions  de re- 
connaissance générale de&tinées à éclairer l a  r econs t i t u t ion  de l a  dispo- 
s i t i o n  des  types de fond s u r  l a  plateforme externe.  

L'étude des matériaux a é té  r é a l i s é e  par granulomètrie. On a u t i l i s é  
une colonne de tamis AFNOR cor r igés .  La cor rec t ion  des mailles des tamis 
est une opérat ion e s s e n t i e l l e  qui permet d ' ob ten i r  une courbe granulométrique 
dépourvue d 'a rkéfac ts ,  condi t ion indispensable  à l ' a n a l y s e  granulométrique 
modale e 

La'granulométrie a é té  d é f i n i e  s u r  l e  matériel b r u t  simplement déba- 
rassé, p a r  tamissage à 50 pm sous l ' e a u B  d'une f r a c t i o n  pél i t ique généra- 
lement peu abondante. C e t t e  dern ière  opérat ion conduit  à c a r a c t é r i s e r  chaque 
sédiment par un ind ice  de teneur  en f r a c t i o n  i n f é r i e u r e  S 50 pm ( p e l i t e  ou 
l u t i t e )  : l ' i n d i c e  p é l i t i q u e .  Par complémentarité 5 100 % on peut ,  par c e t  
i nd ice ,  connaî t re  l a  teneur  en sable ( f r a c t i o n  supérieure  d 50 p )  : l ' i n d i c e  
arénique, C e s  va leurs ,  comme d'une manière générale tous les paramètres 
sedimentologiques on t  été publiées p a r  a i l l e u r s  (BARUSSEAU, 1984). 

médiane, d'un ind ice  de t r i a g e  e t  de l a  formule modale. 

du matériau est  p lus  g r o s s i e r  e t  50 % p lus  f in .  E l l e  f o u r n i t  une idée 
approximative de l a  t&l le  moyenne des  g r a i n s  du sédiment. 

née par l a  médiane en fou rn i s san t  une mesure de l a  d ispers ion  des t a i l l es  
des gra ins  autour de l a  va leur  cent ra le .  On a cho i s i  un paramètre simple, 
fréquemment employé dans les travaux sédimentologiques, l e  " so r t ing  index" 
de TRASK, So : 
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L'analyse de l a  courbe granulométrique conduit  à l a  d é f i n i t i o n  de l a  

La médiane, paramètre de s i t u a t i o n ,  es t  l a  dimension t e l l e  que 50 % 

L' indice  de t r i a g e  (ou hétérométr ie)  complète l ' image du sédiment don- 

1 /2  = (Q3 / QI)  

Les valeurs  Q, e t  Q3 s o n t  les ler e t  38me q u a r t i l e s ,  c ' es t -à -d i re  l e s  
ta i l les  relatives au pourcentage 25 (respectivement 75) te l les  que 25 % 
des gra ins  (respectivement 75 %) son t  p lus  p e t i t s .  

L '  analyse granulométrique modale regroupe un ensemble de techniques . 
des t inées  à m e t t r e  en évidence l e s  types granulométriques fondamentaux qui  
se composent, dans une aire donnée, pour donner naissance aux mélanges observés 
en chaque p o i n t  (BARUSSEAU, 1973). 



Le c l imat  de dépôt d'un sédiment peut  ê t r e  dé f in i  comme l'ensemble des 
r e l a t i o n s  q u i  s ' é t a b l i s s e n t  e n t r e  les agents suscept ib les  d ' en t r a îne r  l a  
mise en p lace  des p a r t i c u l e s  (agents  du t r anspor t  e t  du dépôt : houles, 
courants) e t  les carac tè res  de l a  sédimentation (nature  e t  forme des p a r t i -  
cu les ,  taux de sédimentation).  L'hypothèse fondamentale es t  a l o r s  l a  su ivante  : 
un climat de dépôt donné en t ra îne  l a  formation d'un assemblage granulométrique 
dont l a  d i s t r i b u t i o n  es t  unimodale ; l a  courbe de fréquence ca rac t é r i s t i que  
es t  une courbe en cloche p lus  ou moins symétrique que par  analogie avec l a  
coùrbe en cloche p lus  ou moins symétrique que par  analogie avec l a  courbe 
de Gauss on appel le  l a  courbe gaussienne (gaussoide s e r a i t  p lus  c o r r e c t ) .  

Au de là  de son dépôt (c'est-à-dire de l ' immobil isat ion en un po in t  du 
fond subaquatique) l a  p a r t i c u l e  es t  soumise à des fac teurs  capables de l ' i n -  
corporer aux matériaux p réex i s t an t s .  Ce  brassage v e r t i c a l  e s t  r é a l i s é  avec 
p lus  ou moins d ' i t e n s i t é  par l ' a c t i o n  des êtres vivants  de l'endofaune 
(bioturbat ion)  e t  de c e r t a i n s  agents hydrodynamiques (houles, courants 1 . Un 

sédiment '  de s t r u c t u r e  granulométrique gaussienne pourra donc s e  mélanger à 
un sédiment pré-ex is tan t  de s t r u c t u r e  ident ique ( m i s  en place dans l e  même 
climat de dépôt) ou d i f f e r e n t e  (changement de cl imat  de dépôt) Dans ce 
de rn ie r  cas l a  représentat ion granulométrique du mélange fera appara î t re .  l a  
jux tapos i t ion  graphique de deux (ou p lus ieurs )  gaussiennes, a i sées  2 d i s t i n -  
guer. 

