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ABSTRACT 

This work forms part of a general study concerning the geology and bionomy of the 
coral reefs of Mascarene Archipelago (Reunion, Mauritius, Rodriguez), and gives the 
results of geomorphological and ecological investigations relating of the fringing jbef of 
Rodriguez Island. 

The coral structures form a peripheric and ahnost continuous girdle measuring 90 km 
in length, 50 m to 8 km in width, with a shallow lagoon (0.5 to 4 m at L.W.S.). 

From the top to-10 m, the seaward slope i>resents three ' horizons'; the upper one 
with Millepora, Acropora, Seriatoporidae ; the middle one with Echinopora, Echinophyllia; 
and the lower one with Porltes, Fayta, Synarea, Fungia. 

The outer reef-flat is composed of spurs and grooves covered with Madrepores and 
Alcyonaria (30%) and calcareous algae (70%). Behind this zone, there is a flat (' trottoir 
r6sifal') with a rich coral fauna (Pocilloporidae, Stylophora, Montipora, Pavotia, Goniastrea, 
Acropora, Leptoria, Galaxea), Alcyonaria {Lobophytum, Sarcopkytum) and Zoantharia 
{Palythoa). In front of dominant currents ESE-SE, a boulder rampart is built, more or 
less cemented by Melobesiae ; near the back-reef areas, this formation supplies some layers 
of coral gravels. Behind the rampart is an inner flat with Heliopora, Goniastrea, Leptoria, 
Platygyra, Echinopora, more or less structured ; a bay-flat cut by sandy channels reaching 
the ' lagoon', the bays become scattered and give a sparse inner flat, being distinguished by 
the Pheophyceae, Turbinaria omata. The last feature of the inner flat shows a microatoU-
area with Porites cf. somaliensis. 

The ' lagoon' presents a skeletal carbonate sandy bottom, scattered with sparse 
coral patches and coral-heads. Due to hypersedimentation, a really sandy bottom only 
remains in process of emergence and locally settled with beds of marine Phanerogams 
(Halophila ovalis and H. stipulacca). These grasses are restricted to the coast line and the 
lagoon sector. 

* Presented at the ' Symposium on Indian Ocean and Adjacent Seas—Their Origin, Science 
and Resources' held by the Marine Biological Association of India at Cochin from January 
l2tol8,1971. 
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The continuity of coral fringe is locally broken by several topographic accidents: 
the ' Grande Passe de Port-Sud-Est', continuous and clean passage exceeding 150 m in 
wide; creeks and openings, cutting the fore-reef and permitting the out-flows across coral 
buildings; pools and bowls, enclosed in the inner flat; perpendicular or parallel channels 
in account of the littoral fringe. Most of these structures would chiefly have a common 
origin : ancient and overflowed fluvial valleys, or joint limits of primary coral flats. 

At present some sedimentary veeners are spreading very unequally on the reef. Near 
the back-reef environment and in the larger bays, there are sub-mangroves swamps and 
beaches. The sub-mangrove communities are distributed into different' horizons': supra-
littoral zone with Cardisoma and Sesarma ; midlittoral zone with Uca. On sandy beaches 
these communities are substituted by Coenobita and Ocypoda in the supralittoral environ
ment, and Nerine and Hippa in the midlittoral zone. The mud-sandy infralittoral bottoms 
show an association of tubicolous Polyckaeteae, the mollusc Tellina rugosa and some species 
of Squilla. The clean and fine-grain sands include enantia Polychaeteae {Glyceridae), 
Crustaceae (genera Thalamita, Calappa), the Gastropod Strombus gibberulus and Balano-
glossus. 

An apparatus of sandy cays and sand beds are lying on the inner reef-flat. These out-
•crops are looked as the deposition point of skeletal debris carried from east to west. Three 
geomorphological and sediraentologic units have been determined : emerged cays (Cocos 
and Sandy Islands); transitory hydraulic dunes generally azoic or with Hippidae and 
Balanoglossus, and sandy beds with typical communities {Terebra, Strombus, lengitinosus, 
Holotkuria punctata); sand-muddy benches, stabilized by several sedentary organisms. 

La pr6sente note porte sur une etude descriptive du rdcif frangeant de I'lle Rodrigue 
(Oo6an Indien). Apres avoir brifcvement expos6 les caractferes du cadre physique et les 
conditions de milieu, les auteurs d^flnissent les diverses unites g^omorphologiques et 
bionimques du complexe r6cifal (pente externe, platier et annexes—platier externe, lev6e 
de blocs, platier interne ; formations de ' lagon' ; accumulations s6dimentaries), in insistant 
notamment sur les anomalies et discontinuit6s locales. 

INTRODUCTION 

SiTUfiE par 63° 20' et63°30' de longitude Est, 19° 40' et 19°45'de latitude Sud, k 
1600 km de Madagascar, File Rodrigue fait partie int^grante, ainsi que La Reunion 
et Maurice, de I'Archipel des Mascareignes. Essentiellement volcanique, elle est la 
seule des trois ties h Stre enti^rement ceintur^e d'un recif corallien frangeant d'^ten-
due trSs variable (50 m ^ 8 km), ddlimitant un * lagon' peu profond. Ce complexe 
rdcifal n'a fait I'objet jusqu'^ present que d'observations tres fragmentaires. Balfour 
(1879), Daly (1928), Gardiner (1936) et, h leur suite, Vinson (1965), Mac Dougall 
et at, (1965) ont sommairement dvoqud quelques traits de gdomorphologie gdn^rale, 
essentiellement ddduits de I'examen de la carte bathymdtrique de I'ile. S'inscrivant 
dans le cadre de I'dtude gdn^rale des caractdristiques g^ologiques et bionomiques 
des structures rdcifales des Mascareignes, le pr6sent travil consiste en une synthase 
des observations gdomorphologiques et dcologiques intdresant les principales unites 
definies dans I'appareil rdcifal. 

Nous tenons k exprimer notre gratitude a Monsieur le Commissaire civil 
J. Forget et k Monsieur J. Brown, Chef du Departement de I'Agriculture, pour leur 
aide matdrielle efflcace, ainsi que Monsieur C. Michel, Directeur du Mauritius 
Institute pour son cordial accueil. 
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LE MILIEU PHYSIQUE 

Le Cadre Geologique 

D'une superficie de 110 km 2 environ, Rodrigue est formde de coulees basaltiques 
sub-horizontales ou h faible pendage, assocides h des intrusions phonolitiques et a 
quelques accumulations pyroclastiques tres localis6es, et contre lesqudlles s'adosse 
sur le littoral meridional et oriental une puissante sdrie de calcar6nites dunaires 
(Upton et al, 1967). L'ile r^sulterait d'6missions essentiellement fissurales le long 
de la plate-forme sommitale d'un guyot d'age pliocene (Mac Dougall et al., 1965, 
Montaggioni, 1970). Ainsi, malgre le relief montagneux et relativement accident^ 
de I'arridre pays, I'^difice volcanique se prolonge par un vaste plateau insulaire d61i 
mite par I'isobathe—200 m. De forme elliptique, celui-ci mesure 55 km de long 
sur 30 de large, et semble presenter une topographic r^guli^re et une pente 
peu accentu^e. Par suite, le domaine sous-marin compatible avec les exigences 
Icologiques des coraux correspond h une aire de grande 6tendue, de I'ordre de 35 km 
de long et de 25 km de large. Cette disposition physiographique est h. I'origine de la 
remarquable superficie de I'appareil recifal (plus de 200 km 2) (Carte 1). 

L'lle ayant vraisemblablement etd le si^ge d'une puissante sedimentation 
eolienne et d'une intense activity corallienne durante le Quatemaire (Montaggioni, 
1970), les unites actuelles seraient en majeure partie instaliees sur les vestiges d'une 
s6rie dunaire et d'un bioherme holocene, le substratum volcanique ne paraissant 
directement colonise qu'^ la Peripherie de certains ildts volcaniques (ile Booby) 
et sur le littoral nord-oriental. 

Apercu Climatologique 

De par sa position geographique, l'lle Rodrigue est soumise k un climat tropical 
oceanique, caracterise par I'alternance d'une saison chaude et humide (Decembre 
k Mai) et d'une saison plus s^che et plus fraiche (Juin k Novembre), constamment 
adouci par I'influence des alizes des secteurs Est et ESE. Contrairement aux iles 
de La Reunion et de Maurice, la faible etendue et I'altitude moderee de Tile (point 
culminant: 386 m au Mont Limon) ne sauraient conditionner une opposition de 
regime notable entre les versants occidental et oriental. Aucune dissymetrie 
n'apparait dans la repartition geographique des pluies il y aurait m§me une inver
sion par rapport k cette tendance, la cote au vent presentant une pluviometrie plus 
faible (Port Sud-Est: 790 mm en 1969) que les secteurs sousle-vent (Bale aux 
HuJtres : 1059 mm). L'ile est en outre periodiquement re-coupee par les trajectoires 
de degressions cycloniques, qui s'accompagnent de vents tr^s violents et de lourdes 
precipitations. 

Le trait dominant du regime thermique reside dans les valeurs eievees de la 
temperature moyenne annuelle (de 21° k 26.4°C) et des minimums absolus, qui ne 
sont jamais inferieurs i 15° C au niveau de la mer. 

Regime Hydrographique 

Les valiees torrentielles de Rodrigue correspondent a d'etroits thalwegs trfes 
encaisses, rayonnant k partir du centre de l'ile. Certains paraissent Stre en conti-
nuite directe avec quelques zones deprimees des aires perirecifales. Durant la majeure 
partie de I'annee, les rivieres sont reduites k de simples chenaux asseches, du fait 
de la preponderance des infiltrations souterraines. Au cours de la saison pluvieuse 
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CARTE 1. a—carte batliymetrique de situation de I'Archipel des Mascareignes (Reunion, 
Maurice, Rodrigue)—Les profondeurs sont indiquess en mJtres. b—carte montrant les superficies 
relatives de I'tle Rodrigue de son complexe ricifal et de son plateau insulaire. c—carte g6ologique 
et gdomorphologique de I'lle Rodrigue et de son complexe r6cifal (d'aprfes Upton et al., 1965 ; 
Montaggioni, 1970). Ligende : 1. basaltes et roches volcaniques associ6es; 2. calcaires dunaires ; 
3. front r6iifal; 4. limites actuelles de raccordement des platiers initiaux ; 5. chenaux d'origine 
raDrpho-r^sifale; 6. chenaux d'origine morpho-torrentielle; 
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cyclonique, elles d^versent un volume notable de mat6riaux ddtritiques de tailles 
dlverses, alimentant ainsi, k leur d6bouch6, de vastes atterrissements vaso-sableux 
de fond de baie (Baies Mathurin, Topaze, aux Huitres, Grand Baie, e tc . . .)• Con-
trairement aiix ravines de La Reunion, elles ne conduisent pas a la formation de 
vastes 6pandages de blocs, de galets ou de sables sur le front de mer ; seule la cote 
nord-orientale pr^sente localement un alluvionnement torrentiel grossier, responsible 
de I'oblit^ration partielle du domaine recifale (Anse Tamarin, Pointe Grenade, 
Pointe au Sel). 

