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1. INTRODUCTION 
 

1.1. CONTEXTE 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ du littoral de ƭΩOƭŜ ŘŜ wŞ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ 

dans le cadre de trois projets complémentaires :  

Â Uƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 

ƭƛǘǘƻǊŀǳȄ ǇǊŞǾǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴs de 

Prévention des Inondations (PAPI) de ƭΩOƭŜ de Ré             

(ACTION 1.5), 

Â Uƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ 

de la vulnérabilité des cordons dunaires jouant un rôle de 

digues et avec enjeux arrières face aux tempêtes extrêmes, 

ǇǊŞǾǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴs de 

Prévention des Inondations (PAPI) de ƭΩOƭŜ de Ré (ACTION 

1.6), 

Â Uƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ des connaissances de la 

dynamique hydro-sédimentaire du littoral de ƭΩOƭŜ de Ré. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ 

plages et la dynamique des cordons dunaires de ƭΩOƭŜ de Ré, 

qui constituent des problématiques majeures en termes 

de risque de submersion. 

1.2. DISPOSITIF ET EMPRISE DU SUIVI 

Les levés topographiques et bathymétriques de 

lΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ ŘŜ ƭΩOƭŜ de Ré couvrent : 

Â A terre (topographie) : les estrans sableux et les 

cordons dunaires depuis Trousse Chemise (Les Portes-en-

Ré) ŀǳ bƻǊŘ ƧǳǎǉǳΩŁ la pointe de Sablanceaux (Rivedoux-

Plage) au Sud, 

Â En mer (bathymétrie) : la fosse de Loix et lŜ CƛŜǊ ŘΩ!Ǌǎ 

/ le banc du Bûcheron / la Pointe de Sablanceaux. 

Enfin, dŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǾŜƴǘΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 

ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎ hydrodynamiques 

complètent le dispositif de suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ORGANISATION DU DOCUMENT 

Ce document présente les travaux réalisés dans le cadre de 

lΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛre du littoral de ƭΩOƭŜ de Ré entre 2013 et 2016. 

Axé sur la dynamique morpho-sédimentaire, ce rapport se 

veut synthétique et didactique. 

Le second chapitre traite des moyens et méthodes mis en 

ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŀŎǉǳŞǊƛǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ de terrain, les traiter et 

les analyser. Les outils de modélisation hydrodynamique y 

sont également décrits. 

Le troisième chapitre présente les généralités sur le littoral 

de ƭΩOƭŜ de Ré : géomorphologie, conditions océano-

climatiques et courantologie.  

Dans le quatrième chapitre, la dynamique sédimentaire est 

présentée par « cellules sédimentaires » sur la base des 

résultats des suivis topographiques et des 

modélisations (figure ci-dessous) : 

Â Zone 1 -Les Portes en Ré, 

Â Zone 2 - Les Baleines, 

Â Zones 3 - Ars-en-Ré, 

Â Zone 4a - Le Martray / La Couarde-sur-Mer, 

Â Zone 4b - Le Bois /  Les Grenettes, 

Â Zone 5 - Rivedoux-Plage. 

La dynamique des secteurs du banc du Bûcheron et de la 

Pointe de Sablanceaux est également présentée sur la base 

des suivis bathymétriques et des orthophotographies 

historiques. 

In fine, les conclusions et perspectives sont présentées au 

travers du ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜs des suivis 2013 -2016 et 

des prospectives relatives à la stratégie de gestion du 

littoral de ƭΩOƭŜ de Ré. 

  

Figure 1Φ 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ Ŝǘ ŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩOƭŜ ŘŜ wé. 
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2. MOYENS ET METHODES 
 

2.1. CONCEPTS GENERAUX DES SYSTEMES 

MORPHODYNAMIQUES 

Les environnements côtiers sont des milieux dynamiques 

contrôlés par un large spectre spatio-temporel de 

forçages : 

Â La tectonique, responsable de la dynamique des 

ōŀǎǎƛƴǎΣ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 

géologique, 

Â LΩŜǳǎǘŀǎƛŜΣ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ƳŀǊƛƴΣ 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ « pluri-

séculaire », 

Â LΩƘȅŘǊƻŘȅƴŀƳƛǉǳŜΣ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ 

côtiers (vagues, marées, courants) et fonction de la 

climatologie locale (vents dominants, fréquence des 

ǘŜƳǇşǘŜǎύΣ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ 

« temps historique ». 