L'analyse granulométrique modale comprend les étapes suivantes  : 
- Ecr i ture  des formules modales : chaque population granulométrique e s t  

ca rac t é r i s ée  par son mode (dimension des gra ins  l e s  p lus  f réquents)  e t  p a r  
son pourcentage dans l e  mélange ; 

- S t a t i s t i q u e  des modes : dénombrement cumulatif de tou tes  l e s  va leurs  
modales recensées ; on cherche pa r  exemple tou te s  les valeurs  i n f é r i e u r e s  à 
t e l le  dimension pu i s  à t e l l e  a u t r e  en dé f in i s san t  un pas suffisamment serré 
pour ne pas e f f a c e r  des groupements i n t é re s san t s  (ex. : de 10 en 10 p e n t r e  
40 e t  180 pm ; de 20 en 20 p e n t r e  180 e t  300 )u" ; de 50 en 50 p jusqu 'à  
500 )un ; de 100 en 100 jusqu 'à  2 mm) ; 

- Défin i t ion  des types sédimentaires : l a  courbe représenta t ive  de l a  
s t a t i s t i q u e  des modes montre que chaque mode e n t r e  dans une catégorie  dont 
e l l e  est l ' image loca le  (au l i e u  de prélèvement) o Chaque categorie  repré- 
s en te  un type sédimentaire d é f i n i  par un numéro, une l e t t r e  ou une expres- 
s ion l i t t é r a l e  o 

- Cartographie des types sédimentaires : en chaque po in t  de prélèvement 
on note  l a  présence d'tin type sédimentaire donné e t  le  pourcentage corres- 
pondant (LONG, 1975). Pour chaque type sédimentaire l a  c a r t e  indique les 
courbes d ' i so t eneur  e t  les sec teurs  o Ù  l e  type e s t  absent.  Un même pré- 
lèvement peut  être porté sur p lus i eu r s  ca r t e s  s ' i l  r é s u l t e  du mélange de 
p l u s i e u r s  types sédimentaires (sédiments polymodaux) La  d i s t r i b u t i o n  car- 
tographique est  i n t e r p r é t é e  en fonct ion des éléments géographiques, morpholo- 
giques,  courantologiques, paléogéographiques ou biologiques disponibles .  

l a  teneur  en carbonates ( su r tou t  des éléments c o q u i l l i e r s )  par déca lc i f i -  
ca t ion  e t  pesées d i f f é r e n t i e l l e s .  

Enfin, l ' ana lyse  sédimentologique es t  complétée p a r  une évaluat ion de 

2 .  P R E S E N T A T I O N  D E S  R E S U L T a T S  

E T  D I S C U S S I O N  

Les r é s u l t a t s  son t  présentés  sous forme de c a r t e s  de r é p a r t i t i o n  donnant 
l a  na ture  du sédiment : d i s t r i b u t i o n  des p é l i t e s  ( f i g .  1 )  e t  d i s t r i b u t i o n  des 
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carbonates ( f i g .  3) e t  ses carac tè res  granulométriques : c a r t e  des médianes 
( f i g .  4) ,  d i s t r ibu t ion  de l ' i n d i c e  d 'hétérométrie ( f i g .  5 ) ,  r é p a r t i t i o n  des 
types sédimentaires ( f i g .  6, 7 ,  8 e t  9 ) .  

2.9. REPARTITION DES PELITES ( f i g .  1) 

L e s  p é l i t e s  sont  peu abondantes s u r  l a  plateforme de l a  " P e t i t e  Côte". 
I1 e s t  nécessaire  de rassembler tou tes  les teneurs supérieures  à 5 % seu- 
lement pour qu'apparaisse une d i s t r ibu t ion  s i g n i f i c a t i v e .  C e t t e  r a r e t é  con- 
firme l 'observa t ion  de MASSE (1968) mais semble en contradict ion avec L e s  
r é s u l t a t s  f igurés  par  DOMAIN (1977). En r é a l i t é ,  il f a u t  no ter  que cet 
auteur a u t i l i s é  une limite des p é l i t e s  supérieure (63  p au l i e u  de 50 p) 
à c e l l e  q u i  f u t  employée i c i .  Une f r ac t ion  rapportée aux sab les  dans c e t t e  
étude e s t  donc ra t tachée  aux p é l i t e s  dans c e l l e  de DOMAIN. 

