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i8g3 BRIVES (Abel) , Doc teur ès sciences, Col labora teur au 
Service de la Carte géologique de l 'Algérie, chargé 
d 'un cours à l 'Ecole supér ieure des Sciences d 'Alger , 
Mus tapha (Alger ) . 

igo3 BRONGNFART (Marcel) , Licencié ès sciences, 29, r ue 
Bonapar te , Par i s , VI. 



igo i BROUET (G.), Chimiste de la s ta t ion ag ronomique de 
Laon , avenue Brunehau t , L a o n (gare) (Aisne) . 

1897 BRUNHES (Jean) , Professeur de Géographie à l 'Univer
sité, 3 i4 , rue Sa in t -P ie r re , F r i bou rg (Suisse). 

1905 BURCKHARDT (Carlos) , Géologue chef de sect ion à 
l ' Ins t i tu t géologique na t iona l , 5 a , del C i p r è s , n ° 2 7 2 8 , 
Mexico (Mexique) . 

i85g BUREAU (Edouard) , Professeur h o n o r a i r e au Muséum 
na t iona l d 'Histoire na ture l le , 24, qua i de Bé thune , 
P a r i s , IV. 

1880* BUREAU (Louis), Professeur à l 'École de Médecine, 
Di rec teur du Muséum d 'His to i re na ture l le , i 5 , r ue 
Gresse t , Nan tes (Loire-Infér ieure) . 

1904 BURSAUX, Ingénieur , Di rec teur du chemin de fer et de 
la mine de Metlaoui , pa r Gafsa (Tunis ie) . 

i883 BUSQUET (Horace) , Chef des Services des mines du 
Greuzot, Col laborateur-adjoint au Service de la Car te 
géologique de la F r a n c e , La Machine (Nièvre) . 

1882 90 CALDERÔN ( D r Sa lvador ) , Professeur de Minéralogie à 
l 'Univers i té , Calle del Pez, 17, Madr id (Espagne) . 

1898 CAMBESSEDÈS (Fél ix) , Ingén ieur , 63, avenue de la 
Grande -Armée , Pa r i s , XVI . 

1895 CANU ( F e r d i n a n d ) , 1 9 , r u e Campagne - P remiè re , 
P a r i s , XIV. 

1859* CAPELLINI (Giovanni) , Sénateur , Professeur de Géologie 
à l 'Univers i té , Bologne (Italie). 

1902 CAPITAN, Docteur en médecine , Professeur à l 'École 
d 'Anthropologie , 5, r ue des Ursu l ines , P a r i s , V. 

1882 CARALP (Joseph) , Professeur de Minéra logie à l 'Uni
versi té (Facul té des Sciences), a i , r ue Rémusa t , 
Toulouse (Haute -Garonne) . 

1875* GAREZ ( L é o n ) , Doc teur ès sciences, Direc teur de 
l 'Annua i re géologique, Licencié en droi t , 18, r u e 
Hamel in , Pa r i s , XVI. 

1890 CARRIÈRE, 4 a , r ue Agr ippa , Nîmes (Gard) . 
1891 CAYEUX (Lucien), Professeur à l ' Ins t i tu t na t iona l agro

nomique , Professeur de Géologie à l 'Ecole na t iona le 
des Mines , 6, place Denfer t -Rochereau , Pa r i s , XIV. 

1888 CAZIOT (E.), Chef d 'escadron d 'Ar t i l le r ie , en re t ra i t e , 
24, qua i Lunel , Nice (Alpes-Mari t imes) . 

1879 100 CHAIGNON (Vicomte d e ) , 14, r u e Guér in , A u t u n 
(Saône -et-Loire). 

1902 CHALAS (Adolphe) , 45, rue de Pomereu , Pa r i s , XVI. 
1902 CHANEL (Emile) , Professeur au Lycée, P r é s i d e n t de la 

Société des na tura l i s tes de l 'Ain, Bourg (Ain) . 
1880 CHAPUis(Albert) , anc ien juge au Tr ibuna l de Commerce 

de la Seine , 229, r ue du Faubourg-Sa in t -Honoré , 
Pa r i s , V I I I . 



1904 CHARETON-CHAUMEIL (A.) , Avoué , 7, place de l 'Hôtel-
de-Ville, L a n g r e s (Haute-Marne) . 

1869* CHARREYRE (Abbé) , à Alos ie rs , commune de La Fage -
Saint-Jul ien, p a r Saint-Ghély d 'Apcher (Lozère). 

1880 CHARTRON ( C ) , I, rue . S a i n t e - M a r g u e r i t e , Luçon 
(Vendée). 

i g o 3 CHARVILHAT (G.) , Doc teu r en médecine , 4, r ue Blat in , 
C l e r m o n t - F e r r a n d (Puy-de-Dôme). 

1898 CHATELET (Casimir) , 32, r ue Vieux-Sextier , Av ignon 
(Vaucluse). 

1903 CHAUTARD ( Jean) , Chef du Service géologique de 
l 'Afrique occidentale française ( Inspect ion des 
T ravaux publics) , 76, bou lev . St-Michel, Pa r i s , V I . 

1884 110 CHAUVET, No ta i r e , Ruffec (Charente) . 
i883 CHELOT (Emile) , Licencié ès sciences, 82, r ue Monge , 

Pa r i s , V. 
1890 CHEUX (Alber t ) , D i rec teu r de l 'Obse rva to i r e de la 

Baumet te , p rès A n g e r s (Maine-et-Loire). 
1906 CHEVALIER (Marcel) , Licencié ès sciences, ancien 

P r é p a r a t e u r à la Facu l t é des Sciences, 6, r u e 
Alphonse-Daudet , Pa r i s , XIV. 

1875* CHOFFAT (Paul) , Col labora teur au Service de la Car te 
du Por tuga l , n 3 , r ua do Arco a J e sus , L i sbonne 
(Portugal) ; et 21 , rue Sa in t -Lauren t , Bordeaux . 

1907 CHUDEAU (René), Docteur ès sciences, 35, r ue de 
l 'Arbalète , P a r i s , V. 

1904 CLÉRO (Maurice), 56, r ue de Sèvres , Pa r i s , V I I . 
1880* CLOËZ (Charles-Louis) , Répé t i t eur à l 'Ecole polytech

n ique , 9, r ue Guy-de-la-Brosse, P a r i s , V. 
i854* CocGHi (J . Ig ino) , Professeur de Géologie à l ' Ins t i tu t 

des Hautes -Etudes , 5 i , via Pint i , F lo rence ( I ta l ie) . 
1907* CoLAs (Ernes t ) , Indust r ie l , Bonnières-sur -Seine(Seine-

et-Oise). 
1906 120 COLCANAP ( Jean-Marie) , Capi ta ine d ' Infanter ie colo

niale , C o m m a n d a n t le cercle de Mahafaly, A m p a n i h y 
(Madagascar) . 

1880 COLLET (Pierre) , Sa in te-Menehould (Marne) . 
1873* COLLOT (Louis) , Professeur de Géologie à l 'Univers i té 

(Facul té des Sciences), 4» r u e du Tillot, Di jon 
(Côte-d 'Or) . 

1904 COMBES (Paul) fils, At taché au labora to i re de Géologie 
d u Muséum na t iona l d 'His to i re na ture l le , 9, r ue des 
Mar ronn ie r s , Pa r i s , XVI. 

1882 COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST (LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA), 21 et 23, r ue 
d 'Alsace, Pa r i s , X, 



1879 [P] C O M P A G N I E D E S C H E M I N S D E F E R D E P A R I S A L Y O N E T A 

L A M É D I T E R R A N É E ( L E P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I -
N I S T R A T I O N D E L A ) , 88, rue Saint -Lazare , Pa r i s , IX, 

1882 [P] C O M P A G N I E D E S F O R G E S D E C H A T I L L O N , C O M M E N T R Y E T 

N E U V E S - M A I S O N S , 19, rue de La Rochefoucauld, 
Pa r i s , IX. 

X ^79 [ P ] C O M P A G N I E D E S M I N E R A I S D E F E R M A G N É T I Q U E D E 
M O K T A - E L - H A D I D , 26, avenue de l 'Opéra , P a r i s , I . 

1879 [P] C O M P A G N I E D E S M I N E S D E L A G R A N D ' C O M B E , 26, rue 

Laffitte, Par i s , IX. 
1902 C O R B I N (Paul) , us ine de Chedde , p a r le Fayet-Saint-

Gerva is (Haute-Savoie) . 
1903 i 3 o C O R B I N (Raymond) , à Eybens (Isère). 
1873 C O R T Â Z A R (Daniel de), I ngén i eu r des Mines , Sous-

Di rec teur d u Service de la Car te géologique d 'Espa
gne, 16, rue Velasquez, Madr id (Espagne) . 

1883 C O S S M A N N (Maur i ce ) , Ingénieur-chef des Services 
techniques de l 'Exploi ta t ion du Chemin de fer d u 
Nord , g5, rue de Maubeuge , P a r i s , X. 

1889 C O S T E , Ingén ieur des Mines , Di rec teur des mines de 
Blanzy, Montceau les-Mines (Saône-et-Loire). 

1906 CoTTiN (René), Licencié en droi t , D i rec teur de la 
Compagnie pa r i s i enne des Aspha l t e s , 38, avenue 
Niel , Pa r i s , XVII . 

1904 C O T T R E A U ( Jean) , Licencié ès sciences na tu re l l e s , 2Ö2, 

r u e de Rivol i , Par i s , I . 
1902 C O T T R O N , Agrégé des sciences na ture l les , Professeur 

a u lycée A m p è r e , à Lyon. 
1906 C O U F F O N (Ol ivier) , M e m b r e de la Commission d 'His

toire na tu re l l e d 'Angers , 6, r u e F u r s t e m b e r g , Par i s , VI . 
1896 CouNiLLON, Chef du Service géologique, Saigon 

(Cochinchine) . 
1902* C O U R T Y (Georges), 35, rue Compans , P a r i s , XIX; et, 

Chauffour-lès-Etréchy (Seine-et-Oise). 
1906 140 C O U Y A T ( Jean) , Licencié ès sciences, Ins t i tu t français 

(Archéologie), Le Caire , Egyp te . 
1907 C R É P I N , P r é p a r a t e u r de Minéralogie à là Facu l té des 

sciences, 159, r u e Brûle-Maison, Lille (Nord) . 
1875 C R O I S I E R S D E L A G V I V I E R ( C ) , Doc teur ès sciences, 

na ture l les , vi l la du Chêne-Vert , Vernajoul , Fo ix 
(Ariège) . 

C U R E T (Albin) , I E R P rés iden t à la Cour d 'Appe l , 21, 
1891 r ue de Boigne, Chambéry (Savoie) . 
1869* D A L E (T. Nelson) , Professeur , U . S. Geological Survey , 

26, El izabeth s t reet , Pit tsfield (Massachuset ts , E ta t s -
Unis ) . 



i g o i DALLEMAGNE (Henry) , Ingén ieu r aux Mines de Ard i -
t u r r i à Pasajes (province de Guipûzcoa, Espagne) . 

igo5 DALLONI (Marius) , Col labora teur aux Services de la 
Carte géologique de la F r a n c e et de l 'Algér ie , 56, 
r u e de la Répub l ique , Marse i l le (Bouches-du-Rhône). 

1906 DAB PIAZ (Georges) , Univers i té de Padoue (Italie). 
1901 DANILOFF (Eugène) , 10, qua i de l 'Ami rau té , Saint-

Pé te r sbourg (Russie) . 
IQ07 DARTON (Nelson H . ) , U. S. Geological Survey , 

W a s h i n g t o n D . C. (Etats-Unis) . 
1899 100 DAUTZENBERG (Ph . ) . 209, r u e de l 'Univers i té , Pa r i s ,VIL 
1874* DAVAL, ancien Greffier du Tr ibuna l de Commerce , 

Saint-Dizier (Haute-Marne) . 
1878 DAVY (Louis) , I ngén ieu r civil des Mines , Cha teaubr ian t 

(Loire-Inférieure). 
1873 DELAFOND (Frédér ic) , Inspecteur généra l des Mines , 

108, bou leva rd Montparnasse , P a r i s , XIV. 
189^ DELAGE (A.) , Professeur de Géologie et de Minéralogie 

à l 'Universi té (Faculté des Sciences) , Montpel l ier 
(Héraul t ) . 

1870* DELAIRE (Al.), Ingénieur civil des Mines, 29, bou levard 
des Bat ignol les , Pa r i s , VI I I . 

1896* DELAMARRE (Comte Maurice) , 6, rue de Bellechasse. 
Pa r i s , V I I ; et, Blois (Loir-et-Cher) . 

igo3 DELAUNAY (Abbé A.) , Curé de St-Eloy-de-Gy (Cher) . 
1892* DELEBECQUE (André) , Ingénieur des Ponts et Chaussées , 

36, bou levard des Tranchées , Genève (Suisse), 
igoi DEJLÉPINE (Abbé) , aux Facul tés cathol iques , 4 1 » r u e 

du Por t , Lil le (Nord) . 
1902 160 DELESSE ( A n d r é ) , I n g é n i e u r - A g r o n o m e , 5g, r u e 

Madame , Par i s , VI. 
1882 DELGADO ( J . -F . -N.) , Di rec teur des T ravaux géologi

ques du Por tuga l , n 3 , r u a do A r c o a Je sus , L i sbonne 
(Por tugal ) . 

1881 DEPÉRET (Ch.) , Cor respondan t de l ' Inst i tut , D o y e n de 
la Facu l té des Sciences de l 'Univers i té de L y o n 
(Rhône) . 

189g DEPRAT (Jacques) , Doc teur ès sciences, Chargé d h m 
cours à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), Besançon 
(Doubs) . 

1887 DEREIMS (A.) , Doc teur ès sciences, Labora to i re de 
Géologie, Sorbonne , Pa r i s , V. 

1904 DERWIES (Mademoisel le V e r a de), Ecole de Chimie, 
Genève (Suisse) . 

1904 DESBUISSONS (Léon), Chef d u Service géograph ique 
a u Minis tère des Affaires E t r angè res , 408, r u e Saint-
Honoré , Pa r i s , VÏ I I . 



1880 D E S P R E Z D E G É S I N C O U R T , Inspec teur des Eaux et Fo rê t s , 
en re t ra i te , 49 . r u e A lbe r t Jo ly , Versai l les (Seine-et-
Oise). 

1866 D E T R O Y A T (Arnaud) , Bayonne (Basses-Pyrénées) . 
1890 D E Y D I E R , Nota i re , Cucuron (Vaucluse). 
1907 170 D I E N E R T (Frédér ic) , Doc teur ès sciences, Chef du ser

vice local de survei l lance des sources de la Ville de 
Pa r i s , 8, place de la Mair ie , St -Mandé (Seine). 

1904 D O L L É , P r é p a r a t e u r de Minéralogie à l 'Univers i té 
(Faculté des Sciences), 159, r ue Brûle-Maison, Lille 
(Nord) . 

1881 D O L L F U S (Adr ien) , Di rec teur de la Feui l le des Jeunes 
Natura l i s tes , 35, r ue P ie r re -Char ron , P a r i s , V I I I . 

1873* D O L L F U S (Gus t ave -F . ) , Col labora teur p r inc ipa l au 
Service de la Carte géologique de la F r a n c e , 45, r ue 
de Chabro l , P a r i s , X. 

1894 D O L L O T (Auguste) , Ingénieur , Cor re spondan t du 
Muséum na t iona l d 'Histoire Nature l le , i36 , boule
v a r d Sa in t -Germain , P a r i s , VI . 

1905 D O M A G E (Henr i ) , Di rec teur de la Société nouvel le des 
Charbonnages des Bouches-du-Rhône , 4. rue de la 
Turb ine , Marsei l le (Bouches-du-Rhône) . 

1898 D O N C I E U X , Docteur ès sciences, P répa ra t eu r -ad jo in t à 
la Facu l té des Sciences, 6 1 , rue Victor-Hugo, Lyon 
(Rhône) . 

i8g3 D O N N E Z A N ( D r Alber t ) , 5, r ue Fon t -Fro ide , P e r p i g n a n 
(Pyrénées-Orienta les) . 

1894 D O R L O D O T (Chanoine H . de), Professeur de Paléon
tologie à l 'Univers i té l ibre , 44> r u e de Bériot , Lou-
va in (Belgique) . 

1874* D O U M E R C ( Jean) , Ingén ieu r civil des Mines , E x p e r t 
p r è s les t r i b u n a u x , 6 1 , rue Alsace-Lorraine, Toulouse 
(Haute-Garonne) , et bou leva rd Blaise-Doumerc, 
Mon tauban (Tarn-et-Garonne) . 

i g o 3 180 D O U M E R G U E , Professeur au Lycée, Col labora teur a u 
Service de la Carte géologique de l 'Algérie, 2, r ue 
Mànégat , O r a n (Algér ie) . 

1869* D O U V I L L É (Henr i ) , Membre de l ' Inst i tut , Inspec teur 
généra l a u Corps des Mines , Professeur à l 'Ecole 
na t ionale des Mines, 207,"boulevard Sa in t -Germain , 
P a r i s , V I I . 

1901* D O U V I L L É (Rober t ) , P r é p a r a t e u r dé Géologie à l 'Ecole 
na t iona le des Mines, 207, bou l eva rd Sa in t -Germain , 
P a r i s V H . 

1901 D O U X A M I (Henr i ) , Agrégé de l 'Univers i té , Maî t re de 
Conférences à l 'Univers i té (Faculté des Sciences), 
i5g, rue Brûle-Maison, Lille (Nord) . 

1893 D R E Y F U S , Professeur au Lycée, Le P u y (Haute-Loire) . 



1877 DUEIL (André) , A y (Marne) . 
1886 DUMAS (Auguste) , Inspecteur honora i re au Chemin de 

fer d 'Or léans , 6, rue Sully, Nantes (Loire-Inférieure) . 
i g o 5 DUMOLARD (Et ienne) , Indus t r ie l , 33, avenue d'Alsace-

Lor r a ine , Grenob le ( Isère) . 
1889 DUPARC (Louis) , Professeur de Minéralogie à l 'Univer

sité, Genève (Suisse). 
i863 DUPONT, Di rec teur d u Musée r o y a l d 'His to i re na tu 

rel le , 3 i , rue Vaut ier , Bruxel les (Ixelles) (Belgique). 
1899 190 DURAND (Charles) , Sous- ingénieur des P o n t s et Chaus

sées , 28, r u e Garnot , Pé r igueux (Dordogne) . 
1905 DUSSERT (Jean-Baptis te-Désiré) , Ingén ieur au Corps 

des Mines, 25, r ue d ' Is ly , Alger (Algérie) . 
1902 DUTERTRE ( E . ) , Docteur .en médecine, 12, r ue de la 

Coupe, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 
1880 DUVERGIER DE HAURANNE (Emmanue l ) , château d 'Her ry 

(Cher) . 
1907 EASTMAN (Ch.-R,) , Museum of compara t ive Zoology, 

Cambr idge (Mass. , Etats-Unis) . 
1888 ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS, rue Gi ra rdo t , 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) . 
1904 EMBRY (P ie r r e ) , At taché au Labora to i re de Géologie 

du Muséum na t iona l d 'His to i re na tu re l l e , 7, r u e 
du Commandan t -Riv iè re , P a r i s , V I I I . 

1903* EPERY, Doc teur en médecine , Alise-Sainte-Reine, p a r 
Les L a u m e s (Côte-d 'Or) . 

1901 ESPINAS (Pierre) , Licencié ès sciences, Di rec teur dè la 
Viei l le-Montagne, Sentein (Ariège). 

igo5 EUCHÈNE (Alber t ) , 8, b o u l e v a r d de Versai l les , Saint-
Cloud (Seine-et-Oise). 

1878* 200 EVANS (Sir John) , K. C. B . , D . G. L., L . L. D . , D . Sc. , 
F . R. S., F . S. A . , F . L . S., F . G. S., Cor re spondan t 
de l ' Ins t i tu t de F r a n c e , Br i twe l l .Berkhamsted (Her t s -
fordshire , Grande-Bre tagne) . 

1895* EVRARD ( Char le s ) , Nota i re , Varennes - en - A r g o n n e 
(Meuse). 

1868* FABRE (Georges) , anc ien Élève de l 'École polytech
n ique , Conserva teur des E a u x et Fo rê t s , 28, rue 
Ménard , Nîmes (Gard) . 

1866* FAIRMAN ( E d w a r d Sa in t - John) , 10, v ia del Castel lacio, 
F lo rence (I tal ie) . 

1880 FALLOT (Emmanuel ) , Professeur de Géologie à l 'Uni
vers i té (Facul té des Sciences), 34, r ue Castéja, 
Bordeaux (Gironde) . 

1867* FAVRE (Ernes t ) , 6, rue des Granges , Genève (Suisse). 



1867 FAYOL ( H e n r i ) , Di rec teur généra l de la Société de 
Comment ry - F o u r c h a m b a u l t - Decazevil le , 49 J R U E 

Bellechasse, Pa r i s , V H . 
1887 FÈVRE (Lucien-Francis) , I ngén i eu r en chef au Corps 

des Mines , 1, p lace Possoz, Pa r i s , XVI. 
1887 FICHEUR (Emile) , Professeur de Géologie à l 'Ecole des 

Sciences d 'Alger , Directeur-adjoint d u Service de la 
Carte géologique de l 'Algérie , 77, r ue Michelet . 
Mus tapha (Alger) . 

igo5 FILLIOZAT (Mar ius) , Pe rcep teur , 9 , r ue Sa in t -Bié , 
Vendôme (Loir-et-Cher). 

1884 210 FINET (Achille), 1 1 7 , bou lev . Malesherbes , Pa r i s , V I I I . 
1894 FISCHER (Henri) , Doc teur ès sciences, 5 i , bou leva rd 

Saint-Michel , Pa r i s , V. 
1887 FLAMAND (G. B . M.), Chargé de cours à l 'Ecole supé

r i eu re des Sciences d 'Alger , Directeur-adjoint du 
Service géologique (Terr i to i res du Sud) , 87, r u e 
Michelet, Mus tapha (Alger) . 

i g o 5 FLEURY (Ernes t ) , École des Roches , Verneuil-sur-
A v r e (Eure) . 

1877 FLICHE (Paul) , Correspondant de l ' Inst i tut , Professeur 
h o n o r a i r e à l 'Ecole na t iona le des Eaux et Fo rê t s , 17 , 
rue Bail ly, Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

1905 FLORES (Theodoro) , Géologue à l ' Ins t i tu t géologique 
na t iona l , 5 a , del Ciprès , n° 2728, Mexico (Mexique) . 

1886 FLOT, Professeur au Lycée Char lemagne , 24, r ue des 
Ecoles , P a r i s , V. , 

1907 FONT Y SAGUÉ (Abbé Norber to) , casa de Miser icordia , 
Barcelona (Espagne) . 

1892 FORTIN (Raoul) , Manufactur ier , 24, rue du P r é , Rouen 
(Seine-Inférieure). 

1873 FOUQUET, 1 6 1 , bou l eva rd H a u s s m a n n , Pa r i s , V I I I . 
1887 220 FouRNiER (A.) , Doc teur en médecine , P r é p a r a t e u r de 

Géologie à l 'Univers i té (Facul té des Sciences). 22, 
r u e de Pen th ièv re , Po i t i e r s (Vienne) . 

1892 FouRNiER (Eugène) , Professeur de Géologie et de 
Minéra logie à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), 
Besançon (Doubs) . 

1895 FOURTAU (René) , Ingén ieu r civil , faubourg de Chou-
b r a h , Le Caire (Egypte) . 

1904 FREYDENBERG (Henr i ) , L ieu tenan t d ' infanterie colo
nia le , Licencié ès sciences, 4> avenue d 'I tal ie , Pa r i s , 
XII I . 

1874 FRIREN (Abbé A. ) , Chanoine h o n o r a i r e , 4 1 » r u e &G 

l 'Evêché, Metz (Alsace-Lorraine) . 
1889 FRITSCH ( D r An ton) , Professeur à l 'Univers i té , J â m a , 

n° 7, P r a g u e (Bohême). 



i g o o GAILLARD (Claudius) , Chef de Labora to i re au Muséum 
d 'His toire na ture l le , 17, rue Cronstadt , Lyon (Rhône). 

1901 GARDE ( G i l b e r t ) , P r é p a r a t e u r de Géologie et de 
Minéralogie à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), 
C le rmont -Fer rand (Puy-de-Dôme). 

186a GARRIGOU, Doc teur en m é d e c i n e , 38 , rué Valade, 
Toulouse (Haute-Garonne) . 

1892 GAUCHERY (Paul) , Ingénieur-Archi tecte , Vierzon (Cher) . 
1849* 23o GAUDRY (Alber t ) , M e m b r e de l ' Ins t i tu t , Professeur 

honora i re au Muséum na t iona l d 'Histoire na tu re l l e , 
7 b i s , rue des Sa in t s -Pères , P a r i s , VI . 

1902 GAUTIER (Emile-F.) , Professeur à l 'Ecole supér ieure 
des Le t t res d 'Alger , 4, r ue Laga rde , Pa r i s , V. 

1889 GAUTIER (Paul) , Di rec teur du Musée Lecocq, Clermont-
F e r r a n d (Puy-de-Dôme). 

1883 GEANDEY (F . ) , 1 1 , r u e de Sèze, L y o n (Rhône) . 
1892 GEIKIE (Si r Archiba ld) , D . Sc. , D . C. L. , L. L. D . , 

F . R. S., F . G. S., Cor respondan t de l ' Ins t i tut de 
F r a n c e , 3, S loane court , London S. W . (Grande-
Bretagne) . 

1906 GENNEVAUX (Maurice) , 18, rue Saint-Claude, Mont
pel l ier (Héraul t ) . 

1884 GENREAU, Inspecteur généra l des Mines , en re t ra i te , 
34, r ue Georges-Sand, Pa r i s , XVI . 

1892 GENTIL (Louis), Maî t re de conférences à l 'Univers i té 
(Facul té dès Sciences), So rbonne , Pa r i s , V. 

1889 GEVREY (Frédéric-Charles-Alfred), Consei l ler à la Cour 
d 'Appel , 9, p lace des Alpes , Grenoble (Isère). 

1881 GiRARDOT, Doc teur en médecine , i 5 , r ue Mégévand , 
Besançon (Doubs) . 

1889 240 GIRAUD ( Jean) , Agrégé , Doc teur ès sciences, Maî t re de 
de conférences à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), 
C le rmon t -Fè r r and (Puy-de-Dôme) . 

1889 GIRAUX (Lou i s ) , 9 b is , avenue Vie tor -Hugo (Saint-
Mandé (Seine) . 

1892 GLANGEAUD (Ph.) , Professeur de Géologie et de Miné
ralogie à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), 46 bis* 
bou leva rd Lafayet te , C l e rmon t -Fe r r and (Puy-de-
Dôme) . 

1902 GODBILLE (Paul) , Inspecteur-chef de Service san i ta i re 
au dépar tement de la Seine, 9, bou levard Exe lmans , 
P a r i s , XVI. 

1906 GODEFROY (R.), Ingénieur aux Mines de Landres -
Pienne, p a r Audun- le-Roman (Meurthe-et-Moselle). 

1897 GOLFIER, 3O, rue Pe rne ty , Pa r i s , XIV. 
1896 GoLLiEz (H.) , Professeur à l 'Univers i té , villa Bona-

ven tu re , Lausanne (Suisse). 
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1904 GoNDiN (M.), Ingén ieur à la Société du Pui t s ar tés ien 
de Vincennes , 3a, rue du Peti t-Château, Charenton-
le-Pont (Seine). 

1874 GoRCEix,Mont-sur-Vienne,par Bujaleuf(Haute-Vienne). 
i856* GOSSELET (J . ) , Cor respondan t de l ' Inst i tut , Doyen et 

Professeur honora i re de la Facu l t é des Sciences, 18, 
rue d 'Ant in , Lil le (Nord) . 

1889 25o GOURBINE (Charles-Alfred), ni, rue de l 'Univers i té , 
Pa r i s , VII . 

1879 GOURDON(Maurice-Marie), Vice-Président de la Société 
Ramond , 19, rue de Gigant , Nantes (Loire-Inférieure) . 

1906 GOURGUECIION, Ingén ieur des Mines , 1 1 6 , cours Saint-
A n d r é , Grenoble (Isère). 

igo3 GOURY (Georges), Docteur en droi t , Avocat , 5, r ue 
des Tierçe l ins , Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

1896 Goux , -Agrégé de l 'Univers i té , Professeur d 'His toire 
Nature l le au Lycée Condoi'cet, 3, place de la Nation, 
Pa r i s XI . 

1880 G it AMONT (Comte Anto ine -Arnaud de), Doc teur ès 
sciences physiques , 179, rue de l 'Univers i té , P a r i s , 
VII , et Le Vignal , pa r Pau (Basses-Pyrénées) . 

1877 GRAND'EURY (Cyril le), Cor respondan t de l ' Inst i tut , 
Ingén ieur civil, 12, rue d 'Amance , Malzéville 
(Meurthe-et Moselle) . 

1871* GRANDIDIER (Alfred), M e m b r e de l ' Inst i tut , 74 b i s , 
rue du Rane lagh , Pa r i s , XVI. 

1903 GRANDIDIER (Gui l laume) , 2, r u e Gœthe , Par i s , XVI. 
1890 GRENIER (René), Ingénieur des Mines , Pocancy, pa r 

Ver tus (Marne) . 
1878 260 GROSSOUVRE (A. de), Ingén ieu r en chef au Corps des 

Mines, Bourges (Cher) . 
1887 GROSSOUVRE (Georges de), Lieutenant-Colonel au 66^ 

régiment d ' Infanter ie , i 5 , place Zola, T o u r s ( Indre -
et-Loire) . 

1891* GUÉBHARD (Adrien) , Agrégé de Phys ique des Facul tés 
de Médecine, Saint-Vall ier-de-Thiey (Alpes-Mari 
t imes) . 

1905 GutLBERT (Louis), Officier d 'Adminis t ra t ion du Génie 
en re t ra i te , Archi tec te , à E tab les (Côtes-du-Nord) . 

1890 HAAS (Hippolyt ) , D 1 ' s c . , P rofesseur à l 'Univers i té 
roya le , 28, Mol tkes t rasse , Kiel (Hols te in , Al lemagne) . 

1862* HABETS, I ngén ieu r des Mines, Professeur à l 'Univer 
sité, 4, rue Paul -Devaux, Liège (Belgique). 

1894 HARLÉ ( E d o u a r d ) , Ingén ieur en chef des Pon t s e t 
Chaussées , 36 , rue Emile - F o u r c a n d , Bordeaux 
(Gironde) . 

1903 HARMER ( F . - W . ) , F . G. T. , O a k l a n d House , Cringle-
ford, p rès N o r w i c h (Norfolk, Grande-Bre tagne) . 



iqoö HARRIS ( G i l b e r t - D e n i s ö n ) , Professeur de Pa léonto
logie, Cornel l Univers i ty , I thaca (Etat de New-York , 
Etats-Unis) . 

1884 HAUG (Emile) , Professeur de Géologie a l 'Univers i té 
(Facul té des Sciences), Labora to i re de géologie à la 
Sorbonne , Pa r i s , V. 

1885 270 HENRY (J .) , Docteur ès sciences, ancien Professeur à 
l 'Ecole de Médecine, 37, rue Ernes t -Renan , Besançon 
(Doubs). 

1896 HERMANN, L ib ra i re , 6, r ue de la Sorbonne , Par i s , V . 
igo5 HOERNES (D 1 ' Rudolf) , Professeur à l ' Ins t i tu t géolo

gique de l 'Univers i té , 48, Rechbauers t r a s se , Gra tz 
(Styr ie) . 

1869 HOLLANDE (D.) , Di rec teur de l 'Ecole p r épa ra to i r e de 
l 'Enseignement supér ieur , 19, r ue de Boigne, Cham-
béry (Savoie) . 

1896 HOLZAPFEL (D 1 ' Edua rd ) , Professeur de Géologie à 
l 'Univers i té , 3o, Herders t rasse , S t r a sbourg (Alsace-
Lorra ine) . 

1901 HOUDANÏ (P ie r re -Ferd inand) , Lagny (Seine-et-Marne). 
1902 HOUEL (Phil ippe), Ingén ieu r à Condé-sur-Noireau 

(Calvados). 
1878 HUGHES (Thos . M c K e n n y ) , F . R. S., F . G. S., P r o 

fesseur de géologie, W o o d w a r d i a n Museum, Tr in i ty 
College, Cambr idge (Grande-Bretagne) . 

1903* ILOVAÏSKY (David) , Musée de Géologie de l 'Univers i té , 
Moscou (Russie). 

1889 IMBEAUX (Edouard) , Ingénieur en chef des Pon t s et 
Chaussées , Docteur en médecine , 18, r ue Sainte-
Cécile, Nancy (Meur the-e t Moselle) . 

1881 280 INSTITUT GÉOGNOSTICO-PALÉONTOLOGIQUE de l 'Univer 
sité, S t r a sbourg (Alsace). 

1892 INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE, 16, r u e Claude-
Bernard , P a r i s , V. 

1904 JACOB (Charles), Agrégé des sciences na tu re l l e s , P r é 
pa ra t eu r à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), Labo
ra to i r e de Géologie, Grenob le ( I sère) . 

1901 JACOB (Henri) , Ingén ieur en chef au Corps des Mines , 
Di rec teur du Service de la Carte géologique d e 
l 'Algérie, 22, rue de Constant ine, Alger . 

1895 JACQUINET, Agent comptable de la Mar ine , 10, avenue 
Colbert , Toulon (Var) . 

1899 JÄKEL (Dr Otto) , Professeur à l 'Univers i té , 43, Inva l i -
denstrasse , Ber l in N . W . (Allemagne) . 

1896 JANET (Armand) , ancien Ingén ieu r de la Mar ine , 4 , r u e 
Jacques-Cœur , P a r i s , V. 



1877* J A N E T (Charles) , Ingén ieu r des Ar t s et Manufactures , 
Docteur ès sciences, 7 1 , rue de Pa r i s , Voisinl ieu, 
p rès Beauvais (Oise). 

1882* J A N E T (Léon), I ngén i eu r en chef au Corps des Mines , 
Député du D o u b s , 85, bou levard Saint-Michel, 
Pa r i s , V. 

1907* J O D O T (Paul) , 29 b is , rue de Rocroy, Pains, X. 
1899 290 J O L E A U D , Sous- in tendant mi l i ta i re , chemin de l 'Arrou-

saïre , vi l la Sain t -Henr i , Av ignon (Vaucluse). 
1907 J O L E A U D (Léonce), Col labora teur au Service de la 

Carte géologique de l 'Algérie, Constant ine (Algérie) . 
igo3 J O L Y (C. Henr i ) , Licencié ès sciences nature l les , P ré 

p a r a t e u r de Géologie à l 'Univers i té (Facul té des 
Sciences), 9, rue Desil les, Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

1900 J O R D A N (Paul) , Ingénieur au Corps des Mines , 4> i*ue 
de Luynes , Par i s , VI I . 

1901 J o R i s s E N (Edward ) , Consul t ing geologist, Pos t Office, 
box 3o5, J o h a n n e s b u r g (Transvaal) . 

1897 J O U K O W S K Y (Et ienne) , Ingén ieu r civil des Mines , Pré
pa ra t eu r de Géologie au Musée d 'Histoire na ture l le 
de Genève (Suisse). 

i863 J O U R D Y (Généra l Em. ) , Commandan t le I I e Corps 
d ' a rmée , Nantes (Loire-Inférieure) . 

1873 J O U S S E A U M E , Docteur en médecine , 29, rue de Ger-
go-vie, Pa r i s , XIV. 

1900 J U D E N N E (Léon) , 6, rue de Clermont , Beauvais (Oise) . 
1898 K A L K O W S K Y ( D r E rns t ) , Professeur à l 'Univers i té , 

Di rec teur du Musée roya l de Minéra logie et Géo
logie, 1 1 , B i smarcks t rasse , Dresde , A , 14 (Alle
magne) . 

1895 3oo K A R A K A S C H ( D r Nicolas Iwanowi t s ch ) , Conserva teur 
du Musée géologique de l 'Univers i té impér ia le , 
W a s s i l y O s t r o w , Malyprospec t , 14, Saint-Péters
bou rg (Russie). 

1899 K E R E O R N E (Fe rnand ) , Docteur ès sciences, P r é p a r a t e u r 
de Géologie et de Minéralogie à l 'Univers i té (Facul té 
des Sciences), 16, r ue de Châteaudun, Rennes (Llle-et-
Vilaine). 

1881 K I L I A N ( W . ) , Professeur de Géologie à l 'Univers i té 
(Facul té des Sciences), 38, avenue Alsace-Lorra ine , 
Grenoble (Isère) . 

1866 K Œ N E N (A. von), Geheimer-bergra th , Professeur de 
Géologie à l 'Univers i té , Gœtt ingue (Al lemagne) . 

1876 L A B A T (A.), Doc teur en médecine , villa des Grav iè res , 
Pér igueux (Dordogne) . 

1891 L A B O R A T O I R E D E G É O L O G I E de la Facu l t é des Sciences 
de l 'Univers i té de Caen (Calvados) . 



igo4 LABORATOIRE DE GÉOLOGIE de la Facu l té des Sciences 
de l 'Univers i té de Pa r i s , à la So rbonne , P a r i s , V . 

1903 LABORATOIRE DE GÉOLOGIE de l 'Ecole nat ionale d 'Agri
cul ture de Gr ignon , p a r Pla is i r (Seine-et-Oise). 

igo5 LABORATOIRE DE GÉOLOGIE de l 'Ecole no rma le supé
r i eu re à la Facu l t é des Sciences de l 'Univers i té d e 
Par i s , 45, rue d 'Ulm, P a r i s , V. 

1894 LABORATOIRE DE PALÉONTOLOGIE d u Muséum na t iona l 
d 'Histoire na ture l le , 3, p lace Va lhuber t , P a r i s , V. 

1902* 3 i o LACOIN (Lucien), Capi ta ine d 'Ar t i l le r ie , Professeur de 
Topographie à l 'Ecole d 'applicat ion, 24, r ue Carnot , 
Fon ta ineb leau (Seine-et-Marne). 

1886 LACROIX (Alfred), Membre de l ' Insti tut , Professeur de 
Minéra logie au Muséum na t iona l d 'His toi re na tu
relle, 8, quai H e n r i IV, P a r i s , IV. 

1888 LACROIX ( a b b é E . ) , A u m ô n i e r de la Mar ine , en re t ra i t e , 
179, avenue du Roule , Neuil ly-sur-Seine (Seine). 

igo3 LA CRUZ (Emil iano de), Ingén ieur des Mines , 88, 
calle de Balmes, Barcelone (Espagne) . 

1881 LAFLAMME (Mgr. Joseph-Clovis R . ) , Rec teur à l 'Uni
versi té Lava l , Québec (Canada) . 

1872 * LAMBERT (Jules-Mathieu) , P rés iden t d u Tr ibuna l civil , 
57, r u e Saint-Mart in , Troyes (Aube) . 

1875 LAMOTHE (Généra l de divis ion de), Comité d 'Art i l 
lerie, place Saint-Thomas d 'Aquin , Pa r i s , V I I . 

1 9 0 1 * LAMOTHE (René de), Licencié ès sciences, Licencié ès 
le t t res , 20, rue de l 'Odéon, P a r i s , VI . 

1 8 7 3 * LANDERER (J . -José) , 34, r u e de Cabal le ros , Valence 
(Espagne) . 

1880 LANGLASSÉ (René) , 5o, r u e Jacques Du lud , Neuil ly-
sur-Seine (Seine). 

i8g6 3ao LANTENOIS, Ingén ieur e n chef a u Corps des Mines , 
Hanoï (Tonkin) . 

i8g6 LAPOUKHINE DEMIDOFF (Pr ince) . 
1864* LAPPARENT (Alber t de), Secréta i re pe rpé tue l de l 'Aca

démie des Sciences, ancien Ingén ieu r au Corps des 
Mines, Professeur à l ' Ins t i tu t ca thol ique , 3, rue de 
Tilsitt, Pa r i s , VI I I . 

1906 LAPPARENT ( Jacques de) , P r é p a r a t e u r de Minéralogie 
à l 'Univers i té (Facul té des Sciences) , 5 6 , r ue 
M a d a m e , Pa r i s , V I . 

1887* LATASTE, Sous-Directeur d u M u s é e d 'His to i re na tu re l l e , 
Professeur de Zoologie à l 'Ecole de Médecine , Casilla 
8o3, à Sant iago (Chili), et à Cadi l lac-sur-Garonne 
(Gironde). 

1897 LATINIS (Léon), Ingénieur , Seneffe, Ha inau t (Belgique) . 



1904 LAUBY (A.), Col labora teur au Service de la Carte géolo
gique de la F r a n c e , Cor respondant du Ministère de 
l ' Instruct ion pub l ique , 63, rue des Lacs, S t -F lour 
(Cantal) . 

1886 LAUNAY (Louis de), Ingénieur en chef au Corps des 
Mines, Professeur à l 'Ecole des Mines et à l 'Ecole des 
Pon t s et Chaussées, 3 i , rue de Bel lechasse, Pa r i s , VIL 

1903 LAUR (Francis) , Ingéu ieur civil des Mines , 26, rue 
Brune i , Par is , XVII . 

1894 LAURANS, Ingén ieur en chef au Corps des Mines, 12, 
rue Théodule Ribot , Pa r i s , XVII . 

1907 33o LAURENT (Armand) , Agrégé de l 'Univers i té , Profes
seur au Lycée, Caen (Calvados). 

igo3 LAURENT (Georges), Admin i s t r a t eu r des Colonies, 88, 
bou leva rd Sa in t -P ie r re , Caen (Calvados) . 

i 8 g 3 * LEBOUTEUX, I ngén ieu r -Agronome , Propr ié ta i re à Ver-
neui l , p a r Migné (Vienne). 

1884 LE CONTE (Alber t ) , Ingén ieu r des P o n t s et Chaussées, 
Mayenne (Mayenne) . 

1901 LE COUPPEY DE LA FOREST (Max), Ingén ieur des Amé
l iora t ions agr icoles au Ministère de l 'Agricul ture , 
8, rue Boccador, Pa r i s , VII I . 

1869* LEDOUX (Char les) , Ingén ieur en chef au Corps des 
Mines, Professeur à l 'Ecole des Mines , 25o, boule
v a r d Saint-Germain, Par i s , VU. 

1868* LÉENHARD (Franz) , Professeur agrégé à la Facu l té de 
Théologie , Foufroide-le-Haut, Montpel l ier (Héraul t ) . 

i883 LEGAY (Gustave) , Receveur de l 'Enreg is t rement et des 
Domaines , en r e t r a i t e , 22, rue de F lahau t , Boulognè-
sur-Mer. (Pas-de-Calais). 

1886 LEGIS (Stanis las) , Ancien professeur au Lycée Louis-
le-Grand, 22, avenue Reille, P a r i s , XIV. 

1 8 7 5 * LE MARCHAND (August in) , I ngén i eu r civil, 2, rue 
Travers iè re , aux Char t reux , Pet i t -Quevil ly (Seine-
Inférieure) . 

1899* 34o LEMOINE (Paul) , P r é p a r a t e u r de Géologie à l 'Uni
vers i té (Facul té des Sciences), 96, b o u l e v a r d Saint-
Germain , Pa r i s , V. 

igo3 LERICHE (Maurice) , Maître de Conférences à l 'Uni
vers i té (Facu l t édes Sciences), 159, r ue Brûle-Maison, 
Lille (Nord). 

1899 LEVÂT (Ed. David) , Ingén ieur civil des Mines , 174, bou
levard Malesherbes , Pa r i s , XVII. 

1867 LEZ (Achille), Conducteur des Pon t s et Chaussées , 
en re t ra i te , Lorrez-le-Bocage (Seine-et-Marne). 

1906 LHOMME (Léon) , I n g é n i e u r c ivi l , D i rec teur de la 
Sucrer ie de Mayot , p a r La F è r e (Aisne) . 



i88o* L iBBEY (Wi l l i am J 1 ) , D . Sc. , professeur de Géographie 
phys ique , Di rec teur d u Muséum de Géologie et 
d 'Archéo log ie : Collège de New-Je r sey , .P r ince ton 
(New-Jersey , Etats-Unis) . 

i883 LIMA. (Wences lau de) , Doc teur ès sciences, Professeur 
de Géologie à l 'Académie polytechnique de Por to , 
17, p r aça da Tr in idade , Por to (Por tugal ) . 

1904 L i M A N O w s K i (Miésislas), 52, r ue de Valent in , Lau
sanne (Suisse). 

1877 LINDER (Oscar) , Inspec teur généra l des Mines, Vice-
Prés iden t du Conseil supér ieur des Mines , 38, rue 
du L u x e m b o u r g , Pa r i s , VI. 

1878 LIPPMANN, Ingén ieu r civil , ùfl, rue de Chabrol , Pa r i s , X. 
1890 35o L i s s A j o u s , 10, qua idesMarans ,Mâcon(Saône-e t -Loi re ) . 
190(5 LISSÔN (Carlos L ) , I ngén i eu r des Mines, Professeur de 

Micropé t rographie à l 'Ecole des Ingén ieurs , Lima 
(Pérou) . 

1879* LoDiN, Inspecteur général des Mines , Professeur à 
l 'Ecole des Mines, 16, rue Desbordes -Valmore , 
Pa r i s , XVI. 

lyoi LONCLAS (Emile-Edouard) , 2, avenue Girard , Marsei l le 
(Blancarde) (Bouches-du-Rhône) . 

1887* LONQUETY (Maur i ce ) , Ingén ieur civil des M i n e s , 
Out réau , p rès Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) . 

1857 LORIOL LE FORT(P. de ) ,F ron tenex ,p rès Genève(Suisse) . 
1904 LoRRiN'(Claude-Victor) , Dax (Landes) . 
1889 LORY (P ie r re -Char les ) , Chargé de conférences de 

Géologie à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), 6, 
rue des Alpes , Grenoble (Isère). 

1899 LUGEON (Maurice), Professeur à l 'Univers i t é , 3, place 
Sain t -François , Lausanne (Suisse) . 

1861 * LYMAN (Benjamin-Smith), 708, Locust street , Phi lade l 
phie (Pensylvanie , Etats-Unis) . 

1889 36o MAÎTRE (J .) , aux forges deMorv i l l a r s (Terr i t .de Belfort) . 
1898 MALLET (Jacques) , Ingénieur civil des Mines, 23, rue de 

la Républ ique , Saint-Et ienne (Loire) . 
1906 MANSUY, Géologue d u Service géologique de l ' Indo-

Chine, Hanoï (Tonkin) . 
1887 MARGERIE (Emmanue l de), 44» r » e de F l eu rus , Pa r i s , VI. 
i885 MARTEL (Edouard-Alfred) , Di rec teur de « L a Na tu re », 

Aud i t eu r au Comité consultatif d 'Hygiène pub l ique , 
23, rue d 'Aumale, Pa r i s , IX. 

1890 MARTIN (David) , Conserva teur d u Musée , Gap (Hautes-
Alpes) . 

1890 MARTIN (Louis), Docteur en Médecine, Docteur en 
droi t , Licencié ès le t t res , Licencié ès sciences, 
1, place Saint-Sulpice, Pa r i s , VI . 
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1897 MARTONNE (Emmanue l de), Professeur de Géographie 
à l 'Universi té (Faculté des Let tres) , 4, p lace Saint -
Clair , Lyon (Rhône). 

1891 MARTY ' (Pierre) , Château de Caillac, pa r Arpa jon 
(Cantal) . 

1881 MATTIROLO (Et tore) , Ingén ieur au Corps roya l des 
Mines , 1, v ia Santa-Susanna , R o m e (Italie). 

1906 370 MATTCHE (Albert) , Licencié ès sciences, Cont rô leur des 
Contr ibut ions di rectes , F lo rae (Lozère). 

1900 MAURICE ( Joseph) , Ingén ieu r civil des Mines, Hac ienda 
de Monte-Horcaz, pa r Vi l lanueva de las Minas 
(province de Seville, Espagne) . 

1902 MAURY(E.), P r é p a r a t e u r de P h y s i q u e au Lycée, 4. r ue 
Gioffredo, Nice (Alpes-Mari t imes) . 

igo5 MECQUENEM (Roland de), Ingén ieur civil des Mines , 
16, rue d u Pré-aux-Clercs , Pa r i s , V I I . 

1899 MÉMIN (Louis), 28, r u e Serpen te , Pa r i s , V I . 
1902 MENGEL (O.) , Di rec teur de l 'Observa to i re météorolo

gique, 45 bis , quai Vauban , Pe rp ignan (Pyrénées-
Or ien ta les ) . 

i85g MERCEY (N. de), La Faloise (Somme) et 6, r ue de Cler
mont , Beauvais (Oise). 

1905 MERIGEAULT (Emil ien) , Ingén ieur des Mines , Cons-
tan t ine (Algérie). 

igo3 MERLE, Cont rô leur des Mines , 1, r ue Sain te -Anne, 
Besançon (Doubs) . 

i8g6 MERMIER, I ngén i eu r des Chemins de fer fédéraux, 
square de La Ha rpe , B, Lausanne (Suisse). 

1882 38o MEUNIER (Stanislas) , Professeur de Géologie a u M u s é u m 
na t iona l d 'His toire na ture l le , 3 , qua i Vol ta i re , P a r i s , 
VI I . 

1897 MEYER (Lucien), In te rp rè te assermenté p r è s le T r ibuna l 
civil, 25, rue Denfer t-Rochereau, Beîfort . 

1881 MICHALET (A.), Quar t i e r de la Bar re , allée des P la tanes , 
Toulon (Var) . 

1901 MICHEL (Leopold), P ro fesseur -ad jo in t de Minéra
logie à l 'Univers i té (Facul té des sciences, Sorbonne) , 
54, bou leva rd Mail lot , Neuil ly-sur-Seine (Seine). 

1868* MICHEL-LÉVY, Membre de l ' Inst i tut , Inspecteur généra l 
des Mines, Di rec teur d u Service de la Car te géolo
gique de la F rance , 26, rue Spont in i , Pa r i s , XVI. 

1901 MICHEL-LÉVY (Alfred), Garde généra l des Eaux et 
Forê t s , 26, r u e Spont in i , P a r i s , X V I . 

1876 MIEG (Mathieu) , 48, avenue de Modenhe im, Mulhous« 
(Alsace-Lorra ine) . 

1901 MIQUEL E IRIZAR (Manue l ) , Colonel du IER r ég t . d u 
Génie, Logroilo (Espagne) . 



1893 MIQUEL (Jean) , P ropr ié t a i r e , Baroubio , p a r A igues -
Vives (Héraul t ) . 

1893 MIRCEA (G.-R.), Ingénieur des Mines , 3 i , rue Romulus , 
Bucares t (Roumanie) . 

190a 390 Mi REM ONT ( J . -B. Alfred), ancien indus t r ie l ; 3, rue 
Eugénie , Saint-Mandé (Seine). 

1896 MOLENGRAAFF ( D r G. A. F . ) , Géologue, 43, Ju l i ana 
Van Sto lberglaan , La Haye (Pays-Bas) . 

1897 MONOD (Guillaume-H.), Rés ident de F r a n c e , P u r s a t 
(Cambodge) . 

1878 MoNTHiERS (Maurice), Ingénieur civil des Mines , 5o, 
rue Ampère , P a r i s , XVII . 

1906 MORELLET (Lucien), 3, bou levard H e n r i IV, Pa r i s , XV. 
1877 MORGAN ( Jacques de), Ingén ieur civil des Mines , Villa 

des Li las , Croissy (Seine-et-Oise). 
1904 Moscoso (Francisco Eugénio de), Doc teur enMédec ine , 

Professeur d 'his toire na ture l le à 1' « Institut© de 
Senor i tas », 45, calle de la Industi-ia, San P e d r o de 
Macoris (Républ ique domin ica ine ) . 

1897 MOUREAU ( l 'abbé), Doyen de la Facu l t é de Théologie , 
i 5 , rue Charles de Muyssar t , Lille (Nord) . 

1876 MOURET (G.), Ingén ieur en chef des Pon t s et Chaussées , 
22, r ue du Chifflet, Besançon (Doubs) . 

i8g5 MOURGUES, P r é p a r a t e u r de Géologie à l 'Univers i té 
(Faculté des Sciences), Montpe l l ie r (Héraul t ) . 

1868 4 0 0 MOURLON (Michel), Di rec teur d u Service géologique 
de Belg ique , M e m b r e de l 'Académie roya le des 
Sciences, 107, r ue Bel l iard , et 2, r ue Latéra le , 
Bruxel les (Belgique). 

igo3 MouTtER (François) , Licencié ès sciences, In t e rne des 
Hôpi taux , 6, rue Leclerc, Pa r i s , X I V . 

1897 MRAZEC (Louis), Professeur de Minéra logie et de 
Pé t rograph ie , Labora to i re de Minéra logie , Univer -
si tate, sala x i v , Bucares t (Roumanie) . 

1900 MUNTEANU-MURGOCI (Georges) , Ass is tant de Miné ra 
logie à l 'Univers i té , Bucares t (Roumanie) . 

1898 MUSÉE NATIONAL GÉOLOGIQUE d 'Agram (Croatie , 
Autr iche) . 

1904 NÉGRIS (Pli.), Ingénieur , Anc ien minis t re , 6, rue Tr i -
corfou, Athènes (Grèce). 

1881 NICKLÈS (René) , Professeur de Géologie à l 'Univers i té 
(Faculté des Sciences), 4, r ue des J a r d i n i e r s , Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 

1906 Nicou (Paul) , Ingénieur au Corps des Mines , 2, rue de 
Senelle, Longwy-bas (Meurthe-et-Moselle) . 

18G8* NivoiT (Edmond) , D i rec teu r de l 'École na t iona le des 
Mines, 60, bou leva rd St-Michel, Pa r i s , VI . 



J907 NOEL (Eugène), Ancien élève de l 'École Normale supé
r ieure . 102, faubourg des Trois-Maisons, Nancy 
(Meurthe-et-Moselle). 

1886 4 1 0 NOLAN, Capi ta ine d ' infanterie breveté , 5 e r ég imen t 
d ' Infanter ie , 5, rue Montrozier , Neuil ly-sur-Seine. 

igo5 NOPCSA ( B a r o n F r a n z ) , junior . Hâtszeg-Szacsal 
(Hongrie) . 

1877* ŒHLERÏ (Daniel-P.) , Cor respondan t de l ' Inst i tut , Con
se rva teur du Musée d 'Histoire naturel le , 29, rue de 
Bre tagne , Lava l (Mayenne) . 

1899 OFFRET (A.), Professeur de Minéralogie théor ique et 
appl iquée à l 'Univers i té (Faculté des Sciences), villa 
Sans-Souci, 53, chemin des P i n s , Lyon (Rhône) . 

1892 O'GORMAN (Comte Gaétan), 21, avenue de Barèges , 
P a u (Basses-Pyrénées) . 

1906 OLIVEIKA MACHADO E COSTA (Alfredo Augusto d"), 
Professeur à l 'Ecole roya le mil i ta i re , L i sbonne 
(Portugal) . 

1893 OPPENHEIM ( D r Paul) , 19, S te rns t rasse , Gross Lichter
felde, p rès Ber l in (Allemagne) . 

i8g3 ORDONEZ (Ezequiel), Ingénieur-géologue des Mines, 
2 a , Genera l P r i m , 37, Mexico (Mexique). 

i885 OUDRI, Généra l de divis ion, C o m m a n d a n t la 9 e division 
d ' Infanter ie , à Or l éans (Loiret) , et à Dur t a l (Maine-
et-Loire) . 

1902 PACHUNDAKI (D. E.) , Post Office, box 3 i 6 , A l exand r i e 
(Egypte) . 

i8g3 4 2 ° PAQUIER (Victor-Lucien), Doc teur ès sciences, Profes
seur de Géologie à l 'Univers i té (Facul té des Sciences), 
Toulouse (Haute-Garonne) . 

1888* PATRIS DE BREUIL, Docteur en droi t , 18, rue de Ruei l , 
Suresnes (Seine). 

1884 PAVLOW (Alexis-Petrowitch) , Professeur de Géologie à 
l 'Univers i té de Moscou, Maison de l 'Univers i té , 34, 
Dolgoroukovski pereoulok , Moscou (Russie). 

1899 PELLEGRIN (Charles) , Ingénieur civil, v i l la Stel la 
Maris , Juan- les-Pins , Ant ibes (Alpes-Marit imes). 

1905* PEREIRA DE SOUZA (Francisco Luiz), Capi ta ine du 
Génie, 32, r u a dos Lagares , Lisbonne (Portugal) . 

i863 PERON (Alphonse) , Cor respondan t de l ' Inst i tut , In ten
dan t mi l i ta i re au cadre de rése rve , 1 1 , avenue de 
Pa r i s , A u x e r r e (Yonne) . 

[878 PERRIER (Edmond) , Membre de l ' Inst i tut , Di rec teur du 
Muséum nat ional d 'Histoire na tu re l l e , 57, r u e C u v i e r , 
Pa r i s , V. 

1897 PERVINQUIÈRE (Léon), Chef des t r avaux p ra t iques de 
Géologie à l 'Univers i té (Faculté des Sciences), Sor
bonne) , 39, rue de Vaug i r a rd , Pa r i s , V I . 



1907 PESSON-DIDION (Maurice) , Ingén ieur civil des Mines , 
a i , rue de Téhéran , Pa r i s , V I I I . 

1878 PETITCLERC (Paul) , 4> rue d u Collège, Vesoul (Haute-
Saône). 

1903 43o PIBOUÏET (Maurice), Licencié ès sciences, Sal ins ( Jura) . 
190a PISSARRO ( G ) , Licencié ès sciences, 85, avenue de 

W a g r a m , Par is , XVII . 
1889 POIRAUXT (Georges), Doc teur ès sciences. D i r ec t eu r 

du labora to i re d 'Ense ignement supér ieur (Villa 
Thure t ) , Ant ibes (Alpes-Mari t imes) . 

1906 POIRMEUR, L ieu tenan t au i e r r ég iment é t r anger 
Yen-Bay, (Tonkin). 

1906 Po i soT (Paul), 4> r u e Michel-Peter, P a r i s , XII I . 
1881 PoNGiN (H. Athanase) , p ropr ié ta i re . P r imare t t e , pa r 

Revel-Tourdon (Isère). 
1896 POPOVICI-HATZEG (V.), Doc teur ès pciences, Chef du 

Service géologique d u Minis tè re des Domaines , 10, 
s t rada Bra t iano, Bucares t (Roumanie) . 

190a PORTET (Victor), Ingénieur civil, 25, rue de la Quin-
tinie, Pa r i s , XV. 

1879 PoRTis (Alessandro) , Docteur ès sciences, Professeur 
de Géologie et de Paléontologie à l 'Univers i té , Rome 
(Italie). 

1884 PRIEM (Fe rnand) , Agrégé de l 'Univers i té , Professeur 
au Lycée Henr i IV, i 3 5 , bou leva rd Sa in t -Germa in , 
P a r i s , VI . 

igo3 44° PUECH (Charles), Ingén ieur des Ponts-et-Chaussées, 18, 
boulevard d u Pont-Rouge, Aur i l l ac (Cantal ) . 

1900 PUZENAT (Léon), 106, rue de La Boétie, Par i s , VI I I . 
1891 RACOVITZA (Emile G.), Sous-di rec teur du l abora to i re 

Arago à Banyuls , 112, bou l eva rd Raspa i l , Pa r i s , 

1901 RAMBAUD (Louis) , Doc teur en médecine , 16 , bou leva rd 
Sébastopol, P a r i s , IV. 

1878 RAMOND (Georges), Ass i s tan t de Géologie au Muséum 
nat iona l d 'His to i re na tu re l l e , 18, r u e Louis-Phi l ippe, 
Ncuil ly-sur-Seine (Seine). 

1893 RAMSAY (Wi lhe lm) , Professeur à l 'Univers i té , Hels ing-
fors (Finlande) . 

1900 RASPAIL (Jul ien) , >9, avenue Laplace , Arcuei l -Cachan 
(Seine). 

1891'-' RAVE-NEAU (Louis), Agrégé d 'His to i re et de Géographie , 
Secrétaire de la rédact ion des Anna les de Géogra
ph ie , 76, r ue d 'Assas , Pa r i s , VI. 

1905 REBOUL (Paul) , Conserva teur adjoint des Collections 
géologiques à la Facul té des Sciences de l 'Univers i té , 
6, rue H a x o , Grenoble (Isère). 



1902 REGNAULT (Edouard) , 4o> bou leva rd du Roi, Versai l les . 
(Seine-et-Oise). 

1904 4^° REGNAULT (Ernes t ) , P rés iden t du Tr ibuna l c iv i l , 
Jo igny (Yonne) . 

i883 REJAUDRY (Emile) , P ropr ié ta i r e , i 4 . r e m p a r t du Midi , 
Angoulème (Charente) . 

igo3 RENZ- ( D r Cari) , Grand-Hôtel d 'Angle te r re et Belle-
Venisé , Corfou (Grèce). 

1873 REPELIN (J.) , Doc teur ès sciences, Chargé de Cours à 
l 'Universi té (Facul té des Sciences), 29, rue des Bons-
Enfants , Marsei l le (Bouches-du-Rhône). 

1881 RÉVIL (Joseph), Pha rmac ien , P rés iden t de la Société 
des Sciences naturel les de Savo ie ,Chambéry (Savoie). 

igo3 REYCKAERT (Jules-Marie) , Anc ien agent de- la Société 
Géologique de F rance . 85, r ue du Cherche-Midi , 
P a r i s , VI . 

1875* REYMOND (Ferd inand) , Veyr in , pa r les Aven iè res 
(Isère). 

1878 RIAZ (A. de), Banquier , 10, qua i de Retz, L y o n (Rhône) . 
1881 RICHE (Attale), Doc teur ès sciences, Chargé d 'un cours 

complémenta i re de Géologie à l 'Univers i té (Facul té 
des Sciences), 56, avenue de Noail les , Lyon (Rhône) . 

1888 RIGAUX (Edmond) , i 5 , rue Simoneau, Boulogne-sur-
Mer (Pas-de-Calais). 

1894 4 6 ° RITTER (Etienne-A.) , Pos t Office, box 1242, Colorado 
Spr ings (Colorado, Eta ts-Unis) . 

1905 ROBIN (Auguste) , Cor re spondan t du Muséum nat ional 
d 'His to i re na tu re l l e , io5, r u e D a r e a u , Pa r i s , XIV. 

1882* ROBINEAU (Théophile) , ancien Avoué , 4, avenue Carnot , 
Pa r i s , XVII. 

i g o 5 ROBLES (Ramiro) , Géologue à l ' Ins t i tut géologique 
na t ional , 5 a , del Ciprès , n° 2728, Mexico (Mexique) . 

1879* ROLLAND (Georges), I ngén ieu r en chef au Corps des 
Mines, 60, r ue P ie r re -Char ron , P a r i s , V I I I . 

1894 ROMAN (Frédér ic) , Docteur ès sciences, Chargé d 'un 
cours complémenta i re de géologie à l 'Univers i té 
(Facul té des Sciences), 2, quai Saint-Clair , Lyon. 

1902 ROMEU (Alber t de), Ingén ieur des Ar t s et Manufac
tu res , At taché au Labora to i re colonial du Muséum 
nat iona l d 'His toire na ture l le , 12, rue Cambacérès , 
Pa r i s , VI I I . 

1904 ROTHPLETZ (A.), Professeur à l 'Univers i té , Palseontolo-
gisches Muséum, Munich (Allemagne) 

1 8 6 1 * ROTHWELL (R. P . ) , Ingénieur , Ed i t eu r du Mining 
Jou rna l , 253, B r o a d w a y [27, P . O. box i833], New-
Y o r k city (Etats-Unis). 



i885 ROUSSEL ( Joseph) , Docteur ès sciences, Professeur au 
Collège, 5, chemin d e Velours , Meaux (Seine-et-
Marne) . 

1875* 470 Roux ( J . -L - ) , à l 'Aiglon, P l an de Cliques (Bouches-du-
Rhône) . 

1898* ROUYER (Camille), Docteur en d rc i t , Avoué , 7, place de 
l 'Obélisque, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 

190a RovERETo (G . ) , Professeur à l 'Univers i té r o y a l e , 
Musée de Géologie, 1, via Sta Agnese , Genes (Italie). 

1866 RUSSELL-KILLOUGH (comte H.) , 14, r ue Marca , P a u 
(Basses-Pyrénées) . 

i8(i8 SABATIER-DESARNAUDS, 9, rue des Balances , Béziers 
(Héraul t ) . 

i885 SACCO ( D r Feder ico) , Professeur de Géologie au Poli-
tecnieo, Professeur de Paléontologie à l 'Univers i té , 
Castello del Valen t ino , Tur in (I tal ie) . 

1890* SALLES, Inspec teur des Colonies, 23, r u e Vaneau , 
Pa r i s , VI I . 

1903 SANDBERG ( D r C ) , Consul t ing geologist, Pos t Office, 
box 3807, J o h a n n e s b u r g (Transvaal ) . 

1904 SANGIORGI (Dominico), Doc teur ès sciences, l abora to i re 
de Géologie et de Minéralogie , Univers i té Roya le , 
P a r m e (I ta l ie) . 

1893 SARASIN (Charles) , Professeur de Géologie à l 'Univer
sité, 22, r ue de ia Cité, Genève (Suisse). 

1868 480 SAUVAGE (Emile) , Doc teur en médecine , .Direc teur 
honora i r e de la Sta t ion aquicole, Conse rva teur des 
Musées , 3g b is , rue de la Tour-Notre-Dame, Bou-
logne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 

1901 SAVORNIN, P r épa ra t eu r de Géologie à l 'Ecole des 
Sciences d 'Alger , 62, bou leva rd Bon-Accueil (Alger) . 

1878 SAYN (Gustave), à Mon tvendre , pa r Chabeui l (Drôme) . 
1901 SCHARDT (A. Hans) , Professeur de Géologie à Neu-

châtel , Veytaux, près Mont reux (Vaud, Suisse). 
1890 SCHMIDT ( D r Cari) , Professeur de Géologie à l 'Univer

sité, 107, Hard t s t rasse , Bâle (Suisse). 
1906 SCHŒNERS, I5, rue Berthol le t , Pa r i s , V. 
1879 SEGRÉ (Claudio), Ingén ieur en chef de l ' Ins t i tut expé

r imenta l des Chemins de fer de l 'Etat , Tras tevere-
Rome (Italie). 

1901 SEGUENZA (Luigi), Assis tant de Géologie et de Paléonto
logie, à l 'Univers i té , Messine (Italie). 

1906 SEIDLITZ ( W . von) , D p ès sciences, ass is tant à l ' Ins t i tut 
géognosto-paléontologique de l 'Univers i té , 1. Bles-
sigstrasse, S t r a sbourg (Alsace-Lorraine) . 

1894 SENA ( Joachim) , Di rec teur de l 'École des Mines 
d 'Ouro-Pre to (Minas-Geraes, Brési l ) . 



1866 4 9 ° SEUNES (Jean) , Professeur de Géologie à l 'Univers i té 
(Faculté des Sciences), 4°> faubourg de Fougères , 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

i8g5 SEVASÏOS (Romulus) , Docteur ès sciences, 33, rue 
Särär ie , Jassy (Roumanie) . 

1904 SIMEH (Francisco-Rodolplio), Di rec teur d u Musée de 
l 'Etat du Rio-Grande du Sud, 587, A n d r a d a s , Por to -
Alegre (Brésil) . 

1899 SIMON (Auguste), Ingénieur , Directeur des Mines de 
Liévin (Pas-de-Calais). 

1881 S IX (Achille) , Professeur au Lycée, 22, rue d 'Ar ra s , 
Douai (Nord). 

1902 SKINNER (Lieutenant-Colonel B. M.), M. V. O. Sia lkote , 
(Panjâb, Indes b r i t ann iques) . 

1893 SKOUPHOS (Th.), Conserva teur du Musée minéra logique 
et pa léontologique de l 'Univers i té , Athènes (Grèce). 

1879 [P] SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES de Bessèges et 
Robiac , 17 , r ue J eanne d 'Arc, Nîmes (Gard) . 

1884 SOCIÉTÉ D'ÉMULATION de Montbé l i a rd (Doubs) . 
1899 SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES de Béziers (Héraul t ) . 
1878 5oo SOCORRO (Marqués del), Professeur de Géologie à l 'Uni

vers i té , 41, r u a de Jacometrezo, Madr id (Espagne) . 
1899 SPEISS, Chef de Batai l lon, 7 e r ég iment du Génie , 

Av ignon (Vaucluse). 
1888 STEFANI (Carlo de) , I s t i tu to supe r io re , Piazza San 

Marco, F lo rence (Italie). 
1 8 6 1 * STEFANESCU (Gregoriu) , Professeur de Géologie à 

l 'Univers i té , 8, s t rada Verde , Bucares t (Roumanie) . 
1894 STEFANESCU (Sabba) , Professeur de Paléontologie à la 

Facu l té des Sciences, 2, bou leva rd Colzea, Bucares t 
(Roumanie) . 

1902 STEHLIN (H.G. ) , Conse rva teu r du Musée , Bâle (Suisse). 
1886 STEINMANN (Gustav) , Professeur de Géologie et de 

Paléontologie à l 'Univers i té , 97, Königs t rasse , 
Bonn (Al lemagne) . 

1896 STÖBER (D 1 ' F . ) , Chargé de Cours à l 'Univers i té , Labo
ra to i r e de Minéra log ie , Inst i tut des Sciences, r u e 
de la Rosera ie , Gand (Belgique). 

1903 STREMOOUKHOFF (Dimit ry) , Consei l ler à la Cour d 'Ap
pel, Maison Oulianof, log 24, Z o u b o w s k y bou l eva rd 
Moscou (Russie). 

1884 STUER (Alexandre) , Compto i r français Géologique et 
Minéra logique , 4, rue de Castel lane, Pa r i s , VIH . 

1896 5 i o STÜRTZ(B,). Comptoi r Minéralogique etPaléontologique, 
2, Re i s s t rasse , Bonn-sur- le -Rhin (Allemagne) . 

i863* TABARIES DE GRANSAIGNES, Avocat , 3o, r u e de Givry, 
Par i s , XVI. 



1907 TASSART (L.-T.), Ingén ieu r des Ar t s et Manufac tures , 
57, bou leva rd Pcre i re , Pa r i s , XVII . 

1881 TERMIER (Pierre) , Ingén ieu r en chef au Corps des 
Mines, Professeur de Minéra logie à l 'Ecole des 
Mines, 164, rue de Vaug ï ra rd , P a r i s , XV. 

1893 THEVENIN (Armand) , Ass is tant de Paléontologie au 
Muséum na t iona l d 'His toire na ture l le , i5 , r u e B a r a , 
Par i s , VI . 

1904 THIÉRY (Paul), 57, i 'ue J eanne d 'Arc, Chaumont (Haute -
Marne) . 

1898 THIOT, à Mar isse l , p rès Beauvais (Oise). 
1883 THOMAS (H.), Sous-Ingénieur des Mines. Chef des 

t r avaux g raph iques du Service de la Carte géolo
gique de la F rance , 62, bou leva rd Saint-Michel , 
Pa r i s , VI. 

1867 THOMAS (Phi ladelphe) , Doc teu r en médecine , Gail lac 
(Tarn). 

1884 THOMAS (Phil ippe), Vétér ina i re pr incipal de i r e classe 
de l 'Armée, i 3 , rue de Decize, Moul ins (Allier). 

1907 5uo TORNQUIST (D 1 ' A.) , Professeur de Géologie et de 
Paléontologie à l 'Univers i té , Königsberg (Prusse) . 

1872 TOUCAS (Aristide), Lieutenant-Colonel , 3o, r ue des 
Saints-Pères , P a r i s , VI . 

1900 TOURNOUËR (André) , à Ver, pa r Ermenonv i l l e (Oise). 
igo5 VACHER (Antoine) , Chargé de cours de Géograph ie à 

l 'Univers i té (Faculté des let t res) , Rennes (Ille-et-
Vilaine). 

1894 VAFFIER, Docteur en médecine , Docteur ès sciences, 
Chânes , p a r Crèches (Saône-et-Loire). 

i85g* VAILLANT (Léon), Professeur au Muséum nat iona l 
d 'His toire na ture l le , 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 
Par i s , V. 

1879 VALLAT (Jules de), ancien Maire d u V I e a r rond i s semen t , 
1 , rue Madame , Pa r i s , VI. 

1876* VALLOT (Joseph), Direc teur de l 'Observa to i re météo
rologique du Mont-Blanc, 37, r ue Cotta, Nice (Alpes-
Mari t imes) . 

1876* VAN DEN BROECK (Ernest) , Conserva teur au Musée 
royal d 'Histoire na ture l le , Secré ta i re généra l hono
ra i re de la Société Belge de géologie, de paléonto
logie et d 'hydrologie , 3g, place de l ' Indust r ie , Q R . L d . , 
Bruxelles (Belgique). 

1870 VAN KEMPEN (Charles) , 12, r ue Saint-Bert in, Saint-
O m e r (Pas-de-Calais). 

1898 53o VAQUEZ (J.) , Di rec teur d 'Ecole pub l ique , Professeur 
de géologie à l 'Ecole coloniale Ju les F e r r y , 35, allée 
d 'Ant in , Le Pe r r eux (Seine). 



i8^4* VASSEUR (Gaston), Professeur de Géologie à l 'Univer
sité (Faculté des Sciences), no , boulevard Lonchamps , 
Marsei l le (Bouches-du-Rhône). 

1867 VÉLAIN (Charles) , Professeur de Géographie phys ique 
à l 'Univers i té (Facul té des Sciences, Sorbonne) , 
9, r ue T h é n a r d , Pa r i s , V. 

1902 VERMOREL (Victor) , Direc teur de la Stat ion vit icole, 
Villefranche (Rhône) . 

i 8 j 3 VIALAY, I ngén ieu r de la Compagnie par i s ienne du gaz, 
Semur-en-Auxois (Côte-d 'Or) . 

1875 VIDAL (Luis Mar iano) , Ingénieur en chef des Mines , 
292, Diputac ion , Barcelone (Espagne). 
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ULLE.~LE BIBOT FRÈRES. 



S O C I É T É G É O L O G I Q U E 
D E F R A N C E 

Séance du 6 Janvier 1908 

P R É S I D E N C E D E M . L . C A Y E U X , P R É S I D E N T 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 

MM. le D R Pocta, professeur de géologie à l'Université tchèque de Prague, 
présenté par MM. Ch. Barrois et L. Cayeux. 

E. Coquidé, ingénieur-agronome, agrégé de l'Université, présenté 
par M. L. Cayeux et J. Blayac. 

Trois présentations sont annoncées. 

On procède, conformément aux dispositions du Règlement, à l'élection 
d'un Président pour l'année 1908. 

M. Henri Douvillé, ayant obtenu I 5 I voix sur i63 votants, est élu 
Président de la Société en remplacement de M. L. Cayeux. 

Il est ensuite pourvu au remplacement des membres du Bureau et du 
Conseil dont le mandat est expiré. 

Sont nommés successivement : 
Vice-présidents : MM. Léon J A N E T , Fr. R O M A N , R . N I C K L È S , G. R A M O N D , 

pour une année. 

Trésorier : M. Léon C A K E Z , pour trois années. 

Membres du Conseil : MM. Albert G A U D R Y , Lucien C A Y E U X , Jules 
B E R G E R O N , Léon B E R T R A N D , pour trois années. 



Séance du 20 Janvier 1908 

P R É S I D E N C E D E M . L . C A Y E U X , P U I S D E M . H E N R I D O U V I L L É 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

M. L. Cayeux, président sortant, prend la parole en ces termes : 

« Messieurs et chers Confrères, 

« Je reste, comme au premier jour, vivement touché du témoignage 
d'estime et de confiance, et de la marque inoubliable de bienveillance 
dont vous m'avez honoré, il y a un an, en m'appelant à la présidence 
de la Société géologique, et c'est vraiment du fond du cœur, que je vous 
offre encore une fois l'expression de ma bien sincère et profonde recon
naissance. 

« J'ai trouvé parmi mes confrères du Bureau, d'excellents collabora
teurs qui ont mis beaucoup d'activité et de zèle au service de la Société, 
et dont je ne saurais trop louer le dévouement. En votre nom, je 
remercie tout spécialement MM. Boussac et Mémin qui, au prix de 
laborieux efforts, ont fait paraître avec ponctualité les fascicules du 
Bulletin et des Mémoires, et notre trésorier, M. Ramond qui arrive à 
l'expiration de son mandat, après avoir géré nos finances avec une 
grande sollicitude. 

« Notre budget continue à se solder en déficit, et sa situation reste 
préoccupante, bien que nos frais de publication aient notablement 
diminué en 1907. La nécessité de restreindre nos dépenses — dont vous 
êtes tous convaincus aujourd'hui — a dicté au Conseil des mesures 
temporaires qui, nous l'espérons, rendront notre Bulletin moins volu
mineux, sans en amoindrir la valeur scientifique. 

« Je suis heureux de souhaiter une cordiale bienvenue aux nouveaux 
membres du Bureau, et en particulier à M. Henri Douvillé, que vous 
avez porté pour la seconde fois à la présidence, et par un vote presque 
unanime. Sa haute notoriété scientifique, consacrée l'année dernière, par 
son élection à l'Institut, la part très active qu'il prend à tous vos 
travaux depuis longtemps, et j'ajouterai sa fidélité exemplaire à la 
Société géologique l'imposaient à vos suffrages. Vous aurez en lui un 
guide très sûr qui saura trouver dans sa connaissance approfondie de 
tous les rouages de notre administration, et dans l'affection qu'il a 
vouée à notre Société, les solutions les plus conformes à vos intérêts. 

« Nous devons, Messieurs et chers Confrères, une estime et une 
gratitude toute particulières à ceux des maîtres de notre science, pour 
qui la présidence, privée de l'attrait d'un nouveau titre dont on aime à 
se parer, est avant tout une fonction qui permet de faire oeuvre 
utile. En quittant ce fauteuil, permettez-moi de vous dire, mon cher 
Président, que tous ici, nous partageons ces sentiments à votre égard. » 



M. Henri Douvillé p r e n d p lace au Bureau et p rononce l 'allo
cution suivante : 

« Mes chers confrères, 

« J'ai d'abord à vous remercier du grand honneur que vous m'avez 
fait en m'appelant cette année à la présidence de la Société. Je remercie 
également notre président sortant, mon collègue à l'Ecole des Mines, 
M. Cayeux, des paroles si aimables qu'il vient de m'adresser. Je suis 
obligé de reconnaître que je ne les ai que bien peu méritées, car il 
n'y a vraiment pas grand mérite à s'occuper dé travaux qui vous inté
ressent, qui vous amusent. Il est vrai que si je m'étais laissé aller au 
cours naturel des événements, si j'avais été un élève docile, je serais 
devenu un ingénieur plus ou moins sérieux ou un mathématicien. Mais 
il existe toujours au fond de nous quelque chose dont nous n'avons 
pas conscience et qui ressemble beaucoup à ce que nous appelons l'ins
tinct chez les animaux, ce sont les dispositions innées, les vocations. 
L'éducation peut les étouffer plus ou moins, il est rare qu'elle les 
détruise complètement. Or, je me rappelle très bien avoir disséqué des 
lézards, quand j'étais au lycée de Toulouse ; il ne pouvait être question 
de fossiles, ils sont d'une extrême rareté dans toute la région, mais je 
conservais comme un petit trésor un moule de Cérite arraché à une 
vieille pierre sculptée et un cristal de Tourmaline découvert dans un 
caillou roulé de la Garonne. 

« C'est l'Ecole des Mines, qui a développé ces dispositions, grâce aux 
brillantes leçons de Bayle et je fis là mes premières excursions 
géologiques sous la conduite de mon ami Bayan. Peu après j'étais 
attaché au Service de la Carte géologique avec Potier, Fuchs et mon ami 
Albert de Lapparent, et en 1869, je devenais membre de votre Société. 

« L'élection d'aujourd'hui me rappelle que j'ai déjà été prématuré
ment appelé à présider la Société, il y a quelque vingt-cinq années, et ce 
retour en arrière n'est pas sans quelque mélancolie, au moins pour moi : 
c'était presque le commencement de ma carrière scientifique, c'en est 
aujourd'hui le couronnement, peut-être la fln. Que de changement dans 
ce quart de siècle ! Combien d'amis et de maîtres ont disparu. Je me 
rappelle la belle et vénérable salle où nous tenions nos séances. Il me 
semble que nos discussions étaient alors plus animées, plus ardentes : 
on croyait être en possession de la vérité et pour un peu on aurait accusé 
ses adversaires de faiblesse d'esprit ou de mauvaise foi. Aujourd'hui 
nous avons plus de philosophie, nous savons par expérience, combien 
il est rare qu'une discussion nous fasse changer d'avis ; nous pensons 
que la vérité triomphera toute seule, si nous laissons le temps faire son 
œuvre. 

« Quoi qu'il en soit, la Société n'est est pas moins toujours restée le 
centre et le foyer des recherches géologiques en France, et ses publica
tions nous permettent de suivre l'histoire du progrès de la Science. 
Un grand nombre de nos confrères y ont apporté leur contribution, 



et (Jans l'ensemble de ces travaux il en est quelques-uns qui se détachent 
dans une auréole brillante. 

« Parmi les géologues, je ne puis m'empêcher de citer mon ami 
Marcel Bertrand, si prématurément disparu, et dont les vues géniales 
ont renouvelé la géologie des chaînes de montagnes. Ses belles théories 
brillamment soutenues par l'école française, par Lugeon, par Termier, 
par Haug ont peu à peu forcé l'adhésion de la grande majorité des 
géologues. 

« Notre vénéré maître M. Gaudry, retenu momentanément, loin de 
nous par la maladie, a lui aussi su donner à l'étude des animaux fossiles 
une direction nouvelle eh féconde. Avant lui on cherchait surtout à les 
différencier les uns des autres et on était porté à exagérer les dissem
blances ; M. Gaudry, au contraire dès le commencement de ses travaux, 
s'est efforcé de faire ressortir leurs analogies et leurs rapports pour 
lesquels il a employé le mot si heureux d'enchaînements. Le fossile 
isolé n'est qu'un individu au milieu de tant d'autres ; combien il devient 
plus intéressant quand on peut reconstituer la chaîne dont il n'est qu'un 
anneau. Un jour viendra, a-t-il dit, où nous déterminerons l'âge d'une 
couche, par le degré d'évolution de ses fossiles. C'est une parole d'une 
importance capitale et qui fera époque dans Ja Science. J'adresse à 
M. Gaudry, le tribut de notre admiration et tous nos souhaits pour son 
prompt rétablissement. 

« Tandis que nous vieillissons tous, la Société géologique reste tou
jours jeune, elle renaît de ses cendres comme le Phénix, et ses publica
tions augmentent tous les jours d'importance ; à notre vieux Bulletin, qui 
acquiert quelquefois un embonpoint exagéré, sont venus s'ajouter le 
Compte Rendu des Séances, les Mémoires de Paléontologie et une reprise 
des Mémoires de Géologie, et cela dans une période de renchérissement 
universel. Notre Société dépense sans compter et plus que ses revenus ; 
pouvait-elle donner une plus belle preuve de jeunesse ? Heureusement 
elle est dotée d'un conseil de gens graves et sérieux qui, pour la circons
tance, va devenir un conseil judiciaire. Les dépenses folles, s'il en existe, 
n'ont qu'à se bien tenir. Mais vous pouvez être assurés que les écono
mies que nous serons obligés de faire ne feront pas perdre au Bulletin 
le caractère qu'il a toujours eu, celui d'une tribune largement ouverte à 
tous. 

« En terminant, je remercierai en votre nom le bureau sortant, pour 
le zèle avec lequel il a veillé aux intérêts de la Société pendant l'année 
qui vient de s'écouler ; nos remerciements s'adressent particulièrement 
à notre excellent président, M. le professeur Cayeux, à notre trésorier, 
M. Ramond, à notre archiviste, M. Cottreau et à nos secrétaires qui 
ont activement contribué à la bonne marche de nos publications. 

« La situation financière de la Société, peu satisfaisante depuis plu
sieurs années, s'est encore aggravée par suite d'un concours de circons
tances fâcheuses. Malgré tous les efforts du bureau et de notre dévoué 
gérant M. Mémin, il n'a pas été possible de triompher de ces difficultés ; 



mais grâce à l'initiative de notre président, le Conseil a adopté un 
ensemble de mesures destinées à rétablir l'équilibre budgétaire ; nous 
devons féliciter M. Cayeux d'avoir su apporter un remède à une situation 
qui finissait par devenir inquiétante. 

« Je souhaiterai aussi la bienvenue à nos nouveaux vice-présidents, 
M. Léon Janet, qui veut bien nous consacrer un peu de son temps si 
absorbé par ses fonctions politiques, M. Ramond, notre trésorier sortant, 
MM. Nicklès et Roman qui ont organisé avec tant de zèle la Réunion 
extraordinaire de l'année dernière ; — et à votre nouveau trésorier, 
M. Garez, qui a bien voulu accepter cette lourde charge. 

« Vous venez de voir combien la tâche de votre bureau sera cette 
année lourde et difficile, il a besoin de votre appui pour la mener à bonne 
fin. Je suis certain d'avance que vous le lui accorderez tout entier. » 

Le Prés ident t r a n s m e t les r emerc i emen t s de MM. R o m a n et 
Nicklès. 

I l félicite M. G. Dollfus de sa nomina t ion au g rade de Cheva
lier de la Légion d 'honneur , au t i t r e d 'ancien p rés iden t de la 
Société géologique. 

Le Prés iden t proc lame m e m b r e s de la Société : 
MM. Georges Lecointre, au château de Grillemont (Indre-et-Loire), pré

senté par MM. G. Dollfus et Nicklès. 
Lanquine, étudiant à la Faculté des Sciences, à Paris, présenté 

par MM. Haug et Blayac. 
Ed. Gardé, étudiant à Bordeaux, présenté par MM. G. Dollfus et 

Fallot. 

Quat re présenta t ions sont annoncées . 

M. Perv inquiè re présente , a u n o m de M. Phi l ippe Thomas , u n 
volume int i tulé : Essai d'une description géologique de la Tuni
sie, d'après les travaux des membres de la mission de l'exploration 
scientifique de 1884 à i8gi, et ceux parus depuis. — P r e m i è r e 
part ie : Aperçu sur la Géographie physique [CRS., p . 4-5]. 

M. Pe ron offre au n o m de l 'auteur , D o m Aurél ien Valet te , u n 
mémoire pa ru dans le Bulletin de la Société des sciences de 
l'Yonne siivla r ev is ion des Echin ides fossiles de ce dépa r t emen t 
[CRS., p . 5]. 

M. Louis Gentil offre un n u m é r o des Annales de Géographie 
renfermant un essai de car te géologique su r le Haut-Atlas occi
dental maroca in 1 [ C R S . , p . 5-6]. 

1 . Loui s G E N T I L . Not i ce sur l ' E s q u i s s e g é o l o g i q u e d u H a u t - A t l a s o c c i d e n t a l 
(Maroc) . Ann. Géogr. 11» 8 5 , XVI, p . 70-77, p i . n. 



M. 0 . Gouffon p résen te t ro is notes qu'i l a publiées dans le Bul
letin de la Société d'Etudes Scientifiques d'Angers (1907) : i° 
Notice nécrologique sur Jacques-Désiré Danton , 1826-1906, d 'après 
des notes au tob iograph iques . — 2 0 R a p p o r t su r la coUection Lucas 
acquise p a r le Musée paléontologique d 'Angers . — 3° Le Miocène 
en Anjou (42 pages et 2 car tes) [CHS., p . 6]. 

M. H a u g présente de la p a r t de l 'auteur , M. François Arnaud, 
une note publ iée en réponse à u n Cahier du Service géograph ique de 
l 'Armée int i tulé : « Les E r r e u r s de la Carte de F r a n c e 1 » [CRS., p . 6]. 

Le Prés ident présente de la pa r t du Généra l Jourdy le t ex te d 'une 
conférence : « U n e mission scientifique au Maroc » faite p a r M. L. 
Gentil, à Rouen , et p récédé de l 'al locution qu ' i l a p rononcée à 
cette occasion. 

Le Prés iden t donne lec ture d 'une le t t re d u p rés iden t de la 
Société géologique de Londres r emerc i an t la Société géologique 
de F r a n c e d 'avoir envoyé une délégat ion aux fêtes de son cente
na i r e et annonçan t l 'envoi de 1'« His tor ique de la Socié té» . 

J. Gottreau. — Sur an Echinide découvert dans les calcaires 
ruiniformes de Montpellier-le- Vieux (Aveyron). 

Cette format ion où les fossiles sont t r ès r a r e s , est cons idérée 
comme ba thon ienne , n o t a m m e n t pa r G. F a b r e . U n O u r s in recueil l i 
p a r M. M. Boule, confirme cet âge : c'est en effet le Glypeus 
Boblayei ( M I C H . ) caractér is t ique d u Bathonien et t r ès voisin du 
Clypeus Floti dont c'est aussi le g isement habi tue l . 

G. B. M. Flamand. — Réponse aux Observations de M. E. F. 
Gautier (voir : B. S. G. F., (4), VII, 1907, p . 423 et 453)". 

M. F l a m a n d fait r e m a r q u e r qu 'en se r epo r t an t à la ca r t e , p . 23o, 
et au tex te , p . 232, du Bulletin de la Société d'Encouragement à 
VIndustrie Nationale (mars 1907), ind iqués pa r cet auteur , il 
reconnaî t que M. Gaut ier a b ien a t t r ibué à l'étage houiller les 
grès westphaliens de Khenadsa (qu'il considéra i t an t é r i eu remen t 
comme néocomiens ?) ; mais M. Gaut ie r conçoit le t e rme houiller 
dans son anc ienne accej>tion, comme comprenan t aussi le Carbo
nifère inférieur ; M. Gaut ie r insis te à p lus ieurs r ep r i s e s : au-
dessus des calcaires d u Béchar (p. 232) « sont dés grès où 
l 'on a t rouvé que lques végétaux de la flore houillère la pins 

1. F r a n ç o i s A R N A U D . R é p o n s e a u x «Erreurs de la Carte de F r a n c e » d u 
G" H e n r i Ber thaut . 1 br . in-8% 43 p . , flg. B a r c e l o n n e t t e , chez l 'auteur, 1907. 



ancienne », et (p . 233) l 'existence de la houi l le dans le Saha ra n e 
peut recevoir qu 'une r éponse négat ive , car , « nulle part, on n'a 
trouvé de dépôt carboniférienplus jeune que l'étage dinantien ». 

C'est d 'a i l leurs au professeur Bureau que l 'on doi t d 'avoir , 
le p remier ! , a t t i ré l 'a t tent ion sur l ' intérêt qu ' i l y au ra i t à recon
na î t re les grès à Lepidodendron Weltheimianum S T . e t à Stig-
maria ficoïdes B R . dé terminés p a r lui , d 'après les récoltes et 
rense ignements de M. Po i rmeur , comme appa r t enan t au Culm. 
La dé terminat ion , pa r M. F l amand , de l 'âge moscovien-westpha-
lien de cet ensemble calcaréo-gréseux de Khenadsa résout cet 
impor tan te quest ion. 

SUR DES GISEMENTS PLIOCENES 

DE LA CÔTE OCCIDENTALE DU MAROC 

P A R Louis Gentil E T A. Boistel. 

Dans la val lée de l 'oued K h a r o u b , qui débouche à la mer , n o n 
loin d'Arzila (R 'a rbya) , u n assez beau gisement pl iocène a p e r m i s 
de dresser la l iste suivante : Pecten planomedius S A C C O , Pecten 
(Lissochlamys) exisus B R O N N , Cardium paucicostatum S o w . , 
Mactra subtruncata D A C O S T A , Venus (Amianthis) gigas L A M K . , 

Glycimeris Faujasi ( ? ) M É N . , Syndesmia (Abra) prismatica 
L A M K . , Ostrea edulis L . , Ostrea digitalina D U B O I S , Natica Jose-
phinia ? Risso , Natica catena ? D A C O S T A . 

Quelques échanti l lons recueil l is aux env i rons immédia t s de 
Lara che pa r M. Gaston Buchet ind iquent , dans les grès d u l i t toral , 
la présence de . Pecten planomedius S A C C O et P. bollenensis F O N T . 

A Casablanca (Chaouïa) , les mêmes grès renfe rment des Pecten, 
avec Area (Fossularca) lactea L . , Corbula gibba O L I V I , Tapes 
vetulus B A S T . , Phasianella pullus L . , Fissurella grœca L . , 
Oxystele palula B R O N N , Calyptrsea chinensis L., don t les déter
minat ions sont parfois u n peu douteuses à cause de la dure té de la 
roche qui les renferme, et, p a r sui te , de la difficulté de les dégager . 

Enfin, tou t à fait au Sud, dans l 'oued Assoufîd (Ida ou Iceurn) , 
M. Genti l a ext ra i t de grès coqui l lers , g ross ie r s et friables, la pe t i te 
iaunule t rès in té ressante qui m a r q u e la l imite de ces dépôts ve r s 

i . B U R E A U . CR. Ac. Sc., C X X X V I U , p . 1629,1904. 



l e Sud, au Maroc . Elle renferme : Pecten planomedius S A C C O , 

Chlamys multistriata P O L I , Saxicava rugosa ? L . , Gorbula gibba ? 
O L I V I , Donax minutas? B R O W N , Ostrea edulis L . , Nassa recti-
costata B R O C C , Rotuloideafimbriata E T H E R I D G E . 

I l est i n t é re s san t de faire r e m a r q u e r que l ' impor tan t gisement 
étudié pa r MM. P a u l Lemoine et Boistel, au djerf el I h o u d i J , offre 
p a r la coexistence de Pecten planomedius S A C C O , P. benedictus 
L A M K . , P. jacobseus L . et P. maximus L . avec Ostrea edulis L . 

et Ostrea lamellosa une faune analogue aux précédentes . 
Tous ces g isements fossilifères, échelonnés sur une é tendue de 

p lus de 600 k i lomètres de côtes, depuis le cap Spar te l jusqu ' à la 
val lée du Sous, appa r t i ennen t au Pl iocène ancien. 

Ces dépôts néogènes s 'élèvent à i 5 o m. env i ron dans le Nord et 
peuven t a t t e indre l 'a l t i tude de 25o m. dans la r ég ion des Doukka la . 
I ls forment , ainsi , u n e b a n d e à peu près cont inue p o u v a n t s'en
foncer j u squ ' à 60 km, d u r ivage actuel de l 'At lant ique . I ls offrent, 
au Nord , dans la val lée de l 'oued K h a r o u b une épaisse assise d 'ar
giles b leuâ t res su rmontée de grès argilo-sableux d 'une t r en t a ine 
de mèt res de puissance . 

P a r t o u t ai l leurs ce sont des grès plus ou moins gross iers , formés 
de miné raux élast iques, emprun té s au subs t r a tum p r ima i r e , avec 
une g r ande abondance de débr i s et coquilles, roulés , le tou t forte
m e n t agglut iné p a r u n c iment de calcite. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

D'UNE MISSION AU MAROC ( 1 9 0 7 ) S 

P A R Louis Gentil 

Les recherches de l 'auteur ont por té s imul tanément su r le Maroc 
septent r ional et occidental et sur la zone frontière d 'Oujda. I l a visité 
p lus ieurs points de la côte a t l an t ique d u cap Spar te l à Mazagan 
et appor t é des documents nouveaux su r la bande pliocène qui 
se pou r su i t jusqu 'au Sous , et, a u delà du Maroc , vers le Sud. 

U n double i t i né ra i r e en t re Mazagan et Mar r akech lui a p e r m i s 
que lques observa t ions t rès in té ressantes su r les mêmes t e r ra ins 

1. B. S. G. F., (4), V U , 1907, p . 198 et s u i v a n t e s . 
2. Cette c o m m u n i c a t i o n r é s u m e t r è s s u c c i n c t e m e n t u n long r a p p o r t fourn i 

par M. L o u i s Gent i l e n d é c e m b r e 1907, a u M i n i s t r e de l ' Ins truc t ion p u b l i q u e . 



néogènes et su r leur subs t ra tum pr ima i re . Il ind ique n o t a m m e n t la 
présence des schistes paléozoïques métamorphisés pa r des grani tes 
p r ima i re s dans les Doukkala et les Rehamna . 

Enfin il déve loppera p rocha inement u n e nouvel le théor ie su r 
la formation des t e r res fertiles du R 'a rb , en contradic t ion avec 
celles émises pa r ses devanc ie rs . 

D a n s la rég ion frontière a lgéro-marocaine, M. Gent i l a p u cir
culer dans la zone l i t torale , jusqu ' à A ï o u n Sidi Mellouk et, au Sud, 
jusqu 'à Berguen t (Ras el Ain) . 11 a r appo r t é de cette vas te é tendue 
du ter r i to i re m a r o c a i n de n o m b r e u x ma té r i aux et les é léments 
d 'une carte géologique. Les n iveaux s t ra t ig raph iques qu ' i l a 
reconnus sont mul t ip les ; s i lur iens , dévoniens (?), carbonifères 
(dinantiens), t r i as iques , l ias iques , ju rass iques et néogènes . 

Les dépôts carbonifères sur tou t sont impor t an t s p a r leur puis-
sauce et pa r la r ichesse des faunes d inan t i ennes , et peut -ê t re u n 
peu p lus récentes , qu'i ls r enfe rment . D a n s ces séd iments sont 
intercalés de g randes masses de déjections volcaniques acides 
formées de laves , de tufs, avec dykes de roches parfois g r enues . 

Les t e r r a i n s l ias iques , t r ès développés , forment le p ro longement 
du Lias du Tell a lgér ien. M. Gent i l a eu la bon n e fortune de 
t rouver , à la ba se des calcaires massifs pa r lesquels débu te géné
ra lement la série, VAmaltheus margaritatus accompagné de nom
breux Brach iopodes qui ind ique , avec la p résence fréquente d 'un 
conglomérat de base , la t r ansgress ion mésol ias ique . L 'au teur est 
ainsi amené à p lacer exclus ivement dans le Lias moyen (Gharmou-
thien) les calcaires massifs du Tel l o rana i s , et d 'une maniè re p lus 
générale du Tell a lgér ien . 

Le Toarcien, dans les Beni Snassen , pa ra î t aussi r iche que celui 
étudié p lus à l 'Est dans le massi f des T ra ra s (L. Genti l . Thèse) . 

Les t e r ra ins néogènes sont sur tou t développés dans la rég ion 
du Kiss Adje roud ; ils offrent une succession complète depuis 
l 'Helvétien. De nombreuses érupt ions volcaniques miocènes , pl io
cenes et pleistocenes se sont succédé, donnan t des roches t rès 
variées, t r achy t iques , andés i t iques , basa l t iques . 

A Oujda m ê m e , des vest iges impor t an t s de volcans leucitiqaes 
vra i semblab lement miocènes , d o n n e n t à cette p rov ince pé t rogra -
phique u n cachet r e m a r q u a b l e . 

Au point de vue tec ton ique toute la chaîne des Beni-Bou-Zeggou 
prolongement vers l aMou louya du massif de TJemcen-R'ar R o u b a n , 
est des plus s imple ; le Lias y est peu plissé. Mais la rég ion l i t to
rale offre le même Lias en u n pli couché enrac iné sur la côte et 
poussé sur des t e r ra ins p lus récents j u squ ' à une quinzaine de kilo
mètres au Sud. 



E n t e rminan t cet exposé, M. Louis Gent i l soumet à la Société 
l ' épreuve de la g ravure et la minute de la mon tagne de ses i t iné
ra i res dans le Haut -At las maroca in , suivis lors de sa par t ic ipa t ion 
à la Mission de Segonzac. H mont re tout le pa r t i qu ' i l a p u t i r e r , 
p o u r le dessin du relief, de ses observa t ions géologiques faites sans 
re lâche tou t le long de ses cheminements . Cette c a r t a de reconnais
sance pa ra î t r a incessamment dans La Géographie. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE DES GISEMENTS 

A LÉPIDOCYCLINES 

DANS LE MIOCÈNE DE PROVENCE 

P A R Robert Douvillé 

L 'au teu r a pu é tudier deux g isements à Lépidocycl ines : i°) Le 
plus élevé (découver t en 1906 p a r M. Cot t reau, vo i r (B. S. G. F., 
an mai 1907) se t r o u v e sur le b o r d oues t de la ca lanque comprise 
en t re le por t du Sausset et l 'anse du g r a n d Vallat, au dessous de 
la rou te . On y t rouve Lepidocyelina marginata-Tournoueri en 
abondance , Lep. Cottreaui (qui est peut -ê t re une muta t ion de la 
précédente) , Miogypsina irregularis, Gypsina globulus, Argiope, 
Thecidium et de n o m b r e u x Polypie rs et Bryozoaires . En se d i r i 
geant vers l 'anse du g r a n d Vallat , on r e t rouve sur le bord est de 
cette anse , les couches à Lépidocyclines et, cette fois, immédia te 
men t surmontées p a r le poudingue à gros é léments verdis et nom
breuses Ostrea crassissima qui est considéré p a r les au t eu r s 
comme ind iquant , dans toute la vallée du Rhône , le débu t de 
l 'Helvét ien. L a coupe cor respondan te de F o n t a n n e s (in D E P É R E T , 

Ter ra ins te r t ia i res de Provence , H 8 pa r t i e , p . 8, fig. 1) est inexacte 
pour ce point . L 'existence du p o u d i n g u e de base de l 'Helvét ien 
n 'es t , en effet, pas signalée au g r a n d Val la t et les couches où l 'on 
t rouve les Lépidocyclines sont ind iquées comme a p p a r t e n a n t au 
4 e n i v e a u de l 'Helvét ien et n o n au Burdiga l ien , comme nous 
venons de voi r que cela a lieu rée l lement . 

Les Lep. Cottreaui qu i carac tér i sent la faune de Foramini fè res 
du Sausset se r encon t ren t en Andalous ie et à Ross ignano Mont-
ferr at . 

