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Ce àgf ic i r  pluviom6trigue a de nuitiples incidences sur le nilieu : 
d6f lstiozl bolienna, décroissance des d 6 3 i t s  d e  rivf%res ., iyypersalinif6 du 

' fleuve (salinit6 ddpaesanr 150' X d'aprzs Pzghs, f986),  surselure des zone8 de 
tanaesl 
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F i g . 6 :  Profils bathymetriques e n t r e  'l'embouchure et AdBane. 
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I 
L a  profondeur maximale moyeríe de l'ordre de 12 m 08 aval de Ziguin- 

chor dininue j uoqu' 2 7 8, m entre 'Ziguinchor e t  Adgano. .' Elle diminue encore 

au-de'la d'ddéane p o u  i L 2  permettre l a  navigation qu'aux embarcations avec un 

trks f a i b l e  t i r a n t  d'eau. 
, 

Le fleuve donec la  la rgeur  a t t e i n ¿  5 km au niveau de l a  p o i n t e \ S t  

Georges se rétrécit e n t r e  l a  s t a t i o n  11 e t  Z5guinchor (0,6 km) pour s ' é l a r g i r  

2 nouveau e n s u i t e  (5,s km B AdBane), 

Les fosses les plus pmfondes se sitz:ent entre D j o g d  e t  Ziguinchor 

dans l e s  zones de rztrecissement du chenal : 18 m 2 l a  s t a t i o n  1, 22 m au 
i droi t  de l a  Pointe Obac, 19 m au niveau de l a  s t a t i o n  12. En amont d'Ad&", 

des prof i l s  b a t h y d t r i q u e s  relev6s B p a r t i r  d'une embarcation 1Sggre (Debenay 

1984) mont'rent une profondeur maximm d e  7 m en amont de Diattdcounda. 

SEVTMENTU 1 OGI E 

.1 - Mode de pr6lSvement' e t  d'analyse 

Au cours des campagnes de prélèvement en 1984 e t  1985, 60 6chant i l lons 
ont 6 t E  r g c o Z t E s ,  répartis sur 18 t ransec ts  du fleuire et 5 sections du bSlon 
d'dffiniam jusqu'en amont du f u t u r  barrage anti-sel de Rabalang ( f ig .  5 ) .  Les 
prélèvements ont  Qté faits  avec.une benne de type  SIXTH-MAC I N T Y R E .  

Sur chaque échant i l lon ,  nous avons procédg B l a  séparat ion des 4 clas- 

'ses granulom6triques : graviers ,  sables, s i l t s  e t  a r g i l e s ,  après dgtermination 

de l a  teneur en eau (sgchage 2 1'Qtuve) e t  de l a  teneur  en matières organiques 

(par attaque 8 l'eau oxygén6e). La  s,$paration des sables et des graviers  s ' e s t  

f a i t e  sur tamis de 0,5 m a  et 2 sum, e t  pour les a r g i l e s  nous avons u t i l i s é  une 

méthode densimgtrique (p ipe t t e  Andreasen) . Les f r ac t ions  sableuses ont f a i t  

l ' o b j e t  d'une analyse granulom6trique complkte SUY colonne de tamis AFNOR. 

L'attaque l ' e au  oxygénée a permis d e  déterminer l a  teneur en matière 

organique de chaque dchant i l lon.  Le..taux.de C03Ca a éte calculé avec un cal- 
cimztre Bernard. 

< 

La phase arg i leuse  a dt6 ' é tudiée .avec l e  diffractomstre  RX RIGAKU du 
l abora to i re  de géologie de 1'ORSTOM de' Dakar. 
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2 - Les principaux f ac ies  
t .  