Les évolutions des environnements côtiers considérées à 

cette échelle du « temps historique » sont fonction des 

flux sédimentaires. Ces flux entraînent des réponses du 

milieu qui se manifestent également à différentes échelles 

ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜ : 

Â Phénomènes à micro-échelle et instantanés, tels que 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴŜ 

vague ou la construction de figures sédimentaires par les 

courants, 

Â Phénomènes à méso-échelle et moyen terme, tels que 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ƭƛǘǘƻǊŀƭŜǎ ǉǳƛ ǊŞǇƻƴŘŜƴǘ Ł ŘŜǎ 

processus de type événementiel (tempête) ou périodiques 

(cycle tidal et cycle météorologique saisonnier), 

Â Phénomènes à macro-échelle, annuel à pluriannuel, 

telǎ ǉǳŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǘǊŀƛǘ ŘŜ ŎƾǘŜ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ Ŝǘ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chaque échelle de temps est associée une échelle 

ǎǇŀǘƛŀƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ 

morphologiques considérés. En supposant que les échelles 

ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǎƻƴǘ ƭƛŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ 

croissantes (De Vriend, 1991), on peut conceptualiser les 

systèmes côtiers et leurs évolutions comme un 

emboîtement (Figure 3) de compartiments spatio-

temporels (Kroon, 1994). 

 
Figure 3. Relation spatio-temporelle des systèmes 

morphodynamiques côtiers. 

Les mesures in-ǎƛǘǳ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

entre 2013 et 2016 dans le cadre de lΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ 

littoral de ƭΩOƭŜ de Ré ont pour objectifs principaux 

ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ : 

Â La dynamique saisonnière des plages et les processus 

hydrosédimentaires par secteur, 

Â LΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǘǊŀƛǘ ŘŜ ŎƾǘŜ à moyen terme et les reculs 

dunaires suite aux tempêtes hivernales, 

Â LΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ƴƻyen / long terme des secteurs du banc 

du Bûcheron et de la Pointe de Sablanceaux qui 

constituent respectivement les « terminaisons » Nord 

et Sud des transits littoraux autour de ƭΩOƭŜ. 

 

 

 

  

Figure 2. Evolution de la Pointe de Sablanceaux entre 1950 et 2012. 

1950         1985               2012
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2.2. MESURES IN-SITU 

2.2.1. Suivi dunaire  

Le suivi topographique des cordons dunaire a été réalisé 

au GPS-RTK centimétrique (Figure 4). Les levés ont été 

effectués à pied selon des profils espacés de 100 m, du 

Ƙŀǳǘ ŘŜ ŘǳƴŜ όŜǎǇŀŎŜ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞύ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ 

mètres au-delà du pied de dune.  

Si deux levés globaux des cordons dunaires ont été réalisés 

au début (2013) et à la fin (2016) de la ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ŘŜǎ 

secteurs spécifiques ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛǎ ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭǎΦ  

 

Figure 4. Levé topographique de la dune réalisé au GPS-RTK. 

Pour chacun des profils réalisés, des photographies 

panoramiques géo-référencées de la dune ont été prises 

en haut de plage (Figure 5). 

 
Figure 5. Photographies panoramiques géo-référencées de la 

dune du Peu Ragot (La Couarde-sur-Mer). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.2.2. {ǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜǎǘǊŀƴ 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜǎǘǊŀƴ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǳ               

GPS-RTK centimétrique embarqué sur un quad (Figure 7). 

Les levés ont été réalisés deux fois par an, à marée basse, 

le long de profils perpendiculaires à la plage espacés de 

100 m. 

 

Figure 7Φ [ŜǾŞ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜǎǘǊŀƴ. 