Ce  qu i  e s t  ce r t a in ,  c 'est  l a  f a i b l e  proportion de l a  f r ac t ion  argi-  
leuse (matériaux < 2 )un). On peut  donc présumer que l a  teneur en matière 
organique, qu i  se f i x e  préférent ie l lement  s u r  l e s  a r g i l e s  d o i t  &tre basse,  
Ce  fac teur  es t  peu favorable au développement d'une endofaune r i che ,  notam- 
ment en invertébrés  à corps mou. 

t re  avec quelque abondance (5 à 20 ?sr exceptionnellement jusqu'à 40 %) 
dans 3 sec teurs  : 

- zone nord 
- l 'avant-côte ,  de Mbour à Palmarin, de façon discontinue 
- l e  débouché du Saloum 
Dans l e  secteur nord, les p é l i t e s  sont  r épa r t i e s  en deux taches de 

La d i s t r i b u t i o n  des péli tes es t  par t icul ièrement  simple. On les rencon- 

la rge  extension ; l ' une  est  a b r i t é e  par  l a  baie  de Gorée q u ' e l l e  déborde 
cependant de manière nobable ; l ' a u t r e  se développe au la rge  de Popenguine, 

Dans l a  p a r t i e  intermédiaire  de l a  zone étudiée,  les p e l i t e s  forment 
des a i r e s  faiblement étendues mais pa r fo i s  relativement r iches  jusqu' à 40 %) . 
La présence de €or tes  i r r é g u l a r i t é s  topographiques liées aux bancs rocheux 
de l a  région de Mbour e t  J o a l  en es t  certainement responsable. Les tombants 
e t  escarpements rocheux engendrent des a b r i s  e t  des pièges sédimentaires 
suscept ib les  de conserver les f r ac t ions  f ines  

modalités de son colmatage r é c e n t  (depuis 5 500 ans environ) sont  2 l ' o r i -  
gine d'un épandage f i n  en pos i t i on  de "vasière'fl prodel ta ique.  

Tout Ei f a i t  au sud, l e  débouché du Golfe nouakchottien du Saloum e t  les 

2.2, REPBRTITION DES CARBONATES ( f i g .  2) 

Les sédiments de l a  plateforme au sud de Dakar son t  en général  fortement 
carbonatés. La teneur n ' e s t  i n fé r i eu re  à 25 % qu'au l a rge  de l a  f lèche  de 
Sangomar e t  dans un p e t i t  nombre de sec teurs  au Nord (Rufisque, Bargny, 
Yenne, Popenguine). Par tout  a i l l e u r s ,  les débr i s  de nature  carbonatée sont  
abondants, d 'o r ig ine  essent ie l lement  organique. I1 s ' a g i t  de tests e n t i e r s  
ou de fragments de coqui l les  de mollusques, d ' a r t i c l e s  de carapaces de 
balanes, de débris  de bryozoaires,  d'échinodermes, d 'a lgues c a l c a i r e s ,  de 
po lyp ié r i t e s  ou de fragments de murai l les  de coelentérés ,  p lus  rarement de 
crustacés  (MASSE, 1968). 

carbonatée biogène : 
Quelques sec teurs  se d is t inguent  par  l'abondance de l a  f r ac t ion  

- l a  zone p r é l i t t o r a l e  
- l a  plateforme externe 
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Les p e t i t s  pointements rocheux ( B e l  A i r ,  Thiaroye, Mbao, Rufisque, Bargny) 
a i n s i  que l a  zone préli t torale (fonds de 7 à 10 m) sont  fréquemment carac- 
térisés p a r  des teneurs  é levées  en carbonates (plus  de 75 % ) .  La r e l a t i o n  
semble devoir s ' exp l ique r  par l a  fréquente i r r é g u l a r i t é  des fonds dans ce 
domaine. La présence des substrats durs en r e l i e f  en t ra ine  un accroissement 
de l a  turbulence donc probablement une augmentation du f l u x  de n u t r i e n t s  
(oxygène, p a r t i c u l e s  a l imenta i res )  favorables à l'abondance des organismes 
dont les restes s'accumulent au p ied  des masses rocheuses. 

rocheux de Mbour e t  Joa l ,  sans aucun doute pour les m e m e s  ra isons.  

ex te rne  s ' i n t e r p o s e  une bande, e n t r e  15 e t  40 m environ, où les teneurs  s o n t  
en gént5ral p lus  f a ib l e s .  C e t t e  bande es t  tou te fo i s  entrecoupée de sec teurs  
t ransversaux oÙ s ' é l è v e  la  proportion des carbonates. C e l a  se produi t  no- 
tamment au l a rge  des régions productives que sont  les hauts-fonds p r é l i t t o -  
r a u .  La r e l a t i o n  n ' e s t  cependant pas n e t t e  au l a rge  du sec t eu r  Mbour-Joal. 

t i o n  longi tudina le  ; i l s  s o n t p a r t o u t  abondants sauf s u r  les fonds de 80 à 
100 m ( c ' e s t  l a  zone des sables glauconieux de MASSE). 

