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La zone de  Sinnamary, comprise dans la  s c t n e  SPOT d u  26 Octobre 1986, est un Loi l  

Sur une coupe Sud-Nord, A par t i r  des formations d u  socle prdcambrien. apparaissent: 
- Lu plaine cal iere p l d t l o c & n e ,  constitube par  des  sddiments marins  d e  la  lormation 

COSWINE. La morphologie est caracterisbe par  la  p r k e n c e  d'anciennes barres orellctorales qui ont 
CvoluC par  pt?dogtnbse. 

- La plalne cbtlhre holochne, lormde par les sddiments marins  et Iiuvio-marins d e  la 
sCrie DEMERARA. Dans s a  par t ie  sub-cbtitrc. la plaine e s t  le domaine des grands espaces 
paraliques. Ces marais sont  sillonBs p a r  des -qui sbparent  les  diflkrenres phases fines de  
la sCdimentation DEMERARA. 

- La llgne du rluoge est actuellemenl le  sikge de  modifications morphologiques 
spkctaculaires, qu i  donnent origine h des  phtnom¿ncs d'envasement et d e  dkaenvasemcnt des cblcr 
guymaloes,  eux-mtme lie0 B l 'lmmcnse apport d e  rejets f ins  amazoniens. 

Le tralttinent d'imeflcs SPOT, realiad dalia I C  Ccntre-ORSTObl d e  Cayenne. niel CII rellcl 
les dil l tkentes  u n i t t s  morphologiques et donne une tres bonne rksolution pour la cartographie des 
plans d'eau l ib re  et  des zones hydromorphes. 

exemple d e  i'kvolution cbtikre rdcente en Guyane francaise. 

Euoluçao cottelra ne  Gulene francbse: ß zone  de Slrrnamury 

A zona d e  Sinnamary, q u e  aparece na Imagem SPOT de  26 d e  Outubro de  1986, C um bom 
exemplo da evolucxo costeira recente na  Guiana Iranctsa .  

Em um corte SuVNorte, en t re  as rormacoes do  escudo Precambrian0 e o Atlhnt i co ,  
aparecem sucesaivrmente: 

-R plenlcle cottelra plelttocdnica, const i tuida pelos sedimentos marinhos da Iormaçao 
COSWINE. Antigas b a r r a  prt-lilorhneas. que evoluiram por ptdogbnese, caracterizam sua  
mor I olog i a. 

-R plaiilcis cootslra IiulacÔnicu, formada pelos sedimentos marinhos e Iluvio-marinIlos 
da l o r m a w  DEMERARA. Em s u a  par te  costeira, a planicie t o dominio de  grandes espaços 
palustres. ESLS espaços sa0 atravessados.por cheniers  que  separam as dilerentes  lases finas da  
sedimentaçao DEMERARA. 

- f i  linha da coctu C atualmenle o palco d e  modificacpts morfologicas espetaculaxes, que 
originam lenbmenm d e  acumulaçao e progradaçao lamosa e tambem de  recuo erosiv0 nas areas 
S i t u a d a  e n t r e  05 bancar d e  lama; estea bancos, q u i  migram lentlunente em d i r t c m  Oeste/Norwste, 
resul tam do  impacto d a  Imensa carga sedimentar-amazbnica na c a t a  das Guianas. 
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O tratamento d a s  imagens SPOT, realizado no Centro ORSTOM d e  Caiena. faz aparecer 
claramente as dllerenies unidades morlologicas e fornece uma excelente rcsolucao para  a 
cuiogrl l ia  dor etpicos palustres cwteiros. 

Coastal euolutlon ln iranch Eulana: keg-area Slnnomanj 

The key-arca Sinnamary,  appearing In the SPOT'# view from the 261h Oclober 1986, Is B 

A South/North crc#s-sccllon between the shleld and the mm shows; 
- nie old coarta)  ptatn (Pletrtocena), formed by the  marine redllnents of the COWINE 

lormation. The morphology 1s characterized by an ollshore bars landscape, that has evoluted by 
pedogenesis. 

- lhe young coastal ploin (Holocene), Iormed by  the  marine and  fluvio-marine sediments 
of the DEMERARA formation. Wide paralic spaces appeared in  the inner  par t s  o l  this coastal plain 
, T h t r t  swamps are  criss-crossed wìth cheniers  which separate  the line-grained phases of 
D EMERA RA. 

-fllong lhe shorallne, short-term morphological's vadat ions a r e  very dynamic. Huge 
mudbanks, separated by inter-bank zones. migrate slow!y and continuously towards W/NW. 
Progradation of the shoreline occurs within the bank zone, whereas erosion Look plare wirhin the 
intcr-bank zones. 

SpQT imiure's done in the ORSTOM-Center of Caiena, stresses fhe 
morphological units and gives an excellent resolution for lhe cartography al the  paral ic 's  
environment 

very good exemple lor the recent coastal molul lon In French Guiana. 