2.2.3. Suivi bathymétrique 

[Ŝǎ ƭŜǾŞǎ ōŀǘƘȅƳŞǘǊƛǉǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ 

sondeur mono-faisceau bi-fréquence (Figure 8). Couplé à 

un GPS centimétrique, ce système permet de 

cartographier les fonds marins avec précision (Figure 6). 

[Ŝǎ ǇǊƻŦƛƭǎ ǎƻƴǘ ŜǎǇŀŎŞǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ млл Ƴ Ŝǘ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ł 

pleine mer de façon à recouvrir au mieux les données 

topographiques. 

 

Figure 8. Vedette hydrographique utilisée pour les levés 

bathymétriques. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Carte bathymétrique de la Pointe de Sablanceaux. 
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2.2.4. IƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 

du littoral  

!Ŧƛƴ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ du littoral de ƭΩOƭŜ de Ré, 

plusieurs indicateurs synthétiques ont été choisis. Ils 

permettent de suivre et de quantifier les évolutions 

observées, analyser les effets des choix de gestion et 

orienter la prise de décision. 

Les trois indicateurs retenus dans le cadre de cette étude 

Ŝǘ ŎŀƭŎǳƭŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŜǾŞǎ 

topographiques sont les suivants : 

Â La position du pied de dune qui correspond à la rupture 

de pente, plus ou moins marquée, entre le front dunaire 

(front de dune) et la plage, 

Â Le recul du front dunaire à mi-hauteur, 

Â [Ŝǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǘǊŀƴ 

Ces différents indicateurs sont décrits ci-après. 

2.2.4.1. Position du pied de dune 

Le pied de dune (PDD) est défini comme étant situé au 

niveau de la rupture de pente entre le front dunaire et la 

plage (Figure 9). 

 

Figure 9. Schéma de principe pour la localisation dŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ 

« pied de dune ». 

Dans le cas de levés DGPS par un opérateur à pied, la 

position du pied de dune est repérée directement par 

ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ Řǳ ƭŜǾŞΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǎΩŀƎƛǊ ŘŜ ƭŀ ǊǳǇǘǳǊŜ 

nette de la pente entre le haut de plage et le front dunaire 

ou bien la limite de la végétation entre le haut de plage et 

la dune embryonnaire (cf. 3.2). 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ levés par profils, 

la position du pied de dune est calculée à partir de la 

variation rapide de la valeur de la pente du profil sans 

changement de sens. 

Dans la plupart des cas, la rupture de pente entre le front 

dunaire et la plage est bien définie. Cependant, certains 

ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƻƴǘ ǳƴŜ ǇŜƴǘŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ǇƭŀƎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

ŎǊşǘŜ ŘŜ ŘǳƴŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ǇƛŜŘ ŘŜ ŘǳƴŜ 

devient difficilement identifiable et exploitable. 

 

2.2.4.2. Recul du front de dunaire 

Le recul du front dunaire est calculé entre la distance entre 

deux points de profils topographiques levés à des dates 

différentes, situés à la même altitude et proche du centre 

du front dunaire (Figure 10).  

 

Figure 10. Schéma de principe pour le calcul ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ 

« recul du front dunaire ». 

Le recul du front dunaire est un indicateur 

complémentaire du pied de dune pour appréhender 

ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Řǳ ŎƻǊŘƻƴ ŘǳƴŀƛǊŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ 

saisonnières de la plage peuvent entraîner la formation de 

bermes de haut de plage en pied de dune. La position du 

pied de dune peut alors montrer des accrétions alors que 

le reste du front dunaire reste dans une situation érosive. 

2.2.4.3. ±ƻƭǳƳŜ ŘŜ ƭΩŜǎǘǊŀƴ 

Les volumes (perdus ou gagnés) sur ƭΩŜǎǘǊŀƴ sont un 

indicateur permettŀƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ 

qui a été mobilisée hors ou sur le cordon dunaire. Ainsi, 

des Modèles Numériques de Terrain (MNT) sont générés 

sur chaque secteur Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ {ȅǎǘŝƳŜ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

Géographique (SIG). Les volumes ŘŜ ŘŞǇƾǘ Ŝǘ ŘΩŞǊƻǎƛon 

sont ensuite calculés pour chaque MNT entre deux levés 

consécutifs (Figure 11).  