2 ° ) Le g isement infér ieur à Lépidocycl ines a été signalé, à la 
sui te de la p r e m i è r e communica t ion de M. Robe r t Douvi l lé , p a r 



M. O p p e n h e i m (B. S. G. F., (4) VII, 1907, p . 3i3). Il se t rouve 
sur le bord ouest du por t de Garry, dans les calcaires à Turitella 
quadriplicata et T. turris et Po lypie rs qui forment la base de la 
falaise du par*. M. R. Douvi l lé y a rencont ré de r a r e s Lépidocy-
clines a p p a r t e n a n t au couple marginata-Tournoueri, u n exem
plaire de Lep. Giraudi R. D . , et d'assez nombreuses Miogypsina 
irregularis i den t iques à celles du n iveau supér ieur . Lep. Gottreaui 
n'existe pas encore . C'est la faune des couches infér ieures de la 
Superga, r appor t é s tan tô t à l 'Aqui tan ien supé r i eu r (Sacco), t an tô t 
au Burdigal ien (Depéret) . 

O r les couches à Lépidocycl ines du pa r c de Ca r ry sont consi
dérées , d 'après leur faune de Mollusques, comme a p p a r t e n a n t au 
sommet de l 'Aqui tan ien . Le paral lé l isme en t re les indica t ions 
fournies p a r les Foramin i fè res et celles fournies p a r les Mollus
ques, est abso lument complet dans ce cas. 

Nous sommes donc, su r la côte te r t ia i re de Provence , e n p r é 
sence de deux n iveaux à Lépidocycl ines b ien ne t t emen t super 
posés, le p remier au sommet de l 'Aqui tanien , le deuxième au 
sommet d u Burdiga l ien . D a n s le p r emie r n iveau les ind iv idus 
A et B sont t rès peu n o m b r e u x et appa r t i ennen t à l 'espèce margi
nata Tournoueri type . D a n s le deuxième les r e p r é s e n t a n t s de 
cette même espèce dev iennen t pa r t i cu l i è rement v igoureux et p a r m i 
eux appara î t une nouvel le forme L. Gottreaui qui peu t ê t re consi
dérée comme une variété des marginata du deuxième n iveau ou 
comme une mutation des marginata du premier . 

Bien que le deux ième niveau soit incomparab lement plus r i che 
en ind iv idus que le p r e m i e r et r ep résen te pa r suite u n mi l ieu p lus 
favorable à la croissance des Lépidocycl ines, il ne semble pas que 
l 'appari t ion de la forme Gottreaui soit exclus ivement l iée à l 'exis
tence de ce mil ieu favorable . E n effet, à la Superga (villa Sacco) les 
L. marginata pu l lu lent e t i l n 'y a pas une seule L. Gottreaui. 

Malheureusement , il ne semble p a s n o n p lus que cette m ê m e 
forme Gottreaui soit aussi exclusivement liée à une évolut ion plus 
avancée du type marginata, car on la r e t r o u v e en Anda lous i e 
dans des gisements aqu i t an i ens p lus anciens que celui de Carry , 
caractérisés pa r l 'association des deux formes précédentes et de 
grandes formes plates , p re sque pas pus tu leuses et vois ines de 
L. dilatata (L. Schlumbergeri). 

A mesure qu 'avance l 'é tude détai l lée des g roupes zoologiques, 
il para î t souvent difficile de r e t r ace r en détai l la m a r c h e réel le 
de l 'évolut ion. 



N O U V E A U G I S E M E N T P L E I S T O C E N E L A C U S T R E 

S U R L A R I V E D R O I T E D U V A R , P R È S D E S O N E M B O U C H U R E 

PAR E. Gaziot 

Le t o r r e n t du Var , ac tuel lement ma in tenu dans son lit, p a r des 
digues dites insubmers ib les , s 'é tendai t sur une la rge surface à 
l ' époque pleistocene et coulait sur u n fond no tab lement p lus p r o 
fond que de nos jou r s . O n consta te ce fait lorsqu 'on creuse des 
t r anchées dans le vois inage de son embouchu re ; on voi t se succé
der d ' impor tan ts dépôts a l luvionnai res et des couches d'argiles 
b leuâ t res , analogues à celles qui carac tér i sent le P la isancien dans 
la val lée du R h ô n e et dans les p la ines du P iémont . 

Dans ces argi les , ex t ra i tes d 'une excavat ion faite p a r M. Benêt 
p o u r établir u n pui t s en t re la route de Nice à Cagnes à 200 m è t r e s 
env i ron de la s ta t ion du chemin de fer de Sain t -Laurent d u Var , 
nous avons recuei l l i les coquilles dont nous d o n n o n s la l iste ci-
après . 

L 'examen de cette faunule nous condui t à a d m e t t r e que l 'on se 
t rouve en présence d 'espèces pleis tocenes, qui v iva ient dans des 
eaux s tagnantes indub i t ab lement pu re s ; que lques débr i s de 
coquil les mar ines ind iquen t le vo is inage immédia t de la mer . 

Les Succinées et les Cyclostomes ind iqués peuven t ê t re t ombés 
accidente l lement dans la p rofondeur , car ils v iven t su r les b o r d s 
des cours d 'eau (no tamment les Succinées), ou b ien ils ont p u être 
en t ra înés pa r des crues . 

Une espèce est nouve l le ; d 'aut res ne se t r o u v e n t p lus dans la 
r ég ion ; la p lus g r ande pa r t i e exis tent encore . Elles é ta ient enfouies 
en t re 16 et 18 mè t r e s , ind iquant , d 'une façon précise , qu 'el les ont 
été enfouies au momen t où la m e r étai t p lus basse que de n o s 
j o u r s , c'est à-dire au Pleis tocene moyen , à l ' époque où elle était 
en voie de régress ion , après avoir a t te in t le n iveau de 3o mètres ; 
ou bien après la de rn iè re phase posi t ive que nous avons men
t ionnée d a n s u n t rava i l an t é r i eu r 2 . 

1 M. Benê t , cafet ier , a s o n é t a b l i s s e m e n t s u r la r o u t e d e C a g n e s , p r è s la 
s t a t i o n v i s é e ; i l n o u s a a s s u r é q u e ce fond a r g i l e u x e x i s t e s u r u n e g r a n d e 
é t e n d u e et q u ' o n l e m e t à j o u r c h a q u e fo i s q u e l 'on fait d e s e x c a v a t i o n s 
p r o f o n d e s . 

2. D E P K R K T et CAZIOT. Note s u r l e s g i s e m e n t s p l i o c e n e s e t q u a t e r n a i r e s 
m a r i n s d e s e n v i r o n s d e Nice . ß . S. G. F., (4), I I I , i9o3, p . 3o i . 



Fig. i. — Paludestrina 
limnseiformis n. sp. 

L'existence de formes nouvelles et la disparition de certaines 
d'entre elles impliquent un changement de climat et une ancien
neté assez grande, et apportent une nouvelle preuve en faveur du 
mouvement négatif de la rive marine à l'époque de sa formation. 

Limnœa peregra M Ü L L E R , 1774, Ver. Hist., II. p. i3o. — Nous n'avons 
trouvé que des formes très jeunes, avec une toute "petite forme 
qui nous semble nouvelle. 

Planorbis rotundatus P O I R E T , 1801, Coq. Aisne, p. g3. 
Segmentina nitida M Ö L L E R , 1774, Ver. Hist , II, p. i63. — Ce genre ne 

se trouve plus dans la région. 
Bythinia tèntaculata L I N N É , 1758, Syst. nat. ed. X; p. 774. 

Amnicola compacta P A L A D I L H E , 1869, Nouv. miscel., p. 110, pl. 5, 
flg. I4-I5. — Cette espèce ne se trouve pas dans les Alpes-Mari
times et n'a, jusqu'à ce jour, été signalée que dans les environs 
de Perpignan. 

Paludestrina brevispira P A L A D I L H E , 1870, Monog. Palud., p. 77. 

Paludestrina gracillima B O U R G U I G N A T , 1876, Sp. nov. p. 74. — Espèce 
qui vit dans les environs de Narbonne. 

Paludestrina limnseiformis 11. sp. (flg. 1). — Coquille conoïde allongée, 
mince, cornée, lisse, luisante, translucide ; 
5 tours de spire très convexes, à croissance 
vive et progressive, le dernier très convexe 
sur tout son développement (1/2 mm. sur 4 de 
hauteur totale) ; suture profonde ; sommet 
mamelonné; ouverture ovale, rétrécie dans sa 
partie supérieure, inclinée de droite à gauche; 
bord extérieur sinueux ; bord columellaire légè
rement réfléchi; peristome tranchant, mince, 
semblant continu par suite de la formation et 
de l'épaisseur du callum. Hauteur : 3,5 à 4 mm. 
Diamètre : 1,75 à 2 mm. 

Elle diffère : de la Paludestrina gracillima 
B O U R G . , par ses dimensions, le mode de déve
loppement de ses tours de spire, la forme de 
son ouverture et parce qu'elle n'est pas acu-
minée ; de la P. procerula P A L A D I L H E , par son sommet non aigu, ses 
tours plus convexes et sa suture profonde; elle a aussi l'ouverture 
plus resserrée; de la P. acuta D R A P . , par ses dimensions, son sommet 
non aigu, son test lisse, ses tours bien convexes, etc. 

Cyclostoma elegans M Ö L L E R , 1774, I- c. II, p. 137. 

Succinea elegans Risso, 1826, Hist. nat. Europ. mérid., t. IV, p. 5g. 



A P R O P O S D E KERUNIA 

PAR Henr i Douvillé 

P L A N C H E I . 

D a n s u n t rava i l pou r su iv i en col laborat ion avec m o n confrère 
G.-F. Dollfus nous avions fait vo i r que la cavité in t e rne des 
Kerunia était b ien hab i tée pa r u n P a g u r e comme je l 'avais ind iqué 
dès 1905 ; quant à l 'organisme lui-même, M. O p p e n h e i m 2 ava i t mon
t ré que c'était u n Hydrozoa i re qu ' i l r app rocha i t du genre Hydrac-
tinia, t andis que M'. Vinassa de Régny en faisait u n Qyclactinia. 
Il m 'a semblé que la t ex tu re de ce fossile p résen ta i t des caractères 
assez différents pour conse rver le genre Kerunia, qui v iendra i t se 
p lacer dans les Hydrozoai res à côté des Stromatopora. 

Tout dern ièrement , m o n collègue M. Bouvier , professeur au 
Muséum d 'his toire na ture l le , m ' informai t qu ' i l ava i t dans ses 
collections u n organisme dragué en 1900 p a r M. Diguet su r les 
côtes de Californie (par 7 à 8 m . de profondeur , sur fonds de 
sable), et qui reproduisa i t exac tement la forme des Kerunia ; il 
p résen ta i t de même une cavité in te rne qui étai t habi tée p a r 
une espèce.par t icul ière de Pagure , Eupagurus çarians BENEDICT. 
J 'a i fait figurer (planche I) deux de ces échant i l lons : ils présen
tent , comme Kerunia, u n e crête méd iane o rnée de six longues 
pointes 3 , et de chaque côté deux cornes à peu près symét r iques , 
u n peu plus re levées que dans ce de rn ie r genre . 

Les échant i l lons n e sont du res te pas toujours complè tement 
symétr iques , la crête p r inc ipa le peu t ne pas être exac tement dans 
le p lan méd ian , les cornes la té ra les sont p lus ou moins dévelop
pées , p lus ou moins régul ières ; a ins i l ' échant i l lon de la figure 1 b 
présen te une bosse su r la corne gauche ana logue à celle qu i a été 
figurée sur un Kerunia4 ; enfin on observe quelquefois des pointes 
supplémenta i res en dehors du p lan méd ian (pl. I , fig. 2 b). On sait 
que les i r régular i tés de ce genre sont t rès f réquentes dans les 
Kerunia. 

J 'a i sect ionné la corne droi te d 'un des échanti l lons (pl. I, fig. 2 a) 

1. C o n t r i b u t i o n à l ' é tude d e s H y d r o z o a i r e s f o s s i l e s p a r G. F . D O L L F U S 
s u r le g e n r e Kerunia p a r H. D O U V I L L É . B. S. G. F., (4), V I , p . 121 et 129, 
19 févr ier 1906. 

2. Centralblatt, 1902, p . 44-
3 . Loc. cit., p l v , fig. 2. 

4. Loc. cit., p . i3o , fig. 2. 



et j ' a i pu reconna î t r e à sa base la pe t i te coquille de Gas t ropode qui 
a servi à l 'origine d ' abr i au P a g u r e et de suppor t à l 'Hydrozoa i re . 
Cette coquille est pet i te , aussi comme il est facile de le voir , les 
parois de la cavité hab i tée p a r le P a g u r e sont d i rec tement consti
tuées pa r l 'Hydrozoai re (pl. I, fig. 2 b). 

M. le professeur Bouvier , qui s'est par t icu l iè rement occupé de 
l 'étude des Crustacés , m 'a fait obse rver en out re que YEupagurus 
çarians s 'est adapté à ces condi t ions de vie par t icu l iè re et que la 
pince gauche est modifiée de man iè re à serv i r d 'opercule , comme 
on le dis t ingue b ien sur la figure 1 b ; il y a donc bien rée l lement 
association, symbiose en t re les deux o rgan i smes . 

Quelques j ou r s seu lement avan t la p résen ta t ion de cette cour te 
no te à la Société géologique, u n de mes confrères me s ignala i t 
l 'appari t ion dans le Centralblatt1, de nouvel les obse rva t ions de 
M. Oppenhe im, qui cherchai t à combat t re les conclusions de n o t r e 
note de 1906. P o u r lu i le commensa l i sme n 'es t pas démont ré , et le 
serait-il , i l est sans impor t ance au po in t de vue de la n a t u r e de 
Kerunia cornuta. 

Sur ce second poin t nous n ' avons j ama i s différé d 'opinion avec 
no t re s avan t confrère ; j ' a d m e t s , i l est vrai , que Kerunia r ep ré 
sente u n genre d 'Hydrozoai re dis t inct d ' t l ydrac t in ia et d e 
Gyclaclinia, mais je n ' a i j ama i s basé cette différence su r la forme 
de la colonie, elle n e résul te que de la t e x t u r e même de l 'orga
nisme ; il est donc t rès poss ib le qu'i l exis te des Kerunia t rès diffé
rents de la res taura t ion qui en a été proposée , non habi tés p a r des 
Pagures , ou m ê m e formant des colonies fixées. Mais ce que j ' a v a i s 
cherché à m o n t r e r et ce que les échant i l lons de M. Bouvie r sont 
venus confirmer, c'est qu ' i l p a r a î t exis ter une re la t ion étroi te en t re 
la forme si cur ieuse signalée p a r M a y e r - E y m a r et l 'habi ta t de la 
colonie p a r u n P a g u r e . 

Ainsi les échant i l lons p r o v e n a n t des côtes de Californie n 'on t 
que la forme des Kerunia, d 'après, l eu r t ex tu re et la p résence de 
nombreuses chambres in te r lamina i res , il laut les r a n g e r dans le 
genre Gyclactinia. O n peu t du res te se r e n d r e compte du m o d e 
de formation de la colonie : la poin te an té r i eure se développe 
en effet immédia t emen t au-dessus de l ' ouver tu re ; i l a d û s'en 
développer une ana logue à chaque pé r iode de croissance de l 'orga
nisme et c'est ainsi que s'est const i tuée la crê te médiane . Cette 
pointe an té r i eu re servai t en m ê m e t e m p s de cont repoids à la 
croissance générale de la colonie p lus développée en a r r i è re ; 

1. N° 24, i5 déc. 1907. 



c'est une ra i son d"équilibre ana logue à celle qui a p rovoqué la 
format ion de la corne gauche dest inée à con t reba lancer la corne 
dro i te don t le noyau const i tuai t seul la colonie à son origine : 
cette forme simple tou t à fait p r imi t ive cor responda i t à celle qui 
a été figurée r écemment p a r O p p e n h e i m et qui se rencont re 
p re sque exclus ivement dans Y Hydr actinia echinata2. I l est égale
ment curieux de re t rouver dans l 'espèce v ivan te , le même n o m b r e 
de po in tes que dans la forme fossile. 

Au point de vue d u commensa i i sme du Pagu re et de l 'Hydro-
zoaire, M. O p p e n h e i m fait obse rve r que de nos jou r s les Hydrac t i -
nies pa ra i s sen t indépendan tes des Pagu re s : s'il est v ra i , en effet, 
que l 'on rencon t re souvent ces Crustacés sans Hydrozoa i res , l 'in
ve r se est beaucoup p lus r a r e au moins su r les p lages que j ' a i 
visitées, et il semble b ien que les Hydract inies t r ouven t u n cer ta in 
avan tage à se faire t r a n s p o r t e r p a r les Pagures . Cet avan tage est 
v ra i semblab lemen t r éc ip roque : on sait en effet que les P a g u r e s 
a b a n d o n n e n t la coquil le qui leur ser t d ' abr i lorsqu 'e l le est devenue 
t r o p pet i te , or j ' a i pu cons ta te r su r p lus ieurs des coquil les recou
ve r t e s d 'Hydract inia echinata que la de rn i è re par t ie de la c h a m b r e 
d 'habi ta t ion du P a g u r e était const i tuée n o n plus p a r la coquille 
ma i s pa r l 'Hydrozoa i re lui -même don t le cœnenchyme s'était déve
loppé en p ro longement du test de la coquil le ; on voi t a insi que le 
P a g u r e n 'ava i t pas a b a n d o n n é son hab i ta t ion b ien qu 'el le fût 
devenue t rop pet i te , l ' ag rand issement de son logement p a r 
l 'Hydrac t in ie lui ayant pe rmis d 'économiser les h a s a r d s d 'un 
déménagemen t . Mais cela p rouve en m ê m e t e m p s que le voisi
nage de l 'Hydrozoai re et son contact imméd ia t ne lui é ta ient pas 
désagréables . 

Cette même disposi t ion est encore bien plus accentuée dans le 
Cyclaetinia v i v a n t que j ' a i figuré p lus h a u t : ici la p l u s g r ande 
par t ie , p o u r ne pas d i re la total i té de la c h a m b r e d 'hab i ta t ion 
se développe dans le cœnenchyme de l 'Hydrozoa i re , comme il es t 
facile de le voir su r la figure %b. Mais en ou t re l ' adapta t ion toute 
par t icu l iè re de la p ince gauche qu i joue le rôle d 'un opercule 
mon t r e b ien l 'influence réc iproque des deux organ ismes r é su l t an t 
de l eu r commensai i sme ou tou t au moins de leur symbiose . 

O n sait d u res te que les P a g u r e s v ivent f r équemment dans les 
Eponges ou dans les Polypie rs et exac tement dans les condi t ions 
que nous venons de s ignaler d a n s Kerunia : ces o rgan i smes se 
sont d ' abord fixés su r la coquille où habi ta i t le P a g u r e , puis en se 

i . Centralblatt, 1907, p. 760, fig. 20. 
2 D O L L F U S . ß. S. G. F., (4), V I , pl. iv, fig. 7 et 9. 



déve loppant ont fini p a r ab r i t e r d i rec tement le Crustacé. M. Dollfus 
dans le mémoi re préci té a figuré u n exemple n o u v e a u et curieux 
d'une associat ion de ce genre (fig. i et 2, p . 126). C'est donc à to r t 
que M. O p p e n h e i m pense que la coquille n o n seulement se r t 
d 'abri au Pagure , mais encore le préserve du contact de l 'Hydro 
zoaire qui serait , dit-il (p. 754), peu ré jouissant (unerfreulich) pour 
les deux. O n voi t a insi que même avan t l 'exemple nouveau de 
Y Eupaçurus varions, il n 'é ta i t p a s poss ib le d'affirmer que l 'on n e 
connaissai t dans la faune actuelle aucun exemple de ce contact 
direct. I l me p a r a î t donc que les objections de no t r e savan t 
confrère ne peuven t ê t re ma in t enues . 

L'existence d 'un Gyclactinia v ivan t ac tue l lement dans nos m e r s 
est t rès in té ressante au point de vue de l 'étude des Hydrozoa i res ; 
l 'examen de ses pa r t i e s mol les pe rme t t r a de préc iser la s igni
fication exacte des cur ieuses chambres i n t e r l amina i r e s qui carac
térisent ce genre . 

O L I G O C È N E D E S E N V I R O N S D E T O L È D E 

PAR Henr i Douvillé 

L 'au teur a reçu de son collègue, M. Marcel Dieulafoy, m e m b r e 
de l ' Inst i tut , une série d 'échant i l lons recueil l is à 1200 m . env i ron 
à l'E. S. E. de la ga re de Tolède , p a r M. le D r Ven tu ra Reyes y 
Prosper , p rov i seu r du lycée de cette vi l le . Ces échant i l lons sont 
des moules de fossiles assez ma l conservés , ma i s qui se r a p p o r t e n t 
incontestablement à des genres mar ins (Area cf. barbata, Natica, 
Pot amides) et s aumât re s (Hydrobia) avec peut-ê t re des formes 
d'eau douce (Paludina). La gangue est une molasse calcarifère 
très grossière qui r ep ré sen t e le b o r d de la g r a n d e format ion 
détri t ique, si déve loppée dans l 'Espagne centrale , et don t les b o r d s 
sont j a lonnés par une sér ie de villes impor t an t e s , Madr id , Guada
lajara, Cuenca, Albacète , C iudad rea l , To lède . 

Ces fossiles doivent ê t re r approchés de ceux qui ont été s ignalés 
dans des condi t ions analogues au Sud de Cuenca (Potamides 
Lamarcki, Gytherea incrassata) et sont v ra i semblab lement du 
même âge. I ls cor respondent en tou t cas à l 'étage m o y e n de cette 
formation, ou étage gypseux et démon t r en t définit ivement que ces 
couches sont d 'or igine mar ine . C'est d u res te la conclusion à 
laquelle était déjà a r r i vé M. De re ims , dans la r e m a r q u a b l e é tude 

4 Avr i l 1908. — T. VIII. Bu l l . S o c . Géo l . Fr. — 2. 



qu' i l avai t consacrée à cette ques t ion. (Rech. geol. dans le Sud de 
l 'Aragon) . Il est possible que les g isements à Potamides, é tudiés 
aux envi rons de Burgos p a r M. Lar raze t (P. Gaudryi, P. Munieri, 
Hydrobia Dubuissoni, Unio) et ceux du Sud de Saragosse (Car-
dium, Venus, Cerithium) j ouen t un rôle analogue dans le bass in 
de l 'Ebre , et co r responden t à une même invas ion mar ine . 

D 'après les Mammifères fossiles s ignalés dans la rég ion de 
Madr id , l 'étage gypseux serai t d 'âge aqui tan ien (Anchitherium 
aurelianense et Mastodon) ; il est su rmonté par u n sys tème de 
calcaires d 'eau douce. Il serai t à dés i re r que la s t r a t ig raph ie de ces 
dépôts si impor t an t s pa r leur é tendue , fût étudiée d 'une m a n i è r e 
p lus minut ieuse 

S U R L E S B A S S I N S T E R T I A I R E S D E L A M E S E T A E S P A G N O L E 2 

PAR Charles Depére t 

M. H . Douvi l lé nous a fait connaî t re l ' impor tan te découver te de 
fossiles m a r i n s et s aumât re s dans le Ter t ia i re du bass in de la 
Nouvelle-Casti l le, auprès de Tolède. E n r a p p r o c h a n t ce fait de la 
présence de fossiles mar ins oligocènes déjà signalés aux env i rons 
de Guenca sur le b o r d or iental de la même cuvette , no t re eminen t 
confrère conclut avec ra i son que le bass in di t lacustre de la 
Nouvelle-Castil le et de la Manche est dû , p o u r une par t , à l ' inter
ven t ion de la m e r ou tou t au moins de lagunes d 'âge ol igocène. 

I l me sera permis de r a p p e l e r que dans u n mémoi re publ ié 
en 1906 (Mem. Ac. R. Sc. Barcelona), M. Mar iano Vidal et moi 
étions a r r ivés à des conclusions analogues pour le bass in de l 'Ebre . 
Nous avons mon t r é que cette p r é t endue cuvette miocène lacustre 
ava i t été r emblayée , après la re t ra i t e de la m e r lu té t ienne , pa r une 
masse de dépôts f luvio-saumâtres r ep ré sen t an t l ' en semble des é tages 
bar ton ien , ludien , sannois ien, s tampien et peut-être aqu i tan ien , 
sans aucune t r ace de dépôts miocènes. Nous rappel ions que p a r la 
région de Burgos (bassin de Mi randa de Ebro) où M. Lar raze t a 
s ignalé en 1896 des couches saumât re s à Potamides ol igocènes, le 

1. Vo ir à ce s u j e t l e s i n t é r e s s a n t e s o b s e r v a t i o n s q u e M. Ch. D e p é r e t a 
p r é s e n t é e s à la s é a n c e d u 17 f évr ier 1908, et d 'après l e s q u e l l e s ces d é p ô t s 
s e r a i e n t t o n g r i e n s (B.S.G.F., (4), VIII, 1908,'p. 18-19). 

2. O b s e r v a t i o n s à l a n o t e d e M. D o u v i l l é : « O l i g o c è n e d e s e n v i r o n s 
de T o l è d e » (B.S. G. F., (4), VIII, 1908, p . 17-18), p r é s e n t é e s à la s é a n c e d u 
17 févr ier 1908. 



bassin de l 'Ebre communiqua i t avec le bass in de la Vieille-Castille 
d 'où M. Cor tazar a figuré des formes oligocènes : Limnsea longis-
cata et Planorbis cornu, et nous en avons conclu à « la possibi l i té 
de comprendre aussi d a n s l 'Oligocène la p lupar t des dépôts lacus
t res t e r t i a i res d u Cen t re et du N o r d de l 'Espagne ». La présence 
d 'un P alœotherium s ignalée pa r M. Miquel su r le p ro longement 
du bass in de la Vieil le-Castil le, auprès de Sa lamanque , est venue 
depuis confirmer cette p r é sompt ion e t démon t re r l 'âge ludien ou 
sannoisien d 'une pa r t i e des couches du bass in de Val ladol id . 

Ainsi d ispara î t peu à peu l 'ancienne légende de g rands lacs 
miocènes d 'eau douce étages à la surface de la Meseta ou sur son 
pour tour . Les dépôts miocènes qui exis tent sans conteste en plu
sieurs po in t s de la Meseta (Concud, San I s id ro p r è s Madr id , Valla
dolid) semblent n 'ê t re que des dépôts d 'une é tendue re la t ivement 
l imitée. 

J e ne saurais toutefois m e ral l ier en t iè rement aux conclusions 
de M. Douvi l lé en ce qui concerne l 'âge aquitanien des dépôts 
mar ins de la Nouvelle-Cast i l le et je préférera is p o u r m a p a r t les 
considérer comme stampiens, n o n seulement parce que les fossiles 
de Cuenca (Qytherea incrassata, Potamides Lamarcki) pa ra i s sen t 
bien ind ique r cet é tage , mais ' aussi p o u r la r a i son généra le que , 
dans les au t res bass ins de la rég ion he rcyn ienne , le S tampien 
représente la phase la p lus m a r i n e de la t r ansg res s ion ol igocène, 
l 'Aquitanien é tan t une phase p lu tô t régress ive . 

On ne saura i t en tous les cas s ' appuyer sur les Mammifères 
t rouvés aux env i rons de Madr id p o u r démont re r l 'âge aqu i t an ien 
de ces dépôts . E n effet, la faune de San Is idro à Mastodon 
angustidens, Anchitherium aurelianense, Dicrocerus furcatus, 
Sus palœochœrus, Sus major appa r t i en t incontes tablement à u n 
niveau très élevé du Miocène moyen (Tor ton ien supér ieur ou 
même Sarmat ique) . Les faunes à Hippariôn gracile de Val ladol id 
et de Concud sont encore p lus récentes et i nd iquen t l 'exis tence 
de dépôts lacus t res pon t iens . 

D'après l ' ensemble de ces données , les bass ins t e r t i a i res de la 
Meseta p résen ten t donc toute une sér ie d 'é tages beaucoup plus 
complexe qu 'on ne le supposa i t , et demande ra i en t des é tudes 
s t ra t igraphiques p l u s approfondies . 



N O T E S U R L E S É T U D E S G É O L O G I Q U E S D E S O F F I C I E R S 

D A N S L E S U D - O R A N A I S 

PAR LE généra l J o u r d y 

A la séance du IJ décembre 1906 j'ai communiqué à la Société 
quelques renseignements sur l'organisation des études géologiques en 
Oranie et je me suis adressé à la générosité de mes confrères pour la 
création, au Quartier général d'Aïn-Sefra, d'une petite bibliothèque 
d'ouvrages de géologie et de paléontologie dans le but de guider la 
bonne volonté de ceux des officiers de l'armée d'Afrique qui manifestent, 
le goût des études géologiques dans cette région remarquablement 
intéressante. Cet appel a été entendu et les livres que j'avais demandés 
ont été libéralement fournis ; les donateurs sont M. WyroubofF, profes
seur au Collège de France, nos confrères, MM. Henri Douvillé, Louis 
Gentil, Le Marchand de Rouen, et M. Boutillier, également rouennais, 
le doyen sans doute, des géologues français. Cette petite bibliothèque, 
composée de traités généraux, demande à être complétée par des 
monographies avec nombreuses planches de paléontologie et de 
paléobotanique des terrains carbonifères. J'espère que l'importance de 
ces études et des résultats déjà acquis tentera la générosité de nouveaux 
donateurs. 

Avant de quitter le territoire d'Aïn-Se/ra, le général Lyautey a triplé 
la petite collection de fossiles qu'il avait commencée il y a deux ans à 
son quartier général. Son successeur, le général Vigy, tient à cœur à 
continuer son œuvre dont la portée scientifique est doublée d'espé
rances industrielles. 

Le lieutenant Poirmeur, après trois années d'études persévérantes, 
avait fourni une carte très intéressante 2 de la région qui s'étend d'Aïn-
Chair à Igli, entre les vallées de l'oued Zousfana et de l'oued Guir. Il 
avait récolté de nombreux fossiles qui ont permis à M. Douvillé de mettre 
au point le résultat de ses recherches. 11 a quitté l'Oranië, mais il a 
laissé deux successeurs dans le capitaine Maury et le lieutenant Huot, 
tous deux de la Compagnie montée de la Légion étrangère. Ces trois 
officiers sont aujourd'hui nos confrères. 

Le capitaine Maury a beaucoup augmenté le champ des heureuses 
trouvailles du lieutenant Poirmeur. Il ne s'est pas contenté d'étudier les 
affleurements des couches dans le massif de Colomb-Béchar, il a 
pratiqué des puits qui ont mis au jour une faune et une flore remar
quables. Dans le but de compléter les premières indications qui lui ont 
déjà été fournies 3 , il vient de m'adresser un bel envoi de fossiles et de 

1. B. S. G. F., (4) V I , p . 728. 

2. L i e u t e n a n t P O I R M E U R . E s s a i de Carte g é o l o g i q u e d e l a r é g i o n Guir-
Zousfana . B. S. G. F., (4), V I , 1906, p . 724. 

3. F L A M A N D . O b s e r v a t i o n s n o u v e l l e s s u r l e s t e r r a i n s c a r b o n i f é r i e n s de 
l 'Ex trême S u d - O r a n a i s . CR. Ac. Sc. d u 16 j u i l l e t 1907, et , s u r les d i v i s i o n s d u 
C a r b o n i f é r i e n e t l a p r é s e n c e d u M o s c o v i e n - W e s t p h a l i e n d a n s l e S u d - O r a n a i s . 
B. S. G. F., (4), V I I , 1907, p . 4a3. 



plantes que MM. H. Douvillé et Zeiller veulent bien déterminer, ce qui 
lui permettra de poursuivre plus utilement ses précieuses recherches. 
Son lieutenant, M. Huot, le seconde à merveille en dressant des levers 
et des coupes de la route de Béchàr à Taghit. 

Les études d u Carbonifère d 'Oran ie sont ma in t enan t assez 
avancées pour mér i t e r u n examen d ' ensemble des probabi l i t és de 
la découver te de la houil le que j ' ava i s p ressen t ies lors de m o n 
passage dans cet te rég ion en décembre 1901, et que j ' a i eu l'occa
sion d'affirmer à deux repr i ses Depu i s cette époque , le capi ta ine 
Maury v ient de d é m o n t r e r l 'exis tence de la houi l le dans le massif 
du Béchar , et si ce combust ib le n 'es t pas encore la houi l le indus
trielle, cela t i en t sans doute à ce que Gherassa se t rouve sur le b o r d 
du bass in carbonifère qu i s 'étend p robab l emen t vers l 'Ouest , 
au-delà de l 'oued Gui r . Jusqu ' ic i , les faits v iennent peu à peu 
confirmer mes p remie r s pronos t ics . Il est ma in t enan t p r o u v é que , 
aux env i rons de Colomb-Béchar , les t e r r a ins carbonifères sont 
accolés au massi f p r i m a i r e de la rég ion septent r ionale , et que la 
surface du Dinan t i en qui , p lus au Sud, a insi que l 'a r econnu 
M. Gaut ier ä , est a rasée et mise à nu , se t rouve , au cont ra i re , à 
par t i r d 'Igli , r ecouver te des ass ises wes tpha l iennes qu i renferment 
incon tes tab lement u n e flore t r ès impor t an t e et déjà des lits char
bonneux . 

M. Henr i Douvi l lé , avec qui j ' a i examiné la carte, les coupes et 
les fossiles du l ieu tenant Po i rmeur , a est imé que les couches supé
r ieures du t e r r a in houi l ler y ont sans doute échappé à l ' a rasement 
du Carbonifère sahar ien , grâce aux pl issements hercyniens de 
l 'Atlas où une mince couver ture ju ra s s ique ou crétacée a pro tégé 
les syncl inaux wespha l i ens qu i const i tuent a lors de vér i tab les pro
messes de houi l le . 

I l est, de plus, u n e cons idéra t ion sur laquel le j ' appe l l e l 'a t tent ion. 
M. B e r g e r o n 3 a émis cette idée que tou t le ba s s in houil ler de 
Sar rebrück n 'est qu 'une immense n a p p e de r ecouv remen t venue 
du Sud. O n peut a lors se demande r si, par analogie, l ' a rasement 
intense et fort é tendu qui a mis à n u le Dinan t ien dans le Saha ra 

1. E. J O U R D Y . E x c u r s i o n g é o l o g i q u e à la l i s ière s e p t e n t r i o n a l e d u S a h a r a 
a lgér ien. B. S. G. F.. 190a. — I D . A l l o c u t i o n prés ident i e l l e à la c o n f é r e n c e 
de M. Genti l . Bulletin de la France colonisatrice, Société de Géographie 
Rouennaise. R o u e n . 14 j a n v i e r 1906. 

2. Le Mouid ir -Ahnet , La Géographie, 1904, et C o n t r i b u t i o n à l 'étude g é o l o 
g ique du S a h a r a . B. S. G. F., 1907. 

3. B E R G E R O N et W E I S S . Sur l 'al lure d u b a s s i n h o u i l l e r de Sarrebrück et de s o n 
pro longement e n Lorra ine F r a n ç a i s e , CR. Ac. Sc., 18 j u i n 1906. 



au Sud d'Igli , au l ieu d 'ê t re , comme on l 'admet actuel lement , le 
p rodu i t de l 'érosion de l 'air et des eaux, ne serai t pas le r ésu l t a t 
d 'une action tec tonique de rabo tage intensif dans la d i rect ion d u 
Nord , act ion don t j ' a i fait r e s s o r t i r 1 l ' importance dans d 'au t res 
rég ions . Le sor t de la n a p p e char r iée n e peu t ê t re le m ê m e dans le 
centre et dans l 'Ouest du Saha ra ; dans l 'Algérie centrale , les 
couches enlevées p a r le rabo tage ont été forcément englout ies au 
fond du géosyncl inal qui s 'étend en t r e les contreforts p r ima i res des 
m o n t s Hoggar et l ' ancien massif a rchéen aujourd 'hui effrondré 
sous la Médi te r ranée , elles sont recouver tes dans cette fosse 
profonde, p a r la masse pu issan te des sédiments secondai res et 
t e r t i a i res de l 'At las a lgér ien ; au cont ra i re , au vois inage du massif 
p r ima i r e de l 'Atlas marocain , la n a p p e de recouvrement , don t le 
mouvemen t tangent ie l a été a r rê té p a r l 'obstacle du môle marocain , 
se sera plissée et ma in tenue en surface, conse rvan t ainsi , dans ses 
rep l i s , les couches wes tpha l i ennes d o n t le capitaine Maury a 
découver t les amas de Cordaïtes, de Sphenopteris, de Nevropteris 
et aussi les p remières t races charbonneuses mér i t an t déjà le n o m 
de houil le . U n e nouve l le probabi l i t é est a insi ouver te , qui peu t 
faire p ressen t i r l 'existence, le long de l 'h in te r land . maroca in , 
de forts paque ts de houil le analogues à ceux qui const i tuent le 
bass in de Sa r reb rück , pro longé sou t e r r a inemen t jusqu 'au-delà de 
Pont-à-Mousson. 

Dans cette région de l'Afrique, rien n'entrave l'action scientifique et 
industrielle de la France dont le traité de Lalla-Marnia (i845) garan
t i t 5 l'intégrité exclusive, le droit absolu et nul ne peut nous disputer 
ce domaine dont l'activité aussi inlassable qu'éclairée des officiers de 
l'armée d'Afrique, parviendra, je l'espère fermement, à découvrir le 
secret. L'intérêt que leur porte la Société géologique sera, pour eux, 
une juste récompense et un puissant encouragement. 

M. H. Douvillé a r eçu en effet l 'envoi annoncé ; i l a examiné une 
par t i e des fossiles, t and i s que M. Haug se chargeai t d 'é tudier les 
Goniat i tes et M. Zeiller, les p lantes fossiles. Les conclusions vien
n e n t confirmer celles auxquel les était déjà a r r ivé M. F l a m a n d . Les 
calcaires de la base r en fe rmant une faune d'affinités pr incipale
men t tourna is iennes et v iséennes , t and i s que les Goniat i tes 
(Gastrioceras, sp . et Paralegoceras sp . , d 'après M. Haug) , ind ique
ra ien t un n iveau p lus élevé; les couches à p lan tes in tercalées ont 
une faune assez p a u v r e , mais se r a t t achan t au Wes tpha l i en . 

1. J O U R D Y . E s q u i s s e t e c t o n i q u e d u so l de France . Bulletin de la Société des 
Amis des Sciences naturelles de Rouen, 1907. 

2. A l l o c u t i o n ' p r é s i d e n t i e l l e , ibid. 



Au-dessus v i e n n e n t des grès b r u n s r iches en Calamités (C. Suckowi) 
et en Lepidodendron (L. cf. Veltheimi, L. cf. aculeatum), puis de 
nouveau des schistes à végétaux avec flore f ranchement w e s p h a -
l ienne. P a r places , on r encon t r e dans ces couches des fossiles 
mar ins , Prodactus, Aviculopecten ; dans les schistes argi leux 
toujours t rès décomposés dominen t les Cordai tes associés à des 
Sigillaires et à des L e p i d o d e n d r o n ; les Fougères sont toujours 
peu abondan tes . L a végétat ion étai t comme on le vo i t p r inc i 
palement a rborescente . 

M. G.-B.-M. Flamand1 a lu avec beaucoup d'intérêt la note précédente 
de M. le général Jourdy; en effet, il s'applique depuis la création du 
Service géologique des Territoires du Sud, à la création de bibliothè
ques roulantes, et s'occupe par voie de correspondance, pour le Haut-
Pays et le Sahara, et par la communication de collections-types, de 
déterminations de fossiles et de roches, etc. En ce qui concerne la 
subdivision d'Aïn Sefra, il ne saurait trop insister lui aussi sur l'intérêt 
que présenterait l'envoi, par ses confrères, de collections élémentaires 
de roches et fossiles des terrains primaires et secondaires. 

Il est heureux, d'autre part, de constater que les nouvelles récoltes 
concernant les formations carbonifériennes du Sud-Ouest oranais 
viennent confirmer sa précédente découverte du Moscovien- Wesphalien 
duGuir(CR. Ac. Sc., 16 juillet 1907. — Gouvernement général de l'Al
gérie, Territoires du Sud, CR. campagne igo6-oy), ainsi qu'il ressort 
de sa récente communication à la Société (B. S. G F., (4), VII, 1907, 
p. 4^3) et comme a bien voulu l'indiquer ci-dessus M. Henri Douvillé. 
Toutefois pour Gherassa, M. Flamand croit devoir faire remarquer 
qu'on se trouve ici dans la zone d'étalement occidentale des assises 
médio-carbonifériennes du Guir et que précisément les alternances de 
petits bancs de combustibles minéraux (houille) signalés antérieure
ment à Khenadsa sont stratigraphiquement à un niveau plus élevé 
( Westphalien supérieur) ; c'est donc dans un secteur nord-nord-ouest 
que les recherches doivent être poursuivies; ces considérations s'éten
dent aux chebak Mennouna et Djihani. 

1 . Observations présentées à la séance du 17 février 1908. 



S U R L A P R É S E N C E D E SPITICERAS 

D A N S L A Z O N E A HoPLlTES BoiSSlERI ( V A L A N G I N I E N I N F . ) 

D U S U D - E S T D E L A F R A N C E 

PAR W. Kilian 

L ' au teu r fait connaî t re le rôle par t icu l iè rement i m p o r t a n t joué 
p a r les Holcoslephanus du sous-genre Spiticeras UHLIG dans la 
zone à Hoplites Boissieri (Berr ias ien) du Sud-Es t de la F r a n c e ; 
pa rmi les ma té r i aux recueil l is à ce n iveau à L a Faur i e (Hautes-
Alpes) p a r M . Gev rey (Grenoble) et M . L a m b e r t (Veyne) il a p u 
connaî t re d'une façon certaine, à côté de p lus ieurs espèces inédi tes , 
les formes suivantes : Sp. ducale MATH, sp . , Sp. Groteanum OPP. 
sp . , Sp. Negreli MATH. sp . ( ? = Barroisi Kir,, sp.) , Sp. oblique-
nodosum RET. sp . , Sp. Mojsvari UHL., Sp. guttatum UHL., Sp. 
bulliformeVnL., Sp. eximum UHL., Sp.planum UHL., Sp.spitiense 
UHL. Sp. subsjutiense UHL., Sp. Cautleyi OPP. sp . , Sp. polytrop-
tychum UHL. sp . , Sp. mirum RET. sp . , Sp. Proteus RET. sp . , Sp. 
Stanleyi OPP. sp . , Sp. narbonnense PICT. sp . , Sp. indicum UHL., 
Spiticeras n . sp . , Sp. bilobatum UHL., Sp. Theodosise RET. sp . , 
Sp. Rocardi POMEL sp . , Sp. aff. Breveii POMEL sp. , Sp. Kasbense 
POM EL sp . , Sp. Damesi STEUER sp . ( typique), c'est-à-dire p lus de 
vingt-cinq espèces, se répa r t i s san t en p lus ieurs séries génét iques 
comme l'a m o n t r é Uhl ig . 

Les Astieria sont ex t r êmement r a r e s à ce n iveau et représen tées 
seu lement p a r Ast. aff. Schencki OPP. sp . ; l eur origine para î t 
différente de celle des Spiticeras comme d 'a i l leurs celle d 'un au t re 
sous-groupe des Holcostephanus, le sous-genre Polyptychites. 

O u t r e les n o m b r e u s e s formes des Spitishales m a g i s t r a l e m e n t 
étudiées p a r M . Uhl ig on a décr i t des r ep ré sen tan t s de ce g roupe 
in té ressan t qui débu te dans le Ti thonique avec Sp. pronum OPP. 
sp . , celsum OPP. sp . et groteanum OPP. sp. [ = Am. Astierianus 
PIGTET : Mél. pal . , pl . x v m (non p l . x v n p . 3 = Astieria Schencki 
OPP. sp.) = Am. Astierianus POMEL] d a n s l 'Amér ique d u Sud 
(Sp. Bodenbenderi BEHR sp . , Sp. Damesi STEUER sp . , Sp. Slein-
manni STEUER sp . , Sp. egregium STEUER sp , , Sp. argentinum 
STEUER sp . , Sp. grande STEUER sp . , Sp. fraternum STEUER sp.) ; 
en Cr imée [plusieurs espèces décr i tes — Sp. Proteus, Sp. oblique-
nodosum pa r M . Re towsky] ; en Algérie, Sp. Breveii POMEL sp . 
(voisin de Sp. Stanleyi UHL. sp.) , Sp. Rocardi POMEL sp . , Sp. 
Telloutense POMEL sp . , Sp. Aulisute POMEL sp . , Sp. Altavense 
POMEL sp . , Sp. Kasbense POMEL sp . et dans le Tyro l Sp. poly-



troptychum UHL. sp . — L a p lupa r t de ces types sont r eprésen tés 
dans la zone à Hoplites Boissieri d u Sud-Es t de la F r a n c e . 

Le m a x i m u m de déve loppement de ces formes est à la ba se de 
l 'étage va lang in ien (Berr ias ien des au t eu r s : zone à Hoplites Bois
sieri) ; dans le Valanginien m o y e n quelques r a r e s espèces, Sp. diense 
SAYN sp . , Sp. gratianopolitense KIL. sp . , et peut-être Hole. Kleini 
N . et UHL. sp . , subsis tent seules à côté de n o m b r e u x r ep résen 
tan ts d u sous-genre Astieria ici en p le ine voie de déve loppement . 
I l sera in té ressan t de su ivre dans les horizons p lus élevés les 
modifications du g roupe Spitieeras qui dér ive t rès p robab l emen t 
des Per i sphinc t idées ju ra s s iques p a r l ' in te rmédia i re des Reineckia 
et des Aalacostephanus, a insi que semble le m o n t r e r l ' examen de 
la l igne su tura le 1 d ' après les dessins de cloisons donnés p a r 
Bonarel l i (Reineckia), P a v l o w (Aalacostephanus), et TJh\ig (Spiti
eeras), et comme pour ra i t l ' é tabl i r défini t ivement l ' é tude appro
fondie des Spitieeras t i thoniques , si elle étai t en t repr i se avec des 
matér iaux suffisants ; ce genre présente éga lement des r a p p o r t s 
étroits avec le g roupe Himalayites, t rès r é p a n d u dans la p rov ince 
indopacifique, et auque l le r a t t achen t les formes de la sér ie Sp. 
Kasbense POM. sp . Sp. narbonnense PICT., e tc . 

L 'épanouissement b r u s q u e et le s tade évolutif p lus avancé de la 
p lupa r t des Spitieeras (groupe de Sp. Negreli, mirus et Proteus) qui 
s'y rencont ren t est u n des carac tè res les p lus r emarq u ab l e s de la 
zone à Hoplites Boissieri et pe rme t de la d is t inguer des zones qu i 
la précèdent immédia t emen t (Ti thonique supér ieur) avec lesquel les 
M. Toucas l 'avai t j ad is confondue et don t la faune, qui cont ient 
quelques Spitieeras différents de ceux que nous venons de citer , 
vient d 'ê t re so igneusement revisée p a r M. Ch. J acob . 

S U R L E T I T H O N I Q U E S U P É R I E U R E T L E B E R R I A S I E N 2 

PAR A. Toucas 

Dans la no te p récédente , M. Ki l ian rev ien t de n o u v e a u sur la 
question du Berr ias ien et du Ti thonique supér ieur et m e reproche 
d'avoir jadis confondu ces deux zones. Mon opinion à ce sujet n 'a 
pas var ié : je soutiens, au jourd 'hui comme en 1890, que dans 
l 'Ardèche, p r inc ipa lement à Chomérac , à Vogué et à Ber r ias , loca-

1. M. P a u l o w n o t a m m e n t , a t iguré l e s l i g n e s su tura le s d'Aulacostephanus 
du g r o u p e mutabilis q u i s e r a p p r o c h e n t é n o r m é m e n t de ce l les d e s Spitieeras. 

2. O b s e r v a t i o n s p r é s e n t é e s à la s é a n c e d u 3 f évr ier 1908, 



l i té type du Ber r i as ien , la zone à Hoplites Boissieri renferme, dès 
sa base , au-dessus des calcaires b lancs sub l i thograph iques , toute la 
faune typ ique d u Ti thonique supér ieur et que c'est à ce n iveau que 
se m o n t r e également la faune du Berr ias ien décr i te p a r Pic te t . 
VJ Hoplites Boissieri, choisi comme type de cette zone, se t rouve 
déjà très commun dès ce n iveau . Cette forme est d 'a i l leurs r e p r é 
sentée à S t r a m b e r g pa r VHoplites abscissus OPPEL que M . Kil ian 
a reconnu comme ident ique à VHoplites Boissieri. La dénomina 
t ion de zone à Hoplites Boissieri n e convient donc nu l l emen t à la 
zone des Spitieeras de M . Ki l ian. I l en est de m ê m e du t e rme de 
Berr ias ien qui rev ien t de dro i t à la zone où Pictet a recueil l i la 
faune qu'i l a décri te ; c'est le n iveau à fossiles légèrement ferrugi
neux qui se rencont re dans la p lupar t des coupes de l 'Ardèche . 

Voici la succession des couches du Ti thonique de l 'Ardèche : 

1 1° Calcaire massifs ruiniformes à Oppelia lithographica, 
Rhacophyllites Loryi et Aspidoceras cyclotum (zone 
de Solenhofen). 

INFÉRIEUR \ 2 ° Cale, marneux à Oppelia Fallauxi, Perisphinctes conti-
I gnus, Per. geron, Haploceras verruciferum, Waa-
[ genia hybonata (Diphyakalk). 

TITHONIQUE I ^° m a r n e u x a Aptychus punctatus, Apt. Beyrichi. 
J U' Calcaire compact bréchiibrme. MOYEN < V 

. 5' Cale, blancs sublithographiques avec rares Hoplites ARDESCIEN f si j R , j . . ( ualisto, Hopl. privasensis. 
TITHONIQUE ( °̂ Cale, naarneux avec intercalations de bancs bré-

1 choïdes, renfermant la faune typique du Berriasien 
SUPERIEUR \ , TV . y 1 ™. , . , . 

) de Pictet et la faune du Tithonique supérieur de 
BERRIASIEN [ Stramberg et de Koniakau. 

Cette succession ne peu t pas être plus claire ; elle mon t r e b ien 
que la vér i tab le place du Ti thonique supér ieur se t rouve au-dessus 
des calcaires sub l i thographiques et au m ê m e n iveau que le Berr ia
sien typique. Q u a n t à la zone à Spitieeras de M . Kilian, elle est 
cer ta inement supér ieure à cette dern ière . J ' a i en effet i nd iqué 
dans mes coupes de l 'Ardèche qu'i l existai t , en t re le Ber r i a s i en et 
les m a r n e s à pet i tes Ammoni t e s pyr i teuses du Valangin ien , une 
couche de 5 à 6 mèt res d 'épaisseur renfermant de g randes A m m o 
nites apla t ies . I l est fort p r o b a b l e que c'est dans cette zone que se 
t r ouven t le-s nouvel les formes citées p a r M . Ki l i an . 

J 'a i classé cette zone dans le Crétacé , mais on ne doi t p a s lui 
d o n n e r le n o m de Berr ias ien n i la carac tér i ser p a r VHoplites 
Boissieri, cette forme appa ra i s san t beaucoup plus bas dans le 
Ti thonique supér ieur avec les Hoplites oecitanicus, Hopl. Euthymi, 



Hopl. Dalmasî, Hopl. Malbosi, Holcostephanus Negreli, qui 
constituent les formes types de la faune de Berrias, qu'on doit 
maintenir dans le Jurassique avec le Tithonique supérieur. 

En somme, je pense que cette question devrait être résolue par 
l'adoption du terme d'Infravalanginien que M. Kilian avait pro
posé pour la zone supérieure aux couches bréchiformes à faune 
mélangée du Tithonique supérieur et du Berriasien. 

M. W. Kilian 1 ayant traité en détail, dans le 1ER fascicule du tome III de 
la Lethœa geognostica, consacré au Crétacé inférieur et publié au mois 
d'octobre dernier, la question de la limite inférieure du terrain crétacé, 
croit superflu de recommencer une discussion à ce sujet. 11 considère 
comme première zone du système crétacé la zone à Hoplites Boissieri 
dans laquelle il a signalé les Spiticeras qui ont fait l'objet de sa der
nière communication. Cette zone, que l'on doit placer à la base de 
l'étage valanginien, a une faune bien distincte de celle du Tithonique 
supérieur (Aizy, Chomérac) dont M. Ch. Jacob prépare une monogra
phie paléontologique et qui renferme, d'après cet auteur, des Spiticeras 
nettement différents de ceux de la zone à Hoplites Boissieri. M. Kilian 
n'a, du reste, jamais nié que cette dernière espèce 2 ait pu apparaître 
dans le Tithonique supérieur, comme elle se continue du reste, d'après 
M. Sayn, en individus isolés dans les marnes valanginiennes. Le seul 
fait important, et que tous les paléontologistes qui ont examiné la 
succession des faunes paléontologiques de Chomérac, d'Aizy, de la 
Faurie et de Berrias reconnaissent unanimement, est l'existence indé
niable d'une faune bien individualisée entre celle du Tithonique supé
rieur de Chomérac et celle des marnes à Hoplites (Kilianella) Boubaudi. 
M. Toucas a surabondamment prouvé lui-même que le terme de Berria
sien, de Coquand, définitivement abandonné du reste par M. Kilian 
(voir Lethœa, p. 22), prêtait à confusion et ne pouvait être appliqué 
sans ambiguïté à cette zone que M. Kilian persiste à appeler, d'après 
l'espèce qui y atteint son maximum de développement, de fréquence 
et d'extension, zone à Hoplites Boissieri. 

M. Toucas prend bonne note de l'abandon du terme de Berriasien 
qui prêtait réellement à confusion pour les motifs qu'il a déjà donnés. 
Mais il ne peut se résoudre à accepter la dénomination de zone à 
Hoplites Boissieri pour la zone inférieure du Crétacé, cette espèce se 
trouvant déjà assez commune dans le Tithonique supérieur, surtout si, 
comme l'a admis M. Kilian, l'H. abscissus, forme caractéristique du 
Tithonique supérieur de Stramberg, est bien identique à l'H. Boissieri. 

1 . O b s e r v a t i o n s p r é s e n t é e s à l a s é a n c e d u 17 f évr ier 1908. 

2. Hoplites abscissus O P P . d u T i t h o n i q u e es t c e r t a i n e m e n t p l u s v o i s i n de 
H. Boissieri P I C T . q u e la f o r m e de C h o m é r a c f igurée par M . T o u c a s c o m m e 
H. Boissieri e t d o n t M. Ch. J a c o b qu i e n a é t u d i é l e s aff inités fera c o n n a î t r e 
p r o c h a i n e m e n t l e s carac tères e t la p h y l o g é n i e . 



Séance du 3 Février 1908 

P R É S I D E N C E D E M . L É O N J A N E T , V I C E - P R É S I D E N T 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le p rés iden t annonce de la pa r t d e ' M . V. UHLIG et F . E . SUESS, 
la fondat ion de la Société géologique de Vienne et lu i souhai te la 
b i envenue . 

Le p rés iden t félicite le D r Adr i en GUÉBHARD, n o m m é r é c e m m e n t 
Chevalier de la Légion d 'honneur p o u r ses nombreux et in té res 
sants t r avaux de phys ique et de géologie. 

Le prés ident p r o c l a m e m e m b r e s de la Société : 
MM. Maurice Morin, attaché au Laboratoire de géologie du Muséum 

national d'Histoire naturelle, présenté par MM. Stanislas Meu
nier et G. Ramond. 

Le capitaine Maury, du i " régiment étranger, à Colomb-Béchar, 
présenté par le général Jourdy et M. Henri Douvillé. 

Le lieutenant Huot, du i " régiment étranger, à Colomb-Béchar, 
présenté par le général Jourdy et M. Henri Douvillé. 

André-Gervais d'Aldin, à Paris, présenté par MM. Haug et J. Blayac. 

Le Prés iden t p résen te la qua t r i ème édi t ion du « Cours de Miné
ralogie » offert p a r son au teur M. Alber t d e L a p p a r e n t . 

M. Ch. Bar ro is offre au n o m de l 'auteur , le généra l Jou rdy , son 
« Esquisse de la tec tonique du sol de la F rance , suivie d 'un essai 
de coordina t ion des connaissances actuelles su r le mécan isme des 
actions géodynamiques » 1 [CRS., p . 17-18]. 

M. Boule t r a n s m e t à la Société, de la pa r t de no t r e confrère 
M. Charles Puech, d 'Auri l lac , une collection de car tes pos ta l e s 
i l lus t rées r e p r é s e n t a n t des vues d u Cantal , don t l a p lupa r t p ré 
sentent un g r a n d in té rê t au po in t de vue géologique . 

M. J . Boussac offre à la Société les notes su ivan tes [CRS., p . 18-19] : 

i° S u r la faune m a r i n e de l 'étage lud ien (Feuille des J. Natura
listes, I E R j u in 1907). 

2 0 L 'Evolut ion des Céri thidés dans l 'Eocène moyen et supér ieur 
du bass in de Pa r i s (GR. Ac. Sc., 21 j anv ie r 1907). 

i . 8% i carte d e s p l i s s e m e n t s et f rac tures t e c t o n i q u e s d u s o l de la F r a n c e , 
1 carte d e s l i g n e s d irec tr ices de la t erre . B. Soc. Amis Se. nat. Rouen, 28 s e m . 
1906. R o u e n , Lecerf fils, 1907. R é s u m é par l 'auteur , i n : B. S. G. F., (4), VII , 
p . 44°i 20 j u i n 1906, 



3° Sur l 'âge des dépôts éocènes d u massif a rmor ica in et de la 
zone de Roncà (CR. Ac. Sc., 4 février 1907). 

4° Obse rva t ions su r l 'Éocène et l 'Oligocène du H a m p s h i r e (CR. 
Ac. Sc., 12 août 1907). 

M. Ph . Glangeaud envoie une note publ iée aux CR. de VAc. 
des Sc., sous le t i t r e : « L'All ier miocène. U n gisement de Verté
brés miocènes près de Moul ins » [CRS., p . 19]. 

J. Deprat . — Observations sur la note de M. Rovereto : «L'alta 
montagna in Corsica ». 

Notre confrère M. G. Rovere to v ien t de pub l i e r dans la Rivista 
ligure di Scienze, Lettere ed Arti une courte no te d a n s laquelle. je 
crois devo i r r e l eve r quelques points . Il di t p a r exemple que s'écar
tant des autres auteurs, il cons idère les granul i tes sodiques 
comme plus récen tes que les grani tes . Or , dans p lus ieurs t r a v a u x 1 

et no t ammen t dans m o n impor t an t mémoi re su r ces roches r e m a r 
quables 2 , j ' a i m o n t r é ce fait depuis deux a n s ; j ' a i m ê m e donné des 
coupes t yp iques . De m ê m e , au sujet de la composi t ion minéra lo -
gique et chimique des roches des Calanques , je pr ie ra i M. Rovere to 
de se r e p o r t e r à ce t r ava i l qu ' i l ne pa ra î t p a s connaî t re . Quan t à 
la présence de la fluorine dans ces roches , elle a été établie depu i s 
onze ans , pa r M. Lacroix. 

C O N S T I T U T I O N G É O L O G I Q U E D U D J E B E L S I R O U A 

( A N T I - A T L A S M A R O C A I N ) 

PAR Louis Genti l 

L 'au teur appel le l ' a t ten t ion des géologues et des géographes su r 
la const i tut ion de cette mon tagne qui a longtemps excité la cur io
sité des voyageurs au Maroc . Vue success ivement à de g r a n d e s 
distances p a r les exp lo ra teu r s Rohlfs (1862), H o o k e r (1871), von 
Fr i t sch (1872), les que lques r ense ignemen t s précis qu 'on ava i t su r 
elle étaient , j u squ ' à ces dern iè res années , ceux du vicomte d e F o u -

1. J. D E P R A T . N o t e p r é l i m i n a i r e s u r l e s g r a n u l i t e s s o d i q u e s de Corse . 
B. S. G . F., (4), V . p . 63o. 1905.— L e s r o c h e s a l c a l i n e s d u c a n t o n d 'Ev i sa CR. Ac. 
Sc., i5 Janv . 1906. — La r o c k a l l i t e d e s e n v i r o n s d'Evisa . Soc. Hist. nat. du 
Doubs, déc . 1906. 

a. J. D E P R A T . E t u d e p é t r o g r a p h i q u e d e s r o c h e s e r u p t i v e s s o d i q u e s d e Corse . 
Bull. Serv. Carte géol. n° 1 1 4 , XVII, 1900-1906. 



cauld qui l 'avai t aperçue en i833. I l a été donné à M. Gent i l de 
pa rcou r i r tou t le massif et d'y faire des levés géologiques et topo
g raph iques en m a r s igo5. 

Le djebel Si roua , don t le cu lminan t a t te int env i ron 33oo m. , 
est formé d'épaisses coulées de laves et de tufs de projec t ions , t ra
versés p a r de n o m b r e u x dykes , le tou t r eposan t sur u n vas te 
socle p r i m a i r e et cristal l in. La puissance des déject ions volcaniques 
est de p lus de iooo m. et ces formations recouvren t d ' immenses 
surfaces dans u n r ayon d 'au moins 20 k i lomèt res . Le S i roua est 
donc comparab le p a r son al t i tude et ses d imensions aux p lus g r a n d s 
volcans d 'Europe . 

Les ma té r i aux qui le const i tuent peuven t se r a p p o r t e r à deux 
séries pé t rograph iques , l 'une t rachyt ique , l ' au t re phonol i t ique . 

Dans la p r emiè re , M. Genti l a dé t e rminé des trachytes à biotite, 
avec ou sans py roxene augite et quelquefois de Vhaüyne. La sani-
dine y est cons tan te , parfois avec de Yanorthose ou de Yoligoclase. 
Ces types de laves sont accompagnés de tou t leur cortège de tufs, 
de brèches et d 'obsidienne. U n e analyse chimique m o n t r e qu 'on 
est en présence d 'un magma syénitique mésopotass ique , méga-alu-
mineux ferrr magnés ien et micro-calcique (pa ramèt re s magma
t iques de M. A. Michel Lévy) . 

Le type phonol i t ique est assez uniforme, il forme des roches 
compactes ou à s t ruc ture fluidale ; c'est u n phonoli.te à haixyne et 
œgyrine avec néphéline au second t emps de consol idat ion. Ce type 
pé t rog raph ique appar t i en t à u n magma éléolithiquè mésopotas 
sique, méga-a lumineux, magnésien-ferreux et micro-calcique. 

Le passage du t ype t rachy t ique au type éléol i thiquè est établ i 
pa r le trachyte à biotite et haiïyne et tou t l'ens_emble forme u n e 
province pé t rog raph ique caractér isée par des roches r iches en 
alcalis. 



L ' O R I G I N E D E S T E R R E S F E R T I L E S D U M A R O C 

O C C I D E N T A L 1 

PAR Louis Gentil 

I l existe au Maroc, dans la zone l i t torale a t lan t ique , des t e r r e s 
dont la fert i l i té, van tée p a r tous les voyageurs , jou i t d 'une répu
ta t ion un iverse l le . Ce sont les tîrs ou te r res fortes, c o m m u n é 
ment appelées terres noires, et les hamri ou t e r r e s rouges . L a 
réputa t ion de ces t e r r e s a été consacrée dans le m o n d e savant p a r 
les r e m a r q u a b l e s t r a v a u x de M. Theoba ld F ischer , qui leur a 
at tr ibué u n e or ig ine éolienne. Ä ces t r a v a u x ont succédé ceux de 
MM. W e i s g e r b e r , von Pfeil, Br ives , Dout té , etc. 

P a r m i les différentes in te rpré ta t ions émises à leur sujet, celles de 
M. F i sche r et de M. Br ives é ta ient à r e t en i r . P o u r le p remier , les 
Urs résul tera ient , le plus souvent , de dépô t s éoliens, t and i s que 
le second y voit , sans discuter l 'or igine des hamri, u n dépôt de 
fonds de mara i s . Mes recherches m 'on t condui t à des conclusions 
différentes ; les tîrs et les hamri ont une or igine c o m m u n e et 
résul tent de l ' accumulat ion des p rodu i t s de la décalcification de 
grès néogènes . 

Tout le long de la côte a t lant ique s 'étalent des grès calcarifères, 
bien da tés pa r des faunes pliocenes 2 qu i r eposen t sur u n soubas
sement de schistes et de grès p r i m a i r e s . Le rel ief de ces g rès 
montre, p a r la fréquence de dépres s ions fermées, qu ' i l r é su l t e 
en part ie d 'une désagréga t ion p a r d issolut ion de la roche ; d'ail
leurs il est facile de cons ta te r pa r tou t , su ivant les l ignes d'affleu
rements , l ' abondance de sables u n peu argi leux qui p r o v i e n n e n t 
de sa décomposi t ion. L 'analyse chimique et l ' analyse microgra
phique du grès pliocène et des te r res sableuses confirment ne t t e 
ment cette m a n i è r e de voi r . Les hamri comme les tîrs sont les 
résidus de la décalcification des grès qu i renfe rment des m i n é r a u x 
élastiques (quartz , feldspaths, sil icates fe r romagnés iens) et des 
débris de coquilles mar ine s c imentés p a r de la calcite ; les t e r r e s 
ne cont iennent guè re que du quar tz , les r a r e s feldspaths non 
décomposés, les si l icates fe r romagnés iens et de la ma t i è re argi
leuse, le tout associé à une p r o p o r t i o n va r i ab l e de calcaire su ivan t 
que la d issolut ion de la calcite a été p lus ou moins complè te . 
L 'analyse chimique confirme l ' examen mic rograph ique . La diffé-

1. Un mémoire détaillé sera publié par l'auteur sur cette question. 
2. G E N T I L et B O I S T E L . B. S. G. F., (4), V I I I , 1908, p. 7-8. 



rence la plus fréquente entre les hamri et les tîrs entre lesquels 
existent tous les passages, consiste dans la proportion de matière 
argileuse et des « éléments fins » de la roche, qu'on peut expliquer 
par sa concentration dans les bas-fonds sous l'influence du ruissel
lement. 

Quant aux matières organiques, elles résultent, au moins en 
grande partie, de l'accumulation, avec les produits de la décalcifi
cation, des débris d'une végétation qui n'a cessé de prospérer à la 
surface. 

La fertilité des tîrs et des hamri ne peut s'expliquer suffisam
ment par la richesse de ces terres, i l convient de faire la part 
d'un climat assez pluvieux et d'une périodicité suffisante des pluies 
durant la saison utile. 

M. P. Vincey croit, comme M. L. Gentil, que la terre rouge du Maroc 
est le produit plus ou moins en place de la désagrégation du grès, par 
dissolution météorique de la calcite. Il pense aussi que la plupart des 
matériaux de la terre noire proviennent du transport par ruissellement 
des débris de la terre rouge. 

Pour expliquer toutefois le mode de formation de la terre noire, il 
semble à "M. Vincey que M. Gentil ne tienne pas suffisamment compte 
du facteur de la végétation. A ce point de vue et par « perte au rouge », 
l'analyse physique des tîrs fournirait un renseignement intéressant. 

Ce qui induit à penser que la végétation plus ou moins marécageuse 
a joué un rôle important dans la formation de la terre noire des 
plaines en cuvette de la région ouest du Maroc, au sommet des roches 
anciennes imperméables, c'est précisément le niveau d'eau signalé par 
M. Gentil. 

Soit à l'époque quaternaire, soit même aux temps historiques, sous 
l'influence de la végétation forestière par exemple, le niveau variable 
de la nappe des plaines des Urs a pu différer très notablement de ce 
qu'il est aujourd'hui. Il aurait favorisé une végétation plus ou moins 
luxuriante, dont les 'débris se sont mélangés sur place aux matériaux 
transportés de la terre rouge. 

Pour simple amendement au mode de formation indiqué par M. Gentil, 
M. Vincey croit que la couleur noire et la fertilité des tîrs sont par
tiellement dues à l'humus et à des débris organiques, provenant de 
la végétation locale, laquelle aurait été favorisée par les nappes aqui-
fères d'affleurement, au pied des collines et dans les plaines en cuvette. 

M. L. Gentil s'aperçoit qu'il ne s'est pas suffisamment expliqué dans 
sa communication sur le rôle de la végétation qu'il considère comme 
inséparable de celui de la décalcification. L'analyse micrographique ne 
lui permet pas de séparer les tîrs des hamri qui ne diffèrent que par 
une proportion plus grande, dans les premières, de substances argi
leuses qui auraient été en partie entraînées, concentrées, par ruisselle-



ment. Il ne voit dans les différentes terres fertiles qu'une accumulation 
sur place, ou à peu près sur place, des produits minéraux de la décalci
fication des grès néogènes et des débris végétaux herbacés ou ligneux 
qui vivaient à la surface de ces grès. Et, il le répète, la croissance de 
toutes ces plantes a favorisé la désagrégation des grès calcarifères 
par dissolution de la calcite et de l'aragonite. 

Quant au rôle que M. Vincey voudrait attribuer au niveau d'eau, il 
pourrait être admis en ce qui concerne la région de Casablanca où il 
affleure souvent, mais ce rôle serait complètement en défaut ailleurs, 
par exemple dans les Doukkala où il se trouve de 4° à 60 m. de pro
fondeur. Or il est connu que les Doukkala offrent aussi des tîrs et des 
hamri très recherchés. D'ailleurs l'hypothèse d'une végétation luxu
riante a été déjà envisagée par l'explorateur von Pfeil, elle ne suffit 
pas à expliquer des accumulations de 20 et même de 3o mètres de ces 
terres fertiles. 

S U R D E S G A L E T S D E R O C H E S C L A S T I Q U E S 

T R O U V É S D A N S L E C H A R B O N D U N O R D D E L A F R A N C E 

PAR Char les Barrois 

On n 'avai t point encore, jusqu ' à ce jour , s ignalé d a n s les veines 
de cha rbon p u r d u bass in pa ra l ique d u Nord , d 'é lément é t r anger , 
galet ou débr is rocheux que lconque , comparab le à ceux qui ont été 
décrits p a r MM. B'ayol et G r a n d ' E u r y dans les pet i t s bass ins l im-
niques du centre de la, F r a n c e . 

Les recherches récentes faites, sur ma demande , par diverses 
compagnies, on t fait conna î t re l 'existence d 'é léments de cette 
nature dans sept veines différentes d u b a s s i n du Nord ; le n o m b r e des 
galets t rouvés dans u n e de ces ve ines , la veine du N o r d d 'Aniche, 
le soin avec lequel i ls y ont été recueil l is et repérés p a r M. l ' ingé
nieur P l ane et p a r moi -même, ont fourni des documents plus précis 
sur leur gisement qu ' en aucun au t re des bass ins para l iques é t ran
gers, où de semblables galets avaient déjà fixé l ' a t tent ion. Plu
sieurs centaines de galets on t été récoltés en que lques mois 
d'exploitation ; i ls on t p e r m i s d 'évaluer la p ropo r t i o n numér ique 
des galets à 1 p a r 100 mè t r e s car rés de surface déshoui l lée , d a n s 
cette veine, qui conserve sa régular i té et sa faible épaisseur de 
o m. 5o su r une longueur exploi tée de n k m . 

84 % des galets de la ve ine du N o r d p rov iennen t du reman ie 
ment de roches de t e r r a in houi l le r régional (schis tes , grès à 
plantes, sphéros idér i te , ph tan i te à Radiola i res) , i nd iquan t que 
lors de la format ion de cette ve ine , il exis ta i t dans la région 

4 Avri l 1908. — T. VIII. Bu l l . Soc . Géo l . Fr . — 3. 



u n sol exondé, formé de sédiments houil lers consolidés, pétrif iés, 
cl ivés, failles, et déjà injectés de filonnets quar tzeux. 

i4 °/o des galets de la ve ine d u Nord p rov iennen t d 'un massif 
schisto-cristallin, v ra i semblab lemen t archéen, dont la posi t ion 
n 'a p u être fixée (galets de g ran i te , gneiss , micaschiste , quar tz) . L a 
découver te ina t t endue de ces roches gneiss iques dans le charbon 
du Nord , a p p r e n d que c'est un massif archéen, et non le massif de 
l 'Ardenne , dont nous n ' avons reconnu aucune roche p a r m i les 
galets, qui a fourni les é léments des séd iments houi l l e r s du Nord . 

2 °/o seulement des galets t rouvés p résen ten t des ana logues 
dans le massif • s i luro-cambrien du Braban t , m o n t r a n t que celui-ci 
formait une île exondée , ou une dépendance d 'une vas te t e r r e 
actuel lement cachée à nos yeux . Les carac tères des roches houi l 
lères r econnues pa rmi les gale ts semblen t confirmer cette conclu
sion, car ces roches sont celles du b o r d sep ten t r iona l du bass in . 

Les galets de la ve ine du N o r d si r e m a r q u a b l e s pa r la var ié té 
de l eu r composi t ion l i thologique p résen ten t en ou t re une diversi té 
de vo lume et de formes aussi é tendue que celle des galets des 
formations torrent iel les . Les p lus pe t i t s galets r amassés ne dépas
sent guère 2 à 3 g r a m m e s , les plus gros a t te ignent 120 ki l . I l en 
est p a r m i eux de subanguleux , à arê tes plus ou moins émoussées , 
dans la p ropor t i on de 36 ° / o ; d ' au t res sont para l lé lép ipédiques au 
n o m b r e de 2 o ° / 0 ; cer ta ins p résen ten t la forme d'ell ipsoïdes de 
révolut ion, en p ropor t i on de 38 °/o, enfin il en est 6 °/„ de f ragmen
ta i res , ensevelis dans le cha rbon à l 'état d 'éclats anguleux des 
p récéden ts , ou parfois cassés in situ, d a n s , l e charbon , sous le 
po ids des séd iments su r incomban t s . 

Les caractères de ces galets ne p e r m e t t e n t pas cependant de 
supposer qu' i ls ont été t r a n s p o r t é s p a r des eaux to r ren t ie l l es , à 
t r avers les tourb iè res houi l lères , en voie de format ion. Leur sur
face usée et a r rond ie p rouve b ien qu' i ls sont a r r ivés dans le bass in 
en rou lan t su r le fond, en t ra înés pa r des eaux couran tes ; ma i s 
c'était au t emps où se formaient les bancs les p lus g ross ie rs des 
s tampes . Ces couches gréseuses , à galets roulés , dev in ren t après, 
l eu r dépôt des murs, ou sols de végéta t ion couver t s de Stigma
rias. Nous avons t rouvé dans des mur s , deux galets , enlacés dans 
des rh izomes b ien reconnaissables . C'est à la chute de ces a rb re s , 
a r r achan t , en t omban t , les galets d u m u r dans l eurs rac ines , et les 
r e m o r q u a n t ensui te avec eux, dans les tourbes voisines en forma
t ion, que nous a t t r ibuons la p résence de galets rou lés d a n s le 
charbon de la ve ine d u Nord . 



PAR Pau l Lemoine ET J ean Ghautard 

On est convenu de donner le nom de latérite aux format ions 
p rovenan t de la décomposi t ion superficielle des roches silico-alu-
mineuses d a n s les rég ions t ropicales . Ce p rodu i t de décomposi t ion 
est caractér isé pa r la p résence Calamine libre hydratée. Cette 
carac tér is t ique chimique, mise en évidence p a r Max Bauer, m o n t r e 
l 'extrême analogie de composi t ion des latér i tes et des bauxi tes . 

P o u r la première fois, nous avons pu faire ta i l le r en p laques 
minces et faire ana lyser s imul tanément , des la tér i tes et les 
roches-mères qui l eu r ont donné naissance [roches de la Guinée 
française]. 

Diabase 

T i O 2 

SiO a 

A1«0« 
F e 2 0 3 

FeO 
CaO 
MgO 
K 2 0 . . . 
N a ä O 
Perte a u feu 

P = 0 6 

SiO 2 

( 135, 136 ) ( 178, 179, 180, 181 ) 

I,6j 

47,5o 
16,20 

5,25 

5,76 

6,i5 

6,41 

0,87 

1,09 
9,00 

99.9° 
» 
» 

3"5 9 

28,50 

28,60 

ig,i5 

2,72 

o,43 

1,02 

0,28 

0,21 

ib,8o 

ioo,3o 

» 

5,o8 

i ,56 
5i,8o 

i3,83 
» 

9,80 

11,21 

7,85 
0,68 

2,27 

o,5o 

99.5o 

0,06 

P . d . 

3,24 

12,60 

34,71 

22,78 

1,26 

o,63 
0,16 

0,32 

0,14 
23,70 

99,54 

» 
10,40 

4,5o 

11,81 

33,io 
24,47 

0,61 

1.74 
1,22 

0,35 

» 

23,10 

100,90 

» 

6,40 

3,*07 

12,96 

33,5o 
21,44 

1.17 
» 

i ,85 
0,09 

2,71 

24,30 

101,09 

» 

10,6 

Diabase 

( 2 , 11) 

Ophite 

(184, 185 ) 

Pliyllade 

( 194, 195) 

TiO 2 

SiO' 
A 1 2 0 3 

F e 2 0 3 

FeO 
CaO 
MgO 
K*0 
N a 2 0 
Perte au feu 

P 2 0 s 

2,96 

48,51 

14,18 

2,40 

io,35 

8.00 

6,o5 

0,67 

4,5i 

3.12 

100,75 

o,i3 

9,o5 

5,52 

34,io 

27,13 

1,26 

» 

o,65 
0,26 

0,25 

22,5o 

IOO,72 

)> 

1,46 

52,80 

i4,6o 

» 

10,25 

10,95 

7,58 
0,90 

1,90 
0,25 

100,69 

» 

4,02 

22,55 
23,4o 

24,20 

1,80 

0,65 
1,11 

0,46 

0,12 

21,20 

99.51 

»• 

i ,55 
64,55 
i6,5o 
o , i3 
5,o4 

0,77 
2,45 

2,94 

2,97 
2,95 

99,85 
t races 

1,67 

62,3o 

19,00 

4,a8 

i,33 

» 

1.92 
3,6o 

0,25 

6,10 

100,95 

» 

1. Ces é t u d e s e t c e s a n a l y s e s o n t été fa i te s , e n 1907, p o u r le c o m p t e d u 
G o u v e r n e m e n t g é n é r a l de l 'Afr ique O c c i d e n t a l e f rança i se . 

Le s i g n e * i n d i q u e l e s p r o d u i t s l a t é r i s é s ; l e s i g n e ** i n d i q u e u n e r o c h e 
dont la l a t é r i s a t i o n n e p a r a î t p a s ê tre e n c o r e c o m p l è t e . 

Les chiffres ( i35, i36) , s e r a p p o r t e n t a u x n u m é r o s de pr i s e d e s é c h a n t i l l o n s . 



Ces a n a l y s e s ' o n t m o n t r é tou t d 'abord le dépa r t d 'un cer ta in 
n o m b r e d 'é léments cons t i tuant la roche p r imi t ive : chaux, magné
sie, soude, potasse, d i spara i ssen t p r e sque complè tement . 

La silice d iminue aussi dans des p ropor t ions t rès no tab les (de 
48 à 5 % , pa r exemple) ; ce qui en res te est p re sque ent iè rement 
à l 'état de silice l ibre , soluble dans les acides. Le dépa r t de la 
silice et l ' abondance de la silice l ibre 1 pa r a î t ê t re l 'une des carac
tér is t iques les p lus impor t an t e s de la la tér isat ion. 

A u contra i re , les p ropor t ions de fer, d ' a lumine et de t i tane 
augmenten t d 'une façon considérable . 

Le titane est dans cette décomposi t ion, l ' é lément le plus s t ab le . 
La t eneur de Yalamine passe , pa r exemple , de 14 % à 34 % 

( teneur mesurée su r des échant i l lons hydra tés ) ; de p lus , au l ieu 
d 'être engagée dans des combinaisons , elle est à l 'état l ib re , d 'hy-
drargi l l i te ( A F O 3 , r P O ) , faci lement reconnaissable au microscope. 

Le fer se compor te sens ib lement de même ; il augmen te de 9 % 
à 20 % ; au lieu d 'ê t re à l 'état de p ro toxyde , il est à l 'état de ses -
qu ioxyde , don t une faible par t ie est h y d r a t é e . 

Le p h é n o m è n e de la tér isa t ion est ainsi caractér isé : i° pa r le déga
gement du fer et de l 'a lumine, de leurs combina isons siliceuses ; 
2 0 p a r une oxyda t ion du pro toxyde de fer qui passe à l 'état de 
sesquioxyde ; 3° p a r le dégagement de la silice de ces combinai 
sons d iverses ; 4° p a r le dépa r t de la majeure pa r t i e de cette 
silice et des bases alcalines et alcalino-terreuses ; 5° p a r un rés idu 
(latéri te) ex t r êmement enrichi en t i t ane , en a lumine et en fer. 

I l est in té ressan t de compare r cette décomposi t ion la tér i t ique 
en pays chaud avec la décomposi t ion en pays t empéré ; il résu l te 
des analyses d 'Ebe lmen que celle-ci est t r è s différente ; l ' augmen
ta t ion de la teneur en a lumine e t en fer est pet i te ; le d é p a r t de la 
silice est p r e sque négligeable. 

Les conséquences p ra t iques de la la tér isat ion sont la genèse de 
vér i tab les bauxi tes pa r le t r anspo r t dés hydra t e s d 'a lumine des 
la tér i tes . Le plus r e m a r q u a b l e des gîtes de bauxi tes p rovenan t de 
la tér i te est celui de la Crique Boulanger à la Guyane où l 'on 
rencon t re u n e la tér i te renfe rmant 64 % d 'a lumine et complè tement 
dépourvue de silice, la tér i te qui est p a r cela m ê m e u n excel lent 
m ine ra i d ' a luminium. 

Ces théor ies su r la genèse des baux i tes actuel les s 'appl iquent 
ce r ta inement à la genèse des bauxi tes anciennes exploi tées en 
Eu rope et en A m é r i q u e ; les baux i t e s de Provence , no t ammen t , 
p résen ten t des var ia t ions d 'aspect et de composi t ion tel les qu 'on 

1. Cette a b o n d a n c e a é té m i s e e n é v i d e n c e p o u r l e s t erres e t l e s r o c h e s 
de M a d a g a s c a r p a r l e s a n a l y s e s d e M. T h . S c h l c e s i n g et p a r ce l l e s d e 
M. G e o r g e s L e m o i n e . 



ne saurai t les considérer comme des p rodui t s r emaniés su r p lace 
(quelles que soient les hypo thèses formulées à ce sujet, act ions 
hydro thermales , réact ion du chlorure d ' a lumin ium sur les cal
caires, etc.) ; il est logique d ' admet t re que ces bauxi tes p rov ien
nent du lavage et du t r anspor t de la tér i te formée au dé t r iment de 
roches fe ldspathiques dont la décomposi t ion s'est effectuée lo r s 
d'une emers ion cont inenta le de ces roches et dans des condi t ions 
d 'humidi té et de t empéra tu re analogues à celles des rég ions t rop i 
cales actuel les . 

Les bauxi tes de 1'Arkansas sont en re la t ion d i rec te avec les 
roches erupt ives et sont tan tô t de vér i tab les la tér i tes au contact 
des syeni tes , tantôt, les p rodu i t s de t r a n s p o r t —• in te rca lés dans 
des sédiments ter t ia i res — des la tér i tes p récédentes . 

Les gîtes superficiels de minera i s de fer des rég ions t ropicales 
sont également en re la t ion avec la décomposi t ion la tér i t ique. Ils 
sont en effet le r é s idu de la tér i tes complè tement lavées de l eu r 
alumine. La composit ion de ces minera i s de fer va r i e depuis la 
limonite ju squ ' à l 'hémat i te , l eur extens ion est considérable en 
Afrique t rop ica le , en Guyane , à Madagascar et dans l ' Inde ; la 
puissance de leur g i sement a t te in t de 5o cent imètres à • 2 mè t r e s ; 
leur richesse en fer méta l est pour les gîtes africains étudiés p a r 
M. J ean Ghautard , comprise en t re 52 ° / 0 et 58 % . 

Il est fort poss ib le qu 'on puisse cons idérer dès ma in t enan t 
comme exploi tables et sû remen t comme ré se rve p o u r l ' aveni r 
certains gisements de la côte d 'Afrique occidentale s i tuée au 
voisinage des g r a n d s cent res de t rans i t mar i t ime . 

Enfin, la la tér isat ion exerce son act ion dans la genèse de 
certains gî tes aur i fères p rovenan t , soit de l ' en t ra înement dans des 
filons quar tzeux de rempl i s sage — filons per descensum —, soit 
de l ' en t ra înement mécan ique et ch imique à la base des masses 
latérisées de l 'or con tenu dans cer ta ines roches fe ldspathiques , 
comme élément p r o p r e ou comme associé à des py r i t e s . 

Nous comptons poursu iv re ces é tudes sur des roches de Mada
gascar, de la Guyane , etc . ; ma is , dès à p ré sen t , on peut dire que 
la décomposit ion la té r i t ique est b i en un phénomène de décompo
sition, t rès spécial , ca rac té r i s t ique des pays t rop icaux . 

Au point de v u e pa léogéograph ique , il nous semble qu ' i l y a 
quelque in térê t à m e t t r e en évidence le carac tère t rop ica l d 'une 
telle décomposi t ion. La présence de produi t s , comme la bauxi te , 
analogues à la la tér i te , peut fournir , p o u r l 'étude du cl imat des 
temps géologiques, une uti le indica t ion . 

Au point de vue chimique , la la té r i sa t ion se r é sume , en dehors 
du dépar t d 'un cer ta in n o m b r e d 'é léments , en u n p h é n o m è n e 



d 'oxydat ion et d 'hydra ta t ion . Ce fait serai t t r ès compat ible avec 
u n processus biologique, qui expl iquera i t b i en aussi la r ap id i t é et 
l ' i r régular i té de cette décomposi t ion ; ma lheu reusemen t nos 
recherches expér imenta les pour le metbre en évidence sont encore 
infructueuses . 

S U R T R O I S N I V E A U X A B R Y O Z O A I R E S 

D A N S L A R É G I O N D E L A S E R R E ( J U R A ) 

( B A J O C I E N I N K E R I E U R , B A T H O N I E N I N F É R I E U R ET S U P É R I E U R ) 

PAR l 'abbé Bourgeat . 

I l existe dans la région de la Se r re t ro i s n iveaux à Bryozoaires , 
qui p résen ten t en t re eux une assez g r ande ressemblance pé t rogra 
phique pour pouvo i r être confondus. Tous les t ro i s appa r t i ennen t 
aux formations infér ieures du Ju ras s ique p r o p r e m e n t dit. Ils sont 
consti tués pa r des marnes p lus ou moins colorées pa r l 'oxyde de 
fer et plus ou moins grumeleuses . 

i° Le p remie r est du Bajocien tout à fait infér ieur . O n peut 
l 'observer facilement en deux po in t s : su r la rou te d 'Amange à 
Moissey, au r eve r s or ienta l de la S e r r e et sur le chemin de 
Moissey à Montmirey-la-Vil le su r le r eve r s occidental , au p ied du 
mont Guér in . 

Su r la rou te d 'Amange à Moissey les m a r n e s ont été r endues 
visibles p a r des car r iè res ouver tes à que lques dizaines de mè t r e s 
avan t d 'en t re r dans le massif cr is tal l in, dans le bu t d 'exploi ter le 
calcaire à E n t r o q u e s qui p résen te là u n beau déve loppement . Ces 
carr ières descendent j u s q u ' a u x assises gréseuses du Lias supér ieur 
et l 'on y observe la série su ivante en parfai te concordance de 
stratification en pa r t an t des assises in fé r ieures . 

i° Grès supraliasiques, bleuâtres visible sur i mètre. 
2" Minerai de fer oolitique mal agrégé . . . de om. 3o à o m. 4o. 
3* Marnes jaunâtres à Bryozoaires, à Pecten 

pumilus et à Huîtres plissées de i à i m. 20. 
4° Calcaires à Entroques bien visibles sur une 

épaisseur de 20 à 25 m. 
Au-dessus viennent des calcaires dolomitiques, puis les marnes du 

Bathonien inférieur avec Pholadomya Murchisonee, etc. 

A u pied d u mont Guér in , sur le chemin de Moissey à Montmi rey , 
les ma rnes à Bryozoai res bajociennes sont bien observables à 



gauche du chemin, avan t d 'a t te indre les v ignobles qu i sont p lantés 
sur le Lias . Elles sont j aunes , p lus consis tantes et plus calcaires 
que celles des env i rons d 'Amange . Leur superposi t ion au Lias 
n'offre pas de doute . On y r encon t re encore le Pecten purnilus 
avec u n n o m b r e t rès g r a n d de Bryozoai res r a m e u x . Leur épaisseur 
est voisine de deux mètres , mais elles sont par tagées comme en 
deux n iveaux pa r u n banc p lus calcaire et p lus s tér i le . 

C'est ce p remie r n iveau d u Bajocien que Marcel B e r t r a n d a 
signalé en t re Quingey et Sa in t -Wi t t dans la légende de la Feuille 
Besançon. 

a 0 Le second n iveau se r encon t re à la base du Bathonien . C'est 
celui que M. J o u r d y a signalé en 1870 dans son t r ava i l sur le J u r a 
d o l o i s 1 . Seu lement l ' auteur le suppose calcaire, a lors qu ' i l est 
presque toujours m a r n e u x . Il est b i en développé a u x ca r r i è res de 
Sampans , où les marnes a t te ignent une épaisseur de p lus de dix 
mètres et sont coupées de que lques l i t s de calcaire ; ma i s là les 
Bryozoaires sont re la t ivement moins abondan t s que les Ostrea 
acuminata, les Pholadomya Murchisonse et les Terebratula 
ovalis. L 'endroi t où il se mon t re le mieux est le r eve r s d u mont 
Guérin du côté de Frasne- les-Meul ières . Il y a là , tou t p r è s de 
l 'arrêt du n o u v e a u t r a m w a y , d'assez g randes car r iè res qui coupent 
ces marnes , lesquel les sont t rès g rumeleuses , et en ou t re parse
mées de chail lès. El les ont u n e épa i sseur de 4 à 5 mè t res et con
t iennent encore beaucoup de Pholadomya Vezelayi et Murchi
sonse,. Mais les Bryozoaires y sont p r e s q u e aussi n o m b r e u x que de 
l 'autre côté, dans le Bajocien. Ce n iveau toutefois ne p a r a î t pas 
devoir se main ten i r b ien r iche sur le r e v e r s or iental de l a Ser re . 
Ainsi sur la rou te d 'Amange à Moissey, les Bryozoaires sont 
beaucoup plus c la i rsemés. Ils dev iennent assez r a r e s au-dessus de 
Malange, où en r e t o u r dominen t de pet i ts Ours ins régu l ie r s , et 
plus rares encore du côté de Serre où les ma rnes p e r d e n t leur 
couleur j aune pour deven i r b lanches . On les r e t rouve cependant 
assez nombreux associés aux Terebratula Philippsii d ans une 
carrière ouver te au N o r d d ' O r c h a m p à la bifurcation des chemins 
d 'Auxange et de Gend rey . 

3° Le t rois ième n iveau ne m'est connu qu 'en un seul point : au 
levant de Landon , aux p remiè res car r iè res que l 'on aperçoi t su r 
sa droite lorsqu 'on va du cimetière de Dôle au mont Roland, su r le 
flanc oriental du m o n t des Bruyères . Ces car r iè res se t r ouven t t rès 
voisines d 'un escarpement au p ied duquel on a bât i u n e petite mai-

1 . B. S. G. F., ( 2 ) , XXVIII, p . 2 4 2 . 



sonne t te . La série des couches y est la su ivante en al lant des assises 
les plus basses aux p lus élevées et en marchan t de l 'Oues t à l 'Est, 
c 'est-à-dire en descendan t la pen te du mont vers la maisonnet te . 

i° Calcaire ooiithique à pâte serrée avec Polypiers 
et Nérinées engagés dans la pâte. 

2* Marnes jaunâtres grumeleuses coupées de bancs 
calcaires avec Terebratula digona, Hotectypus 
depressas, chaules et nombreux Bryozoaires . . 3 à 4 m. 

3' Conglomérat à grains bien arrondis, blanc rosé 
vers la base, bleuâtre vers le sommet. . . . de 3 m. 5 o à 4 m . 

4' Oxfordien inférieur marneux avec inclusions de 
cristaux de gypse. 

Cette série para î t assez concordante . J e n 'y ai pu t rouver , en t r e 
le congloméra t et l 'Oxfordien infér ieur , la faille qu 'y a signalée 
M. J o u r d y dans la coupe qu' i l en a donnée '. J ' ava is c ru autrefois , 
comme M. J o u r d y , à cause des chaules , que le n iveau à Bryozoaires 
en ques t ion était du Bathonien infér ieur ; ma i s la présence de la 
Terebratula digona de VHolectypus depressus oblige à le faire 
m o n t e r au moins dans le Ba thon ien supér ieur . 

O n sait que , jusqu ' à ce jour , on n 'a pas t r o u v é Y Ammonites 
macrocepkalus dans le J u r a dolois. Est-ce que le congloméra t 
qui su rmonte d i rec tement les m a r n e s à Bryozoaires n e serai t pas 
de ce n iveau ? D a n s ce cas, il faudrai t adme t t r e à la Se r re une 
emersion, tou t au moins part iel le , au débu t du Kel lovien. 

i . B S.G.F , (2), XXVIII, p . 296. 



L ' A Q U I T A N I E N D A N S L E V A U C L U S E , L E G A R D 

E T L E S B 0 U C H E S - D U - R H Ô N E 

OBSERVATIONS AU SUJET DE LA NOTE DE M. G. -F . DOLLFUS 
« SUR LA POSITION STRATIGRAPHIQUE DE L'HÉLIX RAMONDI 

DANS LE BASSIN DE PARIS )) 

PAIS L. Jo leaud 

M. Dollfus au cours de ses de rn iè res recherches su r l 'âge des 
dépôts ter t ia i res de la Beauce, a été condui t à classer à la base du 
S tampien supér ieur , les calcaires à Helix Ramondi d u bass in de 
Par is . M. D e p é r e t 2 , à la sui te de cette communica t ion , a ind iqué 
que la forme de XHelix Ramondi r encont rée dans le calcaire 
d 'Etampes , était une muta t ion de pet i te tail le, analogue à celle des 
calcaires de Cordes . 

Dans le Sud de la D r ô m e , le Gard et le Vaucluse , les calcaires 
à Helix Ramondi, a t t r ibués ju squ ' à présent à l 'Aqui tan ien , 
renferment p resque exclus ivement des moulages de peti te ta i l le , 
ainsi que l 'ont fait obse rver M. D e p é r e t s p o u r les calcaires de la 
Garde Adhénia r , M. Roman 4 pour les calcaires des env i rons de 
Sommières , etc. Dans une no te r é c e n t e 5 , nous avons jus tement 
proposé de r a t t ache r au S tampien supér ieur , les formations de la 
vallée du Rhône où dominen t des moulages de pet i te taille de 
Y Helix Ramondi. Ces format ions sont d 'ail leurs in t imement l iées, 
comme l 'avait déjà r e m a r q u é F o n t a n n e s \ en décr ivant les calcaires 
de Saumanes , p rès de l ' I s le-sur-Sorgue, aux calcaires à Mela-
noides Lauree et aux sables subordonnés à ces calcaires . Ces 
dernières assises v iennent de nous fourn i r des res tes de Ver t éb rés , 
dont nous devons la dé te rmina t ion à MM. Depére t et R o m a n : ce 
sont YAcerotherium Filholi et le Cadurcotherium Gaylaxi, deux 
Mammifères signalés tou t d ' abord dans les phosphor i t e s du Que rcy 
et re t rouvés depuis dans d ivers gisements s t ampiens . 

1. B. S. G. F., (4), V I I , 1907, p. 456-459. 

2 . Id., p . 409. 

3 . OR. de l a R é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e à B o l l è n e . B. S, G. F., (3), X X I I , 1894. 

4. La g é o l o g i e d e s e n v i r o n s de N î m e s B. S. H. N. de Nîmes, XX11I, 1906, 

p . 36. 
5. Sur la p r é s e n c e d u T r i a s d a n s l e s m o n t a g n e s de G i g o n d a s ( V a u c l u s e ) 

et sur l e s p h é n o m è n e s d e charr iage q u i s ' o b s e r v e n t d a n s ce mass i f . CR. 

Ac. Sc., 9 d é c e m b r e 1907. 

6. Le g r o u p e d ' A i x d a n s le D a u p h i n é , la P r o v e n c e et le B a s L a n g u e d o c . 
Ann. Soc. ag., Lyon, 5, v u , i885 . 



D'au t r e par t , nous avons dans une note an tér ieure 1 , fait connaî t re 
l 'existence, en dessous du Burdiga l ien de Vacqueyres (Vaucluse), 
et en concordance avec lui, d 'une sér ie mar ine que nous avons 
rappor tée à l 'Aqui tan ien : cette sér ie comprend, à la base , u n 
congloméra t plus ou moins bréchoïde , à é léments parfois t r ès 
vo lumineux (20 m. d 'épaisseur) , à la pa r t i e supér ieure , des m a r n e s 
calcaires bleues (60 m. d 'épaisseur) . D a n s une tou rnée faite, à la 
fin de l 'année dern ière , avec M. Roman , nous avons constaté la 
présence , au Nord de Beaumes-de-Venise, non loin de "Vacqueyres, 
à la base d u Burd iga l ien transgressif , d 'un congloméra t à Pecten 
Davidi, dont les caractères l i thologiques étaient bien différents de 
ceux de l 'assise de base de l 'Aqui tan ien de la rég ion . U n peu à 
l 'Oues t du point où affleure le congloméra t à Pecten Davidi, nous 
avons v u la molasse burd iga l ienne r epose r su r des m a r n e s 
sableuses bleues, qui const i tuent u n t e r m e de passage en t re 
l 'Aqui tanien et le Burdiga l ien . 

Depuis nous avons examiné les poudingues de St-Pierre-du-
T e r m e et des Bouisses , au S .O. d 'Avignon, lesquels avaient été 
r econnus par F o n t a n n e s ä , comme bien dis t incts des conglomérats 
burdiga l iens et helvét iens , et cons idérés , pa r compara ison avec les 
poudingues d'Euzet, comme éocènes moyens 3 . Ces poud ingues ont, 
en effet, une const i tut ion pé t rograph ique qui les sépare absolument 
des assises miocènes de la région. Ils offrent, p a r cont re , les plus 
g randes analogies avec les couches mar ine s infér ieures de 
Vacqueyras don t ils confirment l ' a t t r ibut ion à l 'Aqui tanien . A 
St-Pier re-du-Terme, p a r exemple , on voi t ces poudingues repose r 
su r les calcaires à Helix Ramondi et suppor t e r des conglomérats 
d 'un tou t au t re aspect , lesquels r en fe rment le Pecten Davidi4. 

L'ensemble des obse rva t ions que nous venons de r a p p o r t e r 
montre que dans le Vaucluse , le Gard et les Bouches-du-Rhône, 
l 'Aqui tanien , par ses re la t ions s t ra t ig raphiques , se ra t tache 
ne t t emen t à la sér ie miocène. 

1. D é c o u v e r t e d e l ' A q u i t a n i e n m a r i n d a n s la par t i e m o y e n n e de l a va l l ée 
d u R h ô n e . CR. Ac. Sc., 11 février 1907. 

a. Carte géol. à 1/80000. Feui l l e d ' A v i g n o n , 1888. 

3. L'origine m a r i n e d e s p o u d i n g u e s d e S t -P ierre -du-Terme e t d e s B ö u i s s e s 
e s t c e p e n d a n t i n c o n t e s t a b l e , u n cer ta in n o m b r e des c a i l l o u x r o u l é s qu' i l s 
r e n f e r m e n t p r é s e n t a n t des p e r f o r a t i o n s d u e s à d e s M o l l u s q u e s l i t h o p h a g e s . 

4 . D a n s les c o u p e s d o n n é e s d a n s n o t r e « Descr ip t ion d e s t e r r a i n s n é o g è n e s 
de la p l a i n e d u C o m t a t et de s e s a b o r d s », p. 20, 2 4 (Mémoires de l'Académie 
de Vaucluse, 2, V , 1905. p. 4 9 . 53) ces p o u d i n g u e s s o n t e n par t i e c o n f o n d u s 
a v e c l e s c o n g l o m é r a t s b u r d i g a l i e n s , la r é d a c t i o n de ce m é m o i r e é t a n t 
antér i eure a u x o b s e r v a t i o n s q u i rious a m e n è r e n t à p e n s e r q u e d e s d é p ô t s 
a q u i t a n i e n s m a r i n s p o u v a i e n t e x i s t e r d a n s la v a l l é e d u R h ô n e . 



Séance du I H Février 1908 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLÉ 
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Le p rés iden t p roc lame m e m b r e de la Société : 
M. François Favre, docteur ès sciences, à Genève, présenté par 

MM. Haug et Blayac. 

S U R L ' E X I S T E N C E D ' U N P E T I T M A S S I F G R A N I T I Q U E 

D A N S L E V A L L O N D E V A U D A I N E , A U SUD D U P I C D E B E L L E D O N N E 

E T T O U T A U P R È S D E L A R O U T E D E G R E N O B L E A U BoURG-D'OlSANS 

PAR P i e r re Te rmie r 

Ce val lon, qui descend des hau teur s de la Pet i te-Vaudaine et de 
Jasse-Bralar t , passa i t jusqu ' ic i pour être c reusé dans les gneiss 
basiques ( amphibo l i t es et pyroxéni tes , avec gabbros et serpent ines) . 
Il est ouver t en réa l i té dans une étroite b a n d e de gneiss acides 
(cornéennes gr ises , lep tyni tes b lanches , micaschis tes , parfois gra
phi t iques, chlor i toschis tes) , dominée à l 'Est et à l 'Ouest p a r des 
escarpements de gneiss basiques. Cette bande acide s 'épanoui t 
plus au Nord dans la Grande -Vauda ine , Mirbel , la Tète des Lau-
zières, la Grande-Lance et la hau te val lée du D o m é n o n ; et on la 
suit jusqu'à , la Croix de Bel ledonne, où elle est formée de gneiss 
glanduleux de couleur c la i re . 

Le massif grani t ique est compris dans la bande acide en ques
tion. I l est coupé par la g r ande rou te en t re le village de Livet et 
le cône de déjection du to r ren t de Vaudaine , et, q u a n d on mon te 
de là aux cabanes forest ières s i tuées à 2 000 mè t r e s d 'a l t i tude, on 
marche p resque cons t amment su r le g ran i t e . 