Cbte de la Guyane Francaise. Processus cbtiers. Morphologic cbt i t rc .  
Sedimentologic. Changements d e  la  ligne d u  rivage. Mangrove. Marais. Cheniers. Barres 
prClitioralcs. tioloctnt. Pltistoctne. Systtmes d e  translormation en ptdologie. Tt l tdt tect ion.  
Traiiement d'images satel l i ta i res .  
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I ntroduc tlon 

L'elude de l 'environnement cBlier de la Guyane, faite en t re  1082 e t  1988 B 
Cayenne ( au Cea&re-ORS.TOM CC d fa  Dihckbn Dc'parfiìmenf'fe de IXquipdmv-if, ,) 
(AUDIGE.1986. BARTHES B..I988. BOULET R .  et a1,1982; FRITSCH J.M..1984; LOINTIER 
M..1986;LOINTIER M .  & PROST M.T.,1986.1988; PROST M.T.,1986;1987; 1988; PROST M.l' & 
PROST M.T. A: LOINTIER h1..1987) e t  A l'lG.A~'¿hiv. .de Bordemx(FR0IDffOND J.tv1. et 
a1..1985; FROIDEFOND J.M. &PUJOS M.,1988; JEANTET D.,1982;JOUANNEAU J.M. & PUJOS M. 
1987,1988; PUJOS M.  & O D I N  G.S.,1986, PUJOS M. et al., 1984,1985) a kt6 appuyhe, en  plus 
des travaux de terrain,  su r  la photointerpretation de cliches I G N  e t  REGNAM et  sur un 
seul cliche LANDSAT ( du  30 Octobre 1976). Actuellement I'ATOG (Atelier de 
T4lkdetection ORSTOMKUYANE. Cayenne). operationnel depuis janvier 1988, 
introduit une nouvelle dimension dans ietle I'ktude. 

Le systeme de Teledeteclion par le satellite SPOT est tres performant,  car il 
permet d'obtenir des observations dans trois bandes du spectre visible et du proche 
infrarouge et surtout avec une r~solut ior i  au sol de 20 metres. Les applicalions sonl la 
Cartographie de la cBte guyanaise au 1/30.000 et  au 1/  30.000 ainsi que les problenies 
specifiques de l 'environnement cotier. En ce qui concerne les donnees images, elles 
sonl decoupees en ':wt!nes"de 60 km de longueur.  Les supports de sortie sonl dos 
bandes magnkliques compatibles ordinaleur ou des tirages papier couleur. 

Dans le cas de la Guyane (figure 1 ), Nlt'ux scxhw couvrenl le littoral entre  
Cayenne el Iracouho. Notre travail concerne la zone de Sinnamary qui fait partie de la 
scene Kourou-lracoubo ( l igure  2 ) .  La zone de Sinnamary est un exemple d'une 
sequence morphosedimentaire d'une plaine d'accumulation c8tikre equaloriale dont 
I'evolulion s ' inscril  dans celle d u  cadre regional des Guyanes. On distingue, entre  
l'ocban et  le socle prbcambrien (TURENNE, J.F.. 1978) ( f igure  3 ) :  

-La plaine cbtibro hoiocene (youog cosslsfpfmn), sitube en t re  O et 5 m, 
formke par les sediments marins et flrrvio-marins de la serie DEMERARA, comprenant 
trois phases sedimentaires f ines  (MARA, MOLESON et  COMOWINE) separees les unes des 
aulres par des cordons sableux (cheniers) .  La sedimenlation fine DEMERARA se 
traduit, dans le paysage. par  des marais d'eaux saumatre et douce, tant i l'est qu 'A 
l'ouest de Sinnamary. 

-La plaine cblierc plkisiocbne ( ofd coollslaj pl;zia), situke grosso modo 
en t re '5  e l  15/20 m,  formee par les sediments marins  et fluvio-marins de la serie 
COSWINE. On dislingue deux facies: UA substralum d'argiles marines dessalees 
(COSW INE argileux) et des cordons sableux (barres  prelittorales, COSW INE sableux) , 

L'exemple caracteristique es1 la savane des Peres (secteur de Corossony, A l 'ouest de 
Sinnamary 1. 

Ces unites represenlent  une  sequence tant dans J'espade que dans le temps. 
Elles sonl forcement complexes: A l 'inlkrieur de chaque unite o u  sub-unit6 on observe 
des var  i a ti o n 5 morph o -se dim en Lair e s. hydro 1 o g i q u es e t p e d o1 o g i q u es sign i l i  c a t i ve s. 
qui representent les interrelations entre  les differents milieux. - ' , .  ., . 

'1 ! 
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I - L A  LIGNE DU RIVAGE 

La plaine cbliere de la Guyane, qui s'&end sur 320 km entre  l'Oyapock ( A 
l'est) e l  le Maroni, ( A  l'ouest) est basse et  markcageuse, bordee par la mangrove de 
front  de mer et  traverske par  des larges estuaires. De largeur  variable (entre 50 e t  5 
k m )  elle se situe entre  les formations du  socle precambrien et  ¡'ocean. La cble est 
caracterisbe par des  transformations morphologiques A tres court terme ( A l'exemple 
de celle de Sinnamary) likes essentiellement A l 'immense apport  sedimentaire fin 
provenant de l'Amazone. 

D. EISMA (1988) considere que l'Amazone apporte A la mer  entre  11 e t  13x10" 
tonnes par  an de sediments e n  suspension et  environ 1 ~ 1 0 ~  tonnes de charge Je fond: 
10 B 20% de l'apport en suspension (argiles e t  limons, avec un peu de sable f i n )  est 
transporte par los courants au long des cotes des Guyanes (1600 km) , jusqu'h 
I'Orenoque. Une partie circule en suspension au large,  et i 'autre partie transite au 
long de la cote sous la  forme de vastes bancs de boue d'environ 30 A 40 km de longueur.  
Ouand un banc e51 devant un secteur donne de la c o b ,  il y a progradalion du rivage; 
entre  deux bancs, par contre, il y a recul.  Accumulation e t  Brosion son1 alternatifs e t  
simulLnn6s au long des cotes. Quant A la part des fleuves guyanais la sedimentation, 
elle est tres faible, d 'environ 1% (LOINTIER M. & PROST M.T.,1988): l'eau "calk au lait" 
des embouchures est liee A la vase remise en suspension par  I'aclion des courants de 
maree 