Les Marees 

Comme h. La Reunion et a Maurice, les marges int^ressant I'ile Rodrigue sont de 
type semi-diume, avec une in6galit6 diurne (Les Grandes Basses Mers se produisent 
la nuit). L'amplitude maximale est de I'ordre de 1.30 m, et le univeau moyen se 
situe k 0.90 m. Bien que sup^rieur k celui de Maurice (0.60 m) et de La Reunion 
(0.70 m), le marnage rodriguais reste tr^s inf^rieur k celui de Tul6ar + (3.20 m) 
et Nossi-Be + (4.20 m), et les conditions mdt6orologiques locales jouent un role 
important, surtout en p6riode d'aliz^s, sur les variations du plan d'eau. 

Regime Des Vents et Des Courants Marins 

Les variations saisonni^rcs des facteurs an6mom6triques r^gissent les modalitds 
de I'hydrodynamique et de la courantologie suivant le schema suivant: 

— pendant la saison chaude et pluvieuse, en I'absence de depressions 
-f Tul6ar — Nossi-B6 (Madagascar) cycloniques, le front r6cifal est soumis h Taction 
d'une large houle de caractSre oc6anique (grandes longueur d'onde et amplitude) 
et correspond alors a un domaine relativement peu agite, avec renforcements 
dpisodiques du courant d'Est. A la suite des perturbations tropicales, se forment 
de tr^s fortes houles dont la direction est fonction de la trajectoire du cyclone. 
Rodrigue est ainsi annuellement affect^e par de multiples depressions, ce qui se 
traduit par une aggravation de I'^tat de la mer et une intense Erosion mdcanique des 
eperons frontaux. 

— durant la saison fraiche, etant donne la preponderance des aliz^s des 
secteurs E et ESE, la mer devient XxH agitde et le littoral est directement expose k 
Taction de la houle dominante. Seule la portion occidentale est relativement abritee. 

La penetration des masses oceaniques s'effectue ^u niveau des aires k topo
graphic plane. La majorite des eaux de retour regagne la haute mer k la faveur de 
nombreuses discontinuitds morphologiques de taille decametrique (Passe Plate, 
Passe Demie,. . . ) ou hectometrique (Grande Passe, Passe Grand Bassin). 

Les rdsultantes des actions hydrodynamiques, combinees aux particularites 
topographiques locales, determinent un regime courantologique propre k Tappareil 

' recifal consider^ : 

— les trains d'onde successifs sont k Torigine de transferts lateraux orientes 
d'Est en Quest, facilitant la dispersion des particules sedimentaires vers Textremite 
occidentale de Tedifice. Par diminution de la competence des eaux, cet etalement 
s'accorhpagne d'une hypersedimentation et de la construction d'un systeme de cayes 
et debanw sableux. 
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— la large extension lat6rale des unit6s p^rirecifales conduit a I'attenuation 
progressive de I'intensit^ et de la vitesse des 6coulements vers le rivage. Le long de 
la bande littorale, peuvent ainsi s'individualiser de vastes fonds plats alluviaux 
en mode calme (Baies Mathurin, aux Huitres, Topaze, Diamant,. . .)• 

— la presence d'ilots intrarecifaux perturbe localement le m6canisme de la 
dirive lat^rale ce qui cr^e une dissymetrie hydrodynamique et, par voie de conse
quence, s6dinientologique et 6cologique entre leurs versants, la partie Sous-le-Vent 
6tant favorable k une sedimentation fine de mode calme (lies de I'Hermitage, Booby, 
Crabe, Catherine). 

LES UNITES GEOMORPHOLOGIQUES ET BIONOMIQUES 

(Carte 2) 

Le Platier Recifal 

A. La pente externe (seule la partie superieure-comprise entre O et —15m — 
de cette zone, correspondent k un horizon k ^perons et sillons sera envisagde dans 
cette ̂ tude). 

' f t <.1i8 1 pM^, lig, ( 

f i s ffa.ict* 

I 9 —10 

CARTE 2 

CARTE 2. Sobima general des diverses unites geomorphologiques et bionomiques du ricif 
corallien de I'lle Rodrigue. Ligende: 1. platier et formations annexes ; 2. syst^me des cayes et bancs 
sableux ; 3. horbiers ; 4. formations de lagon ; 5. sables terrigines plus ou moins vaseux ; 6. zones 
de ' sub-mangroves'; 7. vases fines ; 8. sables de plage provenant de la degradation des calcaires 
dunaires ; 9. direction des courants dominants; 10. position des planches—pi.-—et figures—fig. 
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(1) — Pente exteme de mode calme ou semi-battu 

Dans la region la plus abritee de la bale de Pprt-Mathurin/le front du r6cif 
pr^sente une succession de petites criques, peu int6ressdes par la houle dominante 
d'E-SE. Les dpreons et sillons sont mal individualists. La pente exteme debute 
par un tombant abrupt, qui se poursuit vers — 8m par une pente douce oti alter-
nent des ddmes et des sillpns de faible amplitude, orientis perpendiculairement au 
front r^cifal. 

— la partie supdrleure du tombant (0 h -1 m) est bord6e par une ceinture de 
Millepora platyphylla, dont les colonies branchues forment une frange quasi-continue. 
Dans les interstices par oil s'&oulent les eaux de retour, s'individuaUsent quelques 
colonies de Pocillopora damicomis, Pocillopora verrucosa, Stylophora sp., Leptoria 
phrygia. Ces demiferes s'epanouissent vers -1 m ; profondeur k laquelle Millepora 
platyphylla disparait. Vers — 2 m, ces diff6rentes especes sont remplacdes par 
Fflv/fl stelligera et par un Acropore en forme de consoles. 

— rhorizon intermddiaire (-2 m ^ -6 m) est essentiellement constitu6 par des 
formes encrofltantes comme; Echinopora lamellosa, Favia sp., Favites sp., Echino-
phyllia sp. Dans les criques les plus abrit^es, s'dpanouissent h. ce niveau les colonies 
en comet de Montipora foliosa. 

— I'horizon infdrieur (-6 h, -8 m) est caractdris6 par la presence de formes massives 
appartenant aux genres Porites, Favia, Favites, Lobophyllia. Nous y avons dgalement 
r6colt6 2 espfeces de Fungia et A'Acropora. Localement se d^veloppent des colonies 
d'Alcyouaires {Sarcophyton, Sinularid). 

— au pied du tombant s'individualise une pente douce dirig^e vers le large ou 
alterenent des domes et des sillons. Les domes sont rdhauss^s par des grands massifs 
branchus de Synarea sp., Montipora sp. et par les 2 Acropores d6j^ presents 
dans I'horizon pr6c6dent. 

— ̂  partir de -10 m, le taux de recouvrement du substrat par les Madr6pores 
qui 6tait de 80 pour cent pour le tombant, diminue rapidement. Les formes hautes 
(en consoles ou branchues) disparaissent, les formes en bouquets sont rares (& 
I'exception de quelques colonies de Pocillopora et Acropord), les Madr6poraires 
massifs sont alors dominants {Goniopora, Favia, Favites, Lobophyllia hemprichii, 
Leptoria phrygia, Porites sp.), L'ensemble ne repr6sente plus que 30 pour cent du 
recouvrement total; Al^es calcaires, Zoanthaires, Alcyonaires constituent I'essentiel 
du peuplement. Les sillons, mal stractur6s sont tapissds d'une gravelle h6t6rom6-
trique sur une faible 6paisseur. Au i)ied du tombant, ce matdriel est remplac6 par 
un sediment mieux class6, plus fin, voire 16g r̂ement vaseux. 

(2) — Pente exteme de mode battu (W. Baie de Port-Mathurin, Quatrevingts 
Brisants, Passe Plate). 

En mode battu, le front r6cifal s'indente d'eperons et de sillons dont la longueur 
varie de 5 ^ 40 m pour une largeur de 1 i 5 m. Ces formations, indicatrices d'un 
mode hydrodynamique 61ev6, sont communes sur les r6cifs expos6s k la houle 
ocianique. De nombreux auteurs mentionnent leur existence sur les r^cifs de la 
partie Quest de I'Ocian Indien : citons pour Madagascar les travaux de Guilcher 
(1956. 1958), Battistini (1959), Pichon (1964, 1969, 1970), Picard (1967), Gravier 
et al. (1970), de Pichon (1967) i I'ilc Maurice de Faure et Montaggioni (1970) h 
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La Reunion, et de Taylor (1968) aux lies Seychelles. A Rodrigue, certains sillons 
entaillenet profonddment le platier externe qui se trouve parfois en surplomb. 
D'autres prennent naissance k partir de vasques de petite dimension (Baladirou, 
Quatre-vingts Brisants). Les parties superieures des parois exondables aux basses 
mers de vives eaux, peuvent se souder a la suite de I'activite concretionnante des 
Madrepores, de rhydrocoralliaire Millepom platyphylla, et de la croissance rapide 
des Algues calcaires encroutantes. L'action combin^e de ces organismes construc-
teurs determine alors la formation de tunnels mettant en relation les vasques et le 
front externe (Baladirou). 

— le peuplement de I'horizon sup6rieur est principalement constitue par 
Millepora platyphylla qui forme ici des colonies massives ou encrofltantes et par les 
Seriatoporidae egalement presents en mode calme, auxquels s'adjoignent des petites 
colonies de Galaxea fascicularis. 

— I'influence de la houle se manifeste dans I'horizon intermediaire par I'dlimi-
natioo des formes en auvents ou en consoles (Acropora sp.) ou en comets (Montipora 
foliosa). 