Le  phénomène est  également très développé au niveau des grands plateaux 

Entre  'ces carbonates p r é l i t t o r a u x  abondants e t  ceux de l a  plateforme 

Au niveau de l a  plateforme externe,  les carbonates adoptent une disposi-  

2.3 e LES CARACTERES GRANULOMETRIQUES GENERAUX 

2.3.1. Dis t r ibu t ion  des. médianes ( f i g .  3) 

Les médianes granulométriques opposent des domaines o Ù  l e  sédiment es t  
g ross i e r  (md & 0 ,5  mm) e t  des sec teurs  OÙ il s ' a f f i n e  (md 4 0,3 mm) . Ces 
de rn ie r s  se l o c a l i s e n t  : 

- Au niveau du l i t t o r a l  
- Dans l a  région sud, au la rge  de l a  f lèche  de Sangomar 
- Sur l a  plateforme moyenne e t  externe,  a u  delà de l a  l i gne  des 20 m. 
Les  médianes élevées  semblent très l i é e s  aux carbonates b ioc l a s t iques  

de l a  zone p r é l i t t o r a l e  ; par contre  ceux de l a  plateforme externe n 'accrois-  
s e n t  p lus  l a  dimension moyenne des matériaux. 

I1 y a l i e u  de s ' i n t e r r o g e r  s u r  cette p a r t i c u l a r i t é .  La f i nes se  des car- 
bonates de l a  marge e x t e m e  est-elle due : 

- A une d i f fé rence  dans les tests i n i t i a u x  impliquant un mode de frag- 
mentation spéc i f ique  , producteur de débr i s  p lus  pet i ts .  

- A u x  processus de fragmentation eux-mêmes 
- A un t r i a g e  hydrodynamique dont il f a u d r a i t  alors d i s c u t e r  le  carac- 

Sur ce de rn ie r  po in t ,  t rois  arguments permettent d ' o r i e n t e r  le  choix : 
tère ac tue l  ou ancien ? 

d'une par t  l'abondance des  éléments glauconieux dans c e r t a i n s  sables de l a  
marge ex terne ,  l a  g l aucon i t i s a t ion  impliquant en e f f e t  une évolut ion dia- 
génétique de durée notable  ; d ' a u t r e  p a r t ,  dans les sables f i n s  glauconieux, 
l ' e x i s t e n c e  de déb r i s  de balanes. usés biologiquement (MASSE, 1968) que 
l ' a u t e u r  rapporte  à des "rel iques"  qua terna i res  ; enf in ,  p lus  au l a rge  
encore , l ' e x i s t e n c e  de sediments considérés comme l e s  témoins d 'un stock 
ancien (MASSE, 1968). S ' i l  y a donc t r i a g e  hydrodynamique, il semble ne 
pouvoir q u ' ê t r e  ancien, c 'est-à-dire contemporain d'un s tade  de remontée 
de l a  mer au cours de l a  dern ière  t ransgression g lac ioeus ta t ique .  

La  diminution de l a  médiane s u r  l a  plateforme moyenne e t  externe es t  
accompagnée d'un c e r t a i n  nombre de modifications de l a  composition des s tocks  
b ioc las t iques  (MASSE, i b i d . ) .  Parmi ce l l e s -c i ,  l a  p lus  s i g n i f i c a t i v e  semble 
être l a  d i s p a r i t i o n  rapide des débr i s  de balanes Z part i r  des fonds de 20 m. 

mesure, d ' a lgues  c a l c a i r e s  e t  de coelentér6sI  compensent c e t t e  défect ion e t  
Les  fragments de lamellibranches,  de bryozoaires e t ,  dans une moindre 
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l ' o n  peut  penser  que cette s u b s t i t u t i o n  explique l e  changement perçu dans l a  
dimension des  débris q u ' i l s  fourn issent .  L 'expl ica t ion  de ce mode d i f f é r e n t  
de fragmentation p o u r r a i t  résider dans l a  s t r u c t u r e  des plaques de l a  cara- 
pace des balanes '. La présence des canaux in t e rnes  l e u r  confèrent en e f f e t  
légéreté et  s o l i d i t é  ce q u i  l e u r  assure  une meil leure  r é s i s t ance  à l ' é c r a -  
sement e t  2 l a  rupture.  En outrei .  face aux ac t ions  ca r i an te s  des microor- 
ganismes, il es t  poss ib l e  que l a  r e l a t i v e  minceur de cette s t r u c t u r e  alvéo- 
la i re  ne s o i t  pas propice à l e u r  développement. C e t t e  hypothèse d e v r a i t  être 
v é r i f i é e  par des spécialistes. Par  a i l l e u r s ,  l e s  processus de fragmentation 
qui in te rv iennent  au de l à  de 20 m s u r  l e s  débr i s  c o q u i l l i e r s  sont  peut  être 
d i f f é r e n t s  de ceux qu i  a f f e c t e n t  la  région de l a  plateforme oÙ abondent les 
débr i s  de balanes.  

Sangomar t rouvent  l e u r  o r ig ine  dans l a  f a i b l e  teneur  en carbonates des 
sédiments de cette zone. La même  exp l i ca t ion  vaut  probablement pour les 
sables de la  zone littorale. Dans cette dern ière ,  les p a r t i c u l e s  b ioc las t iques  
sont ,  en r a i son  de l e u r  formel aisément mobilisées par l ' i n t e n s i t é  des fac- 
t e u r s  hydro-dynamiques e t  on peu t  présumer q u ' e l l e s  s o n t  en grande par t ie  
éliminées de cette zone. 