La roche est t rès claire, quelquefois tou t à fait b lanche , le 
plus souvent ap l i t ique , t rès f réquemment écrasée et semblable 
alors aux cornéennes de la b o r d u r e . Elle renfe rme u n peu de 
chlorite, p r o v e n a n t d 'une ancienne biot i te . C'est u n granite 
alcalin. Les échanti l lons les p lus frais r e ssemblen t beaucoup aux 
variétés apl i t iques d u granite du Pelvoux. 

Il y a donc, dans le massif Champrousse-Bel ledonne , deux 
sortes de gneiss , les uns bas iques , les au t res acides. Et de m ê m e 
qu'aux p remie r s sont associés de nombreux amas de gabbros , les 
seconds cont iennent un amas d 'un gran i te alcalin r iche en s i l ice. 
La cor respondance chimique en t r e le Cris ta l lophyl l ien et les 
roches mass ives qu' i l renferme est ici t r ès évidente , et je revien
drai p rocha inement su r ce fait qui a une très g r ande impor tance 
pour la Géologie générale . 



C O N T R I B U T I O N A L ' É T U D E D E S R O C H E S A L C A L I N E S 

D U C E N T R E A F R I C A I N 

PAR L. Genti l ET F r e y d e n b e r g 

M. Genti l fait au n o m du capitaine F r e y d e n b e r g et au sien une 
communicat ion su r des roches p r o v e n a n t de l 'O . et du S.E. d u 
lac Tchad. 

Les p remie r s ma té r i aux recueil l is dans ces régions et é tudiés 
p a r l 'un de nous 1 ont été rappor tés p a r M. F . F o u r e a u , l ' i l lustre 
chef de la Mission sahar ienne . Depuis , les documents r appo r t é s 
p a r d 'au t res m i s s i o n s 2 ont pe rmis de se faire une idée de l 'exten
sion de la p rov ince pé t rog raph ique du Centre afr icain. 

La rég ion du Tchad qui comprend le Manga, le Kanem, le 
Baguirmi , le Sokoro et le Bornou offre de vastes é tendues d 'al lu-
v ions qua te rna i res , souvent recouver tes de sables éoliens et lais
sant appara î t re quelquefois des affleurements de grès cré tacés ou 
ter t ia i res . De loin en loin po in ten t des pi tons de roches d u soubas
sement cristal l in. 

Nous d is t inguerons le Sokoro et la rég ion de Z inde r . 
1° Le Sokoro montre des pitons rocheux plus fréquents, parmi les

quels ceux de Melfi, pouvant atteindre 200 m. au-dessus de la plaine. Et 
ces pointements sont surtout formés de syénite à amphiboles sodiques. 

La syénite de Melfi montre de grands cristaux d'amphibole et de felds-
paths ; on y distingue, au microscope, de l'apatite et du zircon, et des 
amphiboles sodiques du groupe des hornblendes alcalines analogues à 
celles décrites par M. A. Lacroix dans son très important mémoire sur 
la province pétrographique d'Ampasindava, à Madagascar 3 . Ces horn
blendes, pléochroïques en vert-bleuâtre, offrent un allongement positif, 
des extinctions pouvant atteindre 20° et présentent, fréquemment, 
de petites taches bleues montrant un passage à la riebeckite. Les 
feldspaths, qui forment la plus grande masse de la roche sont 
représentés par l'orthose, le microcline et l'anorthose faculés d'albite. 

La syénite de Melfi passe à des granites à amphiboles sodiques. 
La région de Zinder comprend, entre Dan Béda et Gouré, sur un 

1. L. G E N T I L . CR. Ac. Sc., 8 août 1904. — L. G E N T I L . A.F.A.S. Grenoble, 1904. 

— F . F O U R E A U et L. G E N T I L . CR. Ac. Sc., 2 j a n v i e r igo5. — I D . CR. Ac. Sc., 

i " m a i 1905. — L . G E N T I L . D o c u m e n t s sc ient i f iques de la m i s s i o n s a h a r i e n n e , 
p . 697 e t s u i v . Par i s , M a s s o n , Ed i t . , 1900. 

2. M i s s i o n D e s t e n a v e ( G E N T I L ) ; M i s s i o n L e n f a n t ( H U B E R T ) ; M i s s i o n Mol l 
( A . L A C R O I X ) ; M i s s i o n C h u d e a u . 

3 . Now. Arch, du Muséum, 1902, (4), I V . 



espace de i3o kilom., des granites à amphiboles sodiques ou à riebeckite, 
des microgranites, des rhyolites et des trachytes alcalins. 

Le granite de Dan Béda représente la syénite de Melfi riche en 
quartz libre, il passe, par la prédominance de la riebeckite au granite 
de Zinder étudié par l'un de nous. Ces granites sont accompagnés de 
granites à feldspaths alcalins avec biotiles. 

A Gabana (3o km. à l'O. de Gouré) se trouvent des coulées d'une 
rhyolite analogue à celle de Hadjar el Khemis recueillie par M. Lacoin 
et décrite par l'un de nous. 

Les explorations récentes, qui l'ont l'objet de cette note, montrent 
qu'il y a une relation géologique étroite, entre les granites, les micro
granites, les rhyolites et les trachytes alcalins. 

Nous avons essayé de comparer , au point de vue magmat ique , 
le grani te à r iebecki te de Zinder avec le mic rogran i te de Z inder , 
la rhyoli te de Hadjar el Khemis e t la syéni te d é Melfi. 

Les analyses nous ont m o n t r é l ' ex t rême pa ren t é des t ro i s pre
mières roches . Ce sont des roches t rès r iches en alcalis avec p r é 
dominance de la potasse su r la soude . Le calcul des p a r a m è t r e s 
américains mon t re que tou tes t ro i s appa r t i ennen t aux mêmes 
classe, o rd r e , r a n g et s u b r a n g : ce sont des liparoses. Mais les 
paramèt res de M. Michel Lévy, tou t en faisant r e s so r t i r les 
caractér is t iques chimiques communes à ces t rois roches , me t t en t 
en évidence de légères différences, comme l 'acidité un peu p lus 
grande du micrograni te , qui se t rouve à la l imite du magma-
fumerolle a lca l inograni t ique et mégapotass ique , et tombe clans le 
groupe granito-diori t ique mégapotass ique . Quan t au magma-scorie 
il est ferrique et microcalcique dans le cas du micrograni te et de 
la rhyol i te , fer romagnésien et microcalcique dans le cas du gra
nite. Le caractère ferromagnésien du gran i te t ien t à l 'association 
de la r iebecki te et de ho rnb lendes sodiques . 

Mais ces différences qui se ra ien t sans doute mieux accentuées 
si, au l ieu d 'une seule analyse nous avions à n o t r e d i spos i t ion les 
moyennes de plus ieurs analyses (ce que n é p e r m e t pas la r a re t é 
des échanti l lons) , sont légères et l 'analyse ch imique du grani te à 
r iebecki te de Zinder , d u microgran i te à amphibo les sodiques de 
Gouré et de la rhyol i the alcal ine de Hadjar el Khemis m o n t r e que 
ces roches r ep ré sen ten t ind i scu tab lement les formes de profon
deur , de demi-profondeur et d ' épanchement d 'un seul et même 
magma alcalin. 

L'étude chimique de la syéni te à amphibo les sodiques de Melfi 
montre que la roche appar t i en t à u n m a g m a différent mais ayan t 
une g rande pa ren té avec le p r emie r . Ici , la r ichesse en chaux est 
notable et il convient de l ' a t t r ibuer à la présence des amphibo les 



sodiques différentes d e l à r iebecki te . Quan t à la r ichesse en alcalis 
elle est encore plus g rande que dans les au t r e s roches . Les para
mètres amér ica ins , en effet, en font une ilménose et les pa r amè t r e s 
de M. Michel-Lévy, lui a t t r ibuent une fumerolle alcal ino-syénit iqne, 
mégapotass ique , une scorie fer romagnésienne, mésocalcique. Mais 
on est frappé de la dépendance d i rec te de ce magma avec le m a g m a 
alcalin g ran i t ique des roches de la région de Zinder . 

S U R L ' I N T E R P R É T A T I O N T E C T O N I Q U E 

D E S 

C O N T A C T S A N O R M A U X D U D J E B E L O U E N Z A ( A L G É R I E ) 

E T D E Q U E L Q U E S P H E N O M E N E S S I M I L A I R E S O B S E R V É S E N T U N I S I E 

P A R G. Gourguechon 

D u r a n t les c inq années que j ' a i passées , de 1903 à 1908, à la tête 
d u Service des Mines de Tunisie , j ' a i eu t rès f r équemment à 
m'occuper des relat ions de posi t ion d u Tr ias avec les au t res for
ma t ions séd imenta i res du sous-sol de la Régence . Cette é tude s'est 
imposée d 'une man iè re sys témat ique , comme conséquence de la 
localisation cons tante des gîtes métall ifères dans le vois inage 
imméd ia t ou dans la masse même des sédiments t r i as iques . El le 
m ' a condui t à rechercher si, conformément à l 'opinion expr imée 
pa r M. P i e r r e T e r m i e r 1 , la Tunisie doit v r a i m e n t ê tre considérée 
comme u n pays de nappes char r iées . 

L a conclusion de mes recherches est qu ' en l 'état actuel des con
naissances , la tec tonique tun i s ienne ne révè le aucune anomal i e 
d 'où l'on puisse t i r e r u n a rgumen t décisif et i r réfutable en faveur 
de l 'existence d 'un char r iage , et que la concept ion d 'un pays de 
nappes , tou t en d e m e u r a n t pe rmise , se heur te à des difficultés 
d 'applicat ion n o n résolues ju squ ' à ce jou r . 

Le seul fait précis qui ai t été p rodu i t à l 'appui de cette concep
t ion est la p résence , d û m e n t constatée p a r M. T e r m i e r 2 d ans le 
djebel Ouenza- (Algérie) , d 'un a n n e a u de t e r r a in s t r ias iques entou-

1. L. D E L A Ü N A Y . L e s r i c h e s s e s m i n é r a l e s de l 'Afr ique, p . 34 i . 
2 . P . T E R M I E R . Sur l e s p h é n o m è n e s d e r e c o u v r e m e n t d u d j e b e l Ouenza 

(Cons tant ine ) e t sur l ' ex i s t ence de n a p p e s charr i ée s e n T u n i s i e . CR. Ac. Sc., 
9 ju i l l e t 1906. 



rant et s emblan t r ecouvr i r u n e voûte ant ic l inale de calcaires 
ap t iens . 

Les deux schémas des figures i et a mon t r en t que pour in te r 
pré ter ce fait, il n 'y a aucune nécessité de recour i r à l 'hypothèse 
d 'un char r iage . O n peu t tou t aussi b ien l 'expl iquer comme le 
résul ta t d 'une compress ion pé r iphé r ique ayan t amené le déver
sement sur la voûte des pl is externes du massif, l ' écrasement dans 
ces mêmes plis du Cénomanien en t re Ap t i en et Tr i a s , èt retire
ment du Tr ias en profondeur . 

Fig . i . — S C H É M A D I 
RECTEUR D U PLISSE
MENT D E L ' O U E N Z A 
P A R COMPRESSION PÉ-
R I P H É B I Q U B . 

F i g . 2 . — R É A L I S A T I O N 

D U PLISSEMENT. 

A , d ô m e de ca lca ires 
a p t i e n s ; A 4 , A p t i e n 
ét iré e n p r o f o n d e u r ; 
c. m a r n e s c é n o m a -

u i e n n e s ; tr, m a r n e s , g y p s e s e t c a r g n e u l e s t r i a s i q u e s ; trl, T r i a s re fou lé d u 
N E . v e r s le S . O . , dans la c u v e t t e s y n c l i n a l e d u d ô m e . 

D'autre par t , les observa t ions réun ies ju squ ' à ce j o u r t enden t à 
faire cons idérer l 'apparei l t ec tonique du djebel Ouenza comme 
une manifestat ion isolée et sans équivalent connu en Tunis ie . 

D 'une maniè re généra le , les exemples d 'accolement d i rec t du 
Trias aux dômes ou coûtes crétacés ou t e r t i a i r e s semblen t fort 
rares dans ce de rn i e r pays . J e n e connais p o u r m a pa r t que deux 
cas de ce genre , observés tous deux d a n s la région de Ka i rouan et 
se r appor t an t respec t ivement aux calcaires apt iens d u djebel 
Trozza et aux grès miocènes du djebel el Abeid . L 'un et l ' aut re se 
manifestent exc lus ivement aux pointes t e rmina les des massifs , 
dans la zone d 'ennoyage des axes ant ic l inaux, sans déborde r su r 
les flancs mêmes des voûtes . Ils co r responden t a s su rément à des 
relat ions de posi t ion anormales , pu isqu ' i l s compor ten t à la fois u n 



redressement énerg ique des assises c i rcumvois ines et des con
cent ra t ions de gîtes métal l i fères ; mais aucune par t icular i té tecto
n ique n ' ind ique qu ' i l s 'agit de lames de Tr ias accolées ex té r i eure 
m e n t aux voûtes , plutôt que de s imples réappar i t ions du subs t r a tum 
t r ias ique en place, à la faveur de r ides , d 'é t i rements ou de déchi
ru r e s déterminées dans le man teau te r t ia i re ou crétacé p a r des 
phénomènes de compress ion or ien tés pa ra l l è lement aux axes des 
p l i ssements . 

L ' appare i l tec tonique du djebel Ouenza se présente donc , en 
définitive, comme u n appare i l pu remen t local, par t icul ier à ce 
massif, et suscept ible d 'être réal isé par de s imples compress ions 
pé r iphé r iques , i ndépendan tes de la concept ion du cha r r i age . Cette 
consta ta t ion suffit à r e n d r e inopé ran te la démons t ra t ion , fournie 
p a r ce même appare i l , de l 'existence d 'un pays de n a p p e s en 
Tunis ie . 

A défaut de la p reuve directe et capitale du char r iage , qu i sem
bla i t devoir r ésu l te r des contacts a n o r m a u x découver ts au djebel 
Ouenza, les au t res faits cités en faveur de cette m ê m e t h è s e 1 n 'ont 
r i en de décisif. 

Si le Tr ias est le plus souvent en re la t ion d i rec te avec le Séno-
n ien ou avec l 'Éocène, il n ' en faut pas nécessa i rement conclure avec 
M, Termie r que le Tr ias n 'est le subs t ra tum que du Crétacé supé
r i eu r et de l 'Éocène, et qu' i l su rmonte à la façon d 'un dépôt t rans-
gressif l 'Éocrétacé et le Cénomanien . Tout au cont ra i re , le T r i a s 
est su rmonté p a r le Cénomanien marneux à Ostrea Syphax dans 
le djebel Zbissa (à i5 k i lomèt res au Sud de l 'exploi ta t ion algé
r i enne des phospha tes du Kouif); p a r le Cénomanium m a r n o -
calcaire à Acanthoceras Mantelli d ans le djebel Belouache 
(g isements d 'hémat i te d e N e b e u r , à 12 k i lomèt res au Nord d u Kef); 
p a r le Vraconnien à Baculites baculoïdes d ans la région n o r d 
et nord-oues t du Kef (Sif el Anz et Koudia t er Resfa su r les 
r ives de l 'oued Mellègue); p a r les ma rnes a lb iennes à Mortoni-
ceras inflatum dans le djebel H a d i d a (au vois inage de Nebeur ) et 
dans le p a y s de p la ine compr is en t re le djebel Slata et l 'oued 
Sa r r a th (à 3o k i lomètres env i ron à l 'Est du djebel Ouenza) ; p a r 
l 'Apt ien dans l e ,d jebe l bou J a b e r et le djebel Chambi (Tunis ie 
centra le) ; p a r un te rme encore indé te rminé de la sér ie infracrétacée 
dans le djebel Hadifa (gisement de sel gemme de la chaîne n o r d 
des chot ts) ; et, d 'une man iè r e moins net te , p a r le Bar rèmien ou 
tou t au moins p a r l 'Apt ien dans le djebel b o u Kornine, p rès de 

1 . P . T E R M I E R , loc. cit. 



Tunis . I l appara î t enfin en dessous des formations ju rass iques du 
Djebilet et Kohol (au Sud-Oues t du djebel Zaghouan) et de la 
région de Foum-Ta tahou ine (Extrême-Sud tun is ien) . 

D ' au t r e pa r t , les é t i rements et les lacunes que l 'on observe 
d 'ordinaire dans le vois inage des affleurements de Tr ias peuven t 
s 'expliquer sans faire appel aux nappes de charr iage , comme de 
simples conséquences de la format ion et du déve r semen t des plis. 
Ils peuvent dépendre aussi de causes plus généra les , telles que la 
variabil i té p r emiè re de la sédimenta t ion , qui a dû être part icul ière
ment m a r q u é e dans un pays où l 'on constate successivement la 
trace d ' immenses bass ins d 'évapora t ion (gypses et sels gemmes du 
Trias), de colonies de Rudis tes (calcaires ap t iens à Horiopleura 
Lamberti et Polyconites Verneuili), de vases éminemment l i t to
rales (marnes à Os t racées du Cénomanien , calcaires marneux et 
marnes à r iche faune d 'Ammoni tes du Turon ien et du Sénonién) , 
d ' innombrables l agunes où se sont déposés les phospha tes dan iens 
et éocènes, enfin de puissantes séries de grès t e r t i a i res p récédan t 
l 'émersion définitive d u sol tunisien. 

L 'appar i t ion du Tr ias en dehors des l ignes directr ices des sou
lèvements ne consti tue pas davan tage u n fait inconci l iable avec la 
notion des t e r r a ins en p lace . La tec ton ique tun i s ienne n 'es t pas 
exclusivement rég ie p a r la loi des pl issements para l lè les ; elle est 
également sous la dépendance de pl issements t r ansve r se s , dont les 
surrections ne coïncident p a s nécessa i rement avec celles des r ides 
longitudinales. E n out re , ces de rn iè res r ides ne sont pas toujours 
simples ni rect i l ignes ; l eurs ramifications ou sinuosi tés sont même 
assez marquan t e s pour pouvoir ê t re a t t r ibuées à des p h é n o m è n e s 
de compression n o r m a u x ou paral lè les aux lignes directr ices , et 
peut-être même à des bu to i r s locaux au jourd 'hu i enfouis en p r o 
fondeur. O n conçoit que toutes ces pe r tu rba t ions , quelle que soit 
d'ailleurs l ' in te rpré ta t ion qu 'on leur donne , puissent et doivent 
déterminer des sur rec t ions dis t inctes de celles que donnera ien t 
de simples p l i ssements para l lè les . 

La conception d 'un pays de nappes soulève de son côté d iverses 
objections. 

Elle comporte tou t d ' abord u n vas te r ecouvrement des t e r r a ins 
autochtones par une série séd imenta i re charr iée , percée de place 
en place, su ivant la thèse de M. Termier , par u n subs t r a tum éocré-
tacé et cénomanien. Les nappes n ' ayan t p a s de rac ines visibles en 
Tunisie, les fossiles recuei l l is , à l 'exception des fossiles éocré-
tacés et cénomaniens , comprennen t nécessai rement des formes 
originaires des contrées vois ines . Or , d 'après les de rn i e r s t ra-

4 Avr i l 1908. — T. VIII. Bull . Soc . Géol . Fr. — 4. 



vaux de M. Perv inqu iè re le sous-sol tunis ien semble par t icu
l i è rement fécond en formes d 'Ammoni tes en t iè rement nouvel les , 
qui n 'on t été signalées ni en Algérie , ni en Provence , n i en 
Sicile, et qui sont néanmoins mêlées avec d 'au t res formes 
méd i t e r r anéennes connues dans ces d ivers p a y s . Ces formes 
nouvel les , appa ra i s san t success ivement à tous les étages géolo
giques depuis le Dordon ien jusqu ' à la base du Ti thonique , et ayan t 
été recueil l ies en de n o m b r e u x points de la Tunis ie centra le ou 
septentr ionale , semblent se r épa r t i r ind is t inc tement en t re les 
t e r r a i n s p résumés en place et les t e r r a in s p résumés cha r r i é s . O n 
peu t donc se demande r si l 'on n 'a pas affaire à une pet i te faune 
au tochtone , don t l 'existence même serai t incompat ib le avec le 
p r inc ipe du char r iage . 

Si l 'on écarte à pr ior i cette conclusion, on est obligé d ' admet t re : 
Soit que les formes spéciales don t il s 'agit on t existé a i l leurs qu 'en 

Tunis ie , p a r exemple dans les profondeurs de la Médi t e r ranée 
actuelle ou sur l es te r r i to i res dése r t iques saha r i ens ; et l 'on se 
d e m a n d e a lors pou rquo i aucun r ep ré sen tan t de ces mêmes formes 
n 'a été signalé en Algér ie , où le char r iage a cependant dû se 
pour su iv re ; 

Soit que leur a i re géograph ique ait été te l lement rédui te , que le 
char r iage l 'ait t r anspor tée tout ent ière en Tunis ie . O n n e conçoit 
guère dans ce cas qu 'une faune spéciale amenée p a r char r iage soit 
préc isément venue se superposer à une au t re faune spéciale, que 
des r a i sons d 'ordre tectonique p o r t e n t à cons idérer comme 
au toch tone . 

O n peu t adme t t r e enfin que la série séd imenta i re tun i s ienne 
c o m p r e n d en réal i té une sér ie en place, caractér isée p a r une faune 
par t icul iè re , et une série de t r a n s p o r t ne se différenciant de la 
p récéden te que p a r l 'absence de cette même faune, les carac tè res 
l i thologiques res tan t les mêmes de pa r t et d ' au t re . Cette solution 
complexe n 'es t n i p lus claire ni p lus définitive que les p récéden tes . 
Elle se borne , elle aussi, à déplacer la quest ion. 

A ces object ions d 'o rdre paléontologique v iennen t s'en ajouter 
d ' au t res , emprun tées au domaine de la tec tonique pu re . 

Les dômes de calcaires apt iehs qui sont censés r ep ré sen t e r le 
subs t r a tum de la sér ie en place sont recouver t s en concordance 
pai'faite, n o n seulement pa r les dépôts a lb iens et cénomaniens , 
ma i s encore p a r les format ions sénoniennes et t u ron iennes . L 'uni
formité s t r a t ig raph ique de cette succession est telle, ses caractères 

1. L. P E R V I N Q U I È R E . É t u d e s de p a l é o n t o l o g i e t u n i s i e n n e . I. C é p h a l o p o d e s 
des t e r r a i n s s e c o n d a i r e s . P a r i s , de R u d e v a l , 1907; p . 53 e t s u i v a n t e s . 



l i thologiques va r i en t si peu de t e r m e à t e r m e , que l ' idée d 'une 
superposi t ion pure et s imple, d 'un centre de séd imenta t ion 
commune é tendan t son act ion sur de la rges a i res , s ' impose néces
sa i rement à l 'espri t . Les t e r r a in s en place ne semblent donc pas 
pouvoir ê t re l imités s t r ic tement aux dômes ; i ls doivent comprendre 
aussi une pa r t i e impor tan te de leur r ecouvremen t . 

Dès lo rs , si l 'on veu t app l iquer la théor ie des nappes , il faut 
admet t re que ces assises calmes et régul ières v i ennen t se bu te r 
quelque p a r t aux format ions de même âge et de m ê m e n a t u r e qui 
font par t ie des t e r r a in s char r iés ; qu 'el les s 'écrasent à l eu r contact 
ou qu'elles s 'é t i rent en p a s s a n t au-dessous d 'el les. O n doit donc 
remarquer , t an tô t des modificat ions b r u s q u e s de l 'a l lure de cer
taines couches , dues à des p l i ssements incohéren ts accompagnés 
ou non de zones de broui l lage , tan tô t des superpos i t ions anormales 
ou bien des r edoub lemen t s des d ivers t e rmes ci'étacés. Ces obser
vations do ivent pouvo i r se faire dans le vois inage des dômes , 
puisque les affleurements t r ias iques qui forment les témoins des 
nappes v iennen t s 'accoler parfois aux calcaires, apt iens qui signa
lent la sér ie en place ; et elles ne doivent pas se localiser au 
contact du Tr ias , pu i sque celui-ci suppor t e de larges é ta lements 
rie marnes et de calcaires sénoniens char r iés . 

Or on n 'a constaté jusqu 'à ce j ou r aucun redoub lement si ce 
n'est par failles s imples , aucune superpos i t ion a n o r m a l e en d e h o r s 
du djebel Ouenza . Q u a n t aux modifications b rusques des ass ises 
crétacées, elles n 'on t j amais été observées en dehor s du contact 
immédiat des t e r r a i n s t r ias iques ; et elles ont r evê tu indis t inc
tement la forme de s imples soulèvements épisodiques, raccordés 
d'une manière n o r m a l e et r égu l iè re aux assises c i rcumvois ines . 

Ainsi nul le manifes ta t ion top ique ne vient fortifier l 'hypothèse 
du charr iage. O n peu t m ê m e d i re qu ' aucun indice n 'autor ise à sup
poser l 'existence d'un' h i a tu s que lconque , d ' o rd re s t r a t i g raph ique 
ou tectonique, en t re les t e rmes crétacés p résumés en p lace et les 
termes de m ê m e rang supposés cha r r i é s . 

La théor ie des n a p p e s ne peut échapper à cet te conclusion qu 'à 
la condi t ion d ' admet t re que tous les t e r r a ins r e c o u v r a n t les cal
caires aptiens sont ind is t inc tement des t e r r a in s charr iés . O n peu t 
dans ce cas être é tonné du p h é n o m è n e qui ä jux taposé par tou t , à 
l 'Aptien autochtone, des t e r r a ins v e n u s d 'a i l leurs qui se sont 
moulés sur lui en donnan t u n e si parfaite image de la séd imenta t ion 
sur place. I n d é p e n d a m m e n t de la perfect ion même du modelé 
tectonique, le char r iage offrirait a insi u n exemple un ique de 
concordance s t ra t ig raph ique parfai te , sans h ia tus ni é t i rements , 



réalisée en tous les points du substratum entre les mêmes termes 
albiens et eénomaniens de la nappe charriée et le même terme 
aptien de la formation eii place. Cette concordance échappe à 
l'analyse au même titre que la superposition déjà signalée de deux 
l'aunes spéciales, l'une autochtone et l'autre charriée. 

Ces diverses remarques ne signifient pas qu'il faille renoncer 
définitivement à la conception d'une ou plusieurs nappes charriées 
en Tunisie. Elles constituent seulement une vue différente, qui ne 
diminue en rien la valeur interprétative des contacts anormaux 
observés au djebel Ouenza. En l'état actuel des connaissances, 
l'existence d'un vaste recouvrement des terrains autochtones n'est 
rien moins que démontrée. 11 est possible que l'on ait seulement 
affaire à des chevauchements locaux, déterminés par des compres
sions le plus souvent parallèles aux l ignes directrices des plis
sements. 

M. Pervinquière s'associe aux conclusions de M. Gourguechon d'au
tant plus volontiers que les faits allégués découlent immédiatement de 
la description et de la carte géologique dé la Tunisie centrale, qu'il a 
publiées en 1903, une réserve devant toutefois être faite pour le dj. 
Ouenza qu'il ne connaît pas et sur lequel il ne peut se prononcer. Ses 
études, poursuivies pas à pas, ont mis en évidence un certain nombre de 
faits qui l'empêchent d'adopter la. théorie générale de M. Termier : la 
Tunisie pays de nappes. Ces faits sont : la position du Trias en dessous 
de tous les terrains, position facile à constater chaque fois qu'on voit le 
contact, le Trias ne paraissant être au-dessous du Crétacé que dans 
les endroits où on voit mal ; — la continuité de la série crétacée, facile 
à suivre, sans interruption, dans la région même de l'Ouenza et bien 
établie par de nombreux fossiles; — la variation progressive des faciès 
du Sud au Nord et l'absence de toute variation brusque ; — l'absence 
de redoublement d'un terme de la série se présentant sous deux faciès 
différents (non seulement en superposition, mais même en apposition) ; 
— la localisation des accidents aux abords immédiats du Trias, les 
termes en contact avec celui-ci étant non seulement le Sénonien, mais 
aussi l'Aptien, l'Albien, le Cénomanien, le Turonien;— enfin, le fait 
que tous les contacts sont verticaux ou voisins de la verticale, le Trias 
pouvant se déverser très localement sur d'autres terrains. 

Tous ces faits subsistent tels que l'auteur les a établis en 1903, et ils 
lui paraissent encore inconciliables avec la théorie de M. Termier. 

M. Blayac rappelle qu'il a publié récemment (B. S. G. F., (4), VII, 
1907, p. 2 j 3 283) une note sur un important affleurement de Trias, celui 
de Clairefontaine, situé dans le voisinage sud-ouest du djebel Ouenza 
qui fait en partie l'objet du travail de M. Gourguechon. 

Dans la note de M. Blayac dont les conclusions sont à peu près les 
mêmes que celles de ce travail, il est démontré que contrairement à ce 



que l'on voit à l'Ouenza, le Trias affleure sous forme d'un énorme 
bombement anticlinal sur lequel repose l'Aptien, le Gault, le Cénoma
nien, le Sénonien. Par suite des étirements qui se sont produits par la 
surrection de ce dôme et favorisés par l'extrême plasticité des dépôts 
triasiques, il est naturel que ces divers terrains reposent indifféremment 
sur ce Trias. Point n'est besoin d'imaginer le secours de nappes 
de charriages venues de régions qui ne peuvent être précisées. Des faits 
identiques s'observent communément dans toute l'Algérie. M. Blayac 
rappelle qu'il en a signalé de nombreux exemples dans la province de 
Constantine. 

Le djebel Ouenza apparaît donc comme une exception, car en 
Tunisie, il a été aussi observé de nombreux pointements de Trias 
toujours affleurant en boutonnières anticlinales. D'ailleurs, une étude 
détaillée de l'Ouenza s'impose et, il reste, avant de conclure à d'immenses 
charriages, à rechercher entre autres choses importantes, si dans les 
abords immédiats de ce massif le Trias n'apparaît pas enraciné et si 
dans le cœur même de ce dernier que traverse d'ailleurs une grande 
faille ne réside pas une explication tectonique des faits anormaux 
constatés par M. Termier et après lui par MM. Blayac et Joleaud, puis 
par M. Gourguechon. 

M. J. Blayac 1 appelle l'attention de la Société sur les notes publiées 
par M. Savornin depuis 1904 sur des régions méridionales du Tell 
algérien situées au N. et au N.O. du bassin du Hodna (province de 
Constantine). Ces notes 3 sont du plus haut intérêt particulièrement au 
point de vue tectonique. La chaîne des Maâdid, la dépression de 
l'Ouennougha-Medjana, le Titteri... , etc., offrent des plissements d'une 
grande intensité. M. Savornin a constaté partout divers exemples de 
chevauchement, mais pas un seul de charriage. Tous les plis si aigus 
de l'Ouennougha et du Titteri lui sont apparus nettement enracinés. 
Ces faits bien établis, et que M. Blayac n'avait pas cités dans sa 
note sur le Trias de Clairefontaine (S . S. G. F., (4), 1907) viennent 
s'ajouter à ceux du même ordre que M. Ficheur a remarquablement 
décrits dans l'Atlas de Blidah en Kabylie, dans les monts de Constan
tine, etc. 11 ne semble pas, jusqu'à maintenant, que de véritables char
riages se soient produits dans ces contrées septentrionales algériennes. 

1 . O b s e r v a t i o n s p r é s e n t é e s à la s é a n c e du 2 m a r s 1908. 
2 . Structure d u D j . Maàdid e t d u T a l e m t a g a [ ß . S. G. F., (4), IV , p . 137-105, 

1 carte, 1 p l . ] . — E s q u i s s e o r o g é n i q u e des c h a î n e s de l 'At las a u N . O . d u 
chott el H o d n a (CR. Ac. Sc., 16 j a n v i e r 1900). La d é p r e s s i o n de l 'Ouen-
nougha-Medjnna (AFAS, Lyon, 1906, p . 284-290, u n e c o u p e ) , etc . 



Séance du S Mars 1908 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLÉ 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

D e u x nouvel les p résen ta t ions sont annoncées . 

Le Prés iden t soumet à l ' approbat ion de la Société un projet 
de Réunion ex t r ao rd ina i r e en 1908 dans la Loire-Inférieure 
dir igée p a r nos confrères MM. Louis et E d o u a r d Bureau , D a v y 
et D u m a s . 

M. J . Bergeron présente deux b r o c h u r e s au n o m de M. Henry 
Joly, p r épa ra t eu r de géologie à l 'Univers i té de Nancy [ C R S . , p . 4 1 ] -

i" « Note sur l 'appl icat ion du remblayage h y d r a u l i q u e aux 
Mines de F e r du Bassin de Br iey » (Bull. Soc. Industrielle de 
l'Est. S u p p ' du no 55.) 

2° « Le t e r r a in houi l le r existe-t-il dans la région sud de 
L o n g w y ? ». 8°, Nancy, février 1908. 

M. Paul Combes fils offre à la Société [ C R S . , p . 42] : 

i° « Idiochelys Fitzingeri H . v . MEY. , d u "Virgulien de Cerin 
(Ain) ». Bull. Soc. des Nat. de l'Ain, n° 21, i5 nov. 1907, p p . 6-7, 
pl . I L 

2 0 « Su r u n néo type de Pinus (Pseudostrobus) Defrancei AD. 
BRONG. d u Luté t ien d u Trocadéro ». CR. Ac. Sc., t. CXLVI, 
27 j anv . 1908, pp . 206-207. 

M. Louis Genti l dépose su r le b u r e a u un fascicule du Bulletin 
du Comité de l'Afrique française (Rens, col., 2 ; fév. 1908, p . 33-
41) renfermant le Rapport sur sa mission au /Maroc en igoy. 



R E C H E R C H E D E P A R A M È T R E S Q U I C A R A C T É R I S E N T 

L E S T Y P E S C L A S S I Q U E S D E R O C H E S E R U P T I V E S 

PAR J . Golfier 

En faisant ce t rava i l , je n 'a i pas eu la p ré ten t ion d ' é labore r une 
nouvelle Classification des roches e rupt ives . J e n 'a i pas cherché , 
comme l 'on fait MM. Vh i tmann Cross et ses collègues et ap rès eux 
M. Michel Lévy, à dé te rminer d 'abord, en t re les é léments chi
miques, les r a p p o r t s les plus impor t an t s et les p lus carac tér i s t iques , 
puis à c lasser les roches erupt ives au moyen de ces r a p p o r t s ou 
paramètres magmatiques, en faisant table r a s e des anciennes 
classifications. 

J 'ai envisagé la ques t ion à u n poin t de vue tout opposé . J ' a i pr is 
comme poin t de dépa r t la classification généra lement adoptée , 
elle est en effet le r é su l t a t des t r a v a u x accumulés des géologues 
et des pé t rographes les p lus éminents , et je me suis demandé s'il 
existait des pa r amè t r e s magma t iques qui puissent en caractér iser 
les principales d iv is ions . 

J 'ai cherché des p a r a m è t r e s exclus ivement chimiques , p o u v a n t 
être rédui t s de la seule ana lyse chimique globale, à l 'exclusion des 
rappor t s minéra log iques comme le r a p p o r t des au teu r s amé
ricains, ou à la fois minéra log iques et ch imiques comme le r a p p o r t 
''k'+sn Michel Lévy : c'est que la na tu re des miné raux cons

titutifs d 'une roche ne dépend pas seulement de la composi t ion 
chimique du magma dont elle dér ive mais encore des condit ions 
dans lesquelles s'est effectuée la consol idat ion de ce magma . 

Pour une telle r eche rche , il é tai t nécessa i re de posséder u n g r a n d 
nombre d 'analyses des roches e rupt ives les p lus var iées . J 'a i 
trouvé ces analyses dans le l ivre de M. H . Rosenbusch : « E lemen te 
der Geste ins lehre » (2 e éd . , 1901). I l y en a p rès de 800. 

Les chiffres de l 'analyse globale ne peuven t ê tre employés tels 
quels. Les miné raux des roches e rup t ives sont des sels métal l iques , 
presque tous des sil icates et des silicates complexes . La consti
tution chimique de ces sil icates complexes r e s t an t constante , si les 
proport ions re la t ives dès bases va r i en t , la composi t ion centés imale 
varie aussi . Ce qui ne var ie pas , c'est le r a p p o r t d u n o m b r e des 
molécules d 'acide au n o m b r e to ta l des molécules des bases , c'est 
le r appor t du n o m b r e des a tomes de silicium au n o m b r e des 
atomes méta l l iques . 



P a r conséquent , ce qu i est comparable , c'est, n o n les p ropor t ions 
p o u r cent des d iverses substances composantes que donne l 'analyse 
globale, mais le n o m b r e des molécules que l 'on en t i r e en d iv isant 
la propor t ion p o u r cent de chaque substance pa r le poids molécu
laire de cette subs tance , ou mieux le n o m b r e des a tomes des 
coi'ps simples que l 'on dédui t faci lement du n o m b r e des molécules . 

Voici u n exemple des calculs à effectuer : 
Analyse globale. DivUeurs. Nombre des molécules. Nombre des atomes. 

S i O ! 59.86 60 99.77 Si . . . 99.77 

TiO* 0.75 82 0,92 T i 0.92 
A 1 J 0 2 . . . . 16.68 102 i6.35 A l . . . . 32.70 

F e * 0 » . . . . 2 7 8 160 1.74 F e ( 3 . 4 8 + 
FeO 3.00 72 4.17 • '" J ' ( 4 . 1 7 

M g O . . . . 3.5i 4o 8.77 Mg . . 8.77 

CaO 3.96 56 7.07 Ca . . . 7.07 

N a s O . . . . 3.58 62 5.77 N a . . . 1 1 . 5 4 
K s O 4.3o 94 4-Ö7 K 9.14 

COMPARAISON DES ANALYSES. RÔLE DES DIVERS MÉTAUX. — J ' a i 
fait ce calcul du n o m b r e des a tomes pour chacune des roches 
erupt ives don t M. Rosenbusch donne l 'analyse , pu is j ' a i comparé 
les résul ta ts obtenus . I l y a des magmas , p e u nombreux et les 
moins r iches en si l icium, qui ne cont iennent comme mé taux que 
du fer et du magnés ium ou à peu près ; il en est d 'au t res , p lus fré
quen t s et plus r iches en si l icium, qui ne renferment guère avec de 
l ' a luminium, que des mé taux alcalins : po ta s s ium et sodium ; dans 
le p lus g r a n d n o m b r e des m a g m a s on t r o u v e en por t ions valuables 
les 6 métaux : Al, K, N a ; Ca, Mg, Na, et quelquefois ma i s en 
quant i té toujours t rès faible : Li , Ba, Sr , Mn, C r . . . 

La première quest ion qui se pose est donc la su ivan te : comment 
exp r imer p a r u n nombre la p rédominance de tels ou tels m é t a u x 
dans un m a g m a ? 

L 'un de ces mé taux , l ' a luminium, joue u n rôle tou t pa r t i cu l i e r . 
L 'a lumine , disent les chimis tes , est un oxyde indifférent, c'est-à-
d i re qu'elle se compor te indifféremment soit comme u n acide soit 
comme une base . Sa fonction essentiel le dans les roches e rupt ives 
est d ' in te rveni r en t re la silice et les oxydes méta l l iques p o u r 
former des composés, les feldspaths, qu 'on a dés ignés sous le n o m 
de s i l ico-aluminates , cons idérant ainsi l ' a lumine plutôt comme u n 
acide que comme une base . 

Les mé taux alcalins se t r o u v e n t p r e sque en t iè rement dans les 
fe ldspaths . O n les r encon t re aussi dans les micas , et p lus r a re 
ment , lorsqu ' i l s sont t rès abondan t s , dans les amphiboles et les 
nvr-riYPTipn n u i n r « n n « n t a l o r s d e s c a r a c t è r e s s n é e i a n x 



Le fer et le magnés ium n 'exis tent que dans les é léments 
colorés. 

Le calcium s'associe d 'un côté au sodium dans les feldspaths 
plagioclases, de l ' au t re au magnés ium et au fer dans les py roxenes 
et les amphiboles . 

L 'a tome de po tass ium ou de sodium se t r o u v e dans les felds
pa ths en p résence de 3 a tomes e t dans les fe ldspathoïdes en p r é 
sence de 2 (leucite) ou de i a tome (néphél ine) de si l icium. L 'a tome 
de calcium est en présence de 2 a tomes (anor th i te) ou de 1 a tome 
(pyroxenes , amphiboles) de sil icium. I l y a 1 a tome de fer ou d e 
magnésium contre 1 a tome de s i l ic ium dans les py roxenes et les 
amphiboles, il y a 2 a tomes de ces mé taux contre 1 de sil icium 
dans le per idot . Bien que monovalent , l ' a tome d 'un méta l alcalin 
peut sa tu re r une quan t i t é d'acide silicique une fois et demie p l u s 
grande que l 'a tome de ca lc ium qui est b iva lent , et ce de rn ie r une 
quanti té deux lois p lus g r a n d e que l 'a tome de fer ou de magné 
sium également b ivalent . 

L ' a lumin ium mis à pa r t , les au t r e s mé t aux sont divisés p a r leurs 
propr ié tés et p a r leurs rôles ch imiques dans les roches en 3 groupes : 
io les métaux alcal ins ; 2 0 le calcium (avec Ba , Sr . . ) ; 3° le fer et le 
magnésium (avec Mn s'il y en a) : 

QUATRE SORTES DE MAGMAS. —• Il y a donc l ieu de se d e m a n d e r 
combien il existe d 'a tomes de chacun des 3 g roupes sur 100 a tomes 
métall iques. La p ropor t ion des a tomes de calcium ne p e r m e t guère 
de conclusion précise , ce méta l se j o ignan t dans cer tains miné raux 
aux mé taux alcal ins, et dans d 'au t res au fer et au magnés ium. 
Mais la p ropor t ion des a tomes alcal ins est t r ès impor t an t e à consi
dérer. La na tu re d u feldspath : alcalin, sodico-ealcique, calcique, 
la présence des feldspathoïdes , qui sont sur tout alcal ins, se rven t à 
différencier les familles ; les py roxe ne s et les amphibo les qui con
t iennent des alcalis (segirine, r iebecki te , . . . ) carac tér i sen t cer ta ins 
groupes de roches . La p r é d o m i n a n c e du fer et d u magnés ium est 
importante aussi : elle se t r adu i t pa r l ' abondance de Tolivine, 
minéra l carac tér is t ique des pér idot i tes . 
J 'ai donc calculé p o u r toutes l es roches le r a p p o r t A — ft_j_n^_^'m_j_/-Xioo 

et pour les roches qu i cont iennent de l 'ol ivine, le r a p p o r t 
m -\- f 

MF—r-. ~r — X wo. 
k -\-n-\- c-\- m-\- f 

k, n, c, m, f, r ep résen ten t les n o m b r e s des a tomes de potass ium 
sodium, calcium, magnés ium, fer. Le n o m b r e des a tomes de Li, 
lorsqu'il y en a, s 'ajoute à k + n et celui des a tomes de Mn 
s'ajoute à m + f. 



En comparan t les va l eu r s de A dans les d iverses familles, j ' a i 
constaté que : 

Chez les grani tes , les syeni tes à alcalis , les syeni tes éléoli t iques 
et les roches filoniennes et volcaniques co r respondan tes ces va leurs 
sont supér ieures à 5o. Ces m a g m a s , dans lesquels p lus de la moit ié 
dés a tomes métal l iques appar t i en t aux mé taux alcalins, peuven t 
ê tre qualifiés de magmas alcalins. 

Chez les dior i tes , monzoni tes , syenites , théra l i tes et les roches 
filoniennes et volcaniques cor respondantes ces va leurs sont ordi
na i r emen t comprises en t re 25 et 5o. J ' appel lera i ces roches : 
magmas sous-alcalins. 

Chez les gabbros , d iabases , basa l t es , pér idot i tes les va leurs 
de A sont infér ieures à 25. Ces roches sont divisées en deux 
groupes p a r MF — 'jo. Avec MF < ^5 on a des roches dans lesquels 
ne dominen t n i les métaux alcalins ni le fer et le magnés ium : 
magmas mixtes. Avec MF > j 5 , on est en présence des pér ido
t i tes : magmas f erro-magnésiens. 

DISTINCTION DES FAMILLES. — Les m a g m a s alcalins comprennen t 
trois familles. Les roches de la p remiè re : grani tes , cont iennent d u 
quar tz et u n feldspath alcal in à 3 a tomes de si l icium contre i de 
métal alcalin ; celles de la seconde : syenites à alcalis, u n fe ldspath 
alcalin avec u n peu ou poin t de quar tz ; et celles de la t ro is ième : 
syeni tes éléol i t iques, renferment u n fe ldspathoïde à 2 ou i a tome 
de silicium cont re i a tome de mé ta l alcalin. Ces t ro is familles se 
différencient donc pa r la p ropor t i on re la t ive du n o m b r e des a tomes 
de si l icium au n o m b r e des a tomes des métaux alcalins, c'est-à-dire 
p a r la va leur du pa ramè t r e Sa = -j^ç^ qui doi t ê t re supér ieur à 
3 dans les g ran i tes , vo is in de ce chiffre dans les syeni tes à alcalis 
et inférieur à 3 dans les syeni tes éléoli t iques. 

J 'ai calculé Sa pour les roches qui se classent d a n s les m a g m a s 
alcalins et j ' a i constaté que la va leur Sa — 4 , i 5 s épa re les grani tes 
des syenites à alcalis et que la va l eu r Sa = 2,9 s épa re les syenites 
à alcalis des syeni tes éléol i t iques. 

Les t ro is familles : d ior i tes , syeni tes , théra l i tes , des magmas 
sous alcalins se d is t inguent de la même maniè re : les d ior i tes 
cont iennent p lus ou moins de quar tz et les théra l i t es u n felds
pa tho ïde . Le p a r a m è t r e Sa est appl icable et l 'observat ion montre 
que la va leur Sa = 5 , 5 sépare les d ior i tes des syeni tes et la va l eu r 
Sa = 4 - i5 , les syeni tes des théral i tes . 

Il convient de diviser les magmas mixtes en deux familles : d 'un 
cô te lés gabbros et de l 'autre u n ensemble de roches : shonkin i tes , 
missour i te , basa l tes à leucite, basa l tes à néphél ine , basal tes à 



mélilite. . . que M. Albert de Lapparent (Traité de Géologie, p. 658) 
réunit aux théralites et que M. de Rosenbusch répartit en plu
sieurs familles tout en indiquant leur parenté entre elles et avec 
les théralites. On ne peut se servir du paramètre Sa puisque les 
métaux alcalins ne prédominent pas. Dans un magma mixte 
contenant les trois groupes de métaux, sans qu'aucun d'eux exerce 
une action prépondérante, c'est le rapport Ss= -^-p- ̂  + m + f 

qui est caractéristique. 
La valeur Ss= i , i sépare les deux familles des magmas mixtes. 
Les magmas ferro-magnésiens ne forment qu'une seule famille. 
Le tableau suivant résume la discussion. 

Sa> 5,5 5,5>Sa > 4,i5 \,i5>Sa > 2,9 2,g> Sa 

A>5o. 
Magmas alcalins . Granites 

Syenites 
à alcalis 

Syenites 
éléolitiques 

5o> A>25. 
Magmas sous-alcalins 

Diorites 
Syenites 
normales 

Théralites 

A m ci 

iliF<75. 
Magmas mixtes. 

) MF>?5. 
M. ferro-magnés. 

Ss> i, i Gabbros Ss< i, i Shonkinites 

Péridotites 

R E M A R Q U E S . — i° Si l'on considère, avant toute cristallisation 
un magma comme un silicate complexe, les paramètres A et MF 
expriment le genre de ce silicate et les paramètres Sa et Ss son 
degré d'acidité. 

2° Le paramètre Sa est analogue au paramètre $ de M. Michel 
Lévy. La différence consiste en ce que <I> se calcule avec une partie 
de la silice, celle des éléments blancs, tandis que Sa se calcule avec 
la silice totale. La valeur Sa = 2 ,9 correspond à peu près à $ = 1,9 
et Sa = 5,5 à $ = 3,5. 

3° La famille la plus répandue est celle des granités. La valeur 5,5 
du paramètre Sa la diviserait en deux familles d'importance à peu 
près égale. On pourrait appeler granités les roches de la moins 
acide et granulites celles de la plus acide, mais les divers genres 



de granités : granités proprement dits, granités à alcalis, grani-
tites. . . se trouveraient partagés entre ces deux familles, de sorte 
que cette division ne paraît pas très naturelle. 

4° Si l'on compare les familles établies par M. A- de Lapparent 
(Traité de géologie, 5« édition, page 5g4 a 66i) avec celles du tableau 
ci-dessus, on voit que ce tableau en contient deux déplus : syénites 
à alcalis et shonkinites et une de moins : monzono-dacites. 

Les syénites de M. de Lapparent sont en majorité des syénites 
à alcalis et en partie des syénites normales, ses monzono-dacites 
se répartissent entre les syénites normales, les granités et les 
diorites. La famille des shonkinites comprend une partie des 
théralites de M. A. de Lapparent et les limburgites qu'il range dans 
les péridotites. Cinq familles restent à peu près les mêmes dans 
les deux cas: granités, syénites éléolitiques, diorites, gabbros, 
péridotites. 

5° Le tableau ci-dessus diffère de la classification des roches de 
profondeur (Tiefengesteine) de M. Rosenbusch qui comprend 
également neuf familles par la division des syénites en deux ; 
syénites à alcalis, syénites normales, et par la distribution en 
deux : i° théralites, 2° shonkinites, des trois familles de M. Rosen
busch : essexites, théralites et shonkinites, ijolite et missourite. 

R É P A R T I T I O N D E S A N A L Y S E S D E M. R O S E N B U S C H E N T R E L E S N E U F 

F A M I L L E S Q U I O N T É T É D É F I N I E S . — Granités. — 34 analyses (dont 
a6, p. 78-79; 4, p . 85; 1 (III), p . 89; 1, p. 92; 2, p. 96.) Sur ce 
nombre, il y a 3o granités, 2 syénites normales (n o s 17 et 20) et 
2 syénites à alcalis (n°24et25 ) (Hypersthensyenit) .Les concrétions 
basiques sont le plus souvent des syénites normales ou des 
syénites à alcalis, quelquefois des granités, des syénites éléoli
tiques ou des théralites. 

Syénites. — 7 analyses (p. 108) dont 6 syénites normales et une 
diorite (n° 7), (3a représente la partie foncée == diorite, et 3b la 
partie claire et granitique = syénite à alcalis, d'un même filon) ; 
10 analyses (p. 111), les 9 premières sont celles de 3 échantillons 
pour chacune des trois localités : Monzoni, Vogo Peak-Montana, 
Bearpan Mountain-Montana, l'un 10, aa, 3a, riche en feldspath, 
le second moyen, le 3 e i c , ac, 3c riche en éléments colorés, 3a est 
une syénite à alcalis, 3& une théralite, 3c une syénite à la limite 
de shonkinites (A = 25, Sa = 4,4* Ss = 1,1), i c est un gabbro, 
les 5 autres des syénites, le n° 4 (Analcimsyenit) est une théralite ; 

Akérites. — 6 analyses (p. n 3 ) : 4 granités : a, b, d, e, une syé
nite à alcalis : c, une syénite éléolitique : f. 

Syénites à alcalis. — i5 analyses (p. 114) : 11 syénites à alcalis 



et 4 syenites éléolitiques, les n o s 3 (Hedrumit), 6 (Pulaskit) et i3 
et i 4 (Sodalithsyenit). 

Syenites éléolitiques. — 20 analyses (p. 129) et 2 (p. i35) : 22 sye
nites éléolitiques. 

Diorites. — 21 analyses (p. I44-I45) dont i5 diorites, 1 granite 
(n° 3) (Quartzmicadiorit), 2 syéni tes (5et 18), 3gabbros (i5a, 17a, 
19). Les 10 roches analysées (p. 146) proviennent de la même 
localité. Electric Peak (Yel lowstone, États-Unis). Dans les dix Sa 
dépasse 5,5, mais A descend à 23 dans le n° 1 et s'élève à 53,5 dans 
le n° 10 et à 55,5 dans le n° 8. La moyenne des 10 analyses donne 
A = 43» Sa — 6. Dans l'ensemble ces roches sont des diorites. 

Gabbros. — 19 analyses (p. i55) : 12 gabbros, 1 diorite (n° 1), 
2 syenites (12 et 14), 2 shonkinites (4 et 9), 2 péridotites (16 et 17) ; 
page iô^, 1a est un gabbro, 2a et 6 sont des syenites, ib est une 
shonkinite, T C (Augit-magnetit), 3a et 3& (Magnetit-olivinit), et 5 
(Ilmenit-norit) sont des péridotites. Les 9 roches de la page 182 
comprennent 2 syenites à alcalis (1 et 7), 4 syenites (3, 4. 5 et 6), 
3 gabbros (2, 8 et 9). Sur 6 analyses (p. 167), il y en a 5 de gabbros 
et 1 de shonkinite (n° 5). 

Péridotites. — 20 analyses (p. 169) : 19 péridotites, 1 shonkinite 
(no 18). 

Essexites.— 12 analyses (p. 177) : 6 théralites, 1 syenites éléoli-
tique (n° 11) (Elseolithsyenit), 2 syenites (9 et 10), 2 gabbros 
6 et 7) (Olivingabbrodiabas), 1 shonkinite (n° 8) (Pyroxenit). 

Théralites. — 14 analyses (p. 182) : 11 théralites, 1 syénite. 
(teschénite n° 9), 1 gabbro (teschénite n° 8), 1 shonkinite. 
(roche n° 6.) 

Ijolite et missourite. — ( p . i85) Les deux ijolites sont des théra
lites et la missourite est une shonkinite. 

Roches de filons. Granitporpkyres. Alcaligranitporphyres. 

Alcalisyénitporphyres. Elseolithporphyres. — (p. 201 et ao5). 
11 y a concordance absolue entre les dénominations de M. Rosen-
busch et celles qui résultent de l'application des paramètres A 
et Sa. 

Sjyénitporphj'res. — 4 analyses (p. 201) : l'une d'elles (n° 12), 
est une diorite. L'Olivingabbrodiabas 9c (p. 201), se range dans 
les gabbros. 

Dioritporphyrites. — 17 analyses (p. 210) : ia diorites, 1 granite 
(n° 3) 2 syenites (12 et i3) (ortlérites), 2 gabbros (10 et 16). 

Aplites. — 17 analyses (p. 214) : les pulaskitaplites ( 14 ,10,16), 
sont naturellement des syenites à alcalis, la néphélinaplite (17) 
une syénite éléolitique ; les autres sont des granites. 



Bostonites. — (p. 218) Le n° 1 est un granite, les n o s 2 à 9, des 
syenites à alcalis, le n° 10 (Sodalitporphyr), une syénite éléolitique. 

Tinguaïtes. — ( p . 222-223) Les n o s 1, 2, 3a sont des granites, 
les n o s 3b à 7 des syenites à alcalis, les autres des syenites éléoli-
tiques. 

Malchites. — 7 analyses (p. 228) : 2 diorites (2 et 6), 4 syenites 
(1, 3, 4 et 7), un gabbro (n° 5). 

Lamprophyres. — Les laniprophyres sont des roches presque 
toujours altérées. L'altération, qui se traduit dans les analyses par 
l'abondance de l'eau et la pi-ésence de CO 2 , est accompagnée ordi
nairement d'un appauvrissement en alcalis, ce qui peut modifier 
le classement. Les minettes et kersantites de la page 235, i5 ana
lyses, comprennent : 8 syenites (les moins altérées), 2 diorites 
(3 et 10), 4 gabbros (6, 7, 8, et i3) (très riches en CO 2 ) et une shon-
kinite (n° 5). Les 4 cusélites (p. 238), sont 2 diorites (1 et 2), et 
2 syenites (3 et 4)- Les 20 analyses des camptonites, monchiquites 
et alnoïtes (p. 244_ 245), représentent : 7 théralites (n o s 1, 3, 7, 12, 
i3, 14 et 20), 2 gabbros (n° 6 et 9), une péridotite (n° 19), et 10 
shonkinites. Les 6 farrisites de la page 249 sont des théralites, la 
salbande 3b (tinguaïte) de 3a est une syénite à alcalis. 

R O C H E S V O L C A N I Q U E S . — Liparites. — 12 analyses (p. 255) : 

11 granites et 1 syénite à alcalis (n° 4), voisine des granites : 
Sa = 4.07. 

Quartzporphyres. — 16 analyses (p. 256) : 16 granites. 
Vitrophyres, perlites, etc. — 18 analyses (p. 266-267) • L& §' r a " 

nites. 
Gomendites, pantellérites. — 11 analyses (p. 268) : 5 granites 

(n°^ 1 , 6 , 7, 8, 9) et 6 syenites à alcalis : les 4 pantellérites et 
2 liparites. 

Quartzkératophyres. — 14 analyses (p. 271) : 14 granites. 
Trachytes et orthophyres. — 21 analyses (p. 280-281) : 9 gra

nites, 9 syenites à alcalis (2, 4. 6, 7, 9, 11, i3, 14, 16); une syénite 
éléolitique,(5),.une diorite (i5), une syénite (12). (p. 283) 4 ana
lyses. 1 syénite à alcalis, le n° 4. et 3 syenites. 

Trachytes alcalins, kératophyres. — 16 analyses (p. 286).: 12 

syenites à alcalis, 2 granites (9 et 10), 2 syenites éléôlitiques 
(3 et 4) (Sodalithtrachyt). 

Phonoliles. — 19 analyses (p. 292) : i5 syenites éléôlitiques, 
3 syenites à alcalis (1, 5 et r 1) et 1 théralite (n° i3). 

Dacites. — 18 analyses (p. 299) : 12 granites, 1 syénite à alcalis 
(n° 1) et 5 diorites (n° s 8, 9, 10, 11 et i5). 

Andésites et porphyrites. — 21 analyses (p. 266-267) : 2 granites 



(n o s r et 3), 2 syenites à alcalis (2 et 5), 10 diorites, 6 syenites 
(4, 7, B, 16,17, 19) et un gabbro (21). 29 analyses (p. 3 I O - 3 I I ) : 6 gra
nites (1, 2, 3, 4, 7 et 18), 1 syénite à alcalis (17), 1 syénite éléoli-
tique (5), 17 diorites, 3 syenites (21, 28, 29) et 1 gabbro (n° 11). 
7 analyses (p. 3i4) : 2 diorites (1 et 2), 3 gabbros (3, 4i 5), 1 théra-
lité (6), 1 syénite à alcalis (7). Page 3 i6 l'Anorthit-lava-block est 
un gabbro. 

Basaltes. — 22 analyses (p. 222-223) : i4 gabbros, 3 syenites (3, 
10, i3) et 5 shonkinites (14, i5 , 16. 17, 18). 

Naçites, tholêites, mélaphyres. — i5 analyses (p. 325) : 10 gab
bros, 3 syenites (6, 12, 14), 1 shonkinite (i5), 1 péxùdotite ( i3) . 

Diabases. — 19 analyses (p. 336) : 18 gabbros, 1 syénite (n° 3). 
3 analyses (p. 338) : (1, 2, 3a) : 3 gabbros. 4 analyses (p. 345) 
(1, 7, 8, 9) : 4 gabbros. 

Variolites. — 2 analyses (p. 34g) : 1 est un gabbro, 3a est une thé-
r alite. 

Picrites. — 7 analyses (p. 352) : 6 péridotites, 1 shonkinite 
(n» 6). 

Trachydolérites. — Groupe complexe. 18 analyses (p. 355) : 
4 syenites à alcalis (3, 4, r 5 , 18), 2 syenites éléolitiques (5 et 6) 
(Hanyntephrit), 3 syenites (2, 11, i3 , 7), 7 théralites, un gabbro 
(17), 1 shonkinite (16). (p. 356) 3 latites. 1 syénite, le n° 1 et 
2 granites. 

Téphrites et basanites. — 16 analyses (p. 36i ) : 8 théralites, 
1 syénite éléolitique (14), 1 diorite (9), 5 syenites (1, 2, 7, 8, 12), 
1 shonkinite ( i3) . 

LeucitUes et leucitbasaltes. — 12 analyses (p. 364) : 2 syenites 
éléolitiques (1 et 4). 3 syenites (5, 6, 11), 3 théralites (2, 3, i2) ? 

4 shonkinites. 4 analyses (p. 366) : 3 théralites et 1 shonkinitç 
(n» 4). 

Néphélinites et nephélinbasaltes. — 19 analyses (p. 372) 

1 syénite éléolitique (5), 8 théralites (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12) et 
10 shonkinites. 

Mélilitbasaltes. — 6 analyses (p. 375) : 6 shonkinites. 
Limburgites et augitites. — 14 analyses (p. 378) : 4 théralites 

(5, 12, i3, i 4 ) , et 10 shonkinites. 

Pour ces quatre derniers groupes, les leucitites, néphélinites et 
augitites se rangent d'ordinaire dans les théralites, les leucitba
saltes, nephélinbasaltes. mélilitbasaltes et limburgites dans les 
shonkinites. 



Le tableau ci-dessous récapitule la distribution des roches dont 
M. Rosenbusch donne l'analyse. 

MAGMAS ALCALINS M. SOUS-ALCALINS M. MIXTES M.F.B. 

Roches de profondeur.. . 

Roches de filons 

Roches volcaniques 

T O T A U X . . . 

Gr. Sy. a. 

37 17 

31 25 

98 41 

166 83 

>y. él. Dior. 

28 24 

25 19 

25 37 

78 80 

Sy. n. Thér. 

27 21 

19 13 

32 36 

78 70 

Gab. Shonk 

29 8 

10 l i 

57 40 

96 50 

Perid. 

25 

1 

7 

33 

A U T R E S E X E M P L E S . — J'ai calculé également Íes valeurs des 
paramètres A et Sa pour des roches dont les analyses ont été 
publiées : 

i» Par M. J. Deprat (B. S. G. F., (4), VI, 1906, p. 43a et sui
vantes). Granulites dioritiques de Corse. Ce sont des roches 
identiques comme composition chimique à la tonalité de l'Ada-
mello : Rosenbusch (Elemente p. 144, analyse 2). Ce sont des 
diorites. 

Granulites dioritiques ( Calcatoggio A = 36,4 Sa = 8.97 
de Corse ) San Eliseo A = 37,1 Sa =» 8,60 

Tonalité. Avio-See-Adamella A = 36,g Sa — 8,87 

2° Par M. P. Termier (B. S. G. F., (4), VII, 1907, p. 9 et 
suivantes). Granité de la Haya. 

I. Granité normal A = 68 Sa — 5,j 
II. Aplite (calcite adventive déduite). A — 67 Sa — 7,0 

III. Granité normal A = 83 Sa = 6,3 

La concordance observée est pour ainsi dire complète en ce qui 
concerne les familles les mieux définies : granités, syénites éléo-
litiques, péridotites. Elle est imparfaite en ce qui concerne les 
types intermédiaires. Les paramètres fixent en effet des l imites 
précises aux familles, tandis que les limites déterminées par les 
caractères minéralogiques sont toujours un peu vagues et suscep
tibles d'interprétations un peu différentes suivant les auteurs. 



C O N T R I B U T I O N A L Í L T U D E S T R A T I G R A P H I Q U E 

D U M A R O C O R I E N T A L 

P A R Louis Gentil 

L'auteur appelle l'attention sur la série stratigraphique impor

tante de la zonefrontière d'Oujda et, en particulier, sur les 
terrains carbonifères et l iasiques qu'il y a rencontrés. 

Il a découvert et fouillé, dans le Dinantien et le Lias des gise

ments fossilifères remarquables dans la haute vallée de l'oued 
Isly d'une part, dans les Beni Snassen de l'autre. 

Le premier lui a fourni un certain nombre d'espèces qui caracté

risent la zone à Spirifer striatus M A R X , du Viseen, avec d'autres 
Brachiopodes, des Goniatites (Qlyphioceras), des Trilobites 
(Phillipsià), des Crinoïdes et des Tétracoralliaires 

Audessus de cet horizon bien net se développent encore plusieurs 
centaines de mètres d'épaisseur de sédiments qui représentent 
vraisemblablement le Moscovien et peut-être aussi l'Ouralien. 

Dans le Lias existent deux faunes bien distinctes ; l'une aux 
environs d'Oujda se montre dans le conglomérat de base par 
lequel débute toute la série liasique. Elle est caractérisée par 
Amaltheusmargaritatus M O N T F . avec Terebratulapunctata S o w . , 
Zeïlleria sabnumismalis D A V . et d'autres Brachiopodes, des La

mellibranches, des Huîtres; elle appartient au Lias moyen. L'autre 
qui se trouve auprès d'A'rbal, dans les Beni Snassen, est remar

quable par sa richesse en Céphalopodes avec Hildoceras bifrons 
B R U G . , Grammoceras fallaciosum B A Y L E , Lillia (Haugia) 

Bayani D U M . , e t c . . elle renferme aussi de rares Phylloceras 
(Ph.NilsoniJÎEB., etc.)etde rares Lytoceras(L.dorcalis№aïL., etc.). 

Cette faune représente la zone à Lytoceras júrense du Toarcien 
supérieur ; elle est un peu plus jeune que celle étudiée par 
l'auteur plus à l'Est, dans les Traras (thèse de doctorat, p. i5a et 
suiv.) et qui appartient vraisemblablement à la zone à Dactjylio-

ceras commune du même étage. 
Entre les deux horizons d'Oujda et d'A'rbal se trouve compris 

la presque totalité du Lias de ces régions, c'estàdire le Domeñen 
et le Toarcien ; l'Aalénien est même probablement représenté par 
les marnocalcaires qui surmontent le niveau fossilifère des Beni 
Snassen. 

Les observations qui précèdent invitent à renoncer à voir dans 
les calcaires massifs par lesquels débute la série liasique dans ces 
régions et. plus à l'Est dans le Tell algérien, l'ensemble du Lias 

i . Les déterminations paléontologiques de cette faune ont été faites par 
M. Emile Haug. 

28 Juin 1 9 0 8 . — T . V I I I . Bull. Soc. Géol. Fr. — 5. 



inférieur et du Lias moyen, ainsi que M. Gentil l'avait admis avec 
doute, comme ses devanciers. 

Le conglomérat rouge situé à la base de ces calcaires ne peut pas 
non plus être rapproché de l'infralias (?) Il faut voir dans sa 
présence la preuve de la transgression mésoliasique qui s'est fait 
sentir dans ces régions et dans la plus grande partie du Tell algé
rien. En effet, si des faunes du Lias moyen ont été signalées ailleurs, 
par M. Bleicher, par M. Ficheur, et récemment par M. Dareste de 
la Chavanne, dans les chaînes littorales de l'Algérie, on ne connaît 
guère que la faune sinémurienne d'El Kantour, de Goquand, qui n'a 
jamais été confirmée, au Sud de Gonstantine. Et en admettant que 
le Lias inférieur existe dans l'extrême Est du Nord-Africain, il doit 
manquer à l'Ouest et il faut s'attendre a i e voir également manquer 
au cœur du Maroc. 

Enfin la rareté des Phylloceras et des Lytoceras de la faune 
d'A'rbal confirme le même fait signalé par l'auteur dans les Traras 
et indique des dépôts de mer moins profonds que ceux de 1'« Ammo-
nitico rosso » de l 'Apennin et de la Lombardie. 

SUR LES SABLES GRANITIQUES DES ENVIRONS DE ROUEN 

P A R A. de Grossouvre 

On trouve aux environs de Rouen des sables et argiles kaoli-
niques, logés dans des poches de la craie ; celles-ci sont alignées à 
peu près parallèlement à la faille de la Seine. 

Notre confrère, M. le général Jourdy, a dirigé, il y a deux ans, 
une excursion qui avait pour but de les étudier, et M. Paul 
Lemoine 1 a donné un compte rendu très détaillé et fort intéres
sant des observations faites sur ces curieux gisements qui, depuis 
longtemps, ont attiré l'attention des géologues. 

M. Henri Douvillé a bien voulu me montrer une série d'échan
til lons qu'il avait recueillis au cours de cette excursion. Leur 
examen m'a suggéré les remarques suivantes : 

i° Les éléments de cette formation sableuse sont de grosseur 
très irrégulière et très variable, caractère qui, à première vue, les 
distingue nettement des Sables de la Sologne, dont « l e s grains 
sont uniformes et régulièrement calibrés » ; 

i . P. LEMOINE . Compte rendu de l'excursion dirigée par M. le général 
Jourdy aux environs de Rouen. Bulletin de la Société des Amis des Sciences 
naturelles de Rouen, 1906. 



2° Ces sables renferment des graviers quartzeux assez volumi
neux, autre caractère qui les éloigne encore des Sables de la 
Sologne, car ceux-ci « ne sont pas graveleux et sont toujours à 
grains assez lins » ; 

3° Enfin, les graviers de ces sables sont d'ordinaire de forme 
polyédrique, à arêtes seulement émoussées : ils ne sont pas arron
dis, comme ils devraient l'être s'ils avaient subi un long transport. 

Ces divers caractères me semblent en opposition absolue avec 
l'hypothèse, adoptée par un certain nombre de .géologues, qui 
consiste à assimiler ces sables granitiques aux Sables de la 
Sologne et à les faire venir du Plateau Central. 

M. G. Dollfus n'est pas surpris d'apprendre que M. A. de Grossouvre a 
observé des différences entre le grain des sables granitiques des envi
rons de Rouen et celui des sables granitiques de la Sologne; le contraire, 
après un si long parcours, eût été surprenant. Il regrette de n'avoir pas 
eu le loisir de publier toutes les notes qu'il a recueillies sur l'extension 
de ces sables au cours de ses explorations sur les feuilles géologiques 
de Rouen, Evreux, Paris, Melun, Chartres. Ces notes auraient fourni la 
matière d'un gros volume original. Actuellement, il poursuit encore 
cette étude en faisant la revision des feuilles de Fontainebleau et de Châ-
teaudun, et il découvre de nombreux îlots de ces sables sur le plateau 
de Beauce en poursuivant les consultations pour l'alimentation en eau 
potable des communes de la région. 

Les gisements de Aschères-le-Marché, Oison, Bazoches-les-Galle-
randes, Chaussy, Outarville, relient les gisements classiques des Sables 
de la Sologne de Neuville-aux-Bois avec ceux d'Étampes par l'intermé
diaire des îlots d'Armenonville-le-Sablon, Rouvray-StDenis, Gommer-
ville, Pussay. Une autre traînée passe par Morville, Tignonville, Sermaize, 
Estouches. Ces vieilles alluvions, fort altérées, ne se trouvent que rare
ment dans leur position stratigraphique normale; le plus souvent, elles 
sont effondrées dans des puits naturels ou remplissent des poches de 
dissolution. Elles ont raviné les formations antérieures et on trouve, 
principalement à leur base, des cailloux, souvent de forte taille, com
posés de quartz gris, de silex du Jurassique ou du Crétacé, de meu
lières de Beauce ou de Brie, de grès thanétiens, etc. La grosseur du grain 
varie d'une couche à l'autre comme dans toutes les assises diluviennes. 

M. Dollfus espère montrer, pendant la semaine de Pâques 1908, aux 
géologues anglais qui doivent venir étudier les environs de Paris, un 
îlot très remarquable au sommet du Plateau, vers Morigny, sur la rive 
droite de la Juine, où les graviers, très gros, sont très mélangés. 

11 est particulier que l'origine et la nature des alluvions miocènes de 
la Neustrie soit remise en question, au moment même où MM. Stehlin et 
Glangeaud viennent de nous faire connaître les fossiles qui nous per
mettent d'en préciser l'âge dans leur extension stratigraphique en 
amont. 



SUR LES GRÈS DITS A DRAGÉES ET A SPHÉROÏDES 
DU TADMAYT (SAHARA) 

P A R G. B. M. Flamand 

M O R P H O L O G I E E T S T R A T I G R A P H I E . — Le plateau du Tadmayt est 
un socle synclinal subrectangulaire à gradins, basculé (ennoyage) 
au N.E. , à axe sensiblement dirigé suivant sa diagonale. D e l à 
périphérie vers la région axiale se montrent successivement sur 
les faces nord-ouest et sud, les formations suivantes : 

Série arénacée (600 m.) : Néocomien, Urgo-Aptien, Albien. 
Série marno-caleaire : Cénomanien (8o-25o m.), Turonien (cal

caires dominant, 70 à 90 m.), Sénonien (120-100 m.), voire au-des
sus, des assises calcaires rigides, peut-être tertiaires (Suesso-
nien, i5om. ; oued Mesedeli-Haci Inifel). 

Les grès dits à dragées et à sphéroïdes 1 sont de divers âges ; 
très développés dans l'Albien et dans F Urgo-Aptien, ils peuvent 
appartenir à plusieurs autres étages et descendre jusqu'au Séqua-
nien ; il s'en montre dans le Dévonien, et avec un faciès tout à l'ait 
comparable à celui de l'Albien, dans les grès oligo-miocènes du 
chott Tigri, et de Djelfa (Gharef). Leur nom de grès à dragées, 
donné par plusieurs observateurs anonymes, a été signalé pour la 
première fois par A. Pomel, qui considérait cette formation comme 
néocomienne. C'est à M. A. Peron que l'on doit leur attribution à 
l'Albien. M. Ritter s'est rallié à cette opin ion; il considère 
même une partie de ces grès comme appartenant à l'Urgo-Aptien. 
Les grès à dragées ou à sphéroïdes sont nettement marins dans 
le Néocomien et l'Urgo-Aptien (fossiles nombreux, voir A. P O M E L , 

A. P E R O N , Et. R I T T E R ) . On peut également affirmer cette origine 
marine pour les deux premiers tiers de la formation albienne 
[moules négatifs en creux de bivalves (Astarte, Mytilus, Mactra, 
etc.) que j'ai relevés à l'Aïn Zian, au Menasseb (Djenien), etc. 
(Sud-Oranais)]. 

Toutes les formations que j'ai signalées ci-dessus sont normales 
et concordantes dans les régions du Méguéden, du Tadmayt et du 
Tidikelt central et oriental. La falaise nord du Tadmayt est consti
tuée par un ensemble gréseux à la base (Albien), et au-dessus 
calcaréo-marneux à bancs de gypse, cénomanien (80 à 120 m. 
dans la partie moyenne) ; elle est couronnée par des calcaires 
dolomitiques turoniens ; il n'y a pas contact direct entre le Turo
nien et l'Albien ; il s'en faut de toute l'épaisseur du Cénomanien. 

1. Grès à sphéroïdes ou kKerbonb (pilules), voir : G.-B.-M. FLAMAND . Aperçu 
sur la géologie et les ressources minérales du bassin de l'oued Saoura. Docu
ments pour servir à l'Étude du N.O. africain. Alger, 1897. 



Il n'y a donc pas de lacune, de hiatus entre les dépôts arénacés de 
l'Albien {grès à sphéroïdes ou à dragées) et les calcaires crayeux 
ou dolomitiques liironiens. 

L'Urgo-Aptien et l'Albien y sont représentés {pro parte) par des 
grès à dragées ou à sphéroïdes d'origine marine littorale, peut-
être par place lagunaire ? Les bois silicifiés des régions étudiées 
sont sporadiques ou bien inclus dans une gangue gréseuse ; i ls 
appartiennent au Néocomien, à l'Urgo-Aptien ou à l'Albien 
indistinctement. Fragmentaires et affectant des formes cylindro-
polyédriques particulières, à cassure, que l'on peut appeler 
lithique par opposition à la cassure ligneuse, ils ont été apportés 
dans les gisements actuels après leur fossilisation ; ils n'y sont 
donc pas réellement in situ, c'est-à-dire sur le lieu même où ils se 
sont développés. 

De ces derniers faits, on peut déduire qu'il y a eu continuité et 
concordance dans les dépôts crétaciques, depuis le Néocomien 
jusqu'au Sénonien compris ; il n'y a donc pas dans la région saha
rienne du Tadmayt de faits indiquant directement la transgressi-
vité du Génomanien : i° soit par contact du Cénomanien et de 
l'une des formations primaires ou secondaires ; 2 0 soit par consi
dération de l'existence d'un hiatus dû à des dépôts continentaux 
intercalés. 

La transgression cénomanienne, par contre, est manifeste dans le 
Sud-Ouest oranais ; le Génomanien marneux à Ostrea ftabellata y 
repose à la fois sur le Dévonien (assises supérieures aux couches 
à Phacops sp. aff. cephalotes), sur le Dinantien-Viséen, sur le Mos-
covien et sur le Westphal ien (partie supérieure). 

Dans l'archipel touatien, de même que dans les chaînes atla-
siques sahariennes (montagnes des Ksour et de Figuig), la grande 
extension du Grétacique aurait eu lieu tout à fait au début de 
l'Infracrétacique ; mais, à vrai dire, c'est plus bas encore dans la 
série que s'établirait réellement une ligne de démarcation dans 
la nature des dépôts (Rauracien de Géryville). 

T E C T O N I Q U E . — Dans la région du Tidikelt existent, comme je 
l'ai montré antérieurement (1900-1902), des rides hercyniennes 
subméridiennes (c'est une des grandes lois de l'orographie saha
rienne) sur le prolongement desquelles s'installent au Nord des 
plissements plus récents, dont quelques-uns affectent orthogona-
lement le socle synclinal du Tadmayt. 

Sous les grès néocomiens se montrent, à la base et au Sud de ce 
socle, d'autres dépôts arénacés, grès-arkoses amarantes, dont 
l'âge n'a pas été déterminé ; c'est sous cette formation qu'apparaît 



le substratum carboniférien (Dinantien-Viséen) sans qu'aucune 
faille importante intervienne au contact des deux terrains. 

G É O H Y D R O L O G I E . — Les eaux de la pénéplaine du Méguéden 
sont, le plus généralement, dues aux infiltrations des nappes arté
siennes infracrétaciques (Néoeomien-Albien), nappes perméables 
recouvertes à la partie supérieure, dans tout le géosynclinal Atlas-
Tadmayt, parle Génomanien marneux imperméable. Les alluvions, 
les dunes, les dépôts tertiaires du Sud de l'Erg occidental donnent 
des nappes superficielles, phréatiques et géologiques à faible 
profondeur (puits ordinaires, tilmas, madjen, r'dirs alimentés, etc.). 

De très petites sources sur les flancs du ï a d m a y t naissent au 
contact du Turonien et du Génomanien dans les synclinaux secon
daires orthogonaux signalés ; il en est de plus faibles encore à 
d'autres niveaux des terrains crétaciques (Sénonien). 

La nappe à'alimentation des feggaguir du Tidikelt est arté

sienne, de faible profondeur (4o-5o m.) ; elle appartient comme 
origine aux terrains primaires ; elle vient donc du Sud. 

L'alimentation en eau des feggaguir du Touat paraît appartenir 
à des origines artésiennes diverses ; crétacique dans le premier 
tiers septentrional, elle serait primaire dans le Sud. 

N O T E P R É L I M I N A I R E S U R L E J U R A S S I Q U E D E L A R É G I O N D E S A Ï D A 

( D É P A R T E M E N T D ' O R A N , A L G É R I E ) 

P A R G. B. M. Flamand 

On sait que les terrains jurassiques présentent un grand déve
loppement dans tout l'Ouest de l'Algérie, c'est-à-dire dans les 
chaînes atlasiques telléennes et sahariennes ; l'auteur tient à faire 
connaître les grandes l ignes de leur composition dans les environs 
de Saïda, dans l'Ouest de Ti frit et à Tagremaret. 

Dans l'oued ï i fr i t , au N.N.O. de la cascade, vers son confluent 
avec l'oued Tai'ia, et au Sud de celle-ci, on observe de bas en haut 
la coupe suivante ^ 

S I L U R I E N , S (?). — i° a) Schistes et quartzites noirs rouges et verts; 
— b) schistes noirs et verts passant à des schistes à chiastolite (dj. 
Lachdar); — c) schistes argileux noirs : — les assises a) et b), forte
ment métamorphisées et traversées par des filons ou pénétrées par des 
dykes de roches granitiques et porphyriques ; granités, quartz, granu-
lites, porphyres à quartz globulaire, porphyres pétrosiliceux, etc. — Cet 
ensemble peut être rapproché des schistes des ïraras et de Gur-Rouban. 

Les assises suivantes sont en discordance absolue avec les précé-



dentés, mais constituent une série entièrement concordante du 2 au 12 
inclus, en couches presque horizontales. 

I N F R A L I A S , il. — 2° Poudingues-brèches bien lités à éléments de 
roches granitiques et porphyriques (2 à 3 m. d'épaisseur). 

3° Arkose à feldspaths le plus ordinairement altérés (épaisseur : 2 m.). 
La grande cascade de ïifrit s'installe sur ces deux séries d'assises. 

4° Marnes gris-jaunâtre mètamorphisées, avec intercalations de 
roches éruptives porphyritiques et mélaphyriqaes en coulées et en 
dykes (10 à 20 m.). 

5° Ensemble assez puissant de dolomies et de calcaires siliceux à 
Cypricardia porrecta DOM . et à Cardinies ; épaisseur : 25 à 3o m. au 
Chabet Mimouna. 

Les assises 2 et 3 représentent le Rhétien; 4 et 5, YHettangien. 
L I A S I Q U E . Sinémurien. — 6° Calcaires gris-noirs très durs, à silex, 

rosés noduleux (épaisseur : a5 m.) avec traces de Polypiers indétermi
nables ; les couches supérieures passent aux suivantes. Dans une note 
précédente je considérais les assises 6 comme appartenant entière
ment à YInfralias ; un nouvel examen sur place me fait considérer la 
partie inférieure seule comme pouvant y être comprise, la partie supé
rieure se reliant aux calcaires à Spiriférines. 

70 Calcaires gris et noirs subspatbiques, dolomiliques, très riches 
en Spiriférines formant les falaises supérieures de la vallée de Tifrit, 
renfermant Spiriferina rostrala S C H L . , Spir., n. sp. (de grande taille 
et variétés que je décrirai prochainement), Spir. Walcotti Sow., 
Plagiostoma giganteam Sow., Thecidea cf. Boachardi D A V . , Pecten 
priscus G O L D F . , épaisseur : 10 à 12 m. ; dans les parties tout à fait 
supérieures, Pecten œquivalvis Sow. 

CHAKMOUTHIEN. — 8° Calcaires marneux (10 à 12 m.) riches en Bra-
chiopodes : Rhynchonellâ tetraedra D A V . , Rhync. variabilis S C H L O T . , 

Rhync. n. sp., Rhync. cynocephala R I C H A R D , Terebratula subpunctata 
D A V . , Ter. Jauberti E U D . D E S L . , Zeilleria (Waldhemia) cf. Mariée 
D ' O R B , Aulacothyris resupinata Sow., Grammoceras normanianum 
D ' O R B . , Pholadomya Voilai A G . , Gryphœa cf. sportella DUM. 

T O A R C I E N . — 9° Alternances de calcaires jaunes et rosés marneux, 
passant par places à des zones minéralisées à Grammoceras radians 
W R I G H T non Reinecke. Gr.fallaciosum B A Y L E , Pholadomya reticulata 
A G . (épaisseur : 10 m.) ; ces assises bien visibles au Sud et au Sud-
Ouest de la cascade de Tifrit, à la base des dolomies de Saïda (oued), 
à l'Aïn Sultan, etc. 

Ici vient une série d'assises qui ont fait l'objet d'observations ou de 
travaux antérieurs de la part de Pomei et de M M . Welsch, le comman
dant Azéma, E. Ficheur, G . - B . - M . Flamand, etc. 

M É D I O J U U A S S I Q U E , ji. — ro° Au dessus des assises 9 et toujours en 
concordance, on observe uu ensemble, le plus ordinairement massif, 

1. FLAMAND. Apud, Rapp.Sur les travaux du Service géologique de l'Algérie 
pour l'année 1897, p. I5-I8. — Ann. Mines, fév. 1898. — 1D., ibid., oct. 1904. 



constitué par des dolomies caverneuses, des calcaires siliceux, silico-
marneux rigides (Bqjocien-Bathonien, Dogger), qui est connu sous le 
nom de « Dolomies de Saïda » et dans lesquelles on confondait toutes 
les formations 2 à 9, à l'exclusion des schistes s. Ces deux étages ne 
paraissent pas pouvoir être séparés ni à Saïda, ni à Tifrit ; mais, plus à 
l'Est, à Tagremaret, ils s'individualisent; ces dolomies constituent de 
véritables causses avec avens, abîmes, cours d'eau souterrains (plateaux 
de ïidernalin, Hassasnas); épaisseur : 80 m.; en certains points, luma-
chelle de Rynch. Lotharingica H A A S et P É T R I . 

C A L L O V O - O X F O R D I E N . — 11° Complexe mar no-gréseux, fossilifère par 
places, à Phylloceras plicatani N E U M . , Rhacophyllites tortisulcatus 
D ' O R B . , Lytoceras Adelse D ' Q H B . , Lytoceras Adeloïdes K U D E R N . (voir 
également : A. Poniel, Welsch, commandant Azéma). 

SÉQUANIEN. — 12" Enfin, sur ce Callovo-Oxfordien, en obliquant au 
N.O. la direction de la coupe précédente, reposent les sables, grès et 
dolomies sénoniens qui dominent au N. et N.O. de Saïda (v. : A. Pomel). 

I N F R A C R É T A C I Q U E . — i3° Au Sud de Tifrit (cascade), au-dessus de 
ces dernières assises, s'observent, à l'Aïn Foufot jusqu'à la limite du 
chott Chergui, un ensemble constitué par des bancs de calcaires litho
graphiques stylolithiques et argiles marneuses blanches et rosées, 
considéré antérieurement (Pomel et Pouyanne) comme représentant 
le Jurassique supérieur. Straligraphiquement, ces assises sont discor
dantes sur les formations précédentes. Dans l'Ouest, elles servent de 
subslratum à l'Albien d'Aïn-Chaïb (Daya) ; quelques Mollusques fos
siles de très grandes tailles, Perna sp., paraissent affines d'espèces du 
Crétacé inférieur. Je considère cette formation comme appartenant à la 
base de l'infracrétacique (peut-être le niveau de Berrias). 

Remarque. — Si l'on établit la coupe précédente dans la partie 
moyenne occidentale de l'oued Tifrit, les assises 2 et 3 disparais
sent et sont remplacées par des calcaires siliceux à Gypricardes 
et à Cardinies. D'autre part, dans le bas oued Tifrit, rive gauche, 
au confluent de l'oued Taria on observe, en discordance sur les 
schistes (s), une formation de poudingues, de schistes, quartzites 
et d'argiles, bruns et verts, disposés en isoclinaux pénétrés de 
filons porphyriques, qui rappellent les poudingues de la montagne 
des Lions (Oran) et des Beni Menir (Nédroma); je les considère 
provisoirement comme per miens (r). 

Dans l'Est, à Tagremaret, au Nord de la zaouia, dans les canons 
de l'oued el Abd, on observe à nouveau l'affleurement des assises, 
de 7 à 12 ; le Sinémurien à Spirifera rostrata y a le même faciès 
qu'à Tifrit; le Gharmouthien et le Toarcien y sont très fossili
fères ; lithologiquement, le Bajocien et le Bathonien peuvent y 
être séparés. 



N O T E S U R L ' E X I S T E N C E D E F O R M A T I O N S R É C I F A L E S 

A L A B A S E D U B A R R E M I E N I N F E R I E U R A U D J E B E L T A Y A 

E T A U D J . D E B A R , P R È S G U E L M A ( A L G É R I E ) 

P A R J. Blayac 

S I T U A T I O N G É O G R A P H I Q U E . — Au Sud du massif ancien de Collo 
et de Philippeville se dresse une chaîne, connue sous le nom de 
chaîne numidique l , nettement dirigée E.O., qui commence dans 
la vallée de la Soummam au pied est de la grande Kabyl ie

2

. Dans 
son axe se trouve le massif liasique des Babors dont le sommet 
est à 2004m., le djebel Zouagha (1292 m.), le Msid Aïcha (1469 m.), 
le Kef Sidi Dris (1276 m.), les ïoumiet tes (près El Kantour) (892 m.). 
Dans le prolongement de cet axe, à l'Est de Toumiettes, s'élèvent 
trois massifs calcaires et dolomitiques en forme de dômes ou de 
brachyanticlinaux qui s'échelonnent de ГО. à ГЕ. sur la feuille 
d'Etatmajor à i /5oooo de HammamMeskoutine. C'est d'abord le 
Kef Hahouner (102З m.), vaste brachyanticlinal dont une faille 
estouest a fortement abaissé le flanc sud, puis le djebel Taya 
(1208 m.) et le djebel el Grar (1072 m.) qui constituent l 'un ie flanc 
nord et l'autre le flanc sud d'un dôme (fig. 1-2) dont la coupole 
s'est effondrée, et enfin le djebel Debar (fig. 3), brachyanticlinal 
affecté de quelques ondulations et dont le point culminant atteint 
1 обо m. Le djebel Debar subit vers l'Est un abaissement d'axe et 
s'ennoie à une altitude voisine de 400 m., au douar el Amessel 
sous des sédiments crétacés dont je parlerai plus loin. Ces mêmes 
sédiments entourent aussi en partie les dômes du ÏayaGrar et de 
l'Hahouner. 

Dans la direction de la pointe est du Debar, au douar Bou

Zitoun et à Hammam Berda près du village d'Héliopolis, affleu

rent des calcaires très durs, marneux, à cassure blanche ou gri

sâtre identiques à ceux de certains bancs des massifs précédents 
et qui pointent presque à fleur de sol sous le Sénonien (calcaires à 
Inocérames). 

Plus à l'Est, on ne rencontre pas trace de formations semblables 
à celles du Taya et du Debar. Hammam Berda peut être considéré 

1. A. BERNARD et E . FICHEUR . Les régions naturelles de l'Algérie. Ann. 
de Géog-r., t. XI, 1902 [1" article], p. 2З1. 

2. Voir la carte géologique de l'Algérie, 3
e édition, et les cartes topogra

phiques à i/5oooo de Hammam Meskoiitine et de Guelma. 



comme le point terminal où s'ennoie définitivement la chaîne 
nnmidique. Des sondages la retrouveraient probablement sous 
l'épais manteau des marnes et grès à faciès flysch de l'Eocène 
supérieur qui s'étalent dans toute la partie nord-orientale de la 
province de Constantine. 

A G E P R O B A B L E D E S C A L C A I R E S D E S D,T. T A Y A E T D E B A R . — 

Coquand, en i854, avait cru reconnaître au dj. Taya la présence 
d'un 'Diceras « qu'on ne saurait distinguer d'un D. arietina » 
Mais, deux lignes plus haut, il dit qu'au djebel Taya, les fossiles 
« font tellement corps avec la pâte qu'on ne peut juger des genres 
et des espèces auxquels ils appartiennent que par les l ignes plus 
noires que le têt dessine sur le fond qui est beaucoup plus pâle ». 
La présence d'un Diceras, dont la détermination, on le comprend 
aisément, reste assezincertaine parut, à Coquand, fournir un argu
ment suffisant pour considérer ces calcaires « comme une dépen
dance de l'étage corallien ». Ce savant, à qui la géologie algérienne 
est redevable de tant de découvertes, n'aurait probablement pas 
attribué au genre Diceras le Rudiste qu'il avait trouvé au Taya 
s'il avait pu mettre à profit les travaux de Munier-Chalmas, de 
M. Douvil lé et de M. Paquier. 

Plus heureux que Coquand, j'ai recueilli non seulement au 
dj. Taya,.mais aussi au dj. Grar et au dj. Debar, dans le tiers supé
rieur de la série des bancs de calcaires et de dolomies qui les 
constituent, des débris de Rudistes fortement empâtés dans leur 
gangue et que, vu leur mauvais état, j'ai jugé prudent de soumettre 
à l'examen de M. Paquier. Pour quelques-uns d'entre eux, mon 
savant ami n'a pas pu se prononcer, même sur le genre, mais il a 
cependant pu reconnaître la présence indiscutable des genres 
Monopleara et Toucasia. En outre, dans un bloc calcaire du dj. 
Debar, il a distingué un fragment important de Rudiste qui, à 
cause de la présence de cloisons transversales et de nombreux 
canaux de section circulaire dans le test, paraît devoir être rap
porté au genre Ichtyosarcolithes. 

Dans son m é m o i r e 2 sur les Rudistes urgoniens, M. Paquier 
signale ma découverte d'un Ichtyosarcolithes au dj. Debar et dit 
qu'il provient d'un calcaire inférieur au Gault ; je peux prouver 
que ce calcaire est à la base même du Rarrémien. En effet, les 
formations récifales du Debar aussi bien que celles du Taya et du 
Kef Hahouner sont directement surmontées par des marnes en 

1. COQUAND. Description géologique de la province de Constantine. Mém. 
Soc Géol: de France, (2), V, 1854 [1" partie], p. 69. 

2. V . PAQUIER . Les Rudistes urgoniens. M.S.G.F.,Paléontologie, n° 29,p. 90. 



plaquettes très fissiles, qui renferment une faune remarquable 
d'Ammonites pyriteuses appartenant sans aucun doute possible au 
Barrémien et môme, pour être plus précis, au Barrémien inférieur. 

J'ai déjà signalé la présence de cet étage au dj. Taya mais 
depuis lors je l'ai reconnu en bien des régions du bassin de la 
Seybouse et notamment au pied ouest du dj. Bou-Aslouge tout 
contre le dj. Debar, dans les parages du Bordj Lakse in 2 , et tout 
autour du Kef Hahouner. En ces derniers points, ainsi qu'aux alen
tours du Taya [feuille à i /5oooo d'Hammam-Meskoutine], il est très 
fossilifère ; il renferme des Pulchellia, Holcodiscus, Desmoceras, 

Fig. 1-2-3. — COUPES DES DJ. T A Y A ET DEBAR . — i/iooooo. 
i, Calcaires récifaux à Monopleura (Hauterivien ou Barrémien inf.); i" Cal

caires en dalles et marnes à Ostrea Couloni; 2, Barrémien, marnes feuille
tées fossilifères à leur base (Pulchellia, Holcodiscus, etc.) ; 3, Eocène sup. 
(argiles et grès sans fossiles); 4, Poudingues et calcaires lacustres (oligo
cènes ou miocènes); 0, Travertin marmoréen (dépôt de sources); F, Failles. 

Phylloceras, Silesites, etc. Il ne présente pas moins de 70 à 
75 espèces différentes et offre de grandes analogies avec le Bar
rémien inférieur du Sud-Est de la Fi-ance, de Wernsdorf, etc. 

Les coupes (fig. 1 et 2) qui indiquent les relations du dj. Taya et 
du dj. el Grar 3 et celle (fig. 3) menée du Bou-Aslouge au delà du dj. 

1. J. BLAYAC . Le Crétacé inférieur du bassin de l'oued Cherf (Algérie). 
Ann. Unie. Grenoble, XI, p. 465-430. 

2. Voir la feuille d'Hammam Meskoutine à i/5oooo. Ce gisement fossili
fère est plus particulièrement riche entre les points cotés 376 et 460 aux 
abords du Bordj Laksem. 

3. Le djebel Taya, bien connu en Algérie par ses belles grottes, et le dj . 
el Grar sont les flancs nord et sud d'un vaste dôme dont la partie centrale 
est aujourd'hui effondrée comme en témoignent des failles bien nettes. Le 
Barrémien à Ammonites pyriteuses repose en contre-bas sur ces deux flancs ; 
on le trouve aussi dans la dépression due à l'effondrement de la coupole du 
dôme où il a été préservé contre l'érosion. 



Debar suffisent à montrer que les calcaires à Toucasia, Mono-
pleura et Ichtyosarcolithes forment le substratum du Barrémien 
inférieur. Appartiennent-ils encore à cet étage ou bien repré
sentent-ils le Néocomien inférieur, c'est-à-dire l'Hauterivien ou le 
Valanginien ? La question n'est point tranchée. Cependant je dois 
ajouter, comme le fait voir la figure 2 , que vers le Sud, à 3 kilo
mètres environ à vol d'oiseau du Taya aux abords même de l'oued 
bou Hamdam, le Barrémien repose sur des calcaires noirâtres en 
dalles non compacts (fig. 2) et dans lesquels j'ai constaté la pré
sence d'Ostrea Couloni D ' O R B . , variété étroite, très carénée. Ces 
calcaires me paraissent devoir appartenir à l'Hauterivien, ils sont 
en concordance parfaite avec le Barrémien, et peuvent être envi
sagés comme représentant sous un autre faciès les calcaires à 
Rudistes du Taya. 

E N R É S U M É , les calcaires et dolomies du dj. Taya, du dj. Debar, 
et probablement ceux du kef Hahouner, à l'O. du douar bou 
Zitoun et d'Hamman Berda à l'E., font partie du Barrémien infé
rieur ou de l'Hauterivien. 

On ne connaissait pas encore dans l'Afrique du Nord de récifs 
d'un âge crétacique aussi ancien. M. Ficheur a cependant signalé 
dans la région de Constantine, assez voisine de celle qui fait 
l'objet de cette note, des calcaires compacts et des dolomies 
formant le substratum du Barrémien au dj. el A k a l 2 dans la 
région de Constantine. Mais aucun Rudiste n'y a été encore 
recueilli. D'ailleurs même en Europe les récifs à Rudistes du 
Barrémien inférieur, de l'Hauterivien et du Valanginien sont 
assez rares. 

MM. Paquier et Zlatarski 3 ont signalé en Bulgarie dans le 
Barrémien supérieur des calcaires récifaux dont la faune présente 
une certaine analogie avec ceux du dj. Taya et du dj. Debar. 

M. Paquier y a reconnu la présence d'un Ichtyosarcolithes'* 
qu'il figure ët décrit dans son mémoire sur les Rudistes urgoniens. 

1. En ces derniers points, les calcaires affleurent sous le Sénonien [calcai
res à Inocérames] et font vraisemblablement partie d'anticlinaux qui, sous 
l'effort des plissements, ont percé leur couverture de terrains crétacés 
marneux. 

2. E. FICHEUR . Le massif du Chettaba et les Ilots triasiques de la région 
de Constantine. B.S.G.F., (3), XXVII, p . 94, 1898. — Voir aussi la Carte 
géologique de Constantine à i/5oooo par E. FICHEUR et M . JACOB , publiée par 
le Service de la Carte géologique de l'Algérie en 1901. 

3. Sur l'âge des couches urgoniennes de Bulgarie. B.S.G.F., (4), I, p. 286, 1901. 
4. V . PAQUIER. Op. cit., p. 94, pl. ix, fig. 7, 8, 9. 



Le genre lchtyosarcolithes n'était primitivement connu que 
dans le Génomanien. Son origine première doit être, en l'état 
actuel de nos connaissances, reportée au bas du système créta-
cique, c'est-à-dire au Barrémien inférieur ou à l'Hauterivien, 
comme le prouve la découverte que j'ai faite au dj. Debar. C'est là 
d'ailleurs un sort semblable à celui subi par bien des genres, 
particulièrement par certains Rudistes tels que Poyconites, 
Càprina, etc. 

Il n'est pas inutile en terminant de comparer les formations 
récifales des environs de Guelma à celles du Valanginien du Jura 
ou de la Dobrogea en Serbie. Dans ces deux régions la base du 
système crétacique comprend des récifs où Monopleara est 
associé à Valletla et même à Heterodiceras et Diceras comme l'a 
prouvé M. Paquier 1 pour les calcaires de Gernavoda (Serbie) 
découverts par M. A n a s t a s i u 2 . 

De semblables coexistences impliquent, pour cette dernière 
formation, un âge plus ancien que celui des calcaires du Taya et 
du Debar, qui sont, il est vrai encore, imparfaitement connus. 
M. Paquier n'hésite pas à placer la série de Gernavoda soit dans 
le Valanginien soit même dans le Berriasien. 

Il est à souhaiter que de nouvelles découvertes paléontologiques 
soient faites dans les massifs récifaux algériens qui ont fait l'objet 
de cette note. Elles ne pourraient qu'être très précieuses pour 
l'histoire des Rudistes. 

1. V. PAQUIER . Sur la faune et l'âge des calcaires à Rudistes de la Dobrogea 
et les relations du groupe inverse avec le groupe normal chez les Chamacés. 
B.S.G.F., (4), I, p. 4 9o, 1901. 

2. Victor ANASTASIU . Contribution à l'étude géologique de la Dobrogea 
(Roumanie). Terrains secondaires. Thèse de Doctorat, Paris 1898, pp. 92-120. 



S é a n c e du 1 6 M a r s 1 9 0 8 

P R É S I D E N C E D E M . H E N R I D O U V I L L É 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Sont proclamés membres de la Société : 
M. P. H. Fritel, préparateur au Muséum national d'Histoire naturelle, 

présenté par MM. Zeiller et A. Lacroix. 
Le Laboratoire de Géologie de l'Université de Liège, présenté par MM. Gos-

selet et Barrois. 

Quatre nouvelles présentations sont annoncées. 

Garl Renz. — Existence du Lias et du Dogger dans Vîle de 

Céphalonie. 

Après avoir établi l'existence du Lias et du Dogger avec un 
beau développement paléontologique à Gorfou, Leukas et Ithaque, 
j'ai réussi à retrouver ces formations à Céphalonie. 

Le Lias et le Dogger de l'île de Céphalonie comprennent les 
termes suivants : 

1) Calcaire blanc semi cristallin, avec une faune de Brachiopodes de 
la zone à Terebratala Aspasia (Charmouthien). Le même faciès calcaire 
envahit le Sinémurien et descend jusqu'au Trias. 

2) Toarcien inférieur (zone à Hildoceras bifrons) principalement 
formé de calcaires rouges argileux et de marnes avec : 

Hildoceras bifrons BRUG. ; H. Mercati H A U E R ; H. comense B U C H ; 

Pkylloceras Nilssoni H É B E R T ; Cœloceras annulainm Sow.; Harpoceras 
discoides Z I E T E N ; H. subplanatum O P P E L . 

3) Calcaire de couleur claire, de composition analogue, avec Dumor-
tieria de différentes espèces, Erjcites sp., etc. 

4) « Hornsteine » du Dogger. 
Les formations du Lias et du Dogger de Céphalonie se présen

tent dans les montagnes de l'île (Avgos, Phuchta, Kokkini Rachi), 
et ressemblent à des sédiments de même âge dans les autres 
Iles ioniennes. Elles constituent le gisement le plus méridional 
du Lias et du Dogger qui ait été observé jusqu'à présent sur la 
côte occidentale de la Grèce. 

R. Zeiller. — Sur un tronc de Qycadeoidea de VInfracrétacê 

américain. 