— dans I'horizon inf^rieur et au pied du tombant les formes branchues, 
appartenant aux genres Montipora, Synarea, Acropora qui s'6panouissaient en mode 
calme, ont disparu, remplacles par des colonies massives (Porites, Lobophyllia). 
Certaines de celles-ci peuvent atteindre plus de deux metres de hauteur. Elles 
constituent 6galement une partie du peuplement qui s'individualise sur le sommet 
des avancdes coralliennes qui se poursuivent plus au large, entrecoupees de sillons 
bien structures. Sur le iflanc de ces formations dont certaines se dressent el 4 ou 5 m 
au dessus du fond des sillons, nous avons recolite quelques espfeces encroutantes 
appartenant aux genres Montipora et Pavona, et plusieurs Favidae. Les sillons sont 
disposes de fa?on trfes periodiques. lis sont soit colonises par quelques 
Madreporaires de forme massive, soit encombres par un materiel detritique et grossier 
de taille decimetrique arrache au front recifal. Certains, en relation avec des iden-
tations plus profondes de I'ediflce corallien, sont tapisses par un sable issu du lagon. 

Le Platier Externe 

Le platier externe correspond a la partie surelevee du recif situee en avant de 
la levee detritique lorsgue cette demiere existe et comprend morphologiquement et 
bionomiquement 3 zones difRrentes. 

(1)—La plateforme superieure des eperons (partie exondable des contreforts 
et sillons). Cette premiere zonp est profondement decoupee du cote externe par 
les sillons qui se poursuivent plus bas entre les contreforts. £)u cote interne, as limite 
correspond le plus souvent h une legSre depression paralieie au front recifal. Sur la 
cote NE et SE, les Madrepores representent 30 pour cent du peuplement. Plusieurs 
espSces d'Algues calcaires appartment principalement aux genres Lithophyllum et 
Porolithon participent h la formation d'un ' trottoir a Algues calcaires' sur ces 
mSmes cotes. Dans les parties Nord et Quest de I'ile, le taux de recouvrement par 
les colonies de Madrepores atteint 50 pour cent; parmi lesquels : Acropora cf. 
cuneata, Acropora sp., Platygyra daedala, Pocillopora verrucosa, Pocillopora damicor-
nis, Stylophora sp., Leptoria phrygia, Porites sp. Des Alcyonaires {Lobophytum, 
Xenla) et des Zpanthaires (Palythoa) forment localement des revetements continus de 
plusieurs m2. Les fissures abritent des Echinides appartenant au genre Diadema, 

' et quelques rares Heterocentrotus mamillatus {Heterocentrotus trigonarius dont les 
[•8] 
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densitds de populations peuvent atteindre 40 k 50 individus par m2 sur les r^cifs de 
La Reunion, n'a pu etre mis en Evidence h I'ile Rodrigue). 

(2)— La rainure longitudinale ant6rieure. Dans la plupart des secteurs ^tudi^s, 
la zone pr6c6dente est limit6e par une depression longitudinale parall^le au front 
du r6cif et plus ou moins discontinue. 

Sur la cote S-SE (Port Sud-Est, rdgion de I'ile de I'Hermitage, Gombrani), des 
blocs arraches 4 la pente exteme et ciment^s par les Algues calcaires tendent k 
oblit^rer la rainure. Ces blocs alternent avec des lambeaux de madrepores et des 
colonies de grande taille de Millepora platyphylla n6cros6s en place et colonists par 
des Algues encrofltantes, qui correspondent aux restes d'anciens contreforts. La 
rainure antdrieure est souvent travers^e par les sillons actuels et par des chenaux 
dont la profondeur n'exc^de pas 2 metres. La plupart des chenaux obturds au con
tact du front recifal par des massifs de Millepora platyphylla ne conununiquent plus 
directement avec la mer., et peuvent etre assimiles k d'anciens sillons en voie de 
comblement. Le placaged'Algues calcaires et la dalle sous-jacente de la rainure, 
subissent Taction des organismes biod6gradants parmi lesquels Echinometra mathaei 
(dont les densit^s de population atteignent de 50 k 100 individus par m2) joue un 
r61e preponderant. 

(3) — La zone comprise entre la depression anterieure et la levee de blocs est 
assimilable k un trottoir recifal qui offre k Rodrigue une morphologie extrSmement 
variable suivant les secteur de I'ile. L'absence d'un horizon algal bieA individualise 
comme il en existe h Maurice et ^ La Reunion, semble Stre une caracteristique 
generale de cette zone. Seul le voisinage des Passes (Passe Grand Bassin, Passe de 
rile Plate, Passe de Port Sud-Est) et des deversoirs, presente un tapis algal de faible 
dimension essentiellement compose par Amphiora fragilissima, Hypnea sp., Corallina 
polydactyla, Halimeda opuntia. En l'absence d'une couverture algale importante 
se developpe un placage de Scieractiniaires plus ou moins dense. 

— dans la partie ENE de Tile (planche 3, fig. 1 et 2), le trottoir recifal 
est extrfimement etroit. II est constitue d'un platier clairseme riche en Madre-
poraires : Hydnophora microconos, Pocillopora damicomis, Stylophora sp., Echinopord 
sp., Montipora sp. plusieurs especes du genre Acropora, Synarea sp., Pavona cactus, 
Pavona divaricata, Goniastrea sp., platygyra daedala, Galaxeafascicularis, auxquelles 
s'ajoutent des petites colonies brancheus de Millepora platyphylla, le Zoanthaire 
Palythoa sp. et I'Alcyonaire Lobophytum sp. La faune associee renferme des Echino-
dermes parmi lesquels: Stomopneustes variolaris, Echinometra mathaei, quelques 
Diadema sp., et rHolothuride Stichopus chloronatus loc&lhie dans les petits chenaux 
qui drainent les eaux de retour. Ce trottoir recifal pent manquer lorsque la levee 
detritique s'edifie au contact immediat de la rainure longitudinale(Baladirou) (planche 
3, fig. 3). II se trouve en continuite directe avec la partie sub-horizontale du platier 
recifal, dont il constitute le prolongement, lorsque la levee detritique fait defaut. 

— dans la partie Nord de I'ile, entre Port Mathurin et la Passe Grand Bassin 
(planche 4, fig. 1 et 2), se substitute au trottoir recifal des bourrelets de Madreporaires 
branchus k dominance d'Acropora pharaonis, qui s'individualisent sur le pourtour 
des criques, s'etendant jusqu'i la zone des contreforts et sillons. Vers I'arriere se 
developpe un platier compact arase sur lequel s'edifie la levee de blocs. Ces 
formations k base de colonies branchues couvrent une surface importante sur le pour-
tour de la Crique situee au NW de Port Mathurin. EUes sont principalement con-
stitutees par plusieurs csp^ces d'Acropores dont Acropora pharaonis et par des re-

I9J 



662 GfiRARD FAURE ET LUCIEN MONTAGGIONI 

pr6sentants des genres: Synarea, Montipora, Pontes, Pavona, Fungia. Dans les 
mares r^siduelles m6nagees entre les colonies de Madrepores, s'installe une faune 
associ^e compos6e d'Alcyonaires (Sarcophytum, Xenia) d'Echinodermes (Diadema 
sp., Tripneustes gratilla), de MoUusques [Tridacna cocrea. Turbo (Marmarostomd) 
argyrostomus, Cypraea caput-serpentis, Cypraeaarabica]. 
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PLANCHE 3. Variations dans ['extension des diverses unites r̂ cifales (secteur nord-oriental) 
Ldgende : 1. zone des dpsrons et sillons ; 2. trottoir rdcifal; 3. platier compact; 4. lev^ de blocs ; 
5. platier 4 travdss; 6. platier k 616ments disperses; 7. zone de massifs et de pat6s coralliens; 
S.estransableux; 9. estran rocheux ; 10 rainure longitudinale antdrieure ; 11. formation d6tritique 
de lagon ; 12. sables vaseux terrig^nes. 

— dans la region de I'ile situde entre la Passe Grand Bassin et la Passe Sable 
{k I'exception de la Grande Pointe) (planche 4, fig. 4 et 5), la morphologie du platier 
r^cifal exteme est fortement modifi6e par I'existence de cayes (He au Sable, He Cocos) 
et de bancs de sables mobiles. Les 6pandages issus de ces Edifices s^dimentaires 
tendent h. niveller la partie du platier correspondant au trottoir rdcifal. lis provo-
quent la necrose des ScMractiniaires dont le taux de recouvrement pour les colonies 
vivantes est de 10 ^ 20 pour cent. La lev6e d6tritique est mal individualis^e dans 
cette region et pr^sente de nombreuses interruptions qui fonctionnent comme des 
d6versoirs drainant les eaux de retour lors des basses mers. Les d6versoirs sont 
caract6ris6s par la prdsence de banquettes^ Modiolus cf. auriculatus dont les densitcs 
depopulation peuvent atteindre plus de 500 individus au m2. Les banquettes alter-
nent avec des placages de Zoanthaires, d'Alcyonaires et de Mdlob^sides encroQtantes ; 
les Madr6poraires vivants ne reprdsentent pas 10 pour cent de la totality du peuple-
ment. 
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—dans la partie m^ridionale del'ile, en arriere de la rainure longitudinale 
ant6rieure, s'idifie un platier compact entrecoup6 de chenaux en continuity avec les 
sillons du front exteme, et de petites vasques, Le taux de couverture par I'Hydro-
coralliaire Millepora platyphylta et par les Madrdpores, est de 50 pour cent. Au 
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PLANCHE 4. Variations dans I'extension des diverses unitds rdcifales (secteur nord et nord-
occidental). Ligende: 1. zone des ^perons et sillons; 2. rainure longitudinale ant6rieure; 
3. platier compact; 4. bourrelet d'Acropores vivants ; 5. bourrelet d'Acropores morts ; 6. Iev6e de 
blocs ; 7. platier k travdss ; 8. platier h 616ments disperses ; 9. zone k microatoUs; 10. zone de 
massifs et de pates coralliens ; II. herbiers k Halophlla ; 12. trottoir r6cifal; 13. sables vaseux terri-
gines ; 14. systime des cayes et bancs sableux ; 15. banquettes k Modiolus ; 16. banquettes sablo-
vaseuses de retention; 17.6pandages de la lev6e de blocs; 18. nodules de M61ob6si6es libres. 

contact de la rainure antirieure, subsistent de gros pat6s de Millepores en voie de 
necrose, colonists par Pocillopora damicornis, P. verrucosa, Acropora (plusieurs 
esp^ces), par des Algues calcaires, et enchassis dans le reste du platier. Ces colonies 
de Mill6pores se sont trouv6es isol6es du front recifal k la suite de la croissance rapide 
vers le large de I'̂ difice. EUes constituent plusieurs ceintures discontinues, 
paranoics au front actuel, et s'6tendent depuis la rainure jusqu'^ la lev6e detritique, 
oi apparaissent les premieres colonies de I'Alcyonaire dur Heliopora coerulea. 