Les f a i b l e s  va leurs  de l a  médiane observées au l a rge  de l a  f lèche  de 

Deux po in t s  mér i ten t  donc d ' ê t r e  soulignés.  
- Les  carbonates b ioc l a s t iques  de l a  plateforme i n t e r n e  (fonds de moins 

de 20 m) déterminent quand i l s  son t  abondants une p l u s  grande g r o s s i è r e t é  
du sédkment. 

une augmentation de l a  t a i l l e  des  matériaux au-delà de 20 m de profondeur, 
- Les f o r t e s  teneurs  en débr i s  biogènes carbonatés n ' en t r a inen t  pas 

2.3.2. Dis t r ibu t ion  de l ' i n d i c e  d 'hétérométr ie  ( f i g .  4) 
La courbe de fréquence des va leurs  de So f a i t  apparaître deux profon- 

des coupures ; l ' u n e  vers  So = 1,45, l ' a u t r e  vers  So = 2 , O O .  C e s  deux l i m i -  
tes o n t  été u t i l i s é e s  pour car tographier  les va leurs  de l ' i n d i c e .  

peu f réquents  e t  s 'observent généralement en l i a i s o n  avec les carbonates 
b ioc l a s t iques  m a i s  l a  r e l a t i o n  est  p lus  évidente s i  on prend en considéra- 
t i o n  l'ensemble des sédiments médiocrement triés ( 2  > So >/ 1,45) 

Les sédiments b ien  t r iés  (So < 1,45) appara issent  dans 3 sec t eu r s  : au 
l a rge  de l a  f lèche  de Sangomar où l 'unité des "sables du Saloum" est a i n s i  
de mieux en mieux caractérisée ; au Nord dans l a  ba i e  de Gorée o Ù  une e n t i t é  
des "sables de Gorée'' semble également avoi r  des caractères spéc i f iques  ; au 
l a rge  de Popenguine e t  Mbour, l a  présence de sables bien classés s ' expl ique  
essent ie l lement  par l a  réduct ion d'une des composantes des sédiments de l a  
plateforme, l a  f r a c t i o n  carbonatée des sables g r o s s i e r s  IV-V ( f i g .  91, La 
r e l a t i o n  d i r e c t e  avec les carbonates es t  donc encore confirmée. 

L e s  sédiments m a l  triés (hétérométriques ; So)/ 2) son t  re la t ivement  

2,4. L'ANALYSE GRANULoMETRIQUE MODALE 

Le  p l a t eau  con t inen ta l  sénégala i s  au sud de l a  p r e s q u ' î l e  du Cap-Vert 
montre des sédiments oÙ se juxtaposent c inq  populat ions granulometriques 
qu i  regroupent respectivement les va leurs  modales suivantes  : 

- Type I (sablons) : 40 à 105 p 
- Type II (sables f i n s )  : 105 à 175 p 
- 'Type III (sables moyens) : 175 à 500 p 
- Type I V  (sables g r o s s i e r s  A) : 500 à 1750 p - Type V (sables g r o s s i e r s  B) : > à 1750 p 
Les sablons,  les sab le s  f i n s  e t  les sab le s  moyens son t  des populat ions 

d é t r i t i q u e s  essent ie l lement  quartzeuses.  Le type II est  cons t i t ué  de quar tz  
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c l a i r s ,  les g ra ins  roux ne formant que moins de 10 % du s tock.  La surface 
des gra ins  révè le  des t r a c e s  d'ancienne é o l i s a t i o n  m a i s  l a  r ep r i se  aquatique 
est  l a  dern ière  marque laissée pa r  l e  milieu. Les carbonates y sont  cons t i t ués  
p a r  de r a r e s  débr i s  c o q u i l l i e r s  blancs très usés ; il y a peu de foraminifères  
e t  d 'ostracodesl  aucun a r t i c l e  de balanes.  Les types I e t  II son t  en quas i  
t o t a l i t é  quartzeux;en ra i son  de l a  f a i b l e  t a i l l e  des gra ins ,  peu d 'observat ions 
son t  poss ib les  à l a  b inocula i re .  

Les sables de type IV (sables g ross i e r s  A) cons t i tuent  une population 
très c a r a c t é r i s t i q u e  e t  aisément reconnaissable s u r  les documents granulo- 
métriques. I1 s ' a g i t  d'un segment t r è s  l i n é a i r e  compris e n t r e  400 e t  1000 à 
1100 pn (les modes les p lus  f réquents  sont  e n t r e  0,5 e t  1 mm). 

A l a  b inocula i re ,  ce type se révële  presque entièrement cons t i tué  de 
débr i s  c o q u i l l i e r s .  La s t r u c t u r e  granulométrique est  étonnamment m a l  triée. 
C e  cons t i t uan t  n ' a  subi aucun e f f e t  de classement hydrodynamique. On peut  
en déduire q u ' i l  s ' a g i t  d'une population autochtone b ioc las t ique ,  i s sue  
d'une fragmentation s u r  p lace  d '  éléments p lus  g ross i e r s .  