Les collections de l'Ecole des Mines viennent de s'enrichir, grâce 
à la générosité de la Yale University de New-Haven, d'un 
magnifique tronc de Qycadeoidea de l'Infracrétacé des Black Hills 
(South Dakota). 



Ce tronc, de forme ovoïde, mesure o m. 60 de hauteur, sur o m. 53 
de diamètre dans un sens et o m. 5o dans l'autre au point où il est 
le plus large. Une cassure à la base et une autre dans la région 
supérieure mettent à découvert l'axe ligneux, qui présente, du côté 
inférieur, un diamètre de o m. 14 à 0 m. i 5 ; les bases de pétioles 
qui le recouvrent ont o m. 18 de longueur. Entre elles, à la surface 
du tronc, se voient de très nombreuses protubérances, rangées en 
quinconce irrégulier, qui correspondent aux inflorescences, dispo
sées suivant le mode habituel aux Gycadeoidea. 

Cet échantillon, enregistré sous le n° 5oi sur la liste générale du 
Yale Muséum, a été signalé par M. Lester Ward 1 comme appar
tenant à son Cyc. Wellsii; celui-ci ne constitue, d'ailleurs, qu'une 
forme du Cyc. Marshiana L. W A R D , de l'avis de M. G . R . Wieland, 
qui a entrepris la revision, au point de vue systématique, de toutes 
ces tiges de Cycadinées américaines, comme suite à son admirable 
travail sur leur structure anatomique et sur la constitution de leurs 
appareils floraux. 

Ce tronc de Gycadeoidea, l'un des plus gros et des plus beaux 
qui aient été recueillis dans le riche gisement de Minnekahta, des 
Black Hills , peut être mis en parallèle avec l'échantillon classique 
de Cyc. Reichenbachiana G Œ P P E R T (sp.) du Musée de Dresde, 
connu depuis longtemps comme étant au premier rang des spéci
mens de ce type qui se trouvent dans les musées d'Europe. 

M. Zeiller se félicite de voir les collections françaises mises ainsi à 
môme de rivaliser avec celles de l'étranger, et il adresse, au nom de 
l'Ecole des Mines, les remerciements les plus vifs à la Yale Univer-
sily et en particulier à M. G. R. "Wieland. 

A. Toucas. — Classification et évolution des Radiolitidés (Sau-

oagesia et Biradiolites)2. 

Le genre Biradiolites a été établi par d'Orbigny en 1847 pour les 
formes qui présentent sur les deux valves deux bandes longitudi
nales l isses ou costulées. En 1886, Bayle ( inH. Douvillé) en sépare, 
sous le nom de Sauvagesia, les formes à bandes costulées pour
vues d'une arête ligamentaire et classe dans les Radiolites les 
formes à bandes également costulées, mais dépourvues de cette 
arête, qui constituaient, avec les formes à bandes l isses, les Bira
diolites de d'Orbigny. Cette classification, basée sur la présence 

1. LESTER F. W A R D . Elaboration of the fossil Cycads in the Yale Muséum. 
Amer. Journ. of Se., X, nov. 1900, p. 333. 

2. 3' partie du Mémoire en cours dans les Mémoires de Paléontologie de 
la Société géologique. 



ou l'absence de l'arête ligamentaire, ne pouvait qu'apporter de la 
confusion dans le groupement des espèces. Ainsi , en 1902, 
M. H. Douvillé faisait remarquer que Bayle, en plaçant dans les 
Radiolites les formes à bandes dépourvues d'arête ligamentaire, 
avait oublié que le type des Radiolites de Lamarck, le Rad. 
angeiodes, avait précisément une arête ligamentaire ; aussi 
reprend-il avec raison pour ces formes le nom de Biradiolites^ 
conservant celui de Sauoagesia pour les formes à bandes costulées 
pourvues d'une arête ligamentaire. 

M. Toucas est d'avis que le genre Sauoagesia ne peut être 
maintenu qu'en y comprenant toutes les formes à bandes costulées 
avec ou sans arête ligamentaire, les formes à bandes l isses devant 
rester seules dans les Biradiolites, le type de ce genre, le B. cana-
liculatus, étant en effet une forme à bandes l isses. 

I. Les Sauoagesia débutent dans l'Albien supérieur avec le 
S. texana (mutation des Agria primitifs) dans laquelle les lames 
externes en s'épaississant sont devenues très celluleuses et les 
deux sillons lisses sont remplacés par deux bandes costulées. On 
y distingue trois groupes : 

1» Groupe du Sauv. texana (lames externes ornées de très grosses 
côtes arrondies, cannelées et séparées par des sillons étroits, dont 
deux représentent les bandes costulées) ; l'arête ligamentaire disparaît 
dès la base du Cénomanien : 

S. texana R Œ M E R sp. Albien sup. S. ga'ensis D A C Q U É . Turonien 

2° Groupe du Sauv. Da Rio (lames externes ornées de côtes longitu
dinales fasciculées et moins fortes que dans le premier groupe; deux 
bandes plus distinctes ; présence constante de l'arête ligamentaire) : 

S. Nicaisei C O Q . sp. Cénom. inf. S. Da Rio C A T U L L O sp. Ang. 
S. SharpeiBAYLE sp. Ligérien. S. Meneghini Put. sp. Santonien. 

3° Groupe du Sauv. cornupastoris (comme dans le deuxième groupe, 
sans arête ligamentaire) : 

S. Mortoni^MANT.sp. Cénomanien. S. austinensisB.ŒM. sp. Santonien. 
S.Arnaudi C H O F . sp. Ligérien. S. apulus P A R . sp. Maëstrichtien. 
S. cornupastoris D . M. sp. Ang. 

II . Les Biradiolites débutent dans l'Angoumien inférieur avec 
le B. lombricalis, mutation du 5'. Arnaudivar. runaensis C H O F . sp., 

1. Les espèces nouvelles complétant les différents groupes seront indi
quées dans le mémoire détaillé. 

2. D'après les renseignements que je reçois de M. A. S. Woodward, il y 
aura très probablement lieu de constituer un groupe spécial pour le Sauv. 
Mortoni, dont le type de l'espèce est Turonien, avec des mutations dans 
l'Albien, le Cénomanien et le Santonien. 



dans laquelle les bandes sont devenues complètement lisses. Pas 
d'arête ligamentaire. On y compte six groupes : 

1° Groupe du Birad. lombricalis (laines externes lisses, peu costulées, 
deux bandes lisses et larges, séparées et limitées par une côte plus 
ou moins saillante) : 

B. lombricalis D ' O R B . sp. Ang. inf. B. Mauldei C O Q . sp. Coniacien. 
B. quadratus D ' O R B . Ang. sup. B. royanus. Sénonien sup. 

2° Groupe du Birad. angulosus (lames externes ornées de fortes 
côtes ; bandes lisses, très étroites, ne comprenant que le milieu des 
faces, séparées par une ou plusieurs côtes très saillantes) : 

B. angulosus D ' O R B . Ang. sup. B. Stoppani PIR . sp. Sant. sup. 

3° Groupe du Birad. acuticostatus (lames externes ornées de très 
grosses côtes coupées par de nombreuses lignes d'accroissement forte
ment plissées et se prolongeant sur la valve supérieure) : 

B. acuticostatus D ' O R B . sp. Santonien. 

4° Groupe du Birad. canaliculatus (lames externes formées de 
lamelles relevées et arrondies dans la région cardinale, s'infléchissant 
sur la région opposée pour former, à la place des côtes des groupes 
précédents, trois grands plis infléchis vers le bas de la coquille entre 
lesquels se trouvent reserrées les deux bandes fisses) : 

B. canaliculatus D ' O R B . Coniacien. B. Chaperi B A Y L B sp. Maëstrich. 

5° Groupe du Birad. ingens (lames externes comme dans le qua
trième groupe, mais aplaties sur la partie antérieure, s'épanouissant en 
éventail, les deux bandes lisses placées symétriquement à droite et à 
gauche du pli médian dont l'axe, normal à la surface aplatie, divise la 
coquille en deux parties égales) : 

B. ingens D E S M O U L I N S . Maëstrichtien. 

6" Groupe du Birad. fissicostatus (comme dans le cinquième groupe, 
sauf que les lames externes sont moins écailleuses et ne sont dilatées 
que latéralement, le pli médian n'est plus normal à la surface aplatie, 
mais disposé obliquement du côté antérieur, rejetant ainsi les deux 
bandes de ce côté) : 

B. fissicostatus D ' O R B . Santonien. 

28 Juin 1908. — T. Vili. Bull. Soc. GCÎOI. Fr. — 6. 



F A U N E Q U A T E R N A I R E D E S A I N T - S É B A S T I E N ( E S P A G N E ) 

P A R Edouard Harlé 

La faune quaternaire de l'Espagne, étant peu connue, i l m'a 
paru intéressant de signaler à quels animaux appartiennent les 
ossements, assez nombreux, recueillis dans diverses grottes des 
environs de Saint-Sébastien, et qui sont déposés au musée de cette 
vil le, où j'ai pu les étudier grâce à l'amabilité du conservateur, don 
Pedro Manuel de Soraluce. 

Presque tous proviennent de trois grottes superposées, situées 
dans la commune de Renteria et dites grottes de Landarbaso ou 
Aïtz bitarte Ils ont été recueillis, pour la plupart par M. le comte 
de Lersundi, quelques-uns par M. de Soraluce et d'autres. 

J'ai reconnu : 
Ursus spelœus : Déjà déterminé par M. le Dr Emilio Rotondo Nicolau. 

Restes de nombreux individus, généralement de petite taille. L'Ours 
en question est bien le spelœus, car deux mandibules ont encore en 
place la première prémolaire, dont la forme est caractéristique dans 
cette espèce, et n'ont pas trace des petites prémolaires entre celle-là 
et la canine. 

Hymna spelœa : Une carnassière inférieure. 
Felis spelœa : Une portion de mandibule, appartenant à un sujet de 

très grande taille. Une première phalange. 
Cheval : Quelques dents. 
Grand Bovidé : Quelques échantillons. 
Cerf elaphe : Nombreux échantillons. 
Renne : Un bois de Cervidé paraît être de Renne; mais il est en 

mauvais état. En outre, j'ai trouvé dans la grotte supérieure, et 
donné au Musée, une portion d'extrémité inférieure de canon, ne 
comprenant guère plus que l'épiphyse, qui est bien moins épaisse 
que chez le Cerf et à profil d'articulation bien plus mou que chez le 
Bouquetin, la Chèvre et le Mouton. Elle est en tout comme au 
métacarpe du Renne. Je l'ai attribuée à ce Cervidé. Plus tard, je me 
suis demandé si elle ne pi oviendrait pas d'un Bovidé, qu'il faudrait 
supposer de taille fort réduite pour un adulte, car cette extrémité 
de canon n'a que 43 mm. de largeur : mais cette hypothèse est 
contredite par plusieurs détails. 

En 1893, j'ai signalé un andouiller, probablement de Renne, 

1. Landarbaso est une portion de commune: La Republica de Landarbaso. 
En basque, aïtz signifie rocher et bitarte signifie entre deux. 



trouvé dans la grotte de Serinya, province de Gérone, à l'autre 
extrémité des Pyrénées. 

Somme toute, en Espagne, le Renne n'est guère que soupçonné. 
Il est connu en France jusque près de la frontière (Bayonne, Nar-
bonne). 

Le musée possède, en outre, des mêmes grottes, des Patelles 
semblables à celles qui vivent actuellement sur la côte de l'Océan, 
aune dizaine de kilomètres, et de nombreux objets de l'industrie 
magdalénienne (harpons et pointes de sagaie), découverts par 
M. de Lersundi. 

Enfin, le musée possède une mandibule d'Ursus spelœus, bien 
caractérisée, déjà déterminée par M. le Dr Emilio Rotondo 
Nieolau, qui provient de la grotte de San Elias de Onate. 

En définitive cette faune rappelle celle de beaucoup de nos grottes 
françaises. A remarquer, toutefois, qu'il y a peu de Renne et 
beaucoup de Cerf. En France, avec la même industrie, le Renne 
serait abondant. 

Il est à désirer que l'on fasse de nouvelles fouilles, en ayant soin, 
autant que possible, de recueillir tous les ossements et de ne pas mélan
ger ce qui est séparé. 

NOTE SUR LA. DÉCOUVERTE, PAR LE CAPITAINE MAURY, 

D E L A H O U I L L E D A N S L ' E X T R Ê M E S u D - O R A N A I S 

P A R L E général Jourdy 

J'ai déjà entretenu à plusieurs reprises, la Société, des proba
bilités de la découverte de la houille dans le Sud-Oranais. Après 
six années d'études de la part des officiers qui ont bien voulu se 
charger de sa recherche, le capitaine Maury, notre confrère, 
secondé par son lieutenant M. Huot, est arrivé au but. Il a trouvé 
plusieurs bancs de houille de o m. o5 à o m. 20 d'épaisseur dans les 
couches très fossilifères du Westphalien. 

L'échantillon présenté à la Société provient des environs de 
Haci Ratma, en un point que le capitaine Maury a appelé pour la 
circonstance Djorf el Feham (le rocher du charbon). 

L'aspect de cette houille se ressent de sa position à fleur du sol : 
d'aspect très noir, tachant les doigts comme du fusain, elle a 
perdu, par le fait des intempéries de ce climat sévère, sa cohésion 



primitive et se réduit facilement en poussière. Voici sa composi
tion chimique, d'après une analyse laite au laboratoire de l'Institut 
Pasteur à Nantes : 

D.IOHK KL l ' K H A M L E G U K S S I N 

( S U O - O K A N A I S ) ( l . O I l l E - I N l ' K R I E T J H E ) 

Humidité 25,94 17 
Matières minérales 18,60 10 
Matières volatiles 19,3i 26,4 
Carbone fixe 36,i5 4°,6 

Comme on le voit, cette composition est voisine de celle de la 
houille des environs de Nantes et indique une houille plutôt 
maigre. Toutefois on peut espérer que la houille de fond sera 
meilleure que la houille de surface. 

A deux reprises différentes, j'ai entretenu la Société de mon œuvre 
de la création d'une bibliothèque géologique et paléontologique au 
quartier-général d'Aïn-Sefra. Cette bibliothèque, qui compte maintenant 
16 volumes, vient d'être heureusement complétée par le cadeau dû à notre 
confrère, M. Le Châtelier, du tome IV de l'explication de la Carte géolo
gique Je France, et, sur ma demande, du don, par M. le Ministre, des 
ouvrages suivants de M. Zeiller : Flores fossiles de Valenciennes, de 
Brives, d'Autun et d'Epinac, de Blanzy et du Creusot. 

Grâce à la libéralité de M. Beaulaton, Ingénieur de la Mine de Mou-
zeil (Loire-Inférieure), j'ai pu également enrichir cette collection récente 
d'une belle série de végétaux fossiles du Culm des environs de Nantes. 

Les officiers du Sud-Oranais ont donc maintenant à leur disposition 
tous les documents nécessaires à leurs études. Ils peuvent, à l'exemple 
du capitaine Maury, des lieutenants Poirmeur et Huot, utiliser leurs 
loisirs et travailler du marteau quand les harkas marocaines leur per
mettront de déposer le fusil. 

Le Président rappelle que c'est à l'instigation du général Jourdy, 
activement secondé par le général Lyautey, que les officiers du Sud-
Oranais ont commencé et poursuivi les recherches géologiques dans 
cette région difficile ; c'est d'abord le lieutenant Quoniam qui a exploré 
les environs de Figuig; le lieutenant Poirmeur a ensuite relevé les 
contours géologiques de la région comprise entre Colomb-Béchar et Igli 
et dressé une carte géologique provisoire qui a été publiée par la Société ; 
enfin c'est encore sous la même impulsion que le capitaine Maury et le 
lieutenant Huot ont méthodiquement exploré le terrain houiller ; la 
découverte de la houille a été le couronnement de ces recherches pour
suivies avec persévérance et ténacité et le Président transmet au 
général Jourdy toutes les félicitations de la Société géologique. 

M. Henri Douvillé ajoute que les couches à flore westphalienne 
sont accompagnées de couches avec Spirorbis carbonarius, Belinurus 
arcuatus, Anthraçonvya et petits Ostracodes rappelant tout à fait 
certaines assises du terrain houiller de l'Angleterre. 



L A T R A N S G R E S S I O N D U L U D I E N D A N S L E B A S S I N D E P A R I S 

P A R Jean Boussac 

M. Leriche vient de publier, dans le dernier fascicule des Annales 
de la Société géologique du Nord, une importante note sur les 
terrains tertiaires des environs de Reims et d'Epernay, dont le 
principal intérêt est d'indiquer la répartition, dans cette région, 
des différents faciès offerts par chacun des termes de l'Eocène. On 
voit alors que dans la montagne de Reims tous les étages de la 
série parisienne sont représentés par des dépôts fluviátiles ou 
lacustres, à l'exception du Ludien dont la couche marine à Phola-
domya ludensis est bien visible dans le haut de la carrière de 
Verzenay. Le Ludien a donc là un caractère nettement transgressif. 

Cette constatation m'a conduit à rechercher si cette transgres
sion était un fait général dans le bassin de Paris, et j'ai été amené 
ainsi à tracer sur une carte les extensions comparées des mers 
ludienne et bartonienne. Je me suis servi principalement des 
cartes géologiques détaillées du bassin Paris que l'on doit aux 
travaux si précis de MM. G. Dollfus, L. Janet, H. Thomas, ainsi 
que des nombreuses coupes de tranchées relevées par M. Ramond. 
J'ai pu ainsi établir une carte, dont les tracés ne sont encore que 
très approximatifs, mais qui fournit cependant des renseignements 
intéressants. 

On y voit que le Bartonien 1 ( = Sables de Cresne) n'est repré
senté que dans la partie tout à fait centrale du bassin de Paris; 
vers l'Ouest il ne dépasse guère Arties, au N. E. de Mantes ; 
il n'atteint pas Versailles et dépasse à peine Paris vers le Sud ; 
vers l'Est, il dépasse à peine le méridien de Compiègne, d'après 
les indications que nous donnent les légendes des feuilles de 
Soissons et de Meaux. 

Le Ludien, au contraire, s'est étendu sur le bassin de Paris plus 
qu'aucun autre étage éocène ; on le connaît à Cernay, à l'Est de 
Reims ; il couronne toute la falaise qui limite au S.E. le plateau 

i. Je ne dis même pas sensu stricto : est bartonien ce qui est synchronique 
de l'argile de Barton. Les Sables moyens (Auversien), correspondant aux 
couches supérieures de Bracklesham à Nummulites variolarius, ne sauraient 
être mis dans le Bartonien. — Voir J. BOUSSAC. La limite de l'Eocène et de 
l'Oligocène. B. S G. F., 18 nov. 1907.— Ii>. Observations sur la faune des 
couches supérieures de Bracklesham à Nummulites variolarius. Ann. Soc. 
géol. Nord, 4 déc. 1907 ; t. XXXVI, p. 36o-365. 



tertiaire parisien, et est très fossilifère à Villenauxe, et à Montigny-
Lencoup qui n'est qu'à une dizaine de kilomètres au N.E. de 
Montereau. Son extension vers le Sud même de Paris, est plus 
difficile à préciser, mais M. Dollfus a signalé les marnes ludiennes 
avec gypse dans un sondage à Fontenay-Ie-Vicomte. Vers le S.O. 
il est aussi représenté, près de Beynes, dans la tranchée de l'aque
duc de l'Avre, sous forme d'un calcaire dur très fossilifère, à faune 
ludienne, reposant sur le calcaire de St-Ouen. Le Bartonien semble 
faire défaut. 

Ains i le Ludien, avec une faune bien plus franchement marine 
que celles des étages précédents, s'est étendu près d'une centaine de 
kilomètres plus à l'Est et au Sud-Est que le Bartonien, et le déborde 
aussi au Sud et au Sud-Ouest. Il n'a pas seulement une individua
lité paléontologique, mais aussi une individualité stratigraphique, 
qui est un nouvel argument en faveur de son maintien comme 
étage 1 de la série parisienne. 

M. G. Dollfus ne pense pas que la différence d'extension indiquée par 
M. Boussac, sur sa carte, entre le Bartonien et le Ludien soit un argu
ment en faveur de la validité stratigraphique de ce dernier étage. 
Toutes les couches du bassin de Paris depuis les sables de Bracheux 
jusqu'aux sables de Fontainebleau sont, à peu d'exception près, en 
transgression vers le Sud, gagnant toutes du terrain au Midi sur les 
couches antérieures ; le niveau du Guespel s'étend plus loin que celui 
d'Auvers, etc. Surtout il y a à savoir de quel Bartonien M. Boussac a 
voulu parler ; il ne nous a toujours pas dit de quel horizon du bassin de 
Paris il fallait rapprocher l'argile de Barton.; nous avons cependant 
depuis Auvers jusqu'à Marines des couches bien différentes qui ont 
chacune une étendue différente. Quelle est celle qu'il a figurée ? 

M. Dollfus a eu l'occasion de rechercher l'origine du nom Bartonien 
de Mayer; il semble que cet auteur n'a jamais été à Barton et qu'il n'en 
connaisse pas, par lui-même, la stratigraphie ; il en donne la définition 
comme correspondant globalement aux « Sables moyens du bassin de 
Paris » ; mais la succession des Sables moyens était bien mal connue 
il y a cinquante ans, au moment où il écrivait, et son type est actuelle
ment sans valeur; sa paléontologie basée sur la faune de Barton 
décrite par Brander et Solander, est également d'un parallélisme incer
tain; ce sont des désignations vagues que M.Dollf'us a déjà combattues. 

M. Dollfus ne voit rien à changer à la classification qu'il a proposée 
le 17 juin dernier, qui groupe le calcaire de St-Ouen, les sables de 

1. Je ne considère pas l'Auversien, le Bartonien, le Ludien comme de 
véritables étages, semblables à ceux qu'on a distingués dans le Primaire ou 
le Secondaire. Ce sont des unités stratigraphiques, c'est-à-dire des zones, 
paléontologiques ou tout au plus des sous-étages. 



Marines, et les récurrences lacustres dans lesquelles est enserré le cal
caire de Ludes, en un étage parisien sous le nom de Marinésien. 

M. Léon Janet fait remarquer qu'on ne saurait tirer d'une extension 
différente du faciès marin du Bartonien supérieur et du Ludien, un 
argument sérieux en faveur du maintien du Ludien à titre d'étage 
distinct. 

Si l'on prenait le Bartonien supérieur et le Ludien avec leurs faciès 
marins et leurs prolongements laguuaires. on verrait que l'extension 
d'ensemble est fort peu différente. Dans l'ensemble, le Ludien paraît 
présenter une légère transgression, mais cette transgression est à peu 
près continue dans le bassin de Paris, depuis le Bartonien jusqu'au 
Stampien. 

Le moindre petit plissement suffisait à cette époque pour amener en 
un point donné des couches saumâtres, au-dessus de couches marines. 
En réalité on a des alternances continuelles de couches laguno-marines 
et de couches laguno-lacustres. Dans le Bartonien supérieur on trouve 
jusqu'à cinq ou six alternances de sables à Gérites et de calcaires à 
Limnées. En concluerait-on qu'il faut faire quatre ou cinq étages diffé
rents dans le Bartonien supérieur ? 

En résumé, la question du maintien ou de la suppression de l'étage 
ludien doit rester ouverte, et ce sont des considérations paléontolo-
giques qui permettront seules de lu trancher peut-être définitivement un 
jour. 

M. Boussac croit qu'il s'agit, avec le Ludien, de tout autre chose que 
des alternances de couches saumâtres et lacustres qu'on observe à la 
périphérie des étages auversien et bartonien ; ce dernier étage dans 
son ensemble, est localisé dans le centre du bassin parisien, et les 
alternances de couches saumâtres dont vient de parler M. Janet ne font 
qu'accuser son caractère régressif ; te Ludien, avec ses Pholadomyes et 
ses Echinides, a une faune bien franchement marine et une extension 
plus considérable qu'aucune des autres mers éocènes. On ne saurait, 
sans méconnaître la réalité, le fusionner avec le Bartonien. 

M. H. Douvillé rappelle que la faune très particulière du Ludien avec 
Pholadomya et Oursins spatangoïdes semble indiquer une mer assez 
profonde. 



O B S E R V A T I O N S S U R L E S F A U N E S A F O R A M I N I F È R E S 

B U S O M M E T D U N U M M U L I T I Q U E I T A L I E N 

P A R Robert Douvillé 

PLANCHE II 

On sait que la faune nummulitique des couches supérieures de 
Biarritz comprend, outre JV. intermedius, N. Bouillei et N. vascus 
(représentées chacune par leurs formes méga- et micro-sphé-
riques),une grande forme, généralement déterminée comme vascus, 
mais qui en diffère par une taille notablement plus grande et des 
filets beaucoup plus tourbillonnants. On doit la rapporter à 
l'espèce miocontortus T E L L I N I . 

Dans tous les gisements classiques de la Haute Italie, on retrouve 
une partie de ces espèces. La proportion entre les Nummulites 
radiées et les Nummulites réticulées varie extrêmement suivant les 
gisements. Le tableau suivant donne une idée de cette répartition : 
D É G O : presque uniquement des réticulées (intermedius-Fichteli), quel

ques rares Bouillei Tournoueri. 
C A R C A R E : réticulées et radiées (d'après Cl. Parisch) : miocontortus, 

contortus (sic ?), intermedius. 
Personnellement, je n'ai su trouver dans cette localité que des Oper-

culines et de petites Nummulites à spire lâche. Je n'ai évidemment pas 
vu les gisements qui paraissent avoir fourni d'abondants matériaux au 
Musée de Turin, et notamment cette Nummulites contortus, qui a fait 
dire à mon ami et collègue M. Prever qu'il y avait indiscutablement du 
Bartonien dans certains gisements classiques du Piémont. Je pense que 
cette Nummulite doit être quelque variété du N. Rosai T E L L . , espèce 
commune dans tout le Tongrien. 
B E L F O R T E : uniquement des radiées (miocontortus, Rosai). 
M T E . BERICO (Vicence) : de très rares réticulées (intermedius) et d'innom

brables radiées (miocontortus). 
M O N T E C C H I O - M A G G I O R E (calcaires exploités au-dessous des tufs à Tro-

chus Lucasi) : innombrables radiées (Rosai) ; une ou deux réticulées 
à peine ont été trouvées par M. Boussac, tant dans ces calcaires que 
dans les tufs eux-mêmes. 

L U G O D E S A N G O M N I : uniquement des réticulées (intermedius). 
P R I A B O N A (Marnes à Orthophragmina du milieu de la montée), princi

palement des radiées (Rosai). Un peu plus bas existe un niveau 
où l'on ne rencontre au contraire que des réticulées granuleuses 
(Fabianii). 



V É R O N E (fort San Felice) : des radiées seulement : Rosai et veronensis 
O P P E N H . Cette dernière espèce est une race locale du contortas de 
Faudon. Les nombreuses Orthophragrnina donnent du reste à ce 
gisement exactement le même faciès qu'à celui de la villa Lady Bruce 
à Biarritz, qui vient se placer sur le même niveau. 

En résumé, dans le Nummulitique supérieur de la Haute Italie, 
les différentes formes de Nummulites radiées ont l'extension verti
cale suivante : 
N. veronensis Ü P P E r . H . — Se rencontre dans l'Auversien de Vérone. C'est 

le niveau de Faudon à A7, contortus, forme qui ne se rencontre pas, 
à ma connaissance, en Italie. 

N. miocontortus T E L L , est fréquente partout dans le Sannoisien et le 
Stampien. C'est le niveau des couches supérieures de Biarritz. 

N. Rosai T E L L , apparaît dans le Bartonien (niveau de la base de la 
montée de Priabona et de la Granella) el continue à exister jusqu'au 
sommet du Stampien. 

Quant au véritable vascus de Joly et Leymerie, je l'ai i'encontré 
seulement à Biarritz, d'où paraît du reste provenir le type. 

L'échelle des Nummulites réticulées et des Lépidocyclines com
plète la précédente : 
Lepidocyclina dilatata MICHT., Lep. preemarginata n. sp. et N. interme

dias. — (Dégo) Stampien. 
Lep. marginata MICHT . type. — (Colline de Turin) Aquitanicn et Burdi-

galien inférieur. 
Lep. marginata, Lep. Cottreaai Douv. et Lep. subdilatata n. sp.— (Ros-

signano) Burdigalien supérieur. 
Je vais maintenant donner quelques renseignements sur les 

gisements classiques du Piémont que j'ai visités en septembre 1907. 
Le mémoire de M L L E Clelia Parisch 1 , consacré spécialement à leur 
étude, est malheureusement un peu succinct pour les descriptions 
locales. 

L E M O L E R É (près Ceva). — Le gisement se trouve à 2 km. au 
Sud de Ceva, des deux côtés de la grande route de Turin à Savone 
et juste à l'entrée du hameau de Le Moleré. On y trouve unique
ment, mais en immense quantité, Lepidocyclina dilatata M I C H T . 

Elles sont disséminées dans le poudingue tongrien à galets 
verts, à éléments particulièrement petits en ce point. Ces Lépido
cyclines reproduisent identiquement le type de Michelotti et ont 
une taille variant de 1 à 5 cm. Les formes méga et micro-sphé-

1. Di alcune Nummuliti e Orbitoidi dell' Appennino ligure-piemontese. 
Ac. r. d. Se. di Torino, 1906 



riqu.es paraissent également nombreuses (autant que j'ai pu en 
juger d'après les quelques préparations que j'ai faites) et sont 
probablement de mêmes dimensions. 

Il n'existe, avec ces Lépidocyclines, ni Nummulite, ni Mol
lusque. 

D É G O . — Le gisement principal se trouve à quelques centaines 
de mètres au S. E. du petit hameau de Gostalupara, au Sud de la 
grande route qui va de Dégo au col dei Giovi et à environ 2 km. 
de Dégo. 

Des deux côtés du sentier, on ramasse, juste au bas d'une petite 
montée et près d'une ferme, d'innombrables Pecten miocenicus 
M I C H T . ; 20 ou 3o mètres plus haut, se trouve le gisement clas
sique où la majorité des organismes appartient au groupe des 
Coralliaires. En outre des mêmes Peignes on trouve quelques 
Lamellibranches et Gastropodes médiocrement conservés, en parti
culier Cerithium submelanoides M I C H T . Je n'ai pas trouvé de 
Nummulite à la base du gisement, là où les Pecten prédominent. 
Plus haut, on trouve d'assez nombreuses N. Bouïllei-Tournoueri, 
Lepidocyclina dilatata, L. cf. Raulini L. et D. et Lep. prsemar-

ginata n. sp. Tout à fait au sommet, enfin, on trouve cette der
nière espèce associée à N. intermedius-Fichteli var. bormidiensis 
T E L L . Dans tout le gisement de Dégo, L. prsemarginata paraît 
bien n'être représentée que par des formes microsphériques. 

G A S S I N E L L E . — Le premier gisement étudié se trouve sur la 
route de Cassinelle à Cremolino, au-dessous de la casa Vallerano. 
On y trouve en extrême abondance N. intermedius-Fichteli, un 
grand nombre de petites formes ( B o u i l l e i , etc.), mais peu ou pas 
de grandes radiées. Le même fait s'observe dans le deuxième, qui 
comprend toute la région comprise entre l'église San Defendente et 
le rio Arnione. Le sol est jonché d'innombrables Nummulites réti
culées et de Janira arcuata B R O C C H I . J'ai également trouvé quel
ques-uns des fossiles signalés par les auteurs italiens, Ostrea 
rarilamella var. oligappenninica S A C C O et plusieurs Pholadomya 

Puschi G O L D F . Ce dernier fossile se retrouve à Biarritz au même 
niveau, dans toutes les couches à partir et au-dessus du Phare. Elle 
est également signalée par Tom-nouër à St-Géours en Maremme 
(Aquitanien). Quant à Jan. arcuata, on l'a rencontrée à Biarritz à 
la roche St-Martin, qui se trouve devant la villa Eugénie. 

. . B E L F O R T E . — A l'Est e t à environ 3 km. de Belforte(près Ovada), 
se trouve le petit village de Mongiardino. U n sentier le traverse et 
continue vers le S. E. Au-dessus des dernières maisons du vil lage, 
on rencontre un ravin entaillé dans des poudingues et grès à 
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éléments de grosseur très variable. Ces roches renferment, dans 
le ravin, d'assez nombreuses Nummulites radiées (N. Rosai, mio-
contortus). 

Appendice paléontologique 

1. L É P I D O C Y G L I N E S N O U V E L L E S 

LEPWOCYCLINA PRJEMARGINATA n. sp. 

Diagnose. — Petite forme de dimension variant de 3 à 6 m m . ; 
très pustuleuse, les pustules étant concentrées au centre et bor
dées d'une collerette plus ou moins développée, exactement 
comme chez L . marginata. L'aspect général rappelle celui d'une 
forme mégasphérique très pustuleuse de cette dernière, par exemple 

Fig. 1-2. —Lepidocyclinaprsemarginata n. sp. 
1, L. prsemarginata. Dégo. Stampien. Type. X 1 0 - — 2> Coupe tangen-

tielle. X 10) montrant, au plus, 7 à 8 pustules. 
Fig. 3. — L. marginata MICHT. 

Coupe tangentielle (iigurée pour comparaison avec la fig. 2). Les pustules 
sont bien plus nombreuses. Elles se distinguent des loges, par leur taille 
supérieure. 

de L. Morgani. Tous les exemplaires de L. prsemarginata que 
nous avons coupés étaient, comme la L . marginata elle-même, 
microsphériques. Les loges équatoriales sont également en ogive. 

La compagne mégasphérique de la nouvelle forme m'est abso
lument inconnue. C'est le premier exemple que je connaisse de 
gisement où il ne paraît exister que des formes microsphériques 1 . 

1. On ne peut, ici, invoquer aucun reclassement ultérieur par les eaux, les 
fossiles étant des tailles les plus diverses. La seule hypothèse que l'on 
puisse alors m'objecter est que la forme mégasphérique ait échappé à mes 
recherches. Ceci me paraît improbable, étant donné que mon attention était 
attirée spécialement sur ce point. 



La dimension moyenne de cette nouvelle forme est manifeste
ment inférieure à celle des Lep. marginata typiques. Les pustules 

sont également un peu moins 
développées. Bien que ces diffé
rences soient,somme toute, assez 
faibles, il nous a paru intéres
sant de les utiliser pour la créa
tion d'une espèce nouvelle qui 
serait l'ancêtre stampien de la 
L. marginata aquitanienne ou 
burdigalienne, de même que 
cette dernière est l'ancêtre de 
la L. Cottreaui du sommet du 
Burdigalien. La figure 4 permet 
de se rendre compte qu'au fur 

et à mesure que l'on s'élève dans la série, la taille augmente et les 
pustules deviennent plus développées. 

Gisement. — Dégo (Piémont), avec Lep. dilatata, Lep. et. 
Rauliui et Nummulites intermedius. 

LEPIDOCYGLINA SUBDILATATA n. sp. 

Diagnose. — Grande forme atteignant jusqu'à 4 ° m m - de dia
mètre, légèrement mamillée au centre. L'aspect général extérieur 
et la forme des loges équatoriales est identique chez cette l'orme 
et chez Lep, dilatata. 

11 existe des formes micro- et méga-sphériques. Ces deux 
formes ont des loges latérales beaucoup plus grandes et plus 
contournées que la L. dilatata ; en outre, on n'aperçoit pas, aux 
points de jonction des cloisons des loges, ces piliers brillants et 
uniformément répartis sur toute la surface qui sont caractéristi
ques de la L. dilatata. Certaines des loges latérales paraissent par 

c o n t r e complètement 
obscures,comme si elles 
étaient remplacées par 
de grosses pustules de 
mêmes forme et taille. 
Je crois que ce n'est 
qu'une apparence due 
à un épaississement du 
toit de certaines des 
loges équatoriales, qui 
est alors atteint par la 
coupe, alors qu'il ne 

l'est pas dans les loges voisines. Les figures 5 et 6, dessinées au 

Fig 4- — a, Lepidocydina prsemar-
ginata n. sp-. Stampien de Dégo : 
gr. nat. — b, L. marginata MICHT. 

Aquitanien-Burdigalien de la col
line de Turin : gr. nat. — c, L. Cot
treaui R. D Burdigalien sup. de 
liossignano (la forme b continue à 
vivre avec c) : gr. nat. 

Kig. 5.—Lepidocyclina sub
dilatata n. sp. Cinipe tan-
gentielle. X aa. 

Fig. 6 . — Lepi
docyclina dila-

tata MICHT. Cou
pe tangentielle 
(pour comparai
son). X 2 2 . 



même grossissement, montrent la différence essentielle qui existe 
entre les loges latérales des deux espèces. 

La mégasphère de l'unique échantillon A que nous ayons ren
contré est également tout à fait particulière, comme on peut s'en 
rendre compte en examinant la figure 8. Elle est même tel lement 
différente de tout ce que l'on rencontre dans le groupe entier des 
Orbitoïdes, qu'il se pourrait 
que l'on fût en présence d'une 
simple monstruosité. 

Sa grandeur est également 
anormale. Elle mesure 6 mm. 
dans sa plus grande dimen
sion, alors que la plus grande 
mégasphère que nous ayons 
rencontrée jusqu'ici (Lep. cf. 
dilatata, à Torre San Emi
liano près d'Otrante) mesu
rait à peine 2 mm. de dia
mètre. 

La forme des loges latérales 
et l'absence totale de piliers 
suffiraient dans ce cas à carac
tériser la nouvelle espèce, représentant dans le Burdigalien un 
retour aux formes ancestrales, sans pustules : L. Mantelli du 
Sannoisien. 

Gisement. — Rossignano Montferrat, avant d'arriver au village, 
à droite en montant, 
au-dessus d'un mur 
soutenant un talus 
couvert de roseaux 
et juste au dessous 
de la rue en terrasse 
« Ver Celia ». 

F o r m e relative
ment très rare (cinq 
ou six échantillons 
récoltés), surtout par 
rapport au nombre 
immense de Lepidocyclina marginata-Tournoueri et Cottreaui 

qui l'accompagnent. 
Je rappellerai que le gisement de Rossignano a fourni, entre 

autres Échinides : Clypeaster crassicostatus et Clyp. gibbosus. 

Fig. 7. — Lep. subdilatata n. sp. Rossi
gnano. Burdigalien supérieur. Type. X a -

Fig. 8. — Lep. subdilatata n. sp. Coupe de la mé
gasphère ?. X i°-



Ces grands Clypeastres sont quelquefois considérés comme helvé-
tiens. En Andalousie, on trouve dès le Burdigalien des Clypeastres 
voisins du crassicostatus. Par analogie avec la coupe du Sausset 
(Bouches-du-Rhône), qui nous a fourni la même faune de Forami-
nifères que Rossignano, je pense que cette dernière localité 
correspond exactement au sommet du Burdigalien. 

II. S U R L E S N U M M U L T T E S R A D I É E S D E L ' O L I G O C È N E 

Une partie de la faune nummulitique de l'Oligocène italien 
correspond à des formes radiées : N. Rosai T E L L , et N. miocon-

tatus T E L L . Ces deux formes sont accompagnées d'un grand 
nombre de Nummulites réticulées que nous avons, dans cette note, 
désignées sous le nom d'intermedius. Dans un certain nombre de 
gisements, à Dégo notamment, ces Nummulites réticulées pré
sentent un réseau bien moins complet qu'à Biarritz. Nous ne nous 
occuperons pas, pour le moment, de ces dernières formes qui 
nécessiteraient une description et une figuration spéciale. 

Les Nummulites radiées que nous venons de citer ont été ample
ment décrites et figurées par Tellini sauf pour les filets. 

La planche ci-jointe est destinée à combler autant que possible 
cette lacune,et en même temps à montrer les différences qui exis
tent entre le N. contortus de l'Auversien de Faudon et les Nummu
lites radiées du Bartonien et de l'Oligocène. 

Les Nummulites figurées appartiennent à trois types bien diffé
rents : 

i° De petites formes renflées, de 7 à 8 mm. de diamètre en moyenne, 
avec les filets partant toujours d'un même point central. Elles doivent 
être rapportées à N. Rosai T E L L . , espèce qui paraît, jusqu'ici, banale 
du Bartonien (marnes à Orthophragmina de Priabona) au Stampien 
(Montecchio Maggiore) (pl. II, flg. 2, 3,4); 

2° Des formes génératement un peu plus grandes, mais surtout beau
coup plus plates et répondant assez exactement à la description de N. 
miocontortus T E L L . Les filets ne divergent plus directement du centre. 
Ils tourbillonnent et forment généralement un ou deux centres de 
divergence auxiliaires. Le dessin de ces filets se rapproche donc sensi
blement de ceux du contortus type de Faudon, mais me paraît un peu 
moins raide en général. La différence essentielle existant entre le 
contortus de l'Auversien et le miocontortus de l'Oligocène réside dans 
la taille. Le caractère des cloisons, plus inclinées en avant dans la 
seconde forme, n'en est que le corollaire (pl. II, flg. i, 5, 7) ; 

3° J'ai figuré, uniquement à titre de comparaison, un échantillon de 

i . T B L U N I . Numm. terz. delf alta Italia occidentale. Bull. Soc. geol. ital., 
vol. VII, 1888. 



N. contorius provenant de Faudon (pl. II, fig. 6). Les petites poutrelles 
normales aux filets ne paraissent pas fournir de caractère spécifique. 
Elles se retrouvent dans la N. Rosai de la figure 3 (pl. Il) et dans la 
plupart des espèces de Nummulites réticulées. 

Je donne également, fig. gab, le dessin des filets du N. vascus J. et L. 

Fig. 9. — Nummulites vascus 
J. et L., de Biarritz. X 4-

de Biarritz, localité qui a très probablement fourni le type de cette 
espèce, bien que Joly et Leymerie 1 ne l'indiquent pas explicitement. La 
figure type reproduite à côté (fig. 10 abc) montre qu'il s'agit en effet 
d'une forme à filets raides, divergeant régulièrement du centre et diffé
rente par conséquent de N. miocontôrtus fréquente à l'Atalaye, avec 
laquelle on l'a souvent confondue. 

1. JOLY et LEYMERIB . Mémoire sur les Nummulites. Mém. Ac. Se. Toulouse, 
(3), IV, p. 149, 1848. 

100 
Fig. 10. — N. vascus J. et L. (repr. des iig. 

i5, 19 et vj de la Pl. 1 du Mém. de Joly et 
Leymerie). 10a est en grand, nat., 106 et 
ioc sont grossies. 



D E U X A L G U E S S I P H O N É E S V E R T I C I L L É E S 

D U T H A N É T I E N D E B O N C O U K T ( O I S E ) 

P A R L. Morellet 

Le gisement thanétien de Boncourt, près Noailles (Oise), m'a 
fourni les restes calcaires de deux Algues siphonées verticillées, 
dont je me propose de faire ici l'étude '. 

L — LARVARIA 2 CRANIPÈORA M U N . - C H . 

Cette espèce, recueillie dès 1878 par Munier-Chalmas dans les 
sables thanétiens d'Abbecourt (Oise), avait été dénommée par lui 
sans être décrite, ni même publiée, ce qui me fit croire à la décou
verte d'une forme nouvelle jusqu'au jour où M. Ed. Bornet me 
montra dans sa collection des exemplaires semblables aux miens, 
donnés par Munier-Chalmas et étiquetés Larvaria craniphora. 

Larvaria craniphora se présente sous forme de tubes calcaires 

Fig. 1. — Larvaria craniphora M U N . - C H . 

a, articles isolés; 6, surface externe fortement grossie (schéma); c et d, 
schéma montrant la structure interne. 

cylindriques (fig. 1, a) à parois épaisses, droits ou légèrement 
arqués, atténués aux extrémités. 

Extérieurement, le tube calcaire se montre formé d'une 
succession d'anneaux superposés, qu'un sillon sépare bien dis
tinctement les uns des autres (fig. 1, b). Hauts de o mm. 2 à 

1. Je suis heureux de pouvoir exprimer ici toute ma reconnaissance à 
M. le Dr Ed. Bornet, membre de l'Institut, pour l'empressement avec lequel 
il n'a cessé de me prodiguer ses précieux conseils au cours du présent travail. 

2. J'avais tout d'abord rapproché l'espèce qui nous occupe du genre Dacty-
lopora LMIC , mais il me paraît plus logique de conserver le nom de Dacty-
lopora LMK. (— Dactyloporella GÛMB .) aux formes possédant des canaux 
disposés en houppes et de ranger dans le genre Larvaria DBFR. (— Haplo-
porella GÛMB . ) les formes à canaux simples et rectilignes. 



o mm. 4> et légèrement bombés, ces anneaux présentent chacun 
un peu au-dessus de chaque sillon une rangée circulaire de pores 
également espacés (4o à 5o). 

Intérieurement (fig. i , c), les anneaux sont peu visibles ; ils 
sont séparés par une ligne de suture sinusoïdale. Ils présentent 
chacun vers leur base deux rangées circulaires de pores sensible
ment de même taille. La plus proche du sillon inférieur possède 
un nombre de pores égal à celui des pores extérieurs (4o à 5o) ; la 
plus éloignée, un nombre moitié moindre (20 à 25). Ces deux 
rangées sont disposées de telle sorte que chaque pore de la 
rangée supérieure forme avec les deux pores voisins de l'autre 
rangée les sommets d'un triangle à peu près équilatéral. 

Les pores de la rangée intérieure sont les orifices de canaux 
rectilignes à section circulaire qui, sans aucune ramification, tra
versent la paroi de part en part et viennent aboutir aux pores de 
la surface externe. Les pores de la rangée supérieure conduisent 
chacun à une petite chambre sphérique, creusée obliquement dans 
la paroi du test (fig. 1, d). 

Dimensions.— Les tubes calcaires n'atteignent jamais un centi
mètre. Le diamètre extérieur varie de o mm. 8 à 1 mm. 5 ; le diamètre 
intérieur de o mm. 5 à o mm. 8. 

Gisement.— Sables thanétiens d'Abbecourt et de Noailles (Oise). 
L'Algue, dont je viens de décrire le revêtement calcaire, pré

sente de gi'andes analogies avec Gymopolia L A M X . Tandis 
que les canaux rectilignes correspondent aux poils végétatifs, les 
petites chambres utriculaires représentent les poils reproducteurs, 
c'est-à-dire les sporanges, chaque sporange étant entouré et protégé 
par deux poils végétatifs. 

II. BELZUNGIA BORNETI n. sp. 

J'avais tout d'abord rapproché d'Omlites L M K . . , c'est-à-dire des 
Siphonées dichotomies (Penicillus ) , cette deuxième Algue du 
gisement de Boncourt ; mais une étude plus attentive m'a montré 
qu'elle avait les plus grandes analogies de structure avec Larvaria, 
Dactylopora, Polytripa, etc., et que, par suite, j'étais en présence 
d'une véritable Siphonée verticillée. 

La complexité remarquable présentée par les canaux qui tra
versent l'épaisseur du test — complexité qui ne se rencontre, à 
ma connaissance du moins, chez aucune autre Siphonée verticillée 
vivante ou fossile — m'a conduit à créer pour cette Algue un 
genre nouveau, que je suis heureux de dédier à M. le Professeur 

29 Juin 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 7. 



E. Belzung. Ce genre ne renferme jusqu'à présent qu'une seule 
espèce Belzungïa Borneti du Thanétien de Boncourt. 

Nous ne connaissons de cette Algue que des articles isolés dont 
la forme varie suivant la place occupée par eux dans les rameaux 
(fig. 2 , a). Ces articles rappellent beaucoup par leur aspect géné
ral les Opulites de Lamarck. Ce sont de petits corps calcaires 
ovoïdes ou allongés, creux à l'intérieur, montrant à chacun des 
pôles une ouverture circulaire dont les bords sont souvent déchi
quetés, indice d'une rupture entre deux articles voisins. Quelque
fois, comme chez Owlites d'ailleurs, on rencontre deux ouvertures 
au lieu d'une à l'extrémité la plus large de l'article. 

Fig. 2. — Belzungia Borneti MORELLET. 

a, articles isolés ; b, section longitudinale (schéma); c, canaux du test (schéma). 

Examinée à la loupe, la surface extérieure montre une multitude 
de pores très fins, également répartis sur toute la coquille. La 
surface interne, au contraire, ne présente qu'un nombre restreint 
de pores bien distincts, beaucoup plus gros que les premiers et 
disposés en oerticilles très réguliers (fig. 2 , b). Un système de 
canaux assez compliqué (fig. 2 , c) traverse de part en part le test 
calcaire, faisant communiquer entre eux pores externes et pores 
internes. Les pores internes, situés au centre d'un petit mamelon, 
conduisent dans une large cavité, du fond de laquelle partent deux 
à quatre canaux courts. Ceux-ci se divisent bientôt en deux à 
quatre branches, qui, elles-mêmes, donnent chacune naissance à 
deux à quatre canalicules très fins, aboutissant aux pores externes. 

Dimensions. — La longueur des articles varie de 4 à 6 mm. 
le diamètre extérieur de 1 mm. à i ,5 . 

Vivante, cette Algue, dont nous n'avons étudié jusqu'ici qu'un 
simple moulage, devait avoir l'allure d'une Dasycladée actuelle ; 



mais elle se distingue de toutes les espèces connues par la com
plexité des poils végétatifs qui, chez aucune autre Siphonée verti-
cillée, ne présentent un aussi grand nombre de dichotomisations 
successives. Quant aux poils reproducteurs (Sporanges), nous 
n'avons aucune idée de leur disposition; rien, en effet, ne peut 
leur être assimilé jusqu'à présent. 

L'encroûtement par le calcaire commençait de bonne heure par 
la tige principale et la base des poils, pour gagner peu à peu vers 
l'extérieur, ne laissant flotter librement dans l'eau que les rami
fications de dernier ordre. 

Les Siphonées verticillées actuelles vivent à de faibles profon
deurs (10 à i5 mètres) et pour la plupart dans les mers chaudes 
(Chine, Antilles, Canaries, e t c . ) . De la présence d'Algues sipho
nées verticillées dans le gisement de Boncourt, nous sommes 
donc amenés à déduire : i° que la mer thanétienne ne devait guère 
y dépasser i5 mètres, ce qui paraît être le cas ; 2° que la tempéra
ture de ses eaux devait être relativement élevée. 

Si ce dernier point concorde assez bien avec l'idée que nous 
nous faisons du climat des continents thanétiens par l'étude de 
leur flore (grès d'Ostricourt à Flabellaria, travertin de Sézanne à 
Gyathea, Sassafras, etc.), il est, par contre, en opposition absolue 
avec les résultats fournis par l'examen de la faune marine dont 
certaines formes à affinités boréales (Gyprines et Astartes) ont 
permis de considérer la mer thanétienne comme une mer froide. 

En présence de faits aussi contradictoires, il nous paraît préfé
rable d'attendre, pour conclure, la découverte de nouveaux maté
riaux et le résultat de nouvelles études. 



S e a n c e d u Ъ A v r i l l a u s 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUV1LLÉ 

Le procèsverbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Sont proclamés membres de la Société : 
MM. Georges Nègre, directeur de la Société des phosphates de Saint

Maximin (Gard), présenté par M. H. Douvillé et L. Cayeux. 
Arnold Heim, professeur à Zurich, présenté par MM. de Margerie 

et Boussac. 
Etienne Peroux, capitaine d'Infanterie de Marine, à Paris, pré

senté par MM. G. Dollfus et Ramond. 
Ferronnière, professeur à la Faculté libre d'Angers, présenté par 

MM. Maurice Gourdon et Louis Bureau. 

Une nouvelle présentation est annoncée. 

M. G. Dollfus présente deux notes au nom de M. Pachundaki, 
d'Alexandrie : i° « Observations sur le Préhistorique en Egypte ». 
2° « Contribution à l'étude géologique des environs de Marsa

Matrouh en Marmarique », c'estàdire de cette région quasi

désertique située entre l'Egypte et la Tripolitaine [CRS., p. 65661. 

M. Louis Gentil offre la carte topographique et géologique qu'il 
a relevée tout le long de ses itinéraires dans le Haut Atlas maro

coin, carte publiée par la Géographie [ C R S . , p. 66]. 

M. Jean Boussac offre une note intitulée : « Observations sur la 
faune des couches supérieures de Bracklesham à Nummulites 
variolarius » (Ann. Soc. géol. du Nord, XXXVI, p 36o365, 
Lille, 1907) [CRS.. p. 66]. 

M. Léon Bertrand offre un exemplaire d'une note « Sur le rôle 
des grands mouvements horizontaux dans la formation des chaînes 
de montagne », publiée récemment dans la Revue générale des 
Sciences [CRS., p. 66]. 

Jean Boussac. — Valeur stratigraphique de Nummulites 

lœvigatus L M K . 

On sait que Nummulites lœvigatus L M K . , dans le bassin de 
Paris, est surtout abondante dans le Calcaire grossier inférieur et 
ne dépasse que bien rarement le banc à Gerithium giganteum. 
Dans le Hampshire au contraire, notamment à Whitecliff Bay dans 
l'Ile de Wight , N. lœvigatus se trouve dans toute l'épaisseur du 
Lutétien, et monte jusqu'au contact des couches à Nummulites 



variolarius ; les échantillons des assises les plus élevées appartien
nent en majorité à la variété scaber, mais on y trouve aussi des 
Isevigatus l isses. 

Il était intéressant de savoir si la grande extension stratigra-
phique de cette espèce était un fait isolé, une exception propre 
au bassin du Hampshire, ou si, au contraire, les mêmes faits se 
reproduisaient dans les régions méditerranéennes. 

Dans le bassin de i'Adour, l'espèce en question n'était connue 
que dans les couches inférieures du Lutétien (Saint-Barthélemy), 
au-dessus desquelles on distingue des assises à grandes Nummu-
lites, comme N. aturicus (crassus), N. complanatus, N. Bron-

gniarti, représentant la partie supérieure du Lutétien. M. H. Dou-
villé y a cité aussi en quelques endroits N. scaber ; pour ma part, 
j'ai découvert plusieurs échantillons de cette variété dans un lot 
de Nummulites, rapporté par M. R. Douvil lé de l'église de Saint-
Barthélemy, et qui comprenait surtout des N. aturicus, compla
natus, Brongniarti. Enfin j'ai trouvé un échantillon certain de 
N. Isevigatus à Biarritz, dans les rochers de Peyreblanque, toujours 
en compagnie des mêmes grandes espèces. 

Au dessus des assises précédentes viennent les premières 
couches de marnes bleues (gisement de la villa Marbella) qui 
appartiennent à l'Auversien. 

Dans le Vicentin, le gisement le mieux connu de N. Isevigatus 
est celui de la Gechellina, près Malo, où cette espèce se trouve en 
compagnie de N. scaber et à'Assilina spira. C'est bien réellement 
le Lutétien inférieur. Le Lutétien supérieur est représenté par les 
couches de San Giovanni Ilarione, où on connaît N. aturicus 
(N. crassus), N. complanatus ; j'y ai aussi découvert de nombreux 
échantillons de N. Isevigatus, et quelques échantillons voisins de 
N. Brongniarti. 

Il convient d'ajouter que les formes de Peyreblanque et de San 
Giovanni Ilarione ne sont pas des scaber, mais de grands échan
tillons médiocrement granuleux, comme la forme moyenne du 
bassin de Paris, autour de laquelle oscillent les variétés complète
ment tuberculeuses et les variétés complètement lisses. 

Nous savons qu'au dessus du niveau de San Giovanni Ilarione, 
vient le niveau de Roncà ou Anversien. On peut donc dire que 
dans tous les bassins de l'Europe occidentale, Nummulites Isevi
gatus occupe toute l'épaisseur du Lutétien. 

J. Lambert. — Sur quelques Échinides de la Haute-Garonne 

(Calcaire à Miliolites) [ORS., p. ^4J-



N O T E S D E T E C T O N I Q U E T U N I S I E N N E E T C O N S T A N T I N O I S E 

P A R Pierre Termier. 

Nos récentes discussions entre confrères sur l'interprétation des 
contacts anormaux du djebel Ouenza me décident à publier quel
ques notes de voyage pour servir à l'étude de la tectonique tuni
sienne et constantinoise. Je serais heureux si cette publication 
pouvait convaincre mes contradicteurs que, non pas en un seul 
point, mais en beaucoup de points de la Tunisie et du départe
ment de Constantine, une très grave question de structure se pose. 
Que cette question ne soit pas encore entièrement résolue, je le 
sais aussi bien que personne. Mais on n'a pas le droit de l'écarter 
par une sorte de fin de non-recevoir, et je demande que nous 
réunissions nos efforts pour tâcher de trouver une solution qui soit 
vraiment adéquate aux difficultés. 

I . — P A Y S E N T R E B I Z E R T E E T L E R A S - B E N - S E K K A 

Le Ras-ben-Sekka 1 est la pointe septentrionale extrême de 
l'Afrique, à 12 km. 5 au Nord-Ouest de Bizerte. A 5 km. au Sud 
du Ras, se trouve le village arabe de Bechater, près duquel il y a 
de petites mines de zinc. 

Abstraction faite du Miocène de Bizerte et des calcaires et des 
dunes pleistocènes qui n'importent pas à la tectonique, les terrains 
qui affleurent dans cette région sont les suivants : Trias, Sénonien, 
Eocène inférieur et moyen, Eocène supérieur. L'Eocène inférieur 
et moyen est douteux. Les autres sont certains. 

Le Trias a le faciès bien connu : argiles bariolées ; calcaires 
magnésiens et dolomies très cristallins, souvent cariés, habituelle
ment de couleur sombre (noir-bleuâtre,- gris de fumée), quelque
fois jaunes; ophites ; gypse, célestine et minerais sulfurés ou 
carbonates divers ; cristaux bipyramidés de quartz, dans les 
argiles, çà et là. 

Le Sénonien, sous la forme de calcaires blancs compacts et 
durs, avec rares Inocérames, affleure dans le dj. Kechad-Labiad 
à l'Ouest de Bechater. C'est lui aussi qui forme la chaîne de col
lines, dirigée Nord-Nord-Est, qui domine Bizerte à l'Ouest ; lui 

1. Suivre cette description sur la feuille Environs de Bizerte de la carte 
topographique de la Tunisie à l'échelle de i/5oooo. Je prends, pour les noms 
arabes, l'orthographe de cette carte : dj. veut dire djebel, montagne. 



Fig. i. — COUPE DE LA CUVKTTR SYNCLINALE DE L'HENCHIR MEZID près Bizerte. 
i/iooooo. 

G, grès de l'Eocène supérieur; M, Marnes (Eocène moyen probable); G, cal
caires du dj. Kebir (Eocène inférieur probable); S, Sénonien. 

elle est limitée par un anticlinal relativement aigu, dirigé Nord-
Nord-Est, bien visible dans la topographie et qui aboutit au cap 
Bizerte. 

Au Nord-Ouest de cette cuvette, sur la côte, on s'attendrait à voir 
apparaître le Sénonien sous les calcaires éocènes. C'est le Trias 
qui apparaît. Il forme les pentes nord et ouest du dj. Rozelane, et 
la côte jusqu'au Ras-ben-Sekka. 

Au Rozelane, les travaux de mines ont mis en évidence les rela-

1. F. AUBEBT . Carte géologique provisoire de la Régence de Tunis, à 
l'échelle de 1/800000. — Explication de la carte géolog. provis. de la Tunisie. 
Paris, Barrère, 1892. 

2. L. PERVINOUIÈRE. Etude géologique de la Tunisie centrale (Paris, 1903, 
p. 169). 

encore qui forme le dj. Nador et le cap Blanc. Il est exploité pour 
moellons au dj. Labiod, à 3 km. à l'Ouest de Bizerte. 

Faut-il, avec M. Aubert lui rattacher encore les calcaires 
blancs, ou blanc-grisâtre, du dj. Kebir et du dj. Messlem, qui 
forment ceinture autour de la cuvette marneuse de l'Henchir 
Mezid ? Je ne le pense pas. Ces calcaires blancs ou blanc-grisâtre, 
bien lités, d'aspect crayeux, me paraissent identiques aux cal
caires blancs à Globigérines de l'Eocène inférieur, dont M. Per-
vinquière a montré le passage latéral aux calcaires à Nummulites2. 
Ils s'enfoncent sous des marnes sombres (brunes à la surface, bleues 
à l'intérieur), qui donnent un sol très fertile, et qui représen
tent très vraisemblablement l'Eocène moyen. En tout cas, et c'est, 
pour la tectonique, la seule chose qui importe, les marnes sombres 
surmontent certainement les calcaires du dj. Kebir, et ceux-ci 
sont certainement supérieurs au Sénonien indubitable. 

L'Eocène supérieur affleure dans le dj. Sebâ, au Nord-Ouest du 
dj. Kebir, sous la forme des grès roux du type habituel. Ces grès 
reposent sur les marnes sombres de l'Henchir Mezid. 

De prime abord, la tectonique paraît fort simple. L'Henchir 
Mezid est une cuvette synclinale très régulière dont voici la coupe 
(fig. i ) . Elle est allongée dans la direction du Nord-Est. A l'Est, 



tions de ce Trias et de l'Eoeène. La surface de séparation des deux 
terrains est fortement plissée. De plus, les calcaires éoeènes G, qui 
ont au moins i5o mètres d'épaisseur sur le pourtour de la cuvette 
synclinale, finissent en pointe, çà et là, entre le Trias et les 
marnes M, de sorte que le Trias vient, comme indifféremment, au 
contact de l'étage M ou de l'étage C. Voici deux coupes par les 
travaux de la mine de zinc (fig. a). 

A la droite de la première de ces deux coupes, commence la 
cuvette synclinale Représentée par la figure i . Entre le dj- Zouila et 
le dj. Rozelane, dans le ravin de l'oued Berkerou, les dolomies tria-
siques affleurent brusquement, ayant, d'un côté, les marnes, et, de 
l'autre, les calcaires. Dans le col au Sud du Rozelane ( 2 e coupe de 

Fig. 2. — DEUX COUPES A TRAVERS LA MINE DU DJ. ROZELANE. —] 1/25000. 

M, Marnes de l'Eoeène moyen; C, Calcaires de l'Eoeène inférieur; 2', Trias 
(figuré par de petites croix). 

la fig. 2), le Trias apparaît de même entre les étages M et G. Plus 
au Sud, dans le vallon de Daouda, à l'Est de Bechater, le Trias 
affleure sur de très vastes espaces, confinant indifféremment à ces 
deux étages. Les sommets des collines sont généralement consti
tués par-les calcaires G ; les marnes M affleurent dans les vallées ou 
les cols, qui correspondent ainsi,' dans la plupart des cas, à des 
dépressions tectoniques. Sur le bord des crêts calcaires, on voit 
les bancs (presque partout horizontaux au sommet) se ployer sou
dainement et plonger périclinalement sous les marnes. Ces plisse
ments sont le plus souvent, sans aucune règle. On voit cependant, 
dans le dj. Cfaïa et dans le dj. Kechad-Labiad, d'assez longs anti
clinaux, dirigés l'un vers l'Est, l'autre vers le Nord-Est; mais ils 
disparaissent l'un et l'antre près de Bechater. 

Le deuxième de ces anticlinaux, celui de Kechad-Labiad, est 
très intéressant, parce qu'il fait affleurer les calcaires sénoniens, 
authentiques et incontestables, en une voûte assez aiguë. Sur le 
bord sud de cette voûte, le Sénonien est vertical ; dans l'axe même, 



quelques travaux de mines ont percé le Sénonien et ont touché le 
sommet du Trias. Partout, la surface supérieure du Sénonien 
confine aux marnes éocènes : c'est-à-dire que l'étage calcaire G, 
qui cependant reparaît à i km. de là, est ici supprimé entre le 
Sénonien et les marnes M. 

Ainsi, le Trias est, dans cette région, le substratum général de 
tous les terrains connus. Mais, tantôt il apparaît sous les calcaires 
sénoniens, tantôt il touche aux calcaires de l'Eocène inférieur, 
tantôt il confine aux marnes sombres de l'Eocène moyen. Dans la 
série sédimentaire T, S, G, M, G, les étirements sont fréquents et 
brusques, S et C disparaissant tout à coup, alors que, tout à côté, 
ils ont ioo ou 200 mètres d'épaisseur. Les terrains sont plissés, 
mais sans aucune loi précise, et souvent par brusques soubresauts. 
Si l'on trace sur la carte les contours des affleurements triasiques," 
aucune direction tectonique ne s'affirme dans le dessin. En tout 
cas, les plis ne sont nulle part assez intenses pour porter en eux-

mêmes la raison des étirements constatés. 

Je ne crois pas, d'ailleurs, que l'on puisse essayer de nier les 
étirements, et d'expliquer la suppression des étages S et G par 
l'irrégularité et la discontinuité de la sédimentation en un régime 
lagunaire. Qu'il y ait des lacunes dans la série sédimentaire 
crétacée-éocène des environs de Bizerte, ce n'est pas contestable. 
Sur le versant sud du dj. Kechad-Labiad, on observe, collés aux 
bancs les plus élevés du Sénonien, des poudingues à gros galets 
de ce même Sénonien : et ce fait seul indique que la série, dans le 
Crétacé supérieur, n'est pas complète. Mais les suppressions 
auxquelles je tais allusion, et dont les trois coupes (fig. i et 2) 
donnent une idée, se produisent sans aucun changement dans les 
faciès, sans aucun passage latéral d'un faciès à l'autre, sans 
qu'aucune modification apparaisse dans la constitution de la base 
de l'étage M: et de plus, sur quelques points, l 'amincissement et la 
suppression mécanique des calcaires G sont réellement visibles. 

IL — HENCHIR DJEGAGA, PRÈS DE B E J A 

Les environs immédiats de Beja 1 ne montrent guère que des 
terrains éocènes : calcaires blancs, crayeux, bien lités. à Globigé-
rines, représentant l'Eocène inférieur et que je désignerai p a r l a 
lettre G ; marnes sombres, donnant un sol très fertile, représentant 
suivant toute vraisemblance l'Eocène moyen, et que j*appel-

1. Carte topographique de la Tunisie à l'échelle de i /5oooo; feuille Beja. 



lerai M '. Dans l'ensemble, ce système eocène est ondulé sans 
aucune loi bien nette, quelquefois très capricieusement ; çà et là, 
une direction de plissement s'avère, sur une longueur de quelques 
kilomètres, et cette direction est en général nord-est, ou encore 
est-ouest, 

N. Touila S. 

Fig\ 3. — COUPES A TRAVERS L'ANTICLINAL DE TRIAS DE L'HENCHIR D j E G A G a . 
1/12000. 

T, Trias; A, Calcaires aptiens ; ,S, Calcaires et marno-calcaires sénoniens à 
lnocêrames ; C, Calcaires crayeux à Globigérines (Eocène inférieur) ; 
Ai, Marnes sombres (Eocène moyen). 

A l'Henchir Djegaga, à 12 km. 5oo au Nord-Est de Beja, à l'entrée 
de la région montagneuse qui sépare l'oued Berdine de l'oued 
Bagrat, on voit affleurer, entre les marnes M de la plaine et les 
calcaires G qui forment les sommets du Touila et du Kef Agab, 
un anticlinal allongé, dirigé Est-Ouest, qui comprend trois terrains 
sédimentaires très distincts et de diagnose très facile 2 : des 

1. L'étage calcaire C, dans le Kef Agab ét le Touila, n'a pas moins de 
aoo mètres d'épaisseur. Les marnes M sont puissantes de plusieurs centaines 
de mètres. 

2 Le Crétacé inférieur A est formé de calcaires marneux alternant avec 
de gros bancs calcaires à Ostracées, un peu dolomitiques, très rocheux et 
très déchiquetés. C'est le faciès de l'Aptien de la Tunisie centrale (Azered, 



calcaires du Crétacé inférieur, probablement aptiens, A ; du 
Trias, T ; des calcaires et des marno-calcaires à rares Inocérames 
appartenant au Sénonien, S. L'anticlinal est tout à fait dissymé
trique, et les divers termes qu'il amène au jour ont une allure 
lenticulaire. Voici trois coupes transversales, c'est-à-dire nord-
sud (fig. 3), échelonnées de l'Ouest à l'Est. 

L'anticlinal est visible sur un peu plus de quatre kilomètres de 
longueur. A l'Ouest comme à l'Est, il s'ennoie dans la marnes M. 
La largeur de la bande triasique est au maximum de i5oo mètres, 
dans le Kef el Laham. Dans l'étroit défilé au Nord du Kefe l Atrous, 
où toutes les assises sont presque verticales, cette largeur diminue 
jusqu'à ne pas dépasser 3o mètres. 

L'étirement des couches et la suppression mécanique des étages 
sont ici indéniables, puisque, en marchant le long de l'anticlinal, 
on voit successivement, entre le Trias et les marnes éocènes, 
apparaître d'abord, puis se renfler jusqu'à 200 et même 3oo mètres, 
et finalement s'effiler et disparaître, à droite l'Aptien, à gauche 
l'Eocène inférieur et le Sénonien. 

Ces étirements d'assises et ces suppressions d'étages sont hors 

de proportion avec l'intensité des plissements que l'on voit aujour

d'hui dans la région. Ils préexistent évidemment à ces plisse
ments, et sont de l'ordre des étirements et des suppressions 
que l'on observe dans les pays de nappes. 

III. — E N V I R O N S D E S I D I - A H M E D , A U N O R D - O U E S T D E B E J A 

A une douzaine de kilomètres à l'Ouest de Beja \ au milieu 
d'un pays de terrains éocènes, un anticlinal surgit, dirigé vers le 
Nord-Nord-Est, remarquablement rectiligne sur près de 25 km. de 
longueur, qui ramène au jour les calcaires blancs, très compacts, 
du Sénonien. Cet anticlinal est un des traits les plus nets et les 
mieux accusés de la tectonique apparente de la Tunisie septen
trionale. Il se termine au Nord par le dj. Sidi-Ahmed. Il est 
jalonné sur la plus grande partie de sou parcours par des gise-

Slata, Mesloula). Ce faciès n'avait pas encore été signalé dans la Tunisie 
septentrionale, où l'Aptien n'c1 ait connu, jusqu'ici, que dans les marnes à 
Ammonites ferrugineuses du dj. Bou Kournine décrites par M Joleaud. Par 
le travers du Kef el Atrous, cet étage A a 200 mètres environ d'épaisseur ; il 
s'étire ou s'écrase, à l'Est comme à l'Ouest, entre les marnes M el le Trias. 

Le Trias est formé de calcaires et dolomies jaunes et bleu foncé, et d'argiles 
versicolores à cristaux bipyramidés de quartz. Il y a quelques amas d'ophite. 
La partie haute du Sénonien est formée de marno-calcaires épais d'environ 
5o mètres ; la partie basse, qui a jusqu'à 3oo mètres d'épaisseur, est faite 
de calcaires très blancs. 

1. Carte topogr. de la Tunisie à l'échelle de 1/00 000 ; feuille Nefza. 



ments de calamine, et le plus septentrional de ces gisements, celui 
des mines de Sidi-Ahmed, est précisément situé à l'extrémité nord, 
au point où la voûte sénonienne, rapidement ennoyée, s'enfonce 
sous l'Eocène. 

A l'intérieur même de la voûte on ne connaît que le Sénonien, 
qui est évidemment très épais. Ni la profonde cluse du Kranguet-
Kef-Tout, ni les travaux de mines, n'ont atteint le substratum de 
ce Sénonien, qui est vraisemblablement le Trias. 

Dans toute la région environnante, les marnes de l'Eocène 
moyen, M, reposent sur les calcaires crayeux à Globigérines, G, 
qui représentent l'Eocène inférieur. De. nombreux bossèlements, 

Fig. 4- — COUPES A TRAVERS LE DJ. SIDI-AHMED. — 1/20000. 

S 1 , Sénonien massif ; S 2 , Sénonien marno calcaire ; C, Calcaires crayeux de 
l'Eocène inférieur; M, Marnes de l'Eocène moyen. Le mot route indique la 
route minière de Sidi-Ahmed. 

de nombreux plis capricieux et courts, font apparaître C à travers M 
et cela jusque tout auprès de l'anticlinal sénonien, par exemple 
dans le dj. Rhaïada et le dj. Gouna que franchit la route minière 
de Sidi-Ahmed. 

Mais sur les flancs de V anticlinal, il y a partout suppression 
mécanique de cet étage C, dont l'épaisseur est pourtant déplus de 
cent mètres. Le Sénonien s'enfonce sous les marnes M. La partie 
haute du Sénonien, formée de marno-calcaires à rares Inocérames, 
se supprime aussi quelquefois, partiellement ou complètement. 
Voici deux coupes à travers l'anticlinal, montrant bien ce curieux 
phénomène (fig. 4)-

Gomme la crête calcaire des dj. Rhaïada et Gouna s'ennoie, 
au Nord comme au Sud, dans les marnes M, il n'y a aucun doute 
sur l'identité des marnes à droite et à gauche de cette crête. 



La même suppression de l'étage C s'observe autour du dôme 
sénonien du Tabouna, à quelque dix kilomètres au Nord-Est du 
village minier de Sidi-Ahmed. 

Ici, comme au Djegaga et comme à Bizerte, on ne trouve pas, 
dans l'intensité des plissements apparents, une cause adéquate à 
ces phénomènes de suppression mécanique. 

I V . — D J E B E L RESSAS 

Le massif du Ressas 1 est un dôme allongé, un brachy anticlinal 
de calcaires jurassiques (Lias et Tithonique) 2 , très rocheux, long 
de 3 km. 5, large au maximum d'un kilomètre, et dont le point 
culminant atteint la cote 79,5. Ce dôme est très aigu : les assises 
calcaires y sont fréquemment verticales. Au Nord, à l'Est et au 
Sud, le Jurassique confine aux marnes néoçomiennes 3 , très sou
vent avec un renversement provenant de la poussée au vide des 
calcaires autrefois verticaux. Ce renversement est surtout visible 
vers l'extrémité nord du dôme, près du point 3a8 de la carte ; et 
l'on a l'illusion d'un Néocomien s'enfonçant sous le Jurassique. 
Mais, sur d'autres points, le contact est demeuré vertical ; de plus, 
un large lambeau de Néocomien a été conservé sur le plateau 477, 
c'est-à-dire sur le dos même de l'anticlinal : de sorte que la relation 
tectonique du Jurassique et du Crétacé n'est pas douteuse. 

M. Georges Friedel, qui a visité le Ressas avant moi, m'a signalé 
la présence de grandes cassures dirigées à peu près Nord-Sud, 
divisant le massif en cinq ou six tronçons distincts. Dans chacun 
des tronçons, les bancs, dirigés Nord-Est et plongeant au Nord-
Ouest, s'incurvent au passage des accidents en question et leur 
deviennent parallèles. Ces cassures ont servi de surfaces de glis
sement, et les plus importantes sont accompagnées de larges zones 
de broyage. 

Le seul point sur lequel je veuille insister, c'est la présence du 
Trias à l'Ouest du massif jurassique, à l'endroit marqué sur la 
carte Maison de la Société minière. Ce Trias est formé de marnes 
versicolores, avec gypse et cristaux bipyramidés de quartz. Il 
s'enfonce à l'Est sous les calcaires l iasiques, près de la cheminée 
qu'indique la carte ; et ce contact a tous les caractères d'un contact 

1. Carte topogr. de la Tunisie à l'échelle de i/5oooo; feuille Grombalia. 
2. Au sujet de l'âge des calcaires du Zaghouan, du Ressas et du Bou-

Kournine, consulter la Note de M M . E. FICHEOR et E. HAÜG : Sur les dômes 
liasiques du Zaghouan et du Bou-Kournin (CR. Ac. Se, CXXII, p. i354). 

3. Pour ce Néocomien (ou ce Barrémien), consulter G. L E MESLK , Note sur 
la géol. de la Tunisie («. S. G. F., (3), XVIII, 1890, p. 209-219). 



normal. Il n'y a là aucune faille. A l'Ouest, l e même Trias s'en
fonce sous les marnes néocomiennes : de sorte que la coupe de 
l'anticlinal du Ressas, par le travers du village minier, est quelque 
chose comme le schéma ci-dessous (flg. 5). 

Ainsi, il n'est pas douteux que le Ressas ne corresponde à un 
brachyanticlinai. Mais ce pli, considéré dans son'ensemble, est 
absolument dissymétrique. C'est un dôme si l'on veut, mais très 
irrégnlier, puisque le Trias apparaît entre Crétacé et Jurassique. 

Ici encore, les plissements apparents de la région ne justifient 
pas la suppression mécanique, à l'Ouest du Trias, de l'énorme 
étage jurassique, épais, certainement, de plusieurs centaines de 

Fig. 5. — COUPE SCHÉMATIQUE A TRAVERS L'EXTRÉMITÉ DU DJEBEL RESSAS. I/25OOO. 

T, Trias; L, Lias et Tithonique non séparés ; N, Néocomien. Le point 
marqué V est l'emplacement du village de la Société minière. 

mètres ; et il me semble évident que cette suppression préexistait 
auxdits plissements. 

V . — B O U - K O T J R N I N E 

Le djebel Bou-Kournine ', qui se dresse tout au bord de la mer, 
près d'Hammam-Lif, est un dôme beaucoup plus régulier que le 
Ressas. Il est composé de calcaires du Lias 2 , parfois assez riches 
en Bélemnites, très souvent bréchiformes et ressemblant alors, 
d'une façon très frappante, aux calcaires bréchiformes du Brian-
çonnais {Brèche du Télégraphe, de M. W . Kilian). Au Lias s'as
socie un peu de Tithonique, d'après les fossiles trouvés autrefois 
par M. Aubert.; mais les deux étages sont difficilement separables. 
Les assises sont violemment contournées, souvent verticales. Elles 
plongent périclinalement sous le Néocomien (calcaires, marno-
calcaires, marnes et grès), avec une pente très raide (et même 
quelques renversements locaux) sur le bord est du dôme, et une 
pente assez douce partout ailleurs. L'espace occupé par les affleure
ments jurassiques est une ellipse grossière, allongée du Sud au 

1. Carte topogr. de là Tunisie à l'échelle de i/5oooo : feuille La Goulette. 
2. E. FICHEUR et E. HATJG. LOC. cit. — Voir aussi : E. HAUG . Sur quelques 

points théoriques relatifs à la géologie de la Tunisie (Assoc. fr. avanc. Se, 
St-Étienne, 1897, p 366-376). - Voir enfin : L. PERVINQUIÈBE. LOC. cit., passim. 



Nord, et ayant 3 km. de grand axe et i5oo ou 1800 mètres de petit 
axe. 

Au Sud de ce dôme de terrains jurassiques, dans les ravins qui 
descendent vers la plaine du Mornag, le Trias affleure, avec de 
grosses masses de gypse que l'on a tenté d'exploiter près du point 
292. Ce Trias est entouré de Néocomien. C'est un dôme, entière
ment analogue à celui du Jurassique, mais seulement un peu plus 
petit, qui le fait apparaître ainsi au milieu du Crétacé ; et nulle 
part, dans le contact, on n'aperçoit le moindre lambeau de Juras
sique. Si l'on joint par une ligne les centres des deux dômes, le 
Jurassique et le Triasique, cette ligne, sensiblement Nord-Sud, s'en 
va, plus au Sud, passer par le village minier du Ressas, c'est-à-
dire au véritable centre du dôme du Ressas. 

Au Bou-Kournine, comme au Ressas, la suppression mécanique, 
si rapide, d'un énorme étage jurassique entre le Trias et le Cré
tacé, ne peut s'expliquer par les plissements apparents ; et je con
sidère comme évident qu'elle leur est antérieure. 

V I . — D J E B E L K E B B O U C H 

Le djebel Kebbouch, à 18 km. au Nord-Est du Kef, a été décrit 
par M. Pervinquière 1 ; et je n'ai que peu de chose à ajouter aux 
indications de mon savant confrère. 

Le Trias apparaît sous le Sénonien ; et il y a des travaux de 
mines qui, développés dans le Trias, sont surmontés par les 
calcaires sénoniens presque horizontaux. Ce n'est donc pas par 
des failles que le Trias arrive au jour, mais tout simplement par 
une déchirure du Sénonien qui le recouvre ; et les mouvements 
apparents, au voisinage de cette déchirure, sont si simples et si 
peu accentués, qu'ils n'expliquent en aucune façon que la surface 
de séparation du Crétacé et du Trias soit une surface d'étirement. 

Cependant, l'étirement n'est pas douteux ; car, à moins de 6 km. 
à l'Ouest du Trias du Kebbouch, une autre déchirure existe dans 
le Sénonien, qui fait affleurer le Turonien, et non pas le Trias. 

En un point, tout près et au Sud du vil lage minier de la 
C i e Royale Asturienne, le Trias du Kebbouch est surmonté par des 
grès un peu calcaires, en gros bancs, plongeant faiblement au 
Sud-Ouest. Cet affleurement, qui a échappé à l'attention de 
M. Pervinquière, me paraît devoir être rapporté à l'Eocène supé
rieur, ou au Miocène, plutôt qu'au Pliocène ; mais je ne tire de sa 
présence aucun argument pour la discussion de la tectonique. 

1. L. PERVINQUIÈRE. LOC. cit., p. 284. 



Par contre, je signale, en faveur de ma thèse de l'antériorité 
des étirements aux plissements apparents, ce fait que, au sommet 
du Kebbouch, l'épaisseur des marnes du Crétacé supérieur est 
très variable, et très rapidement. Cette épaisseur, entre les cal
caires sénoniens et les calcaires nummulitiques, est seulement de 
quelques mètres sur le plateau qui s'étend immédiatement au 
Nord du sommet ; elle atteint au moins 5o mètres dans le grand 
ravin qui tranche, à l'Est du sommet, les calcaires à Nummulites. 

V I I . — D J E B E L S L A T A 

Le Slata a été, comme le Kebbouch, très bien décrit par 
M. Pervinquière", qui a signalé la présence du Trias, non pas à 
l'intérieur, mais un peu au Sud-Ouest du dôme de calcaires 
aptiens, dans des conditions énigmatiques. Ce Trias est formé de 
calcaires et de cargneules, nettement lités, et presque horizontaux, 

Fig. 6.— COUPE SCHÉMATIQUE A TRAVERS LES DEUX DÔMES DU S L A T A . — i/iooooo. 
T, Trias; A, Aptien; Al, Albien et Cénomanien; P, grès plioeènes. 

d'argiles bariolées, et de gypse. Au Sud-Est, il s'enfonce visible
ment, et avec une inclinaison faible, sous des calcaires aptiens 
peu épais, recouverts eux-mêmes, bientôt, par des grès plioeènes 
ou miocènes. Le Pliocène au Sud, le Miocène à l'Est, viennent, 
par amincissement graduel de l'Aptien, directement au contact du 
Trias. Ces divers contacts, du Trias avec le Pliocène, le Miocène 
et l'Aptien, me semblent être des contacts normaux, et ne corres
pondre, en tout cas, à aucune faille, dans le sens ordinaire du mot 
faille. 

Mais, au Nord, le Trias ne confine pas à l'Aptien. Il paraît 
venir au contact des marnes albiennes. Malheureusement, ce contact 
n'est pas visible, et tout ce que l'on peut dire, c'est que le dôme 
triasique est séparé du dôme aptien du Slata par une zone syn-
clinale, large de 6oo ou 8oo mètres, occupée par TAlbien ou le 
Cénomanien. 

Voici (fig. 6) comment je me représente schématiquement la 
coupe à travers les deux dômes du Slata, celui qui fait affleurer le 

i. L. PERVINQUIÈRE. LOC. cit., y. 298. 



3o Juin 1908. - T. VIII. Bull. Sots. Géol. Fr. - 8. 

Trias, et celui qui fait affleurer, avec une énorme épaisseur, les 
calcaires aptiens. Et je ne vois pas d'autre explication aux faits 
observés que d'admettre l'étirement brusque, au Nord du dôme 
triasique, de la totalité de cet étage aptien, si puissant à moins 
d'un kilomètre de là. 

Si, sur la carte de M. Pervinquière, on joint par une ligne droite 
les centres de figure des deux ovales grossières occupées, au Slata, 
l'une par le Trias, l'autre par l'Aptien, on obtient une ligne, diri
gée du Sud-Ouest au Nord-Est, qui est sensiblement parallèle aux 
plissements apparents de la région, parallèle, par exemple, au 
synclinal du dj. el Houd et à l'anticlinal du dj. Lorbeus. C'est donc 
une des lignes directrices de la tectonique apparente ; et l'ovale 
triasique du Slata doit être interprétée comme un dôme, puisqu'elle 
se trouve jalonner ainsi une ligne anticlinale. 

Mais si l'ovale triasique du Slata est un dôme, comme il est de 
toute évidence que les plissements apparents de la région ne ren
dent pas compte de pareilles suppressions mécaniques, il faut, de 
toute nécessité, que ces suppressions soient dues à un phénomène 
tectonique antérieur. 

J'ai parlé du Kebbouch et du Slata, parce que je les connais bien. 
Mais, ce que je viens de dire du Slata, on pourrait le répéter à 
propos de la plupart des massifs triasiques que M. Pervinquière a 
indiqués sur sa carte géologique de la Tunisie centrale. Presque 
tous ces massifs sont sur des lignes anticlinales de la tectonique 
apparente ; ce sont des dômes ou des brachyanticlinaux. Sur 
leurs bords, les phénomènes d'étirement sont indéniables. Tel 
d'entre ces massifs confine successivement au Sénonien, au Turo-
nien et au Cénomanien ; tel autre, successivement, au Sénonien et 
aux divers étages de l'Eocène ; plusieurs sont bordés, çà et là, par 
le Miocène. Et, cependant, les plissements apparents ne sont, en 
somme, que des ondulations ou des soubresauts, fort incapables de 
supprimer mécaniquement des centaines de mètres de sédiments. 
Les étirements sont dus à autre chose, et à un phénomène anté
rieur à ces plissements apparents. 

V I I I . — D J E B E L CHAMBI 

Je crois devoir compléter sur quelques points la description 
donnée par M. Pervinquière 

Le Trias qui affleure dans les profonds ravins du versant nord 
de la montagne, et dont les contacts avec l'Aptien sont des sur
faces verticales ou presque verticales, s'enfonce nettement sous 

1. L. PERVINQUIÈRE. LOC. cit., p. 3i8. 



l'Aptien, comme sous un tunnel, un peu au Sud Ouest et à l'amont 
du point 1146 1 , et reparaît de l'autre côté de la montagne, dans le 
haut de l'oued Hassi. Cette constatation est importante, parce 
qu'elle montre, jusqu'à l'évidence, que le Trias apparaît ici à la 
faveur d'un anticlinal. Le Chambi est une voûte aptienne dont 
l'intrados est en Trias. A u contact de l'Aptien et du Trias, il n'y a 
pas la moindre faille : et donc, les écrasements et étirements, très 
réels et même très intenses, signalés par M. Pervinquière, ne sont 
pas liés à des failles. 

Fig. j . — TROIS COUPES A TRAVERS LE DJ. C H A M B I . — Echelle 1/00000. 

F, Trias ; A , calcaires, grès et dolomies de l'Aptien ; C, calcaires et dolomies 
du Cénomanien ; t, calcaires et marno-calcaires turoniens. 

Mais il y a plus ; la voûte aptienne du Chambi est elle-même 
complexe, et l'on observe deux anticlinaux, ramenant le Trias, 
séparés par un synclinal de calcaires aptiens. Ce synclinal se 
relève vers le Nord-Est, de sorte que, entre le dj. Zemzoumet-Aïssa 
e t l e d j . el Agab, les deux bandes triasiques ont conflué. Voici 
(fig. 7) trois coupes transversales aux plis, échelonnées du Nord-
Est au Sud-Ouest, et telles qu'elles se présentent successivement 

1. Carte topogr. de la Tunisie à l'échelle de j/100000; feuille Kasserine. 



à un observateur qui, partant de l'oued el Hatob, fait l'ascension 
du Ghambi. 

Ces coupes du Chambi détruiront à tout jamais, je l'espère, la 
légende du Trias tunisien, ou Constant in ois, affleurant dans des 
failles, injecté dans des cassures, jaillissant entre des voussoirs 
inégalement affaissés. Ici, comme partout ou je Vai vu, le Trias se 
comporte à la façon d'un terrain ordinaire. 11 affleure, par le jeu 
des ondulations et des plis, à la place qu'il occupe dans la série 
sédimentaire ondulée et plissée. Et si, dans cette série sédimen-
taire, il y a des anomalies et des lacunes inexplicables par la seule 
stratigraphie, c'est à des phénomènes tectoniques antérieurs aux 
ondulations et aux plis apparents qu'il faut les attribuer. 

I X . — D Ô M E TRIASIQUE DE L'HENCHIR EL BERRIMA 

L'Henchir el Berrima est à 5 km. au Sud-Sud-Ouest du dj. el 
Ajered \ non loin du Kranguet Sloughi. Il y a là un dôme triasique 
très surbaissé, qui présente un certain intérêt, et qui n'a pas 
encore été signalé jusqu'ici. 

Le contour du Trias est une ovale d'environ 2 km. de grand axe. 
Le centre de figure de cette ovale est exactement sur la ligne 
droite qui joint les centres de figure des deux ovales correspondant 
aux deux dômes aptiens du dj. el Hainra et du dj. el Ajered. 

Sur le pourtour du dôme, le Trias s'enfonce avec une pente très 
douce sous le Cénomanien (marneux). Peut-être même, au Sud, le 
long du dj. Sif Daoua Rouho, vient-il au contact du Turouien. En 
tout cas, l'Aptien est supprimé. Et cependant, l'Aptien a, dans les 
djux dômes voisins, l'Hainra et l'Ajered, une grande épaisseur ; 
et l e s plissements apparents, ici, ne sont que de faibles ondula
tions, évidemment incapables d'expliquer une pareille suppression 
d'assises. 

X . — TRIAS DE CLAIRFONTAINE 

Le Trias de Clairfontaine, entre Souk-Ahras et Tébessa, près de 
la frontière algéro-tunisienne, a été récemment décrit par M. 
J. Blayac 2 . Sur la plupart des questions de fait, je suis absolument 
d'accord avec cet excellent observateur, et je crois avec lui qu'ici, 
comme d'ailleurs dans tous les gisements cités au cours des pages 
précédentes, le Trias sert de substratum à tous les terrains visibles. 

C'est là le point important, celui sur lequel M. Blayac s'est efforcé 

c. Carte topogr. de la Tunisie à l'échelle de I/IOOOOÔ ; feuille Bon Rhanem. 
2. J. BLAYAC . Le Trias dans la région de Clairefontaine au Sud de Souk-

Ahras. B. S. G. F., (4), V I I , p. 272-283. 



de faire la lumière. Sur ce point-là, il n'y aura pas de discussion 
entre nous. 

Entre Fedj Belem et le M'Kerriga, le Trias forme un dôme allongé, 
un brachyanticlinal dirigé du Sud-Ouest au Nord-Est, long de 19 
ou ao km, large, au maximum, de 5 km. , entouré de tout côté par 
le Crétacé. Le contact Trias-Crétacé n'est jamais une faille, dans le 
sens ordinaire du mot faille : c'est toujours une surface parallèle 
aux strates, mais le long de laquelle il y a eu des glissements de 
grande amplitude et d'intenses phénomènes d'étirement. Le plus 
souvent, cette surface de contact est presque verticale ; quelquefois 
elle est renversée, le Crétacé s'enfonçant alors sous le Trias. Les 

Fig'. 8. — C O U P E S S C H É M A T I Q U E S A T R A V E R S L E B O R D E S T E T L E B O R D N O R D 

D U D Ô M E T R I A S I Q U E D E G L A I R F O N T A I N E . — i / o O O O O . 

T, Trias ; A, Aptien ; G, Albien. ; C, Cénomanien. 

divers termes du Crétacé, Aptien, Albien, Cénomanien, Sénonien 
même, viennent successivement et alternativement au contact 
des assises triasiques. Sur le bord Est du dôme, deux petits massifs 
de calcaires aptiens, le Kef Rakma et le Koudiat bou Djabeur, 
sont des lentilles, très écrasées sur leurs bords, qui s'intercalent 
entre le Trias et les marnes albiennes ou cénomaniennes. Le 
M'Kerriga, sur le bord nord, est une lentille semblable, mais 
beaucoup plus grande. Tout le long des bords ouest et sud, 
l'Aptien et l'Albien manquent. 



Je ne me sépare de M. Blayac que sur quelques points sans 
importance générale. Par exemple, je ne crois pas qu'il y ait 
des affleurements triasiques à l'Est du Mesloula ; et je suis certain 
qu'il n'y en a pas à l'Est du Koudiat bou Djabeur. Le Mesloula se 
compose, à mes yeux, de deux anticlinaux, l'un très serré et simple, 
l'autre large et complexe, séparés par un synclinal. Enfin, le 
M'Kerriga m'a paru un peu plus compliqué qu'à M. Blayac, mais 
il est possible que je sois dans l'erreur. Voici (fig. 8) quatre coupes 
schématiques, normales au bord du dôme, et représentant, telles 
que je les conçois, les structures du Mesloula, du Kef Rakma, du 
Koudiat bou Djabeur et du M'Kerriga. Pour le Rakma et le bou 
Djabeur, la coupe résulte, non seulement de ce que l'on voit à la 
surface, mais aussi des travaux de mines. C'est ainsi qu'à l'Est du 
Bou Djabeur, un travers-bancs a recoupé une brusque saillie anti-
clinale du Trias, en plein Cénomanien. 

Les récents travaux, à ciel ouvert ou souterrains, de la mine de 
plomb du Mesloula, montrent bien l'allure onduleuse et les brus
ques soubresauts du Trias et de l'Aptien. De petites recherches de 
calamine, au Kef Rakma, ont mis en évidence l'écrasement de la 
lentille aptienne entre les marnes à Orbitolines et les argiles tria
siques. A l'extrémité nord-ouest de la barre calcaire du M'Ker
riga, une exploitation éphémère de calamine, dans le Trias, m'a 
permis de constater l'allure plissée des calcaires à Toucasia. 

Après tous les exemples déjà décrits dans cette Note, le dôme 
triasique de Clairfontaine ne paraîtra plus surprenant. Les étire
ments qu'il présente sur ses bords, nous les avons déjà rencontrés 
partout : ils sont seulement, ici, un peu plus accentués et un peu 
plus faciles à voir que dans les localités tunisiennes que j'ai 
décrites. En tant que structure générale, le dôme de Clairfontaine 
ne diffère pas de la plupart des dômes tunisiens. Ses seules parti
cularités sont ses grandes dimensions et le fait qu'il est, à peu près 
tout entier, à l'état de Trias. 

Ici, comme au Chambi, et comme partout ailleurs en Tunisie, 
la tectonique apparente ne rend pas compte des suppressions 

mécaniques constatées. L'allure des couches n'est pas bien com
pliquée ; elles sont ondulées faiblement, avec, çà et là, de brusques 
flexions, des zigzags de médiocre amplitude, des saillies soudaines 
en de petits dômes et de soudaines chutes en d'étroites cuvettes. 
Si l'on imagine de pareils mouvements dans une série sédimentaire 
complète, je ne crois pas que l'on puisse admettre que ces mouve
ments, en somme très simples, suppriment, sur de castes étendues, 
plusieurs centaines de mètres d'épaisseur d'assises. Il faut trouver 



autre chose. Il faut invoquer une cause antérieure aux mouve
ments apparents, et qui ait créé, dans la série sédimentaire, la 
plupart des lacunes que nous observons aujourd'hui. 

XI. — D J E B E L OTJENZA 

J'ai gardé pour la fin mes notes sur l'Ouenza, parce qu'il y a, 
dans ce massif, quelque chose de tout à fait particulier, que j'ai 
vainement cherché à travers la Tunisie : un phénomène de recou
vrement. Je pense bien que l'on trouvera des phénomènes sem
blables en d'autres points du département de Constantine, quand 
l'on reprendra, avec des idées nouvelles, et en se gardant de placer 
une faille partout où l'on rencontre une difficulté, l'étude des 
affleurements triasiques. J'espère aussi que l'on en trouvera dans 
les régions de la Tunisie que je n'ai pas visitées et que n'a pas 
visitées non plus M. Pervinquière. Mais enfin, pour le moment, le 
cas de l'Ouenza est encore isolé. 

J'ai décrit ce cas en 1906 '. Depuis lors, trois géologues, à ma 
connaissance, ont visité l'Ouenza : MM. Blayac, Joleaud et Gour-
guechon ; et tous trois ont reconnu l'existence du recouvrement. 
Le Trias est sur l'Aptien, et s'enfonce, plus au Nord, sous le Cré
tacé moyen ou supérieur. Il a l'air de faire partie de la série 

crétacée. Voici cinq coupes (fig. 9), normales à l'axe du dôme 
allongé qui constitue le massif, et échelonnées du Nord au Sud -. 
Il y a 5 km. 5 de distance entre les deux coupes extrêmes. 

Je crois être sûr de l'exactitude rigoureuse des quatre pre
mières coupes, celles qui sont menées à travers la partie septen
trionale du dôme et qui tranchent le gîte de fer. La cinquième 
coupe (à travers la cime même de l'Ouenza) est seulement schéma
tique. 

Entre le Koudiat Sauda et l'Oued es Serdouk, sur près de 
5 km. de longueur, tout le long du A rersant sud de l'anticlinal du 
gîte de fer, on voit VAplien s'enfoncer sous le 'Trias, avec une 
inclinaison assez forte au Koudiat Sauda, mais graduellement 
diminuée et tendant vers zéro. Tout au Nord-Est, l'anticlinal 
du g î l e d e fer, de inoins en moins accentué, s'ennoie sous le Trias. 
Même chose pour l'anticlinal aptien de l'Ouest. On le voit, près du 
Koudiat el Hatnra, s'ennoyer sous le Trias. La route qui va de 

1. P. TERMIIÏR. Sur les phénomènes de recouvrement du djebel Ouenza 
(Constantine) et sur l'existence de nappes charriées en Tunisie. CR Ac. Se, 
CXLIlI.p. i37. 

2. Carte topogr. de la Tunisie à 1/100000 ; feuille Djebel Harraba. 
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ig. i). — COUPES A TRAVERS LE J>.TEI№L OURNZA, normalement à l'axe 
du dôme. — i/ôoooo. 

T (petites croix), Trias; A, Calcaires aptiens; C, Marnes albiennes et céno

maniennes. Le figuré noir opaque représente le gîte de fer de l'Ouenza, 
intercalé dans l'Aptien 

que, dans le Chabet el Halalif et l'oued el Bourbita (3° coupe), d'un 
lambeau marneux et marnocalcaire appartenant au Cénomanien 

i. Ce gîte, qui a d'énormes dimensions, près de 4 km. de long et jusqu'à 
60 m. d'épaisseur comptée normalement aux bancs, est une substitution, au 
calcaire aptien. de sidérose, mouchetée çà et là de cuivre gris. La sidérose 
est épigénisée en hématite rouge ; le cuivre gris est partiellement transformé 
en hydrocarbonates. 

l'usine à la mine de cuivre permet d'étudier cet ennoyage très 
exactement. 

Un fait bien curieux est l'existence, sous le recouvrement triasi



ou à l'Albien. Ce lambeau, qui est traversé par la route, s'intercale 
entre Aptien et Trias ; mais il s'écrase à l'Ouest comme à l'Est, et 
on ne le retrouve, ni à l'Est de la mine de fer et de cuivre, ni au 
pied du Koudiat el Hamra. 

Le Trias de l'Ouenza a la composition suivante : marnes à 
gypse ; amas d'ophites très décomposées (avec nids d'oligiste) ; 
calcaires caverneux et cargneules, jaunes et blancs, bien lités ; 
calcaires en plaquettes jaunes et rouges. On peut faire, sans cesser 
de fouler ce terrain, plus de la moitié du tour de l'Ouenza, par le 
Nord, en partant de l'oued Mellègue au pied du Koudiat el Hamra, 
franchissant le Kef Zebbès, longeant le Fedj el Behim, et allant 
jusqu'au pied du Koudiat Zargua. Mais ce n'est pas tout. Il en 
existe encore un petit lambeau, posé sur l'Aptien, dans l'oued es 
Zibs, sur le versant ouest de la montagne (5 e coupe) ; et je crois 
bien que l'on trouvera d'autres lambeaux sur le versant sud, et 
même près de la cime, d'après diverses indications, malheureuse
ment assez vagues, que m'ont données les exploitants de mines. 

Vers le Nord, les affleurements triasiques s'étendent assez loin, 
tout au moins jusqu'à l'oued Mellègue ; puis ils s'enfoncent sous le 
Crétacé supérieur. M. Blayac, dans sa Note déjà citée dit qu'il a 
observé, au Sud-Est de l'Ouenza, au pied du Koudiat Zargua, l'in-
tercalation du Trias entre l'Aptien et le Cënomanien. Au Sud, le 
dôme de l'Ouenza s'ennoie rapidement sous le Cénomanien ; et ce 
sont encore des marnes cénomaniennes qui, au pied du Karkir 
Ouenza, recouvrent directement les calcaires aptiens (4 e coupe). 

Somme toute, l'Ouenza est un dôme allongé d'Aptien, surgi au 
milieu d'une plaine de Cénomanien ou de Crétacé supérieur. 
Mais, sur plus de la moitié de la périphérie de ce dôme, le Trias 
s'intercale entre Aptien et Cénomanien, avec cette particularité 
qu'une lentille d'Albien ou de Cénomanien, écrasée sur ses bords, 
se glisse localement sous la lame triasique. 

Ces faits, très étranges, et qui rappellent ce que l'on voit dans 
les plus beaux pays de nappes de la chaîne alpine, ne s'explique
ront pas à l'aide de déversements locaux et de plis en champignon. 
On pourra sans doute essayer d'en rendre compte de la sorte, 
recommençant ainsi une expérience tentée cent fois, et toujours 
vainement, dans les Alpes ou en Provence. Tôt on tard, il faudra 
bien reconnaître qne l'Ouenza est pays de nappes, et que ses plis
sements apparents sont des plissements secondaires, postérieurs 
à la formation de cette série sédimentaire complexe où le Trias 
apparaît comms un étage du Crétacé. 