La Levee Detritique 

Dans la partie occidental© de I'lle, de Grande Pointe aux Quatrevingts Brisants, 
la lev6ê  detritique est constitute par des blocs dpars de faible dimension, s6par6s 
par des zones diprimies fadlitant ricoulement des eaux intrar^cifales et assimilables 
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k des d6versoirs. A ce niveau, rintensit6 du regime courantologique permet I'instal-
lation et le d6veloppement florissant de banquettes k Modiolus cf. auriculatus. 

Dans les autres secteurs soumis directement k Taction de la houle dominante, se 
dresse une lev6e de blocs bien individualis^e dont la nature des 616ments constitutifs 
et les caract6ristiques dimensionnelles dependent des modalit6s bionomiques et 
hydrodynamiques locales. Ainsi, a I'Est de I'iiat Booby, cet ddifice forme un 
veritable rempart d'une hauteur de I'ordre du m^tre, bien concritionn6 par les Algues 
calcaires. De meme, au voisinage de la Passe Grand Bassin, 11 prdsente une exten
sion remarquable de 150 ^ 200 m de long sur 50 m de large, entrecoup^ de couloirs 
de maree ou prolifSrent les nodules d'une Melob6si^e libre. La partie ant6rieure de 
cette formation est constitute de blocs de taile d6cim6trique k mdtrique, de Millepora 
platyphylla et de coupelles d'Acropores arrach6s au front r6cifal. Par centre, de la 
Pointe aux Comes k la Pointe Grenade, aucune cimentation secondaire n'ass'ure la 
cohesion et, par suite, I'unit^ morphologique de la levee detrltique. Le trait mor-
phologique le plus remarquable de cette formation s'observe pres de la Passe Plate, 
ses a^ments constitutifs ^tant represent6s pr6fdrentiellement par des nodules de 
M61ob6si6es libres; les apports coralliens se rdduisent k quelques fragments 6pars 
de taille m^trique (planche 5, fig. 3). Dans tous les cas, cette levde alimente des 
nappes de gravelles algo-coralliennes vers les secteurs post-r^cifaux. 
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PLANCHE 5. Variation dans I'extention des diverses unites rdoifales (secteur meridional) 
L^iende : 1. platier r6;ifal; 2. zone des 6perons et sillons ; 3. rainure longitudinale anterieure ; 
4. trottoir r^jifal; 5. Iev63 de blocs; 6. platier interne compact; 7. nodules de M^lob^siies libres ; 
8. platier interne k 616msnts dispers6s ; 9. banquettes k Modiolus ; 10. platier interne k travdes; 11. zone 
de mioroatoUs vivants ; 12. zone de mocroatoUs n6iros6s ; 13. zone de massifs et pat6s coralliens ; 
14. zone de gros pat^s isoWs; 15. formation d6tritique de lagon; 16. herbiers k Halopkild; 
17. sables vaseux terrigftnes; 18. estran rocheux. 
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Le Flatter Interne 

En arriere de la levee detritique, s'individualise un platier interne d'une etendue 
extrSmement variable 100 m sur la c6te Est, 2 km aux Quatre-vingts Brisants) 
et dont la morphologie diff^re consid^rablement d'un secteur h I'autre. 

(1) —Le platier compact en constitute le premier aspect. Situ6 directement 
en arrifere de la lev6e de blocs, il correspond k une construction sub-horizontale k 
base de Scl6ractiniaires dont le sommet aras6 des colonies sert de support aux Algues 
calcaires. Le taux global de recouvrement du substract par les Madr^poraires est 
de I'ordre de 90 pour cent, mais les colonies vivantes ne repr6sentent que 20 k 30 
pour cent du peuplement. Le platier compact r6sulte de la coalescence de 
ces colonies de Scllractiniaires de formes massives, etde I'Alcyonaire Heliopora 
coerulea qui est localement le principal agent constructuer (Grande Pointe, Quatre-
vingts Brisants), les Madrepores Platygyra daedala, Leptoria phrygia, Porites sp., 
Goniastrea sp., les formes encroutantes appartenant aux genres Montipora, 
Echinopora, Cyphastrea, Pavona, Turbinaria, auxquelles s'adjoignent des petites 
colonies en bouquets {Acropora pharaonis, Acropora sp., Montipora sp., Pocillopora 
damicomis, Stylophora sp., Galaxea fascicularis). Les interstices m^nag^s dans le 
platier peuvent etre colmat6s par endroit par les epandages ddtritiques en provenance 
de la lev6e de blocs. lis participent normalement au transit des eaux de vidange du 
lagon, au moment des basses mers et renferment, outre 2 esp6ces de Fungia, des 
populations importantes de Diadema sp., Echinometra mathaei, Cypraea tigris, Cypraea 
caput-serpentis. Cette formation est entrecoup6e de chenaux peu profonds, aligends 
avec les discontinmt^s de la levde de blocs; chenaux qui sont parcourus par des 
courants s'inversant lors du flot et du jusant. 

D6velopp6 dans la r6gion Nord et Sud de I'ile, le platier compact est mal indi
vidualist dans le sectuer oriental, ou ilest present sous forme de lambeaux en conti
nuity avec la zone de trav6es situ^e en arriere. II manque dgalement dans la partie 
occidentale, oil en I'absence de levte d6tritique, le platier k trav6es se poursuit au 
niveau des d6versoirs qu'il alimcnte aux basses mers, et m6me jusqu'au niveau de la 
zone des contreforts et sillons. 

(2) — Le platier a trav&s. Le deuxi^me aspect du platier recifal interne est 
constituS par une zone de travdes construites, s^parees par des sillons perpendiculaires 
au front r6cifal et dont la profondeur n'exc^de pas 1.50 m. Les trav^es sont form6es 
par des pStes coalescents de Madrepores dont les colonies sont fortement necros^es, 
k I'exception de leur peripheric Le peuplement, dans son ensemble tr^s voisin de 
celui de' la zone precedente, est caracterise par une diminution notable du nombre 
des colonies vivantes et par une reduction de celui des espSces. On observe ainsi la 
rarefaction progressive des Fungia, Pocillopora, de Stylophora sp., et Galaxea fasci-
cularis. Les sillons sont revStus d'un materiel detritique dont la nature et I'epaisseur 
extrSmement variables sont conditionnes par la presence ou non d'un platier compact 
en avant de cette zone. Celui-ci dans la region de la Grande Pointe, des Quatre-
vingts Brisants, de la Passe de I'ile Plate, constitute un obstacle k I'ecoulement rapide 
des eaux du lagon. Le fond des sillons est alors reconvert par une couche de 
plusieurs centimetres d'un materiel biodetritique autochtone renfermant un pour-
centage non-negligeable en vase corallienne, assez comparable aux sediments qui se 
deposent dans les vasques et les fonds de criques abritees de la houle. 

Lorsque le platier compact faitdefaut(secteur Eet W),la couverture sedimentaire 
est constituee par des sables grossiers et mobiles d'origine biog^ne ou terrigene 
suivant I'etendue du lagon. 
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(3) — Le platier k ^l^ments disperses 

A mesure que Ton progresse vers le lagon, les travees se fragmentent 
en elements Isolds, sdpar^s les uns des autres pat un syst̂ me complexe de cuvettes et 
de courts chenaux, ne pr6sentent pas une orientation bien d^finie. La croissance 
verticale de ces pat6s est limit^e par Texondation et, k leuf base, par I'hypers^dimen-
tation qui r6sulte d'une circulation insuffisante des masses d'eaux k ce niveau. Seules 
les parties laterales et moyennes sont vivantes. 

Un autre aspect du platier a elements disperses reside dans les formations 
coralliennes qui existent en arri^re de la lev^e blocs, dans la partie m^ridionale de 
I'ile, et plus particuliSrement dans la region de Port Sud-Est. Les elements sont 
constitues par des colonies vivantes d'Acropores en coupelles, s6par6es entre elles 
par des cuvettes et pass6es sableuses de faible dpaisseur oti se ddveloppent des formes 
massives appartenent aux generes : Pontes, Goniastrea, Favia, Platygyra, Leptoria, 
Goniopora, Hydnophora, Turbinaria, et des Alcyonaires. Le taux de recouvrement du 
substrat par ces colonies vivantes est de 75 per cent environ dans la partie centrale 
de la zone. II diminue progressivement au contact du lagon k la suite d'un col-
matage par le materiel sedimentaire riche en nodules d'une M61obdsi6e libre. Les 
courants de mar6es et le clapot da aux alizds assurent dans cette partie de I'ile, un 
brassage continu et un renouvellement rapide des eaux, favorisant le d6veloppement 
des Madrepores. 

(4) — La zone de microatoUs 

Les microatoUs sont constitues par des colonies massives de Pontes cf. somalien-
sis, ou, k la limite, par des esp^ces appartenant aux genres Echinopora, Goniastrea, 
Platygyra, Leptoria, Synarea. A I'exception de Porites cf. somaliensis, elles ne don-
nent jamais naissance k des formations de grande taille, et le microlagon qui marque 
la partie exondable du microatoU est souvent mal d61imit6. Les formations les plus 
typiques sont observables k Grande Pointe (planche 4, fig. 3), aux Quatre-vingts 
Brisants (planche 5, fig. 2 ; planche 6) oil elles constituent un facies du platier k 
elements epars. Elles se ddveloppent en mode calme, mais oil la circulation de 
I'eau est suffisamment active pour 6viter des accumulations sddimentaires impor-
tantes. Le microlagon est colonist par des Algues calcaires, des Pheophyc6es) 
{Turbinaria ornata, Sargassum sp.), des Echinodermes {Echinometra mathaei, Stoma-
pneustes variolaris). 