Les sédiments sont généralement vaseux,tplus ou moins r iches  en sa- 
l 

bles ,  en ,débris c o q u i l l i e r s ,  ou en matière organique. ,On y note  p a r f o i s  l a  

présence de gravi l lons ferrugineux. I 

- Faciès sableux : il est f o r d  de 70 2 2 90 % de sab le  composé essen- 

t ie l lement  . .  ,de grains  de  quartz.  On y rencontre de nombreux débr i s  de coqu i l l e s  

su r tou t  en fond de  chenal. L e s  mindïaux lourds son t  p a r f o i s  p ré sen t s ,  I l s  sont: 

représentés  p a r  le cortège classique des minéraux t rès  r é s i s t a n t s  que' I 'm 
trouve sur l e  l i t t o r a l  ( i lméni te ,  zircon, tourmaline, r u t i l e ) .  

Ce f a c i è s  est l o c a l i s é  dans la région comprise e n t r e  l'embouchure e t  

l a  Pointe  St Georges, e t  dans les fonds de chenaux ( su r  les p r o f i l s  1 ,  2 ,  3 ,  

4, 5, 6, 8 ) .  

'- Sables vaseux 2 graviers : les sables y sont h g t & r o d t r i q u e s ,  avec 

prédominance des grains  grossiers .  L e s  grav ie r s  son t  pa r fo i s  abondants, prin- 

cipalement des gravi l lons ferrugineux de t a i l l e  centimétrique, oh y no te  bga- 
lement- l a  présence épisodique de g a l e t s  de forme a p l a t i e  de celckre e t  de 
grès.  La vase grise y e s t  sbuvent présente  sous for& de g a l b t i  m o i s .  Ce fa- 

c i è s  est l o c a l i s é  au fond du chenal sur les p r o f i l s  9 b i s ,  9 ,  l l ,  12 b i s ,  13 

et également en 16 .e t  18. 

). , * 
. .  

- Vases sabteuses b hu?tres : de couleur g r i s e ,  ces vases riches en 
sable contiennent de nombreuses coqu i l l e s ,  avec prédomini" de coqu i l l e s  

d'hu€tres. Le sable app&a€t en poches ou en p e t i t s  niveaux d i f f6 renc i6s .  Ce 

faciès Be rencontre plus par t i cu lS re r r en t  vers les bordures. 

-,Vases g r i s e s  : e l l e s  sont généralement très moiles e t  contiennent 

très peu de sable .  E l l e s  sont  cans t i t uzes  de limons f i n s ,  d ' a rg i l e s  e t  de ma- 

t i k e  organique. Seuls,  la faune et  les débris  vZgétaux forment les éldments 
grossiers .  vases peuvent etre pl.us compactes e t  on rencontre p a r f o i s  des 

amas de vase tr8s indurée de couleur p lus  bleutée, emballés dans de l a  vase 
moins cohérente. 

.Ce faci& es t  bien développd .dans les zones p l a t e s , .  peu profondes e t  

su r tou t  dans l a  par t - ie  amont. 

Il f a u t  noter que, de manière gGnErale, l a  f ine trancht! s u p e r f i c i e l l e  
de sédiments est p lus  sableuse que l a  p a r t i e  profonde, 
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3 - Analyse granulom6trique 

L e s  analys es graaulomét riques montren,t une as s ez grande 'hE t 6rog6néi t¿5 

des sédiments, qu i  son t  généralement très mal criés. La 6 d i m ' e  e s t  pa r fo i s  

i n f é r i e u r e  ?i 0;002 mm e t ' p a r f o i s  sup&rieure B 2 m ( t ab leau  des :.principaux 

r6sultlat.s d' analyse 'granulom6trique), . 
Une s é l e c t i o n  des courbes cumulatives e t  courbes de fréquences ( f ig .  

7) nous montre les principaux types de sédiments rencontrés e n t r e  1 'embouchure 

e t  Adéane, e t ' d a n s  l e  belon d'Affiniam. . .  