Sur 1s sc¿ac SPOT t'.Siima.utwy, 26 Octobre 1986) le depointage du 
radiometre (entre  plus et moins 26' par rapport  B la verticale) permet une  vision 
toute particuliere de I ' k l a t  de surface de la  mer (WADSWORTH A.& PETIT M.,1987). Les 
deux scknes acquises sous un angle de 23' montrent,  sans aucun traitement prkalable , 
un rkseau d'ondes de houle, dont ia limite est parallble au rivage et  s '&tendant sur une 
distance de 25 km vers  le large.  Aprks un traitement numkrique ( LOlNTIER M.,) de 
type "rehauxsemeflf de &oamiqud'. on disíingue Lrois zones (ligure 4 ), A savoir: 

( 1 )  une zone face aux marais de 1% rbute de l'Anse, caracterishe par des 
longueurs d'onde de l'ordre d u  4m. 

( 2 )  plus en l'ouest, e n  face de la tone en erosion du Sinnamary, un reseau 
d'onde de longueur d'oscillations nettement inferieurs B Ia pr6c6denle. 

( 3 )  de nouveau, une zone semblable íl la premiere, en face du banc 
d'lracou bo. 

Grace B ce prockdb, on arr ive il definir un Blbment de plus dans l'action des 
parametres ockanographiques modifiant la ligne d u  rivage ( tones 1 et 3 
correspondant A la localisation des bancs de vase et  tono 2 Btant celle de I'brosion du 
trait de cbte). A I'intbrieur de lazone (3) on observe une legere inflexion des ces ondes 
q u i  reproduisent grosso modo l'orientation du  trait de cote. 

La configuration de l'ensemble des trois tones coincide avec le prisme vaseux 
cBtier reconnu jusqu'b l'isobathe 20/25 m (ROUYSSE & al.,l977;JEANTET D .  1982; PUJOS 
hl. & O D I N  G.S.,1986). 
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II - LES MARAIS COTIERS . 

Une des caracteristiques majeure de la plains holocbne de Sinnamary est la 
presence de vastes zones paraliques qui,s'etendent tant il l'est qu' l'ouest d u  fleuve et 
en arribre de Ia mangrove. 11s font partie des "zones humides de Sinnamary e t  
Iracoubo" (DUJARDIN J.J..1986). comprenanl, en  1966, 31000 ha de marais e l  27000 ha 
de mangroves. II s'agit de marais herbaces alternant avec des savanes el  de galeries 
for est i b r es. 

Aprbs transformation geometrique des donnees SPOT A I'echelle du 1/5O.O00, 
un / raasc/  rsdiamklripue perpendiculaire í i  la cBte permet de reperer les 
principales unites morphologiques et 6cologiques ( ligure 5 ) .  Le calcul de type ' hdex  
de v&g&&hòn "rehausse la dynamique de l'image qui contient ainsi les principales 
structures observees: les mangroves de f ront  de mer el  d'estuaire ont  des basses 
valeurs radiometriques, au contraire des savanes (Brigandin et Corossony 1 aux 
hautes valeurs radiombtriques. Les forets presenten1 les plus basses valeurs 
radiometriques, notammqnt la foret ombrophile sur socle. A l ' intkrieur des unites. des 
sub-unites se detachent: par exemple les clleniers silues environ 3 km du rivage. 
contrastant nettement de la mangrove voisine 

Ce transect permet une  conCrontdion precise avec ies vbril6s-lerrain A la 
meme echelle et prbpare le traitement sur l'image complete. 

Ils s'&tendent sur des dizaines de k m  ri l'est du fleuve. On distingue: 
-En premier lieu, des m a r a t s r i  e l i s  situes au nord de la route n' 1 et en 

arribre de l a  mangrove ou des cordons littoraux sableux (Degonde, Renner, Balata, 
Vogel, Carouabo)(Y. figure 3 1. Ces marais il v6getation herbacee, situes íi environ 2 m 
d'altitude, sont domines de 1 ri 4 m par des Ilets .allonges ou digites (¡lets N a n g o ,  
Pointe Coton, Coquelet, Maripa, Igname, etc) couverts par une vbgbtation plus dense 
(foret avec palmiers): il s'agit, pour la plupart, des flets de dimclrruo. façonnes par 
i'krosion dans les sediments plbistocenes et  qui tbmoignent du recul de í'ancien 
rivage. Dans les marais situes au sud de !a route de l'Anse, dominent les sols peu 
~ v o l u b s  d'apport, h b t e r o g h e s  . Le materiau parenlal est constitue par les argiles 
DEMERARA (phase MARA; GUILLOBEZ S. ,  1979) elles-m8mes "reposan1 sur un  fond de 
sables e t  d'argile compacte COSWINE", (SOURDAT M.,1963-1965) 

Quelques cours d'eau, en  provenance du socle, kaversent  les marais. Les 
basses vallees on1 6113 comblbes par les depbts transgressifs COSWINE et  DEMERARA' ; 
sur le Sinnamary, par exemple, l'accumulation holocene est il l 'origine de zones 
marecageuses entre le bourg el  le canal Philippon, les terrasses plkislocènes 
apparaissant vers l'amont. Sur le rivage. les cours d'eau subissenl l'impacl de I'hydro- 
dynamique coliere: par exemple, l 'embouchure de la crique Malmanoury a recule  
d'enyiron 100 m entre  1950 et 1951 (BARRUOL,J.;1959). Quant l'estuaire du 
Sinnamary, il est devie vers le N W  (LOINTIER M.,1986) et subit actuellement une forte 
hos ion .  