Les Formations de Lagon 

L'unite recifale proprement dite est separ^e de la ligne de rivage pat une 
etendue d'eau dont I'uniformitd bathymitrique est rompue par un certain nombre 
de discontinuitds topographiques (cf. chapitre sur les discontinuitis gdomorpho-
logiques). D6fini dans les larges atolls indo-pacifiques, le terme de ' lagon' peut 
paraitre impropre pour designer ce plan d'eau. Toutefois, on conservera cette 
appellation, car I'expression die ' chenal d'embarcation' que Ton pourrait lui substi-
tuer, sera appliqu6e k des depressions pdrirecifales ou paraliques utilisdes pour la 
navigation; en outre, le mot ' lagon' est d'un usage courant dans I'ensemble des 
Mascareignes (Pichon, 1967). La largeur du lagon varie suivant les endroits 
de quelques metres k quelques dizaines de metres (Trou d'Argent, de Pointe 
aux Comes k Pointe Grenade) k plus de 4 km (rdgions occidentale et mdridionale). 
Les profondeurs relevees y sont variables ; moins de 0.50 m 4 basse mer entre la 
Passe Grand Bassin et Port Mathurin, de 2 m i 4 m dans I'axe de la Grande Pointe 
el des Quatre-vingts Brisants. 
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PLAMCHE 6. Rdgion des Quatre-vin t̂s Brisants: repartition dies biotopes recifanx. Ldgende • 
1. zone des dperons et sillons; 2. trottoir r&ifal; 3. lev& de blocs; 4. platier interne compact': 
5. platier interne k travtes; 6. zone des microatoUs; 7. zone des massifs et pat6s coralUens plus ou 
moins coalescents; 8. zone de gros p^t^s isoles de lagon. 

La limite entre le platier interne et les fonds lagunaires n'est pas nettement 
tranche. La transition est r6alis6e par dispersion progressive des communaut^s 
biologiques et I'accroissement r^gulier de la bathym^trie. Les formations de lagon 
correspondent k une zone s^dimentaire h^tdrogene, essentiellement biodetritique, 
et acddent^e de constructions coralliennes ^parses plus ou moins nicros^es. Au 
voisinage direct des secteurs ^pir^cifaux, prolifdrent des massifs (coral-head) de 
taille m6trique sub-emergeants, k sominet aras6. Leur ^panouissement optimal 
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s'observe au niveau des zones les plus profondes du lagon.surtout dans I'axe de la 
Passe Grand Bassin, de la Grande Pointe et des Quatre-vingts Brisants; les colonies 
de Scldractiniaires 61aborent alors de larges pat^s (coral patches) de 2 ^ 3 m de haut, 
k parois sub-verticales et immerges en permanence. lis sont essentiellement con-
stitu6s par un Porites fortement necrose et remplac6 dans la zone superieure par 
Cyphastrea sp., Pocillopora damicornis, Stylophora sp., Goniastrea sp. La partie 
moyenne est occupee par des colonies encrofltantes appartenant aux genres Monti-
pora, Pavona, Echinopora et quelques Fungia. La partie basale de ces patds ne 
pr^sente plus aucune colonie vivante, k la suite de la remise en suspension 
p^riodique de leur aureole s6dimentaire. Pres du littoral, les apports terrigdnes 
turbides ne permettent que I'implantation de petites colonies chetives ou n6cros6es, 
toujours 6merg6es k basse mer. Les s6diments lagunaires de nature et de taille 
varices sont reprdsent^s par des sables organog^nes grossiers et oxyd^s (Passe au 
Sable), sables fins f6tides k matrice vaseuse (Sud de la PasSe Grand Bassin), 
gravelles pisblitiques d'origine alga)e (Grand Bassin), sables grossiers hdt^rom^tri-
ques polyg^niques (prds du littoral). A la suite de l'hypers6dimentation biogene, 
il ne subsiste qu'un fond franchement d6tritique (de Pointe I'Ancre k l'il6t 
Gombrani, de I'ildt Pierrot a I'Hermitage), en voie d'emersion et localement fix6 
par les herbiers. 

LES ACCUMULATIONS SEDIMENTAIRES 

Les Aires D'Herbiers 

Les aires d'herbiers pr6sentent une extension remarquable dans le secteur 
compris entre Port-Mathurin et la Passe Grand Bassin, parvenu au terme de son 
Evolution et pfoche de I'̂ mergence. Les Phan6rogames peuvent alors apparaitre 
au voisinage direct de la lev6e de blocs (axe des il6ts Booby-Diamant) (planche 3, 
fig. 2) et s'^tendre vers les zones post-r6cifales (Baie aux HuJtres) ou fronto-littorales 
(Port-Mathurin). Dans la partie mdridionale de I'ile, ils se situent au contact direct 
de la plage et se recontrent de fagon discontinue entre Port Sud-Est et la Pointe 
Gravier. 

Les espSces constitutives sont Halophila ovalis et Halophila stipulacea. La 
presence de ces petites Phanerogames marines k fronde courte ne modifie que trSs 
peu la composition du peuplement des sables voisins qui en sont d6pourvus. Elle 
est cependant marquee par une 616vation du nombre d'Amphipodes I'apparition 
d'une Squilla de petite taille et de Pinna squamifera dont les populations peuvent 
renfermer plus de 50 individus par m2. 

Ces surfaces sont le siege d'une importante sedimentation tres variee dont le 
detail: sables coquilliers et coralliens grossiers k matrice vaseuse rdduite; sables 
vaseux fdtides k d6bris biogfenes, calcirudites pisolitiques en formation; au voi
sinage des ' sub-mangroves' et des estuaires, le matdriel est beaucoup plus fin et 
nettement terrig^ne. 

Le Systeme des Cayes et des Bancs Sableux 

S'etendant sur une distance de 12 km environ, entre la Grande Pointe au Nord, 
et la Passe au Sable, au Sud, ce vaste dispositif correspond au point d'aboutissement 
du materiel biod^tritique, d^porte d'Est en Quest par les courants dominants. Sa 
largeur est faible, ne d^passe gu^re 1 km. Son extension au niveau de la Passe au 
Sable entraine une obliteration quasi-totale du platier recifal. Au contraire, vers 
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le Nord, les bancs sableux sont parfois 6loignes de 2 km du front, ce qui permet 
I'epanouissement d'une zone k microatolls et pates coralliens. Dans I'ensemble, 
leur matdriel s6dimentaire t^moigne de I'importance du phenomene de reduction 
chimique, alors que les sddiments epirecifaux voisins apparaissent peu ou pas 
int^resses par le processus. On pent admettre que les transformations geochimiques 
se seraient effectu^es au cours d'une phase de retention des sables algo-coralliens dans 
les depressions p^rirecifales et les banquettes sablo-vaseuses ; ulterieurement, les 
particules ainsi pidg6es auraient ete reprises. M61angees aux elements bio-
clastiques oxyd^s, elles auraient alors participe a I'edification des cayes et 
bancs sableux. Un tel cycle 6volutif perment d'expliquer les variations du potentiel 
d'oxydo-r^duction au sein d'une mSme fraction granulom^trique. 

Trois unit6s geomorphologiques et sedimentologiques s'y distinguent 
(Montaggioni, en cours de publication). 

(1) —Les cayes dmergees, qui correspondent aux iles Cocos et Sable, fixees 
par la vegetation (Zoizia matrella, Hippomea pescarprae). La premiere, d'une 
longueur moyenne de 1100 m environ pour une largeur de 120 m, est caracterisee 
par une dissym6trie s6dimentologique selon I'exposition des versants aux vents et 
courants dominants. La plage situde Sous-;le-Vent est caract6ris6e par la pre
dominance des 616ments fins. La raret^ des organismes sedentaires ne permet pas 
I'installation de banquettes (fond sablo-vaseux a ripple-marks asymetriques). La 
partie Au-Vent montre un estran bas et 6troit a sable biogene moyen fix6 par des 
Vaucheria et des Polychetes tubicoles assurant la formation de banquettes sablo-
vaseuses de retention (planche 4, fig. 4). 

Separee de sa voisine par une cuvette faiblement deprimee de 500 a 600 m de 
large, I'ile au Sable n'excMe pas une longueur de 350 m. Si Ton se refere a la carte 
marine 6tablie en 1874, il semblerait que cette caye ait ete amputee de plus de la 
moiti6 de sa taille d'alors. 

(2) — Les dunes hydrauliques fluctuantes et bancs sableux, disposes parall-
element aux structures principales et formes d'un sable biodetritique moyen a gros-
sier. La faible teneur en particules fines ne permet pas d'asurer la permanence de 
ces figures ; le materiel sollicit6 par les courants de marees et de decharge est en 
perp6tuel transit vers Text^rieur du r6cif. Ce deplacement continu est attest6 par 
la forte pente de ces figures (18° a 37°) au niveau de leur front de charriage. Entre 
deux marges cons6cutives, leur forme et leurs dimensions subissent de profondes 
modifications. Ces structures, orient6es en fonction du sens de propagation des 
courants dominants, sont assimilables a des dunes elementaires de type barkhane. 

Du point de vue de leur peuplement, la plupart des dunes sont azoiques ou ne 
renferment que quelques Enteropneustes et Hippa. Elles font place lateralement aux 
bancs sableux exondables aux BMVE et renfermant le peuplement caracteristique 
defini par Thomassin (1969) pour la region de Tulear (Madagascar). Les especes 
les plus representatives sont Subula crenuhta, S. dimidiata, S. maculata, Strombus 
kntiginosus, Holothuria punctata, Puncticulus stercusmuscarius. 

(3) — Les banquettes sablo-vaseuses de retention constituant I'embase du 
dispositif sddimentaire. Divers organismes sedentaires (Algues vertes et Polychetes) 
k fort pouvoir de retention assurent la fixation d'un sediment fin (future calcarenite 
fine) (cf. peuplements de sables vaseux de mode calme). Cette unite est sillonnee 
de chenaux etroits (5-15 m) et peu profonds (0.3 a i m aux BM). Les confluences, 
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tares dans la zone post-recifale se multiplient a I'approche du platier. Les canaux 
debouchent dans une cuvette faiblement d6prim6e d'une largeur de 500 k 600 m, 
s^parant les 2 cayes principales; celle-ci s'ouvre au niveau d'un deversoir frontal 
(Passe Demie). 

Les Sediments de Mode Semi Battu 

Malgr6 la presence de la frange recifale, I'influence de la houle se fait sentir dans 
les baies orient6es au S.E. dans la partie mdridionale de I'ile et sur le versant oriental 
des Hots (Crabe, Gombrani, Pierrot). II en est de mSme des estrans sableux s'6ten-
dant de I'ile au Sable k la Passe Sable et parcourus par des courants de maree parfois 
violents lors du flot et du jusant. L'hydrodynamisme accentu6 d6temiine un tri 
pousse du materiel sddimentaire, generalement peu vaseux et dans lequel la fraction 
inferieure a 2 mm est de I'ordre de 25 pour cent. Dans ce type de sediments, les 
Balanoglosses sont dominants et les Polychetes s^dentaires ou tubicoles peu 
nombrouses. La couche superficielle de ces sables sert de refuge aux Gastropodes 
(Strombus gibberulus, Pyrene sp.), aux Crustac^s Decapodes {Calappa hepatica, 
Calappa sp., Thalamita sp.). 