La f i g u r e  7a correspond aux prblsvements du profil 1 (DioguQ) e t  du 
profil 5 "(Pointe St Georges), A Djogu6 (courbe 1.2) l e  &diment est entiêre- 

ment sableux. C ' e s t .  un sable unimodal, de mode 0,250 mm, Plus en amont, a l a  

Poin te  St: Georges (courbe 5.2) l a  teneur  en p a r t i c u l e s  iafGrieures  a 0,050 mm 
a t t e in t  18 %. La courbe est plus étalée, l e  mode p r i n c i p a l  e s t  6gal B 0,180 mm. 

IL 

En f a i t ,  e n t r e  ces deux s t a t i o n s ,  ' toÙtes l es  courbes sont unimodales, 

e t . l e s  gra ins ,  dont  l a  t a i l l e  moyenne est de 0,250 mm at l'embouchure, semblent 

s ' a f f i n e r  progressivement pour a t t e i n d r e  une t a i l l e  moyenne de 0,160 rum B l a  

s t a t i o n  6. 

La f i g u r e  7b nontre les courbes granulom5triques des prglsvements s u r  

fond de chenal des p r o f i l s  9 bis el' 11. .Elles son t  beaucoup plus  $ t a l é e s  ; l e  

sédiment est moins bien classé, les  teneurs en pElites son t  f a i b l e s  e t  les 

¿?déments g r o s s i e r s  (gravillons ferrugineux e t  coqui l les)  relativement abon- 

dants (20 2 30 W ) .  Les sab le s , 'ma l  triés, présentent  des courbes de fréquences 

plurimodales. Les principaux modes sont 0,160 ri, 0,300 mm, G,600 mm. Un 'd6ca- 

lage vers les grains  grossiers zppara2t nettement de l ' ava l  vers l 'amont. 

Au niveau d'Ad6ane (fig. 7e) les sédiments sont nettement plus f in s  
(55 2. 95 % de p d l i t e s ) .  Cependant, 19 phase a rg i l euse  ( i n f é r i e u r e  3 0,002 mm) 

n ' e s t  pas dominante (15 8 25 %). Ce sont des limons f i n s  ( i n f g r i e u r s  B 0,020 

mm> qui forment l e  groupe m a j o r i t d r e  (30 2 80 Z). Les s a b l e s  su r tou t  prdsents 

en fond de chenal sont: assez mal class& ; l e  mode p r i n c i p a l  e s t  de 0,160 mm. 
D'autres mode8 sont  b i en  marquds : 0,100 m, 0,315 mm e t  0,500 mm. 

D e  manière 'générale, en milieu de chenal, dans les zones profondes, 

les sédiments sont  plus gr 'ossiers  et plus hét4rogSnes que vers les bordures, 

oh i ls  sont  nettement plus fins, dgpourvus de sables grossiers e t  de graviers. 
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Les  courbes da la f igu re  7d qui correspondelit aux p r é l h e n e n t s  du 

p r o f i l  12 au débouché du bôlon d'Affiniam i l l u s t r e n t :  bien ce phdnomène, 

Sur l e  bôlo;. d'Affiniamj les sddiments sont  plus f i n s  que dans l a  Ca- 

samance. 'On note  l'abs'ence de spbles.  gross3ers ,  et les  Bchantil lons prélevés 

s u r  les d i f fBrents  p r o f i l s  sont assez hétérogènes (fig. 7e). 

L 'échant i l lon A 4 ,  assez r i che  en p b l i t e s ,  présente  u17. sab le  b ien  trié, 

unimodal, de mode 0,150 mm, qu i  pour ra i t  avoi r  pour or ig ine  un ancien cordon 

dunaire littoral. La courbe A2 correspond 3 un sable assez mal tr ié,  plurimo- 

dal : O ,  180 m (mode pr inc ipa l )  y 0,090 mm et 0,300 mm. L 'échanri l lon 'Al  5e 

rapproche de l ' é chan t i l l on  12.1 ( f igu re  7d> avec un enrichissement en matériaux 

trës fins e t  une dodnance des sables f i n s  (nwde 0,090 mm). 