, .  

- En deuxieme lieu, l a r w t  ou verts vers la mer,  A cause du recul 
du rivage ( Y .  ligure 21. 

L'exemple le plus f rappant  observe sur la scene SPOT est situe entre la route 
de l'Anse (au sud),  la'plage Degonde ( B l'est) et la limite actuelle de la mangrove A 
l'ouest) . Les marais sont en contact direct avec les eaux marines par la disparition 



presque coenplCLe de la mangrove su r  le front de mer .  On passe ainsi des espaces de 
vase nue, parsemes Ici e l  ! A  par les troncs morts eUou par de bosquets residuels 
d'Avicennia aux elendues d eau libre. La mangrove ne  se maintient qu'au-delh. en 
direclion de  l 'embouchure d u  Sinnamary, ou elle subit d'ailleurs un ne l  recul 

Les marais sont sillones par les chenaux de maree qui pknktrent tres peu A 
I ' inlerieur des t e r r e s .  Le milieu est maritime e t  sale ( les eaux A l'embouchure des 
criques sont marines, avec une m1iniG de 28'/00). Les d6pats sont rbcenb  et actuels 
(phases hlOLESON et COMOWINE: In ,  GUILLOBEZ S .  1979). Une datation I 4 C .  realiske sur 
la vase-bleue du  substratum de la plage Degonde ( faile B la demande de I ' I G A A ) ,  a 
rkvelke u n  Age de 3.500 ßP. ce q u i  prouve l'krosion significalive subie par  ce seckur  
d u  rivage 

Un seul grand marais est represent6 B l'ouest du Sinnamary. le grand marais 
de Yiyi (U. figure 3). developp! entihrement dans les argiles marines DEhlFRARA 
(carte geologique KOUROU, 1939) de la phase hlOLESON (GUILLOBEZ S.,1979). Nombreux 
plans d'eau libre, partiellemont couverts par  les especes v6gktales flollantes. 
apparaissent A l 'est et au sud du marais. Sur les rives s'klbvent des populations denses 
de moucou-moucou (Montrichardia arborescens) caracteristiques des milieux d'eau 
douce ou tres faiblement s a k e  (moins de l'/o01 

La digue Yiyi s'appuie sur un chenier  pour traverser le marais A u  nord de la 
digue, le marais devient plus vaste e t  se prolonge vers  l'ouest, terminant en biseau 
peu avant Trou Caiman (vallee de la Counamama). SimuIknCmenl, le track de la crique 
Yiyi s'inflkchit vers  l'ouest, parallelement A la l igne d u  r ivage, disposition semblable 
A celle des estuaires d u  Sinnamary, de la Counamama e l  de I'Iracoubo (deviation des 
emhouchures par le transit  cbtier). 

La mangrove, assez 
large il y a 25 ans (MAZEAS,  1961 1 a progresse vers le large mais des signes d'krosion 
s'observent A present sur le rivage. Le contact entre  la mangrove et le marais est 
progressif. la densjte de paletuviers diminue et laisse la place aux formations 
herbackes 

Une fork1 de paktuviers  separe le marais de Ia mer 

tn cooc/usioo. on observe, dans le secteur de Sinnamary, que. 
- les espaces palustres cbliers, tant A I'esl qu 'A I'ouesl du  fleuve.corresponden1 

- les termes plus anciens de celte sedimentation apparaissent seulemenl dans 
les marais de l'est (phase MARA. correspondant au maximum de la transgression 
holochne) alors que ceux de I'ouesl sont plus recents (phases hlOLESON 1. 

-au milieu des marecages MARA.  les í l eb  de dissection lemoignent du  recul 
d u  rivage pl6istocCne. Quant au grand marais de .Yiyi, il s'est developpe s u r  des 
sediments hIOLESON st est sillon6 au sud par un chenier .  

- 1 'evolution des espaces paraliques est intimement li& A celle d u  rivage A 
l'est. la partie maritime des marais est B present sous l'emprise d 'une importante 
erosion q u i  coincide avec la zone interbanc de l'estuaire de la Sinnamary A I'ouesl, le 
marais de Yipi, est skpark de la mer par la mangrove adulte, elle meme actuellement 
en recul. 

la sedimentation DEMERARA. 
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III- LES CORDONS L I n O R A U X  
Y 

Des cordons sableux sil lonnent les espaces paraliques sub-cbtiers e t  l a ' hauk  
plaine liltorale. 

Au point de vue genetique, la plaine cbtiere des Guyanes est une plaine 
d'accumulation de type 'bpen ocom chenierpfriin " 

Les cheniers sont des corps sableux linhaires et isoles, situes au-dessus de la 
l igne des plus hautes-mers, reposant sur un substratum d'argiles marines et q u i  se 
forment  sur des cdtes d 'energie moderee B moyenne, recevant un apport abondant de 
sediments fins (PRICE, 1955; OTVOS et PRlCE.1979; AUGUSTINUS P..1978; REINECL et 

d 'anciennes IiKnes du  rivaFe. 
En Guyane française les cheniers  sont eeneralement disposes parallbleinent 

au rivage actuel et skparent les differentes phases f ines  de la sedimentation 
DEMERARA (TURENNE J.F.,197R). 

prkliminairement identifiees en 
Guyane ( PROST M.T..1985) grfice B leur s i iua th  geamoryhofogique el leur degr6 de 
pedogc?nèsc ii savoir: 

- d'une part. les cheniers  ''anc- situes B l 'intkrieur dqs terres  (souvent 
au contact des formalions plkistocdnes) et formes par des sables JaunBtres B profil 
podzoliyue. 