J. BLAYAC. LOC. cit., p. 282. 



C O N C L U S I O N S 

Dans La Tunisie du Nord et la Tunisie Centrale, et encore dans 
les régions constantinoises de Souk-Ahras et de Clairfontaine 
(VOaenza excepté), le Trias apparaît comme le substratum de tous 
les terrains, et je ne connais pas un seul exemple de recouvre

ment, en dehors, bien entendu, des déversements tout à fait locaux 
de couches verticales poussant au vide. Mais la série sédimen-
taire présente, à chaque instant, des lacunes singulières et brus
ques, inexplicables, le plus souvent, par des raisons de pure stra
tigraphie. Ces lacunes s'exagèrent et deviennent de véritables 

problèmes tectoniques toutes les fois que, sous les autres ter

rains, le Trias apparaît. On a essayé, jusqu'ici, d'expliquer cette 
remarquable coïncidence entre les problèmes tectoniques et l'ap-
parition du Trias par la nature spéciale des sédiments triasiques. 
C'était, je crois, faire fausse route. S'il y a des étirements plus 
marqués, des suppressions mécaniques plus importantes et plus 
évidentes lorsque le Trias affleure, c'est, suivant moi, parce que les 
plissements apparents de la région, très peu intenses, ne peuvent 
faire affleurer le Trias que si le Trias est près du jour, c'est-à-dire 
si la série sédimentaire qui le recouvre est localement diminuée 
par des étirements et des suppressions antérieurs. Ce n'est point 
le Trias qui est cause des anomalies tectoniques ; ce sont d'anté

rieures anomalies qui sont causes de l'apparition du Trias, dans 
des anticlinaux ou des dômes qui, sans elles, ne montreraient que 
du Crétacé inférieur ou du Jurassique. Si ces anomalies antérieures 
au plissement apparent ne sont pas d'ordre stratigraphique — et 
bien souvent elles ne le sont pas —, il faut bien qu'elles soient 
d'ordre tectonique, et qu'il y ait donc deux tectoniques dans la 
région : l'une qui a donné les plissements visibles, les ondulations, 
les cuvettes et les dômes ; l'autre, plus ancienne, qui a introduit 
des lacunes et des étirements dans la série sédimentaire. 

N'y eût-il que cela, je n'hésiterais pas — connaissant, comme 
je crois maintenant les connaître, les caractères des pays de 
nappes — à penser que toute la région en question est couverte 
d'une nappe ; que, depuis le Trias jusqu'au Miocène, toute la série 
sédimentaire tunisienne est une nappe unique, cachant nous ne 
savons quoi. Et c'est bien ce que je pense depuis plusieurs années. 

Mais il y a plus : il y a l'Ouenza, où, dans une déchirure du 
Trias, nous voyons ce qui se cache sous le Trias ; et, ce substratum 
du Trias, c'est du Crétacé inférieur. J'avoue que cette vérification 
de mon hypothèse m'a paru tout à fait convaincante et m'a enlevé 
mes derniers doutes. 



M. Blayac a exprimé l'avis que l'on trouvera probablement, près 
de l'oued Mellègue, des affleurements triasiques en place qui pour
ront être interprétés comme les racines de la nappe de l'Ouenza. 
Je suis, pour moi, très convaincu que, ces racines, on ne les 
découvrira pas. Tout le pays qui environne l'Ouenza, à 3o ou 4o km. 
à la ronde, est un pays de dômes : or, un pays de dômes ne peut 
pas être un pays où s'enracinent de grandes nappes. C'est l'évi
dence même. S'il y a une nappe, ou des nappes, à l'Ouenza — et la 
chose n'est plus douteuse, semble-t-il —, l'origine de ces terrains 
charriés ne peut être qu'extrêmement lointaine. 

Je persiste donc dans la manière de voir que j'ai fait connaître 
en 1906 1 : « la Tunisie est un pays de nappes, et cette conclusion 
ne saurait manquer de s'étendre à la plus grande partie de l'Algérie ; 
les plissements tunisiens sont des plissements du second degré, 
des plissements de nappes ». Mais, il y a cependant quelque chose 
à changer aux conclusions de ma Note de 1906. Je disais en termi
nant cette Note qu'il y a, dans la région en question, « deux séries 
stratigraphiques : une série profonde formée par l'Éocrétacé et le 
Cénomanien et, jetée sur elle à la façon d'un manteau en loques, 
une autre série dont la base est le Trias, et qui comprend le Séno-
nien et l'Eocène ». An lieu de cela, voici ce que je crois qu'il faut 
dire. 

Il y a, dans la Tunisie du Nord, la Tunisie Centrale et une 
grande partie du département de Constantine, une nappe de ter
rains en série normale, dont le terme inférieur est le Trias et dont 
le terme supérieur semble être le Miocène. Dans cette série, le 
Jurassique n'apparaît que bien rarement et sous la forme de 
grosses lentilles ; le Crétacé et l'Eocène sont, au contraire, souvent 
complets et continus, au point de ressembler absolument à des 

terrains en place. La nappe est ondulée et bossuée, très inégale
ment ; et, comme il arrive toujours dans les plissements secon
daires, l'allure de ces ondulations et de ces bossèlements est 
capricieuse et irrégulière. Quand l'épaisseur de la série est très 
réduite par les étirements contemporains du cheminement de la 
nappe, le moindre dôme fait affleurer le Trias. Dans un de ces 
dômes — seul de son espèce, jusqu'ici — et qui est l'Ouenza, le 
Trias, base de la nappe, est percé, et l'on le voi t reposer sur du 
Crétacé inférieur. Mais, comme ce Crétacé inférieur, substratum du 
Trias, a le même faciès que le Crétacé inférieur de la nappe elle-
même, il est probable que le recouvrement constaté à l'Ouenza 

1. Loc. cit., p. i38 et 139. 



M. J. Blayac ne s'associe point aux conclusions de M. Termier. 
Il rappelle qu'il a visité le djebel Ouenza et qu'il est d'accord, avec 

M. Termier, sauf pour quelques détails secondaires, en ce qui concerne 
la tectonique de cette région algérienne. Le dj. Ouenza est certaine
ment un dôme aptien contre lequel repose le Trias gypso-salin sur
monté lui-même du Cénomanien. Mais c'est là un cas isolé — M. Ter
mier le reconnaît — et on peut l'expliquer d'ailleurs par un repli des 
terrains au contact du dôme, comme l'a dit M. Gourguechon et comme 
M. H. Douvillé vient aussi d'en émettre l'idée. Ce phénomène n'est pas 
nécessairement fonction d'une nappe de charriage. 

D'ailleurs M. Blayac persiste à croire qu'une élude détaillée de 
l'Ouenza et de ses abords reste encore à l'aire. 11 a bien des objections 
à opposer à la théorie de M. Termier et les résumera en une note plus 
longue dans le Bulletin. Il rappelle à nouveau que les lacunes consta
tées autour des nombreux dômes triasiqucs d'Algérie et de Tunisie 
peuvent être dues' à des phénomènes de décollement favorisés par la 
nature essentiellement plastique du Trias. II estime cette explication 
plus plausible que celle d'une nappe de charriage" venue d'une région 
lointaine, de la Méditerranée, et qui sê serait étalée sur une étendue 
colossale 2 sans que l'érosion l'ait encore suffisamment entamée pour 
qu'affleure son substratum comme l'admet M. Termier. 

1. C'est-à-dire un repli. Le mot est de M. Maurice Lugeon. 
2. Les dômes de Trias avec lacunes et contacts anormaux étant très nom

breux en Algérie, cette nappe s'étendrait sur un millier de km. de l'E. à 
l'O ; vers le S. elle se serait avancée sur 3oo km. au moins. 

doit être expliqué par une simple digitation 1 de cette nappe, et 
non pas par l'apparition d'une nappe sous-jacente ou d'une série 
autochtone. Le véritable substratum de la nappe tunisienne serait 
encore inconnu. 

L'hypothèse étant ainsi formulée, toutes les objections fondées 
sur la stratigraphie, et, par exemple, sur la graduelle variation des 
faciès, tombent d'elles-mêmes. Il ne reste plus que l'objection 
habituelle, tirée de l'énormité du phénomène, et une autre, tirée 
de la difficulté de marquer, au Sud, la limite du pays de nappe. A 
la première, je ne puis évidemment répliquer qu'en montrant les 
Alpes, les Garpathes et l'Apennin. A la deuxième, je suis encore 
incapable de répondre ; mais je me demande si la zone des Chotts, 
au Sud de la Tunisie, zone où affleure évidemment beaucoup de 
Trias, ne correspondrait pas à la limite méridionale cherchée ; et 
si l'on ne verrait pas, en étudiant attentivement cette zone, une 
série autochtone s'enfoncer, au Nord, sous le Trias de la nappe 
tunisienne. 



M. Blayac indique en outre qu'il a vu dans la région nord-est 
de Souk-Ahras entre Ghardinaou et Sidi el Hemessi des schistes 
micacés et des quartzites sans fossiles situés sous le Trias. Ces 
dépôts ont un faciès différent de celui des autres terrains connus 
dans la région et pourraient bien être un représentant du Permien. 
Il rappelle aussi que M. Dareste a découvert naguère entre Souk-
Ahras et Guelma au dj. Nador, le Lias moyen superposé au Trias, 
autant que les éboulis et les encroûtements gypseux ont permis 
d'en juger. 

M. Pervinquière est heureux de constater que M. Termier s'est rendu 
en partie à ses arguments, et qu'il abandonne déjà une de ses nappes. 
Tout ce qu'on voit en Tunisie appartient donc à la même série et le 
substratum n'apparaît nulle part, ce qui rend singulièrement difficile de 
prouver l'existence du charriage. L'Ouenza n'appartiendrait pas non 
plus au substratum, mais serait un simple repli de la nappe couvrant 
toute la Tunisie et une partie de l'Algérie. Dans ces conditions, il paraît 
plus simple à M. Pervinquière, comme à M. H. Douvillé, d'admettre un 
repli ramenant localement le Trias sur l'Aptien (Ouenza). 

La limite méridionale de la nappe serait au voisinage des chotts, le 
pays au Sud de ceux-ci étant en place. Or, M. Pervinquière, pas plus 
qu'aucun géologue ayant visité ce pays, n'a vu nulle part la longue 
bande de Trias qui devrait délimiter les terrains en place de ceux qui 
n'y sont pas. Le Trias apparaît en quelques points dans cette région 
(dj. Hadifa, Khenguet-el-Amor, etc.), toujours au centre de dômes ou 
de brachyanticlinaux, c'est- à-dire de la même façon que dans la Tunisie 
centrale. D'autre part, les terrains crétacés du Sud des chotts ne diffè
rent pas notablement de ceux du Nord de cette dépression. 

Enfin, ce régime de dômes ne paraît pas spécial aux pays de nappes, 
car il est admirablement développé au S.O. de Lagouat, dans le dj. 
Amour, étudié par M. Ritter, c'est-à-dire dans un pays qui serait en 
dehors de la nappe algéro-tunisienne, d'après M. Termier. Il est intéres
sant d'ajouter que le Trias y est recouvert par le Jurassique. 

M. Léon Bertrand fait observer que l'argument tiré de la structure en 
dômes et de la suppression fréquente des couches supérieures au Trias, 
entre celui-ci et les couches secondaires plus élevées, ne peut être con
sidéré comme une présomption suffisante de l'origine charriée de toute 
cette série secondaire tunisienne. 

Les mêmes caractères se retrouvent dans le Sud-Est des Alpes-
Maritimes et la série secondaire s'y poursuit pourtant sans disconti
nuité, jusqu'au bord du massif primaire du Mercantour, où elle débute 
par les grès triasiques et permiens qui forment la couverture stratigra-
phiquement régulière des terrains anciens. Si l'on appliquait l'argu
ment capital de M. Termier à cette région, on serait amené à consi
dérer ce massif hercynien comme étant lui-même charrié, et cela entraî
nerait l'origine charriée de toute la première zone alpine, ce qui, dans 
l'état actuel de nos connaissances, paraît tout à fait inadmissible. 



SUR L'ÂGE DE QUELQUES GISEMENTS DE L'ORLÉANAIS 

P A R Paul Combes fils 

M. Stehlin, dans le savant travail qui vient de paraître dans le 
Bulletin ', émet diverses idées absolument nouvelles sur l'âge des 
dépôts à ossements de l'Orléanais ; ces idées ont le grand intérêt 
d'attirer l'attention sur certains côtés des questions négligés jus
qu'ici, mais, quelques-unes, basées uniquement sur l'étude des 
Mammifères fossiles, ne se trouvent pas confirmées par la 
stratigraphie. 

Voici, en effet, quelques observations effectuées au cours de mes 
excursions dans l'Orléanais, qui, je crois, y apporteront certaines 
modifications. 

I. — C A L C A I R E D E M O N T A B U Z A R D 

M. Steh l in 2 revient sur la question si controversée de l'âge de 
ce calcaire. Mes excursions à cette localité m'ont fait absolument 
adopter l'avis de MM. Dollfus et Gauchery, c'est-à-dire m'ont fait 
considérer ce dépôt comme reposant par l'intermédiaire des 
« Marnes de l'Orléanais » sur le calcaire de Beauce. 

En effet, j'ai vu les sables en contact latéral avec le calcaire au 
Sud de Montabuzard, sur le flanc nord du val lon de la Driotte, au 
fond duquel passe la route des Aydes à Ingré ; j'ai effectué la même 
observation sur la route allant de Villeneuve à Montabuzard. 

M. Stehlin écrit (p. 545) : « Si, un jour, on découvre une faunule 
de Mammifères dans quelque lambeau de calcaire de l'Orléanais 
indubitable, c'est-à-dire directement recouvert par des sables 
fluviátiles burdigaliens fossilifères, la question de Montabuzard 
sera tranchée ». 

Or, outre les deux localités de la Ghapelle-Saint-Mesmin et 
de Saint-Ay, citées par M. G. Dollfus 3 , qui sont dans ce cas, 
Fay-aux-Loges vient de fournir un ossement du calcaire de l'Or
léanais, reçu récemment au musée d'Orléans ; par conséquent, à 
mon avis, on doit continuer à ranger le calcaire de Montabuzard 
entre les marnes de l'Orléanais et les sables burdigaliens. 

1. H.-G. STEHLIN . Notices paléomammologiques sur quelques dépôts des 
bassins de la Loire et de l'Allier B.S.G.F., (4), VII, 1907, pp. 525-550. 

2. Loc. cit., p. 541. 

3. B.S.G.F., (4), VII, 1908, p. 458. 



I I . — G I S E M E N T S D E C I I E V I I . L V E T E N V I R O N S 

M. Stehlin range les gisements de Chevilly et abords dans le 
groupe qui, d'après lui, forme le passage du Burdigalien à l'Hel-
vétien ; la faunule qu'il cite renferme, en effet, un assez grand 
nombre de formes immigrées ; mais dans mes récoltes, j'ai une 
canine dAmphycion (petite espèce), forme autochtone, par con
séquent archaïque ; de plus je possède de cette localité des frag
ments de carapace de Testudo noçaciensis N O U Ë L , de Trionyx sp. 
et des plaques dermiques de Grocodilus. Or, M. Thevenin a trouvé 
dans les sablières de Ghilleurs (groupe ancien de M. Stehlin) une 
carapace du Chélonien précité ; Nouël en a trouvé une à Neuville ; 
Lockhart en a signalé 1 à Pleury-aux-Choux, Malgrap, commune 
de Ruan, Neuville, Marigny, Maigreville, Beaumont. Ce sont à peu 
près les mêmes localités pour la répartition du genre Grocodilus, 
plus Baigneaux ; enfin des bois de Palmier des Chapelles et de 
Dicotylédones de Baigneaux, provenant de mes récoltes, se trouvent 
dans la presque totalité des gisements de sables de l'Orléanais. 

Il y a donc là une uniformité de faune et de flore qui vient 
corroborer l'uniformité stratigraphique et lithologique de ces 
sables. 

III. — G I S E M E N T S D E B A I G N E A U X E T D E L U M E A U ( E U R E - E T - L O I R ) 

C'est ici que la question se complique de données nouvelles qui 
peuvent jeter un certain jour 
sur la stratigraphie des sables 
burdigaliens. 

Les gisements de Bai
gneaux et de Lumeau. situés 
à huit kilomètres d'Artenay 
(Loiret), m'ont été signalés 
par M. Léon Dumuys, con
servateur des Musées histo
riques, à Orléans. 

Celui de Baigneaux est en 
pleine exploitation ; il y a 
là une coupe verticale très 
propre à l'observation. J'en ai rapporté récemment de nombreux 
ossements : Steneofiber cf. Jœgeri K A U P . , Listriodon Lockharti 

P O M E L , Amphicyon cf. major B L A I N V . , Rhinocéros, Hysemoschus, 

Hyotherium, etc. 

i . LOCKHAKT . Description des fossiles de l'Orléanais. Mém. de la Soc. roy. 
des Se, B.-L. et A. d'Orléans, t. VII, n° 5, 1847, pp. 206-210. 

Fig. 1. — COUPE DE LA CARRIÈRE F A U 

CHEUX, A BAIGNEAUX. 

http://Ciievii.lv


Voici la coupe relevée, comme celle de Lumeau, pai M. Dumuys, 
le 20 octobre 1903 et que j'ai complétée lors de mon excursion du 
mois de février dernier. 
1. Humus, terre végétale, brun foncé o m. 70 
2. Terre arable jaunâtre o 80 
3. Sables très blancs, à stratifications entrecroisées, 

avec lentilles d'argile grise et ocracée . . . 5 5o à 6 m. 
4 . Marne à Unio o 10 
5. Calcaire de Beauce, « Tuf ». 

Gomme on peut le voir, il existe là comme à Chitenay, entre 
le calcaire de Beauce, et les sables fossilifères, les marnes à Unio 
qui sont, de l'avis de tous les géologues, du Burdigalien typique-

M. Stehlin estime que la faune des sables de Chitenay a un 
caractère archaïque ; com
ment expliquer alors que les 
sables de Baigneaux soient 
chronologiquement plus ré
cents, puisqu'ils se trouvent 
dans la même position stra
tigraphique ? 

J'arrive maintenant au gi
sement de Lumeau, situé à 
2 kilomètres du précédent ; il 
s'agit là d'une localité tout à 
fait nouvelle, dont l'exploita
tion a été abandonnée depuis 

assez longtemps, mais où nous avons fait pratiquer des fouilles 
jusqu'au calcaire de Beauce, ce qui nous a procuré la coupe sui
vante : 

1. Humus, terre végétale o m. 70 
2. Gros gravier calcaire, remblai o » 80 
3. Sables blancs, légèrement jaunâtres, avec intercalation 

d'un lit discontinu de marne à Unio, Melanoides 
Escheri B R O N G . , Hélix, à la partie médiane . . . . 5 à 6 m. 

4 . Calcaire de Beauce, « Tuf». 

Ici la position des marnes à Unio n'est plus la même ; ces 
marnes ne sont plus à la base des sables comme à Baigneaux, 
mais intercalées dans leur masse, et, fait intéressant, elles m'ont 
fourni pour la première fois, un Hélix. 

Les seuls ossements déterminables rencontrés dans les sables, 
au cours du sondage que j'ai fait exécuter, sont une dent de 
Steneofiber cf. Jeegeri K A U P . , espèce abondante à Baigneaux et 
plusieurs dents de Rhinocéros. 

Fig. 2. — COUPE DE L'ANCIENNE CARRIÈRE 

PIOT, A LUMEAU. 



C O N C L U S I O N 

Les faits que je viens d'exposer sont uniquement ceux que j'ai 
observés moi-même, mais je suis à peu près certain que toute 
étude stratigraphique ultérieure confirmera l'homogénéité absolue 
qui me paraît exister dans la masse des sables de l'Orléanais. 

Je me range absolument à l'avis des géologues qui considèrent 
ces sables comme résultant d'un courant fluviatile qui, arrachant 
au Plateau Central les éléments qu'il charriait, a déposé à une 
même époque : les sables de la Sologne, les sables de l'Orléanais 
et les sables granitiques du bassin de Paris. 

Quant à ce qui concerne la variation de position de la marne à 
Unio, cela s'explique par ce fait qu'à certains moments un régime 
calme et vaseux s'établissait dans une région du fleuve, — comme 
cela se produit pour nos cours d'eau actuels—, et permettait la vie 
et la conservation de certains Mollusques dulceaquicoles auxquels 
pouvaient se mélanger des coquilles charriées de Mollusques 
terrestres (Hélix). 

Cela est d'autant plus vraisemblable que ces marnes sont en 
lentilles ou en lits discontinus, mélangées d'une assez forte pro
portion de sables, et situées au milieu de stratifications entre
croisées, comparables en certains points à celles que l'on observe 
dans nos ballastières de diluvium. 

Si réellement il existe une localisation de certaines espèces 
mammalogiques dans les sables, ce que ne me démontrent pas 
mes récoltes personnelles, cela peut s'expliquer par la présence 
de certaines colonies ou provinces zoologiques sur les rives du 
courant miocène. 

Ces diverses observations, je me hâte de le dire, ne diminuent 
en rien l'intérêt du travail de M. Stehlin qui, d'ailleurs, n'a émis 
ses idées sur l'âge des faunes, que sous réserves. Son étude est 
une base solide et précieuse pour les travaux de détails futurs. 

Dans un travail ultérieur, je donnerai une liste des Vertébrés 
fossiles de Baigneaux et de Lumeau et la description des bois de 
Palmiers et de Dicotylédones assez fréquents dans les sables de 
l'Orléanais. 



N O T E S U R L E S A R G I L E S E T S A B L E S É R U P T I F S 

D E S D I A C L A S E S D E L A C R A I E A U X E N V I R O N S D E R Û U E N 

P A R L E général Jourdy 

A la séance du 2 mars 1908, M. A. de Grossouvre, qui a eu 
l'occasion d'examiner des grains de quartz recueillis par M. Henri 
Douvillé dans l'excursion que j'ai dirigée les 8 et 9 avril 1906 aux 
environs de Rouen, s'est prononcé de la façon la plus formelle 
contre l'hypothèse d'un charriage imaginé pour expliquer la pré
sence de ces grains, qui pullulent dans les sables granitiques 
tapissant les diaclases de la craie aux abords de la grande faille 
de la Seine. 

Je présenterai à ce sujet les explications suivantes : 
Les études que j'avais entreprises à la fin de igo5 sur l'origine 

des matériaux employés par les anciens céramistes de Rouen, 
m'avaient conduit à rechercher la provenance des argiles blanches 
associées à des sables dans les poches de la craie du plateau de 
Boos. M. H. Douvillé, à qui j'avais montré ces sables, les avait 
reconnus identiques à ceux qu'il avait obtenus dans des conditions 
analogues à Vernon dès 1874 et qu'il avait qualifiés de sables 
éruptifs. L'étude que j'en ai faite en 1905 et 1906 m'a persuadé que 
c'était avec raison qu'il leur avait attribué une origine éruptive ; 
mais, comme cette détermination avait été contestée, j'ai tenté de 
faire trancher la question, et c'est dans ce but que j'avais convoqué 
des géologues de Normandie et de Paris, en les invitant à exa
miner sur place les coupes que j'avais établies et à se prononcer 
sur l'origine éruptive ou sédimentaire de ces sables et de ces 
argiles remarquablement purs. 

L'examen des matériaux de remplissage de ces larges fentes de 
la craie ne parut pas, à la majorité des membres de la Commission, 
favorable à la solution que je pensais, et l'excellent compte rendu 
de M. Paul Lemoine fidèle interprète des discussions dans les
quelles les opinions contraires ne sont pas parvenues à l'accord, 
conclut au statu quo, avec une préférence marquée pour la théorie 
la plus généralement adoptée, celle du remplissage de haut en bas 
des crevasses de la craie le long de la grande faille de Rouen, par 

1. Compte rendu de l'excursion dirigée par le général Jourdy aux environs 
de Rouen les 8 et 9 avril 1906, par Paul LBMOINE. Sali. Soc. des Amis des 
Sciences naturelles de Rouen ; année 1906. 

10 Août 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 9 



des dépôts sédimentaires de sables et d'argiles. Cette explication 
ayant réuni la majorité des suffrages, je l'ai provisoirement 

acceptée et je l'ai 
même adaptée à ma 
coupe de la carrière 
Viard à Celloville, 
dans le sens indiqué 
par M. Bigot (fig. i ) : 
d'après le savant pro
fesseur de Caen, les 
couches superposées 
de l'Eocène et du 
Miocène, primitive
ment horizontales,se 
sont disloquées lors 
de l'ouverture des 
diaclases de la craie, 
puis effondrées dans 
•les fosses béantes, 
les plus inférieures 
le long des parois 
et les couches supé

rieures au milieu (fig. 2, 3, 4)- Je reproduis ici (fig. 1) la coupe qui 
figure en calque sur une photographie dans le compte rendu de 
M. Lemoine, avec cette explication de M. Bigot. 

ÏD 
Fig. 1. — C A R R I È R E VIARD, A CELLOVILLE 

AQ, Argile à silex quaternaire (remaniée); AS, 
Argile à silex en place; S, Sables granitiques : 
SB, Sables blancs, SR, Sables rouges; AK, 
Argile kaolinique ; T, Sable blanc farineux tha-
nétien; P, Avellanes sparnaciennes ; D, Dia
clases ; C, Craie sénonienne. 

Fig. 2-4. — SCHÉMAS MONTRANT L'ORIGINE DES SABLES ÉRUPTIES 

2. Situation initiale. — 3. Commencement de l'ouverture de la diaclase et de 
la descente des blocs des sédiments tertiaires. — 4- Chute finale des 
sédiments tertiaires. — Même légende que figure 1. 

Toutefois, si j'ai respecté l'avis de la majorité sans en être plus 
convaincu, j'ai tenu expressément à faire la réserve suivante : 
« Le général Jourdy appelle l'attention des excursionnistes sur 



cette particularité (nombreux gros grains de quartz à angles 
parfois très vifs) qui se concilierait difficilement avec l'hypothèse 
d'un charriage lo intain 1 ». 

Cette observation a attiré l'attention de M. A. de Grossouvre, 
et l'examen de ces grains de quartz l'a conduit à déclarer qu'il ne 
pouvait, pas plus que moi, admettre que des fragments aussi gros 
et aux angles aussi fraîchement conservés, puissent être considérés 
comme des matériaux charriés sur une grande distance : de Rouen 
au massif granitique le plus voisin (Cotentin), la distance n'est pas 
moindre de 120 kilomètres, elle est de 5oo au Massif Central. Lors 
de l'excursion d'avril 1906, MM. Fortin et Bigot avaient émis 
l'hypothèse que ces grains de quartz pouvaient provenir de la 
décomposition sur place, de blocs de granité charriés ; mais les 
autres membres de la réunion n'admirent pas cette explication, 
car ils estimèrent que ces gros grains de quartz se trouvent parfois 
en masses assez importantes pour nécessiter l'existence dé blocs 
d'un poids inconciliable avec l'idée d'un transport lointain ; ces 
grains sont même plutôt groupés en veines irrégulières voisines 
de la verticale, et offrent un vague aspect de filons. 

L'état des grains de quartz n'est pas le seul argument contraire 
à la théorie du charriage, et par conséquent du remplissage par le 
haut contre laquelle proteste également la couleur de ces sables 
et argiles. Sur le terrain, il y a deux ans, M. H. Douvil lé a pré
senté l'observation suivante : « Les argiles qui remplissent les 
diaclases de la craie ont une couleur franchement blanche et 
jouissent de propriétés réfractaires à la cuisson, elles offrent dès 
lors un caractère éruptif à l'inverse des argiles sédimentaires qui 
sont toujours chargées de fer et ne produisent à l'exploitation que 
des briques facilement fusibles d'un rouge foncé. On ne peut guère 
comprendre comment des boues argileuses pourraient couler 
depuis le Massif Central ou même seulement depuis le Cotentin, 
sans se souiller, ne fût-ce que d'oxyde de fer qui est tellement 
répandu à la surface du sol ». 

J'ai partagé cet avis, et, sur le terrain même, j'ai montré par la 
coupe de la carrière Viard, que le centre de la poche argilo-
sableuse était d'une blancheur parfaite, que cette couleur était 
celle de la couche de sable entourant ce noyau, et que ce sable ne 
se tachait en rouge qu'à son contact avec l'argile à silex. J'en ai 
conclu que le centre de cette poche n'avait jamais subi de promis
cuité de charriage, et que sa pureté semblait bien révéler une 

1 . Loc. cit., p. 457 et 458. 



origine de bas en haut. J'ai de plus attiré l'attention de nos confrères 
sur une autre particularité de couleur : ces argiles si blanches 
côtoient des paquets d'argiles d'un noir très foncé et si la blancheur 
ne se maintient pas toujours absolument nette, c'est par l'infiltration 
de cette couleur noire à dose variable, mais sans souillure ferrugi
neuse. 

L'argile noire apparaît presque partout à côté de l'argile blanche. 
A la carrière de Saint-Austin \ elle affecte la forme mince et 
recourbée d'un nœud de cravate. A la carrière Mulot à Gelloville, 
elle se trouve par taches. A la forêt de la Londe, une masse 
d'argile noire côtoie le paquet d'argile blanche. A la carrière de 
Thuit-Hébert qui n'a plus le caractère filonien, mais plutôt une 
apparence d'épanchement (en raison sans doute de sa distance à 
la grande faille de la Seine) et dont j'ai donné la coupe 2 , l'argile 
noire qui est actuellement exploitée par la Société de Céramique 
de Choisy-le-Roi, forme une masse épaisse (3 ou 4 m.) reposant 
sur des sables ; la couleur noire a déteint par le bas en rose sur 
des sables très ferrugineux intercalés entre l'argile noire et les 
sables blancs inférieurs, et par le haut en gris sur des argiles 
remaniées. 

Quelle est la nature de cette substance colorante ? C'est assuré
ment une matière volatile, car la blancheur immaculée reparaît 
sous l'action de la chaleur, et les céramistes du XVIII e siècle, les 
producteurs du fameux « décor à la Corne d'abondance » préféraient 
à cause de sa pureté, l'argile noire à l'argile blanche pour la fabri
cation de leurs plus belles faïences de Rouen. Est-elle végétale ? 
Les partisans de l'origine sédimentaire qui formaient la majorité 
des géologues de la réunion d'avril 1906 se sont débarrassés de 
l'énigme en la rattachant à des lignites (absents du reste des forma
tions que nous avons visitées). Cette substance n'est-elle pas plutôt 
un carbure, trace de l'origine éruptive de l'argile et des sables ? 
La question ne peut encore être tranchée d'une façon décisive, et 
j'estime que l'arrangement des sables et des argiles, la nature des 
gros grains de quartz des sables, comme la couleur des argiles 
cadrent mieux avec l'idée d'une formation éruptive qu'avec celle 
d'une origine sédimentaire. 

M. G. Dollfus, qui n'avait pu assister à l'excursion des 8 et 9 avril, 
m'a manifesté, en octobre 1906, le désir de la recommencer avec 
moi. La question l'intéressait doublement, d'abord comme auteur 
de la Feuille de Rouen de la carte géologique, puis en qualité de 

1. PI. iv du Compte rendu de M. Paul Lemoine. 
2. Fig. 8 du Compte rendu de M. Paul Lemoine. 



partisan très convaincu aussi bien pour les sables ¿que pour les 
minéraux, du remplissage par le haut des cavités, poches, cre^ 
vasses du sous-sol. Fidèle à ses idées, i l conclut plus résolument 
que tous les visiteurs du plateau de Boos, au remplissage des 
cavités de la craie par sédimentation superficielle, et il a protesté 
fortement contre l'explication du remplissage par des matériaux 
projetés de l'intérieur. Il ne m'a pourtant pas convaincu. 

J'estime en effet que la coupe que m'avait esquissée sur place 
M. Bigot n'est pas à l'abri de toute critique, car elle suppose à la 
partie inférieure des couches primitivement horizontales, un fort 
lit d'argile à silex surmonté des sables farineux du thanétien et 
des sables à avellanes du Sparnacien. Or, il est de règle, en 
Normandie du moins ', que l'argile à silex manque là où existent 
les formations marines et même saumâtres. Si ces matériaux si 
différents se trouvent mélangés dans les cavités de la craie, aux 
abords de la grande faille de Rouen, c'est qu'ils ont été juxtaposés, 
mais jamais superposés. Sur tout"le plateau de Boos, dans la 
Normandie toute entière, 
peut-on dire, la surface de 
la craie est très irrégu
lière, entaillée de bosses 
et pointes en forme de 
pyramides : les dépôts des 
divers niveaux tertiaires 
s'y coudoient, des paquets 
d'argile à silex peuvent 
être voisins de sables tha-
nétiens ou sparnaciens, 
mais l'argile à silex ne 
forme jamais de lit stra
tifié au dessous des cou
ches de sables ou d'argiles. Dans les nombreuses cavités de la 
craie du plateau de Boos, au contraire, le fond et les parois sont 
toujours tapissés d'une forte couche d'argile à silex, contre laquelle 
sont plaqués les sables, et l'argile forme au centre un noyau qui 
descend jusqu'à un fond épais de silex arrondis. 

Cette disposition me semble s'expliquer bien mieux par le rem
plissage de bas en haut. Supposons en effet une chaudière dont le 
fond horizontal serait percé d'un trou muni d'un tuyau descendant 
à un niveau inférieur (fig. 5). Qu'on la remplisse de matériaux aussi 

i . J'ai vériiié le fait dans de nombreuses coupes, aussi bien dans le Vexin 
normand (environs d'Etrépagny), que sur les côtes de la Manche (environs 
de Dieppe). 

Fig. 5. — SCHÉMA DU REMPLISSAGE DES 

POCHES DE BAS EN HAUT. 

Même légende que figure i. 



dissemblables que les têtes de chat de l'argile à silex, et les avel
lanes sparnaciennes puis, qu'on fasse pénétrer par la chaudière à 
forte pression, de l'eau mélangée de grains de sable et d'argile. Il 
en résultera d'abord un mélange tourbillonnant de ces éléments 
hétérogènes. Mais si la pression diminue progressivement, les maté
riaux les plus lourds se déposeront d'abord sur les bords et sur le 
fond, puis les matériaux de poids moyen (avellanes, gros sable), 
s'appliqueront ensuite sur la surface creuse des premiers et ce n'est 
qu'à la fin, quand le courant vertical sera près de s'éteindre, que 
l'argile qui est la plus légère, se déposera à la place restante, c'est-
à-dire au centre. Cette répartition des matériaux est absolument 
celle de toutes les exploitations d'argile aux abords de la grande 
faille de la Seine, sur le plateau de Boos 

L'explication qui vient d'être présentée paraît bien concorder 
avec celle d'une origine éruptive ; la faille de la Seine et toutes les 
failles voisines de ses lèvres se seront ouvertes, auront livré 
passage à des torrents de sables et d'argiles éruptifs qui auront 
débouché sur la surface de la craie, se mélangeant aux matériaux 
existants, et la bouillie hétérogène se sera déposée à la fin de la 
crise, dans l'ordre des densités, d'abord sur le fond et sur les 
parois, et finalement au centre. 

Si du fait, on passe à la théorie du phénomène, l'explication du 
remplissage change tout à fait de caractère, suivant qu'on l'admet 
par le haut ou par le bas. J'ai prié M. G. Dollfus, puisque j'avais 
l'heureuse chance de discuter avec lui, de vouloir bien m'expli-
quer comment il pouvait comprendre un phénomène aussi général 
que celui de l'afflux des sables granitiques et des argiles burdiga-
liennes, car ces matériaux s'observent avec les mêmes caractères 
depuis le Massif Central jusqu'au loin dans le bassin de Paris. Il 
m'a déclaré alors qu'à son avis, on devrait admettre que les mas
sifs granitiques du Limousin et de la Bretagne, après avoir subi, 
sous les eaux oligocènes, une longue période de décomposition, 
ont été émergés à l'aurore du Miocène et ont alors subi un déca
page intense qui a donné lieu à un immense manteau de sables et 
d'argiles s'écoulant demi-fluide sur leurs pentes, jusqu'en Nor
mandie et au delà. 

A cette explication neptuniste, j'opposerai le plutonisme suivant. 

i . Les ouvriers qui exploitent « la terre de pipe », de père en iils, depuis 
le XVI* siècle, sont tous d'accord pour affirmer que le fond de leurs fosses 
est tapissé d'une couche épaisse de silex arrondi (parfois 3o m. de profon
deur) qui arrête leur exploitation, de sorte qu'on ne connaîtra sans doute 
jamais le « tuyau de la chaudière ». 



Après la poussée tectonique pyrénéenne, mère d'un riche réseau 
de diaclases qui règne des Pyrénées à l'Artois, la poussée tangen-
tielle a agi sur les couches plus profondes, faisant surgir à travers 
les crevasses, les matériaux fluides existant sous le substratum 
archéen. L'eau chargée de sables et d'argiles, à la façon des vol
cans de boue, aura été projetée la première. La persistance de 
l'effort a amené plus tard au jour (Miocène supérieur), les tra-
chytes, basaltes, andésites, labradorites des laccolithes situés sous 
l'Eifel et le Massif Central, et a produit ainsi les éruptions vol
caniques qui ont persisté jusqu'à l'aurore de l'époque actuelle. 

En résumé, l'aspect des gros grains de quartz, la pureté des 
argiles et des sables juxtaposés, corroborent l'explication hydro
thermale des sables éruptifs. La discussion de la coupe dès chau
dières du plateau de Boos, la nature du phénomène boueux du 
début de la période miocène, me paraissent, ainsi qu'à M. A. de 
Grossouvre et à M. Henri Douvillé, inconciliables avec l'hypo
thèse d'une alluvion superficielle et originaire des sommets grani
tiques du Massif Central ou de la Bretagne. Si la réunion contra
dictoire que j'avais provoquée les 8 et 9 avril 1906 à Rouen n'a pas 
convaincu alors la majorité de nos confrères, j'espère qu'en réflé
chissant, i ls viendront à nous. 

J'espère aussi que d'autres faits nous donneront encore plus 
complètement raison dans l'avenir. 

M. Dollfus dit que les divers arguments présentés par M. Jourdy 
sont bien connus. Mais la théorie éruptive entraîne à des hypothèses 
bien plus graves que la simple explication d'une sédimentation avec 
altération postérieure. Elle suppose des amas de granité kaolinisé 
inexpliqués gisant à deux mille mètres au moins de profondeur et qui 
seraient sortis poussés avec une force complètement inconnue et par 
des cheminées qui n'ont jamais été constatées. 

Les sables granitiques ne renferment aucun élément venant de la 
profondeur, mais des débris superficiels y sont mêlés. Malgré les 
falaises hautes de plus de cent mètres orientées de toutes manières 
aux environs de Rouen, aucune poche réellement profonde n'a été 
constatée. Jamais les sables granitiques n'ont été trouvés dans la faille 
dé la Seine et dans les fractures qui l'accompagnent. Il n'y a aucune 
trace de phénomènes volcaniques, de projections gazeuses ou liquides, 
pas d'émanations internes et les argiles noires sont colorées par des 
matières organiques qui disparaissent à la cuisson. 

On a vraiment trop abusé des causes internes en géologie, les phéno
mènes externes, bien prouvés, ont été reconnus au contraire, comme 
occupant une place toujours plus grande dans la couche corticale. 



A. de Grossouvre. — Sur les Subies granitiques du Bassin de 

Paris 

Comme complément à la note de M. le général Jourdy sur les 
Sables granitiques des environs de Rouen et suite aux observa
tions que j'avais présentées dans la séance du 2 mars dernier, 
j'ajouterai que, si les graviers de ces sables sont anguleux, ceux 
de la vallée de la Loire, en amont de Gien, sont nettement arrondis 
et de forme ovoïde. Comme les graviers d'aval ne peuvent être 
moins roulés que ceux d'amont, toute relation de continuité doit 
donc être absolument exclue entre les graviers de la Loire et ceux 
des environs de Rouen. 

SUR L'EXTENSION ORIGINELLE PROBABLE DES NAPPES 

DE CHARRIAGE ALPINES DANS LES ALPES-MARITIMES 

P A R Léon Bertrand 

Lorsqu'on suit la chaîne alpine à partir de la Méditerranée, les 
premières, traces de charriages comparables à ceux des Alpes 
suisses commencent à se montrer avec certitude dans la région 
de l'Ubaye et de l'Embrunais, où leur existence a été bien mise 
en évidence par MM. Haug et Kilian. Leur cheminement s'est fait 
vers l'extérieur de la chaîne, c'est-à-dire là vers le S.O., presque 
en sens inverse de la direction normale vers le Nord, qui est celle 
que l'on trouve dans la plus grande partie de la chaîne alpine. 
D'autre part, la façon dont se comportent ces nappes à l'égard des 
deux massifs anciens voisins, du Mercantour et du Pelvoux, est 
fort intéressante à considérer. 

Ceux-ci, au lieu d'avoir été des obstacles à peu près invincibles 
à la propagation des mouvements tertiaires et de les avoir forcés 
à se mouler sur eux, comme l'ont fait les massifs hercyniens de 
l'avant-pays alpin, ont été englobés dans les plis récents. Les 
couches secondaires qui avaient recouvert les terrains primaires 
ont été fortement plissées, et les plis de ces couches secondaires 
et nummulitiques se continuent nettement sur l'emplacement où 
ne se montrent plus actuellement que les terrains primaires ; 
d'abord ils y sont indiqués par les digitations si caractéristiques 

1. Note présentée à la séance dn 1" juin 1908. 



de la terminaison occidentale du massif primaire du Mercantour 
(feuille Saint-Martin- Vésubie), puis par les lambeaux synclinaux 
conservés en pleine région primaire. Si ces massifs anciens se 
montrent donc comme des parties surélevées d'une zone de plisse
ment continue, quant à l'allure des plis récents, il ne faut pourtant 
pas rejeter d'une façon trop absolue l'ancienne notion des « massifs 
centraux», car l'individualisation de ces aires surélevées s'était 
ébauchée antérieurement an plissement principal des terrains 
secondaires et nummulitiques. 

La carte que M. Haug a donnée des nappes de l'Ubaye et le 
tracé des contours de la Carte de France au millionième (a e édition) 
montrent avec évidence que celles-ci s'avancent considérablement 
vers le Sud-Ouest, entre les extrémités des massifs du Pelvoux et 
du Mercantour, sur la région transversalement très déprimée de 
l'Embrunais, tandis que nous n'avons aucune preuve directe per
mettant d'affirmer que ces nappes ont passé ou non par dessus 
les deux aires surélevées en question. A u premier abord, i l est 
bien certain qu'on est tout naturellement amené à penser que les 
deux massifs jumeaux du Mercantour et du Pelvoux ont empêché 
l'avancée des nappes de l'Ubaye et de l'Embrunais et, évidem
ment aussi, celle des nappes plus élevées qui auraient pu les recou
vrir. Par contre, la disposition déprimée de l'Embrunais, entre les 
deux obstacles en question, aurait nettement favorisé l'écoulement 
de ces nappes charriées vers l'extérieur de la chaîne alpine, ainsi 
que le pense M. Haug. 

Mais, d'autre part, une autre interprétation doit venir à l'esprit, 
si l'on s'imagine que la surélévation à laquelle les deux massifs 
hercyniens en question doivent leur individualisation actuelle 
aurait été consécutive à la formation de ces nappes. Dans cette 
conception, l'ensellement transversal de l'Embrunais aurait été 
seulement une circonstance topographique postérieure aux char
riages et qui aurait permis une meilleure conservation des nappes 
charriées, du moins des plus inférieures, si l'on admet, avec 
M. Termier, que d'autres que celles dont on trouve actuellement 
la trace dans la région aient recouvert originellement celle-ci. Sur 
les massifs surélevés, au contraire, l'érosion ultérieure aurait 
enlevé, non seulement toute trace de ces nappes, mais encore la 
presque totalité de la couverture secondaire en place des terrains 
primaires, sauf dans quelques synclinaux plus profonds que les 
autres. Cette conception est celle qui découle des publications de 
M. Termier, car, dans ses coupes les plus récentes, il indique que 
le massif du Pelvoux aurait été entièrement submergé par les 



nappes venues des régions plus internes de la chaîne alpine. Mais 
je la crois trop absolue et diverses raisons m'amènent à penser 
qu'il faut concilier, dans une mesure à déterminer, les deux opi
nions opposées. 

L'étude des Alpes-Maritimes 1 m'a, en effet, montré que, si l'on 
doit admettre que la surélévation définitive du massif du Mercan-
tour a été postérieure au Nummulitique, cette région avait déjà 
été une aire surélevée durant le dépôt des couches secondaires et 
nummulitiques et que sa partie centrale, tout au moins, avait dû 
rester à peu près constamment émergée pendant ce dépôt. En par
ticulier, les couches triasiques de sa bordure montrent des traces 
d'émersions locales, qui se retrouvent aussi, en certains points, 
pour les couches jurassiques du voisinage des terrains anciens ; 
ces dépôts jurassiques de la bordure du massif du' Mercantour 
montrent, en tous cas, un faciès moins profond que les couches de 
même âge qui, dans le Gapençais et l'Ubaye, forment le soubas
sement des nappes en question. J'ai pu démontrer, d'autre part, 
en parfait accord avec ce qui a été reconnu dans les régions 
voisines des Alpes françaises, qu'à la fin du Crétacé une première 
phase importante de plissements récents avait ébauché les grandes 
lignes de l'orogénie de ces régions, qui devait ensuite s'accentuer 
et se compliquer lors des mouvements tertiaires. En particulier, je 
pense que le massif du Mercantour avait alors acquis une certaine 
individualité, qui se traduit par le caractère très littoral que mon
trent les couches nummulitiques en son voisinage et par les maté
riaux très grossiers qu'il a fournis aux grès oligocènes d'Annot. 

Cette individualisation, en tant que région surélevée ayant 
existé lors de la sédimentation de la série nummulitique, serait 
donc antérieure aux charriages, qui ont affecté les dépôts de cette 
série, et il y a donc lieu d'en tenir compte dans les facteurs qui 
ont dû influer sur le développement de ces charriages. S'il est donc 
vraisemblable que les nappes de l'Ubaye se sont plus ou moins 
avancées sur le bord septentrional ou interne du massif du Mer
cantour et ont même pu recouvrir sa portion occidentale, ainsi 
que nous allons le voir plus loin, il est, par contre, très probable 
que, dans une certaine mesure (qui sera celle de son degré d'accen
tuation en tant qu'aire surélevée transversalement dans la pre
mière zone alpine, lorsque s'est faite la translation des nappes 

i . Voir principalement : Étude géologique du Nord des Alpes-Maritimes 
(Bull. Carte géol. Fr., IX, n° 56) et Notes diverses dans la Réunion extraor
dinaire de la Société géologique dans les Alpes-Maritimes, en 1902 (B.S.G.F., 
(4), il). 



venues des régions plus internes de la chaîne), le massif du Mer-
cantour a dû gêner, sinon même empêcher, la translation de ces 
nappes de l'Ubaye et naturellement aussi celle des nappes d'ori
gine plus interne qui auraient pu les recouvrir originellement. Je 
n'ai aucune donnée personnelle pour le massif du Pelvoux, mais 
je considère comme probable que la même conclusion doit lui être 
appliquée, du moins pour sa partie méridionale. 

Il me semble donc admissible que, pour la partie méridionale 
de nos Alpes françaises, où il est intéressant de chercher la limite 
de l'extension originelle des nappes alpines, les massifs hercyniens 
englobés dans les plissements alpins les plus extérieurs ont joué, 
dans une certaine mesure, à l'égard des nappes d'origine plus 
interne, un rôle d'obstacle assez analogue à celui des massifs de 
l'avant-pays alpin vis-à-vis de l'ensemble des mouvements alpins. 

Mais ces massifs hercyniens de la première zone alpine portent 
eux-mêmes la trace très nette de poussées dirigées vers l'extérieur 
de la chaîne, et cela peut-être d'autant plus qu'ils ont dû résister 
davantage au glissement des nappes plus internes, par lequel s'est 
dépensé l'effort tangentiel venu de l'intérieur de la chaîne. C'est 
ainsi que, dans le bassin supérieur de la Tinée, sur le bord sud-
ouest de la portion occidentale du massif du Mercantour, j'ai 
montré l'existence de plusieurs plis couchés superposés et nette
ment enracinés au milieu des terrains primaires, où se montrent 
les couches triasiques en synclinaux pinces au milieu des schistes 
cristallins. Le plus important de ces plis couchés des terrains 
secondaires forme le soubassement de l'importante masse du mont 
Mounier, qui se présente isolée en dehors de la grande chaîne 
avec une altitude presque comparable à celle-ci (2 818 m.). Ce pli 
y traduit, à lui seul, un déplacement horizontal de près de 8 kilo
mètres et il présente nettement la disposition plongeante, si 
caractéristique des plis couchés ou des nappes enracinées que l'on 
trouve dans les Alpes de Savoie et dans les Alpes Suisses, et dont 
M. Termier fait le critérium de la nappe, par opposition au simple 
pli couché \ Une autre charnière anticlinale fortement plongeante, 
simulant un faux synclinal ouvert vers la chaîne, se rencontre pour 
l'un de ces plis de la couverture secondaire du massif du Mer
cantour, dans cette même rég ion 2 , et l'on y trouve donc un style 
tectonique qui rappelle tout à fait celui que l'on retrouve pour les 

1. Etude géologique du Nord des Alpes-Maritimes, pl. 11, flg. 8-11. 
2. Je serais actuellement disposé à augmenter, sur les figures citées ci-des

sus, l'importance du chevauchement des plis couchés superposés à celui du 
Mounier. 



couches secondaires qui, dans la région du Mont Joly, forment la 
bordure externe des massifs hercyniens des Alpes de Savoie, là où 
des nappes charriées d'origine plus interne ont certainement passé 
par dessus ces massifs. 

Par conti'e, cette allure tectonique de la vallée supérieure de la 
Tinée et du massif montagneux qui se rencontre dans la partie 
N . O. des Alpes-Maritimes contraste très fortement avec celle des 
plis failles et imbriqués de toute la région située au Sud du massif 
du Mercantour, jusqu'au Littoral méditerranéen, et même avec 
l'allure très régulière du grand dôme à noyau permien de la Cime 
de Barrot, avec son faisceau de plis périphériques déversés vers 
l'extérieur de cette aire surélevée. J'ai indiqué 1 que cette dispo
sition les amène, aux environs de Roubion et de St-Sauveur-sur-
Tinée, à être déversés en sens inverse des plis de la couverture 
du massif du Mercantour, qui ont d'ailleurs perdu le caractère 
de véritables nappes à grand cheminement que nous leur avons 
trouvé dans le massif, pourtant très voisin, du mont Mounier. 
Dans la région située au sud du massif du Mercantour et de ce 
dôme de la Cime de Barrot, on a un régime de plis courts, de 
dômes et de cuvettes synclinales (ou de brachyanticlinaux et de 
brachysynclinaux, pour employer un langage plus moderne), s'ali-
gnant suivant des axes généraux pour donner naissance à des 
aires anticlinales et synclinales, qui constituent des unités tecto
niques plus importantes. Les anticlinaux de ce régime naissent 
et se terminent très brusquement, en se rompant presque aussitôt 
qu'ils ont commencé à se montrer et se transformant immédia
tement en plis-failles, de façon à n'avoir presque jamais de flanc 
inverse, sauf en leurs extrémités. A u contraire, les plis cou
chés du massif du Mounier se sont déroulés très largement, 
en conservant une très grande régularité d'épaisseur pour les 
couches qui les constituent, même pour celles du flanc inverse, 
qui se suit avec une remarquable continuité et presque sans 
étirement appréciable. Par ce caractère encore, ces plis ressem
blent ainsi, d'une façon frappante, à ceux qui ont été décrits par 
Marcel Bertrand et Et. Ritter dans le massif du Mont Joly, comme 
je l'ai dit précédemment. 

J'avais d'abord attribué cette remarquable différence d'allure 
tectonique à la seule différence de composition et de plasticité des 
couches intéressées : dans le N.O. des Alpes-Maritimes dominent 
les faciès marneux dauphinois pour les couches secondaires, ou 

i . Etude géologique du Nord des Alpes-Maritimes, pl. n,flg. i-5. et B.S.G.F., 
[4], II, p. 689, flg. 3. 



plutôt un faciès intermédiaire entre ceux-ci et les faciès plus cal
caires du Briançonnais, tandis que vers le Littoral ce sont des 
calcaires très massifs et très épais, indiquant une genèse sub-coral-
lienne, qui représentent le Jurassique supérieur, avec une lacune 
fréquente du Jurassique inférieur et aussi d'une partie du Crétacé 
inférieur. Mais le régime des chevauchements par pli-faille com
mence déjà dans le faciès sub-dauphinois et je pense maintenant 
qu'en outre de la raison purement physique que je viens d'indiquer 
et qui intervient certainement dans la disposition tectonique pour 
ainsi dire hachée, du littoral, il y a probablement l ieu de faire 
intervenir aussi l'extension originelle des nappes charriées venues 
de la zone alpine située en arrière du massif du Mercantour; 
celles-ci sont conservées seulement dans l'Ubaye et jusqu'au voisi
nage immédiat de l'extrémité de ce massif, où elles sont mises en 
évidence par la distinction que MM. Haug et Kilian y font d'un 
flysch calcaire de l'Eocène supérieur, charrié sur les grès oligocènes 
inférieurs, bien développés dans la bordure du massif primaire 
en question. 

Je crois, en particulier, que la plasticité si grande dont ont fait 
preuve les couches secondaires du massif du Mounier peut être 
due, en partie, à la surcharge résultant de la superposition des 
nappes qui se retrouvent dans l'Ubaye ou d'une partie, au moins, 
de celles-ci. D'autre part, si l'on examine, sur la carte ci-jointe 
(fig. i ) , l'extension en plan du chevauchement du grand pli couché 
du Mounier, on voit qu'à partir du col de Pal vers le N.O. , de 
même qu'à partir des environs de la Tête de Ciamia et de Roubion 
vers le S.E., ce pli ne traduit plus qu'un déplacement horizontal 
très restreint par rapport à celui qui existe dans le vallon de Roja 
et dans le soubassement du Mounier. Les autres plis superposés à 
celui-ci montrent une disposition analogue et disparaissent pres
que entièrement en arrivant au vallon de Demandols, qui descend 
du col de Pal à St-Étienne (loc. cit., pl. II, fig. 5), sur le bord de 
la grande cuvette synclinale de Sanguinière, dont la parfaite 
régularité contraste avec l'allure fortement plissée de la région 
située au S.E. 

Il me semble que la localisation et la brusque accentuation du 
chevauchement des plis couchés en question peuvent s'expliquer 
par l'avancée locale, au-dessus de leur emplacement, de nappes 
charriées d'origine plus interne que le massif du Mercantour. Sur 
la figure i , j'ai indiqué hypothétiquement cette avancée sous la 
forme d'une sorte de lobe ayant été séparé de la grande masse de 
l'Ubaye par l'emplacement de la cuvette de Sanguinière ; mais il 



ne s'agit là, dans mon esprit, que d'une avancée minima, et l'ab
sence de tout accident comparable aux grands plis couchés précé
dents dans les terrains nummulitiques de cette grande cuvette 
pourrait aussi tenir à la différence de nature des couches ayant 
servi de substratum aux charriages en question. 

Mais je tiens à dire, d'autre part, que la probabilité du passage 

Extension primitive des nappes alpines. 

Témoins actuels de ces nappes (nappes 
de l'Ubaye). 

Terrains cristallins du massif du Mer-
canlour. 

Anticlinaux de la bordure secon
daire du massif du Mercantour, 
couchés vers l'extérieur de ce 
massif. 

Importance du chevauchement du 
pli couché du mont Mounier. 

Anticlinal le plus externe de la cein
ture de plis entourants le dôme 
de la Cime de BarroL et déversés 
vers l'extérieur de celui-ci. 

de ces nappes ne me semble pouvoir s'appliquer qu'à la portion 
occidentale du massif du Mercantour ; la partie centrale de celui-ci 
me paraît avoir, presque certainement, opposé un obstacle infran
chissable aux nappes venues du Piémont, soit par sa plus grande 
importance, soit parce que la poussée vers l'extérieur de la chaîne 



alpine, qui aurait été amenée là à se faire exactement vers le Sud, 
en sens inverse de sa direction normale, aurait été alors trop 
faible pour pouvoir vaincre cet obstacle. 

Quant à la région plus orientale des Alpes-Maritimes, qui se 
trouve à l'Est des vallées de la Vésubie et du Var et qui correspond 
principalement au bassin de la Roya, les lignes tectoniques y 
montrent bien une incurvation très marquée avec convexité au 
S. O . , qui parait être en relation avec une avancée des mouvements 
tangentiels issus du Piémont méridional, corrélativement à la 
termination orientale du massif du Mercantour et à la direction 
vers le Sud que prennent les zones alpines plus internes pour aller 
probablement rejoindre la côte orientale de la Corse. Mais les plis 
de cette région orientale des Alpes-Maritimes, tout en présentant 
les importants chevauchements que j'y ai fait connaître *, montrent 
un caractère de discontinuité qui, non seulement ne permet pas de 
les considérer comme des nappes analogues à celles de l'Ubaye, 
mais ne me semble même guère compatible avec la superposition 
de semblables nappes aujourd'hui disparues. Ce n'est, à mon avis, 
que pour la région de la Roya proprement dite, aux environs de 
Saorge et Breil, que peut-être la question de l'extension originelle 
de celles-ci pourrait se poser ; mais je ne crois pas, en tous cas, 
que l'avancée des nappes issues des zones alpines situées en 
arrière du massif du Mercantour s'y soit faite largement sur le 
territoire français. 

M. Haug enregistre avec plaisir les arguments décisifs que M. Léon 
Bertrand apporte à l'appui d'une conception du charriage de l'Ubaye 
basée sur le rôle du Pelvoux et du Mercantour, envisagés comme 
massifs résistants, conception qu'il a toujours défendue, malgré les 
apparences résultant du passage de la nappe par-dessus l'extrémité 
nord-ouest du Mercantour. 

i. B.S.G.F., [4], pl. xw et XLU. 



OBSERVATIONS 1 DANS L'EXTRÊME-SUD TUNISIEN 

P A R Henri Jourdy 

Les résultats de la première campagne ont été brièvement indi
qués dans une communication précédente 2 , et en même temps 
M. Lambert 3 faisait connaître les Echinides recueillis au cours 
de ces rechercbes. Les couches explorées affleuraient aux environs 
de Tatahouine et appartenaient aux terrains jurassiques comme 
l'avait bien reconnu M. l'ingénieur Aubert dès 1892 4 ; elles avaient 
été étudiés vers la même époque par Le Mesle, mais les notes de 
voyage de cet explorateur n'ont été publiées s qu'après sa mort 
en 1899; les Echinides avaient été décrits dès 1896 par Gauthier 6 . 
Les fossiles recueillis dans ces couches avaient été attribués par 
Le Mesle au Jurassique supérieur (Ptérocérien) ; MM. Robert 
Douvil lé et Pervinquière 7 , ont confirmé en partie cette détermi
nation, mais ont distingué, en outre, une faune plus ancienne 
attribuée au Bathonien. 

Les recherches de Le Mesle se sont étendues au Sud jusqu'à 
Bir Zeguellem ; je les ai poursuivies dans la même direction et ai 
reconnu les affleurements des mêmes couches à Bir Morra, Guelb 
el Anze et enfin à El Mekmen, près de la frontière tunisienne ; 
dans ces derniers points elles s'élèvent aux altitudes de 353 m. et 
338 m. 

Les fossiles recueillis à 5 à 6 kilomètres à l'Ouest de Bir Morra 
sont principalement des Brachiopodes, Zeilleria Egena et des Rhyn-
chonelles à rapprocher de celles qui ont été décrites par Nôtling 
dans le Jura supérieur du Nord de la Palestine, Rh. cf. moraoica, 
et Rh. cî.jordanica (petite variété). 

La coupe est bien plus complète à Guelb et Anze ; ce sont exac-

1. Ces observations ont été effectuées dans trois campagnes successives 
de la brigade topographique (1904-1906). Henri Jourdy, jeune officier, plein 
d'avenir, est malheureusement décédé en France au retour d'une nouvelle 
campagne dans l'Afrique equatoriale. Ses notes ont été mises en ordre, et 
les fossiles déterminés par M . Henri Douvillé. 

2. Le Jurassique du Sud tunisien, par Robert DOUVILLÉ et Henri JOURDY. 

B. S. G. F., (4), V, p. 567, i5 juin 1905. 
3. Echinides du Sud tunisien. Ibid., p. 569. 
4. Explication de la Carte géologique provisoire de la Tunisie. 
5. Exploration scientifique de la Tunisie, journal de voyage, par G . L E 

MESLE. 1899. 

6. Ibidem. Description des Echinides recueillis par L E MBSLE, 1896. 

7. B. S. G. F., (4), V, p. 568. 



Fig 1. — CARTE UB MASSIF DU DAHAR. — i/iooooon, 

22 Août 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 10 



Fig. 2. — COUPE A E L MEKMEN. 

tement les mêmes couches qu'à Tatahouine, ou tout au moins les 
couches supérieures; j'y ai recueilli les fossiles suivants : 

Nautilus giganteas, Natica, Nerinea, Exogyra bruntrutana, 

Lopha solitaria, Terebratula suprajurensis, Rh. nobilis K I T C H I N , 

Bryozoaires, Pjygurus Meslei, Monoaliadema Cotteaui, Pseudo-

cidaris Gauthieri, Millericrinus Meslei. U n banc de calcaire blanc 
jaunâtre est caractérisé par 
l'abondance de Stromatopo-
roides voisins du genre Mil-
leporidium S T E I N M A N N (cou
che à Polypiers branchus de 
Le Mesle). A la base un banc 
de marne blanche dure ren
ferme déjà Monodiadema 
Cotteaui avec Pholadomya 

Aubryi. 

La coupe d'El Mekmen est 
analogue et donne une bonne 
idée de la- composition de 
l'étage ; on y observe de haut 
en bas (fig. 2) : 

1. Calcaire dur jaunâtre à Nérinées et Rhynchonelles . . . 5 m. 
2. Calcaire sableux jaunâtre avec nodules gréseux . . . . 3 
3. Grès jaunâtre tendre 2 
4. Sable calcaire jaunâtre 2 
5 Calcaire dur cristallin jaunâtre, en plaquettes (Terebratula, 

Monodiadema Cotteaui, Millericrinus) 5 
6. Sable calcaire (gypseux?) jaunâtre 2 
7. Calcaire dur rougeâtre à Stromatopores (Lima, Terebra

tula, Millericrinus) 2 
8. Grès tendre jaunâtre 2 
9. Calcaire dur rougeâtre (Nerinea, Lopha solitaria, Terebra

tula, Pygurus Meslei, Pseudocidaris Gauthieri, Milleri
crinus) 4 

10. Marne calcaire blanchâtre 5 
11 à 14. Sables gypseux alternant avec des grès jaunâtres. . 9 

Total 4i m. 
Les couches sont sensiblement horizontales. 
A l'Ouest et au Sud-Ouest des affleurements précédents et à une 

quinzaine de kilomètres environ, s'étend la chaîne du Dahar, elle 
est d'abord dirigée Nord-Sud, — elle s'infléchit ensuite au Sud-
Est puis à l'Est en pénétrant dans la Tripolitaine. Elle s'élève 
presque partout à l'altitude de 600 ou 620 m. elle est constituée 
par des calcaires et des marnes à peu près sans fossiles. 



M. Aubert avait signalé à la partie supérieure dans la région de 
Guermassa, Heterodiadema lybicum, Hemiaster batnensis, Exo-

gyra flabellata ; M. Pervinquière, qui a exploré la chaîne au Sud 
jusqu'à l'oued Nekrif, c'est-à-dire jusqu'à la latitude d'El Mekmen, 
signale 1 également au sommet Heterodiadema lybicum et Exo-
gyra flabellata ; ces couches représentent donc incontestablement 
le Cénomanien. Ce dernier auteur signale sur le sommet quelques 
témoins de couches plus élevées paraissant appartenir au Sénonien. 

La chaîne tombe à pic vers le 
Nord-Est et sur la plaine tuni
sienne tandis qu'elle s'abaisse 
doucement vers l'Ouest en pré
sentant une série de versants 
parallèles à la chaîne. Le der
nier de ces gradins (el Attaba, 
Garet Makhrouga) viftnt mourir 
dans une plaine sablonneuse 
sans écoulement visible. Il pré
sente à sa partie supérieure la 
coupe suivante (fig. 3) : 
t. Calcaire gréseux fin, grisâtre, caverneux 5 m. 
2. Calcaire blanc, plus tendre (Cyphosoma) 6 
3. Calcaires plus jaunes, très durs à la partie supérieure, avec 

concrétions ferrugineuses (Plicatala hirsuta) 5 5o 
4- Marnes farineuses, avec parties dures et plaquettes cou

vertes de moules de petits Mollusques (Turritella, Natica, 
Solarium, Hemiaster, Parapygüs Coquandi, Echino-
brissus ct.pseudominimus) 8 

Les couches sont inclinées de 3 à 4° vers le Sud-Ouest. Un peu 
plus à l'Est, le Gouiret Lila présente des couches analogues (fig. 4) : 
1 . Calcaires blancs ou grisâtres durs 6 m. 
2. 5 couches de grès jaunâtres plus ou moins durs . . . . 20 
3. Calcaires sableux blanc-jaunâtres, avec intercalations de 

marnes farineuses violacées ; fragments de grands Icero-
names, Ostrea Gauthieri, Lopha, petites Huîtres virgu-
loïdes, Bryozoaires 8 à 10 

4- Sables marno-gypseux, violacés, recouverts par des sables 
superficiels i5 à 20 

5. Couches de grès durs. 
Les couches plongent de 3 à 4° au Sud-Ouest. 
Le Guelb Loughraa constitue un piton isolé à 9 km. environ à 

l'Est du point précédent ; on y observe de haut en bas une alter-

i B. S. G. F., (/¡), VI, p. 10; i5 janvier 1906. 

Fig. 3. — COUPE DE LA GARA 

MAKROUGA EL OUTANI, 

partie supérieure (ait. 462 m.). 



Fig. 4- — COUPE DU GOUIRET LILA de l'Ouest à l'Est (alt. 480) 

nance de calcaires durs et de bancs de gypse, qui sont peutêtre 
l'équivalent des couches basses de la coupe précédente (fig 5) : 

1. Calcaires durs dolomitiques (?) jaunâtres, avec taches 
rouges 2 m. 

2. Gypses jaunâtres 4 
3. Calcaire dur gréseux blanc о б о 
4 . Gypses blancs io 
5. Calcaire dur gréseux blanc 020 
6. Gypse jaunâtre, marnes feuilletées о 5o 
7. Calcaires blancs et jaunes, avec concrétions ferrugineuses. 3 
8. Gypse blanc et verdâtre 11 
9. Calcaire gréseux blanc 1 

10. Calcaire jaunâtre avec cristaux de gypse 1 5o 
11. Gypse 5 
12. Dalle de calcaire dur, formant un large plateau. 
13. Banc de roche dure, formant la berge de l'oued Ouni . . 4 

Fig. 5. — COUPE DU GUELB LOUGHRAA. 

Une deuxième chaîne s'étend parallèlement à celle du Dahar, à 
une quarantaine de kilomètres au SudOuest ; elle a la même 
allure topographique, et tombe brusquement au NordEst, tandis 
qu'elle s'abaisse en pente douce sur le versant opposé ; elle atteint 



Fig. 7. — COUPE DU TALEBIA (profil du djebel Talebia). 

La coupe du djebel Talebia est plus intéressante : c'est une 
butte isolée sur un plateau assez large, séparé lui-même de la 
plaine au Nord par un escarpement (fig. 7 et 8). 
1 . Calcaire gréseux dur à grains fins, avec cristaux de gypse 

par places i5m. 
2. Calcaires comme les précédents, mais plus tendres, avec 

Turritella, et Bryozoaires en forme de tiges arrondies. . 5 
3. Alternances de calcaires tendres gréseux et de calcaires plus 

durs, quelquefoisrougeâtres, Inoceramus, Ostrea. . 5 à 6 

4oo a 4ao mètres a altitude et s eieve exceptionnellement jusqu a 
45o mètres ; elle ^semble traversée 
par l'oued Abdallah. Plus au Sud, 
toute la région de l'oued Jeneïen 
étant couverte de dunes parfois 
très élevées, il est impossible de 
reconnaître le terrain en place sous 
sa couverture sableuse. 

Cette deuxième chaîne, qui est 
celle du Sanghar, se prolonge au 
Nord-Ouest et au Sud-Est ; dans 
cette dernière direction elle pénètre 
en Tripolitaine. 

Au Nord-Ouest vers Guelb es 
Sbaïhar, la coupe est la suivante Fig. 6. — COUPE DU SANGHAR 

(fig. 6) : V R R S GUELB ES SBAÏHAR. 

I . Calcaires durs blancs ou grisâtres 5 m. 
2. Argiles bariolées de rouge et de blanc verdâtre (les habitants 

du pays les mangent en temps de disette) 4 m -
3. Alternances de bancs de calcaires plus ou moins durs, fine

ment, cristallins, blancs ou grisâtres, avec Inoceramus 
Cripsii et moules de Cardita a5 

4. Calcaires sableux tendres jaunâtres, d'apparence dolomi-
tique (Inoceramus, Cardium). . . j 

5. Couche de gypse en petits cristaux i 
Le terrain à la base est formé de sable gypseux. Les couches 

sont inclinées de 3 à 4° vers le Sud-Ouest. 

SO. Talebia NE.. 



4- Calcaires sableux rougeâtres, avec lits gréseux minces et 
indices de fausse stratification 4 m -

5. Calcaires gréseux jaunâtres, orangés ou rougeâtres, très 
friables ; ils contiennent de nombreux cristaux de gypse et 
donnent des sables qui s'étalent sur le plateau ; ils renfer
ment de nombreux fragments d'Inoceramus à test épais, 
Exogyra Matheroni, Lopha semiplana, Lopha acantho-
nota, Pycnodonta vesicularis, Ostrea Triboadi et luma-
chelle de petites Huîtres, Plicatula hirsuta, Hemiaster, 
Qyphosoma 15 à 20 

6. Gypse o 80 
7. Calcaire gréseux dur en plaquettes; Inoceramus regularis, 

Exogyra Matheroni, Plicatula hirsuta, 8 m. 
8. Couche de gypse 2 

Au-dessous, alternances de couches minces de gypse et de bancs 
épais de calcaire gréseux. 

Fig. 8. — COUPE DU TALEBIA (versant nord-est de m en n de la flg. 7). 

U n dernier point plus à l'Est est la butte de T o u i l 1 (Ali ben 
Amar), isolée au milieu de la plaine à l'Est de l'oued Jeneïen ; elle 
est constituée par un calcaire un peu gréseux jaunâtre ou rougeâtre 
quelquefois en plaquettes, avec Pycnodonta oesicularis, Exogyra 
Matheroni, Inoceramus regularis, Pecten cf. Dujardini, Voluta 

Baylei. 

Ces couches paraissent correspondre à la partie moyenne de la 
coupe précédente. 

Quand on est sur la l igne de faite du Sanghar, l'horizon est 
limité au Sud-Ouest par une troisième série d'ondulations qui 
paraissent parallèles aux deux chaînes précédentes, mais le manque 
de temps m'a empêché de les explorer. 

En résumé on voit que la structure géologique de l'Extrême-Sud 
est d'une grande simplicité : on y distingue une série d'affleurements 
concentriques avec plongement faible des couches vers la péri-

1. Ce point n'est pas marqué sur la carte, il est situé immédiatemant à 
l'Est de Bordj Jeneïen, à environ 10 kilomètres au-delà de la frontière. 



phérie. La zone la plus extérieure est celle du Sanghar constituée 
parle Crétacé supérieur à grands Inocérames, faciès signalé depuis 
longtemps dans le Centre et le Nord de la Tunisie. La zone moyenne 
correspond à la chaîne du Dahar plus importante que la précédente 
et qui peut être suivie d'une manière continue depuis Guermassa et 
Douirat jusqu'en Tripolitaine ; dirigée d'abord du Nord au Sud, 
elle s'infléchit progressivement et finit par devenir ouestest au 
Sud de Dehibat : elle est formée par des calcaires très peu fossili

fères, ayant fourni à leur sommet quelques fossiles cénomaniens. 
Rien ne prouve qu'il y ait discontinuité entre ce Cénomanien et 
le Sénonien supérieur du Sanghar, bien qu'il n'ait pas été trouvé 
de fossiles turoniens ; les couches de Garet Makhrouga, Gouir

et Lila et Guelb Loughraa peuvent représenter le Sénonien 
inférieur plus ou moins dolomitique et gypsifère. 

Les affleurements du Jurassique supérieur dessinent une troi

sième zone continue partant de Tatahouine et se dirigeant par Bir 
Zeguellem, Bir Morra et Guelb el Anze jusqu'à El Mekmen ; ces 
derniers points sont aux altitudes de 353 et 338 mètres, tandis que 
la chaîne du Dahar s'élève à 600 mètres environ. 

Au delà vers le NordEst, la plaine descend progressivement 
vers la Méditerranée ; un petit ressaut est constitué par ce que 
l'on appelle la chaîne des Abrègues (signal d'Abrègue Moghri, ait. 
142 m.), qui dessine une courbe concentrique aux zones précé

dentes ; elle paraît former le prolongement de la chaîne qui s'élève 
à l'Est de de Tatahouine (djebel Ferdj, K

r

. Kreser) et qui se pro

longe directement au Sud en s'abaissant progressivement (El 
Melah З29 m., Khechem el Frida 2З9 m.). Cette chaîne, d'après 
les observations de Le Mesle dans la région nord, serait formée 
par des couches triasiques avec gypses et grès durs ; en tous cas, 
la plaine au delà à l'Est est formée d'une couche dure très siliceuse 
recouvrant directement un banc de gypse d'une puissance de 40 à 
45 mètres. C'est ce gypse qui forme le fond des Kraouis, dépres

sions souvent sans écoulement, toujours stériles et incultes. Au

dessous du gypse se trouve une couche de marnes argileuses où 
viennent aboutir les rares puits non desséchés de la région. 

Des couches analogues ont été indiquées au Nord par Le Mesle 
comme s'étendant dans la plaine à l'Est de Bir Metizza ; le même 
observateur signale les grès triasiques bien stratifiés, rouges et 
blanchâtres à dj. Rgigila, à Bir el Ahmeur et à K

r Medenine asso

ciés à des gypses et à des argiles rouges. 
Toute cette région peut ainsi être assimilée à l'extrémité d'un 

dôme dont le centre serait formé par le Trias, et qui serait régu

lièrement enveloppé par les couches successives du Jurassique et 
du Crétacé. 



L E J U R A S S I Q U E D E L ' E X T R Ê M E - S U D T U N I S I E N 

PAR Henri Douvillé 

J'ai cherché, d'après les fossiles recueillis par le lieutenant 
Jourdy, à préciser les caractères du Jurassique dans l'Extrême-
Sud tunisien ; il présente un faciès particulier qui rappelle beau
coup celui que l'on rencontre en France dans le Bathonien et le 
Ptérocérien, et qui est caractérisé par l'abondance des Gastropo
des, des Lamellibranches, des Brachiopodes et de certains Echi-
nides ; les Céphalopodes y sont très rares, un seul fragment d'Am
monite y a été trouvé par M. Pervinquière. Cette analogie frap
pante avec certains dépôts de la Normandie avait frappé le Mesle 
qui n'avait pas hésité à rapporter au Ptérocérien les couches du 
Sud tunisien. Plus tard, l'existence de types bathoniens avait paru 
également incontestable et MM. Robert Douvil lé et Pervinquière 
avaient distingué deux faunes différentes l'une bathonienne, 
l'autre appartenant au Jurassique supérieur, tandis que les échi-
nologistes insistaient sur la fréquence du genre Monodiadema 
connu seulement dans le Rauracien-Séquanien du Portugal. 

D'un autre côté tout semble indiquer qu'il y a eu continuité 
dans les dépôts et il paraît impossible de tracer une limite tranchée 
entre les dépôts bathoniens de la base et ceux du sommet qui 
seraient ptérocériens ; il m'a semblé dans ces conditions intéres
sant de rechercher quelle est la signification exacte des documents 
paléontologiques recueillis dans ces couches. 

i° La présence de Rhynchonella elegantula, Trigonia pullus 

indique bien le Bathonien supérieur. 
2° J'ai examiné avec mon collègue M. Pervinquière l'Ammonite 

qu'il a recueillie et nous sommes tombés d'accord pour recon
naître qu'elle a surtout des affinités calloviennes. 

3° Une grosse Rhynchonelle recueillie par H. Jourdy, à Tata-
houine et rapprochée d'abord de la Rh. decorata, paraît devoir 
être rapportée à Rh. nobiiis KITCHIN de YOxfordien de la province 
de Kutch (Inde). 

4 ° Enfin le genre Monodiadema en Portugal caractérise le 
Rauracien-Séquanien. 

Rien ne s'oppose donc à ce que l'on admette la continuité des 
dépôts depuis le Bathonien supérieur jusqu'au Ptérocérien ; mais 
ici Féeorce terrestre a été remarquablement stable pendant cette 
période et le faciès des dépôts n'a pas changé, ce qui est tout à fait 



exceptionnel dans les terrains jurassiques du bassin parisien où 
les changements de faciès permettent de distinguer facilement les 
dépôts successifs : couches à Brachiopodes du Bathonien, couches 
à Ammonites calcaires du Callovien, couches à Ammonites pyri-
teuses ou ferrugineuses de l'Oxfordien, récif coralliens du Raura-
cien, etc. 

J'ai été également frappé dès l'origine de l'analogie de faciès que 
présentaient les fossiles de Tunisie avec ceux de l'Abyssinie, les 
roches sont exactement les mêmes, les Rhynchonelles, lesTérébra-
tules sont très voisines ; dans les deux régions on retrouve la Tri-
gonia pullus et cette Pholadomye de type un peu spécial que j'ai dis
tinguée sous le nom de Ph. Aubryi; tout récemment j'ai retrouvé 
dans les couches supérieures d'Abyssinie un Stromatoporoide du 
même type que celui qui est-si abondant dans le Sud tunisien; enfin 
les Ammonites font également défaut. J'avais distingué de même 
dans les fossiles rapportés par M. Aubry 1 une faune bathonienne 
et une faune ptérocérienne. Il est très probable qu'il y a ici conti
nuité de dépôts comme en Tunisie : ainsi mon collègue M. de 
Launay m'a remis récemment quelques fossiles provenant d'Abys
sinie et parmi lesquels j'ai reconnu avec Modiola áspera une 
Rhynchonelle qui ne diffère de la Rh. ampia du Callovien que pai
sa taille un peu plus petite. D'un autre côté la Ph. Aubryi accom
pagne, en Tunisie, à la base de la coupe de Guelb el Anze, les 
premiers Mono diadema, elle est donc plus récente que le Batho
nien, peut être oxfordienne ou rauracienne. On voit donc qu'il est 
très possible que tous les niveaux soient ici représentés, exac
tement comme en Tunisie. 

Cette extrême analogie entre les dépôts tunisiens et abyssins 
n'implique pas cependant une communication directe, mais, seule
ment une identité dans les conditions de dépôt. Nous sommes ici 
sur le rivage sud de la « Tethys » de Neumayr ; la mer était arrêtée 
par le massif ancien du Soudan qui venait se relier au massif 
arabique. Sur tout son pourtour les terrains paléozoïqnes sont 
directement recouverts par les grès de Nubie, crétacés, avec inter-
calation par places de grès triasiques. Il faut remonter jusqu'au 
Nord de la Syrie dans l'Hermon, pour rencontrer des affleurements 
jurassiques et nous retrouvons là les Rhynchonelles de Bir Morra, 
en Tunisie, figurées par Nœtling 2 comme Rh. moravica et 
Rh. jordanien, puis les célèbres radióles de Gidaris glandaria, 
voisins de ceux du Pseudocidaris ovifera de l'Aquitaine et du 

1. B. S. G. F . , (3), XIV, p. 223 ; 1886. 

2 . Der Jura ain Hermon, 1887. 



Ps. Gauthieri de la Tunisie. Mais là nous avons des intercalations 
de couches à Ammonites, et en particulier un épisode à Ammo
nites pyriteuses, rappelant tout à fait l e s couches bien connues de 
l'Eupope centrale ; il en est de même dans les dépôts de Kutch et 
de Madagascar, si étroitement l iés avec ceux de l 'Abyss inie 1 , où 
l'on connaît les épisodes ammonitifères, extrêmement riches de la 
Golden Oolit. 

En résumé, la distinction de deux faunes seulement en Tunisie 
comme en Abyssinie, bathonienne en bas, ptérocienne en haut, 
paraît devoir être considérée seulement comme une première 
approximation. Il est probable que les dépôts y ont été continus 
depuis le Jurassique moyen jusqu'au Jurassique supérieur, mais le 
sol y est resté immobile comme dans l'Abyssinie et le faciès des 
dépôts n'a pas changé ; c'est le faciès vaseux à Ptérocères et à 
Céromyes, dont les dépôts s'effectuaient lentement dans une mer 
peu profonde. Déjà à cette époque il y a avait un contraste marqué 
entre le calme et l'immobilité du rivage africain et l'agitation 
incessante de la région européenne. 

M. Pervinquière se rallie volontiers à l'opinion exprimée par M. H. Dou-
villé, opinion qu'il avait entrevue, mais dont il n'avait pu donner une 
démonstration précise. 11 a déjà indiqué que ces fossiles à caractère 
bathonien sont tout à fait dans le bas, que les fossiles à aspect kimé-
ridgien sont tout à fait dans le haut ; c'est le cas non seulement pour 
les Harpagodes, mais aussi pour les Milleporidiurn, pour Acropeltis 
œquitubernulata, etc. Assurément les Monodiadema Cotteaui se trouvent 
du bas en haut de la série, mais il n'est pas inutile de rappeler qu'ils 
ne sont connus qu'en Portugal, dans une région où il n'y a pas d'Ammo
nites ; ils ont été rangés dans le Lusitanien, qui englobe plusieurs termes 
de la série stratigraphique. 

M. Pervinquière attire l'attention sur le faciès pétrographique très 
spécial du Jurassique de l'Extrême-Sud tunisien. Les bancs calcaires ou 
dolomitiques sont séparés par une roche tendre parfois presque entière
ment formée par des grains de gypse, auxquels s'associent ailleurs des 
grains de sable et de fines particules calcaires. 

i . Il faut ajouter le pays des Somalis dont M. DACQUÉ vient de nous faire 
connaître la faune. Beitr. z. Palaont. u. OeoL. Oest.-Ungarns und des Orients 
vot. XVII, 1904-1900. 



S é a n c e g é n é r a l e a n n u e l l e du 2 7 A v r i l 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. L. CAYEUX 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le président proclame membre de la Société : 
M. Aubrun, Ingénieur au Corps des Mines, à Arras, présenté par 

MM. Pierre Termier et Lucien Fèvre. 

M. L. Gayeux, président pour 1907, prononce le discours d'usage, 
puis donne lecture du rapport de M. M. Boule, sur l'attribution du 
PRIX VIQUESNEL à M. A. Thevenin. 

ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE 

PAR L. Cayeux 

MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES, 

« Notre séance générale annuelle est avant tout une commémo
ration de nos confrères disparus l'année précédente, et l'occasion, 
pour votre ancien président de rappeler brièvement les événe
ments les plus saillants de la v ie de notre Société, au cours de son 
éphémère magistrature. 

« Je manquerais à une pieuse tradition, aussi bien qu'à mes 
sentiments personnels, si je ne commençais par rendre un hom
mage respectueux au souvenir de ceux que nous avons perdus en 
1907 : 

« Marcel Bertrand, Torcapel, Mayer-Eymar, Le Verrier, 
Edmond Pellat, Savin, Gustave Soreil, Pierre-Charles de Ger-
miny, Arnaud et de Rouville. 

« Je laisse à M. Termier le soin de faire revivre la grande figure 
qui s'est éteinte avec Marcel BERTRAND , et de vous dire ce que la 
Géologie et la Science ont perdu avec celui qui fut l'une des gloires 
de notre Société. 

« Les titres et les travaux de M A Y E R - E Y M A R , SAVIN, A R N A U D et 
DE R O U V I L L E VOUS seront rappelés dans des notices spéciales. 

« TORCAPEL DE LA V I G N E , né le 5 novembre I83I , à St-Malo, 
entra en i853 à la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève, 
après avoir terminé ses études classiques et techniques. En 1861, 
il passa au service de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée en qualité d'ingénieur, et prit une part 
très active à la création de son réseau du Sud. 



« Torcapel consacrait les quelques loisirs que lui laissaient ses 
fonctions à l'étude des terrains traversés par les l ignes en cons
truction. Les cartes et profils géologiques qu'il a dressés de 
plusieurs d'entre elles accusent un scrupule d'exactitude qui fait 
honneur à notre confrère, et constituent une base solide pour la 
connaissance des régions étudiées. Les plus connus de ses travaux 
sont relatifs à la classification de l'Urgonien du Languedoc. 

« Admis à la retraite en 1892, i l explora la feuille du Vigan 
pour le Service de la Carte géologique, mais une maladie impla
cable le mit bientôt dans l'impossibilité de continuer ses recher
ches sur le terrain. Son amour pour la science survécut à cette 
épreuve. Grâce à son ardeur au travail et aux soins admirables 
dont l'affection la plus dévouée l'entoura, Torcapel a, par un effort 
qui dépassait souvent ses forces déclinantes, terminé sa tâche par 
la publication inachevée d'une carte agronomique du département 
de Vaucluse. Avec lui disparaît un de ces modestes travailleurs, 
ennemis de la réclame, et qui puisent dans la satisfaction d'une 
conscience sans cesse en éveil, la récompense d'une existence 
laborieuse. 

« Nous avons perdu avec L E VERRIER , le fils du célèbre astro
nome, un homme de profond savoir, qui eût certainement brillé 
au premier rang des savants de sa génération, si son esprit, 
curieux de tout, lui eût permis de se consacrer en entier à l'un 
des nombreux domaines qu'il a explorés. 

« Le Verrier entra à l'Ecole Polytechnique en 1867, où i l fit de 
brillantes études, et sortit dans le Corps des Mines en même 
temps que son collègue et ami Marcel Bertrand. Sa nomination à 
St-Etienne l'orienta vers la métallurgie qu'il ne cessa d'étudier 
jusqu'à la fin de sa vie. 

« Il fut, en pétrographie, le premier et l'un des plus brillants 
élèves de M. Michel Lévy. Le Service de la Carte géologique eut 
en lui un excellent collaborateur. On lui doit une très belle étude, 
sur les feuilles de Roanne et de Montbrison, qui embrasse à la fois 
la description des terrains paléozoïques et celle des roches érup-
tives de la région. Sa nomination à Marseille, comme Ingénieur 
en chef des Mines, lui fit parcourir la Corse, qu'il avait dans son 
service ordinaire. 11 s'occupa de la remarquable succession des 
roches éruptives de cette île, et servit de conseil à M. Nentien 
dans l'établissement de la carte au 1/320000. Plus tard, il entreprit 
l'étude, restée inachevée, de quelques feuilles très difficiles, à 
l'Ouest du Plateau Central. 

« Son œuvre, aussi importante que variée, fut surtout féconde 



en métallurgie. « Ses traités sur la métallurgie générale, sur la 
« ionte, le chauffage, la métallurgie des petits métaux, resteront 
« classiques », au dire des spécialistes les plus compétents '. 

« Le Verrier a consacré à l'enseignement une partie de sa car
rière. Il jorofessa successivement à l'Ecole des Mines de St-Etienne, 
à Marseille, où il fit avec succès un cours libre de pétrographie à 
l'Université, puis au Conservatoire National des Arts et Métiers 
et à l'Ecole des Mines de Paris, où il enseigna respectivement la 
métallurgie et la physique. 

« Dans toutes les directions où sa pensée s'aventurait, Le Verrier 
se plaçait toujours à un point de vue original et personnel. Avec 
une aisance qui semblait se jouer des difficultés, i l se rendait vite 
maître des sujets dont il abordait l'étude. Sa supériorité s'affir
mait aussi bien dans les arts que dans les sciences. 

« M. Michel Lévy, qui a beaucoup connu et beaucoup aimé 
notre savant confrère a dit de lui : « C'était un caractère naïf et 
« droit, foncièrement honnête, une intelligence d'élite, un cœur 
« fidèle et d é v o u é 2 ». 

« Etienne-Philippe-Edmond P E L L A T , Inspecteur général hono
raire des Services administratifs du Ministère de l'Intérieur, est 
né à Paris le 29 juillet i832. Il avait 11 ans, lorsque le Supérieur 
du Séminaire d'Autun lui mit le marteau à la main. L'Autunois 
fut son champ d'études jusqu'en i863. 

« De deux villégiatures faites à Biarritz, il rapporte la magni
fique série d'Oursins décrite par Cotteau. Vers 1866, il tourne son 
activité vers le Boulonnais, et pendant une quinzaine d'années il 
consacre à cette région l'unique mois de vacances que lui laisse 
l'administration. Les admirables matériaux qu'il a tirés du Juras
sique de ce pays ont été décrits par de Loriol et Pellat, dans deux 
monographies (publiées en 1866 et 1874-75) qui constituent l'oeuvre 
principale de notre confrère. 

« Pendant les quinze dernières années de sa vie, Ed. Pellat 
étudie la géologie de la Provence et du Languedoc. Chaque 
semaine, il va fouiller les carrières des Baux, des Martigues, 
d'Orgon, etc., et c'est au cours de l'une de ses visites qu'il a pris 
le germe de la maladie qui Ta emporté. 

« Membre de notre Société depuis i856, Ed. Pellat en fut le 
président en 1876. Ses fonctions d'Inspecteur général des Services 
Administratifs lui ont fait parcourir toute la France, la Corse et 

1. Léon GUILLET. Urbain Le Verrier. Rev. scient, (5), IX, p. 482, 1908. 

2 . MICHEL-LÉVY . Nécrologie. B. Sere. Carte géol. Fr., n« 119, p. 1, 1908. 



l'Algérie. A chaque voyage, il rapportait des caisses de fossiles. 
C'est ainsi qu'il a accumulé peu à peu les richesses qui semblaient 
destinées, de par leur origine, à l'un de nos grands établissements 
publics. Nous aimons à croire que les véritables intentions d'Ed. 
Pellat ont été méconnues par les siens, et que notre confrère réser
vait aux travailleurs de son pays les précieuses collections qui 
seront demain le plus bel ornement d'un musée de l'étranger. 

« Gustave SOREIL sortit premier de l'Université de Gand avec 
le titre d'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Ses remarquables 
connaissances techniques furent d'abord utilisées pour les grands 
travaux de rectification de la Meuse, entre Namur et Dinant ; puis 
il aida M. Dupont, actuellement Directeur du Musée d'Histoire 
Naturelle de Bruxelles, dans le levé des cavernes de la Lesse. 

« Après avoir quitté l'Administration en 1874, G. Soreil mit 
une partie de son temps au service de la géologie. Son savoir très 
étendu, notamment sur le calcaire carbonifère, ses collections et 
sa personne étaient à la disposition de ses confrères. On l'a juste
ment comparé à l'un de ces artistes du Moyen-Age, aussi savants 
que modestes, et qui distribuaient généreusement leurs œuvres 
sans les signer. 

« La Société géologique de Belgique, qui le tenait en très haute 
estime, l'avait élu président. G. Soreil était notre confrère depuis 
i883. 

« Notre liste funèbre comprend, à côté des géologues de carrière, 
des amateurs qui poussés vers la science, soit par leur goût per
sonnel, soit par l'heureuse influence d'un milieu favorable, avaient 
voué à la géologie un culte aussi passionné que désintéressé. De 
tels hommes sont une grande force pour une Société ; c'est par leur 
nombre que nous pouvons juger du rayonnement de notre science. 
Pour les recruter, i l convient d'accueillir avec bonne grâce, 
d'encourager le zèle, d'inspirer ou de diriger les efforts de tous 
ceux qui travaillent librement en dehors des cadres universi
taires. Il en est parmi vous qui ont inscrit cette tâche généreuse 
dans leurs devoirs professionnels, au risque de restreindre leur 
production scientifique; nous devons les compter, n'est-il pas 
vrai, parmi les meilleurs serviteurs de la géologie. 

« Les sujets d'amertume ne nous ont pas été épargnés l'année 
dernière ; il me faut citer au nombre de ceux-ci la longue et 
cruelle maladie qui a éloigné de nous M. Albert Gaudry. Son 
infortune, si noblement supportée, a soulevé ici un mouvement 



unanime de sympathie, et c'est avec joie, que nous reverrons 
bientôt notre vénéré doyen, prendre part à notre vie commune et 
à nos travaux. 

« L'année 1909, qui a le triste privilège de figurer parmi les plus 
meurtrières pour la science française, a été l'une des plus fécondes 
en honneurs académiques pour les géologues. 

« M. Albert de Lapparent a été choisi par ses pairs, pour 
succéder à l'illustre Berthelot, comme Secrétaire perpétuel de 
l'Académie des Sciences. 

« MM. Henri Douvil lé et Wallerant ont été élus dans la section 
de Minéralogie et de Géologie. 

« Je suis sûr d'exprimer l'opinion de tous ceux qui m'écoutent, 
en donnant à nos savants confrères, un nouveau témoignage 
public de notre admiration. 

« En cette même année 1907, des géologues, venus de tous les 
coins du monde, se sont réunis en Angleterre pour commémorer 
une date importante dans l'histoire de la géologie, la fondation de 
la Société géologique de Londres. Cette Société, vieil le d'un siècle, 
a tout fait pour que le voyage de ses nombreux invités fût un con
tinuel enchantement. Elle a accueilli la députation des géologues 
français avec une largeur d'hospitalité et des marques d'estime et 
de sympathie qui ont laissé chez tous nos représentants d'inou
bliables souvenirs. On ne peut les évoquer sans éveiller dans nos 
cœurs une profonde gratitude pour nos confrères d'Angleterre. 

« La Société a reçu, l'an passé, une contribution d'études et de 
découvertes nouvelles dont la lecture des Comptes rendus des 
séances et du Bulletin témoigne de la haute valeur et de l'infinie 
variété. Vous avez fructueusement fouillé tous les domaines de la 
géologie. La paléontologie, la tectonique, l'exploration des terres 
lointaines, nous ont valu des communications qui ont soulevé les 
applaudissements de tous. Je renonce à en faire l'inventaire pour 
ne point lasser votre patience. Laissez-moi, d'une façon générale, 
adresser mes remercîments à tous ceux qui, s'unissant dans un 
effort désintéressé pour enrichir notre patrimoine scientifique, ont 
communiqué à notre foyer cette vie puissante qui l'anime 
aujourd'hui. 

« Et parmi ceux qui ont bien mérité de la Société, il faut com
prendre nos collaborateurs de tous les jours, nos secrétaires. Vous 
n'ignorez pas qu'ils se sont l ivrés à un travail opiniâtre pour 
effacer le trouble jeté dans la publication de nos périodiques par 



la grève des imprimeurs en 1906. Deux tomes presque complets du 
Bulletin et des Mémoires de Paléontologie, deux Mémoires de 
Géologie ont vu le jour dans le cours d'une année. A cela, il con
vient d'ajouter un labeur quotidien très absorbant dont les traces 
matérielles, pour être moins sensibles à première vue, n'en sont 
pas moins importantes, dans le fonctionnement d'un organisme 
complexe comme la Société géologique de France. 

« Vos mandataires se sont trouvés, en 1907, en présence d'un 
grave problème qu'ils ont essayé de résoudre au mieux des inté
rêts dont ils avaient la garde. Les questions économiques posées 
par les nécessités de notre temps, pèsent lourdement sur nos 
budgets. Nos dépenses augmentent en même temps que nos res
sources diminuent. L'équilibre de nos finances s'est trouvé rompu 
dans ces dernières années, au point que les plus optimistes de nos 
confrères ont reconnu la nécessité de restreindre nos dépenses. 
Vos travaux, dont le bilan est si honorable pour notre Société, 
sont, il faut le dire, une des causes qui mettent nos finances en 
péril. Aussi le Conseil a-t-il voté, presque à l'unanimité, un 
ensemble de réformes destinées à réduire nos frais de publication. 
11 a diminué le nombre de feuilles et de planches, réservées 
annuellement à chaque auteur, avec la ferme conviction qu'il ne 
portait atteinte, ni à votre activité scientifique, ni à la valeur 
intrinsèque du Bulletin. Il n'hésitera d'ailleurs pas à transgresser, 
dans certains cas, une règle qu'il n'a pas voulu inflexible. L'appli
cation de notre nouveau règlement est affaire de mesure, d'oppor
tunité, de tact. Ceux que vous avez jugés dignes de vos suffrages 
ne l'oublieront pas. 

« La curiosité de la recherche dans tous les domaines du savoir 
n'a jamais été poussée aussi loin, et jamais on n'a tant et mieux 
travaillé que de nos jours. La Commission qui avait à faire choix 
d'un lauréat pour le prix Viquesnel pourrait en témoigner. Appelée 
à porter un jugement sur les travaux de nombreux concurrents, 
elle s'est trouvée en présence d'un ensemble d'études des plus 
méritantes qui répondent de l'avenir. On ne peut embrasser d'un 
coup d'œil, l'année écoulée, sans q a u n e pensée consolante se 
mêle à la tristesse que nous laissent les séparations suprêmes. La 
cause si bien servie par ceux qui nous ont quittés est une des plus 
belles qui puissent tenter l'activité humaine ; en France, les servi
teurs des nobles causes ne manquent jamais ». 



RAPPORT SUR L'ATTRIBUTION DU PRIX VIQUESNEL 

PAR Marcellin Boule 

Le nouveau lauréat du prix Viquesnel, M. Armand Thevenin, 
n'est pas un nouveau venu dans la Science. Entré parmi nous, il y 
quinze ans, il a été tour à tour secrétaire du Congrès géologique 
international, archiviste, membre du Conseil et vice-président de 
notre Société. Son premier écrit scientifique date de i8g5 et, 
depuis cette époque, il a publié de nombreux mémoires, tous d'une 
facture solide, sur divers points de la Géologie et de la Paléon
tologie. 

La principale œuvre géologique de M. Thevenin est sa thèse de 
doctorat ès sciences sur la Bordure S. O. du Massif central. 
Dans cette région, qui constitue une zone de faible résistance du 
territoire français, il a eu à s'occuper de terrains sédimentaires et 
de terrains éruptifs. Il a pu comparer les formations jurassiques 
du Languedoc et de l'Aquitaine, en précisant le rôle paléogéogra
phique du territoire aveyronnais, tantôt détroit, tantôt seuil sous-
marin. Il nous a appris l'âge des calcaires oligocènes d'Asprières, 
qui se séparent de ceux de l'Auvergne pour se relier à ceux du 
Quercy. Il a mis au point, avec lucidité, la question si controversée 
de l'origine des phosphorites, en développant l'idée qu'il s'agit de 
poches comparables aux puits à ossements des cavernes actuelles, 
et en fournissant de nouveaux arguments en faveur de cette expli
cation. Les roches éruptives, qui accompagnent sur divers points 
le terrain houiller, ont été considérées avec raison comme les 
produits de véritables volcans de la fin de l'époque stéphanienne 
et l'établissement des grands traits de la topographie actuelle a été 
rapportée à des phénomènes tectoniques post-oligocènes. 

Les travaux purement géologiques de M. Thevenin sont donc 
fort importants. Ses travaux paléontologiques lui constituent, à 
mon avis, des titres exceptionnels à la distinction qui lui est 
aujourd'hui conférée. 

Après avoir publié une étude sur les Mosasauriens de la Craie 
de Vaux-Eclusier et montré que le genre américain Platecarpus a 
aussi vécu dans nos mers européennes, il nous a donné la descrip
tion d'un Sténéosaure du Lias de l'Yonne. Plus tard, il a écrit 
deux notes fort curieuses sur des Arachnides des terrains houillers 
de Commentry et de Valenciennes. Il eut ensuite la bonne fortune 
de pouvoir étudier de précieuses empreintes de Quadrupèdes des 
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mêmes gisements. Les unes, appartenant à des Protriton, lui ont 
montré ces Amphibiens passant des formes larvaires à l'état 
adulte ; une autre empreinte représente le plus ancien Reptile 
trouvé en France et dont l'organisation était si parfaite qu'il a été 
nommé Sauravus. 

Le Laboratoire de Paléontologie du Muséum a reçu, dans ces 
dix dernières années, de très riches collections de nps colonies. 
M. Thevenin a publié une série de notes préliminaires sur ces 
envois. Il a consacré un mémoire aux ossements de Dinosauriens 
gigantesques de Madagascar et collaboré, pour une très large 
part, à la rédaction des monographies paléontologiques sur notre 
grande possession africaine, que publient les Annales de Paléon
tologie. L'une de ces monographies, sur les Céphalopodes crétacés 
de Diego-Suarez, traite d'une centaine d'espèces, figurées sur 
17 planches. Il vient de terminer la description détaillée des 
fossiles du Lias, dont l'ensemble constitue une faune presque 
entièrement nouvelle. 

Entre temps, M. Thevenin, désireux d'aider ses confrères dans 
leurs travaux, a fait imprimer la liste des provenances des échan
tillons types de la collection des Nummulites de D'Archiac et il a 
bien voulu accepter la tâche, aussi ingrate que méritoire, de mettre 
au service des Paléontologistes stratigraphes des représentations 
photographiques des types du Prodrome de d'Orbigny ; 120 des
criptions et 12 planches ont déjà paru. Enfin, tous ceux d'entre 
vous , Messieurs, qui nous font l'honneur de venir au Muséum 
consulter nos collections, savent avec quelle bonne grâce et quel 
dévouement, M. Thevenin se met à leur disposition. N'est-ce pas 
encore une nouvel le manière de contribuer aux progrès de la 
Science ? 

Si, comme je viens de le montrer aussi brièvement que possible, 
M. Thevenin est un excellent travailleur, il a pu passer, aux yeux 
de bien des gens, pour un fort mauvais candidat, je veux dire un 
candidat qui sait mal se faire valoir. L'expérience prouve que 
cette manière d'être vaut parfois la meilleure des tactiques, puis
que notre savant confrère, sans avoir sollicité personnellement 
aucun suffrage, a réuni la presque unanimité des vo ix de la Com
mission chargée d'attribuer cette année le prix Viquesnel. 