4 - Morphoscopìe des quartz 

Les grains i r r é g u l i e r s  , l u i s a n t s  ,sont nettement dominants sur 1' ensemble 

des  échantillons. Cependant, quelques gra ins  ronds mats apparaissent  dans les 

f r a c t i o n s  grossikres .  On rencontre  &galement de nom3reux grains picotés lui-  

sants, présentant  souvent des cassures conchoïdales, ce qui témoigne d'une re- 

prise par un transport hydraulique de grains qui avaient subi une phase Golien- 
ne. 

5 - MatSëre organique 

La matière organique, cons t i tuée  principalement de f i b r e s  et dgbris  

vgghtaux, e s t  dans l'ensemble re lat ivement  abondante, les teneurs  peuvenf: dé- 
passe r  20;%. I 

6 - Carbonate de calctum 

ApLBs s6parat ion des dsbris d e  coqui l les ,  les analyses de ca lc imét r ie  

donnent des teneurs  par t icul i ,è tement  f a i b l e s  ( en t r e  1 % e t  3 %). En regard de 

ces faibles teneurs  

7 - Etude des argiles 

les v a r i a t i o n s  ne  peuvent 8tre s i g n i f i c a t i v e s .  

, 

D e  manière générale,  les éléments très fins ( in f6 r i eu r s  Zr 0,002 m) 
ne cons t i tuent  en moyenne que 20 8 .25  % de l'ensemble de l a  p a r t i e  midrate 

., 
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du s'édirent,. le'maximum pouvant a t t e i n d r e  50 %; 

.Les a r g i l e s  6tudiQes au d i f  f ractomètre  s u r  les fract ion 's  i n fé r i eu res  

B 0,002 mm,. sont  bien d i f fgrenc iées .  11 s ' a g i t  principalement de k a o l i n i t e ,  

de smectkte e t  d ' í l l i t e ,  come  l e  montrent+.les d i f f rac tomèt res  de l a  figure 8. 

Les smect i tes  sont  des b i e d e l l i t e s  f e r r i f ' e r e s  deja i d e n t i f i é e s  pa r  Kalck en 

1978. 

L'analy$e semi-quantitative montre une n e t t e  pr6daminance de l a  kaol i -  

n i t e  dans les zones amont, aus s i  bien dans le chenal p r i n c i p a l  que dans l e s  
. -  

bôlons (70 X environ B AdGane e t  ;it l a  s t a t i o n  5 du bôlon d 'Aff iniam,.contre  5 

3 10 % d ' i l l i t e  e t  20 à 25 % de smect i te ) .  Vers l ' a v a l ,  l e  taux de smect i te  

augmente au détriment de l a  k a o l i n i t é  (40 B 50 % de smect i te  contre  45 B 50 % 

de k a o l i n i t e  B l a  s t a t i o n  2 d'Affiniam e t  12 du f leuve) .  

Les k a o l i n i t e s  c a r a c t é r i s e n t  l ' appor t  cont inenta l  (les f r a c t i o n s  argi-  

l euses  du "Continental terminal" sont  en e f f e t  presque exclusivement kaol in i -  

ques ) . a lo r s  que l e s  smect i tes  semblent. c a r a c t é r i s e r  l ' i n f l u e n c e  marine. Les 
mgmes observations ont  été f a i t e s  s u r  les zones de mvlgrove (Kalck, 1978). 

Elles pourraient  provenir des produi ts  d '  a l t é r a t i o n  des t e r r a i n s  secondaires 

e t  tertiaires s i t u é s  beaucoup plus au Nord, e t  t ranspor tés  par  les courants 

l i t t o r a u x ,  La prgsence de k a o l i n i t e  souvent p rgdomins t e  montre que l ' appor t  

cont inenta l  reste important: malgrs l a  f a i b l e  compétence apparente du f leuve.  