Il s ' a g i t  d'une population de gros éléments b ioc las t iques .  Bien que d i s t i n c t s  
des sab le s  g r o s s i e r s  A par l e u r  composition granulométrique, il est  c l a i r  
que l e s  deux composanis on t  e n t r e  eux des r e l a t i o n s  génétiques évidentes.  
A cet égard on peu t  assurer que l e  type I V  r é s u l t e  de l a  dégradation des 
616ments p ré sen t s  dans les sables g ross i e r s  B. Néanmoins, l a  cause profonde 
de l e u r  d i f f é renc ia t ion  n ' a  pas é t é  élucidée.  Dans l a  représentat ion carto- 

Quant au type V, il est peu fréquent  (moins de 4,5 % des prélèvements).  

. graphique des types sédimentaires,  I V  e t  V o n t  é t é  regroupés. 

2.4.1. Répar t i t ion  géographique du type I ( f ig .  5 )  

En fonct ion des pourcentages contenus dans le  sédiment, l a  carte d ' i so-  
teneur  f a i t  apparaPtre les zones où se concentrent majoritairement les 
sablons : 

de Gorée e t ,  à un moindre t i t r e  mais s u r  une vas te  étendue, au la rge  de 
- Dans le s e c t e u r  nord avec une i m p o r t a t e  p a r t i c i p a t i o n  dans l a  baie 

Pópenguine . I 

- Sur l a  plateforme externe avec une d i s t r i b u t i o n  non p lus  zonale m a i s  

Bien que faiblement échant i l lonnés au niveau des r ad ia l e s  de reconnais- 
méridienne c'est-à-dire l iée i c i  à l a  profondeur. 

sance EW, les sablons du l a rge  se rencontrent  généralement au niveau de l a  
zone des sables f i n s  glauconieux de MASSE. Notons q u ' i l s  ne sont  pas accom- 
pagnés de péli tes abondantes ( f i g .  2 ) .  

L e s  sablons de l a  baie de Gorée se l o c a l i s e n t  dans un sec t eu r  r e l a t ive -  
ment abrité oh l a  concentration hydrodynamique es t  a i sée  (MASSE, 1968 ; 
RIFFAULT, 1980). Quelle es t  l ' o r i g i n e  de l 'apport ? I1 convient de remarquer 
d 'abord l'étraite cor ré l a t ion  avec les pél i tes  dans ce sec teur .  Quelques 
observat ions faites au r ivage (DIALLO, 1982) montrent également que les 
pentes  des plages dans ce sec t eu r  ne son t  pas en équ i l ib re  avec l a  pente 
n a t u r e l l e  de t a l u s  correspondant à des matériaux de cette dimension. C e l a  
prouve que c e t t e  région est soumise à un apport  f i n  constant  e t  abondant. 
Un s e u l  f a c t e u r  peut  être évoqué en l 'absence d'une dér ive l i t torale  s ign i -  
f i c a t i v e  e t  d'apports f l u v i a t i l e s  : l e  t r anspor t  éo l ien  s o i t  sous l a  forme 
de brumes sèches,  s o i t  sous forme de matériaux en s a l t a t i o n  r e p r i s  des dunes 
proches par l ' a c t i o n  des a l i z é s .  

La  quest ion de l a  d i scon t inu i t é  de la  r é p a r t i t i o n  des sablons e n t r e  O 
e t  50 m au l a rge  du s e c t e u r  Yenne-Popenguine n ' e s t  pas é c l a i r c i e .  Dans 
c e t t e  zone dominent les sables moyens dont on ve r ra  q u ' i l s  ne son t  pas 
ac tue ls .  Deux hypothèses peuvent ê t r e  avancées : 

s a n t  des composantes de courant normales 2 l a  pente des fonds (Em-WSW). D e  
te ls  courants son t  poss ib l e s  en période d'upwelling a c t i f  (TOURE, com. pe r s . )  

a.- Le dépôt es t  entravé par  un régime hydrodynamique l o c a l  in t rodui -  



b.- L 'apport  se réparti t  de p a r t  e t  d ' au t r e  d'un axe morphologique. Rien 
dans l a  topographie ne permet de sou ten i r  ce second p o i n t  de vue. En l 'absence 
de p lus  amples d é t a i l s  s u r  ce p o i n t  ( levés  bathymétriques p r é c i s ,  observat ions 
en t é l év i s ion  sous-marine), on e s t  enc l in  à l u i  préférer l a  première i n t e r -  
p r é t a t i o n  dont il f a u d r a i t  cependant é tayer  l 'argumentation par des mesures 
de courants.  

2.4.2. Répar t i t ion  qéographique du type II ( f i g .  6 )  

La r é p a r t i t i o n  des sables f i n s  est  par t icu l iè rement  discont inue sauf  au 
niveau de l a  plage a c t u e l l e  o Ù  le  type es t  uniformément représenté  s i  l ' o n  
excepte une v a r i a b i l i t é  s a i sonn iè re  (DIALLO, 1982) qu i  peut  localement e t  
momentanément f a i r e  d i s p a r a î t r e  ce type sédimentaire du p r o f i l  de la  plage 
sous l ' i n f luence  des houles d 'hivernage (BARUSSEAU, 1980 ; SOGREAH, 1981). 