 
Figure 11. Schéma de principe pour le calcul des cubatures. 
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2.3. MODELISATION DES PROCESSUS 

2.3.1. Outils de modélisation 

La modéliǎŀǘƛƻƴ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ 

suite logicielle TELEMAC-TOMAWAC. Elle permet de 

reproduire les conditions hydrodynamiques autour de ƭΩOƭŜ 

de Ré. La marée astronomique, la pression atmosphérique, 

le vent, la houle et les courants induits par les vagues sont 

pris en compte par le modèle.  

2.3.1.1. Module de courant : TELEMAC 

La méthode des éléments finis sur laquelle repose 

TELEMAC, associée à un maillage de calcul constitué de 

facettes triangulaires de tailles et de formes variables, 

permet un découpage adapté de la topographie et donc la 

prise en compte des géométries complexes de la zone 

ŘΩŞǘǳŘŜ όpointes rocheuses, digues, épis, etc...). Elle 

autorise de densifier le maillage, Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜǎ 

résultats fournis par le modèle dans la zone de 

déferlement. 

Les équations décrivant la dynamique des écoulements 

sont résolues intégralement sur l'ensemble des points du 

maillage sans hypothèse sur le sens d'écoulement ou le 

ǘȅǇŜ ŘŜ ƭƻƛ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΦ [ŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ŘŜǳȄ 

composantes horizontales de la vitesse sont ainsi calculées 

à chaque pas de temps. 

 
Figure 12. Emprise globale du modèle hydrodynamique. 

2.3.1.2. Module de vague : TOMAWAC 

TOMAWAC est un modèle numérique de propagation de 

vagues ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴǎ précises sur 

les paramètres des vagues dans les zones côtières. 

TOMAWAC est un modèle spectral de propagation de 

houle 3ème générationΦ /Ŝ ƳƻŘŝƭŜ ǊŞǎƻǳǘ ƭΩŞǉǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ƘƻǳƭŜ ŀƭŞŀǘƻƛǊŜ Ŝƴ ƳƛƭƛŜǳ 

peu profond.  

2.3.2. Description du modèle 

2.3.2.1. Système de coordonnées 

Le référencement planimétrique utilisé est le système 

Lambert 2 Etendu. Le référencement altimétrique retenu 

est le système de Nivellement Géographique de la France 

IGN69. Le zéro hydrographique a été défini à -3,50 m à La 

Pallice sur la base des données du SHOM (RAM, 2014). 

2.3.2.2. Emprise 

!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ différents 

phénomènes hydrodynamiques par le modèle, il est 

important de définir une emprise maritime assez 

importante permettant de prendre en compte les volumes 

oscillants des estuaires charentais. La limite Nord du 

modèle se situe au Nord des Sables dΩOlonne et la limite 

Sud au niveau de Royan. LΩemprise au large du modèle se 

situe à environ 100 km au large de lΩembouchure de la 

Charente. 

2.3.2.3. Maillage 

Le maillage réalisé dans le cadre de la présente étude vise 

à reproduire au mieux les circulations engendrées par le 

déferlement des vagues. [Ŝ ƳŀƛƭƭŀƎŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ 

ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 98 000 points de calcul formant près 

de 188 000 mailles triangulaires. Des contraintes ont été 

ƛƳǇƻǎŞŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ dans le but de 

représenter fidèlement la morphologie des fonds. Les 

tailles des mailles sont comprises entre 5 m sur le littoral 

ƧǳǎǉǳΩŁ 2 km au large.  

2.3.2.4. Bathymétrie ς Topographie 

Les données utilisées pour représenter la bathymétrie sont 

principalement les dalles bathymétriques du SHOM. Pour 

représenter fidèlement les estrans et la topographie de 

ƭΩOƭŜ de Ré, les levés LIDAR Litto3d® (IGN) ont été utilisés. 