- d'autre pari ,  les cheniers  "récents", situes plus prks d u  rivage et ayant  un 
profil peu differencik: avec une  mince litière en surface; ils sont formbs par des 
sables grossiers a moyens, blanchatres,  montrant e n  profondeur des taches ocre- 
rouille 

Cette classification est toutefois insuffisante. D'une part, des dispositions 
assez complexes apparaissent dans la cbte orientale de la Guyane (PROST M.T.,19861 et 
contrastent tres nettement avec l'orientation actuelle du  trait  de c6le: d'autre part ,  
cerlains cheniers peuvent presenter des variations pedologiques Ialerales 
significatives (FAVROT J.C. e l  a1..1987). Dans l'attente de nouveaux rksullats, nous 
n' introduirons pas  dans cette etude de diffkrenciations gknktiques entre  cheniers ,  
tout en  insistant sur  le fait qu'ils continuent a se former actuellement su r  le rivage 
dans les secteurs en desenvasement (PROST M.T., A paraïtre).  

- SINGfI.1986, T. ELLIOT, In:  READING.1986, e tc) .  Ces corps sableux temoiRnent 

Deux generations de cheniers  ont k t k  

f. I - Socleur drt fa roula d@ f 'Anso OL do h ph88 Ddgondu. 

La recherche s'appuie sur une &tude sbdimentologique (projet CORDET-IGBA) 
concernant  : un cordon sableux su r  la r ive droite du Sinnamary, au km 3 de la route 
de l'Anse (lat. 65'23'49'' et long. 52'57'10");uo soadaga (MhRIUS C.,1986), la 

Sinnamary, A l'aboutissement actuel de la route de l'Anse. 
Le cordon ssb/eux (3.30 m d'kpaisseur) a une  stratification parallele í i  sub- 

parallele typique. Le sable, A 1.5 m de profondeur, es1 quartzeux (99,757. de sables et 
0.257. d'argiles),grossier (Md: 0,390 mm et mode 0,315 mm), avec u n  triage amkIiorC 
(Soa1.31 et Qdphi=0,45O),riche en  staurotide, avec de la tourmaline, d u  grenat,  un peu 
d'amphibole et zircon (determinations IGBA). Lemadage, fail dans un marais voisin, 
a revele d 9 m de profondeur des sables blancs et  graviers emoussks (ancienne plage?) 
surmontes par des argiles. Quant  aux dchanLiLfons mbfeux de fa pfage Dgonde, ils on t  

- caracterisation de =Mes e/ de ~ * m s  de fa p h p  Bgonde. situe0 ii 15 km de 
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btt! prtlevks su r  l'estran de In basse plage et  sur un ancien cordon de la hnute plage; 
deux nutres prelevement concernent /u I.~AW. 

prbleve SUT a m o u i l 1 6  est compos6 par 1002 de sable 
fin ( Md.0.168 e t  mode=0,100), h6Urom6trique. avec u n  triage mediocre (S0=1.58 e l  
C)dphi= 0,650)  nvec biotite et un  peu plus de 10% d'bpidote. e 
193,32 de sables e t  6,702 d'nrgiles) est entaille par  la haute-mer. I I  porle une forb1 
claire et separe la plage d'une savane marecageuse inlbrieure.  Les sables son1 ocre 
fonce, f ins  ( M d =  0,145 mm e l  mode =0,125 "),bien lries (S0=1,2 e l  @phi  = 0,250 ) 
r iches  en staurotide, avec 202 de burmal ine  e t  un peu d'amphibole. Les profils des 
plages etant tres mobiles, des changements tsmporaires peuvent se produire; c'est 
ainsi que ROUS avons obsew6, en avril  1988, au meme emplacement, des laisses des 
sables grossiors tres riches e n  grenat e t  vraisemblablement en staurotide (annlyses 
e n  cours).  En tout etal de cause, il semble que la plage Dbgonde a Btb nourrie,  au moins 
en partie, par l'ancien cordon Cette hypothese fail  ressortir le role "nourricier" 
d'anciens cordons dans 1'Bvolution actuelle des plages e l  des cheniers  d u  rivage 

Le substrnLum est forme pnr de la yjis~gris-ble~.~' (82,41% d'argile e l  17,59% de 
sables: vase datee de 3.500 BP au 140.  A laquelle s'ajoulent les Sables vaseux de la u (76.042 de sables, 23,962 d'argiles ). '  

Accumulation de vases et de sables, -&dimenlation et  brosion, progradation e t  
recul du  rivage, actions marines e t  continentales, sont l'expression d'une Cvolution 
cbtìkre dynamique mise en  relief par  I'btude skdimentologique. 

L' achonlillon 

cordon de 

L'image SPOT (26 Octobre 1986) fail ressortir des modifications 
morpholofiiques dans ie secteur de l'estuaire d u  Sinnamary.  

Par exemple, su r  la r ive gauche de l'estuaire ( V .  l igure 21, un cordoa sxbleua 
apparalt tres nettement au contact de la savane Brigandin et de la mangrove ripicole 
actuelle Son trace est celui d 'une plage assez ouverte, dont la direction coincide avec 
celle du  chenier qui supporte la route de l'Anse. L'existence d 'une plage sableuse sur  
la  rive gauche d u  fleuve Sinnamary il y a environ 50/60  ans  (plage Brigandin) est 
soutenue par  le temoifinage de plusieurs habitants du  bourg. 

