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In the Gulf of Cadiz there is a significant development of bottom-current deposits because 
the _outflowing of th_e Mediterranean Undercurrent, shears along the Cadiz continental slope 
on 1ts way from G!braltar. Strait. The sediment distribution pattern along the slope is a 
consequence of the interaction between the dense, saline Mediterranean water outflow, and 
the irregular bathymetry _resulting from an unusually complex tectonic setting. Variations in 
current speed of the Med1terranean Undercurrent affect the distribution of surficîal sediment 
and the type and size of seafloor bedforms (NELSON et al, in press). 

The presence of the Mediterranean Undercurrent impinging on the seafloor below 300 m 
water depth contrais the sediment dispersal on the upper slope, whereas the presence of two 
smooth terraces on the m1ddle slope, and abrupt diapiric ridges and steep valleys in the 
central area, contrai the sediment dispersal in deeper areas. On the upcurrent slope terrace 
and along the 1:pper slope, a _tongue-like surficial deposit develops parallel to the general SE
NW bathymetnc contours (Fig. 1). In this contourite deposit there is a clear gradation from 
medium-fine sand beds '.nterbedded wi_th mud close to the Gibraltar strait, changing 
northwestward to coarse st!t beds. Immed1ately to the west near the Faro Drift off Portugal, 
the second d?w;1current terra~e on_ the middle slope is mostly covered by finegrained, silty
clayey depos1ts mterbedded w1th b10genous sands. Lithology of the contourite sediment drift 
bodies bank~d against the diapiric ridges also varies from fine sand on the SE to sandy silt on 
the central ndge and valley area, and silt in the NW area. 

On the middle to lower slope, the sediment distribution pattern is complex in the ridge 
and valley a:"ea where the_ 1:}ndercurrent flows down valley with higher current speeds and is 
locally eros1ve or deposittonal. Because of the Mediterranean Undercurrent shows both 
contour-paralle! and valley perpendicular flow, the coarse-grained sediment of valley facies 
tre_nds perpe:"d1cular _to th~ small-scale bedforms and the finer-grained contourite deposits of 
adpcent sed1ment dnft facies. Gravelly, shelly, coarse to medium sand lag deposits that are 
transported from_ the outer shelf and upper slope by high-energy processes, form on valley 
floors. The margms of eastern valleys are covered by sand dune deposits, whereas western 
channels are covered by sandy to clayey silt. 

Similar to the surface texture, the composition of the sand fraction in the surface sediment 
also varies from SE to NW and from valley floor to intervalley areas and slope terraces. The 
centr~I and S~ valley fl?ors contain mostly bioclastic debris, and a low content of planktonic 
constltuents 1s found m the SE and upper slope regions. However, high quantities of 
planktonic constituents, mostly foraminiferal tests, are found in the sand fraction of the 
contourite deposits in the NW area. 

. Lithology of ~he upper 2 meters of sediment consist of sandy contourite layers interbedded 
wtth mottl~d,_ stlty_ conto_urites, and hemipelagic silty clays, the coarser sand layers and the 
greater vanat10ns m gram-s1ze occur on the SE sector. Along the slope there is a surficial 
s~ndy contourite layer betweei:i 0.2-1.2_ m thick; this layer formed during the present Holocene 
h1gh sea level that results m maximum water depth over the Gibraltar sill and full 
develo~ment of the Mediterranean Undercurrent. In some locations a second sandy 
contourite layer was recovered, havmg the same general SE to NW gradations as the upper 
layer. Both valley and contourite deposits are characterized by reverse graded bedding and 
sharp upper be~ contacts in coarse-g_r~ined layers, low deposition rate and a regional pattern 
of _texturai vanatton and compos1honal gradation. Cores from the slope areas show 
sed1mentar~ structures, through cross lamination, fiat lamination or massive bedding within 
the contount~ la~ers, b:1t these structures do not occur in any vertical sequence. The typical 
reverse gradmg m sed1ment texture of the contourite layers indicates that with rising sea 
level and increasing Gibraltar sill cross-sectional area of water flow, the Mediterranean 
Undercurre;1t strength has gradually increased throughout the Holocene. Since the origin of 
the contounte sequence the rates of deposition have been Iow on the upper slope ( <5 cm/1000 
yr) and higher !n the middle slope sediment drift (>13cm/1000 yr). 

The late Ple1stocene age of the mud underlying the surface sand sheet correlates with the 
age of the last sea-level Iowstand and apparent weak Mediterranean Undercurrent 
development. The_ initial contra'. on th_e sandy contourites system of the Gulf of Cadiz slope 
has·been the openmg of the Strait of Gibraltar at the beginning of the Pliocene. 

Since that opening, high sea level 
equivalent to present or greater water 
depth over the Gibraltar sil! has 
permitted circulation through the 
Strait and the development of a strong 
Mediterranean Undercurrent. 