De plus, les levés topographiques et bathymétriques 

acquis dans le cadre de ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ viennent compléter 

les données existantes. 

2.3.2.5. Conditions imposées aux limites 

Les conditions maritimes (niveaux ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ƘƻǳƭŜύ sont 

imposées sur la frontière ouverte en mer. Le modèle mis 

Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƛƴǘŝƎǊŜ ǳƴ ƳƻŘŝƭŜ de prédiction de marée 

(TPXO). Il permet de représenter les conditions de marée 

théorique au large des pertuis charentais. Pour les houles, 

le nombre de direction (24) et de fréquence (32) du spectre 

ont été définis afin de modéliser le plus précisément la 

propagation de la houle du large à la côte. 
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3. LITTORAL DE LΩOLE DE RE : 

GENERALITES 

 

3.1. GEOMORPHOLOGIE 

Le littoral charentais présente une géomorphologie de 

transition entre les côtes granitiques et schisteuses du 

massif armoricain et les rives meubles du vaste bassin 

sédimentaire aquitain. 

Face à un rivage continental marno-calcaire orienté           

Nord-Sud, ƭΩOƭŜ Ré et ƭΩOƭŜ Oléron, orientées Nord-Ouest ς 

Sud-Est, découpent la zone côtière en unités 

morphosédimentaires au fonctionnement complexe :  

Â Le pertuis Breton au Nord de Ré,  

Â Le pertuiǎ ŘΩ!ƴǘƛƻŎƘŜ ŜƴǘǊŜ wŞ Ŝǘ hƭŞǊƻƴΣ 

Â Le pertuis de Maumusson au SǳŘ ŘΩhƭŞǊƻƴΦ 

Les sédiments superficiels récents (quaternaire) sont 

majoritairement composés de sables fins (0.2 à 0.8 mm) 

dans la zone du Golfe de Gascogne comprise entre la Loire 

et la Gironde. 

Sur le pertuis Breton, la sédimentation est à forte 

domƛƴŀƴǘŜ ǾŀǎŜǳǎŜΣ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭŜ, 

tapissée de matériaux sableux.  

Les estrans sont également à dominante sableuse dans 

leur partie supérieure, mais ce sable fait place à de la vase 

dans leur partie inférieure. 

[Ŝ ǇŜǊǘǳƛǎ .ǊŜǘƻƴ Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻǎǎŜΣ 

la fosse de Chevarache, descendant brusquement à                

ς рл Ƴ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŀǳǘƻǳǊ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł ς 20 m. Dans 

cette fosse, sédimentent essentiellement des matériaux 

fins, en sur-couche sur des formations de type sableux. 

Le substratum de ƭΩOƭŜ de Ré est constitué de 4 môles 

calcaires du Jurassique. Ces môles, qui affleurent 

principalement sous forme de falaises au Sud de ƭΩOƭŜ, se 

prolongent en mer par des platiers rocheux. Ils forment en 

réalité 4 îles (ƭΩOƭŜ des Portes, ƭΩOƭŜ de Loix, ƭΩOƭŜ ŘΩ!ǊǎΣ ƭΩOƭŜ de 

Saint-Martin) reliées postérieurement par des cordons 

dunaires. Les zones dépressionnaires entre les îles 

septentrionales se sont colmatées pour former des marais 

et des estrans vaseux Υ ƭŀ CƻǎǎŜ ŘŜ [ƻƛȄ Ŝǘ ƭŜ CƛŜǊ ŘΩ!ǊǎΦ 

Sur cette base, des formations dunaires se sont 

développées Ŝǘ ǎΩŞǘŜƴŘŜƴǘ sur près de 20 km soit presque 

un tiers du littoral : 

Â Au Nord sur le cordon rejoignant ƭΩOƭŜ ŘΩ!Ǌǎ Ł ƭΩOƭŜ des 

Portes (forêts du Lizay et de Trousse Chemise), 

Â Sur la façade Sud-hǳŜǎǘΣ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘΩ!Ǌǎ-en-Ré (forêt 

ŘŜ ƭŀ /ƻƳōŜ Ł ƭΩ9ŀǳύΣ ŘŜ [ŀ /ƻǳŀǊŘŜ-sur-Mer (forêt Henry 

IV) et du Bois-Plage-en-Ré. 