Grace i4 la L6lkdetection on observe A cet endroit  une disposition en "point de 
rCbroussement" qui se reproduit exactement 8 Grosse Roche, sur  la rive gauche de 
1'Iracoubo Par ailleurs, certaines errbouchilres soni carackriskes a r  
une  accumulation sableuse su r  leur rive gauche en dbsenvasement, alors que la rive 
droite reste le domaine des bancs de vase B mangrove (cas des fleuves Mahury, 
K o u r o u ,  Iracoubo, e t  de quelques criques). Le traitement numerique d'image mel en 
relief 4 classes de mangrove qui Bpousent l a  structure ci&e pr4cbdemlnent et qui 
pourrait  lraduire les phases de colonisation d u  banc de vaSe pendant les 50 dernieres 
annees 

Ce type de demarche peut apporter des 61bments su r  la dynamique historique 
de la cBte p o u r  laquelle on ne  possede que des temoignages oraux et  fragmentaires.  
( l i sure  6, zone A ) .  

Le contact entre  les formations bofocdnes e/ plkistoc&nes est tres bion 

Les premieres ont subi  une pkdop4nCse e l  presenten1 un pmfilpo&oJigue 
N et 

exprime d a n s  ce secteur ( V .  f igure 3 ) .  

(par  exemple, coupe situ& 08 face de la piste de Sain1 Elie, 8 5 '23 '04 "  Lal. 
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52'50'223 Long.W.1. L'horizon A (0.20 m 1 est gris tres fonce A noir,  humifkre, h 
nombreuses racines fines. Entre 0 2 0  et  0.60 m, apparaît un horizon d e  transition, 
forme par  des sables grossiers gr is  brun íi gris  tres fonce. Entre 0,60 et 1.20 m les 
sables sont de blancs A gris,  boulanls, avec trainees humiques et stratification 
pelliculaire. Ln base de la coupe ( íi part i r  de ,120 in) est formée par un horizon 
d'accumulation de malidre organique et de f e r ,  de consolidation moyenne ( alios, 
BlEe 1. 

Deux Bchantillons ont  B t b  prelevks dans les sables blancs A gris  dans la partie 
medinne de Ia coupe . le  pmmrbc supbrieur,  est form4 par des çables presque  purs  
(98,847- de sables e t  1,162 d'argiles), grossiers (Md.0.390 m m  et mode=0,315 mm) avec 
triage amBlior6 (So= l , í30 mm e t  Qdphi = 0,5),riches e n  staurotide e l  avec un peu de 
tourmaline. Lesr~cond prelevk vers  1,10 m, est constitue par  le meme type de sable 
(Md-0,370 mm,  SO- 1,42 e t  Odphi-O,>O). 71,72 des grains  son1 BmoussBs. notamment 
sub-anguleux(2870 1 e t  h coins-arrondis(40,8% 1, Les grains  sont g6n6ralement ternes, 
depolis (25% 1 ou translucides. 

Afin de pouvoir comparer e t  distinguer les formations sabluuses. un fruikikme 
echantillon a k t 4  prblevB dans une b u m  prdlifurule, sitube nu debut de In piste de 
SaintElie (V. ligure 31, dans la savane des Peres (analyse I G B A ) .  La formation est sablo- 
argileuse (86,852 de sables e l  13,152 d'argiles). Les sables sont tres f in s  ( M d -  0.094 m m  
et mode=0,063 mm), riches e n  staurolide e t  avec 187, de muscovite, e t  trks bien tries 
1S0-1,28 et  Qdphi:O,350 1. 

Qu8fyut.s c m  cfu.sions * ddga,gm ¿ de tal& b d  ve2unu/jw: 
- L'kvolution de Ia plaine c6tiBre holocene est, dans le secteur. sous 

1' inkrfBrence d'actions marines e t  fluvio-marines. 
- L'apport sedimentaire amazonien est dominanl. tant  au niveau de 

l'kvolution du rivage que de la plaine. 
- Bien qu' indeniable, la par t  des fleuves guyanais dans la sedimentation 

cBtibre globale reste tres faible. 
- l 'apport local, 

comme le montrent les corteges de minbraux lourds et  l'accumulation actuelle sur 
quelques embouchures. 

- I l  y a remaniement des formations sableuses, la plage Dégonde etant 
nourr ie ,  au moins en partie, par  les sables d 'un ancien chenier .  

- Les anciens traces du rivage, nettement exprimes sur la scene SPOT et  
confirm& par  les enquetes e t  le travail de lerrain,  s 'expriment par  les cheniers  qui 
skparent diffkrentes phases fines de la sedimentation DEMERARA. 

- Les cheniers  situes au voisinage des barres prblittorales. dans le pbrimktre 
de la savane des I'Bres, ont  Bvolue par  pedogenese et on t  u11 profil podzoliqtre bien 
dbveloppk, avec un  alios en profondeur. 

- Les sables des cheniers  se distinguent, par  leur  granulometrie, de ceux des 
barres  prBlittorales. 

Les sables holocbnes resultent e n  grande partie d 'un 

Les couvertures pbdologiques guyanaises peuvent presenter des variations 
laterales rapides e t  importantes au point d ' intervenir  directement dans l'kvolution du  
modelb. C'est le cas des barres prelittorales de la plailie cbtibre ancienne,  Btudikes par  
SOURDAT e t  DELAUNE (1970) TURENNE J.F. (1975.1978). e l  par  BOULFTR.  et al. (1982). 