ÉLOGE DE MARCEL BERTRAND 

PAR Pierre Termier 

Tant qu'il y aura, dans la fraction pensante de l'humanité, des 
esprits curieux du lointain passé de la planète qui nous porte, ils 
conserveront avec piété le nom de Marcel Bertrand parmi ceux 
des lecteurs les plus perspicaces de l'histoire, infiniment mysté
rieuse, condensée et symbolisée au premier chapitre de la Genèse. 
Pendant les vingt-deux ans qu'a duré sa carrière scientifique, 
éclatante et courte ainsi que le passage d'une étoile filante dans 
les champs de la nuit, cet homme a été beaucoup plus qu'un 
géologue habile, u n professeur écouté, un brillant académicien : 
il a été, au même titre qu'Eduard Suess et tout autant que lui, le 
Géologue même, le héraut qui a mission de parler au nom de la 
Terre et d'en dévoiler les secrets. La foule, à la vérité, ne l'a pas 
connu. Il n'était point de ces savants qu'entoure une sorte de 
popularité et dont l'éloge est répété par les ignorants eux-mêmes. 
Les journaux n'ont rien dit de lui, et c'est sans commentaires 
qu'ils ont annoncé sa mort prématurée. Mais il a néanmoins 
goûté la gloire, la vraie gloire, la seule durable, celle qui est faite 
des applaudissements spontanés et désintéressés et de l'unanime 
admiration de tous les connaisseurs. 

Cette carrière scientifique n'a commencé qu'avec l'année 1878. 
Rien ne la faisait prévoir, et ceux qui croient au hasard peuvent 
lui en attribuer la soudaine éclosion. Marcel Bertrand avait alors 
un peu plus de trente ans. Il était né à Paris le 2 juillet 1847. Son 
enfance et sa jeunesse avaient été celles d'un homme très bien 
doué, pour qui apprendre n'est qu'un jeu, qui est élevé dans le 
milieu le plus favorable à une haute culture intellectuelle, mais 
qui, grandissant au milieu de savants, de littérateurs, d'artistes et 
de poètes, et ayant lui-même une âme d'artiste, vibrante, ainsi 
qu'une lyre, à tout vent qui passe, n'éprouve pas le besoin de fixer 
très tôt sa vie et retarde même, autant que possible, l'heure où il 
faudra bien faire un choix entre les diverses formes du culte de la 
Beauté. A vingt ans, et sans grand effort, i l était entré à l'Ecole 
polytechnique, le troisième de la promotion ; et il en était sorti en 
1869, le quatrième, en qualité d'élève-ingénieur au Corps des Mines. 
De 1869 à 1872, il avait suivi, sans enthousiasme aucun et même 
avec un dédain mal dissimulé, les cours de l'École des Mines, trou
vant terriblement ennuyeuse la géologie de Béguyer de Chaucour-



tois, s'endormant à la leçon solennelle et interminable qu'Élie de 
Beaumont, suppléé par Cbancourtois pour tout le reste du cours, 
venait faire sur le refroidissement du Globe, et n'ayant d'ailleurs, 
pour les applications de la science à l'industrie, qu'une indifférence 
courtoise et glacée. Entre temps, il avait pris part, avec les autres 
élèves-ingénieurs, à la défense de Paris assiégé. En 1872, enfin, il 
avait été nommé ingénieur ordinaire à Vesoul. Le service admi
nistratif n'était pas pour le passionner ; mais le haut pays franc-
comtois, entre les dernières ondulations du Jura et les premiers 
contreforts des Vosges, l'avait séduit tout de suite. Il s'était 
attardé dans ses tournées, gagné chaque jour davantage par le 
charme de la campagne et de la montagne. Obligé de collaborer à 
la préparation d'une carte géologique du département de la Haute-
Saône, il avait t'ait la connaissance de plusieurs géologues juras
siens. Il aimait à raconter plus tard que, dans ces premières 
courses géologiques où ses guides et ses initiateurs étaient de 
simples érudits, aujourd'hui presque oubliés, mais qui lui parais
saient alors des colonnes de la Science, il restait violemment inti
midé devant eux et n'osait élever aucune objection, quelque envie 
qu'il eût de les contredire et de les mettre dans l'embarras : 
réserve qui semble vraiment prodigieuse à quiconque a connu 
l'esprit critique de Marcel Bertrand et l'incomparable promptitude 
avec laquelle il voyait la faiblesse d'un système et le défaut d'un 
raisonnement. 

D'aussi modestes essais d'observation sur le terrain n'auraient 
probablement pas suffi pour déterminer sa carrière, si son père, 
Joseph Bertrand, l'illustre mathématicien, qui, depuis le départ 
de Marcel pour la province, cherchait un moyen de le faire revenir 
à Paris, n'eût enfin, après cinq années de tentatives diverses où 
s'usaient vainement sa perspicacité légendaire et sa haute 
influence de Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, 
trouvé la solution de ce problème dans l'entrée du jeune ingénieur 
au Service central de la Carte géologique détaillée de la France. 
Ce service du Ministère des Travaux publics avait été créé en 
1868 à la demande d'Elie de Beaumont, et Jacquot en était devenu, 
vers 1875, après Eue de Beaumont, le directeur. Jacquot entendait 
choisir lui-même ses collaborateurs et n'aimait pas qu'on les lui 
imposât ; il se méfiait beaucoup de la prétendue conversion à la 
Géologie d'un jeune camarade qui, dans ses années d'école, n'avait 
manifesté aucune tendance à cultiver les sciences naturelles; 
il s'opposa donc, tant qu'il put, à sa nomination. Heureusement, 
cette opposition fut vaincue. Le 28 janvier 1878, un arrêté minis-



tériel était signé, qui attachait Marcel Bertrand à la Carte géolo
gique détaillée de la France et l'appelait, sans autres fonctions, à 
la résidence de Paris. C'en était fait désormais. Des convenances 
de famille, fort étrangères à toute vocation scientifique précise, 
semblaient avoir décidé seules de la spécialisation de ce brillant 
esprit, demeuré jusqu'alors hésitant et incertain. Marcel Bertrand 
vint à Paris, convaincu que, quand on est ingénieur au Corps des 
Mines et peu désigné pour les occupations administratives, on 
doit se consacrer à la Science, et convaincu aussi que la Géologie, 
prise de haut, n'est pas sans intérêt. Il fut donc géologue, un peu 
par nécessité d'abord, mais bientôt par goût : et ce goût, de plus 
en plus vif, se changea très vite en une curiosité ardente, puis en 
une passion impérieuse qui le prit tout entier, corps et âme. 
Pendant vingt-deux ans, elle ne devait pas, cette passion, lui 
laisser un seul jour de trêve. 

Il commence par le Jura septentrional, c'est-à-dire par la 
contrée où il a fait, naguère, ses premières courses géologiques. 
Passant sur le terrain le tiers de l'année, il occupe le reste du 
temps à apprendre la paléontologie, à dessiner des cartes et des 
coupes, à publier de brèves notes préliminaires, merveilleuses de 
concision et de clarté, à lire tout ce que l'on écrit sur la géologie, 
non seulement en France, mais en Suisse, en Belgique, en Alle
magne, en Autriche, en Angleterre. Dès le printemps de 1881, il 
s'attaque à la Provence, sans abandonner pour cela le Jura. Mais 
voici que la lecture d'un tout petit volume publié à Vienne en T877, 

Die Entstehung- der Alpen, d'Eduard Suess, le jette soudainement 
dans un enthousiasme sans bornes. Aucun livre, pas même 
VAntlitz der Erde, ne produira sur lui une impression compa
rable. Désormais les Alpes l'attirent, et cette idée que la clef des 
grands problèmes de la Géologie générale est cachée quelque part 
dans le chaos alpin va dominer sa vie entière. En 1884, il surprend 
la Société géologique de France par une communication sur les 
rapports de structure des Alpes de Glaris et du bassin houiller 
franco-belge : et l'étonnement se propage aussitôt dans le monde 
des géologues, comme une brusque et large vague à la surface 
d'une eau dormante. On se demande quel est ce nouveau 
venu qui parle avec tant d'assurance, et qui explique à sa façon 
les Alpes suisses sans les avoir jamais vues ; et, bien que son 
étrange prophétie ne convainque personne, elle a une telle allure 
et elle est si fortement énoncée que personne n'ose élever la voix 
pour y contredire. 

Dans l'automne de la même année 1884, Béguyer de Chancourtois, 



vieilli et malade, lui confie la suppléance de son cours de géologie 
à l'École des Mines. Le suppléant ne ressemble guère au profes
seur. Non seulement leurs idées sont différentes, et aussi leurs 
natures d'esprit ; mais la façon dont ils comprennent l'enseigne
ment et toute leur méthode scientifique sont diamétralement 
opposées. Dès ses premières campagnes dans le Jura, Marcel 
Bertrand a mis de côté, comme un outil démodé et même dange
reux, le principe de direction, et il l'a l'emplacé par le principe de 
continuité ; il n'a plus, dans la boussole, l'aveugle foi des adeptes 
du Réseau pentagonal ; il ne cherche pas à prévoir les accidents 
géologiques, mais bien à les constater, les étudier et, partout où 
i ls voudront aller, les suivre ; i l sera théoricien plus tard, et 
comme personne n'a osé l'être ; pour le moment, il entend rester 
observateur. Il ne peut, en matière de géologie, énoncer une 
phrase sans étonner son v ieux maître et même sans le faire un 
peu souffrir. Mais le vieux maître,, qui a beaucoup rêvé et qui est 
un poète beaucoup plus qu'un géologue, le vieux maître sait un 
grand secret : i l sait que les plus forts d'entre nous ne savent rien ; 
que, devant la Vérité immuable, la Science va se transformant 
sans cesse ; que nos théories sont, autour des phénomènes, de 
simples vêtements, commodes et éclatants pendant quelques jours 
ou quelques années, et qui bientôt se démodent, se déforment, 
vieill issent et tombent. Dans les yeux de son jeune suppléant 
brille l'étincelle créatrice : et cela suffit à Chancourtois pour qu'il 
ait, malgré tout, confiance ; pour qu'il assiste, ému sans doute, 
mais muet et résigné, pendant toute une année scolaire, à la 
démolition de son cours et à la reconstruction, sur un tout autre 
plan, d'un édifice complètement nouveau. A la fin de cette 
année scolaire, Chancourtois meurt. Marcel Bertrand est nommé 
professeur de Géologie à l'École des Mines au mois de janvier de 
1886 ; il vient de jouer, dans la Réunion extraordinaire de la 
Société géologique de France qui a eu pour théâtre les montagnes 
du Jura, le rôle le plus actif ; ses travaux de stratigraphie sur les 
calcaires coralligènes de la région jurassienne et sur les terrains 
secondaires de l'Andalousie, ses études de géologie structurale 
sur les failles du Jura et sur la chaîne provençale de la Sainte-
Baume, sa récente explication du problème des Alpes de Glaris, 
l'ont rendu déjà presque célèbre. Dorénavant, c'est en maître qu'il 
va parler : et jamais professeur de Géologie prenant possession de 
sa chaire ne promènera sur la surface entière de la planète un 
regard plus clairvoyant et plus ferme. 

Ayant lu depuis peu, dans l'édition allemande publiée à Prague 



de i883 à i885, le premier volume de l'ouvrage d'Eduard Suess, 
Das Antlitz der JErde, Marcel Bertrand a vu tout de suite que ce 
livre « marque un progrès considérable, presque le début d'une 
phase nouvelle dans l'étude des grands problèmes de la géologie 
générale ». Plus tard, il sera plus affirmatif encore et dira que 
le même livre « a marqué dans l'histoire de la Géologie la fin du 
premier jour, celui où la lumière fu t» . Le ai mars 1887, dans 
une éloquente conférence à la Société géologique, il résume 
l'œuvre synthétique de Suess et montre les trois zones de plisse
ment, les trois chaînes de montagnes, la calédonienne, l'hercy
nienne et l'alpine, qui, pareilles à trois vagues appelées successi
vement de la région méridionale et déferlant chacune à son tour 
sur l'obstacle situé au Nord, ont formé graduellement, et comme 
en trois étapes, le continent européen. Mais le conférencier ne se 
contente pas de résumer le livre du professeur de Vienne ; il y 
ajoute beaucoup de réflexions personnelles, étant de ceux qui ne 
savent ni s'arrêter en chemin, ni se contenter d'un demi-jour ; et 
c'est ainsi qu'il nous apprend, pour la première fois, que « la 
considération des trois chaînes successives permet de grouper 
dans une vue d'ensemble les particularités des phénomènes 
sédimentaires aux différentes périodes. » Cette idée directrice 
ne l'abandonnera plus ; nous la retrouverons dans toute son 
œuvre; et ses derniers travaux, en 1900, auront encore pour 
objet la coordination de tous les phénomènes géologiques autour 
de ces déformations intermittentes et répétées du globe terrestre, 
dont chacune correspond à une chaîne de montagnes. 

Marcel Bertrand a travaillé pendant tout l'hiver de 1887 à la 
préparation de sa magistrale conférence du 2 1 mars. Le retour 
du printemps le ramène en Provence. Sa tâche dans le Jura est 
terminée ; les Alpes françaises ne le réclament pas encore. 
Pendant deux ans, la Provence vâ être sa grande affaire, sa 
préoccupation presque constante. Au mois de mai de 1887, i l 
découvre l'explication de Y anomalie stratigraphique du Beausset, 
qui, depuis que l'on fait de la géologie en Provence et depuis 
que l'on exploite la petite mine de lignite de la Cadière, est 
une obsédante énigme pour les stratigraphes et les ingénieurs' . 

1. A t taché m o i - m ê m e , a u d é b u t d e ma carrière , en 1884 et 1880, au serv ice 
ordinaire d a n s le s o u s - a r r o n d i s s e m e n t m i n é r a l o g i q u e de Nice, j 'a i c o n n u 
l'énigme de la m i n e de la Cadière . T o u s l e s i n g é n i e u r s qu i m'avaient pré
cédé dans ce serv ice s 'éta ient a c h a r n é s à la r e c h e r c h e d'une s o l u t i o n ; et le 
dossier de la Cadière, d a n s l e s a r c h i v e s d u s o u s - a r r o n d i s s e m e n t , étai t bourré 
de notes et de rapports g é o l o g i q u e s sur l e s r e l a t i o n s d u Tr ias q u i surplombe 
le g i sement l ign i t i f ère et d u Crétacé qui le cont i en t . P e r s o n n e , jusqu'à 
Marcel Bertrand, n e s e m b l e a v o i r e u la moindre idée de l a v é r i t a b l e s o l u t i o n , 
et, quant à m o i , j e n e l'ai p a s e n t r e v u e u n seul ins tant . 



L'énigme se résout et toutes les difficultés tombent, si l'on admet que 
le Trias est posé sur le Crétacé, que ce Trias est un lambeau de 
recouvrement, venu d'ailleurs, venu du Sud par un pli qui se serait 
déversé au Nord, coucbé jusqu'à l'horizontale, et qui aurait che
miné plus ou moins loin vers le Nord. Peu à peu cette conclusion 
s'impose à Marcel Bertrand : la Provence est un pays de plis 
couchés, analogue au bassin houiller franco-belge et aux Alpes de 
Glaris. Les renversements et les recouvrements ne sont pas 
limités aux environs du Beausset. La région de Saint-Zacharie, la 
chaîne de la Sainte-Baume, les environs de Draguignan, montrent 
des phénomènes analogues, qui restent incompréhensibles tant 
que l'on n'admet pas des plis couchés, charriés du Sud au Nord, et 
de plusieurs kilomètres, sur leur substratum. La fin de 1887 et 
toute l'année 1888 se passent, pour le jeune professeur, dans 
l'observation et la description de ces faits étranges, si complète
ment inaperçus de tous ses devanciers dans la géologie proven
çale : et lorsque la Société géologique de France, en 1889, récom
pense par le prix Fontannes — récemment fondé et qui n'a pas 
encore eu d'autre lauréat — l'œuvre de Marcel Bertrand en Pro
vence, c'est partout, à l'étranger comme chez nous, un unanime 
concert d'applaudissements. 

Alors commence la période brillante et quasi triomphale de 
cette vie . Eh 1890, il présente à l'Académie des Sciences un 
Mémoire sur les refoulements qui ont plissé Vécorce terrestre et 
sur le rôle des déplacements horizontaux, Mémoire qui est une 
monographie des plis couchés de la Provence et une comparaison 
de ces plis couchés avec ceux que l'on a décrits depuis peu dans 
les Alpes, dans les Pyrénées, dans les anciennes chaînes ; et il 
reçoit de l'Académie le prix Vaillant en récompense de ce livre 
admirable. En 1891, il est président de la Société géologique; il 
dirige, au mois d'octobre, les excursions de la Réunion extraordi
naire en Provence, et a la joie, difficilement comparable, d'expli
quer à des géologues la structure de la contrée qu'il a si patiem
ment et si péniblement étudiée et comprise ; de leur montrer, un 
par un, les phénomènes qu'il a lui-même observés ; de répondre 
victorieusement à toutes leurs objections, et de produire peu à peu 
la conviction chez la plupart de ses compagnons de courses, en 
dépit d'une contradiction ardente qui ne désarme que le dernier 
jour. 

Il a commencé en 1889, après la mort de Charles Lory, l'étude 
des Alpes de Savoie, et il y revient chaque année, explorant 
d'abord la Maurienne, puis la Tarentaise, et dessinant les con-



tours des feuilles Saint-Jean-de-Maurienne, Bonneval et Tignes. 
de la Carte" géologique détaillée. En 1891, dans les premiers jour;» 
d'août, il a failli périr au fond d'une crevasse du glacier de 
Rhêmes, ayant été imprudemment engagé sans corde, par son 
guide, dans la traversée de ce glacier, et s'étant laissé choir dans 
l'écroulement d'un pont de ne ige 1 . Mais il en a été quitte pour un 
bain affreusement froid, et ensuite pour un repos de quelques 
jours au presbytère de Notre-Dame-de-Rhêmes ; et il a repris ses 
courses en montagne dès le mois de septembre du même été. 
C'est que la tâche est ardue et longue. Charles Lory, qui a beau
coup travaillé, a laissé beaucoup à faire, bien qu'il ait vu assez 
nettement deux choses fort importantes : la disposition en éventail 
de la zone houillère et l'âge secondaire du puissant complexe 
métamorphique que l'on embrasse sous le nom de Schistes lustrés. 
Préciser la stratigraphie du Trias et du Lias ; résoudre la question, 
soulevée en 1861 par Lâchât et reprise en 1887 par M. Zaccagna, 
de l'âge houiller ou permien des schistes métamorphiques du 
Petit-Mont-Cenis, de Modane, de la Vanoise, du Mont-Pourri, du 
Val-Grisanche ; établir rigoureusement l'âge des Schistes lustrés, 
non plus sur des arguments douteux et sur des coupes contestées, 
mais sur une base solide et inébranlable ; suivre vers le Nord 
l'axe de l'éventail carbonifère ; démêler l'écheveau embrouillé des 
lignes directrices dans une des régions les plus compliquées de 

1. — « I ma g i ne - to i — écrit- i l le 5 a o û t 1891 à M"" Bertrand — que j e s u i s 
tombé dans u n e c r e v a s s e et q u e j e s u i s res té u n peu p l u s d'une h e u r e 
à i5 mètres de p r o f o n d e u r , pr i s entre d e u x p a r o i s de g l a c e e t l ibre 
d'admirer la b e a u t é d e s reflets b l e u s e t d e s s ta lac t i t e s . O n m'en a t iré , 
puisque je t 'écris, s a n s r i e n de c a s s é , s a n s autre m a l q u e q u e l q u e s 
égrat ignures faites par l e s g l a ç o n s q u e d é t a c h a i t la corde p e n d a n t qu'on 
me remonta i t . . . . L a n e i g e a c é d é b r u s q u e m e n t q u a n d j'ai p a s s é d a n s 
les traces du g u i d e et d e R J'ai s e n t i m e s j a m b e s s 'enfoncer , p u i s 
je n'ai p lus e u c o n s c i e n c e de r i e n qu'en m e r e t r o u v a n t a u fond, h e u r e u 
sement d a n s u n e p o s i t i o n ver t i ca le , l e s p i e d s d a n s l 'eau et r e t e n u par 
les coudes et par les é p a u l e s Je n e te d ira i p a s qu 'on so i t b i e n d a n s 
une crevasse ; m a i s , c o m m e j'ai e n t o u t le t e m p s p l e i n e c o n i i a n c e d'en 
sortir, je n'ai pas p a s s é u n e h e u r e a u s s i a t r o c e qu'on p o u r r a i t s ' imagi
ner. . . . R est res té au h a u t de la c r e v a s s e ( p e n d a n t que le g u i d e 
allait chercher d u secours ) , b i e n p l u s a n g o i s s é e t m a l h e u r e u x que moi , 
me faisant u n e c o n v e r s a t i o n u n p e u d é n u é e d' intérêt , m a i s enfin m'em-
pêehant d'être seu l . A t o u t h a s a r d , j e lu i a v a i s enjo int , s'il m'arrivait 
malheur, de t'écrire que j ' a v a i s p e n s é à t o i a u fond de m a c r e v a s s e . 
J'espère qu'en a u c u n c a s t u n 'en a u r a i s d o u t é » Sauf q u e l q u e s d o u 
leurs et ro ideurs d a n s l e s m o l l e t s , Marcel B e r t r a n d n e g a r d a de cette 
aventure aucune i n û r m i t é . 11 r e s t a l e m a r c h e u r in fa t igab le qu'il é tai t 
auparavant , e t c'est d a n s les a n n é e s 1892 e t 1893 qu'i l fit, d a n s les A l p e s , 
ses p lus g r a n d e s c o u r s e s et s e s t o u r n é e s l e s p l u s fa t igantes . 



toute la chaîne des Alpes : tel est, avec le levé des contours géolo
giques, le programme des continuateurs de l'œuvre" de Lory. 
Entre eux tous, Marcel Bertrand divise le travail ; et il reste, avec 
chacun de ses collaborateurs, en communion constante. Il a pris 
pour lui-même la partie la plus difficile : la zone frontière entre le 
massif d'Ambin et le Petit-Saint-Bernard. Dès la fin de la cam
pagne de 1893, les grands problèmes sont résolus, autant, du 
moins, que l'on pouvait, à cette époque-là. les résoudre ; et le 
Mémoire que Marcel Bertrand publie, en 1894, sur la géologie des 
Alpes françaises, est un des plus beaux et des plus importants 
qu'il ait laissés. 

Mais, pas plus que la Provence, les Alpes n'absorberont son 
activité entière. De même que, en 1888, en pleine étude des recou
vrements provençaux, il s'occupait de chercher une relation entre 
les phénomènes éruptifs et la formation des montagnes, et de décou
vrir une loi dans la distribution en Europe des roches éruptives, 
nous le voyons, en 1892, alors qu'il a l'esprit rempli de pensées 
alpines, s'attaquer au redoutable problème de la déformation de 
l'écorce terrestre, énoncer le principe de la continuité du phéno
mène de plissement dans le bassin de Paris, visiter les montagnes 
de l'Ecosse à l'occasion du meeting à Edimbourg de la British 
Association for the Advancement of Science, et nous donner 
à la suite de cette visite un résumé des travaux des géologues 
écossais. En i8g3, i l publie aux Annales des Mines un Mémoire 
sur le raccordement des bassins houillers du Nord de la France et 
du Sud de l'Angleterre, où il fait application de ses idées sur la 
continuité du phénomène de plissement. C'est l'occasion, pour 
lui, de recevoir une deuxième récompense de l'Académie des 
Sciences, le prix Petit-d'Ormoy. En 1894, il trace les l ignes direc
trices de la géologie de la France et montre que ces lignes 
s'ordonnent en un réseau sensiblement orthogonal; et c'est dans 
cette même année 1894 qu'il fait, devant le Congrès géologique 
international réuni à Zurich, une conférence, d'une étonnante 
originalité, sur la récurrence des faciès sédimentaires. Il montre 
ces faciès se répétant, trait pour trait, dans les chaînes de monta
gnes successives. Aux trois chaînes dont il nous parlait en 1887, 
une quatrième, grâce aux travaux des géologues américains, s'est 
ajoutée, beaucoup plus ancienne que les trois autres, et qui 
s'appellera la chaîne huronienne. Et la conclusion, longuement 
acclamée, de la conférence, c'est que ces quatre chaînes constituent 
les quatre grands chapitres, les quatre unités de l'histoire du 
globe, et qu'autour des différentes phases de leur formation, tous 



les phénomènes, tectoniques, sédimentaires et éruptifs, s'ordon
nent harmonieusement. La publication aux Annales des Mines 
d'un deuxième Mémoire sur le bassin houiller du Nord et sur le 
Boulonnais, rectifiant et complétant la première esquisse des plis 
des terrains crétacés, termine enfin l'année 1894, qui me semble 
marquer dans la vie de Marcel Bertrand la période de plus grande 
maîtrise, celle où toutes les facultés, physiques et intellectuelles, 
sont à leur apogée et où la production scientifique est plus active 
que jamais. 

En 1896, il revient à la Provence. De nouveaux problèmes y 
ont surgi, nés d'une connaissance plus exacte des régions voisines, 
d'un besoin de synthèse plus impérieux chaque jour dans cet 
esprit qui chaque jour s'agrandit, et de la rencontre, enfin, d'un 
contradicteur redoutable qui ne craint pas de tout remettre en 
question. Les objections de ce contradicteur sont si serrées et si 
spécieuses, l'audace est si grande avec laquelle i l conteste, non 
seulement la justesse des déductions de son devancier, mais même 
l'exactitude de ses observations, que Marcel Bertrand craint, un 
instant, de s'être trompé du tout au tout sur la structure proven
çale. Avant de répondre, il veut tout revoir, non seulement le 
massif d'Allauch au sujet duquel il est plus particulièrement 
attaqué, mais les points où les recouvrements et les charriages lui 
ont paru évidents, c'est-à-dire le Beausset et Saint-Zacharie. Il 
revient rassuré. « J'ai eu grand'peur— me disait-il quelque temps 
après son retour — grand'peur d'avoir très mal vu et de vous 
avoir tous trompés, et j'ai bien failli en être ennuyé pour moi-
même, ce qui eût été un sentiment peu re lu i sant . . . Mais non, 
je n'avais pas si mal vu que je croyais, et j'ai beaucoup de peine 
à ne pas m'en réjouir. » Sûr désormais de triompher, il répondra 
à loisir, d'abord par quelques brèves notes, puis, dans trois ans, 
par deux Mémoires, où le rôle prépondérant des chevauchements 
et des charriages dans la tectonique de la Provence sera établi 
d'une façon irréfutable et définitive. 

C'est encore en i8g5 qu'il collabore avec M. Etienne Ritter à 
l'exploration géologique de la Tarentaise au-Nord de l'Isère et 
qu'il découvre le faisceau des plis serrés, graduellement déversés 
et couchés, qui vont désormais rendre classique la région du 
Mont-Joli près de Saint-Gervais. Je l'ai rarement vu aussi enthou
siaste qu'au retour de cette excursion le long de la bordure sud-
ouest du Mont-Blanc. Il a compris du premier coup l'immense 
portée de la découverte. Cette coupe du Mont-Joli, qui montre 
d'une façon si parfaite la transformation des plis droits en nappes, 



elle va fournir l'explication, longtemps cherchée, des Klippes 
suisses, résoudre le problème des Annes et de Sulens, apporter un 
argument décisif en faveur de la récente théoi'ie de M. Hans 
Schardt sur le charriage des Préalpes tout en la précisant et en la 
corrigeant, ramener l'attention sur la généralité des recouvre
ments dans les Alpes, prouver l'origine méridionale de ces 
recouvrements dans toute la chaîne alpine, et renforcer enfin, 
pour les esprits qui doutent encore, l'hypothèse des nappes de 
recouvrement provençales. La Note à l'Académie des Sciences où 
Marcel Bertrand et son jeune collaborateur décrivent la structure 
du Mont-Joli est datée du 10 février 1896. Dans l'histoire, que l'on 
écrira quelque jour, du développement de la doctrine des grandes 
nappes, peu de dates auront autant d'importance. 

Moins d'un mois auparavant, le lundi i3 janvier 1896, la récom
pense que Marcel Bertrand ambitionnait à juste titre depuis 
plusieurs années, la seule, à vrai dire, qn'il ait jamais désirée et 
sollicitée, était venue presque spontanément à lui. Sans avoir eu 
aucune lutte à soutenir, aucun effort à faire, il avait été élu 
membre de l'Académie des Sciences, par 47 voix sur 54 votants, 
en remplacement de Pasteur mort le s8 septembre 1895. Le nouvel 
académicien est tellement connu déjà, et son autorité est si grande, 
que la chose n'a causé aucune surprise et que l'on ose à peine 
le féliciter. Pour lui, sa joie est assurément très v i v e ; mais cette 
solennelle consécration de son œuvre ne le changera pas. Il 
demeurera aussi simple, aussi modeste, aussi méfiant de ses 
propres idées, aussi clairvoyant sur ses propres travaux, aussi 
bon juge et aussi généreux admirateur des travaux des autres 
qu'il a toujours été. Le succès est la pierre de touche des belles 
âmes. Son âme, à lui, était merveilleusement belle. 

Pourtant les années passent. « Que l'œuvre est longue — me 
disait-il, en 1890, au retour d'une excursion commune dans les 
glaciers de la Vanoise — et que le temps est court ! » Et je le 
vois , vers la fin d'un autre été, comme nous entrions ensemble, au 
tomber d'un soir, dans un village du Briançonnais, s'arrêter brus
quement devant la façade de la très vieille église et, de son bras 
étendu, me montrer cette devise en exergue autour du cadran 
solaire : Il est plus tard que cous ne croyez. L'avertissement était 
si grave et le silence des monts immobiles était tel lement impres
sionnant que nous étions restés quelques minutes sans rien dire, 
comme si nous eussions entendu le bruit sourd des heures roulant 
une par une dans le gouffre du passé, ou comme si ces huit mots 
eussent été, lentement, proférés à nos oreilles par « la voix qui sort 



des choses ». Faut-il donc croire que Marcel Bertrand ait eu le pres
sentiment de la particulière brièveté de ses jours ? Certes, ce pres
sentiment pouvait très bien s'accorder avec sa gaieté et son entrain 
habituels. Qu'elle lui lut familière ou non, la pensée de la mort 
n'était pas capable de l'épouvanter, ni même de l'assombrir ; et 
j'ai souvent été frappé, bien avant sa maladie, du peu de confiance 
qu'il manifestait dans la durée de la vie humaine. 

En octobre 1896, un nouveau triomphe l'attend : et c'est en 
Algérie, à la Réunion extraordinaire de la Société géologique. Il 
vient de signaler à ses confrères, dans une des excursions diri
gées par M. Ficheur, la singulière analogie de faciès entre certains 
terrains dolomitiques, argileux et gypseux, rapportés hypothéti-
quement à FEocène, et le Trias classique de la Provence. On lui 
dit que, dans les terrains en question, un jeune professeur, 
M. Goux, a récemment trouvé quelques fossiles. Marcel Bertrand 
demande aussitôt à voir ces fossiles, et il entraîne la Société au 
Lycée de Constantine où ils ont été déposés. Les fossiles sont des 
Myophories certaines, qui démontrent l'âge triasique et prouvent 
que les analogies de faciès avec le Trias provençal n'étaient pas 
trompeuses. Mais Marcel Bertrand ne se contente pas pour si peu. 
Il décide un grand nombre des géologues présents à l'accompagner 
jusqu'au gisement même des Myophories, et là, dans cette prome
nade au Chettaba, devant l'amplitude que prennent les affleure
ments triasiques et devant l'étrangeté de leurs relations avec les 
autres terrains, il se laisse aller à pronostiquer la grande extension 
du Trias dans toute l'Algérie et dans toute la Tunisie, à prédire 
que l'immense majorité des gisements de gypse et tous les gise
ments d'ophite de l'Afrique septentrionale seront bientôt réputés 
triasiques, à annoncer enfin que l'Algérie et la Tunisie sont, con
trairement à l'opinion courante, des pays de tectonique très com
pliquée. Toutes ces prédictions se sont réalisées à la lettre. Le 
Trias a, dans l'Afrique du Nord, un énorme développement ; et, 
comme il vient indifféremment au contact de tous les étages du 
Crétacé, et même quelquefois au contact de l'Eocène, c'est un 
problème tectonique, naguère insoupçonné et d'une ampleur 
déconcertante, qui se dresse maintenant devant les géologues. 
L'intervention fortuite et momentanée de Marcel Bertrand dans la 
géologie de cette contrée a été le signal du renouvellement presque 
complet des idées que l'on s'en était faites : et c'est ainsi que cet 
homme ne peut toucher, même négligemment, à aucun sujet, sans 
l'éclairer d'une lumière nouvelle, tellement vive que, à côté d'elle, 
les anciennes façons d'expliquer et de comprendre font l'effet de la 



pauvre flamme fuligineuse d'une lampe de mine brusquement 
transportée dans le grand jour extérieur. 

Au commencement de l'été de 1897, nous le retrouvons dans les 
Alpes bernoises, explorant, en compagnie de M. Golliez, la zone 
de contact des Hautes-Alpes calcaires de l'Oberland et des chaî
nons schisteux qui les bordent au Nord. Le problème qui se pose 
ici est analogue à celui que M. Schardt, cinq ans auparavant, a posé 
dans les Préalpes : la région schisteuse, sous laquelle, le plus 
souvent, les calcaires de la haute chaîne s'enfoncent, a-t-elle ou 
n'a-t-elle pas de racines ? ou encore, pour parler comme on 
parlera plus tard, le bord septentrional de l'Oberland bernois 
est-il, ou non, pays de nappes ? Personne jusqu'ici n'a énoncé la 
question d'une façon aussi précise ; personne, surtout, n'a vu 
jusqu'où elle porte et à quel point elle se confond avec la question 
du pli, unique ou double, de Glaris. Après quelques semaines de 
courses, Marcel Bertrand est convaincu. La région schisteuse n'a 
pas de racines ; et cela entraîne, sinon nécessairement, du moins 
très probablement, le charriage vers le Nord de toutes ces mon
tagnes, c'est-à-dire leur origine méridionale et l'unité du pli de 
Glaris. Encore quelques années, et nous saurons, par M. Maurice 
Lugeon et par M. Henri Douvil lé , que si Marcel Bertrand, en 
1897, n'a pas vu l'effrayante complexité des phénomènes et n'a pas 
eu le loisir de- dénombrer les nappes superposées, il a, du moins, 
raisonné juste, et que ses conclusions subsistent. Lorsqu'il avait 
parlé, en 1884, à propos des Alpes de Glaris, de l'hypothèse des 
masses de recouvrement venues du Sud, il n'avait pas été compris 
et sa voix n'avait éveillé aucun écho. Mais les temps sont changés, 
et l'on s'est peu à peu habitué, grâce à lui et à quelques autres, 
aux charriages lointains. Maintenant qu'il parle des Alpes ber
noises, tout le monde, religieusement, l'écoute, sentant bien que 
c'est lui qui a raison, que c'est lui qui voit la solution du problème : 
et l'on ne s'étonnera plus, cinq ans après, lorsque M. Maurice 
Lugeon, Tun de ses plus brillants élèves, achèvera la démonstra
tion et annoncera que la majeure partie des Alpes suisses est 
formée de nappes jetées les unes sur les autres. Toute la synthèse 
de ces Alpes est en germe dans deux notes de Marcel Bertrand : 
celle de 1884 sur le problème de Glaris; celle de 1897 sur les Alpes 
bernoises, pour la rédaction de laquelle il a eu M. Golliez comme 
collaborateur. 

C'est en Russie, dans les réunions et les excursions du Congrès 
géologique international de Saint-Pétersbourg,que Marcel Bertrand 
va achever l'été de 1897 et se reposer de ses courses alpines et 



de ses méditations sur les charriages de l'Oberland. Le voyage à 
travers l'immense pays russe, en compagnie de ses bons amis, 
Emmanuel de Margerie, Karpinsky et Tschernyseheff, est pour lui 
comme une fête continuelle, où les jouissances de l'esprit alternent 
avec les propos plaisants et les gaies aventures. Jamais il n'a écrit 
à sa famille de lettres aussi drôles que celles qu'il date de Miask 
et de Vladikavkaz, ou qu'il trace sur ses genoux, dans la trépida
tion du train, entre le pays du Donetz et les rives de la mer 
d'Azov. Ce qui le surprend le plus, c'est qu'après tant de jours et 
de nuits en chemin de fer, tant de courses à pied, tant de banquets, 
tant de visites d'usines ou de mines, tant de réceptions où le 
Champagne coule, « on ne soit pas plus fatigué ». Il n'ajoute pas 
— mais ses amis nous le diront ensuite — que personne n'est plus 
fêté et plus choyé que lui. Cette promenade en Russie a l'air, 
parfois, d'être son propre triomphe. Un autre s'enorgueillirait de 
se sentir ainsi, et dans un tel milieu, l'objet de l'attention et de 
l'admiration de tous. Il garde, lui, dans les excursions comme 
dans les banquets, son incomparable simplicité, sa bonhomie un 
peu malicieuse, sa gaieté imperturbable ; et les étrangers qui ne 
l'avaient point encore vu s'étonnent. Sur sa réputation de grand 
savant, ils s'attendaient à un extérieur plus auguste et à une 
attitude plus solennelle. 

Les deux années suivantes, 1898 et 1899, se passent, pour 
Marcel Bertrand, dans la revision de la géologie provençale. C'est 
alors qu'il répond aux critiques de M. Fournier et montre que le 
moment n'est pas venu de réduire la part faite jusqu'ici aux 
chevauchements, bien au contraire. L'étude des terrains que doit 
traverser la galerie d'écoulement à la mer des mines de lignite de 
Fuveau le ramène, de façon assez inattendue, au bassin houiller 
du Nord, et il insiste, dans un Mémoire publié aux Annales des 
Mines, sur la remarquable analogie de structure de ce dernier 
bassin et du bassin lignitifère de la Basse-Provence. Ici comme là, 
on observe, au dessus des terrains en place, successivement, et de 
bas en haut, des lames de charriage ou lambeaux de poussée, une 
nappe de terrains renversés, enfin une nappe de couches en 
série normale. Les lames de charriage sont seulement locales ; les 
terrains renversés ont une allure lenticulaire ; mais la nappe de 
terrains en série normale s'est étendue sur toute la Basse-Provence, 
et l'on doit la retrouver presque partout. L'étude de cette vaste 
nappe sera l'objet d'un autre Mémoire, de portée plus générale, et 
qui ne visera à rien moins qu'à la synthèse de toute la contrée : et 
voici, dans le Bulletin du Service de la Carte géologique pour 



l'année 1899, la première partie de cet ouvrage. Elle exposé les 
généralités et traite du massif, de l'Etoile. Une deuxième partie, 
traitant de la Sainte-Baume et des massifs vois ins , est annoncée 
comme très prochaine. Hélas ! cette deuxième partie et tout le 
restant du chef-d'œuvre ne seront jamais écrits ; et le Mémoire 
préliminaire de 1899 contient, sur cette région provençale qu'il a 
tant parcourue et tant aimée, les novissima çerba du grand 
géologue. Heureusement, l'essentiel est dit et la lumière est faite. 
Nous savons désormais qu'il y a, dans la Basse-Provence, une 
nappe, formée par des terrains en série normale, dépassant, en 
largeur, quarante kilomètres, et que, sous elle, on trouve çà et là 
des lambeaux irréguliers et lenticulaires d'une série renversée. 
L'ensemble des deux séries, la normale et la renversée, a été 
plissé postérieurement et accidenté de dômes et de cuvettes. Sans 
doute, il reste beaucoup de difficultés de détail ; mais la structure 
générale est parfaitement claire, et, de la comparaison de cette 
structure, ainsi expliquée, avec les Carpathes et avec le bassin 
houiller du Nord, on peut tirer, pour la théorie tectonique de ces 
autres régions plissées, de très précieuses indications. Le Mémoire 
se termine par cette phrase, d'allure prophétique, qui contient en 
germe toutes les conceptions futures sur les relations des Dina-
rides et des Alpes, du traîneau écraseur et des plis que ce traî
neau a couchés et laminés sous son poids : « Beaucoup de plis 
couchés, parmi les plus énergiques de ceux qu'on attribue à la 
compression latérale, n'ont d'autre origine que les immenses 
traînages effectués périodiquement à la surface de notre planète ». 
On connaîtra plus tard à quel point, en matière de charriages, 
Marcel Bertrand a presque tout dit et presque tout prévu. 

A u mois de juillet de 1898, il était venu, sur ma demande, 
passer quelques jours dans les montagnes qui séparent Briançon 
de Vallouise, et nous avions essayé de résoudre ensemble les 
difficultés de la tectonique briançonnaise. Jamais je ne l'avais 
trouvé si perspicace dans l'observation, si ardent dans la discus
sion, si fécond dans l'invention : il avait vu tant de pays, exploré 
tant de montagnes, édifié, démoli et réédifié tant d'hypothèses ! 
Mais, si l'esprit s'était agrandi, le corps s'était fatigué. L'ascension, 
chaque matin, après ce repos insuffisant que l'on goûte sur la 
paille ou le foin des bergeries, était lente et pénible. Vers midi 
seulement, quand nous étions sur les crêtes et que nos regards se 
promenaient librement du Pelvoux au Viso, il retrouvait toute sa 
vigueur. La beauté du problème semblait lui donner des ailes. Il 
oubliait sa fatigue, et c'était moi, quand le soir approchait, qui 



devais l'arracher à notre dure besogne et l'obliger à descendre vers 
les hameaux. Parmi cent autres souvenirs, gais ou mélancoliques, de 
ces dernières courses communes en haute montagne, celui-ci m'est 
resté particulièrement présent. Le sommet de la Croix d'Aquila, 
a5oo mètres d'altitude, cinq heures du soir, une journée d'or. 
Autour de nous, à l'infini, des cimes et puis des cimes, encore en 
pleine lumière, et, entre elles, des vallées déjà envahies par 
l'ombre. Le grand et bon Maître, à qui je rappelle vainement qu'il 
se fait tard et que nous sommes très loin du gîte, s'attarde à 
ramasser des edelweiss, dont il veut envoyer un bouquet à sa fille 
Jeanne. Son visage, tout à l'heure fatigué et précocement vieill i , 
a soudain rajeuni et s'est il luminé à contempler l'immarcescible 
jeunesse de ces étranges fleurs : tant est puissante, pour alléger 
le poids de l'existence, la seule pensée de la joie d'un être chéri ! 
Enfin, le bouquet fini et renfermé dans le sac, nous descendons, 
quittant la lumière d'en haut et nous hâtant vers les gorges où la 
nuit tombe. Plaisant retour, gais propos, soirée radieuse, fleurs de 
la montagne, joie paternelle et joie de l'enfant, hélas ! . . . 

« T o u t e s ce s c h o s e s s o n t p a s s é e s 
« C o m m e l 'ombre e t c o m m e le v e n t ! » . 

Marcel Bertrand s'était marié tard. Au mois d'octobre de 1886 
âgé déjà de trente-neuf ans, i l avait épousé M I I e Mathilde Mascart, 
l'une des filles du célèbre physicien, membre de l'Académie des 
Sciences. Rarement union fut plus heureuse : de part et d'autre, 
l'intelligence la plus largement ouverte et la plus cultivée ; ici, la 
science audacieuse et profonde, et, avec la science, le goût inné 
de la beauté littéraire ; là un admirable talent de pianiste et la 
passion de l'art ; sur tout cela, l'amour de la vie simple, le mépris 
de la richesse et le dédain du monde; et, pour compléter l'entente 
et la fusion de ces deux âmes exceptionnelles, les mêmes idées 
générales et la plus v ive inclination réciproque. On ne pouvait 
s'asseoir à ce foyer privilégié sans avoir l'impression du bonheur, 
de ce bonheur qui consiste dans la paix, qui survit aux chagrins 
inévitables et qui est plus fort que la mort elle-même, comme 
l'amour, d'où il procède. 

Les chagrins vinrent vite, ainsi qu'ils ont coutume. Des sept 
filles, fruits de cette union, qui reçurent les noms de Jeanne, 
Fanny, Claire, Hélène, Thérèse, Marcelle et Louise, deux mouru
rent en bas-âge : Hélène en octobre i8 9 3, à dix mois ; Marcelle à 
dix-huit mois, en septembre 1899. L'année 1899 s'acheva dans la 
tristesse et dans l'inquiétude : tristesse de ce dernier deuil, si 
récent; inquiétude au sujet du grand-père, Joseph Bertrand, qui 
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avait longtemps défié la vieil lesse et dont l'esprit restait impertur
bablement jeune, mais que l'on sentait maintenant frappé à mort. 

Et voici que commence 1900, l'année qui va être terrible ! 
Marcel Bertrand s'est remis au travail, dans une sorte de fièvre 
qui contraste avec sa sérénité habituelle : mais l'on peut croire 
que c'est pour tromper son chagrin et ses angoisses. Dans sa façon 
de parler, et surtout d'écrire, i l y a plus que de l'ardeur, et même 
plus que de l'enthousiasme, il y a quelque chose qui ressemble à 
de l'exaltation : mais l'horizon sous ses yeux s'est tellement 
agrandi, lui-même monte depuis si longtemps dans la connaissance 
et d'un pas si rapide, que cette exaltation semble, à ses amis, 
toute naturelle, et que personne ne songe à s'en alarmer. 

L'étude attentive des singularités tectoniques du bassin houiller 
du Gard l'a ramené à la recherche de la solution générale du 
problème de l'orogénie. Les faits lui paraissent maintenant assez 
nombreux, et assez semblables partout, dans le Gard, en Provence, 
dans les Alpes, pour que l'on puisse essayer de les relier par une 
théorie mécanique. La naissance d'une chaîne de montagnes, en 
Europe, comporterait les quatre phases suivantes : formation 
d'une grande fosse géosynclinale sur l'emplacement d'une zone où 
i l y avait excès de la pesanteur ; création d'un bourrelet au Sud 
de la fosse, ce bourrelet n'étant que la compensation de l'affaisse
ment du géosynclinal et de la lente translation de son fond du 
Nord vers le Sud ; descente de ce bourrelet, sans cesse reformé et 
renouvelé, sur la fosse qu'il recouvre d'une nappe de charriage ; 
enfin, élévation en masse de l'édifice sous-marin ainsi construit. 
Si l'on suppose que ces mouvements très simples soient uniformes, 
on peut représenter les vitesses par les espaces parcourus et leur 
appliquer les théorèmes de la conservation du centre de gravité et 
de la conservation des aires. Cela conduit à la conception d'un 
déplacement d'ensemble de toute une couche sphérique superfi
cielle, plus ou moins mince, entraînée par les .charriages. « La 
terre serait comparable à une orange dont, par une forte pres
sion de la main, on arriverait à faire tourner l'écorce tout d'une 
pièce, sans déplacer le fruit. » Mais ce mouvement d'ensemble 
ne peut avoir l ieu sans un déplacement corrélatif dans le même 
sens de l'axe de rotation ; de sorte que l'histoire des chaînes de 
montagnes se trouve l iée à l'étude du déplacement des pôles à la 
surface de la Terre. Reprenant alors l'idée, émise en 1873 par 
Lowthian Green, et tout récemment rajeunie et précisée par 
M. Michel Lévy, de la figure vaguement tétraédrique que dessi
nent les grands accidents terrestres, Marcel Bertrand cherche à 



déduire le déplacement des pôles de l'incessante déformation d'un 
certain tétraèdre. Pour lui, ce tétraèdre est le grand rouage, mis 
enjeu par le refroidissement, qui conduit et règle tous les mouve
ments de la surface. La transmission des mouvements se fait par 
les inégalités de la pesanteur, qui en sont la conséquence. D'une 
chaîne de montagne à la suivante, par exemple de la chaîne silu
rienne à la chaîne carbonifère, le tétraèdre aurait tourné d'environ 
iao degrés autour d'un axe passant par son sommet nord. En 
considérant successivement les deux déplacements relatifs du pôle 
nord de la Terre par rapport au tétraèdre — le premier dû aux 
charriages, le deuxième dû à l'attraction solaire —, on arrive à 
déterminer la position de ce pôle à chaque moment des périodes 
géologiques. Il suffit alors de quelques hypothèses pour que l'on 
puisse, de l'allure de la courbe qui représente le déplacement du 
sommet nord du tétraèdre, déduire les durées relatives de forma
tion des chaînes de montagnes. Ces durées, en partant de l'origine 
des temps géologiques, seraient entre elles comme la série des 
nombres impairs. Il n'y aurait plus, en ce qui concerne le temps, 
qu'une inconnue, qui serait la durée de formation de la première 
chaîne. « Quand le tétraèdre sera arrivé à sa position d'équilibre, 
le rouage central sera arrêté, les mouvements s'amortiront peu 
à peu, les dénudations nivelleront tout, sans que rien renouvelle 
leur action; la vie géologique de la Terre sera terminée » 
Telles sont les spéculations où le Maître s'est laissé entraîner dans 
les deux premiers mois de cette année 1900 ; tel est le ton de ses 
trois dernières communications à l'Académie des Sciences. Dans 
une sorte d'ivresse, il monte, il monte,, sans qu'aucune objection 
soit désormais capable d'arrêter son essor. En le voyant, ou en 
l'entendant, on pense malgré soi au navire aérien de la Légende 
des Siècles, à « ce navire impossible », qui est l'homme lui-même : 

« Il se p e r d s o u s le b l e u d e s e i e u x d é m e s u r é s » 

et l'on est tenté de lui crier : « Pas si loin ! pas si haut ! redescen
dons ! . . . » 

Quand paraissent, aux Comptes rendus de l'Académie, ces trois 
Notes de Marcel Bertrand sur l'orogénie et sur la déformation du 
tétraèdre, nous avons tous, nous ses amis et ses disciples, l'impres
sion d'un éblouissement et d'un balbutiement. Peut-être quelques-
uns d'entre nous songent-ils à un excès de fatigue. D'autres 
trouvent tout simple que l'on sorte ébloui de la vision de la 
Lumière, et que, d'un voyage vers l'Ineffable, on revienne en 
balbutiant. Personne, à coup sûr, n'a la moindre idée qu'il puisse 
y avoir là, dans ces pages splendides et comme semées d'éclairs, 



mais chaotiques et confuses, le premier symptôme d'une redou
table maladie. C'est cela pourtant : nous ne le saurons que plus 
tard et quand il n'y aura plus de remède. Elle eût probable
ment reculé, cette triste visiteuse, devant un peu de repos et de 
joie : elle eût tout au moins ajourné son œuvre de ruines et de 
ténèbres. Mais le malheur le plus affreux, le deuil le plus déchirant 
qui se puisse imaginer, allait lui ouvrir la porte toute grande. 

C'est le 16 avril 1900, lundi de Pâques, dans l'après-midi d'un 
beau jour de printemps, au bois de Verrières, près du village de 
ce nom, dans les environs de Paris. Marcel Bertrand a eu, i l n'y 
a pas encore tout à fait deux semaines, la douleur de perdre son 
père : et ce fils excellent, infiniment respectueux et tendre, a été 
touché par cette mort à une place très profonde. Il est triste et 
préoccupé. Non loin de lui, et surveillé par lui, mais hélas ! trop 
distraitement, un groupe d'enfants, où sont ses filles, joue dans 
une sablière ouverte récemment par le Génie pour la construction 
d'une batterie. Soudain des cris se font entendre. Il se précipite. 
Jeanne, sa fille aînée, une belle enfant de treize ans, vient d'être 
renversée et ensevelie par un éboulement du sable, au pied de 
l'une des parois de la petite carrière. On s'empresse pour la 
dégager ; mais les outils manquent et le sauvetage est d'une 
lenteur désespérante. Quand enfin les secours arrivent, il est trop 
tard, et l'on ne retire qu'un cadavre. 

Maintenant, dans le soir qui tombe, i l faut aller prévenir la 
mère, Elle est non loin de là, qui les attend et déjà s'inquiète un 
peu, les trouvant bien longs à revenir Traverser dépareil les 
tortures et pouvoir leur survivre, quel mystère à faire vaciller 
l'intelligence ! Le retour à Paris, dans un char-à-bancs, par une 
nuit glaciale, le père et la mère assis l'un à côté de l'autre et 
portant sur leurs genoux le pauvre petit corps roidi. . . ! et la 
chambre de l'enfant, la chambre virginale où s'achève cette 
journée de vacances, désormais 

« l i eu s i n i s t r e où , v e i l l a n t l ' i n e x p r i m a b l e v e i l l e , 
« la f e m m e a p l e u r é m o r t l e m e i l l e u r de s a c h a i r ! » 

Certes, la- mort d'un enfant est toujours une terrible épreuve 
pour les pères et pour les mères ; mais quelle épreuve de choix, 
quel abîme de douleur, quel gouffre de désolation, quand l'enfant 
est frappé en pleine santé, en pleine joie, et comme foudroyé ! 
Pendant des mois, nous croyons à quelque affreux rêve; nous 
nous imaginons que l'être follement aimé va reparaître, conti
nuant le jeu commencé, la causerie interrompue, achevant l'éclat 
de rire que nous entendons e n c o r e . . . Dans ces « choses incon-



nues », dont parle le poète, ces choses, sans doute infiniment 
merveilleuses, qui se font « loin derrière les nues » et « où la 
douleur de l'homme entre comme é lément», cette douleur-là doit 
être un élément d'un prix inestimable. 

De tant de chagrin, et d'une telle épouvante, Marcel Bertrand 
ne devait jamais guérir. A partir de ce mois d'avril, il nous parut 
complètement changé. Sa douceur était restée la même, et il avait 
toujours son bienveil lant sourire d'autrefois; mais rien ne l'intéres
sait plus, et, quel que fût le sujet de la conversation, son âme, visi
blement, était absente, et même dans un très lointain exil. Il eut 
néanmoins la force de conduire, aux mois d'août et de septembre, 
deux des excursions du Congrès géologique international, l'une en 
Savoie, l'autre en Provence. Il fit encore son cours pendant toute 
une année scolaire, mais avec une fatigue croissante; et l'année 
suivante, 1901-1902, il ne put en faire qu'une partie. La maladie 
s'installait en lui, lentement et implacablement. Dans l'été de 
1902, j'essayai de le consoler, de le distraire et de lui redonner 
un peu de vigueur en l'entraînant dans une course de quelques 
jours, au pays basque, entre Roncevaux et Saint-Jean-Pied-de-
Port. Il vint volontiers, et même avec plaisir : mais la marche en 
montagne lui était très pénible, et les problèmes géologiques, 
après l'avoir un instant amusé, le rebutaient bien vite. Ce fut alors 
que je perdis tout espoir. 

L'agonie dura plus de quatre années encore, et combien cruelle ! 
« Qu'on se figure — a dit Léon Bloy — un être merveilleusement 
doué, un homme du génie le plus incontestable et le plus puis
sant, un magique cerceau peuplé de lumières, comme une basi
lique à la Chandeleur ; qu'on veuille bien se le représenter 
sous cette image, aux trois quarts détruit par Vouragan de 
quelque effroyable douleur, détruit sans espoir de restauration, 
décoiffé de ses voûtes, ébranlé dans ses plus profondes' assises, 
vacillant sur les jarrets de ses contreforts.. .; ouvert à tous les 
affronts des souffles et de la rafale, envahi par les tourbillons 
et les fantômes de la nuit, mais éclairé vaguement encore, pour 
la durée d'un instant, par quelques derniers et désespérés lumi
naires qui agonisent, ainsi que des âmes, sous le grondement 
victorieux des orgues de la tempête. Tout à l'heure, ce sera fini 
à jamais. Les ténèbres folâtreront avec les ténèbres. Ce qui tient 
encore croulera sans gloire dans l'obscurité sans p a r d o n . . . » 
Que de fois me suis-je récité à moi-même cette page éclatante, en 
voyant mon pauvre Maître s'approcher lentement de la tombe ! 

Il mourut le i 3 février 1907. Mais le véritable Marcel Bertrand, 



le géologue incomparable, le confident de la Terre, était mort 
depuis longtemps déjà, depuis ce radieux après-midi du.16 avril 
1900, où, dans la petite sablière, il était tombé sur les genoux, 
terrassé, auprès du cadavre de sa fille. 

*** 

Si l'on excepte la Paléontologie et la Pétrographie, où il ne 
voulut jamais entrer, Marcel Bertrand a, dans le domaine de la 
géologie, touché à tous les sujets. Il a été excellent stratigraphe 
dans le Jura, en Andalousie, dans les Alpes françaises, en 
Algérie ; il a publié, seul ou en collaboration, un grand nombre de 
cartes géologiques ; il s'est occupé pendant seize ans des bassins 
houillers, non seulement pour en expliquer la structure, mais 
pour essayer d'en comprendre la formation, et l'une de ses der
nières préoccupations stratigraphiques a été le problème de la 
répartition des matières volatiles dans les couches de houille ; il 
a tenté de nous apprendre des choses nouvel les sur l'échelonne
ment des venues éruptives dans le temps et dans l'espace ; il s'est 
passionné pendant tout un hiver pour le volcanisme et la sismo
logie à l'occasion d'une étude géologique de l'isthme de Panama ; 
il a cherché, vainement il est vrai, mais avec persévérance, le 
moyen de découvrir les amas métallifères par la propagation des 
ondes électriques au travers des terrains ; enfin, et surtout, il a 
été un merveil leux tectonicien, un sagace interprète des structures, 
une sorte de Voyant de l'orogénie, s'élevant sans effort jusqu'à la 
conception de l'histoire entière d'une chaîne de montagnes, et 
même jusqu'à la vision d'ensemble de toutes les chaînes dont s'est 
successivement accidentée la surface de la Terre. Avec une pareille 
universalité de connaissances et un tel goût pour les idées géné
rales, il ne pouvait manquer d'être un admirable professeur. C'est 
ce qu'il fut, en effet, dans ses bonnes années, de 1886 à 1899. Son 
cours vivait d'une façon extraordinaire. Il le modifiait sans cesse 
et ne craignait pas d'y parler, tout au moins brièvement, des 
questions les plus controversées et des plus récentes découvertes. 
Disposant d'un auditoire d'élite qu'une forte culture mathématique 
avait préparé à l'étude directe des très hauts problèmes, il savait, 
dès les premières leçons, s'emparer de cet auditoire et l'entraîner 
à sa suite dans un bien étrange voyage, où l'on planait par-dessus 
les temps et où l'on croyait voir, ainsi que d'une autre planète, la 
lente et continuelle transformation du relief terrestre. Et, comme 
il arrive à tous les savants vraiment dignes de ce nom, qui ne sont 
jamais contents d'eux-mêmes et qui se méfient toujours de leurs 



propres idées, son enseignement lui servait beaucoup. C'est en 
essayant d'exposer à ses élèves les théories géologiques nouvelles 
dont il s'était fait le protagoniste qu'il apercevait les parties 
faibles de ces édifices. Il s'efforçait alors de prévoir, et de prédire, 
par quelles observations ultérieures on pourrait décider de leur 
abandon définitif, de leur reconstruction partielle, ou de leur 
utilisation intégrale et durable. 

Dans tous les sujets qu'il a abordés, il s'est révélé, tôt ou tard, et 
presque toujours immédiatement, un véritable maître, et qui ne 
ressemblait à aucun autre. Aucun autre n'avait, au même degré, 
ce besoin impérieux et quasi natal de la grande lumière, ce goût 
et ce don de l'exacte observation sur le terrain, cette perspicacité 
presque divinatrice dans l'interprétation des phénomènes, cette 
audace tranquille dans la généralisation, cette précision dans le 
langage, cet esprit critique dans l'appréciation de la valeur des 
résultats acquis. Une question ne lui semblait jamais complète
ment résolue ; l'intérêt d'une recherche ne lui paraissait jamais 
épuisé. Il était, dans toute la force de cette magnifique image, « un 
torrent jamais satisfait ». Personne, moins que lui, ne s'est payé 
de mots ; personne n'a mieux compris l'immense distance qui 
sépare de la vérité nos théories les plus séduisantes.; personne ne 
s'est fait moins d'illusions sur l'étendue et la solidité du raisonne
ment humain. Il excellait, dans chaque cas, à dresser le bilan de 
la connaissance, à distinguer nettement les choses vraiment sues 
de celles que l'on croyait savoir et qu'en réalité l'on ignorait, les 
faits indéniables des probabilités ou des vraisemblances. Ce bilan 
terminé, cette distinction bien établie, il prenait l'essor dans la 
région de l'hypothèse, d'un vol incroyablement hardi, mais sans 
jamais perdre de vue — quelle que fût la hauteur où i l s'en allât 
planer — les données positives et certaines d'où il était parti. 
Quand une explication se présentait à lui, il voyait d'un seul coup 
d'œil jusqu'où elle porterait et quelles seraient ses extrêmes con
séquences. Si ces conséquences n'étaient en contradiction avec 
aucun fait connu, l'hypothèse méritait d'être introduite dans la 
science, au moins provisoirement : et peu importaient alors sa nou
veauté et sa hardiesse, peu importait qu'elle dût sembler révolu
tionnaire ou folle à l'immense majorité des géologues. Mais si un 
seul fait se dressait à rencontre, la vérification de ce fait s'imposait 
tout d'abord, quelle que fût la séduction de l'hypothèse. Voir cons
tamment tout l'ensemble, penser constamment à la synthèse, ne 
jamais rencontrer une difficulté sans la prendre immédiatement 
comme sujet d'étude, faire bon marché de tout amour-propre 



d'auteur ou d'inventeur, de toute vanité de professeur, rester tou
jours prêt à reconnaître sa méprise, à changer sa manière de voir : 
telle a été, pendant les vingt-deux années de sa carrière scienti
fique, la méthode de Marcel Bertrand. Gomme à tous les hommes, 
i l lui est arrivé de se tromper : mais on n'a jamais pu lui repro
cher une faute grave contre cette méthode. Il n'a pas résolu toutes 
les difficultés ni compris toutes les énigmes : mais il n'est jamais 
passé à côté d'elles sans les voir et les signaler ; et surtout, il n'a 
jamais cru les avoir résolues et comprises tant que le moindre 
doute ou la moindre obscurité subsistaient, à leur égard, dans son 
esprit. 

A quiconque causait avec lui, à quiconque l'écoutait parler ou 
lisait ses livres, Marcel Bertrand donnait l'impression d'un être à 
part, d'une intelligence infiniment supérieure à la moyenne des 
intelligences, d'une âme particulièrement exilée et souffrant plus 
que les autres du mal d'exil. Il était, en toute conjoncture, « le 
contraire de l'homme médiocre » : et cela, disait Hello, suffit à 
faire deviner l'homme de génie. Mais l'homme de génie se révé
lait, chez lui, par d'autres caractères : par la pensée toujours 
puissante et neuve qui semblait, quand il la promenait sur les 
confins de nos connaissances, une torche ardente étoilant les ténè
bres et faisant reculer la nuit ; par l'inspiration créatrice, ou le 
don de tirer, presque sans effort, d'un chaos d'idées et de faits, 
un système harmonieux et clair, un monde où l'ordre régnait et 
que l'on ne se lassait pas de regarder; enfin, et surtout, par cette 
inconscience prophétique dont on a pu dire qu'elle est le critère 
du génie et qui était, chez Marcel Bertrand, la faculté d'entrevoir, 
à une énorme distance en avant des autres géologues, la solution, 
pour longtemps encore indémontrable, de problèmes à peine 
soupçonnés, de problèmes qui ne seraient posés que demain. Dans 
la plupart de ses écrits, la phrase est fréquemment et comme natu
rellement prophétique ; et cependant on l'eût bien étonné en le 
saluant du nom de prophète. Il prédisait et prévoyait inconsciem
ment, de même qu'un lecteur exercé, lisant à haute voix , laisse 
inconsciemment courir ses yeux dans le texte, plusieurs lignes en 
avant, et voit déjà la fin d'une période dont ses auditeurs n'ont pas 
encore entendu les premiers mots, En 1884, il avait énoncé, dix-neuf 
ans à l'avance, et dans des termes fort clairs, le principe de l'exacte 
solution du problème alpin : il était si peu convaincu d'avoir vu 
juste qu'il demeura treize ans sans rien écrire à ce sujet. En 1898, 
i l me fit part du sentiment qu'il avait d'un charriage de toute la 
zone houillère des Alpes françaises : cependant, il ne voulut pas 



prendre part, quelque temps après, aux discussions qui s'élevèrent 
à propos de ce charriage. On eût dit que sa conviction, à cet 
égard, allait diminuant au lieu de se renforcer. Tout le monde 
connaît la fin et sait que la démonstration est faite, maintenant, 
du transport en masse de toute la zone houillère : là encore, c'est 
Marcel Bertrand qui, sans bien savoir pourquoi, avait eu l'intui
tion de la vérité. Dans quinze ou vingt ans, on verra, sans doute, 
qu'il a prédit bien d'autres conséquences, encore douteuses ou 
même totalement inaperçues aujourd'hui. Mais l'homme est un 
être très complexe. Marcel Bertrand se méfiait beaucoup de son 
intuition, et l'on voyait chez lui, presque constamment, dans 
l'étude sur le terrain, dans la rédaction.de ses ouvrages, dans son 
enseignement, deux hommes forts différents l'un de l'autre. : un 
prophète, emporté par l'inspiration et inconscient comme tous les 
prophètes, et un critique infiniment prudent, avisé et sévère. 

Eduard Suess est, je crois bien, le seul de ses contemporains 
qui ait eu sur lui, en matière scientifique, une grande influence. 
Marcel Bertrand n'a été l'élève de personne, si ce n'est peut-être 
d'Eduard Suess : et l'on peut se demander s'il serait. devenu le 
géologue passionné que nous avons connu, sans l'irrésistible séduc
tion des livres du maître viennois. Die Entstehung der Alpen 
d'abord, en 1881, Das Antlitz der Erde ensuite, à partir de i885, 
l'ont pris corps et âme ; i ls ont, si je puis dire, renouvelé son 
intelligence et refait ses yeux. Pendant dix ans, il a roulé dans son 
cerveau, jour et nuit, des pensées d'Eduard Suess. Cette synthèse 
colossale, étendue au globe terrestre tout entier ; ces chaînes de 
montagnes, appelées l'une après l'autre et venant, comme des 
vagues, déferler sur l'obstacle, sur le Vorland impassible ; ces 
transgressions et ces régressions, qui ne sont plus laissées au 
hasard, mais qui deviennent des phénomènes généraux, nette
ment ordonnés ; ces regards audacieux jetés sur tous les abîmes, 
abîmes intratelluriques où s'élaborent les roches massives et 
les laves futures, abîmes cosmiques où, comme des voyageurs 
affairés et qui ne se connaissent point, les étoiles se hâtent éper-
dûment : toute cette vis ion, un peu nuageuse, un peu sibylline, où 
il y a de la fumée et des éclairs, des tonnerres et de grands 
silences, des pluies diluviennes et des fêtes de soleil, des jours et 
des nuits aux longueurs démesurées, et qui rappelle une Légende 
des Siècles à laquelle l'Homme manquerait, toute cette vision, 
dis-je, est restée dans son esprit, a dominé son travail, a hanté ses 
rêves. Et personne, mieux que lui, n'a compris Eduard Suess. 11 
le comprenait et le complétait. 11 était comme un autre Suess, 



resté en contact avec le terrain, demeuré le familier de la mon
tagne, et apportant à son ami de Vienne, dans leur collaboration 
splendide à l'Histoire de la Terre, le trésor de ses observations 
personnelles, et cette implacable précision dans l'énoncé et dans 
la discussion des problèmes et des résultats qui est une qualité 
toute française. Suess a beaucoup aimé Marcel Bertrand, sachant 
bien qu'il lui devait d'avoir été mieux connu, plus apprécié et 
plus admiré à Paris qu'à Vienne, et donc qu'il avait reçu par lui 
la bonne moitié de sa gloire : mais, pour savoir à quel point cette 
amitié a été réciproque et combien Marcel Bertrand a aimé 
Eduard Suess, il faut relire la magnifique préface qu'il a écrite en 
1897 pour le premier volume de l'édition française de la Face de 
la Tertre. Dans cette préface, qui est un hymne à la gloire de 
Suess, et dont la forme est tout à la fois éclatante et précise, 
l'admiration, la reconnaissance et une sorte de dilection quasi 
filiale se fondent harmonieusement : eb jamais l'on ne parlera 
mieux, avec plus de science et plus d'art, avec plus de concision 
et plus d'enthousiasme, avec une logique plus serrée et une poésie 
plus entraînante, du renouvellement de la Géologie par l'appari
tion de Y Antlitz der Erde. 
« Les personnalités de cette étonnante espèce sont des mamelles 

pour un grand nombre. » Cette formule, qui s'applique si bien 
à Eduard Suess, est tout aussi vraie de Marcel Bertrand. Dans les 
pays de langue française, je ne connais pas à l'heure présente un 
seul géologue qui n'ait été, plus ou moins, nourri de la substance 
de Marcel Bertrand, qui, consciemment ou inconsciemment, ne 
soit son disciple. L'école française lui doit son éclat actuel et ses 
récents succès; et tous ceux, dans le monde entier, qui sentent en 
ce moment le rayonnement de cette école et qui cherchent à appli
quer ses méthodes d'observer et de raisonner, tous ceux-là, pour 
la plupart sans le savoir, marchent sur les traces de ce Maître et 
travaillent à la lueur des flambeaux qu'il a allumés. Quelques-uns 
le savent et le disent : et c'est ainsi que, en janvier 1907, peu de 
jours avant la mort de Marcel Bertrand, dans une conférence sur 
la structure des Alpes suisses, M. Albert Heim, le célèbre profes
seur de l'Université de Zurich, traçant une rapide histoire du 
développement de la théorie des grandes nappes, rappelait que, 
dès 1884, Marcel Bertrand a expliqué les Alpçs de Glaris à peu 
près exactement comme on les explique aujourd'hui. Le conféren
cier ajoutait ces paroles, où il y a, tout à la fois, beaucoup de 
modestie et beaucoup d'émotion : « Wir schüttelten ungläubig 
den Kopf, und eine Reihe von Jahren blieben diese Hinweisungen 



von Bertrand vergessen. Heute erfüllt uns Bewunderung vor dem 
Seherblick unseres Freundes, der, leider jetzt in schwerer geis
tiger Umnachtung dahinträumend, die Freude nicht mehr mit uns 
empfinden kann. » Mais il faudrait, pour montrer complètement 
la part de Marcel Bertrand dans le progrès des théories alpines, 
ajouter bien des choses. Il faudrait dire que les phénomènes de 
recouvrement signalés par lui dans la Provence sont devenus 
classiques en France dès 1890; que tous ceux d'entre nous qui 
ont, de 1890 à 1904, étudié la tectonique des Alpes françaises, 
avaient été élevés par lui dans la pensée constante des chevau
chements et des charriages ; que toutes nos observations, en 
matière de tectonique alpine, ont été, directement ou indirecte
ment, inspirées, contrôlées et souvent rectifiées par lui; que tel 
de nous, par exemple, a vu avec lui les plis couchés de la Vanoise 
et les nappes briançonnaises, et que, peut-être, il ne les eût pas 
vus, ou pas aussi bien, sans lui ; que tel autre lui a soumis, une à 
une, toutes ses découvertes en Ghablais et presque toutes les 
pages de son Mémoire sur la région de la Brèche ; que, de même, 
Marcel Bertrand a été, le long du bord sud-ouest du Mont-Blanc, 
le guide et l'initiateur d'un troisième d'entre nous, et que la Note 
sur la structure du Mont-Joli, qui a décidé, dans l'esprit de tant de 
géologues, du sort des Préalpes, est tout entière écrite de sa main; 
que c'est lui qui, en 1897, a joué le principal rôle dans la démons
tration du charriage de la zone schisteuse de l'Oberland bernois, 
et préparé dès lors, en rapprochant ce charriage de ceux des 
Préalpes et des montagnes de Glaris, la future synthèse des Alpes 
suisses; que, sans aucun doute, l'accroissement, d'année en année, 
de l'amplitude des charriages provençaux, et finalement, en 1899, 
la description de la vaste nappe de la Basse-Provence, nous ont 
affranchis de nos timidités dernières et poussés à l'étude synthé
tique de toute la chaîne alpine; et qu'ainsi, dans cette masse de 
travaux hardis sur les Alpes suisses, sur les Alpes franco-italiennes, 
sur les Garpathes, sur les Alpes orientales enfin, qui, de 1902 à 
1907, en moins de cinq années, ont si vivement éclairé et trans
formé la géologie européenne, la meilleure part revient à Marcel 
Bertrand. Et quand on aurait dit tout cela, on n'aurait pas encore 
tout dit : il resterait à rappeler que ce Maître nous â appris, le 
premier, à voir dans les charriages un phénomène général, sans 
lequel aucune cho.îne n'aurait su se constituer, un épisode néces
saire lié à l'enfoncement dissymétrique d'un géosynclinal, un 
immense et périodique traînage à la surface de la planète, traînage 
sous lequel les plis se couchent, se superposent, s'écrasent et se 



laminent. Voici déjà dix-huit ans que les tectoniciens travaillent 
sur cette idée d'un homme de génie : ils travailleront probable
ment pendant longtemps encore sans en épuiser la fécondité. 

Cette partie de l'œuvre de Marcel Bertrand, je veux dire la 
préparation et presque la création de la doctrine des grandes 
nappes, est la plus connue et la plus importante. Mais il ne 
faudrait pas croire qu'il n'y ait, dans le surplus, que des travaux 
et des découvertes d'intérêt secondaire. 

Lui-même a attaché beaucoup de valeur, pendant quelques 
années, à une prétendue loi de permanence des plissements. 
Reprenant l'ancienne idée de Godwin-Austen, ressuscitée une 
première fois en 1871 par M. Jourdy, il avait essayé de démontrer 
que les plis se reproduisent toujours aux mêmes places, et cet 
essai l'avait conduit à une conclusion inattendue : aux ondulations 
principales s'ajoutait un second système, en général moins marqué, 
formé de lignes perpendiculaires. La loi devenait donc la suivante : 
le réseau de déformation reste fixe et se compose d'un double 
système de lignes orthogonales, qui, tout au moins pour la 
France, sont à peu près dirigées comme les méridiens et les 
parallèles. Marcel Bertrand voyait dans cette loi une solution 
satisfaisante du problème de la déformation d'une sphère lente
ment refroidie, et il espérait en tirer un moyen de rattacher la 
Géologie aux phénomènes plus précis de la Physique du globe et 
de l'Astronomie. Mais la loi n'est qu'approchée, si même elle 
existe. Les vérifications signalées par Marcel Bertrand sur le 
pourtour du bassin de Paris n'ont pas la précision qu'il croyait y 
voir. Il est bien vrai que les plis se forment à peu près aux mêmes 
places quand un plissement peu intense vient affecter un pays 
déjà régulièrement plissé ; mais il n'y a plus, entre les plissements 
nouveaux et les plissements anciens, aucune relation nécessaire, 
ni de position, ni de direction, quand les plissements nouveaux 
sont très énergiques ; et la question n'a même plus aucun sens 
lorsque, dans l'une des deux phases successives du plissement, il 
s'est produit des nappes. Quant à l'orthogonalité d'un plissement 
principal et d'ondulations secondaires, elle paraît fréquente, mais 
non pas générale. De même, la disposition des plis suivant des 
méridiens et des parallèles, qui est, en France, une approximation 
assez grossière, ne se vérifie plus du tout dans d'autres pays. 
C'est surtout de 1892 à 1894 que Marcel Bertrand s'était attardé à 
la poursuite de cette systématisation un peu chimérique. Il y 
renonça bientôt de lui-même ; et l'on n'en trouve plus aucune trace 
dans ses derniers écrits. 



Son idée de coordonner tous les phénomènes géologiques autour 
de la formation des chaînes de montagnes successives est bien 
autrement intéressante et féconde. Née dans son esprit vers 1886, 
pendant qu'il lisait YAntlitz der Erde, cette idée a eu sa pleine 
expression dans la conférence qu'il fit en 1894 au Congrès de 
Zurich, et elle domine encore la fin de son œuvre et ses théories 
orogéniques de 1900. Les chaînes successives sont, en quelque 
sorte, les chapitres de l'histoire du globe. Il n'est pas impossible 
qu'il y ait, entre ces chapitres et les jours mystérieux de la 
Genèse, une correspondance dont le secret nous est jusqu'ici caché. 
Actuellement, nous ne pouvons affirmer l'existence que de quatre 
chaînes, la huronienne, la silurienne, l'hercynienne, l'alpine ; mais 
il y en a eu très probablement d'autres avant la période précam-
brienne. A chaque chaîne se rattache un cycle sédimentaire 
complet, qui va se répétant d'une chaîne à l'autre, et qui comprend 
quatre faciès : des terrains cristallins, tout au fond du géosyn
clinal primitif; unfiyschfin et schisteux, remplissage du premier 
géosynclinal, sur l'emplacement de la zone axiale; un fiysch gros
sier, remplissage des géosynclinaux de bordure, après l'élévation 
de l'axe central ; enfin, des poudingues et des grès grossiers, plus 
ou moins semblables aux grès rouges, qui se déposent au pied de 
la chaîne déjà soulevée. Chaque chaîne a ses gneiss; chaque 
chaîne a son fiysch schisteux, et, par exemple, c'est le Culm pour 
la chaîne hercynienne et les Schistes lustrés pour la chaîne alpine ; 
chaque chaîne a son fiysch grossier, et c'est ici le terrain houiller, 
là le fiysch éogène des Alpes; chaque chaîne, enfin, a ses grès 
rouges, comme on le sait pour les trois vieilles chaînes, ou 
tout au moins un terrain où abondent les poudingues, comme la 
mollasse alpine. Après quatorze années — et combien fécondes en 
transformations et en progrès pour la doctrine orogénique ! — 
cette esquisse reste très belle. Nous serions seulement tentés de la 
surcharger, parce que nous sommes de plus en plus frappés de la 
complexité des phénomènes : mais on risque, en la surchargeant, 
de masquer la loi qu'elle exprime et de compromettre l'impression 
d'ensemble. Il est très vrai, en tout cas, que « chaque chaîne a ses 
gneiss » : personne n'avait encore su le dire, et voici, d'un seul 
coup, la pluralité des séries cristallophylliennes mise hors de con
testation, et la l iaison nécessaire du métamorphisme régional et 
de la condition géosynclinale définitivement promulguée. Ce sont 
là deux gTandes conquêtes. Qu'importe, après cela, que, dans les 
détails de leur histoire, les chaînes diffèrent ; que, par exemple, 
dans l'une d'elles, il y ait eu deux montées de métamorphisme, si 



je puis ainsi parler, et que, au contraire, dans une autre, le méta
morphisme de la zone axiale se soit effectué comme en une fois et 
sans aucune discontinuité apparente? Ce qui importe, ce n'est pas 
que les chapitres soient identiques et se répètent textuellement, 
c'est que, en prenant comme chapitres du livre de la Terre les 
formations successives des diverses chaînes, on réalise la division 
la plus naturelle de ce livre, celle qui introduira la plus grande 
clarté et le plus bel ordre dans le récit. De cela, Marcel Bei'trand 
n'a jamais douté à partir de 1886, et il semble bien qu'il ait eu 
raison. Mais le moment n'est pas venu d'écrire le récit sans 
hésiter et d'un bout à l'autre, et de le comparer à la symbo
lique narration de Moïse. Il y a trop de lacunes dans nos connais
sances, surtout en ce qui concerne les vieil les chaînes, pour que 
nous ne soyons pas obligés de nous contenter, pendant longtemps 
encore, des formules générales, volontairement imprécises, que 
Marcel Bertrand nous a laissées. 

On sait comment il a été conduit à ces formules et comment 
l'étude des séries cristallophylliennes des Alpes françaises et des 
Alpes du Piémont l'a convaincu de l'étroite relation entre le méta
morphisme régional et les phénomènes orogéniques. A la vérité, 
i l n'a pas été le premier à voir la pluralité de ces séries cristallines 
et à en fixer les âges relativement récents. D'autres, avant lui, 
avaient attribué au Permien, ou au Houiller, les micaschistes et 
les gneiss des Alpes cottiennes ; un autre, et qui était Charles Lory, 
avait rapporté au Trias l'énorme complexe des Schistes lustrés. 
Mais Marcel Bertrand a trouvé, pour ces démonstrations d'âge, 
des arguments nouveaux et décisifs; et, comme toujours, il a été, 
dans l'étude de ces terrains métamorphiques, un généralisateur 
puissant et hardi. C'est lui qui a montré l'extension jusqu'au 
Grand-Paradis, et même jusqu'au Mont-Rose, du Permo-Houiller 
cristallin de la Vanoise; lui aussi qui a fait voir que le faciès 
Schistes lustrés embrasse non seulement le Trias supérieur, 
comme avait dit Lory, mais aussi le Lias et peut-être d'autres 
terrains encore. La stratigraphie des Alpes franco-italiennes entre 
le massif d'Ambin et la vallée d'Aoste n'a guère eu besoin d'être 
perfectionnée depuis que Marcel Bertrand nous l'a décrite ; et 
cela est d'autant plus remarquable que notre manière de com
prendre la tectonique de cette région a dû être récemment changée 
de fond en comble. 

Une des dernières conceptions du Maître, restée inédite, mais 
que ses disciples n'ont pas oubliée, est celle de l'existence d'une 
loi de répartition des matières volatiles dans les couches de com-



bustible d'un même bassin houiller. Il en parlait souvent comme 
d'une chose très importante; et il eût voulu que, dans tous les 
bassins, on s'occupât de chercher des arguments pour ou contre. 
La teneur du charbon en matières volatiles ne dépendrait que des 
conditions de la sédimentation : ce serait un caractère primaire, 
et non pas secondaire, de la couche de combustible. Si, dans 
chaque couche, on traçait les courbes d'égale teneur en matières 
volatiles, on aurait une série de lignes grossièrement concentri
ques, semblables aux l ignes de niveau des bords d'une cuvette, 
et qui iraient s'ordonnant autour d'une région centrale. On 
pourrait donc déterminer, par la construction de ces lignes, la 
position approximative de la région centrale, de l'ancien fond du 
bassin, quelle qu'eût été la dislocation ultérieure, et alors même 
qu'il y aurait eu, dans le terrain houiller plissé, des plis couchés 
et des charriages. L'idée est assurément fort intéressante. Malheu
reusement, la vérification de sa justesse est très difficile. Dans 
beaucoup de couches de houille, la teneur en matières volatiles 
ne change presque pas, et ses petites variations, ou bien sont de 
l'ordre des erreurs d'analyse, ou bien semblent capricieuses. 
Quand le bassin est très étendu — et c'est le cas du Pas-de-Calais — 
la teneur change beaucoup ; mais une autre difficulté surgit 
alors, qui est celle de suivre une même couche d'une région à 
l'autre, au-delà des hiatus que créent nécessairement les failles, 
les limites de concessions, les investisons, et l'inégal avancement 
des travaux de mines. En fait, i l y eut, à la demande de Marcel 
Bertrand, quelques essais de construction des courbes d'égale 
teneur dans les bassins du Nord de la France, du Gard et de la 
Haute-Silésie ; mais ces essais, qui n'ont pas infirmé la loi, n'ont 
pas non plus suffi à la fonder définitivement ; et, bientôt, l'initia
tive du Maître venant à manquer, tout sombra dans l'indifférence 
et le scepticisme des ingénieurs. Je ne doute pas que la question 
ne soit reprise un jour, et que, là encore, Marcel Bertrand n'ait 
été un précurseur très perspicace. 

Sur toute l'œuvre écrite de ce grand géologue, il y a le charme, 
je dirais volontiers la magie, d'un noble style, à la fois élégant 
et clair, imagé et sobre, et qui me paraît être le modèle accompli 
du langage scientifique. Ce style est rarement éclatant, beaucoup 
plus rarement, par exemple, que celui d'Eduard Suess; et ce n'est 
que dans ses conférences, dans les Éloges qu'il rédige pour per
pétuer la mémoire d'Hébert et de Charles Lory, ou encore dans sa 
Préface pour l'édition française de YAntlitz der Erde, que Marcel 
Bertrand cesse parfois de parler simplement et laisse, pendant 



quelques instants, chanter le poète qui est en lui. Il trouve alors 
de très beaux accents, et, pour servir son éloquence, les images 
accourent en foule : mais bientôt, comme honteux de l'essor qu'il 
vient de prendre, il congédie d'un geste les sonorités et les images, 
redescend au niveau de la simple conversation, et se remet à 
causer, tout uniment, avec le lecteur ou l'auditeur. C'est qu'il y a 
dans son esprit, fortement enracinée par l'influence paternelle, 
une sévère discipline classique, analogue à celle qui dominait les 
grands hommes du XVII e siècle ; et cette discipline est aggravée 
par le sens critique toujours en éveil, par la tendance invincible à 
l'épigramme, par la perception incroyablement aiguë des disso
nances et la vis ion immédiate, et généralement grossie, des ridi
cules. Il se surveille étroitement, toujours prêt à plaisanter sa 
propre émotion, à refroidir son enthousiasme, à refréner son 
imagination, à s'interdire toute fantaisie de parole ou de plume. 
Je l'ai déjà dit : on ne peut bien comprendre Marcel Bertrand si 
l'on ne se rappelle qu'il y a en lui deux hommes, un prophète et 
un critique. Le premier est en outre un vrai poète, un orateur 
plein de feu, un merveil leux artiste; le second, très avisé et très 
méfiant, difficile à émouvoir, un peu sceptique même, a la raillerie 
facile et l'épigramme toujours prête. Dans toute l'œuvre, on voit 
leur double empreinte ; et le style résulte clairement de leur 
collaboration presque égale et de leur antagonisme exactement 
équilibré. 

* * 

C'est une de nos tristesses, à nous autres qui avons connu, 
entendu, admiré et aimé Marcel Bertrand, que de voir combien 
il paraît lointain aux jeunes savants de France, aux membres 
de la Société géologique qui n'ont pas encore trente-cinq ans, 
et qui se lé rappellent seulement sous les traits d'un « ancêtre plein 
de funérailles. » Plusieurs l'ont aperçu quelquefois, entre 1900 
et 1904, aux séances de cette Société, mais taciturne déjà et déjà 
presque indifférent à la vie de la Science. Ils connaissent l'œuvre 
et en savent l'extraordinaire portée ; ils ne pourront jamais se 
figurer ce qu'était l'homme, à quel point il vivait, quel foyer rayon
nant il portait en lui, quels fonds inépuisable de gaieté et de cordia
lité se manifestait dans toute sa personne, non seulement à ses 
amis, mais à quiconque s'adressait à lui ; i ls ne sauront jamais 
l'accueil charmant qu'il réservait aux plus humbles disciples, aux 
plus inconnus des débutants, et avec quelle piété il se penchait vers 
les œuvres nouvelles, signées de noms encore ignorés. Au faîte 
des honneurs scientifiques, et alors que tous les géologues, dans le 



monde entier, avaient les yeux fixés sur lui et prêtaient l'oreille à 
ses moindres paroles, i l n'a jamais cru à sa propre infaillibilité, il 
n'a jamais pris cette attitude d'augure qui décourage les jeunes 
gens, et qui les dégoûterait de la science elle-même si les vrais 
amoureux de la science pouvaient jamais en être dégoûtés ; il s'est 
toujours regardé comme un homme très ignorant et très sujet à 
l'erreur ; et, quand on venait à lui pour parler géologie, de quelque 
pays que l'on vînt et quel que fût l'objet de la conversation, et même 
si l'on apportait des objections à ses propres théories, que dis-je ? 
surtout si l'on en apportait, on était sûr d'être patiemment écouté, 
d'être admis à une discussion bienveillante et attentive, d'être 
éclairé, affermi, encouragé. Après deux ou trois de ces conver
sations sur une question scientifique, il restait sans doute le Maître, 
mais déjà il était devenu l'Ami, et quel délicieux ami ! Oui, en 
vérité, je vous plains, jeunes géologues, qui, parlant chaque jour 
son langage et marchant sans cesse à la clarté de son enseignement, 
ne l'avez pas entendu lui-même promulguer sa doctrine et n'avez 
pas vu sa main hardie écarter les nuages et allumer des phares au-
dessus de la mer ténébreuse. Comme le voyageur qui arrive, au 
lendemain d'une terrible inondation, dans une plaine riante et 
fertile, et qui n'aperçoit plus, au lieu des champs verdoyants ou 
dorés, que l'alluvion sinistre, vous êtes passés à côté de cette 
âme sans presque la voir, parce qu'elle était déjà prisonnière en 
un cachot très obscur, ou comme engluée dans la boue grise de la 
maladie et de la douleur. 

Cette âme, ai-je dit, était merveilleusement belle. Elle avait 
l'essor de l'aigle, et, quand elle était redescendue, la simplicité 
d'une âme d'enfant. Elle allait naturellement à la lumière, à toutes 
les grandes idées, à tous les sentiments nobles, à tout ce qui est 
tendresse et dévouement, à tout l'art et à toute la poésie. Elle 
était ineffablement désintéressée. Elle avait du mensonge, et même 
de ce demi-mensonge où vivent les meilleurs d'entre nous, une 
horreur instinctive. « J'ai beaucoup de défauts » disait-il souvent, 
« mais je ne sais pas dissimuler ». Elle était, cette âme, sans le 
savoir— comme il arrive maintenant à tant d'âmes généreuses—, 
très profondément chrétienne, puisqu'elle avait, tout à la fois, le 
souverain détachement et même le mépris de la richesse, l'imper
turbable douceur qui conquiert la terre, la faim et la soif de la 
justice, la miséricorde jamais lassée, l'amour de tout ce qui purifie 
et l'amour de tout ce qui pacifie, et puisqu'elle a, sans murmurer, 
subi d'affreuses tortures. Comment pourrait-on croire qu'une âme 
comme celle-là, aussi promise aux Béatitudes, ne fût pas immor-
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telle ? Exilée, ou captive, ou dissimulée, des années durant, sous 
des voiles épais et sombres : nous l'avons vue ainsi, hélas ! et c'est 
un confondant mystère. Mais détruite à tout jamais : allons donc ! 
cela n'est pas possible. Quels soleils la vaudraient, quelles nébu
leuses la remplaceraient ? et comment le Créateur inimaginable 
des mondes pourrait-il se passer éternellement d'un tel rayon de 
sa Gloire ? 

Marcel Bertrand, dans l'intimité, ne parlait pas souvent, ni 
volontiers, d'autre chose que de sa science. La géologie avait 
rempli sa vie : c'est elle encore qui remplit sa correspondance 
familiale. « Je crois que j'ai trouvé la solution — écrit-il de Pro
vence, en 1888, à sa jeune femme —; reste à la vérifier -. ce sera 
peut-être long, mais, si c'est vrai, c'est plus étonnant que le 
Beausset, ou pour mieux dire, ce serait la même chose, le Trias 
sur le Crétacé, mais sur une si énorme étendue que cela semble 
une fantaisie dont l'idée ne peut venir qu'en dormant bien et 
r ê v a n t . . . Voilà ce qui s'appelle être plein de son sujet ; et je 
ne te ménage pas celles de toutes les confidences qui te sont le 
plus indifférentes. Mais je te les dois toutes, les géologiques 
comme les autres.. . » En juin 1887, huit mois après son mariage, 
il avait écrit du Beausset : « Je suis bien content ce soir. J'ai 
complété mes preuves au-delà de mon espérance : le Trias est 
aussi renversé. Voilà ce que c'est qu'un vieux marié : il parle du 
Trias renversé à sa pauvre petite femme qui ne sait même pas 
ce que cela veut dire, au lieu de lui réciter la douce litanie 
d'amour ! . . . » 

La douce litanie d'amour! Il ne l'a jamais oubliée, car il était, 
tout au fond, un sentimental ; mais, en effet, i l n'a guère eu le 
temps de la dire. Elle lui échappait, très souvent, sans qu'il y 
songeât et pendant qu'il marchait, tout en « ratiocinant » — c'était 
un de ses mots favoris — et en ressassant dans son esprit les 
interprétations et les hypothèses ; elle lui échappait sous la 
forme d'une strophe, d'un distique ou d'un vers, réminiscence 
d'une lecture récente ou souvenir de ses fortes études classiques, 
soupir d'écolier vers les joyeuses vacances, cri de l'ouvrier fatigué 
vers la nuit réparatrice, appel de l'amoureux exilé à la Beauté trop 
lointaine. Mais toujours prêt à railler sa propre émotion, il ache
vait sa tirade en plaisantant, et la litanie d'amour s'interrompait 
par un éclat de rire : puis la science le reprenait, et, durant des 
heures, il ne pensait pas à autre chose. 

La première fois que l'on voyageait avec lui, sur le terrain, en 
plein pays d'énigmes et de problèmes, on le trouvait amusant et 



étrange. Il allait rapidement et infatigablement, les yeux lointains, 
comme à la poursuite d'un gibier mystérieux vers qui toutes ses 
facultés eussent été tendues, parlant tout le temps, à mi-voix ou à 
voix haute, et discutant toujours, même si l'on ne lui donnait pas 
la réplique. Parfois il s'arrêtait, citait un beau vers ou déclamait 
tout un passage d'un poète, terminait par une plaisanterie ou un 
bon mot, allumait une cigarette, s'asseyait sur une pierre, racon
tait une anecdote drolatique. La cigarette achevée, on causait géo
logie, et l'on se remettait en marche. La chaleur et le froid, la 
pluie et le soleil, la neige même, lui étaient fort indifférents ; 
l'heure du dîner ne le préoccupait guère, et souvent la journée 
s'allongeait jusqu'à la nuit noire ; jamais il ne prenait de notes 
pendant la course, et jamais il ne crayonnait sa carte avant le 
retour au gîte. Même au gîte, il écrivait et dessinait fort peu, se 
contentant de î-anger et d'enfermer ses observations dans sa 
mémoire, la plus vaste et la plus fidèle que j'aie connue. Le repas 
du soir était d'une gaieté extraordinaire ; il riait de tout, comme 
un'enfant, heureux, d'une belle joie de nature, de se rassasier et 
de se désaltérer. Ensuite, il prenait du café, écrivait à sa femme 
— il lui écrivait presque chaque jour —, fumait force cigarettes, 
parlait de n'importe quoi, déclamait des vers et disait des choses 
folles, jusqu'à ce qu'il tombât de lassitude et de sommeil. Il dor
mait alors à poings fermés, quel que fût-le lit ; et l'on avait, le len
demain matin, une véritable peine à le réveiller et à le remettre 
debout. Après cinq ou six jours de semblables courses, ses vête
ments, souillés au contact de toute une série sédimentaire, et rare
ment brossés, avaient pris un aspect lamentable. Il ne s'en sou
ciait guère ou même ne s'en doutait pas ; et il continuait d'aller, 
imperturbablement, pareil à un chemineau grandiloquent et 
misérable, parlant seul, tout haut, le long des routes ou dans les 
rues des villages, et déclamant des tirades incohérentes au grand 
trouble des paysans ou des boutiquiers. 

Il eut quelques compagnons de voyage qui ne s'habituèrent 
jamais à ce mélange singulier et charmant de science précise et 
de fantaisie joyeuse, et dont la solennité un peu bourgeoise et le 
sens positif s'accommodaient mal avec son tempérament d'artiste 
parisien. Comme il tenait de son père infiniment d'esprit et un 
peu de malice, il se donnait parfois, quand il voyageait avec ces 
personnes graves, le plaisir assez innocent de les exaspérer. Tous 
ses amis l'ont entendu raconter, à ce sujet, de bien amusantes 
anecdotes. — « Pourquoi donc » lui demande un jour, tout en 
marchant, le géologue, très brave homme, mais volontiers rogue 



et sévère, qui raccompagnait, « pourquoi donc portez vous tou
jours des guêtres ? » — « Parce que » répond Bertrand avec le 
plus grand sérieux « quand je les quitte le soir, ça me délasse. » 
— Une autre fois, c'était avec un autre géologue. Le train les 
emmenait à Toulon, et l'on voyait déjà, parla portière, s'estomper 
les sommets familiers, le Goudon et le Faron. La conversation 
avait beaucoup langui, restant d'ailleurs purement géologique, 
mais coupée çà et là de brusques boutades de Bertrand qui avaient 
un peu agacé son interlocuteur. Tout à coup, d'une voix de théâtre, 
Bertrand s'écrie, en montrant au loin les montagnes : 

« C'est F a r o n q u e v o i l e la b r u m e , 
« Et C o u d o n , g i g a n t e s q u e e n c l u m e 
« D o n t le t o n n e r r e es t l e m a r t e a u ! » 

« De qui sont ces vers ? » demande l'infortuné compagnon 
devenu très nerveux. — « De moi » réplique Bertrand, du même 
air impassible qu'il eût pris pour parler du Trias. Au retour de 
ce voyage, le compagnon disait à qui voulait l'entendre que 
« Marcel Bertrand serait charmant, en courses, sans sa déplorable 
manie de toujours citer des vers ». 

J'en connais d'autres qui, après les étonnements du premier 
jour, ont tout aimé de Marcel Bertrand et qui l'eussent suivi jus
qu'au bout du monde ; qui rangent parmi les meilleurs souvenirs 
de leur jeunesse la mémoire des heures charmantes passées, sur 
un sommet, dans un ravin, au bord d'une route en plaine, ou le 
soir dans une salle d'auberge, à écouter le Maître avec une atten
tion passionnée, soit qu'il parlât de géologie générale, soit qu'il 
essayât de rendre compte de la structure de toute une région, soit 
qu'il plaisantât gaiement et innocemment sur les hommes et les 
choses, soit qu'il se laissât entraîner dans le domaine de la spécu
lation philosophique, soit qu'il prît plaisir à causer littérature et 
poésie. C'est à ceux-là qu'il s'est montré tel qu'il était, dans sa 
bonhomie rieuse qui n'était qu'une forme gaie de la bonté, dans 
l'incomparable vigueur de sa dialectique, dans sa géniale perspi
cacité d'observateur et d'interprète, dans sa vaste érudition et sa 
compréhension plus vaste encore, dans la délicatesse de ses sen
timents intimes qu'il cachait d'abord par une sorte de pudeur 
instinctive, dans toute la richesse enfin de sa merveilleuse nature, 
dans tout ce qui faisait de lui un exemplaire choisi et rare 
d'humanité perfectionnée et quasi surhumaine. Ce sont ceux-là, 
surtout, qui ont compris quelle perte immense la Science a faite, 
en 1900, quand brusquement Marcel Bertrand s'est arrêté dans sa 
tâche et a cessé de produire ; ce sont ceux-là qui ont porté et qui 



portent encore son deuil, et qui restent inclinés, avec une infinie 
commisération, une sympathie respectueuse et tendre, devant la 
douleur inexprimable de sa veuve et de ses filles. 

Un soir de l'été de 1890, dans les Alpes de Savoie, au pied du 
glacier de Gébroulaz, par 2200 mètres d'altitude, près du chalet 
du Saut où nous devions passer la nuit, j'attendais Marcel Bertrand. 
Nous nous étions quittés la veille en nous assignant réciproque
ment ce rendez-vous. Nous avions compté sur un gîte convenable : 
hélas ! le chalet n'avait plus de toiture, et les dernières planches 
de la porte désormais inutile se consumaient dans le feu maigre 
où, sous les yeux de nos guides, notre souper cuisait. Il faisait 
beau, invraisemblablement. L'ombre tombait, et, avec elle, ce 
froid soudain et très âpre que connaissent tous les coureurs de 
montagnes. Marcel Bertrand n'arriva qu'à la nuit close, s'étant 
égaré en route, ayant mis les pieds dans le torrent et ayant perdu, 
je ne sais plus comment, toutes ses provisions, et la moitié d'une 
unique paire de bas de rechange. En revanche, il avait fait des 
observations intéressantes tout le long du chemin, et, quoique 
harassé, mouillé et affamé, il était gai, comme jamais depuis lors 
je ne l'ai vu aussi gai. La soupe dévorée, nous nous mîmes à 
causer, pendant que les guides préparaient le café ; et, comme 
nous avions trop froid pour dormir, et qu'il y avait devant nous 
beaucoup de café et plusieurs paquets de cigarettes, nous prolon
geâmes la causerie pendant des heures. Il m'avait intimidé jus
qu'alors, et j'avais redouté sa critique et ses épigrammes. Mais 
maintenant c'était bien fini de la timidité et de la crainte. Je le 
voyais tout entier; je savais désormais tout ce qu'il pensait sur la 
terre et sur l'homme, sur la nature et sur Dieu,' sur les savants et 
sur les poètes. Nous découvrîmes que nous avions, littérairement, 
les mêmes amours ; et nous récitâmes, en alternant, à nos deux 
guides étonnés, aux rochers noirs qui surplombaient, aux étoiles 
sans nombre qui brillaient là-haut, des centaines de vers, les plus 
magnifiques, les plus somptueux que nous connussions. Puis, 
quand nous eûmes tout dit, comme il fallait bien se reposer un 
peu, nous nous étendîmes tous quatre sur le sol glacé de la cabane 
en ruine, serrés les uns contre les autres, nos chapeaux sur les 
yeux afin de ne pas trop voir les étoiles. Le froid était atroce, et 
nous n'avions, pour quatre, que deux légers manteaux. Les guides, 
malgré tout, s'endormirent. Mais Marcel Bertrand parlait toujours, 
et je crois bien qu'il parla jusqu'à l'aube. Du fond de mon demi-
sommeil, je l'entendais déclamer à mi-voix des strophes des Con
templations ; et il me semblait que c'était son âme même qui lançait 



vers « l'azur immobile et dormant » cette plainte monotone, si 
expressive de tous les désirs et de toute la misère de l'humanité, 
l'enfantine plainte de celui qui cherche et de celui qui souffre : 

« V o u s n'avez p a s v o u l u qu' i l e û t la certitude 
« Ni la joie i c i -bas ! » 

Laissez-moi vous envelopper dans le souvenir de ce « minuit 
d'étoiles et de rêves », ô Maître dont les éloquentes lèvres main
tenant sont closes ! Pour moi, je vous entends toujours, et nous 
sommes plusieurs, parmi vos disciples et vos amis, qui vous 
entendrons jusqu'à la mort. Je voudrais, par ce portrait que j'ai 
tracé, vous avoir donné un peu plus de gloire et de survie ; je 
voudrais surtout vous avoir fait connaître aux jeunes gens qui ne 
vous ont pas assez connu. C'était bien le moins que je dusse faire 
pour vous, qui m'avez appris tant de choses et qui avez tant 
agrandi ma vis ion du monde et ma conception de l'âme humaine. 
Laissez-moi vous ensevelir pieusement, par la pensée, dans cette 
solitude grandiose des Alpes françaises où nous avons eu de si 
fortes jouissances, où s'est révélé à moi pour la première fois votre 
génie, où, en vous écoutant, j'ai senti s'accroître tout à coup, 
immensément, ma fierté d'être un homme. Vous êtes, après Celui 
qui les a créées, le premier qui ayez su le secret de ces Alpes : il 
est donc juste que, là, vous ayez votre tombe, et que la chaîne 
alpine tout entière, avec ses cimes glacées et ses pitons chauves, 
ses vallées et ses lacs, ses forêts et ses déserts, nous apparaisse 
désormais comme votre mausolée. Le monument est à votre 
mesure, ô Maître, et je n'en sais pas d'autre qui soit vraiment 
digne de vous. 
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30. — — C o m p t e r e n d u de l ' excurs ion a u x carr ières de C h a n c e l a d e 
( réun ion e x t r a o r d i n a i r e des C h a r e n t e s ) ; Id., p . 834. 