Au contact des dunes hydrauliques et bancs sableux, s'individualisent des aires 
de transition renfermant un peuplement identique au precedent, mais dans lesquels 
apparaissent les premiers individus d'especes caract^ristiques ou prefi^rentielles des 
dunes et bancs voisins. Elles occupent I'essentiel de la partie exondable du lagon de 
la Grande Passe h la Passe au Sable. 

Les Sables Vaseux de Mode Calme 

Au d6bouch6 de certaines ravines (Port-Mathurin, Grand-Baie, Baies aux 
Huitres et Topaze), sur le versant occidental des ilots intrardcifaux (Crabe, 
Gombrani, Pierrot, Hermitage) et sur la partie abritee des cayes, la topographic basse 
et rectiligne permet I'^tablissement d'une aire vasosableuse h rides hydrauliques 
(planche 3, fig. 4). Le peuplement renferme de nombreuses Polychetes tubicoles et 
sedentaires appartenant aux genres Phyllochaetopterus, Owenia, Notomastus, 
plusieurs esp&ces de Maldanidae. Parmi les MoUusques, Tellina rugosa est cara-
ctdristique de ce peuplement. Les tubicoles peuvent par endroits devenir dominants 
et determiner alors la formation de banquettes surelev6es en activant la sedimentation 
du materiel en suspension et en le fixant par la suite. Elles sont aid^es en cela par 
la presence d'une Actinitie pivotante. Sur les banquettes, apparaissent les tortillons 
de dejection des premiers Enteropneustes (Balanoglossus sp.). Ces surfaces sont 
entrecoup6es de chenaux de dimensions r^duites oil vivent de nombreux crabes 
(Thalamita coerulipes, Scylla serrata) ainsi qu'un Stomatopode (Sguilla sp.). 

Les Plages 

Les hauts niveaux renferment un peuplement caracterististique, essentiellement 
de Crustac6s terrestres ou sub-terrestres et comparable a ceux qui existent a I'ile 
Maurice (Baissac et ah, 1962); La Reunion (Faure et Montaggioni, 1970) Madagascar 
(Pichon, Mireille, 1967,Derijard, 1966), les Seychelles (Taylor, 1968), Mozambique 
(Mac Nae et Kalk, 1958). 

(1) —Les fonds de baies abritees de la houle dominante du SE ets'etendant 
depuis Grand-Baie jusqu'i la Bale Lascar pour la c6te N-NW,et de la Bale Topaze 
jusqu'^ Port Sud-Est, r^alisent des milieux assimilables a des ' sub-mangroves' 
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(Cadet, 1970, sous presse). Cependant, a I'exception de quelques pieds de Bhizo-
phora mucronata introduits dans I'ile en 1959 (Bales Mathurin et aux Huitres), il 
n'existe pas de veritable mangrove a Rodrigue. Dans ces aires sablo-vaseuses, les 
terriers de Cardisoma carnifex et de Sesarma-sp. occupent normalement la partie 
sup^rieure de I'estran (6tage supralittoral) et remontent meme au niveau des 
pelouses a Zoizia matrella (^tage adlittoral). L'etage mediolittoral renferme des 
populations importantes d'f/ca parmi lesquels Uca annulipes localise au contact du 
supralittoral, et Uca marioni plus abondant dans la partie inferieure du mediolittoral. 

(2) — Sur les plages sableuses de la cote orientale de I'ile Cocos et de I'ile au 
Sable, ainsi que sur certaines plages sud-orientales des Hots Gombrani, Pierrot et 
Crabe, les Cardisoma et Sesarma sent remplac6s par Coenobitha rugosus et par les 
Ocypodes (O. cordimana, O. ceratophthalma). Ces deux derniers creusent des terriers 
permanents dans l'etage suijralittoral et effectuent des deplacements nutritiels, plus 
particuli^rement la nuit, qui les amfenent au niveau des BMVE. A basse mer, lis 
creusent alors des trous de profondeur moindre dans le mediolittoral, qu'ils utilisent 
comme relais ou refuge momentand dans leur ddplacement. 

L'etage mediolittoral renferme un peuplement permanent essentiellement com
pose par la Polychfete Nerine cf. cirratulus. Sur ces plages de mode semi-battu, le 
passage a l'etage infralittoral est marque par un talus ddtritique form6 d'un sable 
grossier montrant un tri granulom^trique pousse et renfermant de riches populations 
d'Hippa sp. 

LES DISCONTINUITES GEOMORPHOLOGIQUES 

L'unite geographique et topographique de I'edifice corallien est localement 
perturbee par la presence de diverses figures geomorphologiques : passes, criques, et 
deversoirs, chenaux, vasques. 

(1) —Les passes. 

Par definition, une passe correspond a une entaille affectant I'edifice corallien, 
entre les divers boucliers rdcifaux, et sur toute sa largeur jusqu'au chenal d'arriSre 
-r̂ cif. 

Seule la Grande Passe, interruption nette et continue de 150 a 200 m de large, 
situ6e dans I'axe de Port Sud-Est, r6pond a cette description (planche 7 ; planche 5, 
fig, 4) une longueur de 2500 m environ et d'une profondeur variant de 15 a 40 m, 
elle se raccorde k un large chenal post-recifal dispose paralieiement a la c6te. A 
I'entree de la passe, la profondeur est beaucoup plus faible, n'excede pas 6 ^ 8 m. 
Cette diminution de la bathymetrie resulterait de Taction conjuguee de deux 
mecanismes distincts ; d'une part, croissance pref6rentielle des coraux au niveau du 
front du fait de conditions optimales (oxygenation, alimentation); d'autre part, 
accumulation et concretionnement secondaire de Madrepores morts, issus des parois 
et des aires voisines. 

Les bords de la passe sont localement decoupes par des indentations et diverti-
cules de moindre importance, assimilables h des criques internes (planche 8). A ce 
niveau, la morphologie est regularisee par les apports biogenes en provenance du 
platier. Au contact divers su platier clairseme, le flanc meridional prdsente une pente 
inferieure k 20°, dont le peuplement de Madreporaires est essentiellement constitue 

119] 



672 GERARD PAtJRE ET LUCIEN MONTAGGlONl 

par des formes massives, de petites tailles appartenant aux genres Goniastrea, Oulo-
phyllia, Favia, Favites alternant avec un materiel biod6tritique de taille centimStrique 
sporadiquement recouvert par des colonies de Polyastrea et des Alcyonaires. Vers 
-3 m, s'dtablit une brusque rupture du profil, I'inclinaison atteignant 30 a 35 degres ; 
elle correspond h. un talus d^tritique encombre d'un sediment heterometrique envase. 

PORT S U O . E S T : R E P A R T I T I O N d e i BIOTOPES RECIFAUX 

lit* Crovltrt 

PLANCHE 7. Reiion de Port Sud-Est: repartion des biotopes recifaux. L6gende : 1 zone 
desJperons et siUons avec trottoir a Algues calcaires ; 2. rainure longitudinale ant^rieure et levee 
de blocs ; 3. epandages detritiques de la lev6e ; 4. platier vivant k elements disperses ; 5. platier a 
trav63s et k Elements disperses necroses ; 6. zone de microatolls vivants ; 7. zone de microatoUs 
necroses et ensables ; 8. platier h Acropores branchus ; 9. sables k debris A'Halimeda : 10. zone des 
pat6s coralliens ; 11. platier vivant k trav6es ; 12. sediments detritiques; 13. dalle k Modiolus: 
14. herbiers 4 Halopluh; 15. coupe X-Y; voir pi, 8. 

[20] 
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A -5 m, apparaissent les premiers massifs branchus d'Acropora pharaonis, Symrea 
sp. et les comets de Montipom foliosa. La base necros6e de ces formations est 
envahie par Echinopora sp. A la partie inferieure de cette ddnivellation, s'individua-
lise un fond plat tapiss6 d'un sable vaseux oxyde et d'une gravelle biogfene autoch-
tone. Part contre, le versant nord de la crique est tres irr^gulier et pr6sente une 
succession de 2 ̂  3 gradins de faible declivit6 (5°). II est caracterise par un taux de 
recouvrement de Scl^ractiniaires sup6rieur a celui de la pente oppos^e, et h. I'exception 
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de Montipora foliosa, par un changement important dans a constitution du stock 
des Madrdporaires. A -5 m, Acropom pharaonis est remplac6 par des consoles de 
deux Acropores alternant avec des domes de Pavona, des buissons de MiUepora cj. 
dichotoma et de nombreux individus de Fungia sp. A I'abri de ces pates, se ddposent 
de futures calcarenites k ciment micritique et des sables moyens para-autochtones. 
A oartir de -2 m, se dressent des colonies branchues de Pavona, des massits de 
Goniopom et de Lobophyllia hemprichii. L'horizon suivant montre une zone de blocs 
form6s de coraux n&roses en place, {Porites sp., Leptoriaphrygia) servant de support a 
des formes massives (Favia, Favites) ou encroutantes {Echinopora, Echmophylba). 
La partie sup6rieure de la pente se raccorde a un platier vivant constitue par des 
Acropores branchus et en coupelles, des domes de Porites et des bouquets de Seriato-
poridae. 

L'orientation de la bordure sub-occidentale de la Grand Passe face a la houle 
dominante entraine une modification de la zonation r6cifale au voisinage direct 
de cette deraifere. La succession des unites bionomiques s etablit obliquenient par 
rapport a la direction g^n^rale du front externe. Ainsi, la l̂ vre orientale de la passe 
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pressente une structure typique en eperons et sillons de faible ampleur places en posi
tion anormale en arrlere du platler interne. En outre, sur le versant occidental, 
s*6difie une levee detrltique orientee perpendlculairement a I'alignement frontal du 
r̂ cif. Ces perturbations conduisent a I'installation d'un regime courantologique 
particulier, rendant compte du d^veloppement exuberant des Alcyonalres; le taux 
de recouvrement des Lobophytum, Sarcophyton et Xenia est de I'ordre de 75 %. 

(2)— Criques et deversoirs 

La plupart des structures frontales designees sur les cartes marines par le tenne 
de passe ne sont en fait que de simples indentations entaillant la partie exteme du 
platier. 

Les Passes au Sable, Demie, Quatre-vingts Brisants correspondent a des zones 
d6prim6es de faible ampleur (100 a 150 m) penetrant de quelques dizaines de metres 
seulement a I'int^rieur du front construit. En compiunication directe avec le syst̂ me 
de sillons et de travees du platier clairsem6, ces deversoirs canalisent les masses 
d'eau intrar6cifales et assurent alors leur retour vers le large. De meme, la Passe 
Plate constitute une dchancrure a sillons eternes accuses, peu profonde (50 k 80 m) 
et dtroite (25-30 m), aux parois abruptes et tr6s d^coupees, en relation avec les 
chenaux du platier a travees. 