8 - Les provinces sédimentologiques 
L 

En remontant l e  cours de l a  Casamance, entre.l 'embouchure e t  AdGane, 

t r o i s  grandes a i r e s  de r é p a r t i t i o n  des sPdiments subdivisent  l e  p r o f i l  longi- 

t ud ina l  d; fleuve ( f i g .  9) : 

- l a  premihre, e n t r e  l'embouchure e t  l a  Pointe  St Georges, oh l e  taux 

de l u t i t e s  est  presque toujours  i n f g r i e u r  B 20 %, avec des sab le s  b i en  clas-  

s&, prgsentant des courbes de frgquence unimodale ; les gra ins  en majori t6  

émoussés l u i s a n t s  on t  un diamztre poycn de 0,250 m e t  i l s  sont  de plus en 

p lus  fins en remontant-vers l'amont (0,180 inm vers  l a  Pointe  St Georges). 

- l a  deuxième zone se s i t u e  e n t r e  l a  Pointe  S t  Georges e t  Ziguinchor, 

ca rac tg r i sée  p a r  des  s6diments p lus  hGt6rogènes. La granulométrie montre des 

courbes de fréquences plurimodales. Les fonds des chenaux e t  les zones Ctroi- 
tes sont  plus  riches en sab le s  g r o s s i e r s ,  déb r i s  de coqui l les  e t  grav iers  

-.. 
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(gravkllons ferrugineux), alora 'que les bordure? le' sont plus en pélites. 

- dans la troisième zone, e-ntre Ziguinchor et 'Adbane, las 616mnZs 
I 

fins dominent;'. largement. 'Les sables e t  graviers ne s o n t  bien reprdsentés que 

dans les fonds des chenaux et prgsentent: une granulomkrrie h6tZrogêne. 
i 

I 

CONCLUSTON ,, . .  

L'Btude des sddiments encreprisa ici n 'e s t  qu'une-pramizre approche, 

Elle ne permet phs de d6celei l'impact du changenent climatique actuel. . Mais -. . 
el le  nous a permís.de diffgrenciar carzains EaciBs e t  de dglimiter des donìai- 

ne8 sédimentaires : 
- un domaine maritime, 03 prédominent des sables marina qui s'affinent 

vers l'amont 4 

- un domaine intermédiaire où les apports cyntinentaux concurrencent 

- un domaine continental oil les sgdiments trBs hétérogênes deviennsnt 

les apports marins 1 

plus f ine vers l'amont, 

Les courants marins sont  les principaux agents de t r a n s p o r t  des sab1,es 

et graviers. .Les sables marins (0,250 - 0,160 q) prouniennent le plus  souvent. 

de la reprise des Fordons littoraux. Les matériaux grossiers,  aablas (0,315 '- 
0,606 mn) et graviers ont B t 6 '  arrachds des. berges du "Continental teminal" d e  

même qua les gravillans*ferrugineux qui,ont pour origine l'dvolution pgdog6né- 
tique d'un horizon du sol de ce "Continental terminal". Une,:grande pert des 

d6bris co$lliers a pour or ig tae  le remaniement; de terrasses marines, dataat 
des derniares transgressiona. 

. .  . 

L& sables fi& (0,080 - 0; ' lOO rnm) proviennent des interfluves par 
l'action du ruissalle&nt' 4 t  de la dgfiation aiolienne, 

Les limons sont plus ,abondanta"dans l a  zone amont. Leurs d6p6ts par 
. apport f'luvfatile sont vraisemblablelnent campribtba par apport dolien. 

La kaolinite provient de l a  zone al t6r le .  du "Continentd .. . terminal", 
.. . . .  . .  

l'origine da la' smect;i.te, plus abon+nta en se rapprochant .du domsine marin, 
eat  mal connue. 

La poursuite' de l' ftude a&¿inentoIogique, conplritde par une caqagns 

. I  
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* 
da carot tages ,  dens La partie en mx"o d'Ad&", devrait appor te r  des donngeo 
inb5resaantes sur ce domaine paralique, p lus  $2oign6 de la mer, e t  dont l'hy- 
persalinit5 saisonni3re ne. cesse de 'croltre depuis quelques annsesi . 
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