Malgré ce ca rac t è re  d i s j o i n t ,  l a  nappe des sables f i n s  es t  clairement 
posi t ionnée,  en fonct ion de l a  bathymétrie,  à c e r t a i n s  niveaux p a r t i c u l i e r s  : 
45-55 m ; 15 20 m ; vers  10 m. C e t t e  l o c a l i s a t i o n  n ' e s t  pas  due au hasard 
m a i s  correspond aux s t ades  de stationnement de l a  mer au cours de l a  remontée 
pos tg l ac i a i r e .  Les épisodes de ralent issement  de l a  t ransgress ion  o n t  permis 
en un temps relat ivement  cour t  (quelques centaines  d 'années) ,  l ' é l a b o r a t i o n  
d'un cordon l i t t o r a l  éventuellement équipé de massifs dunaires  p lus  ou moins 
importants dont l a  submersion u l t é r i e u r e  a laissé néanmoins s u b s i s t e r  des 

. traces manifestes.  
Le type II es t  donc, a u s s i  b i en  dans le  passé récent  que dans l ' a c t u e l p  

l e  témoin des  l i gnes  de rivage. A c e t  égard il serait i n t é r e s s a n t  de recher- 
cher systématiquement à ce niveau des ind ices  d ' i lméni te  analogues d ceux 
qui correspondent aux placers dé jà  exp lo i t é s  s u r  le  l i t t o r a l  a c t u e l  (BACOU 
e t  HEBRARD, 1958). 

Sur l a  ligne des 50 m, DOMAIN a car tographié  un ensemble continu d 'af-  
fleurements rocheux dont MASSE a v a i t  remarqué q u ' i l s  i ndu i sa i en t  un r e s sau t  
topographique dans les p r o f i l s  à l 'échosondeur. La con t inu i t é  de ces a f f leu-  
rements ne nous paraî t  pas assurée m a i s  il est par contre  c e r t a i n  que l'arma- 
t u r e  de ce r e l i e f  est une série de grés  de plage (beach-rocks) dont p l u s i e u r s  
échant i l lons  on t  été remontés e t  s o n t  en cours d 'é tude (DIOUF, 1984) 

On peu t  présumer qu'au cours de l a  remontée du niveau de l a  m e r ,  un système 
de f lèches  l i t torales  success ives  se son t  translatées au f u r  e t  d mesure 
de l a  t ransgression ba layant  l ' e space  compris e n t r e  7 m e t  l a  cô te  ac tue l l e .  
La f lèche  de Sangomar représente  l a  d e m i g r e  en da te  de ces  f l èches  succes- 
s ives .  

Signalons en f in  l ' ex t ens ion  du type II au Large de l a  f lèche  de Sangomar- 

2.4.3. Répar t i t ion  du type III ( f i g .  7) 

Le type III, on l ' a  vu, es t  une population d é t r i t i q u e  essent ie l lement  
quartzeuse donc terr igéne.  Il  es t  clair ,  d 'après  ce gu i  a été d i t  de la  sé- 
dimentation a c t u e l l e ,  que ces sables moyens ne son t  pas en é q u i l i b r e  avec le  
régime hydrodynamique q u i  prévaut  de nos jours .  

plateforme au sud du C a p - V e r t ,  avec des  teneurs  souvent supér ieures  à 75 % 
Les sec teu r s  q u i  en s o n t  totalement  dépourvus s o n t  de f a i b l e  étendue, sauf 
au niveau des hauts-fonds rocheux de &our e t  Joal. 

Les  sables moyens son t  très abondants s u r  l a  plateforme moyenne, e n t r e  
25 e t  75 m généralement. Ils s ' é t enden t  en out re ,  p lus  près  de l a  cô te ,  l e  
long de bandes t r ansve r sa l e s  de d i r e c t i o n  ENE-WSW dont l ' une  des  p lus  déve- 
loppées se s i t u e  au l a rge  de l a  Somone. Au l a rge  du d e l t a  du Saloum, une 
vas t e  aire p r é l i t t o r a l e  es t  également couverte pa r  ce type sédimentaire ,  

suggèrent que les sables moyens o n t  été m i s  en p lace  s u r  un plateau cont i -  

Le type III est, d'une manière générale ,  très bien représenté  s u r  l a  

C e t t e  o r i e n t a t i o n  e t  l a  r e l a t i o n  observée avec des réseaux f l u v i a t i l e s  
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nenta l  découvert jusqu 'à  75 m environ e t  q u ' i l s  représentent  pax conséquent 
une sédimentation fluvio-marine an tér ieure  au dern ier  évènement glacioeus- 
t a t ique .  

Des paléochenaux, car tographiés  par le  BRGM au cours d '  une reconnais- 
sance de p l ace r s  d ' i lméni te  (BRGM, 1974 ; LEGIGAN e t  a l ,  1984) marquent l a  
pos i t i on  de c e r t a i n s  de ces systèmes f l u v i a t i l e s  r ég res s i f s ,  notamment au 
l a rge  de Popenguine. 