31. — — Compte r e n d u de l ' excurs ion autour de B e a u m o n t ; Id., p . 848. 
32. — — O b s e r v a t i o n s sur l e s ca lca ires l acus tres du s u d d u Pla teau 

Central ; Id., p . 854-
33 — — O b s e r v a t i o n s à p r o p o s d'une Note de M. Stuart -Menteath s u r 

les P y r é n é e s ; Id., XVI , p . 02. 
34. — — N o t e s et a d d i t i o n s s u r le pl i d u B e a u s s e t ; Id., p . 79. 
35. 1888. — I lots de calcaire carboni fère d a n s le b a s s i n h o u i l l e r d u 

S o m e r s e t ; Id., XVI , p . 435. 
36. — — Sur les b a s s i n s hou i l l e r s d u P la teau Central d e la F r a n c e ; Id., 

p . 017. 



37. 1888. — L e s p l i s c o u c h é s e t l e s r e n v e r s e m e n t s de l a P r o v e n c e . E n v i 
r o n s de Sa int -Zachar ie ; CR. Ac. Se, t. CVI, p . i433. 

38. — — Sur l e s r e l a t i o n s d e s p h é n o m è n e s érupt i f s a v e c la f o r m a t i o n 
d e s m o n t a g n e s , et s u r l e s l o i s d e l eur d i s t r i b u t i o n ; Id., 
t. CVI , p . i548. 

39. — — Sur l a d i s t r i b u t i o n d e s r o c h e s é r u p t i v e s e n E u r o p e ; Bull. 

Soc. géol. Fr., (3), X V I , p . 5?3. 

40. — — A l l u r e g é n é r a l e d e s p l i s s e m e n t s d e s c o u c h e s d e l a P r o v e n c e ; 
a n a l o g i e a v e c c e u x d e s A l p e s : CR. Ac. Se, t. CVI, p . i 6 i 3 . 

41. — — N o u v e l l e s é t u d e s s u r la c h a î n e de la S a i n t e - B e a u m e . A l l u r e 
s i n u e u s e d e s p l i s de la P r o v e n c e : Buîl. Soc. géol. Fr., (3), 

X V I , p . 748. 

42. — — Les p l i s c o u c h é s d e la r é g i o n de D r a g u i g n a n ; CR. Ac. Se, 
t. CVII, p . 701. 

43. — — U n n o u v e a u p r o b l è m e d e la g é o l o g i e p r o v e n ç a l e ; p é n é t r a t i o n 
d e m a r n e s i r i s é e s d a n s le c r é t a c é ; Id., t. CVII, p . 878. 

44- — — P l i s c o u c h é s de la r é g i o n de D r a g u i g n a n ; Bull. Soc. géol. 
Fr., (3), XVII , p . 234. 

45. 1889. — E t u d e s sur l e s t e r r a i n s s e c o n d a i r e s et t er t ia i re s d a n s l e s p r o 
v i n c e s de Grenade et de M a l a g a (en c o l l a b o r a t i o n a v e c 
M. Ki l ian) , m i s s i o n d ' A n d a l o u s i e ; Mémoires des Savants 
étrangers, t . X X X . 

46. — — É l o g e de M. Ch. L o r y ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), XVII, p . 664. 

47. — — N o t i c e p o u r le p a n n e a u de l a P r o v e n c e e t des Alpes -Mari 
t i m e s , E x p o s i t i o n de 1889; Notices sur les modèles et dessins 
relatifs aux travaux des Ponts et Chaussées et des Mines, 
exposition de 188g, p . 92. 

48. — — N o t i c e sur le J u r a ; Id., p . 92. 

49. — — C o m p t e r e n d u de l ' excurs ion d u 18 a o û t à Bicètre et à V i l l e ju i f 
( r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e de P a r i s ) ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), 

XVII, p . 845. 
50. — — Sur les s c h i s t e s l u s t r é s du m o n t Ceni s ; ld., p . 880. 

51. 1890. — L é g e n d e de la feui l le de Marse i l l e . 
52. — — A l l o c u t i o n p r é s i d e n t i e l l e ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), XVIII , p . 377. 

53. — — M é m o i r e s u r l e s r e f o u l e m e n t s qu i o n t p l i s s é l 'écorce terrestre 
e t s u r le rô l e d e s d é p l a c e m e n t s h o r i z o n t a u x . Ce M é m o i r e 
a u q u e l l ' A c a d é m i e a d é c e r n é le p r i x V a i l l a n t ( R a p p o r t de 
D a u b r é e , CR. Ac. Se, t. CXI, p . 1049) a é té p u b l i é e n 1908 

d a n s l e s Mémoires de l'Académie des Sciences. 

54. 1891. — S u r la c o u p e d u s o m m e t de l ' O a a r s e n i s ; Bull. Soc. géol. Fr,, 
(3), XIX, p. LXVII. 

55 — — A l l o c u t i o n prés ident i e l l e ; Id., p . 565. 
56. — — R a p p o r t sur l e s t r a v a u x d e M. B a r r o i s ( p r i x F o n t a n n e s ) ; ld., 

p . 5 6 9 . 
57. — — Sur u n t é m o i n d'un n o u v e a u p l i c o u c h é p r è s d e T o u l o n ; p h y l -

lades s u p e r p o s é s au T r i a s (en c o l l a b o r a t i o n a v e c M. Zurcher) ; 
CR. Ac. Se, t. CXII, p . io83. 

58 — — Sur le m a s s i f d 'A l lauch; Bull. Soc. géol. Fr., (3), XIX, p . CH. 

59 — — C o m p t e r e n d u d e la c o u r s e de la Ciotat e t de B a n d o l ( r é u n i o n 
e x t r a o r d i n a i r e d u Beaus'set) ; Id., p . i o 5 i . 

60. — — C o m p t e r e n d u de l ' excurs ion a u Val d 'Aren, au C a n a d e a u e t au 
V i e u x B e a u s s e t ; Id., p . 1062. 



61. 1891. — C o m p t e r e n d u de l ' excurs ion au T é l é g r a p h e de la Cadière e t à 
F o n t a n i e u ; Id., p . 1077. 

62. — — R é p o n s e a u x o b s e r v a t i o n s de M. T o u c a s ; Id., p . 1090. 
63. — — Sur le p l i s s e m e n t de la n a p p e de r e c o u v r e m e n t d u B e a u s s e t ; 

Id., p . 1096. 

64. — — Compte r e n d u de l ' excurs ion à l a Baral ière , à T u r b e n et à 
B r o u s s a n ; Id., p . 1 1 1 6 . 

65. — — Sur la b a n d e d'af fa issement de Chibron ; Id. p . n 3 a . 
66. — — C o m p t e - r e n d u de la c o u r s e d e B r i g n o l e s à S a l e r n e et a u défilé 

de la B o u i s s i è r e ; Id., p . 1166. 
67. — — Le m a s s i f d 'AUauch; Bull, des Serv. Carte gêol. de la France, 

t. III, p . 283. 

68. 189a. — Sur l e s récent s p r o g r è s de n o s c o n n a i s s a n c e s o r o g é n i q u e s ; 
Revue gén. des Se. pures et appliquées, 10 j a n v i e r 1892 
(art ic le r e p r o d u i t d a n s l e Bulletin de la Société belge de 
Géologie, d é c e m b r e 1892). 

69. —• — R e m a r q u e s sur l e s a n o m a l i e s m a g n é t i q u e s o b s e r v é e s p a r 
M. M o u r e a u x ; Bull. Soc. géol. Fr.,(3) X X , p . x x . 

70. — — Sur la d é f o r m a t i o n de l 'écorce t erres t re ; CR. Ac. Se, t. CXIV, 
p . 4 0 2 -

71. — — Sur les p o u d i n g u e s de l a Ciotat et l e s d e l t a s c r é t a c é s ; Bull. 
Soc. géol. Fr.. (3), XX, p . LI. 

72 — — Sur la cont inui té d u p h é n o m è n e de p l i s s e m e n t d a n s le b a s s i n 
de Paris ; ld. p . LUI e t 118; et Id., t, XXI , p . x x v . 

73. — — P l i s de la Sarthe ; Id., t. XX, p. x c i . 
74. — — Sur la f o r m a t i o n des v a l l é e s ; Id., p . x c v . 
7a. — — C o m p a r a i s o n de la série s é n o n i e n n e des Corbières a v e c ce l l e 

de la P r o v e n c e ( r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d e s C o r b i è r e s ) ; Id., 
p . 520. 

76. — — Les m o n t a g n e s de l ' E c o s s e ; Revue gén. des Se. pures et appli
quées, i5 d é c e m b r e 1892 ( t raduct ion r e p r o d u i t e d a n s le Geol. 
Magazine). 

77. — — R a c c o r d e m e n t d e s p l i s entre la D e n t d u Midi e t l e s A l p e s f ran
ç a i s e s ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), XX, p. CLXXXVIII. 

78. — — Le Môle et l es co l l ines d u F a u c i g n y (Haute -Savo ie ) ; Bull. Serv. 
Carte géol. de la France, t. IV, p . 345. 

79. 1893. — Sur le racco i 'dement d e s b a s s i n s h o u i l l e r s d u n o r d de l a 
F r a n c e et d u s u d de l 'Ang le terre ; Ann. des Mines, (9), t. III, 
p . 5. (Un a b r é g é de ce Mémoire a été r e p r o d u i t d a n s l e s 
Transactions ofthefederated institution of mining Engineers, 
N e w c a s t l e - u p o n - T y n e ) . 

80. — — Sur l a s tructure d u M ô l e ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXI , p . x x . 
81 . — — R a p p o r t s u r les t r a v a u x de M.'Kilian ( p r i x F o n t a n n e s ) ; Id., p . 97. 
82. — — Sur la b a n d e t r ia s ique de R i a n s et d e Barjo ls ; Id., p . LU. 
83. — — O b s e r v a t i o n s s u r l e s g i s e m e n t s a n o r m a u x de g y p s e ; Id., p . LUI. 
84. — — Stir les g y p s e s d u Sa i t R a n g e ; Id., p . c x x i x . 
85. 1894. — Sur la s tructure d e s A l p e s f r a n ç a i s e s ; CR. Ac. Se, t. CXVIII, 

p . 212. 

86. — — L i g n e s d irectr ices de la Géo log ie de la F r a n c e ; Id., t. CXVIII, 
p . 258. 

87. — — C o m p t e s r e n d u s p o u r la c a m p a g n e de 1893 ; Bull. Serv. Carte 
géol. de la France, t. VI , p . ioo e t p . n o . 



88. 1894. — E t u d e s d a n s l e s A l p e s f r a n ç a i s e s ( s tructure e n éventa i l , m a s s i f s 
a m y g d a l o ï d e s et m é t a m o r p h i s m e ) ; Bail. Soc. géol. Fr., (3), 

XXII, p . x et 69. 

89. — — Sur l e s p h é n o m è n e s c h i m i q u e s q u i p e u v e n t a m e n e r la t rans 
f o r m a t i o n d u ca lca ire en g y p s e ; ld., p . x x x . 

90. — — E t u d e s d a n s l e s A l p e s f rança i se s ( s c h i s t e s l u s t r é s de la z o n e 
c e n t r a l e ) ; i d . , p . x x i v et 119. 

91. — — Sur u n n o u v e a u t rava i l de M. B r i a r t ; ld., p . XLI. 

92. — — Sur u n e N o t e d e M. L a w s o n ; ld., p . XLII. 

93. — — Sur l e s g i s e m e n t s p h o s p h a t é s de l a cra ie d u N o r d ; Id., p . LVIII. 

94. — — É t u d e s sur le b a s s i n h o u i l l e r d u N o r d e t s u r le B o u l o n n a i s ; 
Ann. des Mines, (9), t. V , p . 569. 

90. — — L i g n e s d irectr ices de la G é o l o g i e d e l a F r a n c e ; Revue gén. des 
Se. pures et appliquées, s e p t e m b r e 1894. 

96. — — Structure d e s A l p e s f rança i se s e t r é c u r r e n c e de c e r t a i n s faciès 
(Conférence a u C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l de Zurich , s e p t e m b r e 

i894.) 

97. — — La g é o l o g i e et l e s m i n e s d u b a s s i n du Niar i ( C o n g o f rança i s ) ; 
Revue gén. des Se. pures et appliquées, n o v e m b r e 1894. 

98 1890 — Sur l e s p l i s d e s e n v i r o n s d e R i a n s e n P r o v e n c e ; Bull. Soc. 
géol. Fr., (3), XXIII, p . XCII. 

99 — — F e u i l l e s de S t - J e a n - d e - M a u r i e n n e et de B o n n e v a l ; Bull. Serv. 
Carte géol. de la France, t. VII, p . n 3 . 

100. 1896. — Sur la s t r u c t u r e d u M o n t - J o l y p r è s Sa in t -Gerva i s (Haute Savoie ) 
(en c o l l a b o r a t i o n a v e c M. Ri t t er ) ; CR. Ac. Se, t. CXXII, p . 289. 

101. — — E s s a i de r e c o n s t i t u t i o n de l a G é o g r a p h i e d e s t e m p s carboni 
f è r e s ; Bail. Soc. géol. Fr., (3), X X I V , p . 24. 

102. — — Sur l e s s c h i s t e s d u M o n t J o v e t ; Id., p . 140. 

103. — — R é p o n s e a u suje t des d ô m e s à d é v e r s e m e n t p é r i p h é r i q u e ; 
Id., p . 763. 

104. — — Sur d e s M y o p h o r i e s d u T r i a s d ' A l g é r i e ; Id., p . 790. 

100. — — Sur le T r i a s d u D j e b e l C h e t t a b a h ; Id., p . 1184. 

106. — — La T à r e n t a i s e a u N o r d de l'Isère ; Bull. Serv. Carte géol. 

de la France, t. VIII, p . 145. 

107. — — R a p p o r t s u r le c o n c o u r s d u p r i x Lecomte ; CR. Ac. Se, 

t. CXXIH, p . 1178. 

108. 1897. — L e s e x c u r s i o n s d u 7 e C o n g r è s g é o l o g i q u e i n t e r n a t i o n a l en 
R u s s i e ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), X X V , p. 705. 

109. — — Les c h a î n e s s e p t e n t r i o n a l e s d e s A l p e s b e r n o i s e s ( e n co l labora
t i o n a v e c M. H. Gol l iez) ; ld., p . 568. 

i t o — — Préface p o u r le p r e m i e r v o l u m e de La Face de la Terre, d'Ed. 
S u e s s ( t r a d u c t i o n de Das Antlitz der Erde, s o u s l a d irec t ion 
de E m m . de Marger ie ) . P a r i s , A r m a n d Col in , 1897. 

m . 1898. — O b s e r v a t i o n s à p r o p o s d e s N o t e s d e . M . E . F o u r n i e r ; Bull. Soc. 
géol. Fr., (3), XXVI , p . 48. 

112. — — Sur d e u x fa i t s i n t é r e s s a n t s d a n s la c o u p e d'une ga ler ie de Val -
d o n n e ; Id., p . i 58 . 

n 3 . — — R a p p o r t sur le c o n c o u r s du p r i x D e l e s s e ( M i n é r a l o g i e et Géo lo 
gie) ; CR Ac. S e , t. CXXVI, p . 9 3 . 

114 — — R a p p o r t s u r le c o n c o u r s d u p r i x T c h i h a t c h e f ; Id., p . I3I. 

u 5 . — — La n a p p e de r e c o u v r e m e n t d e s e n v i r o n s de Marse i l l e , l a m e de 
c h a r r i a g e et r a p p r o c h e m e n t a v e c le b a s s i n h o u i l l e r de Si lés ie ; 
Bull. Soc. géol. Fr., (3), X X V I , p . 632. 



116. 1898. — L'expéd i t ion d u G r o e n l a n d de la Soc i é t é de G é o g r a p h i e de 
Ber l in ; CR. Ac. Se, t. CXXVI , p. 8o5. 

117. — — Le b a s s i n crétacé de F u v e a u et le b a s s i n h o u i l l e r d u N o r d ; 
Ann. des Mines, (9), X I V , p. S. 

118. — — Etude g é o l o g i q u e s u r l 'Isthme de P a n a m a (en c o l l a b o r a t i o n 
a v e c M. Zurcher) ; l e s p h é n o m è n e s v o l c a n i q u e s et l e s t r em
b l e m e n t s de terre de l 'Amér ique c e n t r a l e ; Publications de 
la Nouvelle Compagnie du canal interocéanique de Panama. 

119. 1899. — L a g r a n d e n a p p e d e r e c o u v r e m e n t de la B a s s e - P r o v e n c e ; 
Bull. Serv. Carte géol. de la France, t. X, p . 397. 

120. — — Note sur la Géo log ie de l 'Isthme de P a n a m a (en c o l l a b o r a t i o n 
a v e c M. Zurcher) ; Bull. Soc. géol. Fr., (3), X X V I I , p . 494. 

121. — — R a p p o r t sur le c o n c o u r s d u p r i x D e l e s s e (Minéra log ie et Géo lo 
gie) ; CR. Ac. Se, t. QXXIX, p . 1096. 

122. — — R a p p o r t sur le c o n c o u r s d u p r i x T c h i h a t c h e f ; Id., p . 1159. 
123 1900. — O b s e r v a t i o n s sur la f o r m a t i o n des c h a î n e s de m o n t a g n e s ; 

Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXVIII , p . 18. 
124. — — Le b a s s i n houi l l er d u Gard et les p h é n o m è n e s de c h a r r i a g e ; 

CR. Ac. Se, t. C X X X , p . 2i3. 
125. — — E s s a i d'une t h é o r i e m é c a n i q u e de la f o r m a t i o n des m o n t a g n e s . 

D é p l a c e m e n t progres s i f de l 'axe terres tre ; Id., p . 291. 
126. — — D é f o r m a t i o n t é t r a é d r i q u e de la Terre et d é p l a c e m e n t d u p ô l e ; 

Id., p. 449. 
127. — — O b s e r v a t i o n s à p r o p o s d'une N o t e de M. de L a p p a r e n t ; Id., p 619. 
1 2 8 . — — L'extrémité d u Mont -Blanc et le Mont -Jo ly ; Livret-guide du 

VIII' Congrès géologique international, n° XIII, p . 3g. 
129. — — C h e v a u c h e m e n t s d u B e a u s s e t , de la S a i n t e - B a u m e , de l 'Étoile ; 

Id., n" XX, p. 7. 
130. — — Les v o l c a n s de l 'Amér ique c e n t r a l e ; La Nature, 23 j u i n 1900. 
131. — — A n a l y s e d'un m é m o i r e de M. G r o o m sur l e s M a l v e r n Hi l l s ; 

Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXVIII , p . 106. 
132. — — O b s e r v a t i o n s sur la Note de M. R e p e l i n in t i tu lée : N o u v e l l e s 

o b s e r v a t i o n s s u r la t e e t o n i q u e de la c h a î n e d e la N e r t h e ; 
Id., p . 264. 

133. — — E t u d e s sur les b a s s i n s h o u i l l e r s . B a s s i n h o u i l l e r d u Gard ; 
Ann. des Mines, (9), t. XVII , p . 5o5. 

Carias Géologiques 

Feuilles de la Carte de l'Êlat-Maior à —-—. 
80.000 

1880. — Feui l l e de Gray, a v e c u n e feui l le de c o u p e s . 
1881. — Feui l l e de B e s a n ç o n . 
1884. — Feui l l e de Lons - l e -Sau ln ier . 
1886. — Feui l les de T o u l o n et de la Tour de Camarat . 
1887. — Feui l l e de Pontar l i er . 

R e v i s i o n part ie l le de la feui l le de N a n t u a . 
1891. — Feui l l e de Marse i l l e , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c M. Ch. Depére t . 
1894 — Feu i l l e d ' A n n e c y , en c o l l a b o r a t i o n avec MM. Miche l L é v y . H a u g , 

Mai l lard, R e n e v i e r . 
i8ç)5. — Feui l le de, S t -Jean-de-Maur ienne , e n co l labora t ion a v e c MM. Pot ier , 

Termier , Ki l ian , Offret. 
1895. — Feui l l e de B o n n e v a l , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c M. Termier . 



1897 — Feui l le d 'Albertv i l l e , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c MM. H a u g , Ki l ian , 
L u g e o n , Offret, P a q u i e r , R i t ter . 

1899. — Feui l l e de T i g n e s , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c M. Termier . 

1900. — C o l l a b o r a t i o n , a u p a n n e a u g é o l o g i q u e d e s A l p e s f r a n ç a i s e s ( E x p o 
s i t i on u n i v e r s e l l e ) , a v e c MM. T e r m i e r e t Ki l ian . 

1905. — C o l l a b o r a t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t de la carte g é o l o g i q u e de la France 
à l 'échel le d u m i l l i o n i è m e , 2 1 é d i t i o n . 

NOTICE NÉCROLOGIQUE SUR CHARLES CONTEJEAN 

PAR Jules Welsch 

Charles-Louis Contejean était né à Montbéliard (Doubs), le 
i5 septembre 1824 ; il était le fils d'un modeste mais très habile 
artisan ; après d'excellentes études faites au collège de cette ville, 
i l partit pour la Russie (1842), comme tant d'autres de ses compa
triotes, pour être précepteur dans une famille aristocratique de ce 
pays ; mais sa santé s'accommodait mal du climat de la Russie et il 
revint en France en 1846. De retour à Montbéliard, il occupa un 
poste de commis aux écritures à la sous-préfecture de cette ville. 
Ses goûts et son aptitude pour la géologie et la botanique, qui 
s'étaient manifestés de bonne heure, lui firent consacrer ses loisirs 
à leur étude et il devint le disciple et l'ami du géologue jurassien 
Thurmann. Il s'occupa de la création d'un Musée d'histoire natu
relle dans sa ville et fit paraître, en 1854, une étude importante : 
« Enumération des plantes vasculaires de Montbéliard », publiée 
par la Société d'Emulation du Doubs. L'accueil que reçut ce 
premier travail l'engagea à compléter ses grades universitaires ; 
entre-temps, il fut chargé par intérim du cours de chimie au collège 
communal de Montbéliard en i855 et i856. Il fut reçu licencié 
ès sciences naturelles en i856 et prit son doctorat devant la Faculté 
des Sciences de Resançon, le 20 juin 185g, avec deux thèses ayant 
pour sujets : « Monographie de l'étage kimméridien du Jura, de 
la France et de l'Angleterre » (1 vol. in-4", 217 p. , Montbéliard). 
— « De l'espèce en général et de quelques espèces nouvelles ou 
peu connues de l'étage kimméridien » (p. 220 à 3i4), Montbéliard. 

L'ensemble des deux thèses a paru ensuite en un seul volume : 
« Etude de l'étage kimméridien dans les environs de Montbéliard 
et dans le Jura, la France et l'Angleterre » (Mém. Soc. Ern. du 



Doubs, i4 août i858, un vol. in-8°, 352 p. , 27 pl. Paris, i85g-[i86o]). 
L'édition de Montbéliard avait paru sous forme de thèse pour le 
doctorat, et dans le nouveau volume, l'auteur ajoutait de nom
breux matériaux paléontologiques et dénommait quelques espèces 
nouvelles. 

Cette étude avait surtout été entreprise au point de vue paléon-
tologique, dans le but d'établir une délimitation du Kimméridien 
et sa division en groupes et sous-groupes, fondés sur la connais
sance détaillée et approfondie des débris organiques renfermés. 
Contejean combattait les géologues jurassiens qui avaient attaché 
une importance trop grande au faciès pétrographique, d'où créa
tion de divisions purement artificielles. Il préférait procéder à une 
analyse exacte et minutieuse des faunes et des faciès, sans idée 
systématique préconçue, pour aboutir à une synthèse générale. Il 
a subdivisé l'étage kimméridien en dix sous-groupes, dont il analy
sait les faunules, constituées surtout par des Bivalves et des Gas
tropodes à l'état de moules; les faunules se pénétrant du reste 
mutuellement. Il a cherché ensuite s'il existe réellement certaines 
associations naturelles entre les faunules de l'étage et concluait à 
la possibilité d'établir les trois groupes successifs : Astartien, 
Ptérocérien, Virgulien. Il séparait l'Astartien de l'ancien Coral
lien des auteurs ; il ne distinguait pas nettement un étage portlan-
dien à la partie supérieure de la dernière assise qu'il étudiait ; il 
considérait que son étage kimméridien terminait la série juras
sique marine et s'arrêtait naturellement aux couches de Purbeck. 
Sa conclusion était que la paléontologie est le seul guide infail
lible du géologue. Une série de 24 planches de fossiles, la plupart 
nouveaux, complétait ce travail considérable, qui a contribué à 
faire de la région de Montbéliard une localité type pour l'élude du 
Jurassique supérieur, en faisant connaître sa faune variée et riche. 

Ch. Contejean fut alors nommé (1860) préparateur de géologie 
au Muséum d'histoire naturelle ; il y resta deux ans. 

Il continuait ses travaux sur le Jurassique et sur les environs de 
Montbéliard en publiant une « Esquisse d'une description physique 
et géologique de l'arrondissement de Montbéliard » (Rothschild, 
Paris, in-8°, 94 p. , 3 pl., cartes et coupes, 1862). Ce travail était un 
contingent fourni à la Description scientifique de la France, 
demandée aux Sociétés savantes par circulaire ministérielle du 
i e r Juin 1860 ; dans l'opinion de l'auteur, c'était le prodrome d'un 
ouvrage de longue haleine à entreprendre sur la chaîne du Jura. 

Contejean entra alors définitivement dans l'Enseignement en 
1862, comme chargé du cours de physique au lycée d'Angers, où 
il ne fit que passer et s'en fut ensuite dans les mêmes conditions à 
Toulouse. En 1864, il entra dans l'Enseignement supérieur comme 



suppléant à la chaire d'histoire naturelle de la Faculté des Sciences 
de Clermont-Ferrand. En janvier i865, il fut nommé au même 
titre à Poitiers, en remplacement de notre honoré confrère, 
M. Gosselet. Le titulaire, M. Hollard, était en congé ; cette chaire 
comprenait la zoologie, la botanique, la géologie et la minéralogie 
et cela sans laboratoire, sans bibliothèque. 

Contejean resta 25 ans à Poitiers, d'abord comme chargé de 
cours, et puis, comme professeur titulaire d'histoire naturelle, à 
partir de 1866. Quelques années après, il eut pour élève M. Liard, 
professeur de philosophie au lycée de Poitiers, reçu licencié 
ès sciences naturelles en 1872, aujourd'hui vice-recteur de l'Aca
démie de Paris ; c'est probablement là que l'ancien directeur de 
l'Enseignement supérieur a pu se rendre compte de la misère des 
anciennes installations des Facultés des Sciences. Ch. Contejean 
ne s'est guère occupé de recherches géologiques sur le Poitou, 
pendant son long séjour dans cette région ; une des principales 
raisons est celle-ci : M. de Longuemar, ancien officier d'Etat-
Major, avait été chargé de la publication de la carte géologique 
départementale par le Conseil général de la Vienne ; à cause des 
bonnes relations qui s'étaient établies entre eux, Ch. Contejean ne 
voulait pas marcher sur les brisées de son confrère, dont les prin
cipales publications ont été faites surtout en 1866, 1870 et 1872. 
Mais il étudia beaucoup la botanique systématique des environs 
de Poitiers avec de grands amis des plantes, M. et M m e Guitteau. 

En 1869, Contejean publiait son « Étude de l'étage Kimméridien 
dans les environs de Montbéliard : additions et rectifications » 
(Mém. Soc. d'Emul. du Doubs, Montbéliard, in-8°, 28 p.). L'ouver
ture du chemin de fer de Délie et la découverte de nouveaux gise
ments fossiles par des géologues amis, amenaient l'auteur à voir que 
la succession des dix sous-groupes, établis dans sa thèse, n'était pas 
absolument exacte ; en réalité, il y a là des successions de faciès 
différents plutôt que de véritables faunes distinctes. 

Par suite de la nature de son enseignement, forcément un peu 
universel, outre ses travaux sur le Jurassique du Jura septen
trional, Contejean s'occupait, à la même époque, de questions 
scientifiques très générales, relatives aux classifications et aux 
méthodes, à l'origine des terrains de sédiment, à l'origine et à 
l'avenir de la terre, phénomènes diluviens, les premiers habitants 
de l'Europe, phénomènes glaciaires, classification de Mammifères; 
il publiait ainsi de nombreux articles dans les revues scientifiques. 

Son amour des plantes le faisait s'intéresser à la Météorologie et 
à la Physique du globe, aux variations de la température qui ont 
tant d'influence sur les végétaux, comme le maximun de tempéra
ture constaté à Poitiers le 24 juillet 1870, probablement la plus 



haute température constatée en France jusqu'en 1906. Je citerai en 
particulier son élude : « La Lune rousse au Pays de Montbéliard » 
(in-8°, 1868, Paris, J.-B. Baillière), où i l conclut que le refroidisse
ment printanier de cette lunaison n'offre en lui-même rien de par
ticulier ni d'extraordinaire, et qu'il ne se distingue nullement des 
abaissements de température analogues arrivant à d'autres époques. 

Il résumait son enseignement et ses idées, en publiant ses « Elé
ments de géologie et de paléontologie » (Paris 1894, J.-B. Baillière, 
in-8°, 760 p. , 467 fig.)- La stratigraphie détaillée n'était pas déve
loppée dans cet ouvrage, qui a cependant beaucoup servi avant la 
publication du traité d'Albert de Lapparent. 

En 1876, la chaire d'histoire naturelle de Poitiers fut dédoublée, 
Contejean garda la géologie et la minéralogie. 

Ch. Contejean s'est toujours beaucoup occupé de botanique ; il 
aimait à étudier le sol et les plantes qu'il porte. 11 a publié de 
nombreuses notes sur la dispersion des plantes dites calcifuges, 
sur la flore du Grès de Fontainebleau, sur la présence simultanée 
en un même lieu des plantes du calcaire associées à celles de la 
silice, sur la soude dans le sol et dans les végétaux, sur des faits 
de dispersion végétale observés en Italie. Il a résumé ses idées, 
peut-être un peu absolues, sur la relation entre la constitution 
chimique du sol et les espèces de plantes qui y poussent, en 
publiant : « Géographie botanique. Influence du terrain sur la 
végétation » (Paris, J.-B. Baillière, 1881, in-8°, 144 p.)- Cet ouvrage 
est la reproduction, avec additions et corrections, de deux articles 
publiés dans les Annales des Sciences naturelles. Il renferme un 
nombre considérable d'observations personnelles à l'auteur. Voici 
un résumé de la question controversée. Les uns soutiennent que le 
sol agit principalement en raison de son état physique et de son 
mode mécanique de désagrégation ; le principal partisan de cette 
idée était Thurniann, qui a exposé sa théorie pour la première fois 
devant la Société géologique en 1847 1 e t * a développé en 1849 2 . 
Les autres admettent que l'influence chimique est prépondérante, 
se basant sur les arguments que fournit la pratique agricole. 
Contejean, après avoir admis au début les idées de Thurmann, 
devint partisan de l'opinion contraire, c'est-à-dire que l'influence 
physique ne vient qu'en seconde ligne. Les plantes du calcaire 
exigent le carbonate de chaux (plantes calcicoles); les plantes de 
la silice le repoussent avec énergie sans avoir un besoin particu
lier de silice ou de toute autre substance minérale (plantes calci-

1. B.S.G.F., (2), t . IV, p . 570, s é a n c e d u 5 avr i l 1847. 

2. E s s a i de p h y t o s t a t i q u e a p p l i q u é e à la c h a î n e du Jura et a u x c o n t r é e s 
vo i s ines , 2 v o l . in-8°, Berne, 1849. 



fuges) ; les plantes indifférentes ne sont point repoussées par le 
calcaire, mais ne le recherchent pas non plus. Ces trois catégories 
peuvent être subdivisées pour faire la part de l'influence physique; 
elles constituent la flore terrestre repoussée par le sel marin, 
tandis que la flore maritime est fixée par cette substance. 

Ch. Contejean fit partie d'un grand nombre de sociétés savantes, 
de celles s'occupant en particulier de botanique ; mais il ne fut 
jamais membre de notre Société. 

Comme tout bon naturaliste, il a toujours aimé voyager, en 
Italie, en Espagne, en Grèce, en Orient, en Tunisie et en Algérie, 
ramassant des plantes pour son herbier, s'intéressant toujours à la 
localisation des plantes sur certains sols. Il a quelquefois publié 
des récits d'excursion, où l'on reconnaît un véritable lettré. Je 
citerai seulement : « La mer d'Alfa, notes de voyage » (Nantes, 
septembre i885, 28 pages), qui est une peinture exacte d'une 
tournée de naturaliste à Saïda et à Mécheria, sur les Hauts-
Plateaux oranais. 

Il s'intéressait toujours à son pays natal, publiant un glossaire 
de son patois, et encore à sa géologie, comme le montre une note : 
« Étude expérimentale sur les cailloux impressionnés » (CR. Ac. 
Se., CX, p. 8n-8i3, 14 avril 1890) où il s'occupe des poudingues 
tertiaires de Montbéliard. 

Ch. Contejean quitta l'enseignement en 1890, après vingt-cinq 
années passées dans la même chaire où je le remplaçai comme 
chargé de cours. Il alla jouir de sa retraite dans sa vi l le natale. 
Son corps et son esprit étaient restés alertes, i l avait conservé un 
goût passionné pour les plantes, _et il développa considérablement 
son herbier général de 12.000 plantes. Cette magnifique collection 
ne put être déposée au Musée de Montbéliard, comme c'était son 
intention, faute d'un emplacement suffisant ; elle fut donnée à 
l'Institut botanique de Besançon. Mais il établit quand même, 
pour le Musée de sa vi l le , un herbier contenant toutes les espèces 
de la flore des environs. 

Ses études sur les plantes l'entraînaient à s'occuper toujours des 
circonstances météorologiques qui influent tant sur leur biologie, 
comme de l'hiver relativement rude de 1890-91, de la sécheresse 
de i8g3, etc. 

En 1900, Contejean quitta son pays natal pour aller habiter à 
Paris, auprès de sa fille et de son gendre, jusqu'à son décès sur
venu presque subitement le i3 février 1907, clans sa quatre-vingt-
troisième année, laissant le souvenir d'un caractère très franc et 
souvent rude, et d'un bon citoyen. 



NOTICE NÉCROLOGIQUE SUR MAYER-EYMAR 

PAR Robert Douvillé 

Les habitués de nos séances et de nos réunions extraordinaires 
se souviennent encore de la pittoresque silhouette de Charles 
Mayer. Bien que de deux générations plus jeune j'ai conservé un 
souvenir très vivant de ce vieillard qui était, pour nous qui 
venions à peine de quitter les bancs de l'école, comme un des 
derniers survivants des temps héroïques de la Stratigraphie. 

Cet élève direct d'Élie de Beaumont et d'Alcide d'Orbigny 
nous faisait encore, en 1902, à la Société géologique de France, 
une communication sur la coupe de Biarritz et en igo5 suivait 
avec aisance notre Réunion extraordinaire à Turin. De ses 
longues pérégrinations à travers presque tous les pays méditerra
néens il avait à la fois rapporté des connaissances paléontolo-
giques variées et précises et des allures originales. Appuyé sur 
son marteau-pioche, deux ou trois sacs à fossiles en bandoulière 
ou à la main, la veste sur l'épaule, il s'en allait la démarche 
parfois un peu hésitante, de sorte qu'il était fort plaisant de 
contempler ce vieux savant philosophe. Charles Mayer — ou 
plutôt Mayer-Eymar — pour le désigner sous le pseudonyme qu'il 
s'était lui-même choisi, avait à 80 ans, toute la vivacité d'esprit 
d'un jeune homme et ses réparties fort alertes avaient vite fait de 
le rappeler à ceux qui eussent été tentés de lui témoigner quelque 
irrévérence. 

Il eût été, je crois, difficile d'être plus foncièrement naturaliste 
que Mayer-Eymar. Récolter et classer les coquilles était sa grande 
affaire en ce monde. Né à Marseille en 1826 de parents origi
naires de St-Gall, il passa une partie de son enfance à Rennes où, 
Marie Rouault, ce collectionneur émérite, lui dévoila le monde 
des fossiles. Revenu en Suisse, il étudia à l'Université de Zurich 
et aida Escher de la Linth à classer les collections du Musée 
universitaire. C'est ensuite seulement (I85I-5/J) qu'il revint com
pléter ses études à Paris. 

Là, il fréquenta assidûment Élie de Beaumont, Valenciennes et 
Alcide d'Orbigny. Toute sa vie il resta un disciple fervent de ce 
dernier. En i858, i l entra comme assistant au Polytechnicum de 
Zurich. Successivement conservateur des collections et privat-
docent, i l fut nommé professeur ordinaire en 1875. Il mourut le 

7 S e p t e m b r e 1908. — T. VIII. Bu l l . S o c . Géol . Fr. — 14. 



25 février 1907, après 32 ans de professorat. Toute sa vie avait été 
consacrée à récolter et à étudier les fossiles dont s'enrichissaient 
au fur et à mesure les collections du Polytechnicum. 

Les travaux de Mayer-Eymar portent principalement sur la 
stratigraphie et la paléontologie des temps tertiaires. Il publia 
dans le Journal de Conchyliologie, les Bulletins de la Société géolo
gique belge et allemande et dans les divers périodiques suisses, 
une foule de petites notes où il décrivait et revisait des espèces 
fossiles. En même temps il publiait un certain nombre de mémoires 
stratigraphiques. L'un des derniers fut celui qu'il publia en 1902 
dans notre Bulletin et où il établit des parallélismes fort intéres
sants entre la série de Biarritz et les autres séries de l'Europe 
méditerranéenne. Il avait l'habitude de condenser les résultats de 
toutes ses études en de grands tableaux autographiés qu'il distri
buait largement. Les parallélismes détaillés qu'il établissait dans 
ces tableaux restent à l'heure actuelle la partie la plus originale 
et la plus féconde de son œuvre. Il était arrivé du premier coup, 
tant ses connaissances paléontologiques étaient abondantes et 
précises, à établir presque exactement les subdivisions actuelle
ment adoptées pour les terrains tertiaires. Il s'était toujours refusé 
à accorder la moindre individualité à l'Oligocène — conclusion 
inévitable pour tout naturaliste médiocrement familier avec les 
faunes de Mammifères terrestres. 11 divisait les temps tertiaires en 
deux systèmes : Nummulitique et Mollassique — ou Miocène. — 
Quant a ses étages : Aquitanien 1867, Langhien 1867, Helvétien 
1857, Tortonien 1857 et Messinien 1867, i ls ont été presque univer
sellement adoptés. 

Malheureusement et, surtout sur la fin de sa vie, Mayer-Eymar 
avait adopté trop étroitement la vieil le théorie de l'équivalence 
des périhélies et des étages géologiques. Il voulait voir dans 
l'oscillation périodique de l'axe des pôles la raison unique de la 
variation des faunes et s'ingéniait à trouver dans chaque étage deux 
subdivisions : une inférieure froide, une supérieure chaude. Par
tant de là, il prétendait calculer exactement la durée des diffé
rentes périodes géologiques. Cette théorie n'a rencontré que peu 
d'adhérents. Outre que cette subdivision en deux de tous les étages 
ne paraît nullement exister, il est certain qu'il y a eu toujours 
continuité parfaite entre les différentes formations géologiques 
chaque fois qu'il n'existe ni lacune ni changement de faciès. 

Charles Mayer « tertiairiste » comme il aimait à s'appeler lui-
même, avait parcouru à peu près tous les pays méditerranéens et 
alpins. Il avait notamment visité un grand nombre de fois l'Egypte 



qu'il chérissait particulièrement pour sa richesse en fossiles et la 
douceur de son hiver. C'est en revenant d'un dernier voyage dans 
la vallée du Nil qu'il contracta un refroidissement en Sicile. Il 
mourut des suites de cette maladie peu de temps après son retour 
à Zurich. 

NOTA. — La not i ce de M. Sacco (Bull. Soc. géol. ital., vo l . X X V I , 1908), 

c o m p o r t e u n e l i s te b i b l i o g r a p h i q u e déta i l l ée de l 'œuvre de M a y e r - E y m a r . 

NOTICE NÉCROLOGIQUE 

SUR PAUL GERVAIS DE ROUVILLE 

PAR A. Delage 

Le 29 novembre 1907 comptera parmi les dates douloureuses 
que la Société géologique de France enregistre dans ses annales 
et dont elle garde si pieusement le souvenir. Ce fut, en effet, ce 
jour-là que son vénéré doyen, P.-G. de Rouville, s'éteignit à 
Montpellier dans sa quatre-vingt-cinquième année. 

De Rouville appartenait à la Société depuis 1846. Il fit toute sa 
carrière professorale, de 1862 à 1894, à la Faculté des sciences de 
Montpellier, où i loccupa la chaire de Géologie et de Minéralogie. 
Il y exerça aussi le décanat pendant de longues années et, lorsqu'il 
prit sa retraite, l'honorariat de ses deux fonctions de professeur et 
de doyen lui fut conféré. Il était chevalier de la Légion d'honneur 
depuis 1870. 

Paul Gervais de Rouville naquit le 25 mai 1823, à St-Andi'é-de-
Yalborgne (Gard). 11 fit à Paris, au lycée Charlemagne, en qualité 
d'externe, de solides et brillantes études, dont il se ressentit toute 
sa vie. Il prit soin d'ailleurs d'entretenir cette bienfaisante 
influence de ses humanités ; il aimait ses classiques ; il les fréquen
tait et leur demandait souvent, comme i l se plaisait à le dire, un 
regain de jeunesse. Ce fut sans doute à ce commerce intime et si 
doux que son esprit dut de conserver jusqu'au bout toute sa finesse 
et toute sa fraîcheur. 

Cependant les préférences de P. de Rouville allèrent toujours à la 
science. La géologie l'attira de bonne heure et aussitôt il s'éprit 
d'elle passionnément. On peut dire que, depuis lors, il lui a gardé 
une fidélité à toute épreuve : qu'il avait même fini par vivre 
presque exclusivement pour elle et que si, en mourant, il a emporté 



quelques regrets, le plus cuisant peut-être a été celui de ne plus 
pouvoir la servir. 

Dès ses débuts, P. de Rouville laissa deviner ce que lui réservait 
l'avenir. Sa grande intelligence, son puissant esprit d'observation, 
sa mémoire extraordinaire, son énergie physique, ses précieuses 
relations dans le monde savant, ses moyens de fortune, tout le 
désignait et le soutenait pour un rôle scientifique retentissant. 

Il a été, en effet, un des hauts représentants de la géologie 
française ; il a laissé un nom glorieux. Ce nom pourtant, il eût pu 
lui donner encore plus d'éclat, s'il ne s'était laissé dominer par sa 
modestie, qui ajoutait beaucoup, il est vrai, au charme de sa per
sonne, mais qui a dû, plus d'une fois, faire échec à sa très remar
quable largeur de vues . D'autres, doués comme lui, se seraient 
peut-être laissé tenter par les excursions lointaines, par la descrip
tion de quelque vaste région, par la solution de quelque grand 
problème. Il préféra, lui, exercer son activité dans un domaine 
plus restreint, convaincu qu'il était qu'il n'y a point de petits 
moyens parmi ceux qui sont mis consciencieusement au service de 
la science. 

La méthode de travail qu'il adopta dès l'origine et dont il ne 
s'est pas écarté depuis, c'était, comme il le disait lui-même, la Géo
logie par petits paquets, les monographies géologiques, les études 
détaillées et successives de questions aboutissant à un ensemble, 
choisi d'avance et pas trop grand, pour avoir le temps de l'achever 
et de le bien faire. Cette méthode était, à ses yeux, excellente et il 
ne manquait point l'occasion d'en préconiser l'emploi. La vérité 
est, qu'entre ses mains, et appliquée avec une ardeur qui ne se 
ralentit jamais, elle a abouti à un résultat magnifique, et ce 
résultat, quoi qu'il ne soit guère que celui de l'étude d'un territoire 
relativement peu étendu, donne bien l'idée de l'immense labeur 
qu'il a nécessité. 

De Rouville se voua surtout à la Géologie du département de 
l'Hérault. Il ne se priva point, en vue de comparaisons nécessaires, 
de porter ses investigations dans les départements voisins, d'où il 
rapporta même quelquefois la matière de publications importantes; 
mais son principal, on pourrait presque dire son unique but, 
auquel correspond d'ailleurs le principal de son œuvre, ce fut 
d'établir la constitution géologique de l'Hérault. 

Lorsqu'il entreprit cette tâche, il n'en ignorait point les difficultés. 
Il savait déjà, par les travaux de ses prédécesseurs et par l'aperçu 
qu'il en avait pris lui-même, qu'au point de vue géologique, le 
département de l'Hérault est un des plus riches de France. Si l'on 



en excepte, en effet, les formations crétacées comprises entre le 
Néocomien et le Danien, tous les autres grands termes de la série 
générale y sont représentés depuis l'Archéen jusqu'aux produits 
actuels. Mais ceci n'était point fait pour l'arrêter, au contraire. Il 
se mit donc à l'œuvre, résolu à y consacrer tous ses efforts, et à y 
utiliser tous les bienveillants concours qu'il susciterait ou qui 
viendraient à lui d'eux-mêmes. 

De Rouville a successivement publié un nombre considérable de 
travaux, consistant en ouvrages d'ensemble, cartes géologiques, 
notes ou mémoires. Ces travaux ont paru, soit directement chez des 
éditeurs, soit dans les Comptes Rendus de V Académie des sciences, 
le Bulletin de la Société géologique de France, les Mémoires de 
VAcadémie des sciences et lettres de Montpellier, le Bulletin de la 
Société languedocienne de géographie, etc. 

La plupart des travaux qu'il publia furent exclusivement son 
œuvre ; il fît les autres en collaboration avec ceux de ses amis qui 
lui avaient inspiré confiance ; mais, soit dit en passant et une fois 
pour toutes, si, à propos de ces travaux faits en commun, de 
Rouville s'est plu à reconnaître très généreusement la part qui 
revenait à chacun de ses collaborateurs, la part qu'il y a prise lui-
même et la façon dont il a inspiré et dirigé les recherches ont tenu 
une si grande place, que le résultat doit lui en être rapporté 
presque tout entier. 

Un compte rendu analytique de toutes les publications de P. de 
Rouville serait sans doute intéressant ; mais outre qu'il ne tien
drait pas dans les limites de cette notice, il n'ajouterait pas, je 
crois, grand'chose à l'intérêt de résumé qu'on peut faire de ses 
œuvres les plus marquantes. 

Sa première production importante fut sa thèse doctorale, qu'il 
soutint en i853 et qui consista dans la « Description géologique 
des environs de Montpellier ». Si le territoire décrit est assez res
treint comme surface, en revanche, il embrasse les affleurements 
de formations nombreuses et variées. Celles-ci comprennent, en 
effet, la série liasique depuis le Sinémurien supérieur inclus, la 
série oolithique jusqu'au Tithonique à Terebratula moravica, le 
Néocomien, le Tertiaire lacustre (Eocène et Oligocène), le Miocène, 
le Pliocène, le Quaternaire et les produits actuels. Cette thèse est 
très intéressante et précieuse, non seulement par le nombre et 
l'importance des faits qui y sont consignés et par la façon dont ils 
y sont discutés, mais encore par la valeur toute particulière des 
pages que l'auteur y a consacrées à la bibliographie. Enfin, l'en-



semble témoigne de la sincérité et de la précision que de Rouville 
savait apporter en toutes choses. 

Après la soutenance de sa thèse, de Rouville se lança aussitôt 
dans la recherche des éléments qui devaient lui servir à établir ce 
qu'il a appelé plus tard « l'Anatomie stratigraphique du département 
de l'Hérault» et. à partir de 1862, date de sa prise de possession 
delà chaire de géologie, son activité ne connut plus de bornes. Il 
arpenta son département dans tous les sens et ne laissa, on peut le 
dire, aucun recoin inexploré. Le nombre des documents de toutes 
sortes, qu'il rapporta de ses voyages, fut bientôt colossal. Il avait 
dès ce moment en mains tout ce qui lui était nécessaire pour le 
grand travail d'ensemble auquel il avait songé, c'est-à-dire la 
Carte géologique du département de l'Hérault. Cette carte à 
l'échelle de 1/80000, fut publiée en 1875. sous les auspices du 
Conseil général de l'Hérault, qui vota les fonds nécessaires à sa 
publication. 

Au dire de tous ceux qui s'en sont servis, et ils sont légion, la carte 
de Rouville, comme on l'appelle familièrement, a rendu et est 
appelée à rendre encore longtemps de précieux services, non seu
lement parce que les contours de toutes les formations géologiques 
de l'Hérault y sont relevés avec une fidélité scrupuleuse, mais 
parce que la carte comprend quatre feuilles séparées, représentant 
respectivement chacun des quatre arrondissements de l'Hérault, 
et parce que les limites de chaque carte particulière coïncident 
avec les limites administratives de l'arrondissement auquel elle se 
rapporte. Cette disposition donne à chaque carte d'arrondissement 
et à la carte d'ensemble une commodité des plus appréciées. 

De Rouville essaya ultérieurement de vulgariser la connaissance 
des documents géologiques qui lui avaient fourni les éléments de 
sa carte, dans plusieurs opuscules qu'il publia à des dates assez 
espacées. Ce fut d'abord 1'« Introduction à la description géolo
gique du département de l'Hérault» (1876) ; puis «Notions élémen
taires de géologie» (1889); enfin «l'Hérault géologique» (i8g4>, 
qui fut le dernier grand travail de l'illustre savant. « L'Hérault 
géologique » comprend un volume de texte explicatif où, sans 
cesser d'être rigoureusement scientifique, l'auteur s'adresse à tout 
le monde. Il y adone employé un langage accessible à tous et sous 
cette forme à la fois élégante, pittoresque et agréable dont il avait 
le secret. Au volume de texte, intitulé : « Formation du territoire », 
s'ajoute un «Atlas d'anatomie stratigraphique du territoire de 

1 E n c o l l a b o r a t i o n a v e c E m i l i e n D u m a s , de S o m m i è r e s , p o u r la r é g i o n 
Cabrières-Neff iès . 



l'Hérault». Cet atlas comprend deux volumes où de Rouville a 
réuni tous les dessins et toutes les coupes qu'il a rapportés de ses 
excursions dans le département. Ces documents sont si nombreux 
que j'ai dû renoncer à les compter. Ils constituent un ensemble 
des plus précieux, dont beaucoup de personnes ont déjà tiré profit, 
et où nos successeurs trouveront des renseignements de la plus 
haute valeur. S'il en était besoin, cet atlas, à lui tout seul, donne
rait la mesure du labeur fourni par notre regretté doyen. 

En dehors de la Carte géologique de l'Hérault et des ouvrages 
descriptifs qui lui ont été annexés, on doit à de Rouville une quan
tité d'autres travaux non moins intéressants. Je citerai, à peu près 
dans leur ordre chronologique : la Carte géologique de St-Affrique 
(Aveyron). — La Carte géologique, à 1/20000, des environs de 
Montpellier (1859). — Une autre carte géologique des environs de 
Montpellier (1880). — La Carte géologique de l'Aude, à l'établis
sement de laquelle M. de Rouville apporta une collaboration très 
active et très importante, ainsi qu'à l'explication de ladite carte. 
— Une cai^te en couleurs de l'Hérault, considéré au x^oint de vue 
agricole. — Je citerai encore : Une « Note sur le Permien de l'Hé
rault » (B. S. G. F., 1873). — « L'horizon armoricain dans la 
région de Cabrières » (B. S. G. F., 1887). — « Monographie de la 
commune de Cabrières » (Acad. des Se. et Lett. de Monlp., 1887). 
— « L'horizon de Montauban-Luchon à Cabrières {GR. Ac. Se., 
1887). — « Sur un horizon à Trinucleus du Glauzy » (GR. Ac. Se, 
1888), note où l'auteur fait connaître pour la première fois l'exis
tence de l'étage de Caradoc dans le Silurien de l'Hérault. — « Le 
genre Amphion à Cabi*ières » (GR. Ac. Se, 1889). — « Sur la 
découverte du Pleurodj'ctiurn problematicum à Cabrières » (B. S. 
G. F., 1889), note appelant l'attention sur une formation schis
teuse, qui fut étudiée de plus près par la suite et où fut constatée 
(communication à l'Académie des Sciences et Lettres de Mont
pellier, juillet 1894) la coexistence singulière d'une flore du Culm 
et d'une faune paraissant être entièrement coblencienne et où, 
dans tous les cas, i l n'a pas été reconnu un seul fossile carboni
fère. — « Pétrographie de l'Hérault ; les porphyrites de Gabian» 
(CR. Ac. Se, 1888, et B. S. G. F., 1889). — « Géologie de la 
région de Cabrières», avec carte géologique à 1/40 000 (Mont
pellier, 1892), grand mémoire consacré à la description, complétée 
et mise au point, de toutes les formations géologiques de ladite 
région, surtout ses formations primaires. — « Note sur les terrains 
éocène et oligocène de la région de Montpellier » (B. S. G. F. 
1896). Cette note, consacrée à un sujet déjà traité par l'auteur en 



i853, a eu pour objet la mise au point de la question, en tenant 
compte des notions acquises depuis lors. 

« Géologie de la région du pic St-Loup », avec carte géologique 
à 1/40000 (Acad. des Se. et lett. de Montp., i8g3), mémoire 
auquel P. de Rouville, contrairement à son habitude, disait tenir 
beaucoup, non seulement pour le nombre des formations qui y 
sont décrites, mais pour le magnifique exemple qui y est relevé 
d'un soulèvement en dôme ou en ampoule très localisé. La 
voûte, ultérieurement enlevée, est remplacée aujourd'hui par une 
immense combe en forme de cirque un peu allongé. Au fond de la 
combe se montre, ayant seul conservé sa voûte, le plus ancien 
étage jurassique, visible dans le département de l'Hérault ; c'est le 
Sinémurien supérieur. Si, de cet affleurement sinémurien, on sort 
de la combe dans une direction quelconque, on franchit et on voit 
les tranches de tous les termes de la série jurassique, sans lacune, 
jusqu'au Tithonique inclusivement. Tout cela, dans un rayon ne 
dépassant pas 1 5oo mètres. Dans ce même mémoire est fournie 
une preuve de la discordance du Néocomien et du Tithonique. — 
« Les terrains primaires de l'arrondissement de St-Pons, Hérault », 
(1894), travail ayant fait l'objet de plusieurs notes à l'Académie des 
sciences et d'un grand mémoire avec carte géologique, où P. de 
Rouville contribua pour une très large part à faire connaître la 
composition et l'étendue du Gambrien de l'Hérault. 

J'arrêterai ici cette liste, que je pourrais allonger beaucoup, 
pour dire quelques mots des publications de P. de Rouville dans 
le Bulletin de la Société languedocienne de Géographie. Ces publi
cations, outre l'intérêt spécial qu'elles présentent, témoignent de 
la souplesse de son esprit, de la facilité avec laquelle il traitait les 
questions les plus variées et de la façon dont il savait s'y prendre 
pour les vulgariser. Les seuls titres de quelques-unes d'entre elles 
en donneront une idée suffisante : « Atlas historique du Langue
doc; quelques questions de géographie physique » (1878). « Le 
port d'Aigues-Mortes avant St-Louis » (1880). — (< Quelquesmots 
de géographie rationnelle » (1896-97). — « La Géographie inspira
trice de théories géologiques » (189&). — « Une application de géo
graphie rationnelle ; le canton du Caylar » (1898). — « Un résumé 
de l'histoire du Globe ; le canton de Roujan » (1899). — « Une sta
tion géologique, archéologique et médicale ; les Fumades, près 
Alais, Gard »(1899), etc. 

L'ensemble de ces publications de P. de Rouville ne constitue pas 
son seul droit à la reconnaissance de la science ; d'autres services 
doivent lui être rapportés, Au cours de ses études stratigra-



phiqu.es, il recueillit lui-même et fit recueillir sous sa direction un 
nombre considérable de fossiles. Je sais, sans être en mesure de 
préciser, qu'il envoya successivement les plus intéressants de ces 
fossiles à plusieurs éminents paléontologistes, ses amis, dont il 
connaissait la compétence spéciale, en les priant d'en faire l'étude. 
Ces documents firent ainsi l'objet de mémoires de la plus haute 
valeur, qui vinrent éclairer les descriptions des terrains d'où 
provenaient les fossiles et apporter de précieux compléments à la 
connaissance de la géologie de l'Hérault. 

L'idée n'est certainement pas venue à P. de Rouville que ces 
envois pourraient jamais lui être comptés, à un degré quelconque, 
pour une collaboration aux travaux paléontologiques qui en sont 
issus. Pourtant, c'en est une, et si elle n'est que très indirecte, il 
m'a paru qu'elle était quand même méritoire. 

Enfin, un autre très important produit de l'activité de P. de 
Rouville fut la correspondance qu'il trouva le temps d'entretenir 
avec les géologues de tous les pays. Cette correspondance, si elle 
avait pu être réunie, fournirait aujourd'hui la matière de plusieurs 
gros volumes. Jamais banale, elle fut, au contraire, un échange 
régulier et presque au jour le jour, de renseignements, de vues, 
d'idées, de conseils, qui, bien classés, auraient constitué un docu
ment historique de tout premier ordre. Malheureusement il n'en 
reste rien. Soit qu'il eût suffisamment confiance en sa mémoire, 
soit pour tout autre raison, de Rouville détruisait ses lettres. Mais 
le rôle qu'il joua dans cette correspondance, c'est-à-dire, ce qu'il y 
donna de son savoir, ne put évidemment que profiter à la science. 

Chez de Rouville, le savant était doublé d'un professeur que son 
élocution facile et brillante et sa vaste érudition rendaient émi-
nent. Toujours au courant des progrès de la géologie et des publi
cations nouvelles, il excellait à donner à ses leçons le piquant de 
l'actualité et à les émailler d'anecdotes scientifiques et de généra
lisations ou vues d'ensemble, qui sont un si puissant attrait pour 
les auditeurs. Le nombre de ceux-ci ne lui était point indifférent; il 
le souhaitait toujours plus grand, non point certes par vanité per
sonnelle et pour s'en prévaloir, mais pour avoir un terrain 
toujours plus vaste où jeter la bonne et abondante semence. Ses 
élèves, dont quelques-uns devinrent ses collaboi'ateurs, d'autres 
ses collègues, et qui tous sont restés ses amis, ont gardé de son 
enseignement théorique et pratique un souvenir impérissable. Ils 
aiment se rappeler son enthousiasme d'apôtre ; ils disent que sa 
façon de saisir et de sentir était à la fois si intense et si commu-
nicative que, charmés, ils le suivaient avec bonheur, même les 
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jours d'excursion, où il leur faisait fournir des étapes souvent 
pénibles, sous le prétexte qu'il leur fallait bien aller à la mon
tagne, puisque la montagne ne voulait pas venir à eux. 

De Rouville était aussi très enclin, je ne dirai pas aux discus
sions, mais aux méditations philosophiques. L'évolution générale 
de la terre, racontée par la géologie, et le haut enseignement qui 
s'en dégage le passionnaient. Il y pensait sans cesse et sa pensée 
s'y délectait. Il y voyait le sujet le plus grandiose et le plus 
fécond qui pût être offert aux investigations et aux réflexions 
des penseurs, épris de philosophie naturelle. Mais il était 
avant tout pour la prudence, pour que chacun restât toujours 
le maître de son imagination et n'affirmât jamais rien qui ne 
lui parût scientifiquement démontré. En d'autres termes, il 
possédait au plus haut degré l'esprit scientifique ; il se méfiait 
des déductions prématurées ; il était avec ceux qui pensent 
que le jour des conclusions générales et définitives, s'il doit jamais 
venir, est extrêmement éloigné, et que la Géologie, si riche pour
tant de découvertes merveilleuses, n'a encore soulevé qu'un tout 
petit coin du grand voile qui nous cache le passé. 

Il regrettait sans doute, comme tant d'autres, de ne pas savoir 
et de ne pas pouvoir davantage, mais ce regret n'a jamais troublé 
son sangfroid. Il avait même une façon assez originale de se 
consoler de son ignorance et de son impuissance, c'était de les 
constater "à haute voix. Il lui arrivait, en effet, très souvent, lors
qu'il se croyait à l'abri de toute oreille indiscrète, de répéter 
plusieurs fois de suite, et tout haut, se parlant à lui-même : « Je 
ne sais pas ; je ne peux pas » ; ce qui nous fournissait l'occasion 
de le faire rire, en lui criant : Vous n'êtes pas seul dans ce cas, 
Monsieur le Doyen. 

Enfin, je dois à la mémoire de P. de Rouville de rappeler, tout 
particulièrement, la fierté et l'immense joie qu'il éprouva, lors-
qu'en 1868, il reçut à Montpellier la Société géologique de France. 
Il tenait cet événement pour un des plus grands et des plus heureux 
de sa vie scientifique. Il fut si touché par cette visite, si touché 
aussi par les marques de sympathie qui lui furent alors prodi
guées, et qui lui ont été continuées depuis par tant d'amis, qu'il 
avait voué à ses confrères, aux vivants, comme aux chers et illus
tres disparus, une reconnaissance infinie. Je l'ai si souvent 
entendu, lorsqu'il en parlait, leur dire de loin merci, qu'il me 
semble remplir un devoir en le redisant ici, une dernière fois, 
pour lui. 



LISTE DES PUBLICATIONS DE P. DE ROUVILLE 

i853 — D e s c r i p t i o n g é o l o g i q u e des e n v i r o n s de Montpe l l i er . T h è s e doc to 
rale, Montpe l l i er . 

i853. — M o n o g r a p h i e d u g e n r e Lolium. S e c o n d e thèse, p o u r le doc tora t è s 
sc iences n a t u r e l l e s , Montpe l l i er . 

1853. — Note sur l e s tufs v o l c a n i q u e s en g é n é r a l et s u r c e u x d e Montferr ier 
en part icul ier . Acad. des Se. et Lelt. de Montpellier. 

iS53. — Q u e l q u e s o b s e r v a t i o n s s u r ce q u ' o n d o i t e n t e n d r e par c o r p s orga 
n i sé foss i le . Acad. des Se. et Lett. de Montpellier. 

1854. — Lettre à l 'Académie des Sc i ences pour la prier de d é t e r m i n e r le 
mei l l eur s y s t è m e de p a r a t o n n e r r e s à é tab l i r sur le l'a la i s de l ' Industr ie . 
CR. Ac. Se 

1857. — Note sur le Trias de Saint -Affr ique ( A v e y r o n ) et de L o d è v e 
(Hérault) . CR. Ac. Se 

i858 — Géolog ie de l ' a r r o n d i s s e m e n t de Saint-AffriquC ( A v e y r o n ) , e n 
co l labora t ion a v e c M. R e y n è s . Acad. des Se et Lett. de Montpellier. 

1808. — P r é s e n c e d u mercure d a n s le s o u s - s o l de Montpe l l i er . CR. Ac. Se 
1858. — Carte g é o l o g i q u e de Saint-Affrique ( A v e y r o n ) . 
1869. — Carte g é o l o g i q u e à 1/20000 des e n v i r o n s de Montpe l l i er . 
1862. — Note sur la carte g é o l o g i q u e de l ' a r r o n d i s s e m e n t de L o d è v e , e n 

co l laborat ion a v e c E m i l i e n DUMAS. CR. Ac. Se 
iS63. — E s q u i s s e d'une h i s to i re de la g é o l o g i e . Montpe l l i er . 

Tel fut le savant et telle fut, à peu près son œuvre, car je l'ai 
bien incomplètement résumée. Qu'il me soit permis, on terminant, 
de faire ressortir en quelques mots ce que fut l'homme. Ce ne sera 
pas difficile. Il me suffira, en effet, de dire qu'il incarna tout sim
plement la com vtoisie et la bonté. Il n'attendait pas les occasions 
de se rendre utile ou agréable ; il allait au-devant ; il les recherchait. 
Faire le bien et rien que le bien, fut sa devise. Sa belle àme 
n'a pas connu une défaillance ; elle n'était accessible qu'aux sen
timents les plus nobles et les plus élevés. Tous ceux qui l'ont 
connu l'ont aimé. Aussi son nom fut-il des plus populaires, des 
plus sympathiques et des plus respectés. Dans cette région lan
guedocienne, sa petite patrie, qu'il a honorée par ses vertus et 
servie par son labeur, le sentiment unanime est que P. de l iouville 
figure au premier rang de ces hommes, devant lesquels on se plaît 
à prosterner son admiration et sa reconnaissance, et qu'on se glo
rifie de saluer comme on salue l'honneur. La Société géologique 
de France, qui l'a compté parmi ses membres pendant 61 ans, 
s'associera au jugement de cette petite patrie, que l'illustre savant 
et excellent homme aimait, comme il adorait sa grande patrie, la 
France. 



i863. - E l o g e h i s t o r i q u e de Marcel de Serres . Montpe l l i er . 
1866. — O b s e r v a t i o n s r e l a t i v e s à une n o i e de M. L e y m e r i e s u r u n n o u v e l 

é t a g e à in troduire e n g é o l o g i e . CR. Ac. Se. 
1866. — Sur la c o n s t i t u t i o n g é o l o g i q u e des t e r r a i n s s i t u é s a u x e n v i r o n s 

d e S t - C h i n i a n . Lettre à E l i e de B e a u m o n t . CR. Ac. Se. 
1866. — N o t e s u r le s y s t è m e d'argile d e s e n v i r o n s de B ize e t de S t -Chin ian . 

CR. Ac. Se. 
1866. — S u r le g î te os s l f ère de M o n t r e d o n (Hérault ) . B. S. G. F. 
1868 — C o m p t e r e n d u de la s e s s i o n e x t r a o r d i n a i r e de la Soc i é t é g é o l o 

g i q u e d e F r a n c e à Montpe l l i er , o c t o b r e . 
1872. — L ' e n s e i g n e m e n t de la G é o g r a p h i e d a n s n o s éco le s p r i m a i r e s . CR. 

Ac. Se. 
1872. — Sur l'âge d e s ca lca ires de l a V a l e t t e , p r è s Montpe l l i er . B. S. G. F. 
1872. — Sur la carte g é o l o g i q u e de l ' a r r o n d i s s e m e n t d'Uzès (Gard) par 

E. D u m a s . Lettre à M. Parran. B. S. G. F. 
1872. — Sur u n t a b l e a u d e s t e r r a i n s d u Gard, d r e s s é p a r E . D u m a s . Lettre 

à M. Hébert . B. S. G. F. 

1872. — I d é e s d 'Emi l i en D u m a s t o u c h a n t l e s r e l a t i o n s d u N é o c o m i e n et de 
l 'Apt ien . Lettre à M. J u l e s de M a l b o s . S . S . G. F. 

1872. — Sur les d o l o m i e s o x f o r d i e n n e s et l e s ca l ca i re s à Terebrotala 
moravica d a n s l 'Héraul t . B. S. G. F. 

1872. — Sur le N é o c o m i e n d u d é p a r t e m e n t d e l 'Hérault . B. S. G. F. 
1873. — Sur l e s t e r r a i n s j u r a s s i q u e s s u p é r i e u r s d u d é p a r t e m e n t de 

l 'Hérault . CR. Ac. Se. 
1873. — Sur l a f o r m a t i o n tert ia ire s u p r a - n u m m u l i t i q u e d u d é p a r t e m e n t de 

l 'Hérault . CR. Ac. Se. 

1873. — Sur le P e r m i e n de l 'Hérault . B. S. G. F. 
1874. — I n t r o d u c t i o n à la d e s c r i p t i o n g é o l o g i q u e du d é p a r t e m e n t de 

l 'Hérault . Montpe l l i er . 
1875. — Carte g é o l o g i q u e e t m i n é r a l o g i q u e d u d é p a r t e m e n t d e l 'Hérault . 

M o n t p e l l i e r . 
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NOTICE NÉCROLOGIQUE SUR H . ARNAUD 

PAR A. de Grossouvre 

Nous venons de perdre un de nos plus anciens confrères, Hilaire 
Arnaud, avocat à Angoulême. Il faisait partie de notre Société 
depuis cinquante ans : c'est dans la séance du 2 novembre i85^ 
qu'il fut proclamé membre, ayant pour parrains Coquand et notre 
vénéré et illustre confrère, M. Albert Gaudry. Une longue amitié, 
qui avait succédé à des relations d'abord amenées par notre amour 
commun pour la géologie, m'autorise à lui apporter ici un dernier 
hommage et à rappeler les travaux scientifiques qui doivent per
pétuer parmi nous son souvenir. 

Arnaud naquit à Angoulême le 10 septembre 1827 : son père 
était un soldat de la Grande-Armée de 1812 et i l charma son 
enfance par le récit de nos gloires et de nos revers. Après de bril
lantes études scolaires, il suivit les cours de la Faculté de Droit de 
Poitiers et là son goût pour les sciences naturelles commença à 
se révéler: les loisirs dont il pouvait disposer étaient consacrés à 
l'étude de la botanique et de la médecine. 

Plus tard, avocat à Angoulême, puis substitut du Procureur 
impérial de Cognac, il fit ses premières explorations géologiques 
sous la direction de Coquand, alors chargé de l'exécution de la 
Carte géologique de la Charente. Sa vocation pour la géologie se 
fixa définitivement lorsque notre société vint tenir une de ses 
assises annuelles à Angoulême en 1857. Le principal objet de cette 
réunion était d'examiner sur le terrain les subdivisions établies 
par Coquand pour la Craie du Sud-Ouest, subdivisions aujourd'hui 
devenues classiques et adoptées par la majorité des géologues, à 
l'étranger aussi bien qu'en France. Coquand fut élu président et 
M. Gaudry secrétaire. Nous voyons dans le compte rendu que le 
programme des courses fut fixé en partie sur les indications d'Ar
naud et que dans la séance du 11 septembre il fut présenté comme 
membre en même temps qu'un autre de nos confrères et aussi 
un de nos doyens, M. Ch. Boreau, lié avec lui d'une amitié que 
la mort a seule pu interrompre. Animé d'un zèle non moins ardent 
qu'Arnaud, il l'accompagna souvent dans ses excursions et, à ce 
souvenir, se mêle le regret de ne pas retrouver dans nos Bulletins 
les résultats de son activité sur le terrain. 

Arnaud, magistrat d'abord à Cognac, puis à Périgueux, résidait 
donc en plein pays de craie. Il y fit des explorations nombreuses 
et fructueuses, commençant à recueillir les matériaux d'une collée-



tioii qu'il enrichira jusqu'à sa mort et réunissant des observations 
qu'il mettra en œuvre plus tard. Son choix était fixé : désormais 
il se confinera dans l'étude du Crétacé de l'Aquitaine, sa petite 
patrie ; il y concentrera ses recherches, disséquant le sous-sol, 
isolant les diverses couches et recueillant avec soin dans chacune 
d'elles les restes des anciens êtres qui y étaient enfouis. En même 
temps il suit avec intérêt tout ce qui s'écrit sur la Craie en France 
et à l'étranger et en fait le point de départ d'importantes compa
raisons avec la région à laquelle il s'était consacré. 

En 1862, paraît dans notre Bulletin le premier travail d'Arnaud, 
une note sur la Craie de la Dordogne dans laquelle il cherche à 
appliquer dans ce département la classification de Coquand, en 
vue de vérifier si les divisions créées par ce savant ont un carac
tère de généralité qui justifie leur adoption. Dès les premières 
pages de ce travail, apparaissent deux des principales idées direc
trices d'Arnaud : d'une part les modifications corrélatives des 
faunes et de la composition minéralogique des dépôts qui les 
renferment, et de l'autre leur extinction graduelle et leur renou
vellement progressif. 

On ne doit pas oublier que ces deux principes, dont le premier 
dérive directement de l'observation des faits actuels, aujourd'hui 
universellement acceptés et regardés par tous comme des vérités 
fondamentales, étaient à cette époque complètement méconnus et 
que les propositions contraires servaient de point de départ aux 
spéculations géologiques. On croyait que partout les dépôts de 
même âge présentaient la même constitution et possédaient la 
même faune ; on pensait que les l imites d'étages correspondaient 
à un renouvellement intégral des faunes. Aussi doit-on admirer la 
sagacité d'Arnaud, l'indépendance de son esprit scientifique et la 
hardiesse avec laquelle i l avait su se dégager des erreurs de l'Ecole 
officielle pour mettre en évidence des vérités qui n'ont définiti
vement triomphé que bien longtemps après. 

Je crois devoir reproduire ici quelques uns des passages où il 
met en lumière ces principes si importants. 

Dans sa note sur la Craie de la Dordogne [1862, B. S. G. F., (2), 
XIX, p. 4 7 6 ] , il fait ressortir que « la réapparition des grandes 
Caprines dans le banc supérieur des Ichthyosarcolith.es, malgré 
leur absence dans les couches intercalées entre ce banc et le banc 
inférieur (grès et argiles tégulines), montre que ces assises inter
médiaires, quoique nettement différenciées des Calcaires à Ichthyo-
sarcolithes par le caractère minéralogique, ne constituent qu'un 
accident local, et que ces Rudistes, au développement desquels un 
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sol marécageux et l'agitation des sables littoraux opposaient un 
obstacle temporaire, ont trouvé à faible distance des eaux paisibles 
au sein desquelles, et certainement dans une formation calcari-
fère contemporaine, se sont perpétuées leurs espèces, jusqu'au 
moment où elles ont été rappelées, dans la partie aujourd'hui 
apparente du bassin, par un abaissement du sol et un changement 
dans la direction des courants ; leur persistance, malgré ce chan
gement, en montre à un autre point de vue la faible importance ». 

Il insiste sur les dangers de la recherche de divisions tranchées 
« là où la nature n'a procédé que par l'extinction graduelle et le 
renouvellement successif des faunes», phénomènes attestés, dit-il, 
par ces couches de passage «où sont venues s'ensevelir les dépouil
les de deux générations, l'une à son aurore, l'autre à son décl in» . 

Quelques années plus tard, il n'est pas moins explicite sur ces 
mêmes questions et dans ses « Observations géographiques sur la 
Craie du Sud-Ouest [1869, B.S.G.F., (3), XXVII, p. 18] il écrit : 
« sous l'empire des variations minéralogiques les espèces émigrent, 
elles cherchent des milieux appropriés à leur conservation et 
prolongent sur des points plus ou moins éloignés de leur origine 
l'existence qu'elles paraissaient avoir perdue : souvent le retour 
des conditions minéralogiques au sein desquelles elles avaient pris 
naissance les rappelle, mélangées et altérées par le temps, à un 
niveau supérieur à celui qu'elles avaient quitté ». 

Quelle profondeur de vue révèlent ces l ignes ! Non seulement 
nous y voyons nettement définie la théorie des faciès, mais nous 
y trouvons en germe bien des notions qui, développées plus tard, 
contribueront grandement aux progrès de la science. 

Arnaud nous y montre, par exemple, l'influence des courants 
sur la migration des espèces et, quand il nous parle de la réappa
rition d'espèces altérées par le temps, n'éveille-t-il pas en nous 
cette idée des mutations, c'est-à-dire des variations d'un même 
type dans le temps, idée développée la même année par Waagen 
dans son célèbre mémoire sur la série des formes de Ammonites 
subradiatus. N'est-ce pas cette notion qui, appliquée à l'étude 
paléontologique des groupes coralligènes, a permis de résoudre si 
heureusement les difficultés que présentait la classification des 
niveaux coralliens dans le Jurassique et des niveaux à Rudistes 
dans le Crétacé ? Combien de stériles et retentissantes discussions 
eussent été évitées si ces principes avaient été mieux appréciés par 
les contemporains d'Arnaud, car ce ne sont pas là des vérités 
échappées par hasard de sa plume, au courant de la rédaction, 
puisque nous les retrouvons formulées dans tous ses travaux ; dès 
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lors ne devons-nous pas regretter qu'il n'aie pu consacrer tout son 
temps, toutes ses forces et toute son activité aux études géolo
giques. 

Les événements politiques l'ayant obligé de quitter la magistra
ture, il revint en 1870 se fixer à Angoulême, dans la maison 
paternelle, et se fit inscrire de nouveau au barreau de cette ville. 
La profonde honnêteté de son caractère, ses connaissances juri
diques, l'autorité de sa parole, lui acquirent bientôt la confiance 
de ses concitoyens : il ne tarda pas à être l'un des avocats les plus 
recherchés et il obtint les honneurs du Bâtonnat. 

Malgré ses occupations professionnelles, il ne négligeait pas la 
géologie et c'est vers cette époque qu'il inaugura ce qu'il appelait 
sa campagne des profils. Muni de permis, que les compagnies de 
chemins de fer avaient gracieusement mis à sa disposition, il 
explora, tranchée par tranchée, toutes les l ignes de l'Orléans, des 
Charentes et de l'Etat qui traversaient la région. De chacune, il 
releva avec soin la coupe détaillée, notant couche par couche les 
fossiles qui les habitaient et en déduisant la position qu'elles 
devaient occuper dans le cadre de sa classification. 11 fit le même 
travail sur les falaises de la Gironde et le poursuivit au fur et à 
mesure de l'achèvement des nouvelles voies qui s'ouvraient. Les 
résultats de ces recherches minutieuses parurent dans une série 
de notes débutant en 1873 et se continuèrent jusqu'en 1892, époque 
à laquelle fut livrée la ligne d'Angoulême à Marmande. 

Les nombreuses observations recueillies dans ses courses l'ame
nèrent enfin à en coordonner l'ensemble dans un magistral 
mémoire sur le terrain crétacé du Sud-Ouest, paru en 1877 dans les 
Mémoires de notre Société. 

Le point de départ de ce travail consiste en une série de tableaux 
de synchronisme qui donnent, pour une suite de nombreuses 
localités prises en allant du Nord-Est au Sud-Ouest, c'est-à-dire de 
la Charente-Inférieure au Lot, la coupe détaillée des couches 
crétacées. Le texte forme la synthèse de cet ensemble de données ; 
il résume les caractères utilisées pour fixer avec une précision plus 
rigoureuse la définition des étages créés par Coquand et subdiviser 
ceux-ci en zones dont chacune possède un faciès spécial et une 
faune particulière. 

L'ensemble des observations relatives à la puissance des couches 
et à leur nature, est réuni dans un tableau fort suggestif qui fait 
ressortir à première vue les modifications qu'elles éprouvent à 
travers la région étudiée. Ce schéma est probablement le premier, 
ou certainement un des premiers, qui ait été établi dans cet ordre 



d'idées : aujourd'hui il n'est guère de mémoires où nous n'en 
rencontrions de semblables. Mais il ne faut pas oublier qu'à 
l'époque où Arnaud publiait le sien, le principe de la variation 
latérale des faciès était une nouveauté audacieuse. Nous voyons 
donc Arnaud affirmer ici de nouveau les idées qu'il avait précé
demment émises ; de nouveau encore, i l fait remarquer que « nulle 
part les divisions qu'il avait tracées ne correspondaient à une 
extinction absolue et au renouvellement intégral de la vie organi
que. . . ; que, plus ou moins affaibli, le lien paléontologique n'en 
persiste pas moins dans toute la série des périodes crétacées ». 

Arnaud n'avait pas moins nettement entrevu la grandeur des 
phénomènes d'érosion et, à une époque où l'on se plaisait à consi
dérer les affleurements des couches comme représentant les rivages 
des anciennes mers, il écrivait : « les dénudations opérées à la 
surface du sol, ont modifié l'extension apparente des étages et ne 
permettent plus d'en suivre les limites primitives » ; et, plus loin, 
il ajoutait : « les golfes jurassiques qui festonnent le pourtour du 
bassin représentent, non des promontoires émergés au moment 
du dépôt de la Craie, mais les axes dénudés des dénivellations 
postérieures ». 

Le mémoire d'Arnaud se termine par une partie paléontologique 
dans laquelle une série de tableaux donnent l'inventaire détaillé 
pour les genres les plus importants, Céphalopodes, Ostracées, 
Rudistes, Brachiopodes et Echinodermes, des espèces recueillies 
dans la Craie du Sud-Ouest avec l'indication des zones où elles ont 
été rencontrées. La description d'un certain nombre d'espèces 
nouvelles montre qu'Arnaud était non moins perspicace en paléon
tologie qu'en stratigraphie. 

Comme autre conclusion de ses observations, Arnaud reconstitue 
l'histoire des événements qui ont amené les modifications corréla
tives constatées dans la nature des dépôts des différentes mers, et 
dans les organismes qui les habitaient : mouvements d'émersion 
et d'affaissement auxquels correspondent des sédiments plus ou 
moins fins, sables, argiles, marnes, calcaires, et une population 
appropriée à ces conditions de dépôt. C'est ainsi qu'on voit appa
raître des bancs de Rudistes au sommet de la Craie inférieure, 
de la Craie moyenne et de la Craie supérieure, tandis que d'autres 
intercalés au milieu de ces deux dernières subdivisions indiquent 
des accidents survenus au cours de ces époques, venant inter
rompre la marche régulière des phénomènes sédimentaires. 

Les divisions qu'Arnaud venait de tracer avec tant de sagacité 
dans la Craie du Sud-Ouest, ont été de nouveau précisées par lui 



dans le résumé qu'il présenta à la fin de la Réunion extraordi
naire de notre Société, en 1887 ; il y donne brièvement les carac
tères essentiels des diverses assises et distingue chacune d'elles 
par une lettre de l'alphabet, ainsi que Quenstedt l'avait fait pour 
le Jurassique. L'échelle stratigraphique ainsi établie est devenue 
classique et sert de terme de comparaison pour la classification 
des couches crétacées des autres régions : aujourd'hui, quand on 
veut préciser la position de l'une d'elles dans la série sédimen-
taire, c'est d'ordinaire à l'une des assises définies par Arnaud 
qu'on la rapporte. 

Après la publication de cet important mémoire, Arnaud fit 
paraître successivement les profils qu'il avait relevés sur les 
diverses lignes de chemins de fer du Sud-Ouest. 

A plusieurs reprises il intervint dans les ardentes discussions 
qui se produisirent au sein de notre Société sur le parallélisme 
de la Craie du Nord et de la Craie du Midi et qui mirent en pré
sence Hébert, Arnaud, Peron et M. Toucas. 

Hébert, auquel sa position officielle donnait une grande autorité, 
et avec lui beaucoup de géologues professaient que les terrains 
de même âge présentent partout la même constitution minéralo-
gique et que les limites d'étage correspondent à un renouvellement 
intégral des faunes ; ils se refusaient à admettre que le même 
faciès peut se retrouver dans des couches d'âge différent, erreurs 
contre lesquelles s'était élevé Arnaud, dès ses premières publica
tions scientifiques : aujourd'hui, les principes qu'il a toujours 
soutenus ont définitivement triomphé et, si l'on peut s'étonner de 
quelque chose, c'est qu'il ait fallu un temps aussi long pour faire 
accepter des vérités qui nous paraissent si évidentes. Encore faut-il 
reconnaître qu'elles ne sont pas toujours sainement interprétées. 

Hébert regardait donc tous les calcaires à Hippurites du Midi 
de la France comme appartenant à une zone unique qui formait la 
partie supérieure de l'étage turonien dont la base était constituée 
par la Craie de Touraine, de telle sorte que, pour lui, une lacune 
correspondant à cet horizon existait dans tout le Nord de l'Europe. 
Il croyait en outre que toute la Craie de l'Aquitaine n'était qu'un 
magnifique développement de la Craie de Villedieu dont elle 
présentait les caractères généraux depuis la base jusqu'aux 
couches les plus élevées. 

Arnaud répondait avec raison que, s'il y a entre les diverses 
assises de la Craie supérieure du Sud-Ouest un lien de continuité, 
cela ne suffit pas pour démontrer l'unité et l'indivisibilité de 
cet ensemble. 



La question était aussi d'ordre paléontologique, car le retour 
des mêmes faciès amène la récurrence de faunes analogues, que 
les géologues de cette époque, en l'absence d'études minutieuses, 
considéraient comme identiques : les paléontologistes ne savaient 
pas reconnaître les caractères distinctifs de ces types récurrents 
« altérés par le temps », comme disait Arnaud, et la connaissance 
des mutations des Rudistes due aux belles recherches de 
MM. Henri Douvillé et A. Toucas est de date toute récente. 

L'important mémoire de A. Peron sur les calcaires à Echinides 
de Rennes-les-Bains, paru en 1877, ^ u t ^ e P o m t àe départ des 
longues discussions auxquelles donna lieu le problème du paral
lélisme des couches crétacées du Nord et du Midi de la France. 
Notre savant confrère y démontrait que, par leur faune, les cal
caires à Echinides doivent être considérés comme sénoniens et 
que, par suite, les Calcaires à Hippurites qui les surmontent ne 
peuvent être turoniens. Les principes invoqués par lui sont préci
sément ceux qu'Arnaud posait quelque vingt ans plus tôt, 
dans sa première note parue dans notre Bulletin. « La nécessité où 
nous croyons être, dit A. Peron, de considérer comme absolument 
synchroniques des dépôts où se trouvent certaines espèces réputées 
caractéristiques, peut entraîner parfois à de véritables inconsé
quences. En matière de Coraux et de Rudistes surtout, je crois 
qu'il est nécessaire d'user avec prudence de ce moyen de limiter 
et de paralléliser les horizons géologiques. Les récifs de Polypiers 
et de Rudistes ont eu certainement besoin pour se développer, de 
certaines conditions biologiques qui ne se sont pas toujours pro
duites simultanément sur tous les points d'un même bassin et 
a fortiori dans des bassins différents. Ces conditions de milieu 
favorable ont pu également se reproduire sur quelques points par 
intervalles et donner lieu alors aux alternances que nous voyons ; 
elles ont pu enfin ne pas se produire du tout ». Et il conclut : 
« l'absence dans une série de couches, d'un niveau de Rudistes ou 
de Polypiers qui existe ailleurs, n'implique pas forcément une 
interruption sédimentaire. Ces récifs sont de véritables dépôts 
accidentels et il est parfaitement évident qu'ils n'ont pu exister 
partout à la fois ». 

Arnaud intervint dans la discussion : il combattit, il est vrai, 
une partie des conclusions de A. Peron, continuant à croire qu'il 
existait dans la Craie du Nord une lacune entre le Turonien et le 
Sénonien qui correspondait à l'absence des couches à Hippurites, 
et que le Sénonien du bassin anglo-parisien présentait une autre 
lacune résultant de l'absence de la Craie de Villedieu, mais le 



tableau de synchronisme qu'il présente, en 1878, bien qu'entaché 
de ces erreurs, se rapproche beaucoup plus des conclusions 
adoptées actuellement que tout ce qui avait été publié à cette 
époque. 

Quelques années plus tard, dans son mémoire de i883 sur la 
division du Turonien et du Sénonien en France, il se dégage en 
partie de ces erreurs. Il insiste sur ce point que « le s divisions 
adoptées en géologie, plus ou moins générales, plus ou moins 
étendues, cessent forcément, sur un point ou sur l'autre, d'être 
saisissables : sur ces points, les dépôts se sont succédé d'une 
manière non interrompue, les espèces se sont éteintes et rempla
cées une à une sans marquer de distinction entre les couches 
qu'elles enchaînent». Il signale «ces retours inattendus, ces 
évolutions verticales étonnantes dont le nombre s'accroît chaque 
jour par suite des recherches multipliées des géo logues» . « L a 
persistance des caractères minéralogiques concorde avec l'enchaî
nement des faunes et la longévité des espèces pour attester l'uni
formité des conditions de dépôt». Aussi , conclut-il, qu'« exiger, 
pour asseoir le synchronisme des assises de bassins différents, 
l'identité des faunes et des roches, serait poursuivre une chimère». 

Le tableau synchronique qui termine ce mémoire, et qui se 
rapporte aux diverses assises du Turonien et du Sénonien inférieur, 
est véritablement remarquable et s'écarte fort peu des parallélis-
mes aujourd'hui admis. 

Arnaud n'y fait pas figurer les lacunes admises par Hébert, se 
référant là-dessus à l'opinion des géologues qui attribuent les 
différences signalées d'une région à l'autre, non à des lacunes, mais 
à des transformations résultant de la différence des milieux. 

Arnaud n'y fait pas mention non plus des couches crétacées des 
Corbières et de la Provence, car ce n'est que plus tard qu'il se 
ralliera aux conclusions de A. Peron et de M. Toucas. A ce moment, 
il refuse d'admettre le parallélisme des couches à Micrasters du 
Sud-Ouest et du Midi et il place celles de Rennes-les-Bains et de la 
Cadière dans le Turonien. 

L'erreur d'Arnaud à ce sujet résultait de la généralité d'extension 
qu'il attribuait aux événements perturbateurs qui sont venus à 
diverses reprises interrompre le cours régulier des phénomènes 
sédimentaires, à ce que nous appelons actuellement des transgres
sions et des régressions. Cette erreur était d'autant plus excusable 
que même aujourd'hui ce principe compte encore des partisans 
et est invoqué comme base d'une classification méthodique des 
couches. 



A deux reprises, en i885 et en 1888, la Société géologique, pour 
lui témoigner en quelle estime elle tenait ses travaux, l'élut comme 
Vice-Président et, en 1887, elle décidait de tenir sa réunion extra
ordinaire dans la Charente-Inférieure et dans la Dordogne ; 
Arnaud était nommé Président pour cette session. Sensible à 
l'honneur que lui avait fait la Société en choisissant comme champ 
de ses études la région à laquelle il s'était consacré, il considéra 
ce choix comme la récompense la plus enviable qui pût lui être 
attribuée et ce lui fut un véritable bonheur de conduire sur les 
terrains qu'il avait parcourus si souvent, les nombreux confrères 
qui l'accompagnaient. 

Le mariage de sa fille avec M. le D r Lavielle de Dax, eut comme 
conséquence de l'appeler chaque année dans cette ville : il put 
ainsi étudier la Craie d'Angoumé et de Tercis et, en 1886, il 
publia une note dans laquelle il fixait la position exacte des divers 
niveaux qu'il y distinguait. 

Arnaud profitait de tous ses moments de liberté pour quitter la 
ville et parcourir la campagne en quête de gisements intéressants. 
Doué d'une perspicacité extraordinaire, il savait y découvrir les 
échantillons les plus rares et les plus beaux. « L e s fossiles vous 
sautent dans l'oeil » lui disait autrefois Coquand. Ainsi s'accumu
laient dans sa collection des richesses paléontologiques d'une 
grande valeur. Il était heureux d'en faire les honneurs à ceux qui 
venaient le visiter et il le faisait toujours avec la plus exquise 
amabilité. Libéralement il communiquait ses récoltes à tous les 
savants français et étrangers qui désiraient les étudier. 

Aussi les travaux paléontologiques de notre époque renferment-
ils beaucoup de types nouveaux établis d'après les échantillons 
de sa collection. Lui-même ne s'était pas désintéressé de cet ordre 
de recherches et en paléontologie comme en stratigraphie il a fait 
preuve d'un coup d'œil pénétrant. 11 a décrit plusieurs espèces 
nouvelles de Brachiopodes et de Rudistes, mais il s'était surtout 
épris des Echinides, nombreux et bien conservés dans la Craie du 
Sud-Ouest ; les études qu'il a publiées sur eux le placent au rang 
des échinologistes les plus compétents de son temps. 

La vieillesse fut longtemps clémente à l'infatigable travailleur 
et, il y a peu d'années encore, resté marcheur intrépide, il avait 
plaisir à trouver un compagnon pour ses courses. 

Le jour vint où l'avocat dut quitter le Palais et le géologue 
renoncer à ses explorations ; le chrétien se prépara à la mort : elle 
vint le frapper le i e r novembre dernier. 



Le souvenir d'Arnaud restera parmi nous comme celui d'un 
savant de haute valeur qui, dès le début de sa carrière, sut échapper 
aux doctrines erronées qui régnaient alors dans la science. Nous 
devons reconnaître en lui un précurseur, car il fut l'un des premiers 
parmi ceux qui mirent en lumière, en dépit d'une vive opposition, 
les principes fondamentaux de la stratigraphie. 
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NOTICE NÉCROLOGIQUE SUR LE COLONEL SAVIN 

PAR J. Lambert 

C'est avec une douloureuse surprise et une véritable émotion 
que les nombreux amis du lieutenant-colonel Savin ont appris son 
décès. Toutes les personnes qui s'intéressent en France à l'étude 
et aux progrès de la Paléontologie déplorent la mort du brillant 
officier, qui, au milieu de ses absorbantes fonctions militaires, 
avait su faire tant d'observations scientifiques intéressantes et 
publier les résultats de ses recherches. Sa perte est particuliè
rement ressentie parmi les membres de la Société géologique de 
France, dont il faisait partie depuis dix-sept années. 

D'autres, avec une autorité qui me ferait défaut, ont dit les qua
lités du soldat et retracé sa carrière militaire ; qu'il soit permis à 
son collaborateur et à son ami de rappeler la personne et les tra
vaux du savant, dont les études échinologiques étaient si juste
ment appréciées. 

Léon-Héli Savin était né à Ste-Chartres (Vienne) le 1a mars I85I 
et âgé de cinquante-six ans au moment où, le 3 août dernier, il a 



été terrassé, en pleine vie, par un mal qui n'a pu être enrayé, 
laissant sa veuve, ses enfants et tous les siens dans un désespoir 
que comprendront tous ceux qui ont eu l'honneur d'être en relations 
avec cet homme de cœur. Au jour de ses obsèques, M. le colonel 
Salvan, commandant le 98 e régiment d'infanterie, disait de lui : 
« Soldat dans l'âme, homme de devoir, aimant sa patrie avant 
tout, Savin s'engage au 33 e de ligne le 17 août 1870 et fait cam
pagne contre l 'A l l emagne . . . et c'est sous le feu de l'ennemi qu'il 
franchit les premiers échelons de la h iérarchie . . . Sous-lieute
nant en 1874, capitaine en 1882 et chef de bataillon en 1898, il 
est remarqué par la manière brillante dont il a commandé le 
bataillon alpin. Promu lieutenant-colonel le 21 septembre igo5, 
par son zèle, son activité, sa bienveillance, il restera un modèle 
pour ceux qui ont eu l'honneur d'être formés par lui. Dans 
l'intérêt général de l'armée le grade de colonel lui semblait pro
chainement réservé ». 

Ayant au plus haut point le goût et le culte des études scienti
fiques, notre confrère y a apporté cette intelligence, cette activité, 
ce zèle et cet esprit de méthode qui étaient parmi les qualités 
dominantes de son caractère. Il étudie partout la géologie, dans les 
livres et sur le terrain, sans jamais séparer l'observation de la 
théorie. Marcheur intrépide, chercheur infatigable, il réunit bien
tôt une collection considérable des divers pays où le conduisent 
ses relations et ses changements de garnison. Il explore en parti
culier avec succès les gisements célèbres du département de l'Aude 
et y rencontre dans le Crétacé et l'Eocène des Echinides, grâce à lui, 
aujourd'hui bien connus. Toujours guidé par le pur amour de la 
science, sa collection n'est pour lui qu'un instrument d'étude et 
avant tout il tient à faire profiter de ses découvertes ceux, un peu 
plus anciens que lui, qu'il aimait à appeler ses maîtres. 

Nous le voyons d'abord en relation avec Cotteau, fournir à l'émi-
nent paléontologiste des matériaux nombreux, mis en œuvre dans 
la Paléontologie française. Il est peu d'espèces des riches gisements 
de la Montagne Noire ou de l'Alaric qu'il n'ait recueilli et, à partir 
de 1893, il communique pour la partie supplémentaire de ce grand 
ouvrage un certain nombre d'Echinides, parmi lesquels des types 
précieux comme Maretia Savini, Linthia Savini, Pygorhynchus 
Savini, etc. Il a aussi fourni à M. de Loriol des matériaux d'études 
et les types de ses Cidaris Savini, Botriopygus Savini, etc. 
En 1897, il me procurait les éléments de ma note sur quelques 

1. D E LORIOL : N o t e s p o u r s erv i r à l ' é tude des E c h i n o d e r m e s , fasc . x , 
G e n è v e , 1902. 



Echinides eocènes de l'Aude et c'est lui qui, plus récemment, 
mettait à ma disposition la plupart des matériaux de ma note sur 
quelques Echinides de l'Aude et de l'Hérault Entre temps, i l 
avait complété ses études sur les Echinides au point de pouvoir 
soit seul, soit en collaboration avec ses amis, publier lui-même des 
œuvres considérables 2 . 

C'est d'abord sa « Note sur quelques Echinides du Dauphiné 3 », 
bientôt suivie du « Catalogue raisonné des Echinides fossiles du 
département de la S a v o i e 4 », ouvrage important dans lequel sont 
examinées i44 espèces, dont cinq nouvelles. En igo5 i l publiait sa 
« Revision des Echinides fossiles du département de l 'Isère 5 », 
où sont étudiées 196 espèces, dont 15 nouvelles et 144 recueill ies 
depuis la publication des travaux d'Albin Gras. Un appendice 
contient encore la description de sept espèces étrangères au Dau
phiné. Rien que résidant à Lyon depuis 1905, Savin poursuivait 
avec une telle activité ses recherches et ses études qu'il publiait 
en 1907 un important « Supplément au Catalogue des Echinides 
fossiles du département de la S a v o i e 6 », comprenant la descrip
tion de quarante-cinq espèces, dont cinq nouvelles. Notre confrère 
est mort avant d'avoir reçu les tirés à part de ce dernier travail 
qui vient d'être distribué par les soins de sa veuve et de ses amis. 

Dans tous ses mémoires le colonel Savin a suivi un plan métho
dique. Il avait pensé qu'après les grands travaux de Cotteau il 
était superflu d'entreprendre sur les Echinides des ouvrages géné
raux, et il s'est appliqué à la publication de séries de monogra
phies régionales d'une utilité pratique indiscutable. Le nombre de 
ceux qui peuvent, même en se spécialisant, embrasser une science 
dans son ensemble et se constituer en province une indispensable 
bibliothèque restera toujours limité. D e bonnes monographies 
régionales sont donc aujourd'hui nécessaires pour vulgariser en 
quelque sorte nos études, pour mettre à la portée de chacun le 
moyen de connaître le résultat de ses recherches et augmenter 

1. DONMEUX : Cata logue descr ipt i f d e s f o s s i l e s n u m m u l i t i q u e s de l 'Aude e t 
l'Hérault. L y o n , 1905. 

2. Le co lone l S a v i n a pub l i é a ins i , en c o l l a b o r a t i o n a v e c m o i , t ro i s n o t e s : 
i* Note sur d e u x E c h i n i d e s n o u v e a u x de la m o l a s s e b u r d i g a l i e n n e de V e n c e 
[B. S. G. F., (4), II, p . 881J; 2° N o t e s u r u n E c h i n i d e n o u v e a u d u B a t h o n i e n de 
St-Césaire (Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-
Maritimes, X X , 1906) ; 3° Note s u r u n E c h i n i d e n o u v e a u d u B a r r é m i e n infér ieur 
de Gourdon. 

3. Grenoble , 1902; in-8°, 23 p . , 4 pl . 
4. C h a m b é r y , igo3; in-8°, 196 p . , 3 p l . 
5. Grenob le , 1905; in-8% 220 p . , 8 p l . 
6. C h a m b é r y , 1907 ; in-8% 58 p . , 1 p l . 



ainsi l'intérêt des découvertes, pour stimuler le zèle du paléonto
logiste, fournir au géologue des renseignements indispensables, et 
aux maîtres de la science les éléments de conclusions plus géné
rales. Ouvrages de science incontestablement, mais en même temps 
de vulgarisation et de décentralisation, les travaux de Savin 
devaient donc, pour répondre complètement à leur but, rappeler 
au lecteur certaines connaissances élémentaires indispensables. 
C'est pourquoi l'auteur ne nous donne jamais une description 
d'espèce sans la faire précéder d'une diagnose générique, toujours 
très étudiée, concise et mettant bien en relief les caractères dis-
tinctifs par le rappel du type. 

Ainsi , grâce à Savin, les géologues et les paléontologistes du 
Dauphiné et de la Savoie peuvent, après la simple lecture d'un 
manuel comme celui de Zittel, ou l'excellent traité de MM. Delage 
et Hérouard, parvenir à déterminer exactement tous les Echinides 
rencontrés dans leurs recherches. Il faut donc proclamer l'étendue 
des services rendus par notre confrère aux amis des sciences natu
relles, et les Sociétés qui ont accueilli ses travaux, la Société de 
statistique de l'Isère et la Société d'histoire naturelle de la Savoie, 
ne peuvent que s'applaudir des sacrifices par elles consentis pour 
assurer la publication de ses œuvres. 

Dans tous ses travaux Savin s'est inspiré des meilleures tradi
tions, et au l ieu d'arides nomenclatures, i l a su donner des études 
méthodiques, détaillées et vivantes des espèces par lui examinées. 
Si le nombre des espèces nouvelles créées par lui n'a pas été très 
grand, combien d'autres, presque nominales avant ses travaux, 
sont aujourd'hui et grâce à lui parfaitement connues ! Au moment 
où il a été frappé par la mort, i l travaillait à de nouvelles descrip
tions d'Echinides, et dans une lettre du 5 juin 1907 i l m'entre
tenait d'une Note sur quelques Echinides nouveaux de diverses 
régions, qu'il espérait pouvoir publier prochainement. Sa veuve 
et ses amis feront leurs effoi'ts pour que ce travail, suivant son 
expi^ession, par lui mis au point, ne soit pas perdu pour la science. 

Si la fin prématurée de notre confrère ne lui a pas permis de 
laisser une œuvre scientifique plus considérable, celle-ci est cepen
dant déjà assez utile pour nous faire amèrement regretter qu'elle 
soit interrompue, et assez importante pour que le nom de Savin ne 
puisse à l'avenir être oublié et soit au contraire assuré d'être ins
crit dans les fastes de la Paléontologie. Son souvenir ne restera pas 
moins profondément gravé dans la mémoire et dans le cœur de 
tous ceux qui ont eu l'honneur et le plaisir d'entretenir des rela
tions avec cet homme excellent dont la perte leur cause de si vifs 
regrets. 