Les sables f in s  marins  (formation COSWINE sableuse) o n l  kt6 accumules sous 
la lorme de barres allongees, disposees parallelement au rivage, puis exondees. Ces 
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barres, qui s'&talent sur toute la plaine dans Iazone de Corossooy (V. figure 3), reposent 
soit sur  des argiles marines (formation COSWINE argileuse) soit plus rarement  sur les 
alteriles d u  socle. E l l e s  sonl 8 ¡'origine d'un modele ondule de la plaine, discernable 
sur  ['image SMT. 

TURENNE J.F (1978) dbcrit les barres,comme ayant gbnBralement de 400 9. 600 
m de largeur,  constituees par des sables argileux ocre f ins  e t  tres fins, tres bien tries 
(hfd=cX) microns, SOURDAT el  DELAUNE. 1970). FAVROT J.C. et al. 11987) distinguent les 
-(7-15 ml sur sable f in .  bien drainees, avec sommek ou bordures 
convexes et B pente forte. d e s b e s  (1-7 m) sur  sable fin et argile en 
profondeur, mal drainbes, avec des so13 souvent dbgradbs, tronqubs et B tandance 
pianosolique. Entre les barres apparaissenl des (3-4  m) sur argile peu 
profonde (avec sols argileux ou sablo-argileux) e t  des &-, 

avec sols hydromorphes sur  un substratum argileux situ4 A environ 0,80 m de 
pro Ton deu r , 

Une etude mÒrphop¿?doJogique a Btk faile dans le secteur de Ja savane des 
PBres (B BARTES,  1988, crique Toussaint). L'auteur distingue, au poinl de vue 
gtdogique, les formations suivantes: 

-les B b b s  ar&ux fins, mar & (fin de la transgression COSWINE) . Ils 
constituent les barmspd..fiordes ,cpnsu sh-jrfn (hautes et basses), "resultant des 
processus de sedimentation, selon une  direction SE/NW dominante". Les sediments sont 
bien tribs, accumules en  eau profonde au-del8 du rivage (SOURDAT & DELAUKE, 1970). 

-les argiles marines ( debut de la transgression COSWINE),  situbes sous les 
sables fins e t  sub-affleurant aux cbtes faibles lorsque le niveau sableux s'amincit. Les 
argiles sont dessalees, gris clair 8 thches rouges aureolbes d'ocre, consolidees. peu 
permeables, de composition homogene (60% d'argile kaolinitique et 407. de limons). 

( dite S.D.B. = Serie Detritique de Base), A sables de 
grossiers A fins, mal tries. issus de l'altbration d u  socle et "vraisemhlablement 
remanies par transport fluvial et ensablement littoral " Les sols sonl fi l trants et 
appauvris. Pres du rivage fossile cette a rene  est B. l 'origine des >~eudo-hwms", 
encore mal connues , dont IR granulometrie e t  Ia hauteur different de celles des 
barres sensu stricto. 

Les formations issues du  socle et celles de la plaine, apparemment bien 
differencibes, s ' interpenetrent intimement. des pointemenk avances du  socle 
emergent parfois insensibiement de ia plaine, alors que des sediments sableux fins 
(qui ennoyent parfois les bas-fonds en t re  les collines) constituent des avancees des 
maleriaux de la plaine ancienne au sein du domaine du socle Cette situation. B notre 
avis, est l i b  B la penetration de Ia transgression COSWINE dans les vallbes 

Quant au node&, la forme initiale des barres a oriente,  d'une manihre 
generale. la disposition des axes secondaires du drainage et  s'est B peu pres maintenue 
(ondulations B sommet aplati ou arrondi,  plus au moins anastomosees, separees par  des 
axes de drainage colmatbs et marecageux) Mais 18 priraaulb do I'bvolulion 
rar ian l  A 18 p6dO86nBSU: en effet, les barres presenten[ des variations 
pedologiques laterales importantes et rapides don1 les brmes  extremes sont les sols 
ferrallitiques e l  les podzols de nappe ( figure 7 1; le passage des premiers aux seconds 
s'accompagne d'un appauvrissement presque total en argile et f e r ,  ce qui correspond 
íi un pmcesus d2msion gducbiinique bien connu maintenani en Guyane. En 
parliculier. les sommels podzolises de certaines barres aplaties montrent des 
affleurements de nappe q u i  determinent l'apparition de nouveaux axes de 
drainage.Ainsi, I'évolulion dus  systkmes pCdo-hydrodynamiques provoque un 
morcellement des barres qui. conjugue A l'exportation de matiere qu'impliquent les 
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transformations successives de la couverture inilinle, concourt h l'aplanissement voir 
A la disparition des barres. 

En conclusion, l'elude du secteur de Corossony met en  evidence: 
- le role j oue  par  Ia transgression COSWlNE dans I'evolulion de la plaine 

- I'imporlapce de I'ktude morpho-pbdologique : c'est 1'bvolution p8dologique 
c6tiBre ancienne.  

des barres prelittorales qui commande celle du modele. 

CONCLUSION GENERALE 

La sequence morphosedimentaire c6tikre de Sinnamary est caracterisee, 
d 'une part. par une l igne de rivage qui subit des modifications morphologiques 
frappanles A tres court terme - et dont I'evolution est directement liee A l 'apport fin 
amazonien - d'autre part;  par  des formes et de formations littorales qui lemoignent 
d'anciens rivages( de I'Holockne et du Plbisloc&ne Sup6rieur Terminal) .  