Largement ouverte sur la mer (700-800 m), la Passe Grand Bassin accidente la 
partie nord-occidentale de I'edifice sur une distance de plus de 500 m. Cette depres
sion comprend un ensemble de plusieurs petites criques entrecoupees de rainures 
qu'empruntent les eaux de d6charge du lagon. L'une d'entre elles (Passe Carangue) 
a fait I'objet d'une etude d6taillee. Orientee Nord-Sud, la Passe Carangue s'etend 
sur 150 m de long pour une largeur de 30 m environ, et une profondeur de 7 ̂  8 m. 
Dans la portion orientalej. s'individualise une lev^e detritique presque totalement 
formee de blocs d'Acropores en coupelles, arraches h la pente exteme. La rainure 
situde en avant de cette formation, est peu apparente. La platier externe se termine 
par une zone de sillons et d'eperons assez mal structures. La pente exteme est 
assimilable k un talus en pente douce, encombr6 de Madreporaires issus des contre-
forts, et pi6g6s entre les massifs de Millepora platyphylla de grande taille et en voie de 
necrose. 

Certaines de ces colonies emergent aux BMVE (basses mers de vives eaux) en 
avant du front recifal. Le flanc Quest offre une morphologic tr^s comparable pres 
de I'ouverture de la crique encore soumise a la houle. Lorsqu'on pdn^tre vers 
I'interieur, la d6clivite s'accentue et atteint un angle de I'ordre de 45° a 60°. EUe est 
constitu6e d'une blocaille dont les elements de taille plus reduite sont roul6s et locale-
ment reconverts d'une vase corallienne. Le fond de cette crique pr6sente un 
tombant abrupt riche en Madrepores se repartissant en trois horizons distincts. La 
partie superieure comprend des especes branchues telles que Acropora phamonis, 
Pocillopora damicomis, Pocillopora sp., Stylophora sp., ainsi qu'une grande Actinie 
du genre Stoichactis. Vers -2 m les formes branchues ou en bouquets sont 
remplacees par des colonies massives de Leptoria phrygia, Platygyra daedala, Hydno-
phora microconos, Goniastrea sp. La pente se poursuit de -2 m ^ -5 m et offre des 
surplombs oil se melent des formes massives comme Lobophyllia hemprichii, Favites 
sp., et des colonies encrofltantes d'Echinopora et Echinophyllia. L'horizon inferieur 
est essentielleraent peuple par Montipora foliosa qui se dresse sur des dep6ts sablo-
vaseux. 

. [22] 
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D'une profondeur moyenne de 15 m, la crique, situ6e en avant de I'ilSt Booby, 
est alIong6e sur une distance de 800 m environ suivant le sens de propagation de 
la houle dominante et d'expansion du champ d'Acropores limitrophe. L'entr^e, 
de 100 ^ 150 m de large, est en voie d'oblit6ration h la suite de I'implantation de 
patds coralliens de taille m6trique, conditionnant une sur616vation du fond 
(-3 h -6 m). A I'extr^mit^ int^rieure du rentrant, la croissnnce et I'anastomose des 
massifs construitsconduisentil'isolement total de certaines indentations, enclavant 
un syst^me complexe de cuvettes et de vasques. Le fond, tapisse d'un sedi
ment biod^tritique h^t^rom^trique, est incline de fa9on douce et r^guli^re vers 
I'entrde. 

II convient de signaler que les secteurs nord et nord-orientaux du r6cif 
prdsentent de nombreuses 6chancrures g^neralement 6troites (10 ^ 30 m), intSressant 
le platier sur la majeure partie de sa largeur (150-300 m), et en prolongation apparente 
avec I'axe de certaines ravines (Anse aux Anglais, Anse Tamarin, Pointe Grenade, 
Baladirou). 

(3)— Les vasques 

Entre la Pointe aux Comes et la Pointe Grenade, le platier recifal est creus6 
d'excavations sub-circulaires ou grossi^rement elliptiques, situees soit au niveau du 
platier exteme, soit en arrifere de la lev6e de blocs. Dans I'ensemble, leur forme 
prdssenteune orientation pr^f^rentielle, en relation avex celle des autres entit6s mor-
phologiques. De dimensions modests (10 ^ 20 m de long pour 4 a 5 m de large), 
elles Tie depassent g6n^ralement pas la profondeur de 2 ^ 5 m. 

Les flancs de ces vasques montrent une forte dissym6trie suivant leur orientation 
par rapport a la houle dominante. La partie exposee est constitute par un tombant 
sub-vertical. Les espfeces rencontr6es dans I'horizon sup6rieur sont surtout: Favia 
stelligera, Pocillopora damicornis, Stylophora sp., Leptoria phrygia, Platygyra daedala 
et I'Hydrocoralliaire Millepora platyphylla. L'horizon interm6diaire renferme des 
espfeces encrofltantes (Echinopora lamellosa, Echinophyllia sp.) ou des Madr6poraires 
massifs sur les surplombs (Goniastrea, Favites, Hydnophora). Ces derniers peuvent 
atteindre la couverture sMimentaire (calcilutite ou sable fin a Halimedd). La pente 
des parois, places k I'abri de Taction hydrodynamique, est plus faible (30° environ). 
Le taux de recouvrement du substrat par les Madrdpores est inf6rieur a celui du 
versant oppose, la zonation peu nette. Les esp^ces les plus courantes sont: AcrO' 
pora pharaonis, Acropora sp., Montipora foliosa, Fungia sp. 

(4) — Les chenaux 

Le complexe r6cifal est sillonn6 de chenaux a repartition apparerament irr6-
gulifere, de faible profondeur et de largeur variable. Les crit^res topographiques et 
gdographiques permettent de distinguer trois types de chenaux. 

(a) les chenaux orientds perpendiculairement k la ligne de rivage sont g6nerale-
ment en liaison directe avec des rivieres torrentielles et certaines echancrures frontales 
(Passe Grand Bassin, Pass Sable). Le plus important, axe sur les ravines de la Bale 
Pistache et de la Baie du Nord, aboutit sur le front rdcifal, au niveau de la Passe 
Grand Bassin. II s'agit d'une aire d6primee et tres allongee, de faible declivite 
(5° k 8°), en voie d'ensablement rapide (calcardnite fine rdduite) et dchelonee d'6mer-
^nces coralliennes plus ou moins florissantes (Porites) EUe pourrait correspondre au 
vestige d'une ancienne passe qui reliait le ddbouchd des ravines precitdes k la mer 
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ouverte. De mSme, la depression mal individualisee, qui relie la Bale Topaze h 
la Passe Sable, pourrait relever d'un processus gdn^tique analogue. 

(b) les chenaux paraliques post-recifaux se presentent sous I'aspect de cuvettes 
allongdes, peu profondes (2 a 8 m) et s^parees par des hauts-fonds ensablds. 
S'6tendant entre la Pointe Lafourche, a I'Ouest, et la Bale aux Huitres a I'Est, elles 
sent 6tablies k une distance variable du littoral; ainsi, a la Pointe Manioc, le chenal 
longe directement la c6te, alors que celui-ci est situe k plus de 500 m du fond de la 
Baie du Nord. Ces chenaux d'embarcation correspondent h des milieux de ddcanta-
tion en voie de comblement, pi^geant une vase terrig^ne politique ; leur permanence 
doit 8tre assur6e artificiellement par I'homme. Compte tenu de I'hypersddimenta-
tion, les peuplements de Madrepores ne sauraient y prolifSrer, a I'exception de 
quelques rares massifs a Acropora pharaonis (Baie du Nord). 

Ces structures se poursuivent vers la partie m^ridionale et sud-occidentale de 
I'ile par des depressions modifiant peu la topographic generale des aires post-r6cifales. 
Seul le chenal situ6 en arriere de la Grande Passe pr6sente des caract6ristiques diraen-
sionnelles notables, avec une largeur variant de 200 k 800 m et une profondeur de 
I'ordre de 6 a 20 m. Du point de vue s6dimentologique, il joue le r61e d'un seuil 
sdparant deux aires accumulatrices differentes, I'une k influence terrig^ne, I'autre a 
influence organogSne. Le materiel alluvionnaire demeure ainsi pi6g6 pres de la 
c6te et y constitute une ceinture vaseuse sur une distance n'excWant pas 500 
a 600 m. 

(c) —les chenaux perirecifaux ne sont que de simples cuvettes faiblement 
ddprimdes, g6n6ralement peu profondes (2 a 3 m aux BMVE), sillonnant de fafon 
apparemment anarchique les domaines lagunaire et post-r^cifal. Ce reseau, 
complexe dans le detail, s'6tend entre Petite Butte et I'Anse Raffin et se prolonge 
par des branches secondaires vers les ilots de Gombrani et de Pierrot; un diverticule 
important assure la liaison entre le deversoir des Quatre-vingts Brisants et le syst^me 
des il6ts calcaires. Les facies s6dimentaires by sont essentiellement caract6risds par 
des bio-calcarenties fines k grossieres. 

(5)—Origine et relations dvolutives des discontinuites. 

D'une fa9on g^nSrale, ces quatre types de discontinuites ne constituent pas des 
entit^s geomorphologiques distinctes, mais une serie de formes syng^n^tiques ayant 
une origine commune. Ces figures paraissent r6sulter, pour la plupart, de revolution 
differentielle d'une m6me structure initiale, a la suite de la variation des modalit^s 
ecologiques et sedimentologiques locales durant le quaternaire r6cent. 