Figure 13. Carte géologique de l'île de Ré. 
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3.2. DUNES LITTORALES 

Les dunes littorales se forment le long des côtes basses où 

l'apport de sédiments par les transits littoraux et les vents 

permettent l'accumulation de sable sur les plages. Avec 

500 km de côtes sableuses, le littoral atlantique constitue 

le plus grand complexe dunaire au niveau européen. 

3.2.1. Typologie des dunes atlantiques 

Ces milieux possèdent une structure organisée en bandes 

parallèles à la côte, au sein desquelles les conditions 

environnementales et la granulométrie du sable vont 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ végétation. En se 

dirigeant du haut de plage vers la dune boisée, différents 

faciès dunaires peuvent être rencontrés (Figure 15). Ces 

faciès se caractérisent par une végétation propre, jouant 

ǳƴ ǊƾƭŜ ŘŞŎƛǎƛŦ Řŀƴǎ ƭΩŞŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

dunes littorales. 

[ŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ŘŜǎ ƎǊŀŘƛŜƴǘǎ 

de psammophilie (« qui aime le sable ηύ Ŝǘ ŘΩƘŀƭƻǇƘƛƭƛŜ 

(« qui aime le sel »). Malgré des conditions de vie 

drastiques (vent, embruns, ensoleillement et sécheresse), 

la végétation dunaire ŀ ǎǳ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ Ł ŎŜǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

en développant des stratégies et des adaptations 

ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭΩƻȅŀǘ ǉǳƛΣ ǇŀǊ ǎƻƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 

racinaire très développé et sa psammophilie, participe au 

maintien des sables dans les zones de remaniement 

sableux. 

3.2.2. Les dǳƴŜǎ ŦŀŎŜ Ł ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŎƾǘƛŝǊŜ 

Lors des tempêtes, les dunes constituent une réserve de 

sable face à l'érosion des vagues : l'attaque directe des 

déferlantes entaille la dune et le sable érodé transite dans 

les petits fonds. Il remonte normalement lors des périodes 

de calme sous l'action des houles. Ainsi, les dunes sont des 

outils naturels de protection de la côte face aux risques et 

aléas côtiers. Cependant, la pression exercée par le 

tourisme avec notamment le piétinement, entraine une 

dégradation de la végétation. En étant ainsi fragilisées, les 

plantes dunaires ne peuvent plus, ou moins bien, piéger le 

sable essentiel à la pérennité de la dune, entrainant alors 

une perturbation du fonctionnement naturel et la rendant 

Ǉƭǳǎ ǎŜƴǎƛōƭŜ Ł ƭΩŞǊƻǎƛƻƴΦ 

3.2.3. Dunes de ƭΩOƭŜ de Ré 

Sur ƭΩOƭŜ de Ré, les estrans sableux sont relativement étroits 

et les surfaces de déflation éolienne sont donc limitées. 

Par ailleurs les tempêtes récentes (Xynthia en février 2010 

et hiver 2013-нлмпύ ƻƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŀǘǘŀǉǳŞ ƭΩŀǾŀƴǘ-dune. 

Ainsi, les faciès de haut de plage et de dune embryonnaire 

sont quasi inexistants et la dune-blanche présente un profil 

en falaise faiblement végétalisé. 

 

 

Figure 14. Exemple de cordons dunaires érodés de ƭΩOƭŜ de Ré au 

niveau de la Conche des Baleines (a) et de Trousse Chemise (b) 

  

Figure 15Φ CŀŎƛŜǎ ŘǳƴŀƛǊŜ ŘΩŀǇǊŝǎ hbC όнллрύΦ 

a) 

b) 




















