Thus the cyclic deposition of sand or 
mud Iayers and contourite or 
hemipelagic drape sequences appears to 
be related to late Pliocene and 
Quaternary sea level changes and 
Mediterranean water circulation 
patterns. 

figure 1. Texturai map (% sand + grave!) of surficial sediment from the Gulf of Cadiz 
contmental shelf and slope (modified from NELSON et al, in press). 
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Sur les côtes sableuses, en mer microtidale, l'équilibre du trait de côte est assuré par une 
ali~ent~tion ~n matéri_el sédimentaire issu des bassins-versants qui transite le long de la côte 
à 1 mténeur d une étr01te ba;1de comprenant, non seulement la plage, mais tout le profil actif, 
du sommet du cordon dunaire aux fonds de 10 à 20m selon les cas. Le rôle de l'avant-côte est 
particulièrement sensible. Le rythme des échanges obéit à des logiques diverses inscrites dans 
des échelles de temps variées ("coups de mer", saisons, périodicités pluriannuelles, ... ). 

Beaucoup de côtes à régime microtidal sont caractérisées par l'existence de reliefs linéaires 
sableux, plus ou moins parallèles au rivage: les barres d'avant-côte (BARUSSEAU et SAINT
GUILY, 1981). Elles jouent, dans ce système, un rôle notable dans le stockage et la disponibilité 
du matériel échangé avec la plage. 

L'~t:ide du frofil transversal et le_ s:1ivi_ de son évolution dans des zones soigneusement 
ch01sies constitue donc un accès privilégié pour la compréhension du fonctionnement des 
échanges qui concourent au bilan - négatif, équilibré ou positif - de l'avant-côte. Plusieurs 
conditions doivent toutefois présider à toute recherche de ce type. Il faut : 

- ~?mpte-tenu d'une importante variabilité 3D (BARUSSEAU et al., 1991), assurer un 
positionnement de grande précision, 

- obtenir des mesures de très bonne qualité dans l'ensemble des disciplines mises en cause : 
océanographie physique côtière, sédimentologie et morphologie, 

- opérer avec régularité pendant des périodes pluriannuelles. 
Ce~ conditi?ns ont, conduit à mettre en oeuvre une méthodologie adaptée qu'on a appliqué 

à 2 sites du lido de 1 étang de Thau. Des levés topobathymétriques ont été réalisés, depuis mai 
1989, avec une fréquence presque mensuelle, en fonction des conditions météorologiques. Ils 
ont été accompagnés de 2 missions photographiques aériennes. Des prélèvements 
sédiment<:logiques, s~igne1;1sement positionnés sur les différents étages morpho
bathymétnques, ont éte réalisés, de 1989 à 1992, pendant 6 périodes représentatives des 
conditions post-hivernales (missions de printemps) et post-estivales (missions d'automne). 
En outre, on a cherché à aborder de manière globale la définition des conditions 
océanographiques en récupérant toutes les données utilisables fournies par Je satellite 
GEOSAT jusqu'à la fin de sa carrière opérationnelle et en recensant les données de Météo
France provenant des sémaphores de Sète et de Cap Béar et des navires sélectionnés. Le 
programme continuera avec le satellite ERSl. 

Les princ_ipaux résul~ats concernent l'évolution morpho-sédimentaire. Les changements 
morphologiques enregistrés dans les deux observatoires montrent une réponse identique 
sous l'action des conditions océanographiques générales selon un rythme dont la composante 
sais<:nnière est loin _d'être dominante. L'~mpreinte la plus durable est plutôt fournie par des 
maximums énergétiques courts et localisés dans le temps à l'échelle de plusieurs années. 
~ependant, l'identité des facteurs généraux du milieu n'empêche pas l'existence de disparités 
import~ntes entre les deux sites : nombre et position des barres d'avant-côte, type d'évolution 
}~~::é:ton à la côte à Sète), schéma de circulation littorale. On peut finalement retenir quatre 

.- les c~angements_ impo:tants (par exemple, ceux qui font passer d'une morphologie 
différenciée à un relief moms marqué de la barre, ou inversement) sont rapides (quelques 
jours à quelques semaines), 

- les périodes pendant lesquelles la morphologie est peu contrastée sont aussi des intervalles 
de faible remaniement, 

- la formation de barre(s) bien distincte(s) s'accompagne de mouvements sédimentaires plus 
amples, impliquant des réajustements permanents, 

- l'instabilité sédimentaire est favorisée par l'existence de pentes fortes, à l'issue des périodes 
de forte agitation. 

L'emploi de la formulation empirique de QUELENNEC (1984) indique que le secteur de Sète 
se s!tue dan~ le chaml? d'équilib~e mais avec une tendance marquée vers l'instabilité par 
éroston tandis que cehu de Marseillan est en équilibre pour la barre externe et tend vers une 
situation d'engraissement pour la partie interne du profil. 

L'analyse sédimentologique de matériaux principalement unimodaux peut être poussée 
jusqu'à l'emploi de 3 indices de forme. Les sables présentent des caractères bien définis à 
l'issue de la période de forte énergie (hiver 88-89) rencontrée au début de l'étude. Pendant les 
28 mois qui font suite, le matériel acquiert peu à peu une plus grande diversité. On retrouve 
la subordination du déterminisme saisonnier à l'empreinte plus durable des rythmes 
pluriannuels. Cette conclusion est également supportée par l'analyse des fractions mobilisées 
à chaque étage morphobathymétrique. 
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