La vas te  r é p a r t i t i o n  du type montre que les s t r u c t u r e s  sédimentaires 
é laborées  à cette occasion (cordons dunaires e t  paléoval lées)  on t  é t é  ensu i t e  
largement é t a l é e s  s u r  l'ensemble de l a  plateforme. 

2.4.4. Répar t i t ion  géographique des sables g ross i e r s  ( f i g .  8 )  

La r é p a r t i t i o n  des sables g ross i e r s  (type I V  e t  V) es t  t r è s  l iée au 
domaine i n f r a l i t t o r a l  e n t r e  Rufisque e t  Popenguine e t  à l a  partie supérieure  
du domaine c i r c a l i t t o r a l  au sud de cette limite. On a t t e i n t  alors le  f a c i e s  
que MASSE d é c r i t  sous l e  nom de "sables biogènes 2 débr i s  de balanes".  L'ex- 
tens ion  des  sables g ross i e r s  se r é d u i t  quand un type sédimentaire d é t r i t i q u e  
domine. I1 en est  a i n s i  au nord dans l a  zone des sablons,  au cent re  au 
niveau de tou te s  les pa léoval lées ,  où s 'observent  l e s  sables moyens, au sud 
dans l a  région des sables moyens e t  des sables f i n s  du Saloum. On peut  en 
déduire que les sab le s  g ross i e r s  accompagnent pa r tou t  les affleurements 
rocheux p r é l i t t o r a u x  non revêtus  par une accumulation sédimentaire de quelque 
o r ig ine  q u ' e l l e  s o i t .  

La na ture  carbonatée de cette nappe sédimentaire , son caractère bioclas-  
t i que  e t  sa  mise en place subautochtone admettent une expl ica t ion  ident ique 
2 celle des carbonates i n f r a l i t t o r a u x  : l a  présence de s u b s t r a t s  rocheux 
vo i s ins  favorables  au développement d'une faune testacée pourvoyeuse de 
débris organogènes. I1 s ' a g i t  très certainement d'une composante de l a  sédi- 
mentation ac tue l l e .  

C O N C L U S I O N  

Le revêtement meuble du p l a t eau  cont inenta l  sénégala i s  e n t r e  Dakar e t  
l e  parallèle de l a  Pointe de Sangomar est cons t i tué  de s e p t  un i t é s  sédimento- 
logiques ca rac t é r i s ées  généralement pa,r un type sédimentaire spécif ique.  

Les sablons de Gorée représenten t  un f a c i e s  de remaniement d 'apports  
éo l i ens  ac tue l s .  

Les sab le s  d é t r i t i q u e s  du Saloum se manifestent  sous deux f ac i e s ,  L ' u n  
r écen t  cons t i t ué  de sables f i n s ,  l ' a u t r e  p lus  ancien formé de sables moyens. 

L e s  sables b ioc la s t iques  des hauts  fonds prélittoraux sont  un élément 
a c t u e l  de l a  sédimentation ; peu déplacés, i l s  auréolen t  les zones i r régu-  
lières o Ù  a f f l e u r e n t  les roches consolidées.  

Les sables f i n s  des cordons l i t t o r a u x  submergés e t  du r ivage ac tue l  
r e f l è t e n t  l a  pos i t i on  de t r a i t s  de cô te  success i f s  momentanément f i x é s  au 
cours des événements t r a n s g r e s s i f s  pos tg l ac i a i r e s .  

cons t i t uen t  un des composants fondamentaux de l a  sédimentation dans l a  région. 
Mis en p lace  au cours du qua terna i re ,  peut-être  pendant l e  cycle glacioeus- 
t a t i q u e  qui précède l a  régress ion  ogolienne, l e u r  remaniement u l t é r i e u r ,  
sans e f f a c e r  cependant les domaines paléogéographiques où i ls  se sont  déposés, 
les a é t a l é s  s u r  presque tou te  l a  plateforme. 

Les sables d é t r i t i q u e s  de l a  plateforme moyenne e t  des pa léoval lées  

Les sables b ioc las t iques  de l a  plateforme externe son t  d i s t ingués  pa r  
l a  r é p a r t i t i o n  des carbonates qu i  soul ignent  l ' ex i s t ence  d'  une abondante 
f r a c t i o n  organogène au-delà de l a  l i gne  des 50 m. ~e maque d' informations 
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var i ées  s u r  c e t t e  un i t é  peu échant i l lonnée ne permet pas d ' i n t e r p r é t e r  ce type 
sédimentaire.  

Les sablons du l a rge  n ' o n t  pas  é t é  non p lus  suffisamment rencontrés ,  
f au te  de prélèvements s e r r é s  s u r  l a  plateforme externe.  I1 e s t  t ou te fo i s  
poss ib l e  de les a s s imi l e r  aux "sables  glauconieux" de MASSE dont i l s  présen- 
t e n t  l a  s i t u a t i o n .  
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