En ce qui concerne le rivxge xc fud  progradalion et  recul sont alternatifs el 
simultan& et apparaissent netlement sur  Ia sckne SPOT: l'accumulation se t radui l  A 
l'est par le banc de Kourou , et A I'oiresl par celui d'organabo separes par l'espace 
ia lerbanc de l'estuaire du Sinnamary o ù  le rivage est en  recul.  L'erosion actuelle est 
tres forte A l'embouchure du fleuve où les changemenls cBtiers sont spectaculaires. 

Quant aux vestiges dirncìk"mgm ils se traduisent par  les formes el les 
depBts COSWINE (Pkistocknc) et DEMERARA (Holoche) .  I I  s'agit de deux epkodes 
trmsgresih (eustah+ud. 

L'%Re .de  la thins .nsioo COSFJW ( =  Upper Coropina Formation au 
Surinamiln: KROOK L.,1979) reste incertain (BRINKMANR. et PONS L.J. 19861, bien que 
divers auleurs la placent vers  120,000 BP (BOYE M.,1963; VEEN A.W.L.,1970, etc).  11 faut 
signaler que ROUYSSE et  al .  (19771, JEANTET D. (1982), et PUJOS M .  6i ODIN G.S.(1986) 
situent A 30.000 BP un  haul  niveau marin glacio-euslatique pre-DEMERARA grace A 
l'elude .des vases consolidees rencontrees un Guyane sous la vasiere actuelle. Ce 
niveau marin n 'aurait  pas depasse le zero actuel. En ce q u i  concerne la lsaosgression 
D€MZ'ARii . son maximum est date de6000 DP (phase MARA). 

Les transgressions de 120000 e l  de 6000 BP sont reconnues par  la grande 
majorite des quaternaristes sud-amkricains; elles sont l'expression des composants 
glacio-eustatiques e n  Amerigue d u  Sud Atlantique (SCHNACK E.;1987) et se traduisenl 
par  une distribution continue de rivages eleves en Argentine, au Bresil, e l  en 
Guyane. D'autres facteurs (tectoniques, isostaliques, geoidal), s'ajoutent aux niveaux 
regional et local. 

Aprks leur  formation, íi la fin de la transgression COSWINE, les barres 
pr&littorales on t  subi une  &rmsforme&Ùn pddofogique . C'est celle-ci qui commande 
l'kvolution d'une grande partie du modele de la haute plaine. 

Les vestiges de rivages holocenes post-MARA sont marques par les cheniers 
dont I'kvolulion est sous l'emprise des phases de progradation par  les vases (bancs de 
boue) et de recul par l'action desvagues ( cheniers) .  

Le traitemenl d'images satellitaires apporte une dimension analytique et 
dynamique A la recherche.  Les images couvrent des surfaces importantes en 
permettant une vision d'ensemble B partir  d'un document homogene enrichi  par les 
possibilites de rkpktitivitk . La comparaison des images successives est une source 
inestimable !'information , notamment en ce qui concerne le suivi de I'kvolution 
morpho-skdimentajre A court  terme des c&es de Guyane. 

? 
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U W P  4- B U l w _ r t l * c e  d €  In "çc 
d - d w  

(scCnc SWT. Octobre 1966) 
AprCs u n  traltemcnl n u a b r i q u e  d e  type idwrrmrrcnt ok 
of.wu/quu - on d l s t h g u c :  
( 1 )  une  zone en face a u x  m u a l s  d e  la  roule d e  l 'Anse .  carrc lCr l s te  
p t r  der longueurs d'onde da l 'ordre d u  ka, 
(2 )  p l u s  1. I oues t ,  e n  lacc de Ir zone en  Crosion du Sinnamary. un 
r t r t a u  d'onde d r  longueur d ' w c l l h ( l o n r  ne l t emenl  InlCrleurr i la  
prtcMenIe 
(4) de nouveau. une zone semblab le  i la  premllre, cn lice d u  banc 
d ' 1 r ac ou b o, 
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S t a d t  A -- 

Stade B I Front d t  Irenaformation - 

Stade C ,N Sahle blanc 

- *. .. , , 

. 

Ti l t .  7 - Erokuiivn pideloltiqae e \  m.orpholo&iqut d'une barrt 
pr4 l i t torr le  

S l e d e  A: On dis t i Jquc  deux dépôts marine: de8 argiles, i la base, Eurinontheß 
par deir sables fin8 argileux. 'A la per t ie  strpérieure de la bar re  8c différencie 
trn horizon B, ar&ileux, de sol-fcrrall i t iqne.  
Slode P: Lc l e s s i n g e  d'argile, qu i  a l ieu a r i  coeur de le bsrre,  err\ 4 l 'origine 
d 'un  a m i n c i s a m n t  de l 'horizon 6 fcrral l i  tique qcti correspond l'enfoncemenl 
d 'un  "front de transformation" etc-descus duquel bat une m p p e  perch4e 
t empor o ire.  
Slsde C: Le lessirage a'accenlue. A u  centre de l a  bar re  se forme un horizon d e  
sablr  pur,  blanc, au-dcßsua d u  front dc b s n t h n a ! i o n .  A l a  bese dea sableß 
appir a Í 1  un ttoricon durci ,  hrrrn-foncé (alioe, PAFe). L ' b r i z o n  B argileux 
ferral l j l iqut  ne saba¡s~e qcrt ßur leß borduree de l a  barre.  
A un  irtade plus avancé, î t  sol ierral l i l ique diaparaîtra e l  le profil  ßera alors 
celui d 'un  podzol. Cele s'eccompaQ.ne d 'un  affaissement des barres par 
rediatribution internt  de meti i re .  Aimi ,  l n  phdogenèse devient un agent 
mor phgénique direct.  

4 4 4  
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