Les relations de certaines passes et chenaux avec le rdseau hydrographique 
insulaire sont manifestes, compte tenu de leur continuite topographique directe 
(carte 1). Les ravines de Port Mathurin et Port Sud-Est, des Bales aux Huitres, 
Pistache, Topaze, St Franfois et celles de I'anse aux Anglais et Tamarin semblent 
se prolonger au sein des aires recifales par rinterm^diaire de chenaux, s'ouvrant 
eventuellement sur la haute mer, au niveau de criques ou d^versoirs. En outre, 
la Grande Passe et son annexe post-recifale pr^sente une identity morphologique 
remarquable avec un complexe fluviatil hierarchis^ en affluences (valines des Anses 
Baleine, Grand Var, et, Cocos) et confluences (valines des Anses Poursuite et 
Mourouk). 
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Maints traits de la morphologic recifale actuelle auraient iti ainsi acquis au 
cours d'une phase de rajeunissement des profils torrentiels (Montaggioni, 1970). 
Le scheme evolutif invoqud est le suivant: 

— au cours de la regression preflandrienne, se produit un surcreusement des 
vallees sub-a6riennes qui se prolongent au sein d'un premier edifice corallien alors 
Emerge. En outre, les ilots calcaires s'individualisent par morcellement du complexe 
dunaire. ' 

— durant le flandrien (ou Aepyomien recent), s'implante un nouveau r6cif 
sur les restes du bioherme pr6o6dent, sous la forme de 5 ̂  6 platures ^parses qui, par 
sedimentation marginale et anastomose, forment un edifice frangeant unique autour 
de I'ile. Localement, subsistent les anciens thalwegs submerges ; les chenaux ainsi 
d61imit6s devaient faciliter le d^placement des masses d'eau vers le large ; le rdgime 
hydro-dynamique y 6tait incompatible avec une sedimentation active et {'installation 
d'organismes constructeurs. Les bordures des platiers initiaux etant le siSge d'un 
d6veloppement biologique florissant, la d^nivellation entre le recif proprement dit et 
le fond des depressions se serait progressivement accentu6. 

— aux epoques r^cente et actuelle. Taction combin6e de I'activite corallienne 
et des apports terrig^nes va concourir k uniformiser la topographic de I'edifice r^cifal. 
D'une part, les epandages d6tritiques vont progressivement colmater les zones d6pri-
m&s ; d'autre part, la croissance verticale des coraux, pr6ferentiellement sur le 
front r^cifal, est a I'origine d'une surelevation du niveau moyen du platier et d'un 
isolement progressif de la crique exteme et du chenal perirdcifal correspondant. 
La vitesse de comblement, fonction du taux de sedimentation, est liee aux parametres 
hydrodynamiques. Les courants dominants ESE-SE d6portent le materiel sedimen-
taire vers les secteurs occidentaux du bioherme et determinent un gradient sddimento-
logique evolutif, d'Est en Quest. Ainsi, le fond de la Grande Passe de Port Sud-Est, 
directement soiraiis aux effets de la houle oceanique et parcouru par de puissants 
courants de decharge, presente une couverture sedimentaire reduite. Par contre, 
la depression la plus occidentale, situee dans I'axe de la Bale Topaze, correspond k 
une zone totalement ensabiee, a tr^s faible declivite, au contact direct du systeme 
des cayes et bancs sableux. En position intermediaire, le chenal en liaison 
apparente avex la Passe Grand Bassin, est en voie de colmatage et d'uniformisation. 

De m6me, il est a peu pres certain que les vasques ont ete originellement des 
criques ou des passes dans le front du-recif. Ces demieres se seraient fermees, et 
du fait de I'expansion du recif, se seraient trouvees enclavees au sein du platier. Cette 
assertion est corrobee par deux faits actullement observables ; d'une part, 1'evidence 
de la fermeture progressive de la Grande Passe ; d'autre part, I'orientation et la 
morphologic particulidre de la crique Booby. Toutefois, ce scheme evolutif ne 
saurait avoir une valeur explicative generate. De m§me I'origine tectonique apparait 
peu probable, I'ile n'etant aSectee par aucun accident structural majeur. Certains 
chenaux paraliques et perirecifaux semblent plutot imposes par la morphogenese 
recifale et insulaire durant le Quatemaire. II s'agirait, soit des limites de raccorde-
ment ou d'expansion des platiers initiaux (cas du chenal reliant la region de Gombrani 
et Pierrot au deversoir des Quatre-vingts Brisants), soit des plans de dissection de la 
serie dunaire (cas du reseau sillonnant I'archipel des ilots calcaires). 
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CONCLUSION 

Les etudes de Pichon (1967, 1970), Faure et Montaggioni (1970) portant sur 
I'ile Maurice et I'ile de La R6unoin ont montre que les recifs de ces deux iles n'avaient 
que tr6s peu de caracteristiques communes, a I'exception de Tetroitesse de leur platier 
corallien, et la faible profondeur de leur lagon. Pichon precise en outre ' que les 
formations de I'une et de I'autre de ces lies ne pr^sentent pratiquement aucun 
caract^re de ressemblance avec celles de Nossi-Be et de Tulwar'. 

La caract6ristique essentielle du r^cif de I'ile Rodrigue reside dans I'opposition 
marquee qui existe entre la partie occidentale Au-Vent et le secteur occidental sous-
le-Vent. 

Au vu du seul critere dimensionnel, le secteur Nord-oriental pourrait presenter 
une similitude avex les recifs de La Reunion. Cependant, des differences essentielles 
existent entre ces deux types de formations rdcifales. Elles concement ^ Rodrigue 
la presence d'une lev6e de blocs, bien structur6e dans cette zone, en avant de laquelle 
s'individualise une rainure longitudinale. La pr6sence de la lev6e d^tritique permet 
de distinguer un platier exteme et un platier interne, dont la morphologie et la com
position des peuplements sent franchement d61imit6s. Enfin le raccordement avec 
le rivage s'effectue ici par un platier k trav^es fortement necrose et envahi par les 
sediments de la basse plage. 

Par contre, la partie occidentale presente une afiinitd certaine avec le r^cif de 
Tulwar. Outre la presence d'une lev6e de blocs d^j^ cit6e, les traits communs avec 
le grand r6cif malgache int^resse : 

— I'existence d'un platier recifal d'une largeur comprise entre 1 et 2 im (voir 
scheme de repartition dfes unites morphologiques et bionomiques ; Tableau 1). 

— I'extension des aires d'accumulation du materiel s^dimentaire biodetritique 
plus ou moins fixe per les Phan6rogames. 

Cependant, un certain nombre de caractSres morphologiques propres au-
formations de Rodrigue, conffere a cette ile son originality. N'ayant que trhs peu de 
traits communs avec La Reunion et Maurice, Rodrigue ne pent Stre comparable a 
I'une ou h I'autre et constitute dans le groupe des Mascareignes un troisi^me type de 
structure recifale dans cette partie de I'Ocean Indien. 

— les particularit6s g^omorphologiques qui lui conferent son originalite sont 
essentiellement li^es k son histoire gdologique au cours du Quaternaire et aux condi
tions hydrodynamiques locales. 

— developpement remarquable de la partie occidentale du complexe recifal, 
dont I'origine serait a rechercher dans la presence d'un vaste plateau sous-marin ; 

— exiguite des platures orientales et nord-orientales, vraisemblablement par 
la riguer des paramitres hydrodynamiques ; 

— complexity et diversity des structures k I'interieur de chacune des grandes 
unites d^crites; 
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TABLEAU 1. Scheme de repartition des grandes unites morphologigues et bionomiques recifales de Pile Rodrigue 

PENTE EXTERNE 

(0-10 m) 

horizon superieur 0-2 m Millepora, platyphylla, Pocillopora, Stylophora, favia stelligera. 

horizon moyen 2-6 m Eckinopora, Echinophyllia, Favidae. 

horizon inferieur 6-10 m Porites, Favidae, Acropora, Fungia, (Mentipora foliosa, Synarea sp. en mode calme) 
Alcg'onaires {Sarcophytum). r 

o 
o o 
> 
r 
M 

a 

PLATIER 

EXTERNe 

Piateforms des contreforts 
et sillons 

Pocillopora, Leptoria, Acropora, Platygyra, Alcyonaires {Lobophytum, Sarco-
pkyton, Xenia), Zoanthaires {Palythod), trottoir Algues calcaires (LitophylUim, 
Porolithon). 

Rainure longitudinale anterieure Oi^anismes biodegradants. 

Trottoir re;ifal Pocillopora, Hydnophora, Goniastrea, Porites, Acropora pharaonis (mode calme) 
banquettes de Modiolus (deversoirs). 

LEVEE DETRITIQUE Rempart ± ± cimente par Melobesies. 

PLATIER 

IN FERN E 

Piatier compact 

Plitier a travees 

Piatier a elements disperses 

Mic;roatoUs 

Heliopora, Leptoria, Montipora, Porites, Cypkastrea, Pavona, Fungia, Galaxca, 
Pocillopora, Stylophora. 

Turbiruiria, Hydnophora, Porites, Goniopora, Pheophycees {Sargassum, 
Turbinarid). 

Porites, Eckinopora, Goniastrea. 

r w 
» 
o 
a 
2 
o 
c 
w 

LAGON 

^ 

Pates coralliens Porites, Cypkastrea. 

Accumulations sedimentaires Banc de sable, terebres, Holothuria punctata. 

Fond sablo-vaseux, Polychetes Tubicoles, terriers a Stomatopodes. 

Herbiers (Halophilaovalis, H. balfouri). 
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— grande vari6t6 des discontinuites geomorphologiques qui perturbent le 
schema de repartition de ces unites en accroissant leur complexite. Ces anomalies 
topographiques semblent etre, soit les vestiges plus ou moins colmates d'anciennes 
valines adriennes dans une topographie actuellement ennoy6e a la suite d'une 
elevation du niveau de base, soit les limites de raccordement des platiers recifaux 
initiaux. La liaison evolutive entre ces divers figures apparait done manifeste (voir 
tableau 2). 

— presence de cayes emergees, correspondant au point d'aboutissement du 
materiel biodetritique algo-corallien. 

PASSES 

MORPHO-TORRENTIELLES 

CRIQUES et CHENAUX 

MORPHO - RECIFAUX 

CRIQUE et CHENAL 
correspondant en 
continuite dlrecte 

1 
CRIQUE et CHENAL 
correspondant non 

relie 

i 
CRIQUE 

en vole de ferme-
ture 

-»i- VASQUE 

Tableau 2. Liaison ivalutive entre les diverses discontinueitis geomorphologiques 

Sur le plan faunistique, les observations preliminaires permettent de^formuler 
deux remarques specifiques des peuplements du r6cif rodriguais. D'une part 
la presence de I'Alcyonaire Heliopora cearulea qui n'est signal6 qu'aux Seychelles 
(Taylor, 1968) pour cette partie de I'Ocean Indien, et qui a Rodrigue constitue un 
dl^ment important du platier interne. D'autre part, I'importance prise par les Alcyo-
naires mous appartenant aux genres ; Sarcophyton, Lobophytum, Xenia dont les colo
nies occupent la majeure partie du substrat, dans les zones oil la circulation de I'eau 
est active (Passe Port Sud-Est, Passe au Sable, ile Plate, deversoirs de la cote 
occidentale). 

[28] 
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