NOTE SUR LA SUCCESSION DES FAUNES NUMMULITIQUES 
A BIARRITZ 

PAR Jean Boussac 

SOMMAIRE. — I n t r o d u c t i o n . — LuLélien : d i s c u s s i o n d e la f a u n e . — Auver-
sien : d i s c u s s i o n de la faune . — Priabonien inférieur o u Bartonien : 
di scus s ion de la f aune ; â g e ; r e l a t i o n s a v e c l e s a u t r e s f a u n e s . — Priabo
nien supérieur o u Lndien : d i s c u s s i o n de la faune . — Oligocène : d i s cus 
s i on de la faune ; âge ; r e l a t i o n s a v e c l e s a u t r e s f a u n e s . 

INTRODUCTION 

On pourrait s'étonner qu'après de si nombreux et de si impor
tants travaux il reste encore quelque chose à dire sur les falaises 
de Biarritz : cependant la succession des faunes est une question 
encore obscure ; si certains groupes, comme les Echinides et les 
Nummulites, ont fait l'objet d'études approfondies de la part de 
spécialistes éminents ; si l'on possède des listes par gisement, fort 
sérieuses, fournies par le comte de Bouille, en revanche il n'existe 
aucun travail où les faunes des différents gisements soient grou
pées par horizon, et où la faune de chaque horizon soit étudiée 
dans son ensemble, d'abord en elle-même, puis dans ses rapports, 
d'une part avec les faunes qui l'ont précédée et avec celles qui 
l'ont suivie dans la même région, d'autre part avec les faunes 
contemporaines des autres bassins. 

Nous aurons donc tout d'abord à établir les zones paléontolo-
giques de la série nummulitique de Biarritz ; examinant la valeur 
de celles qu'on y a distinguées jusqu'ici, nous nous demanderons si, 
par exemple, le Lutétien moyen de Peyreblanque et le Lutétien 
supérieur de la Gourèpe peuvent réellement être distingués au 
point de vue paléontologique ; si les marnes bleues de la Côte des 
Basques forment un ensemble aussi uniforme qu'on veut bien le 
dire et quelle est en réalité la signification de cette faune de Bos-
d'Arros que Pellat et Jacquot prétendent y avoir découverte. 
Enfin, les couches supérieures nous paraissent trop homogènes au 
point de vue faunique pour pouvoir représenter une série de 
niveaux allant de l'-Éocène supérieur au Stampien : c'est encore 
une question à discuter. 

La succession des différentes zones paléontologiques une fois 
bien établie, nous nous efforcerons de les paralléliser avec celles 
que nous avons distinguées dans l'Europe nord-occidental ; nous 



serons amenés par cela même à reprendre la question de la limite 
de l'Éocène et de l'Oligocène et à montrer que cette limite corres
pond, ici comme dans le Nord de l'Europe, à un changement fau-
nique considérable qu'on aurait tort de méconnaître. 

Nous allons donc nous occuper presque exclusivement dans cette 
note de la succession des faunes, considérant comme connu tout 
ce qui est relatif à la stratigraphie proprement dite et à la descrip
tion des l ieux. 

LUTÉTIEN 

Je range dans cet étage les calcaires de la plage de Peyreblanque, 
ceux qui forment la base de la falaise de Handia et les marno-
calcaires de la Gourèpe. 

Je ne puis réussir à voir dans ces couches deux horizons paléon-
tologiques distincts ; je crois, comme Jacquot, que c'est toujours 
le même horizon qu'on suit depuis Handia jusqu'aux roches de la 
Gourèpe. « On constate bien, i l est vrai, quelques différences dans 
les faunes en passant d'un point à l'autre, mais elles proviennent 
vraisemblablement de circonstances toutes l o c a l e s . . . ; elles sont 
d'ailleurs peu sensibles et ne peuvent infirmer les conclusions 
tirées des observations stratigraphiques » (JACQUOT). 

; La faune est composée des espèces suivantes (en se limitant aux 
Nummulites, aux Échinides et aux Mollusques). 
Nummulites atacicus LEYM. Echinopsis biarritzensis COTT. 

— leevigatus LAMK. Arachniopleurus arenatus D'ARCH. 

— aturicusJoLYetLEYM. Orlechinus biarritzensis COTT. 

— Brongniarti D'ARCH. Psammechinus biarritzensis COTT. 

et H. Echinolampas ellipsoidaUsD'ARCH. 
— millecaput BOUBÉE — Bouillei COTT. 

Cidaris subularis D'ARCH. — biarritzensis COTT. 

— subserrata D'ARCH. — Jacquoti COTT. 

— Pomeli COTT. Echinanthus sopitianus D'ARCH. 

— prionota AG. — Pellati COTT. 

Porocidaris Schmiedeli MÜNST. in Pygorhynchus Desori D'ARCH. 

GOLDF. Amblypygus Pellati COTT. 

Rhabdocidaris pseudoserrata COT- — dilatatus AG. 
TEAU Pericosmus Bouillei COTT. 

— Blancheti COTT. — Pellati COTT. 

Salenia Pellati COTT. Eupatagus ornatus DEFR. 

Coptosoma Pellati COTT. — biarritzensis COTT.. 

Circopeltis Bouillei COTT. Maretia Desmoulinsi COTT. 

Cœlopleurus coronalis KLEIN Brissospatangus Beaumonti COTT. 

— Agassizi D'ARCH. Macropneustes Guillieri COTT. 

— Munieri COTT. — Bouillei COTT. 



Macropneustes brissoìdes LESKE 

— pulvinatus D'ARCH. 

— Pellati COTT. 

Prenasler alpinus DESOH, race ju-
tieri KCECHL.-SCHLUMB. 

Ditremaster nux DESOR 

— Degrangei COTT. 

Schizaster biarritzensin COTT. 

— Studeri COTT. 

— Leymeriei COTT. 

Linthia Reberti COTT. 

— dubia COTT. 

— verticalis AG. 
Ghlamys Paueri FRAUSCHER 

Amussium cf. corneum Sow. 
Ghlamys subtripartita D'ARCH. 

Spondylus planicostatus D'ARCH. 

— Bachi PHILIPPI 

— Redlichi OPPENHEIM 

— Nysti D'ARCH. 

Plicatala Konincki D'ARCH. 

Ostrea gigantica SOL . in BRAND. 

— eversa MELL. 

Vulsella hersilia D'ORB. 

— exogyra D'ARCH. 

Crassatella rhomboidea D'ARCH. 

Nemocardiam Orbignyi D'ARCH. 

Pholadomya Paschi GOLDF. 

Pleurotomaria Lamarcki MAY. 
Pirula pannus DESH. n i u t . retin-

duta DE GREG. 

DISCUSSION DE LA FAUNE . — Si nous nous demandons mainte
nant quels sont les résultats d'ordre stratigraphique qui ressor-
tent de l'étude de la faune, nous allons voir que nous pourrons 
conclure d'une façon très précise à l'âge lutétien supérieur de la 
faune que nous avons envisagée. 

Examinons donc successivement les indications fournies par les 
Nummulites, les Echinides et les Mollusques. 

Laissant provisoirement de côté Nummulites atacicus, dont la 
valeui' stratigraphique n'est pas absolument évidente, nous devons 
remarquer tout d'abord la présence de Nummulites lœvigatus, 
qui, comme nous Tavons vu, caractérise tout le Lutétien. Mais 
nous avons vu aussi que, dans lés régions méditerranéennes, au-
dessus d'une zone où N. laevigatus est la seule granuleuse, et qui 
représente la partie inférieure du Lutétien, vient une seconde 
zone où la môme espèce est accompagnée de N. aturicus, de 
TV. complanalus et de N. Brongniarti, et qui constitue ainsi la 
partie supérieure du Lutétien : c'est précisément la faune que 
nous avons à Peyreblanque et à la Gourèpe. 

Ce qui frappe immédiatement quand on examine la faune 
d'Echinides, c'est sa richesse extraordinaire : 48 espèces au moins 
ont été trouvées à la Gourèpe et sont réparties dans 26 genres : 
« Jamais, à aucune époque, disait Cotteau, et sur aucun point du 
globe, les Oursins ne se sont développés avec une aussi grande 
profusion de genres et d'espèces ». 

Un autre fait bien remarquable, et noté aussi par Cotteau, est 
le caractère tout à fait tranché que présentait, à cette époque, la 
faune d'Echinides dans cette partie de la France : près d'une tren-



taine d'espèces sont spéciales à Biarritz ou à la partie occidentale 
des Pyrénées ; le particularisme, l'individualité de cette faune, sans 
doute plus apparents que réels et dus en grande partie aux 
lacunes de nos connaissances, se dissipent peu à peu ; mais ils en ont 
longtemps masqué les véritables affinités. Tous les auteurs (saut 
ceux qui, comme de la Harpe ou M. Henri Douvil lé , connaissaient 
les Nummulites) faisaient rentrer les calcaires de la Gourèpe et de 
Handia dans le grand complexe des « couches kSerpula spirulsea », 
dénomination qui doit être abandonnée, et par laquelle on embras
sait des formations de même faciès et non de même âge ; M. Oppen
heim lui-même (en 1901 !) a versé dans la même erreur, mettant 
dans le Priabonien les couches de Bos-d'Arros et celles de la 
Gourèpe : « Es liegt keine Veranlassung vor, die Kalkmasse der 
Gourèpe von den blauen Mergeln der Côte des Basques , zu 
trennen». En réalité, si on examine les relations de la faune d'Échi-
nides, on voit qu'à côté d'un grand nombre d'espèces spéciales, qui 
ne peuvent fournir aucun renseignement stratigraphique, il y en a 
d'autres qui ont, à ce point de vue, une très réelle valeur : Cidaris 
subularis, Porocidaris Schmiedeli, Coptosoma Pellati, Cœlopleu-
rus coronalis, Psammechinus biarritzensis, Echinolampas ellip-
soidalis, Echinanthus sopitianus, Ditremaster nux, Schizaster 
Leymeriei, Linthia Héberti, sont des espèces mésonummulitiques, 
c'est-à-dire apparaissant dans le Lutétien et n'atteignant ou ne 
dépassant jamais le Priabonien. Quelques autres ont une signi
fication beaucoup plus précise : Porocidaris pseudoserrata ne 
semble connu que dans le Lutétien de l'Ariège (Sabarat,Mas d'Azil) 
et de l'Aude (Moussolens, etc.) ; Echinanthus Pellati est cité par 
de Loriol en de nombreux gisements des couches luté tiennes 
d'Iberg, dans le canton de Schwytz; Amblypygus dilatatus est 
une des espèces d'Echinides les plus importantes au point de vue 
stratigraphique et se rencontre dans le Lutétien de l'Aude (montagne 
d'Alaric, etc.), du canton de Schwytz (Iberg, Sihlthal), du Kressen
berg, de San Giovanni Ilarione, de Grimée, du Mokattam, e t c . . ; 
Macropneustes brissoides se retrouve dans le Lutétien de San 
Giovanni Ilarione ; Prenaster alpinus est une espèce du Lutétien 
de l'Aude, des cantons de Schwytz et d'Appenzell, de San Giovanni 
Ilarione : le caractère nettement lutétien de cette faune d'Echi
nides ne saurait être nié. Seules, quelques espèces comme Eupa-
tagus ornatas, Schizaster biarritzensis, Ortechinus biarritzensis, 
qui prennent un plus grand développement dans les couches supé
rieures, font tache au milieu de cette faune très homogène. 

Sans s'exagérer la valeur stratigraphique des Mollusques, i l est 
permis de ne pas négliger les indications qu'ils nous fournissent. 



Ghlamys Paueri est une espèce du Kressenberg ; Chl. subtri-
partita paraît abondante au Kressenberg, mais semble aussi pou
voir monter plus haut ; Spondylus planicostatus a été retrouvé au 
Kressenberg ; Sp. Redlichi est une forme des couches kN. compla-
natus de .Hongrie ; Nemocardium Orbignyi existe aussi au Kres
senberg; Pleurotomaria Lamarcki est une espèce d'Einsiedeln; 
enfin, Pirulapannus mut. retinduta est de San Giovanni Ilarione. 
Les affinités de cette faune sont donc nettement avec le Lutétien 
supérieur, et cette indication n'est pas contredite par la présence 
d'espèces ayant une extension verticale très considérable, comme 
Spondylus Buchi ou Ostrea gigantica, qui existent depuis le 
Lutétien jusque dans le Priabonien et l'Oligocène. 

On pourra objecter que c'est la similitude des faciès des couches 
du Kressenberg et des couches de la Gourèpe qui a causé la simi
litude des faunes et que nous sommes là en présence de formations 
isopiques ; ce ne pourrait donc être un argument en faveur de leur 
synchronisme. 

La similitude de faciès est indiscutable ; les mêmes groupes de 
fossiles sont représentés dans les deux formations ; elle a même 
certainement joué un rôle dans la similitude des faunes : elle en 
a été la condition nécessaire, mais elle ne suffit pas à elle seule à 
l'expliquer. C'est qu'en effet i l existe des couches de faciès sem
blables dans l'Auversien (la Palarea) et dans le Bartonien (couches 
de Priabona), et la faune en est différente, sans que cette différence 
puisse être attribuée au faciès. C'est donc seulement l'hypothèse 
du synchronisme qui nous permet d'expliquer les affinités des 
faunes de Mollusques (et d'Échinides) de la Gourèpe et du Kres
senberg. Nous avons là un nouvel exemple nous montrant que, si 
on a soin de comparer entre elles des formations de même faciès, 
on peut faire rendre aux faunes de Mollusques des services impor
tants en stratigraphie. 

En résumé, les Nummulites, les Échinides et les Mollusques 
fournissent des indications tout à fait concordantes et nettement 
en faveur de l'âge lutétien supérieur des couches de la Gourèpe 
et de Peyreblanque. 

AUVERSIEN 

Je comprends dans cet étage toute la partie méridionale de la 
Côte des Basques, depuis le gisement de la villa Marbella jusqu'au 
gisement des Pentacrinites inclusivement ; la faune de ce dernier 
gisement a toutes ses affinités avec l'Auversien bien plutôt qu'avec 
le Bartonien, 

3o S e p t e m b r e 1908. — T. VIII. Bu l l . Soc . Géol Fr . — 16. 



La faune est fournie en grande partie par l e gisement de la villa 
Marbella et se compose des espèces suivantes : 
Nummulites striatus BRUG. f o r m e s Lucina pulliensis OPPENH. 

A e t B . Chama n o v . sp. 
— variolarius Sow. Teredo Tournait LEYM. 

— aturicus JOLY e t LEYM. Dentalium Archiaci TOUHN. 

Clypeaster nov. sp. ' — reticulatum TOUHN. 

Cidaris subserrata D'ARCH. Diastoma costellatum LAMK. 

Nucula sp. Cerithium sublamellosum D'ARCH. 

Chlamys subtripartita D'ARCH. — Johannee TOURN. 

— subdiscors D'ARCH. — biarritzense TOURN. 

Spondylus Buchi PHIL. — Bouillei TOURN. 

— bifrons MtìNST.inGoLDD'. Turritella inscripta D'ARCH. 

— planicostatus D'ARCH. — imbricalaria LAMK . e t 
Dimya inlusstriaia D'ARCH. var. carini/era DBSH. 

Anomia sp. Scalarla Bouillei TOURN. 

DISCUSSION DE LA FAUNE . — Gomme d'habitude, nous allons 
considérer successivement les Nummulites, les Echinides et les 
Mollusques. 

Le fait important, au point de vue des Nummulites, consiste 
dans l'apparition de Nummulites striatus ; nulle part, à ma con
naissance, cette espèce n'existe dans des couches lutétiennes. 
Nummulites aturicus existe encore ; il y a peu d'importance à 
attribuer à Nummulites çariolarius. 

Les Echinides nous fournissent aussi, bien que fort peu nom
breux, une indication importante : on y voit apparaître le genre 
Clypeaster sous forme d'un sous-genre spécial, genre et sous-
genre totalement inconnus dans le Lutétien. 

Les Mollusques, tout en nous montrant les relations étroites de 
a vil la Marbella avec la faune lutétienne par la persistance d'un 
certain nombre d'espèces comme Chlamys subtripartita, Spon
dylus planicostatus, Diastoma costellatum, Turritella imbrica-
taria, etc., nous indiquent cependant que nous sommes déjà dans 
une autre zone paléontologique : des espèces nouvelles, d'un 
cachet plus récent, ont apparu : Spondj'lus bifrons est surtout 
abondant dans le Priabonien ; Lucina pulliensis est de l'Auversien 
du Vicentin; et Chama marbellensis, Dentalium Archiaci, Ceri
thium sublamellosum (abondant dans le Bartonien de la Côte des 
Basques), C. Johannœ, C. biarritzense, C. Bouillei, Turritella 
inscripta sont des formes qu'on ne connaît pas dans les couches 

i . F o r m e t r è s p la te , d é p o u r v u e de s i l l o n s à la face in fér ieure , m é r i t a n t de 
f o r m e r u n s o u s - g e n r e part icu l i er . 



lutétiennes, non seulement de la Gourèpe (ce serait une question 
de faciès), mais de Bos d'Arros, où les mêmes groupes sont repré
sentés par des espèces différentes. 

En résumé, les Nwnmulites, les Echinides et les Mollusques 
nous fournissent des renseignements concordants et nous per
mettent de voir, dans les couches de la villa Marbella, une zone 
paléontologique distincte du Lutétien qui est au-dessous. 

Quel âge convient-il d'attribuer à cette zone ? Nous l'avons 
jusqu'ici considérée comme auversienne.. mais sans le démontrer ; 
je dois avouer que aucun argument paléontologique direct ne 
permet de la dater ; seules nous permettent de le faire ses rela
tions stratigraphiques ; si nous nous reportons à ce que nous 
avons dit à propos de l'Europe nord-occidentale, nous devons 
considérer qu'une zone paléontologique distincte du Lutétien 
et qui lui est superposée doit être parallélisée avec Y Auversien 
s'il n'y a pas de lacune ; et, comme nous serons amenés à consi
dérer comme certainement bartoniennes les marnes bleues qui 
constituent la partie septentrionale de la Côte des Basques, il en 
résulte que les couches de la villa Marbella, encadrées entre le 
Lutétien au Sud et le Bartonien au Nord, peuvent être considé
rées avec certitude comme représentant l'Auversien à Biarritz. 

PRIABONIEN INFÉRIEUR OU BARTONIEN 

Je range sous cette rubrique toute la série supérieure de la Côte 
des Basques, s'étendant depuis le gisement des Pentacrinites 
non compris jusqu'à l'angle où commence la Perspective Miramar. 
Le gisement fossilifère, à « faune de Bos d'Arros », dont parlaient 
Pellat et Jacquot, se trouve au-dessus et tout le long de la digue 
de l'établissement des bains de la Côte des Basques. 

La faune comprend les espèces suivantes : 
Nummulites cf. Rosai TELLINI Pecten arcuatus BROCCHI 

— Bouillei DE LA HARPE Chlamys biarritzensis D'ARCH. 

— aturicus J. et L. for- Plicatula Beaumoniiana ROUAULT 

me A . Spondylus Buchi PHIL. 

— Fabianii PREV. Ostrea cf.gigantica Soi., in BRAND. 

Cidaris striatogranosa D'ARCH. Dinvya intusstriata D'ARCH . sp. 
Porocidaris Schmiedeli MÛNST. in Pinna margaritacea LAMK. 

GOLD. Crassatella lapurdensis TOURN. 

Nucula cf. Cossmanni E. VINC. Cardita Barrandei D'ARCH. 

Arca Pellati TOURN. — hortensis VIN. DE REGNY 

Limopsis striatas ROUAULT Meretrix Vasconum OPP. 

Pectunculus depressus DESH. Neœra scalarina MAYER et GÙMBEL 

— Jacquoti TOURN. Corbula cf. pisum Sow. 



Corbula aulacophora MORLET 

— nov. sp. 
Chama granulosa D'ARCH. 

Teredo bartoniana MAYER 

— Tournali LEYM. 

Dentaliumtenuistriatum ROUAULT 

Gibbula lucida OPPENH. 

Eucyclus lapurdensis D'ARCH. 

Collonia nov. sp. 
Rissoina nov. sp. 
Diastoma costellatumhxMK., mu

tation passant au D. 
Grateloupi D'ORB . de 
l'Oligocène. 

— biarritzense OPPENH. 

Hipponix sp. 
Cerithium sublamellosum D'ARCH. 

— sp. var. 
— hortense VIN. DE REGNY 

Bittium nov. sp. 
Newtonella nov. sp. (— Newtonella 

Maris OPPENHEIM. 

non TOURNOUER. Es

pèce du Priabonien). 
Rostellaria sp. 
Rimella rimosa SOL. in BRAND. 

Turritella trempina GAREZ 

Vermetus inscriptus D'ARCH. 

Xenophora sp. 
Natica nov. sp. 
Ampullina sigaretina LAMK. 

Cyprœdia Degrangei OPPENH. 

Solarium lucidum OPPENH. 

— plicatum LAMK. 

Scalarla Bouillei TOURN. 

— Chalmasi TOURN. 

Syrnola biarritzensis OPPENH. 

Pyramidella nov. sp. 
Morio nov. sp. (espèce d'Allons). 
Trüonidea Leopoldinas TOURN. 

Eutritonium biarritzense OPPENH. 

Clavella hortensis VIN. DE REGNY 

Sycum Tournoueri OPPENH. 

Lathyrus nov. sp. 
Metala biarritzensis OPPENH. 

Nassa prisca OPPENH. 

Turricúla scalarìna D'ARCH. 

— Degrangei OPPENH. 

— nov. sp. 
Mitrolumna nov. sp. 
Marginella Bourdoti COSSM. 

— gibberosa OPPENH. 

Conorbis dormitor SOL . in BRAND. 

Pleurotoma odontella EDW. 
Clavatula Rouaulti TOURN. 

— preepustulata VIN. DE 
REGNY 

Bathythoma túrbida S O L . in 
BRAND. 

Drillia bicingulata SANDBERG. 

Daphnella Pfefferi v. KŒNEN 

Borsonia hortensis VIN. DE REGNY 

Ancilla canalífera LAMK. 

— priabonensis BOUSSAC [ = 

Ancilla spissa OPPEN

HEIM 190I (Priabona, p. 
2З2, pl. xxi, flg. l6l6b) 
non ROUAULT). 

DISCUSSION DE LA FAUNE . — Nous allons examiner la faune 
bartonienne de la Côte des Basques successivement à deux points 
de vue ; nous nous demanderons tout d'abord quel âge elle assigne 
aux couches qui la contiennent; nous plaçant ensuite au point de 
vue plus général de l'évolution des faunes, nous chercherons à 
noter ses caractères particuliers, à découvrir ses rapports avec les 
faunes nummulitiques antérieures, contemporaines et postérieures, 
et nous verrons quelles conclusions son étude nous impose au 
point de vue de la classification générale du Nummulitique. 

Age de la faune. — Parmi les Nummulites, nous remarquons 
bien, comme espèce lutétienne et auversienne, N. aturicus, mais 



c'est là un fait tout à fait isolé et qui ne peut guère éveil ler qu'un 
intérêt de curiosité. Toutes les autres espèces, N. Fabianii, N. Rosai, 
N. Bouillei, sont des formes qui, partout, dans le Vicentin comme 
dans les Alpes, font leur apparition dans le Priabonien. 

La faune d'Échinides est très pauvre; PorocidarisSchmiedeliest 
commun dans tout le Mésonummulitique ; Cidaris striatogranosa 
est une forme particulièrement développée dans l'Oligocène et 
qui, comme beaucoup d'autres, fait son apparition dans le Priabo
nien. 

Nous arrivons aux Mollusques ; si nous laissons de côté les très 
nombreuses espèces spéciales au gisement de la Côte des Basques, 
auxquelles on ne peut attribuer aucune valeur stratigraphique, 
nous constatons : i° la présence d'un nombre très réduit d'espèces 
provenant des niveaux inférieurs ; ce sont pour la plupart des 
Lamellibranches, appartenant à des groupes qui évoluent peu, et 
des espèces bien connues pour leur grande extension stratigra
phique, comme Spondylus Buchi, Ostrea gigantica, Dimya intus-
striata, etc. ; 2 0 la présence d'un nombre considérable d'espèces, 
dont l'apparition est tout à fait caractéristique du Priabonien du 
Vicentin ; telles sont : Pectunculus Jacquoti, Pecten arcuatus, 
Chlamys biarritzensis, Cardita hortensis, Ghamagranulosa, Dias
toma costellatum passant à la mutation Grateloupi, Cerithium 
hortense, Solarium lucidum, Glavella hortensis, Turricula scala-
rina, Pleurotoma odontella, Clavatula prsepustulata, Borsonia 
hortensis, Ancilla priabonensis ; 3° enfin, on trouve à la Côte des 
Basques deux espèces très caractérisques qui n'apparaissent que 
dans le Bartonien type dans le Nord-Ouest de l'Europe : Ce sont 
Gonorbis dormitor et Bathytoma turbida. 

Ainsi, l'étude paléontologique nous conduit à placer le gisement 
des Bains de la Côte des Basques à un niveau au moins aussi élevé 
que Barton, d'une part, et que Priabona, de l'autre. Et ce résultat 
est confirmé par la stratigraphie, puisque le gisement de la villa 
Marbella, immédiatement inférieur, se montre, par ses Nummu
lites, comme le représentant de la zone de Roncà, et vient se 
placer, à cause de ses relations stratigraphiques, au niveau de 
l'Auversien. Enfin il semble bien difficile de mettre ce gisement 
de la Côte des Basques plus haut que Barton et que Priabona, 
puisqu'il est recouvert par les couches du Cachaou et de la Pers
pective Miramar, que nous verrons correspondre parfaitement, 
d'une part aux marnes à Bryozoaires de Brendola du sommet du 
Priabonien, d'autre part à cette zone paléontologique encore 
éocène, intercalée entre le Bartonien et l'Oligocène, que repré-



sente le Ludien. Nous considérerons donc le gisement dont nous 
venons d'étudier la faune comme représentant le Bartonien d'une 
part et la base du Priabonien (couches de Priabona proprement 
dites) de l'autre. 

Mais, ce parallélisme une fois admis, une conséquence en découle 
immédiatement : c'est le synchronisme de Barton et de Priabona, 
gisements entre lesquels la Côte des Basques forme trait-d'union, 
et c'est là un point de repère précieux pour l'établissement des 
parallélismes entre l'Europe nord-occidentale et les régions 
méditerranéennes. 

Relations avec les autres faunes. — Notre faune bartonienne de 
la Côte des Basques n'a relativement que peu de rapports avec les 
faunes plus anciennes ; sur un total de 93 espèces, une vingtaine 
seulement proviennent des niveaux inférieurs : Porocidaris 
Schmiedeli, Spond/ylus Buchi, Ostrea gigantica, Dimya intus-
striata, Teredo Tournali sont des formes extrêmement abon
dantes qu'on trouve partout dans le Nummulitique et à tous les 
niveaux ; deux espèces seulement sont de Bos d'Arros : Limopsis 
striatus et Dentalium ienuistriatum ; quelques autres espèces 
existaient dans l'Eocène du bassin de Paris, où elles ont une 
extension stratigraphique pdus ou moins considérable : Pectun-
culus depressus, Pinna margaritacea, Ampullina sigaretina, 
Solarium plicatum, Ancilla canalífera ; Nummulites aturicus et 
Cerithium sublamellosum sont des formes de l'Auversien de 
Biarritz même ; Marginella Bourdoti est de l'Auversien du Bois-
Gouët. 

Toutes ces espèces que nous venons de citer ont passé sans 
changement de l'Auversien dans le Bartonien; mais il est d'autres 
formes qu'on peut aussi considérer comme descendant directe
ment de formes plus anciennes, mais qui ont évolué et peuvent 
être considérées comme des mutations ou bien comme des espèces 
distinctes. N. Bouillei doit être considérée comme descendant de 
N. contortus de l'Auversien ; Chlamys biarritzensis a les rapports 
les plus étroits avec Ch. subtripartita du Lutétien et de l'Auver
sien et en descend évidemment ; Plicatula Beaumontiana de Bos 
d'Arros est représenté dans le gisement des Bains par une muta
tion spéciale ; Diastoma costellatum n'est plus la forme typique 
qu'on trouvait dans l'Auversien de la villa Marbella, mais une 
mutation qu'on trouve aussi dans le Priabonien du Vicentin, et qui 
forme passage au Diastoma Grateloupi de l'Oligocène ; Diastoma 
biarritzense est sans doute aussi une mutation de D. costellatum, 
et Sjycum Tournouëri une mutation de S. bulbiforme. 



Telles sont les espèces dont le Bartonien de Biarritz est rede
vable aux faunes antérieures : elles sont, nous avons dit, au 
nombre d'une vingtaine ; il y en a plus de 70 autres qui apparais
sent pour la première fois et qu'on ne peut pas rattacher à des 
espèces plus anciennes connues ; une très forte proportion est 
spéciale à Biarritz, et cela est dû sans doute à la rareté des gise
ments bartoniens exploités dans le Nummulitique méditerranéen ; 
ces espèces spéciales s o n t 1 : Crassatella lapurdensis, Gardita 
Barrandei, Meretrix Vasconum, Chama Pellati, Gibbula lucida, 
Eucyclus lapurdensis, Diastoma biarritzense, Cerithium subla-
mellosum, Cyprœdia Degrangei, Scalaria Bouillei, Scalaria 
Chalmasi, Syrnola biarritzensis, Tritonidea Leopoldinee, Eutri-
tonium biarritzense, Metula biarritzenzis, Nassa prisca, Turri-
cula Degrangei, Marginella gibberosa, Glavatula Rouaulti. 

Parmi les autres espèces qui apparaissent à ce niveau, un grand 
nombre font en même temps leur apparition dans le Priabonien 
du Vicentin : nous en avons donné la liste plus haut (voir p. 245) ; 
deux autres espèces, Conorbis dormitor et Bathytoma turbida 
sont parmi celles dont l'apparition caractérise le Bartonien de 
Barton ; enfin, Drillia bicingulata et Daphnella Pfefferi sont des 
formes du Lattorfien de l'Allemagne du Nord. 

Tels sont les éléments de la faune bartonienne de la Côte des 
Basques ; je les résume : sur un total de g3 espèces, une vingtaine 
proviennent des niveaux inférieurs, avec ou sans faits d'évolution; 
70 environ font là leur première apparition, sans qu'on puisse les 
rattacher phylogénétiquement à des formes antérieures, et, parmi 
elles, 36 sont spéciales à Biarritz, une vingtaine sont caractéris
tiques du Priabonien, deux ou trois du Bartonien, et deux ou trois 
ne sont connues jusqu'ici que dans l'Oligocène. 

On ne peut qu'être frappé du petit nombre d'éléments de liaison 
qui existent entre cette faune et les faunes antérieures ; elle a une 
indépendance, une individualité particulières ; ce qui en est le 
trait le plus remarquable, c'est le grand nombre des espèces qui 
ne semblent pas avoir leurs racines dans nos régions : il me semble 
impossible d'expliquer autrement que par une migration impor
tante l'apparition brusque et simultanée de toutes ces formes ; sans 
doute nous ne pouvons pas préciser et affirmer d'une façon cer
taine que telle ou telle espèce est arrivée par migration, ni d'où 
elle est venue, mais il appert que, dans l'ensemble, l'hypothèse 

1. U n grand n o m b r e d'espèces n o u v e l l e s s o n t f o r c é m e n t o m i s e s i c i . 



d'une migration est celle qui explique le mieux les caractères par
ticuliers de cette faune. 

Si on considère d'autre part que c'est presque exclusivement 
parmi les formes immigrées que nous avons rencontré les espèces 
caractéristiques de Barton et de Priabona, nous sommes amenés à 
considérer ces trois faunes de Barton, de la Côte des Basques et 
de Priabona, comme résultant peut-être du même mouvement de 
faunes de la même époque, mais accusant des différences que l'on 
peut attribuer à l'isolement géographique. La migration est très 
probablement venue de l'Est par la Méditerranée et les commu
nications avec Barton ont dû être extrêmement difficiles, à en 
juger par le petit nombre des espèces communes entre les deux 
gisements et aussi par le fait que la faune de Barton a emprunté 
beaucoup plus aux faunes antérieures de la région, et que les 
éléments oligocènes que l'on voit apparaître dans le géosynclinal 
méditerranéen, ne s'y montrent pas. — Les relations avec Priabona 
sont plus étroites, la proportion des espèces communes beaucoup 
plus considérable, mais les communications ne devaient pas 
encore être très faciles, puisqu'elles ne pouvaient se faire qu'à la 
périphérie du massif espagnol émergé ; et c'est ce qui explique 
sans doute la forte proportion d'espèces propres à Biarritz, d'une 
part, et d'espèces propres à Priabona, de l'autre. 

En résumé, la faune de la Côte des Barques, contemporaine de 
celles de Barton et de Priabona, et bien qu'ayant le plus d'affinités 
avec la dernière, conserve cependant un cachet tout à fait spécial. 

Mais ce n'est pas encore tout. Les relations de cette faune avec 
la faune oligocène méritent également d'être notées ; elles sont 
des plus intéressantes. — Les Nummulites sont toutes des formes 
qui, soit sans évoluer de nouveau, comme N. Rosai etN. Bouillei, 
soit après une évolution nouvelle, comme N. Fabianii, qui 
donnera N. intermedius, sont toutes, dis-je, des formes qui 
joueront le premier rôle dans la faune oligocène. Les Échinides 
sont rares, mais Cidaris striaiogranosa est une espèce nettement 
oligocène, développée dans les couGhes supérieures de Biarritz et 
dans le Néonummulitique du Piémont. Pecten arcuatus est rare 
dans les marnes bleues de Biarritz et du Priabonien du Vicentin : 
il se développe en extraordinaire abondance dans l'Oligocène de 
ces mêmes régions ; Chlamys biarritzensis offrira dans l'Oligocène 
son plein épanouissement, avec nombreuses variétés et mutations; 
Conorbis dormitor, espèce bartonienne, persiste dans l'Oligocène 
inférieur ; Pleurotoma odontella est une des espèces caractéris
tiques du Lattorfien du Hampshire et de l'Allemagne du Nord ; 



Bathytoma turbida se retrouve dans les couches de Gnata et de 
Sangonini ; Drillia bicingulata et Daphnella Pfefferi sont deux 
espèces du Lattorfien de l'Allemagne du Nord. 

Nous pouvons dire que dans le Bartonien de Biarritz apparais
sent un grand nombre de formes destinées à jouer un rôle impor
tant dans la faune oligocène ; et nous pouvons même,avec beaucoup 
de vraisemblance, attribuer le petit nombre relatif de ces formes 
au faciès très spécial des couches de la côte des Basques, car nous 
verrons des faits analogues portant sur d'autres espèces dans des 
couches synehroniques de faciès différent. Il me semble y avoir là 
un phénomène général dans le Bartonien du géosynclinal méditer
ranéen. 

Après cette discussion détaillée, il va nous être facile de 
conclure. Nous venons de voir qu'il y avait en quelque sorte dis
continuité dans l'évolution de la faune entre l'Auversien et le 
Bartonien, avec appaiition par migration, dans ce dernier étage, 
d'éléments nouveaux précurseurs de la faune oligocène ; c'est là, 
à mon avis, une raison décisive d'introduire dans notre classifi
cation une coupure importante entre l'Auversien et le Bartonien, 
et de diviser le Mésonummulitique en deux groupes, un Méso-
nummulitique inférieur comprenant le Lutétien et l'Auversien, et 
un Mésonummulitique supérieur ou Priabonien comprenant le 
Bartonien et le Ludien. 

Cet étage est constitué par les couches de la Perspective Mira-
mar et par celles du Rocher Lou Cachaou ; sa faune est malheu
reusement très pauvre ; en réunissant à quelques matériaux de la 
collection de Bouille les échantillons que j'ai recueillis moi-même, 
j'ai pu dresser la liste suivante : 
Nammuliles Bouillei DE LA HARPE 

— Rosai TELL. 

— Fabianii PREV. 

Spiroclypeus granulosus BOUSSAC 

Alveolina sp. 
Sismondia planulata D'ARCH. 

Eupatagus ornatus DEFR. 

Echinolampas. 

Chlamys biarritzensis D'ARCH.pas
sant à la mutation 
bellicostata S. WOOD. 

Spondylus Buchi PHIL. 

Ostrea. 
Solen sp. 
Toredo Tournali LEYMERIE 

Chama antescripta D'ARCH. 

DISCUSSION DE LA FAUNE . — Ce qui frappe immédiatement 
quand on examine la faune des couches du Cachaou, c'est que 
presque toutes les espèces qui la composent sont des formes qui 
existaient déjà dans le Priabonien inférieur ou Bartonien : les 



Orthophragmina sont toutes des formes priaboniennes ; les Num-
mulites sont toutes des formes priaboniennes ; Chlamys biarrit-
zensis et Spondylus Buchi existent déjà dans les niveaux infé
rieurs. Seule, Chama antescripta est une espèce des couches supé
rieures. 

Bien qu'il soit un peu téméraire de donner une appréciation 
sur une faune aussi pauvre, comme les indications que nous four
nissent les espèces sont toutes concordantes entre elles, nous ne 
pouvons nous empêcher de remarquer que la/aune des couches 
du Cachaou semble provenir directement de la faune bartonienne 
sans apports d'éléments nouveaux immigrés. 

Ainsi donc, pas de migration, évolution sur place ; mais une 
nouvelle question se pose : l'évolution de cette faune bartonienne 
a-t-elle été nulle, ou bien au contraire s'est-elle traduite d'une 
façon positive par l'apparition de mutations nouvelles caractéri
sant une nouvelle zone paléontologique ? 

Ici encore, la pénurie des documents ne permet pas une con
clusion formelle ; mais, ici encore, les indications sont toutes dans 
le même sens : nous avons remarqué que certains échantillons de 
N. cf. Rosai ne sont pas identiques à ceux du Priabonien infé
rieur, mais en constituent une mutation légèrement différente par 
la taille et par les filets ; certains individus de N. Fabianii sont 
identiques à ceux du Priabonien, mais d'autres ont un réseau 
déjà beaucoup plus serré et une granulation beaucoup plus fine, 
constituant une mutation qui se rapproche déjà beaucoup de N. 
intermedius typique. Sismondia planulata et Echinolampas nov. 
sp. ne semblent pas exister dans les niveaux plus bas ; Chlamys 
biarritzensis est représenté par une mutation déjà extrêmement 
voisine de Chl. bellicostata des couches supérieures; enfin, Chama 
antescripta est une espèce dont le type provient des couches du 
Phare. 

Il semble ainsi légitime de conclure, au moins provisoirement, 
que la faune de la Côte des Basques a évolué pour donner celle 
des couches de la Perspective Miramar et du Cachaou, qui consti
tuent ainsi une zone paléontologique distincte du Bartonien qui 
est au-dessous. 

Ainsi se trouve confirmée l'attribution que nous avons faite de 
ces couches à l'étage ludien, car on ne peut attribuer qu'à cet 
étage une zone paléontologique placée entre le Bartonien au-
dessous et l'Oligocène certain au-dessus. 



OLIGOCÈNE 

L'Oligocène est formé par les couches qui affleurent à Biarritz 
même ; il est nécessaire d'y distinguer deux groupes d'assises, 
correspondant respectivement au Lattorfien (couches du Port-
Vieux, de l'Atalaye et du Port des Pêcheurs) et au Stampien (Lou 
Cout, le Phare et la Chambre d'Amour) ; mais la faune de ces deux 
étages est très homogène et devra être étudiée dans un même 
paragraphe ; elle se compose des espèces suivantes : 

Nummulites Bouiliei DE LA HARPE 

— vascus JOI.Y et LEYM. 

— intermedius D'ARCH. 

Cidaris striato granosa D'ARCH. 

— Oosteri LAUBE. 

Micropeltis biarritzensis COTT. 

Circopeltis garginensis COTT. 

Saltella subtetragona DE GRAT. 

Clypeaster biarritzensis COTT. 

— Bouiliei COTT. 

Echinolampas subsimilis D'ARCH. 

— Falloti COTT. 

Echinoneus Michaleti COTT. 

Brissopsis biarritzensis COTT. 

Eupatagus ornatus DEFR. 

— Vidali COTT. 

Macropneustes biarritzensis COTT. 

Hypsospatangus Bouiliei COTT. 

Sarsella sulcata POMEL. 

Schizaster rimosus DESOR. 

— vicinalis A G . 
— Studeri AG . 
— Degrangei COTT. 

— ambulacrum J)ESH. 

Limopsis turgida Rov. 
Avicula sp. 
Pectén arcuatus BROCCHI 

— Boissyi D'ARCH. 

Chlamys biarritzensis D'ARCH.type 
et mut. bellicostata S. 
W O O D . 

Amussium sp. 
Ostrea gigantica SOL . in BRAND. 

— Brongniarti BRONN 

— cyathula LAMK. 

Pinna sp. 
Meretrix Verneuili D'ARCH. 

Pholadomya Puschi GOLDF. 

Turritella asperula BRONG. 

Scalarla sabpyrenaica TOURN. 

— PellatiOERAINC. etMuN.-
C H . 

Tritonium Delbosi FUCHS 

Athleta subambigaa D'ORB. 

Gonus ineditus (?) MICH. 

Terebra postneglecta SACCO var. 
cingulatoides SACCO. 

DISCUSSION DE LA FAUNE . — Comme nous avons fait pour la 
faune bartonienne, nous nous placerons successivement à deux 
points de vue, nous demandant tout d'abord quel âge cette faune 
assigne aux couches qui la contiennent, et ensuite, au point de 
vue plus général de l'évolution des faunes, quels sont ses carac
tères particuliers et quelles sont ses relations avec les autres faunes, 
plus anciennes et contemporaines. 

Age de la faune. — La question de l'âge se subdivise en deux 
autres : i° la question du parallélisme avec Gaas; 2° la question 
du parallélisme avec le Néonummulitique du Piémont et du 
Vicentin. 



Le synchronisme du gisement de Gaas avec les couches supé
rieures de Biarritz a été nettement affirmé, il y a vingt ans, par 
Benoist, dans son « Esquisse géologique des terrains tertiaires 
du Sud-Ouest de la France » et dans son « Tableau synchronique 
des terrains tertiaires du Sud-Ouest de la France, du bassin de 
Paris, du bassin de Mayence et du Vicentin », parus l'un et l'autre 
en 1888 ; mais presque tous les stratigraphes s'insurgèrent contre 
cette manière de voir, qui impliquait que les grès supérieurs de 
Biarritz et les faluns de Gaas eussent été déposés sous les mêmes 
eaux ; la dissemblance si profonde des faunes de ces deux forma
tions leur paraissait inexplicable dans l'hypothèse du synchronisme. 
« Dans le Sud-Ouest,— disait M. G. F. Dollfus, le 5 novembre 1906, 
à la Société géologique de France—, je continue à repousser l'idée 
que les couches supérieures de Biarritz, de la Chambre d'Amour, 
soient un simple faciès des couches de Gaas, près Dax, et des 
couches à Astéries du Bordelais. Le peu d'espèces qu'on connaît 
dans les couches supérieures de Biarritz sont complètement diffé
rentes. Aucune preuve stratigraphique n'a été donnée jusqu'ici 
dans un sens ou dans l'autre ; c'est une question de paléontologie 
pure, et je me demande si moins de trente kilomètres peuvent 
suffire à une pareille modification ». 

Cette preuve stratigraphique, que M. Dollfus déclarait man
quer, allait bientôt être apportée d'une façon péremptoire par 
M. Henri Douvillé, qui soutenait depuis quelques années le parallé
lisme contre lequel protestait M. Dollfus. Il montrait que, dans la 
région du Tue de Saumon, Cassen, Mugron, des couches de grès 
à N. Boaillei, N. çascus et N. intermédius, identiques aux cou
ches supérieures de Biarritz-Bayonne, surmontaient 8 à 10 mètres 
de calcaires et de marnes à Natica crassalina, où la faune de 
Gaas était associée aux Eupatagus ornatus et aux Nummulites de 
Biarritz. Les couches de Gaas devraient donc venir se placer, à 
Biarritz, sous les couches du Phare et de la Chambre d'Amour ; 
d'autre part j'ai montré qu'il y avait à Gaas une lacune correspon
dant à toute la partie supérieure de la Côte des Basques et que 
les couches de l'Atalaye et du Port-Vieux, qui indiquent un mou
vement régressif très accusé, doivent y manquer aussi; les couches 
de Gaas doivent être plus élevées et venir se placer très proba
blement au niveau de la lacune correspondant à la plage de 
Biarritz et aux rochers de la villa Eugénie. Leur position semble 
donc fixée d'une façon très précise par la stratigraphie. 

Mais les arguments paléontologiques font-ils aussi réellement 
défaut en faveur de cette manière de voir que le déclarait 



M. Dollfus? Une étude attentive de cette faune montre que c'est 
le contraire qui est vrai. Les Nummulites sont les mêmes ; en 
outre, on y trouve à la Chambre d'Amour Ostrea cyathula, Trito-
nium Delbosi, et Volata subambigua, qui sont des formes caracté
ristiques du niveau de Gaas ; la stratigraphie et la paléontologie 
sont donc d'accord dans cette question. 

Il me paraît donc bien démontré qu'il n'y a entre la faune des 
couches supérieures de Biarritz et celle de Gaas que des diffé
rences dues aux faciès : « Sans doute à première vue — disait très 
justement M. H. Douvillé — les faunes des deux systèmes de cou
ches paraissent très différentes, mais cette différence est unique
ment une question de faciès : on ne trouve pas la Natica crassa-
tina dans le port de Biarritz, mais c'est qu'on n'y trouve aucune 
Natica, pas plus qu'on n'y trouve de Deshayesia ou de Les-
peronia ». 

Le synchronisme avec Gaas une fois admis, la question de l'âge 
des couches se résout d'elle-même : la partie supérieure, depuis la 
falaise Lou Cout jusqu'à la Chambre d'Amour, est stampienne; la 
partie inférieure, comprenant le Port des pêcheurs, l'Atalaye et 
le Port-Vieux, est lattorfienne. Et il reste simplement à montrer 
que l'ensemble de la faune tend à paralléliser ces couches avec le 
Néonummulitique du Piémont et du Vicentin, ce qui confirme 
complètement le parallélisme avec Gaas. 

La disparition brusque des Orthophragmina est un des traits les 
plus caractéristiques du changement de faune qu'on constate en 
passant des marnes bleues de la Côte des Basques aux grès et pou-
dingues des couches supérieures : elle se produit, dans le Vicentin, 
aussi brusquement, entre les dernières couches du Priabonien et les 
premières couches oligocènes (Montecchio Maggiore, Sangonini, 
etc.). On constate en même temps l'apparition du genre Scutella, qui 
a lieu aussi dans l'Oligocène, dans le Piémont et dans le Vicentin : 
le genre Glypeaster paraît plus ancien ; mais, d'après Airaghi, le 
Clypeaster biarritzensis tomberait en synonymie devant C. penta-
gonalis Mic i iT. de Dego , Cassinelle, Squaneto, e t c . . 

Nummulites intermedius est une espèce de l'Oligocène du 
Piémont et du Vicentin ; Echinolampas subsimilis est une espèce 
de l'Oligocène des environs de Pauillac (le Meynieu, e t c . ) ; 
Limopsis turgida est une espèce de Dego, Mioglia, Cassinelle, etc. . . ; 
Pecten arcuatus, qui existe déjà dans le Priabonien, prend ici, 
comme dans l'Oligocène du Piémont et du Vicentin, son plus grand 
développement, avec apparition de plusieurs variétés inconnues 
dans les niveaux inférieurs; Ghlamys biarritzensis se montre 



sous sa forme type et accompagné de la mutation bellicostata 
S. W O O D . de l'Oligocène d'Angleterre, de Belgique et d'Alle
magne ; Ostrea cyathula a une signification qui n'est pas douteuse ; 
Turritella asperula est fréquente dans l'Oligocène du Piémont 
et du Vicentin et accompagnée de nombreuses variétés qu'on 
retrouve à Biarritz ; Scalarla Pellali n'est pas autre chose qu'une 
forme de Gassinelle décrite sous le nom de Acrilla amœna var. 
eosubcancellata par Sacco ; Tritoniam Delbosi est une espèce des 
couches de Gnata et de Sangonini; Athleta subambigua a été 
retrouvée à Cassinelle; Terebra postneglecta SACG . var. cingula-
toides S A C C . est une espèce miocène ! 

Tout cela est fort net, et le caractère oligocène des couches 
supérieures de Biarritz, affirmé positivement il y a plus de trente 
ans par Tournouër et d'après des documents bien plus incomplets 
que les nôtres, semble être maintenant hors de doute. 

Relations avec les autres faunes.— La faune priabonienne semble 
avoir fourni à la faune oligocène de Biarritz, non seulement un très 
grand nombre de ses éléments, mais un grand nombre de ceux qui 
y jouent le principal rôle : toutes les Nummulites sont des formes 
ou des mutations de formes priaboniennes ; un grand nombre des 
Échinides comme Cidaris striato granosa, Echinolampas Falloti, 
Eupatagus ornatus, Schizaster rimosus, S. vicinalis, S. Studeri 
existaient déjà dans le Mésonummulitique ; Pecten arcuatus, 
Chlamys biarritzensis, Ostrea Brongniarti sont des espèces pria
boniennes qui prennent un développement luxuriant dans l'Oligo
cène. 

Mais, à côté de cela, il y a un grand nombre d'espèces qui font 
là leur première apparition ; sans compter le grand nombre des 
Echinides spéciaux à ces couches, on peut citer presque toutes les 
formes caractéristiques de l'Oligocène, comme Limopsis turgida, 
Pecten Boissyi, Meretrix Verneuili, Turritella asperula, Scalarla 
subpyrenaica, Sc.Pellati, Tritonium Delbosi, Athleta subambigua, 
Terebra postneglecta, etc. 

Si nous notons en outre la disparition brusque des Ortho-
phragmina, l'apparition du genre Scutella, i l nous semblera que 
la faune oligocène ne résulte pas uniquement de l'évolution de la 
faune priabonienne, mais qu'il y a eu, à la limite de l'Eocène et de 
l'Oligocène, un mouvement de faunes important, avec des migra-

1. R. TOURNOOËR. S u r l e s M o l l u s q u e s d u t e r r a i n n u m m u l i t i q u e de Biarr i tz 
recue i l l i s p a r M. d e Bou i l l e . B.S.G.F., 4 m a i 1874 ; (3), II, p . 262-263. 



tions, phénomène en connexion probable avec les importants 
changements géographiques qui ont eu l ieu à la même époque. 

Il y a ainsi, dans les régions méditerranéennes, entre le Méso-
et le Néonummulitique, des phénomènes fauniques de même 
ordre qu'entre l'Auversien et le Bartonien. Ces phénomènes sont 
marqués, dans notre classification, par une coupure importante, 
correspondant à la limite entre l'Éocène et l'Oligocène. 

J'ai essayé, dans cette note, non seulement de dater les diffé
rents horizons nummulitiques de Biarritz, mais de suivre Véçolu-
tion des faunes et de noter les relations de chacune d'elles avec 
les faunes plus anciennes, contemporaines et plus récentes ; c'était 
une tentative difficile et qui m'exposait forcément à diverses 
erreurs, résultant soit de fautes d'appréciations, soit du manque 
de matériaux, soit de l'esprit de système dont nous sommes tous 
plus ou moins imbus ; j'ai espéré que le lecteur voudrait bien me 
les pardonner, en raison du grand intérêt qui s'attache à l'étude 
de l'évolution des faunes. 



NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LES FORMATIONS SECONDAIRES 
( T R I A S I Q U E S E T I N F R A J U R A S S I Q U E S ) 

DU SUD-ORANAIS (ALGÉRIE ET TERRITOIRES DU SUD) 1 

PAR G. B. M. Flamand 

Chargé des levés de la carte géologique du Sud-Oranais d'après 
le 1/200000 du Service géographique de l'Armée, l'auteur a repris 
depuis trois années ses études dans cette rég ion; ses nouvelles 
recherches viennent compléter et étendre les résultats de ses mis
sions antérieures, qui ont été consignés dans la 3 e édition de la 
Carte géologique à 1/800000 de l'Algérie (1900) pour les régions de 
Saïda, des chotts B'arbi, Chergui, des chaînes atlasiques saha
riennes (M t s de Géryville, M t s des Ksour et de Figuig) et du chott 
Tigri, ainsi que tout au long de la frontière marocaine (El Aricha, 
dj. Doug) K 

STRATIGRAPHIE . — A l'exception d'enclaves de roches granito-
gneissiques (El Khoder, dj. Melah de Ghassoul), de micaschistes 
à chiastolithe (Ain el Hadjadj), de cailloux roulés de poudingues 
permiens3 (dj. Melah de Méchéria), sporadiques dans des bouton
nières gypso-ophitiques (Trias), c'est le Trias qui constitue dans le 
Sud-Oranais, limité à l'Ouest au méridien de Zouïreg, les affleu
rements les plus anciens. 

T R I A S . — Ce terrain (Muschelkalk et Marnes irisées) se montre : 
i°) dans les axes anticlinaux des principaux chaînons atlasiques 
sahariens, par failles ou non : dj. Khanguet-el-Melah (Aflou), 
dj. Mouïlah (Arbaouat), Aïn Ouarka (Aïn Sefra), groupe de 
Thyout, dj. Malah (Méchéria), Djenien Bou Resk, dj. Melah et dj. 
Maïz (Figuig) ; ou, 20) par failles sur les contreforts des reliefs : El 
Khoder (Géryville), dj. Malah O. (Méchéria), Zaouïa près Timen-
dert, etc. ; ou, 3°) sans relations apparentes avec les reliefs : 
Eg Zrigat-Malah (Méchéria), dj. Melah de Ghassoul, Si Mohammed-

1. G. B . M . FLAMAND. N o t e p r é l i m i n a i r e sur le J u r a s s i q u e d e la r é g i o n de 
S a ï d a (départ . d'Oran). B. S. G. F., (6), V I I I , p . 70-72, 2 m a r s 1908. 

2. G. B . M . FLAMAND, apud A . POMEL et POUYANNE. R a p p o r t s u r l e s tra
v a u x d u S e r v i c e g é o l o g i q u e de l 'Algér ie p o u r l 'année 1897. Annales des 

Mines, févr ier 1899.— ID. Carte g é o l o g i q u e d e l 'Algér ie (1900), A l g e r , feui l le m : 
r é g i o n s c i t ées . — ID. lbid. N o t i c e s u r l e s t r a v a u x r é c e n t s d u S e r v i c e géo lo 
g i q u e d e l 'Algér ie . Annales des Mines, o c t o b r e 1904. 

3. R o c h e s a b s o l u m e n t i d e n t i q u e s , é l é m e n t s e t c i m e n t s , a u x poudingues 

permiens d u b a s o u e d Tifrit (Sa ïda) . 



Abd-Khader (El Aricha), Guelib el Thir (N.O. d'Aflou), etc. ; au 
dj. Malah (à l'Est et dans l'axe, Méchéria) se montrent des pla
quettes de calcaires jaune de miel à Myophories. 

INFRALIAS et SINÉMURIEN . — Au-dessus des marnes irisées, en 
concordance, s'observent en certains points (ElKhoder, dj. Malah 
(Méchéria), flanc ouest) des bancs de calcaires siliceux à alter
nances marneuses à Gervïlia prsecursor QUENST . et à Mytilus 
psilonoti QOENST . ; ces calcaires (4o à 5o m.) se chargent dans le 
haut de l'étage de nodules siliceux ; plus puissants qu'à Tifrit 
(calcaires à Gypricardes et à Cardinies), cet ensemble s'y montre 
presque identique lithologiquement ; les calcaires noduleux y 
représenteraient le Sinémurien. Les calcaires à nodules siliceux 
se montrent aussi au dj. Ghemakhich (Aïn Ouarka). 

GHARMOUTHIEN .— Calcaire gris clair à veinules de calcite, ou en 
grands bancs bien lités : dj. Malah (Méchéria) ou en masse à 
stratification indistincte : dj. Chemakhich (Ouarka). Cet étage ne 
se montre fossilifère qu'au dj. Malah (Méchéria) flanc est ; faciès de 
calcaires basiques moyens du Tell. Les assises les plus inférieures 
renferment Pygope Aspasia MENEGH . var. major ZITTEL , diffé
rente de celle de l'Andalousie (Kilian), Waldheimia cf. numis-
malis Xm.vL.,Rhynchonella Fraasi O P P E L , RJynchonella aff. calci-
costa QUENST . ; à A ïn Ouarka, au Malah, le Charmouthien est 
puissant et très homogène ; à l'Ouest, l'existence de cet étage a 
été signalée par M. Henri Douvillé 1 au dj. Kardacha : Rkyncho-
nella voisine de Rh. tetraedra et un Harpoceras. L'auteur laisse 
intentionnellement de côté les terrains liasiques développés à 
l'Ouest de Figuig qui feront l'objet d'une note spéciale. 

TOARCIEN . — En concordance avec les assises précédentes on 
observe des calcaires gris, rosés ou rouges, parfois très minéralisés 
(hématite) à Ammonoïdes. 

Au djebel Malah de Méchéria, flancs ouest et est, on recueille : 
Harpoceras thouarsense D 'ORB . sp., Cœloceras du groupe du 
subarmaturn, Dumortieria striatulo-costata QUENST . sp., Rïldo-
ceras aff. Mermeti. 

A Raha Zerga (Teniet el Haniri) dans le dj. Antar-Guettar : Hildo-
ceras bifrons B R U G . , Cœloceras crassum PHILLIPS, Cœloceras sp. , 
var. à côtes très serrées, Hammatoceras insigne SCHÙBL., Phyllo-
ceras Nïlsoni HÉBERT, Ph-vll. subnilsoni KILIAN sp., Phyll. hetero-

i . H. DOUVILLÉ . D é t e r m i n a t i o n d 'échant i l lons recue i l l i s par le l i e u t e n a n t 
Q u o n i a m et r a p p o r t é s par le g é n é r a l J o u r d y . B.S.G.F., p . 6, 20 j a n v i e r 1 9 0 2 . 

5 Oct. 1908. — T. V U I . Bul l . Soc . Géol . Fr. — 13. 



phyllum S o w . , Phyll. cf. heterophylloides O P P E L , Harpoceras 
Leoesquei D ' O R B . ( ? ) , Lytoceras Germaini D 'ORB. 

A Aïn Ouarka (Aïn Sefra), on recueille dans la zone à Gram-
moceras fallaciosum BAYLE , de nombreux exemplaires ou frag
ments de cette Ammonite, avec Phylloceras heterophyllum Sow. , 
Harpoceras Levesquei D'ORB . sp. , Dumortieria sp. 

Les terrains liasiques se montrent également à l'Est des Arbaouat 
au dj. Bou Noughta. Le Toarcien affleure plus à l'Ouest, à la base 
du Djermann Tahtani sur la rive droite de l'oued Dermel (Figuig), 
assises marneuses à Harpoceras supportant le Dogger bien carac
térisé. 

Les caractères de cette faune liasique sont dans leurs grandes 
lignes ceux de l'Europe centrale 1 . 

Ces formations sont partout concordantes, le Trias excepté ; 
toutefois au dj. Malah de Méehériales calcaires à Mytilus psilonoti 
reposent en concordance sur les marnes gypsifères du Trias. 

TECTONIQUE . — Les chaînons, en chenilles, r e l a y é s 2 en lesquels 
se décompose la chaîne atlasique saharienne, dont les axes anti
clinaux [brachyanticlinaux, pli en éventail oblique (dj. Malah de 
Méchéria) et dômes] sont constitués par les formations secondai
res ci-dessus citées, ont, on le sait, une direction générale sensi
blement S.O. 1/4 O., [exactement O. 3 i° S., dans la portion prin
cipale comprise entre Figuig et l'extrémité orientale des monts 
des ouled Nayl (Bordg-oued Chair) ] ; les reliefs jurassiques du dj. 
Aïssa-Malah, du dj. Antar-Guettar, du Chemakhich-Brahm ainsi 
que du Moghad (Crétacé) s'écartent de cette orientation pour se 
rapprocher de celle du méridien ; elle est toujours comprise pour 
ces derniers dans le secteur N. 40o E. ou O. ; — Le dj. Antar 
épouse exactement le méridien entre Méchéria et El Ouassa, de 
Galloul à Sadana son orientation est N. 38" E. On retrouve donc 
ici ces faits, depuis longtemps signalés par l 'auteur 3 , de reliefs à 
directions pour ainsi dire préparées par un état de choses anté
rieur ; cette direction méridienne ou subméridienne se révèle 

1. Tous ces f o s s i l e s o n t été d é t e r m i n é s au l a b o r a t o i r e de g é o l o g i e de 
l 'Un ivers i t é de L y o n s o u s la d i rec t ion d e M. Char le s D e p é r e t . 

2. P o u r ce t te e x p r e s s i o n , v o i r : HAUG. B. S. Carte géol. Fr.,n°^, et CR. Ac. 

Se., 19 m a r s 1891. — Ett. RITTEH . Le d jebe l A m o u r . B. S. Carte géol. Algérie, 

n' 3 , p . 90,1902. 

3 . Annales de Gêog., p . 233-442, t. I X , 1900. — CR. Ac. Se, 2 j u i n 1902. — 
Ibid., 21 ju i l l e t 1902. — Bull. Com. Afr. franc. R e n s . co l . n° 2, p . 68, igo3. — 
Ibid., n° 3, p . i3g, igo5. — B. S. G. Fr., (4), V I I I , 1908, p . 68 et 70. 



S U R L ' E X I S T E N C E D E L A H O U I L L E 

D A N S L E B A S S I N D E L ' O U E D G u i R ( S U D - O R A N A I S ) 

P A R G. B. M . F l a m a n d 

M. Flamand n'a pu que tardivement prendre connaissance des 
Comptes rendus sommaires parus pendant son absence (B. S. G. F., 
(4), VIII, p. 83, 16 mars 1 9 0 8 ) ; il est très heureux de féliciter, pour les 
résultats de leurs récoltes, le capitaine Maury son ancien collaborateur 
et le lieutenant Huot. 

Cette constatation faite vers Haci-Ratma est des plus intéressante, 
elle vient ajouter un nouvel affleurement de combustible minéral à ceux 
antérieurement connus : Bel-Hadi(Kbenadsa), Gueltat-Salah, Gboressa; 
toutefois M . Flamand tient à rappeler qu'il a découvert (commencement 
de mai 1907) le premier gisement de houille à flore ivestphalienne à 
Haci-Hadri (Khenadsa) c o m m e conséquence de ses recherches et 
revision des travaux du lieutenant Poirmeur et de M. Gautier, préci
sément en présence du capitaine Anthoine et du lieutenant Huot. Le 
gisement est étendu de 1 5oo mètres aux émergences des griffons des 
sources artésiennes de l'oasis (alternance de bancs de houille et de grès 
sur « quelques décimètres d'épaisseur v). A son retour à Béchar, M . Fla
m a n d fit connaître sa découverte au lieutenant-colonel Pierron et au 
capitaine Maury ; à Alger il en fit part au gouverneur général de 
l'Algérie (juin 1 9 0 7 ) ; six semaines après, le capitaine Maury, sur ses 
indications, consentait à poursuivre ces recherches et en forant des 
puits, mettait à jour la belle flore de Gueltat-Sidi-Salah (rapport 
officiel du I5 juin 1907). 

1. Je dis hercyniens ; dans ces localités les plissements affectent les 
formations dévoniennes et carbonifériennes qui y sont relevées à 46° sur 
l'horizon; elles sont également affectées dans la grande pénéplaine à l'Est et 
à l'Ouest. 

2. « Ex : vallées de l'oued Igharghar et de l'oued Saoura, dôme crétacé de la 
cliebkha du Mzab, vallées de l'oued Loua et de l'oued Zergoun, oued Namous ; 
dans le Tell : anticlinal de Tifrit, vallées antielinales de Til'rit et Saïda, 
lambeau liasique de l'oued El Abd, dj Kaliar (periuien), montagne des Lions 
près Oran » (G. B. M. F L A M A N D . CH. Ac. Se., 21 juillet 1902). 

nettement dans le Sahara, où elle appartient à des plissements 
anciens {hercyniens 1 à l'Aïn Kahla, El Khenig, Aïn Cheikh ; dans 
le Tidikelt), elle devient plus rare dans le Nord 2 où elle s'oppose 
aux plissements atlasiqaes franchement obliques sur les méridiens. 



J. Deprat. — Observations sur une note de M. Millosevich à 
propos du basalte de Montresta {Sardaigne). 

Dans une note récente 1 où il s'occupe des zéolites du basalte de 
Montresta, M . Millosevich appelle la roche qui renferme les zéolites sur 
la route de Bosa à Montresta une andésite augitique-hypersthénique. 
Je n'ai pu m e rendre compte de ce qui l'a m e n é à cette détermination. 
Il n'y a pas d'hypersthène dans cette roche. Par contre le "péridot est 
extrêmement abondant. L a roche qui contient des phénocristaux de 
labrador et de gros cristaux d'augite et de péridot dans un m a g m a 
microlitique d'andésine et d'augite est un pur basalte porphyroïde à 
augite d'un type assez banal. C'est ainsi que je l'ai du reste déterminé 
il y a quelque t e m p s 2 dans une note sommaire. 

J'ai décrit moi-même d'une façon très sommaire des andésites hypers-
théniques augitiques dans PAnglona, contenant parfois del'olivine. J'ai 
indiqué également dans l'Anglona des types à hypersthène, hornblende 
et augite ; dans le Logudoro sur la roule même de Bosa à Montresta 
j'ai recueilli des échantillons d'une belle andésilabradorite à augite et 
hypersthène où les deux minéraux forment des associations ; près 
d'Osilo j'ai signalé de magnifiques labradorites porphyroïdes à gros cris
taux de bronzite et d'augite pouvant passer au basalte par adjonction de 
péridot, mais toutes ces roches dont je prépare la description détaillée 
sont bien différentes du typique basalte de Montresta. 

1. Il giaciment'o di zeoliti presso Montresta. RC. Accad. Lincei, vol. XVII, 
série V, 1" sem. fase. 5. i«r mars 1908. 
a. J. DEPRAT. Les éruptions posthelvétiennes antérieures aux volcans 

récents dans le N . O . de la Sardaigne. CR. Ac. Se, 17 juin 1907. —Paramètres 
magmatiques des séries volcaniques de l'Anglona et du Logudoro. Id., 16 
mars 1908. 

M . Flamand a d'ailleurs publié, dès l'an dernier, plusieurs notes sur 
celte question si importante de l'existence de la houille dans le Sud-
Oranais : aux Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (16 juillet 
1907) (note présentée par M . Zeiller, qui avait bien voulu reviser ses 
déterminations paléontolôgiques) ; dans le Compte Rendu de la cam
pagne IQOB-OJ (Service géologique des Territoires du Sud de l'Algérie) 
(juillet 1907); dans le Bulletin de la Société géologique de France, note 
présentée par M . Henri Douvillé (VII, p. ¿¡23) [voir également une première 
observation à ce sujet : B. S. G. F., (4), VIII, p. A3, 17 février 1908]. 



Séance du 4= M a i 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLE 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté, 
line nouvelle présentation est annoncée. 
M. Armand Thevenin, lauréat du Prix Viquesnel, remercie en 

ces termes la Société : 
« Messieurs, je suis profondément reconnaissant à la Société 

géologique de m'avoir inscrit sur la liste de ses lauréats ; cette 
récompense est un précieux encouragement. Vous me permettrez 
de remercier ici plus spécialement le professeur éminent qui a 
proposé mon nom à vos suffrages, votre rapporteur qui vous a 
exposé en termes trop élogieux les résultats des travaux dont il a 
été souvent l'instigateur, et enfin notre doyen, notre maître 
commun, M. Albert Gaudry, qui, au milieu de notre affectueuse 
admiration, en dépit des ans, continue à montrer le chemin des 
découvertes fécondes ». 

M. Paul Combes fils offre un exemplaire d'une « Géologie de la 
Région parisienne » qu'il vient de publier [CRS., p. 83]. 
M. Ph. Glangeaud offre les notes suivantes : « Sur l'extension des 

dépressions oligocènes dans une partie du Massif central et sur leur 
rôle au point de vue hydrologique » (CR. Ac. Se, 24 février 1908); 
« Les éruptions volcaniques de la Limagne ; sept périodes d'ac
tivité volcanique du Miocène inférieur au Pleistocène » (Id., 
9 mars 1908); « Les éruptions pliocènes et pleistocènes de la 
Limagne » (Id., a3 mars 1908) ; « L'Allier miocène. Un gisement 
de Vertébrés miocènes, près de Moulins » (Id., a3 déc. 1907) 
[CRS., p. 83-84]. 

M. G. F. Dollfus remercie la Société géologique de France, au 
nom de la Geologists' Association, d'avoir bien voulu prêter son 
local pour tenir la réunion générale des géologues de Londres. 
M. Dollfus dépose sur le bureau un tableau provisoire de 

concordance des assises du Tertiaire parisien et du Tertiaire d'An
gleterre, établi pour les participants à l'excursion, et soumis à leurs 
controverses. Un tirage définitif sera fait ultérieurement. 

M. G. F. Dollfus offre deux brochures extraites de la Feuille des 
Jeunes Naturalistes « sur la Géologie il y a cent ans. en Angle
terre et en France » [CRS., p. 84]. 



M. Haug présente de la part de l'auteur, M. Frédéric Jaccard, 
un important mémoire sur la « région Rubli-Gummfiuh (Préalpes 
médianes) », publié à Lausanne dans le dernier Bulletin de la 
Société vaudoise des Sciences Naturelles [CRS., p. 8 4 ] -
M. Deprat offre les notes suivantes : « Etude des roches érup-

tives carbonifères et permiennes du N.O. de la Corse » (B. Serv. 
Carte G. F., XVII, n° 117, 85 p., i8fig.); « Paramètres magmati
ques des séries volcaniques de l'Anglona et de Logudoro » (GR. 
Ac. Se, 16 mars 1908) [CRS., p. 85]. 
M. E. A. Martel offre : i° Son récent ouvrage « l'Evolution souter

raine » ; 2 0 Son « étude (géologique et hydrologique) sur la source 
de Fontaine-l'Evêque (Var) » (Annales, 33, Min. de l'Agriculture), 
dont il a été chargé (en collaboration avec M. Le Gouppey de la 
Forest) par le Ministre de l'Agriculture ; 3° Une note sur « les 
cavernes des grès triasiques de Brive » (Bull. Soc. Se. hist. et 
arch. de la Gorrèze, 1907); 4 ° Un mémoire sur le « creusement 
des vallées et l'érosion glaciaire » (AFAS., Lyon 1906) [CRS., 
p. 85-86]. 

L E S É R U P T I O N S V O L C A N I Q U E S D E L A L I M A G N E 1 

PAR Ph. Glangeaud 

La Limagne montagneuse, qui s'étend des environs de Lempdes 
Haute-Loire), Issoire, Clermont, Billom jusqu'à Riom (Puy-de-
Dôme), a acquis un relief Ararié grâce à ses parties volcaniques, 
qui ont pénétré ou recouvert une partie de son sol sous forme de 
coulées, de filons, ou de pépérites. 
On a cru longtemps que la plupart de ces collines étaient d'âge 

pliocène supérieur. M. Michel Lévy a signalé le premier des 
coulées miocènes et M. Boule avait attiré l'attention sur des sables 
à chailles analogues à ceux du Velay, situés entre deux coulées 
basaltiques près de Clermont; mais on n'avait pas de notions 
précises sur l'âge et la genèse de ces sables et de ces collines 
volcaniques. 
Les recherches que j'ai entreprises m'ont permis d'établir qu'il 

i. U n mémoire détaillé paraîtra dans le Bulletin des. Services de la Carte 
géologique de la France. 



y avait eu dans la Limagne sept périodes d'activité volcanique, 
s'échelonnant du Miocène inférieur au Pleistocène inférieur et, 
fait important, que ces périodes d'activité volcanique étaient en 
relation étroite avec les mouvements orogéniques et les événe
ments hydrologiques qui ont intéressé le Massif Central à toutes 
les époques. C'est principalement au Miocène que ces mouvements, 
continus depuis l'Oligocène, eurent la plus grande amplitude, 
puisqu'ils amenèrent notamment la surélévation des anticlinaux 
(Forez, Margeride, Cévennes), à des altitudes atteignant 2 000 m. 
i° Les éruptions volcaniques de la Limagne sont encadrées 

entre les sables fluviátiles burdigaliens à Melanoides Escheri, 
Melanopsis Hericarti (Dollfus) de Gergovie et les alluvions pleis-
tocènes de Sarliève à Elephas primigenius, Cercas tarandus, etc.; 

2° Les premières éruptions sont d'âge burdigalien, car les laves 
basaltiques des coulées sont en galets dans les alluvions helvé-
tiennes à Dinotherium Cuvieri, Mastodon angustidens, Mastodon 
tapiroïdes, Rhinocéros aurelianensis, Crocodiles et Tortues (près 
de Clermont et à Givreuil (Allier) ; 
3° Un autre niveau alluvial important est celui de Perrier, qui 

est de la fin du Pliocène inférieur ; 
4 ° Les coulées des éruptions de ces sept périodes volcaniques 

sont suspendues aujourd'hui au-dessus de l'Allier, à des hauteurs 
variant entre 3o,o m. et jo m. 
On peut ainsi mesurer les différentes phases du creusement de 

cette vallée, puisque l'extrémité des coulées repose sur des alluvions 
de l'Allier s'échelonnant à huit époques différentes ; 

5° Voici la rénartition de ces coulées : 

1. MIOCÈNE INFÉRIEUR. j 

2. MIOCÈNE MOYEN. j 
3. MIOCÈNE SUPÉRIEUR 

4. PLIOCÈNE INFÉRIEUR j 

5. PLIOCÈNE MOYEN . j 
6. PLIOCÈNE SUPÉRIEUR . 
1. PLEISTOCÈNE INFÉRIEUR 

ERUPTIONS DE : 

Gergovie, Puy St-Roniain, Puy 
St-André, les Côtes de Cler
mont, Comté ? 

Puy de Mur,- Chateaugay, Puy 
de Var, Chanturgue . 

Pardines 
Perrier, Moutcelet, Mont Ro

gnon 
Corent, le Broc (Puy-de-Dôme) 
Le Coupet (Haute-Loire) . 
L a Roche Noire 
Gravenoire, Beaumont. 

CREUSEMENT DE LA 
VALLRK DE L'ALLIER 

EN METRES : 

390 mètres 

287 » 
224 » 

190 » 
) 

i65 » 
114 » 
50 » 



6° Les pépérites, qui sont généralement d'origine intrusive 
(Michel Lévy) et se relient étroitement au point de vue de leur 
gisement, avec les vernies éruptives, ont des âges correspondant à 
ces coulées ; 
7° La nature des laves, émises par les volcans de la Limagne 

est la suivante : basalte (type dominant), limburgite, dolérite, 
néphélinite, téphrite à olivine (LACROIX) et phonolite. 
8° Les anciennes bouches volcaniques sont situées sur des 

fractures, souvent bien nettes,- à la limite de deux voussoirs diffé
remment dénivelles (Gravenoire, Beaumont, Mont Rognon, Ger-
govie, Ghateaugay, Usson, etc.) ; 
9° Les éruptions du Velay ont débuté également au Miocène 

inférieur. C'est donc dans cette région et dans la Limagne que l'on 
trouve les plus anciennes éruptions volcaniques tertiaires du 
Massif Central. Elles se sont poursuivies dans ces deux contrées 
jusqu'au Pleistocène 1 ; 
io° Les premières éruptions du Velay et dé la Limagne ne 

paraissent pas en relation avec le dernier soulèvement alpin, 
auquel elles sont bien antérieures pour la plupart. 
Les mouvements orogéniques du Massif Central, contrairement 

à ce que l'on pensait, seraient donc en grande partie indépendants 
des mouvements alpins. Ils étaient d'ailleurs à peu près terminés 
(à part les tassements) lors de la dernière phase alpine. 
Ce sont là des vues nouvelles, qui complètent ou modifient très 

sensiblement les idées admises jusqu'ici. 
M. Paul Lemoine fait remarquer l'intérêt que présente la découverte 

faite par M. Glangeaud du passage de bauxites en place, résultat 
manifeste de la décomposition des roches anciennes, à des bauxites de 
transport, intercalées dans les sédiments oligocènes. Ce fait,ajouté aux 
données que l'on possède sur les bauxites de l'Alabama, apporte un 
argument de plus à l'appui de la thèse de ceux qui veulent voir dans les 
bauxites les produits de transport de latérites anciennes 2. Le iait que 
ces bauxites se trouvent dans les couches oligocènes, associées à des 
Palmiers, vient également éta'yer cette opinion. Il est probable que, 
dans l'avenir, la présence de bauxite dans certaines couches sera une 
donnée précieuse pour la reconstitution du climat des époques géolo
giques. 

i. NOTE AJOUTÉE PENDANT L'IMPRESSION. Les recherches de M. Lauby sur 
l'Aubrac, feraient remonter les premières éruptions volcaniques de ce 
massif jusqu'à l'Oligocène supérieur. 
a. Jean CHAUTARD et Paul LEMOINE. CR. AC. Se. 1908 et C R . séances 

Soc. Industrie minérale, avril 1908. 



S U R U N G I S E M E N T D ' A L U N I T E A U C O N T A C T 

D E R H Y O L I T E S A N C I E N S P R È S D E R É A L M O N T ( T A R N ) 

PAR Pierre Termier 

M. John A. Burford a récemment découvert près de Réalmont, 
dans le vallon du Siex, affluent de rive droite du Dadou, un inté
ressant gisement d'alunite 1 compacte, de couleur rose ou grise, 
fort semblable aux alunites compactes de Hongrie. Voici quelles 
sont, d'après M. Burford, les conditions géologiques de ce gisement. 
Le vallon de Siex, ou Siès, est creusé dans un terrain schisteux, 

aux strates redressées, que M. J. Bergeron, sur la feuille Albi de 
la Carte géologique, a rapporté au Potsdamien et désigné par la 
rubrique S lily' (ce qui veut dire Potsdamien granulitisé). L'alunite 
forme un petit banc parallèle 
aux strates, épais de 2 à 20 cm., 
surmonté par des schistes noirs, 
charbonneux, avec lydiennes, et 
reposant lui-même sur des ro
ches assez massives, mais cepen
dant vaguement litées,fort épais
ses, et de couleurs claires (vertes 
ou roses). Ces dernières roches 
sont des rhyoliles à peine alté
rés. Le filet d'alunite est séparé 
du rhyolite sous-jaceat par un 
banc de kaolin, épais de 1 m. 5o. 
Il est évident que l'alunite 

résulte ici de l'action, sur l'or-
those du rhyolite, des eaux sul-
furiques provenant de la lixi-
viation des schistes pyriteax ; 
mais je signale comme très 
curieuse cette disposition, en deux lits parallèles et réguliers, de 
l'alunite pure et d'un kaolin presque pur. 
J'appelle enfin l'attention, à propos de cette découverte de 

M. Burford, sur la présence d'énormes coulées rhyoliliques dans 
le Potsdamien de la région, ou du moins dans ce complexe de 
terrains anciens, rapporté globalement au Potsdamien métamor
phique, dans lequel tout n'est pas métamorphique, et où il y a 
peut-être des termes de divers âges. Le Massif Central français 
nous réserve encore bien des surprises. 

ï. Cette alunite a été déterminée dans m o n laboratoire, de m ê m e que le 
rhyolite dont il ra être question. 

COUPS DU GÎTE nu VALLON DU SIEX, 
PRÈS RÉALMONT, d'après un croquis 
de M. Burford. 

a, schistes ; b, lydienne noire avec 
traces graphiteuses (ép. 3 m. ) ; c, 
schistes charbonneux (ép. 1 m.) ; 
d, alunite (ép. de 2 à 2 0 cm.); e, 
kaolin (1 m. 5o) ; /', rhyolite (ép. 
indéterminée). 



Séance du 1 8 M a i 1ÎJ08 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLÉ 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Le Président fait part de la mort de M. Albert DE LAPPARENT, 

enlevé brusquement après une courte maladie; il rappelle, en 
quelques mots, les grands services qu'il a rendus à la science 
géologique. 
Le Président proclame membre de la Société : 

M. Guillaume, ingénieur au Corps des Mines, à Neuilly, présenté par 
M M . de Launay et Terraier. 
Une nouvelle présentation est annoncée. 
M. Pervinquière dépose sur le bureau le dernier numéro de la 

Reçue scientifique contenant une Notice sur Albert de Lapparent. 
En quelques mots il a essayé de traduire les sentiments que tons 
ressentaient pour l'homme autant que pour le savant. 
Henri Douvillé. — Sur quelques gisements à Nummulites de 

l'Est de l'Europe. 
M. le professeur Androussof, de Kieff, m'a communiqué un 

certain nombre de Nummulites recueillies à l'Est de la Caspienne. 
J'ai été frappé de leur analogie avec les formes de Crimée, et il 
m'a paru utile d'étudier à nouveau la faune de ces gisements. 

CRIMÉE. — Les Nummulites ont été décrites par Deshayes en 
i838 d'après les échantillons de la collection de Verneuil (actuelle
ment à l'Ecole des Mines) ; les espèces distinguées sont N. poVy-
gyratus, N. distans, N. irregularis, N. rotularius et N. (Assilina) 
placentula. En i853, d'Archiac réunit les deux premières de ces 
espèces, considère la dernière espèce comme une variété de Ass. 
granulosa et réunit N. rotularius à N. Ramondi; il distingue, en 
outre, trois espèces nouvelles, qui sont des formes mégasphéri-
ques (A) : Tchihatcheffi, Guettardi, Leymeriei, compagnes de 
distans, rotularius (race de Yatacicus) et granulosa. Cette faune 
a beaucoup d'analogie avec celle de Bos d'Arros et appartient au 
Lutétien inférieur. 
N. Tchihatcheffi a été le plus souvent mal interprété : les divers 

gisements signalés par d'Archiac sont disposés d'après l'ordre 
géographique : c'est pour cette raison que le premier cité est celui 
d'Avesa, où, dit-il, cette espèce accompagne N. complanatus. Or 
cette citation est inexacte, ce n'est pas cette dernière espèce qui 
abonde dans cette localité, mais N. gizehensis, comme l'a fait voir 
M. Oppenheim, et j'ai pu m'assurer que c'était une forme nette
ment granuleuse; il en est de même de la forme A qui l'accom-



pagne et qui n'est qu'une race de N. curvispira, impossible à 
confondre avec N. Tchihatcheffi. Celle-ci est en réalité, d'après 
d'Archiac, la compagne de N. Pratti dans le Vicentin, de N. distans 
en Crimée où elle abonde, et la localité du type figuré, Hadinkoï, 
appartient vraisemblablement au même niveau. C'est en réalité 
une espèce du Lutétien inférieur. 

VARNA. — Mon collègue M. de Launay a recueilli dans les envi
rons, à Dewna, un certain nombre de formes du même niveau : 
N. distans, N. Pratti, N. subirregularis, N. atacicus-Guettardi, 
Assilina prsespira, Operculina canalífera, Orthophragmina 
Archiaci. 

KLAUSENBOURG. — Plus au Nord les gisements de Transylvanie 
appartiennent tous à des niveaux plus élevés, ce qui indique un 
déplacement de la mer vers le Nord, rappelant ce que l'on observe 
dans la région pyrénéenne où le Lutétien inférieur seul est repré
senté dans la chaîne elle-même. D'après le très intéressant 
mémoire du professeur Koch, l'Eocène débute par des formations 
d'eau douce et les premières couches marines qui reposent en 
transgression sur les roches cristallines, renferment la faune du 
Lutétien moyen, N. perforatus-Lucasanus, N. complanatus, avec 
association de formes plus anciennes, N. lœvigatus et de formes 
habituellement plus récentes, N. contortus-striatus, N. variola-
rius-Heberti. 

On distingue ensuite un second niveau d'eau douce, surmonté 
par des marnes justement attribuées à l'Eocène supérieur et carac
térisée par l'association des Nummulites réticulées N. intermedius-
Fichteli, des petites radiées N. Bouillei, N. Boucheri associées à 
des Orthophragmina ; or, parmi les premières de ces formes j'ai 
reconnu incontestablement N. Fabianii, c'est donc bien le niveau 
de Priabona, qui se termine ici comme dans le Vicentin par une 
couche à Bryozoaires et à Orthophragmina. 
Au dessus vient l'Oligocène typique à Natica crassatina, Ceri-

thiam trochleare, Num. intermedius-Fichteli. La succession des 
faunes est donc exactement la même que dans l'Europe occidentale. 
Henri Douvillé. — Rectifications à la nomenclature de quelques 

Nummulites. 
J'ai indiqué précédemment que le type de N. Ramondi est en 

réalité Assilina Leymeriei ; le nom de cette espèce ne peut donc 
être conservé. L'espèce habituellement désignée sous ce nom est 
en réalité N. Guettardi, qui est la compagne de N. atacicus, 
synonyme elle-même de N. biarritzensis (auciorum), qui remonte 
dans le Lutétien moyen ; dans le même niveau, N. globulus est 
au contraire, une bonne espèce microsphérique. 



Nous venons de voir que N. Tchihatcheffi est la compagne de 
N. distans et appartient au Lutétien inférieur. 
Le type de TV. Lucasanus est de Bos d'Arros, où il est associé à 

N. scaber; il présente les caractères de ce groupe (granules sur les 
filets) ; c'est une simple race de N. Lamarcki, du Lutétien inférieur. 
Le type de N. perforatus est de Klausenbourg ; il est représenté 

par une bonne figure (grossie) de Fichtel et Moll. D'après le 
professeur Koch, c'est une forme mégasphérique ; elle appartient 
au groupe de N. aturicus (granules entre les filets). C'est donc 
une variété ou une race du TV. Rouaulti, et le couple, souvent cité-
de perforatus-Lucasanus devra être remplacé par aturicus-
Rouaulti. La première de ces formes a été bien figurée par Ley-
merie; c'est une espèce bien mieux définie que N. cj'assus, qui 
n'en est qu'une variété. 

Henri Douvillé. — Sur le développement des Hippurites. 
M. Toucas a montré que les Hippurites sont représentés dès 

PAngoumien intérieur par deux types, H. Requieni (confondu à 
tort avec H. resectus), souche de la section des Orbignya à pores 
linéaires, et H. in fer us, souche des Vaccinites à pores réticulés. 
L'absence des Orbignya typiques dans la Mésogée proprement 
dite (province orientale) semble bien indiquer que ce n'est pas là 
une forme primitive ; d'un autre côté, H. resectus, avec ses pores 
arrondis, est tout aussi bien la souche des Hippurites à pores 
polygonaux, qui eu£ se développent concurremment avec les 
Vaccinites dans la province orientale ; dans ces conditions, il 
paraît nécessaire d'en faire une section spéciale, pour laquelle 
nous proposons le nom d'Hippuritella (type H. Maestreï). 
Lorsqu'on étudie le développement des Hippurites, on distingue 

un premier stade dans lequel l'animal est fixé plus ou moins lar
gement dans la région de l'ouverture pédieuse et.du muscle anté
rieur. Dans la partie, opposée, on voit se dessiner trois légères 
inflexions du test cori'espondant au ligament interne et aux 
deux siphons : c'est que dans ces points l'élargissement de la 
coquille est contrarié par les connexions qui existent entre les 
divers éléments de l'appareil cardinal : connexion entre le muscle 
antérieur placé dans la région de fixation de la coquille et la dent 
antérieure A II, sur laquelle vient s'appuyer ordinairement la dent 
médiane 3 b ; connexion entre cette dent marginale, le ligament et 
la dent postérieure P II, connexion enfin entre cette dernière dent, 
le muscle postérieur et le ganglion correspondant, dans la dépen
dance duquel sont les ouvertures siphonales. De ces connexions 



résulte une gêne et par suite un retard dans le développement du 
bord de la coquille en ces points, d'où résultent les trois replis 
caractéristiques. 
J'ai insisté précédemment sur la disposition toute spéciale du 

muscle postérieur inséré sur la surface interne de l'apophyse den
tiforme de la valve supérieure, disposition qui empêche aussi le 
muscle de suivre le mouvement de croissance périphérique, con
trairement à ce qui se passe dans les Radiolites. 
Dans les stades suivants les Hippuritella typiques se dévelop

pent lentement en largeur ; la forme générale reste ordinairement 
étroite et allongée (en tuyau d'orgue), aussi la disposition des 
replis se maintient peu différente de ce qu'elle était dans le jeune. 
Dans les Vaccinites, au contraire, on distingue trois stades suc

cessifs : i° un premier stade, où la coquille présente exactement la 
même forme et la même disposition des plis que dans les jeunes 
Hippuritella, ce qui indique une origine commune ; 2 0 un deuxième 
stade, où la coquille se développe très rapidement en largeur ; il 
en résulte une exagération du ralentissement de la croissance dans 
les points qui correspondent au ligament et aux siphons, d'où 
un allongement très accentué de l'arête ligamentaire et des piliers, 
qui restent rapprochés, et un développement de la cavité acces
soire antérieure O ; 3° un troisième stade, de croissance normale, 
où la coquille prend sa forme cylindro-conique habituelle. 
Vaccinites doit donc être considéré comme dérivant à'Hippuri

tella; ses caractères différentiels résultent d'une croissance très 
rapide en largeur pendant le second stade du développement ; en 
même temps, on peut concevoir que les pores se compliquent pro
gressivement, deviennent denticulés, puis réticulés. Nous avons 
quelques raisons de penser que cette section comprend plusieurs 
rameaux différents. 
Quant aux Orbignya, ils représentent comme nous l'avons vu 

un rameau spécial propre au golfe pyrénéen (Aquitaine, Provence, 
Catalogne). 
M. A. Toucas fait les observations suivantes : 
i" La forme primitive de la première section (Orbignya W O O D W A R D ) , 

doit porter le nom à'Hipp. Requieni MATHERON 1842, l'Hipp. resectas 
DEFRANCE n'en constituant qu'une variété de même âge, décrite et 
figurée pour la première fois en 1893 par M . H. Douvillé ; 
2° La forme primitive de la deuxième section ( Vaccinites FISCHER), 

est YHipp. prsepetrocoriensis TOUCAS, qui a fait son apparition dans 
l'Angoumien inférieur, zone G. d'Arnaud, en même temps que l'Hipp. 
Requieni, et non YHipp. inferus Douv., qui est une forme un peu plus 
récente ayant servi d'origine au groupe de YHipp. giganteus ; 



3" Ces deux sections des Hlppurites paraissaient être indépendantes 
au point de vue de leurs caractères (forme des pores, de l'arête cardinale 
et de l'appareil cardinal) comme au point de vue de leur origine (appa
rition simultanée) et de leur évolution. La nouvelle section, proposée 
par M. H. Douvillé, tendrait au contraire à fixer une origine unique 
des Hippurites et à-établir une liaison entre les Orbignya et les Vacci-
nites. Avant de se prononcer sur l'importance et la valeur de cette 
modification, il y a lieu d'attendre la publication du mémoire de 
M . H. Douvillé, qui nous fera connaître le type de cette nouvelle 
section, ses caractères, les formes ou groupes qu'elle devra comprendre 
et ses rapports avec les deux autres sections déjà établies. 

M. Haug insiste sur le très grand intérêt que présentent les 
recherches de M. Henri Douvillé au double point de vue de la 
biomécanique et de l'ontogénie. O n est en droit d'espérer qu'elles 
ouvrent pour l'étude des Rudistes une ère nouvelle, en conduisant 
à des résultats aussi importants que ceux auxquels Hyatt, Branco 
et d'autres ont été amenés au cours de leurs travaux sur l'évolu
tion individuelle des Ammonoïdés. On sait quel parti divers 
auteurs ont pu tirer également des études ontogéniques pour l'éta
blissement d'une classification naturelle des Trilobites, des Lamel
libranches, des Brachiopodes, etc. 

W. Kilian. — Sur l'âge de la couche jaune à Astieria du Jura 
Neuchâtelois. 
Dans une brochure récente (Mélanges géologiques sur le Jura 

neuchâtelois, Neuchâtel, 1908, p. 197), M . Schardt revient sur l'âge de 
la couche jaune à Astieria de Villers le-Lac et du Jura neuchâtelois. 11 
attribue à l'Hauterivien cette assise, que nous plaçons au sommet de 
l'étage valanginien1, en faisant remarquer que le genre prédominant 
dans cette couche est Astieria, qui, dit-il, « est d'ailleurs un genre 
hauterivien par excellence ». 
Noire confrère aurait pu cependant voir dans les nombreuses 

publications traitant du Néocomien du Sud-Est de la France, que si 
la section Astieria du groupe si hétérogène, et polyphylétique des Hol-
costephanus, atteint son maximum de fréquence dans l'Hauterivien infé
rieur, ce groupe disparaît dans la moitié supérieure de cet étage, alors 
qu'il est déjà représenté par de très nombreuses formes pyriteuses (dont 
M . Sayn prépare la monographie) dans les dépôts valanginienss. 
L'argument tiré de la présence du groupe Astieria dans les marnes de 
Villers n'a donc rien de décisif pour placer plutôt dans l'Hauterivien la 
couche jaune de Villers dans laquelle existe Saynoceras verrucosum 
D'ORB. sp. (découvert jadis par M . Sayn) et qui est l'équivalent 

1 . M. BAUMBEKGKR nous a suivi dans cette attribution (Inaugural Dissert, 
de l'Univ. de Bâle, içio3, et Soc. Pal. suisse, X X X I I , 1906, p. 5). 

2 . Ce sous-genre d'Holcostephanus (Astieria) débute dans la zone à Hoplites 
[ioissieri avec Ast Schenki OPP. sp., qui y est toutefois assez rare et y 
accompagne de nombreux Spiticeras. 



évident des calcaires jaunes à Alectryonia rectangularis R Œ M . sp. du 
Dauphiné et de la Savoie, lesquels passent nettement, au S. de Grenoble, 
au Valanginien supérieur à Céphalopodes (zone à Sayn. verrucosum). 
M. Sehardt cite, en outre, à l'appui de sa manière de voir la présence, 

dans la marne à Astieria, de Lamellibranches et d'Echinides à cachet 
hauterivien. Or nous avons montré dans nos publications antérieures et 
récemment encore dans Lethœa geognostica (II, t. III, fascicule 1. 
Palaîocretacicum), que les faunes néritiques des étages valanginien et 
hauterivien possèdent beaucoup d'éléments communs et ne peuvent 
guère être distinguées que par leurs Céphalopodes. 
G. Rovereto. — Sur le Stampien à Lépidocyclines des environs 

de Varazze. 
Le long de la côte de la Ligurie, aux environs de Varazze, j'ai 

découvert un gisement de Stampien reposant en partie sur le 
ïongrien, en partie directement sur les roches anciennes. Ce 
Stampien se compose de bancs construits par des Polypiers et 
par des Algues, parmi lesquels j'ai reconnu des Litholhamnium 
(L. torulosum GÛMB.), et une Gymopolia nouvelle, ainsi que 
plusieurs espèces de Mollusques : Ghlamys miocenica MICHTT., 
Chi. antiquata Rov., Pinna Deshqyesi MAYER, Modiola tauri-
nensis BON., Bulla simplex Fucus, et diverses Lépidocyclines, 
dont la détermination est due à M. Prever : Lepidocyclina hime-
rensis CHECCHIA, L. planulata CHECCHIA, L. Raulini LEM. et DOUV., 
L. Schlumbergeri LEM. et Douv., L. Chaperi LEM. et Douv. 

Or, il est important de constater que les deux premières de ces 
Lépidocyclines sont propres à l'Eocène sicilien ; les autres, par 
contre, au Miocène et, plus particulièrement, à l'Aquitanien ; par 
suite, le gisement de Varazze confirme l'opinion de plusieurs de 
mes collègues, de M M . Prever, Silvestri, Checchia-Rispoli et 
d'autres encore, selon lesquels on doit assigner aux Lépidocy
clines une distribution chronologique bien plus étendue qu'on ne 
l'admet généralement. 

Robert Douvillé.— Observations à propos de la note de M. Rove
reto « Sur le Stampien des environs de Varazze 1 ». 
Dans le nouveau gisement stampien de Varazze, M. Rovereto signale 

un certain nombre de Lépidocyclines déterminées par M. Prever. Outre 
plusieurs espèces oligocènes, M. Rovereto cite deux espèces «éocènes», 
à savoir, L. himerensis et L. planulata CHECCHIA. Ces espèces ont prin
cipalement été établies, je crois, parce qu'elles ont été trouvées dans 
des terrains que M. Checchia considère comme éocènes ; si elles avaient 
été trouvées dans des gisements reconnus par lui comme oligocènes, 
il me semble certain qu'il en aurait fait ce qu'elles sont en réalité : des 
Lep. dilatata de petite dimension. 

i. Observations présentées à la séance du i" juin 1908. 



S U R L A C O N T I N U I T É D E S P H É N O M È N E S O R O G É N I Q U E S 

D A N S U N E P A R T I E D U M A S S I F C E N T R A L 

A U X É P O Q U E S O L I G O C È N E E T M I O C E N E E T L E U R S R E L A T I O N S 

A V E C L E S P H É N O M È N E S V O L C A N I Q U E S E T H Y D R O L O G I Q U E S 

FAR Ph. Glangeaud 

Au début de l'Oligocène, le Massif Central était un plateau 
central, au climat tropical et à la surface fortement rubéfiée par 
les agents atmosphériques, comme certains territoires du Sénégal, 
du Soudan et de la Guinée (formation de latérite et de bauxite). 
Une première série de mouvements amena la formation de 

dépressions et de synclinaux oligocènes (Limagne, Bassin du Puy, 
de Montbrison, d'Aurillac, de la Sioule, de la dislocation houillère, 
etc.), qui communiquèrent ensemble, au moins momentanément à 
l'époque stampienne. 

Par suite de la continuité des mouvements orogéniques, il 
s'accumula dans certains grands synclinaux, comme la Limagne, 
une épaisseur considérable (plus de i ooo mètres) de sédiments, au 
fur et à mesure que s'enfonçaient les synclinaux. 
A la fin de VOligocène, les mouvements horizontaux avaient 

amené l'émersion complète des dépressions oligocènes du Massif 
Central. 
Les mouvements miocènes continuèrent, d'une façon générale, 

à surélever les clefs de voûte anticlinales, pendant que s'enfon
çaient les synclinaux. Cette surélévation fut beaucoup plus 
accentuée vers le Sud (région des Cévennes, Lozère, Ardèche) 
que vers le Nord ; aussi le sol prit-il dans cette portion de terri
toire une inclination générale sud-nord. Le premier réseau 
hydrologique, d'âge burdigalien, épousa les lignes de plus grande 
pente des dépressions synclinales oligocènes. 
L'existence de ce réseau se manifeste, au Burdigalien, par un 

ruissellement intense sur les flancs des synclinaux et par le 
transport par les collecteurs, Loire et Allier, dans la Limagne et 
jusqu'en Sologne de sables granitiques et argileux variés (Sables 
de l'Orléanais et de la Sologne). 
Ces mouvements sont suivis des premières éruptions volcaniques 

de la Limagne et du Velay. Au début de YHelvétien, un nouvel 
épisode orogénique surélève surtout la région cristalline (Forez, 



ÉVÉNEMENTS OROGÉNIQU 
HYDKOL. ET VOLCANIQUE L L M A G N E 

VELAY, COIRONS 
AUBRAC BASS, DU RHÔNE BASS, DE PARIS 

PoNTIQUE. 

SARMATIQUE. 

ToRTONIEN. 

HELVÉTIEN. 

BuRDIGALIEN. 

AQUITANIEN. 

8. Phase générale d'activité 
. volcanique dans le Massif 
I Central (M'-Dore, Cantal, 
I Velay). 
1 7. Phase alluvionnaire. 
6. Abrasion des voussoirs. 
5. Episode principal de dis

location des anticlinaux 
I et synclinaux. 
| Phase principale des fail

les. Tassements. 2"phase 
d'activité volcanique. 

4. M A X I M U M ae suréléva
tion des anticlinaux et 
de compartiments juras
siques dans la Lozère, 
l'Ardèche, le Velay. 
Augmentation du pou
voir dynamique de la 
Loire et de l'Allier. 

3. 1™ épisode de fractures et 
JRES éruptions volcaniques 

1 2. Établissement du réseau 
J Loire, Allier. — Phase de 
( ruissellement. 

I 1. Les régions anticlinales 
f bordant les synclinaux 

tertiaires s'accentuent, 
tandis que ces derniers 
s'enfoncent. 
Fin de l'émersion des dé
pressions oligocènes. 

3° Phase éruptive. 
Sortie des basaltes 

(Pardines). 
Alluvions sous-basalti

ques de Pardines. 

Eruptions basaltiques 
de Chanturgue, du Puy 
de Var, de Chateaugay, 
du Puy de Mur, de la 
Comté? 

Sables a galets de quartz, 
de basalte et à chailles 
jurassiques s'étendant 
jusqu'à Nevers. 
Faune à Mastodon tapi-
roïdes, Mastodon angus-
tidens, Dinotherium Cu-
vieri. 

E R U P T I O N S BASALTIQUES 
de Gergovie, Puy S'-Ro-
main, Puy S'-André, Cô
tes de Clermont. 
Sables fluv. de Gergovie 
à Melanoïdes Escheri et 
flore subtropicale. 
Sables granitiques des 
Côtes et D E Chateaugay. 

Discordance. 

Calcaire à Phryganes et 
à Helix arvernensis (faune 
de S'-Gérand-le-Puy). 

Éruptions d'une par
tie des basaltes et des 
trachytes dits inf. 
Alluvions sous-ba
saltiques des Coirons 
à faune de Pikermi. 
Dislocations des Sa
bles à chailles. 
Tassements. 
Eruptions ? 

Sables à chailles du 
Monastier et de Fay-
le-Froid. 

JIOS éruptions basal
tiques du Velay. Cou
lées inférieures du 
Mézenc et du Mégal. 
Sables argileux? 

1"" éruptions du Mas
sif de l'Aubrac. 

Alluv. et limons 
(M1 Léberon) à 
faune de Pikermi. 
Marnes à Helix 
Christoli. 

Régression marine. 

M a x i m u m de 
transgression ma
rine dans le che
nal rhodanien. 

2° étage méditer
ranéen. 

Transgression 
marine continue. 

IER étage méditer
ranéen. 

Régression 
marine. 

Faluns de 
l'Anjou. 

Transgression 
marine. 
Faluns de 
Touraine. 

Sables de la 
Sologne. 

Marnes de 
l'Orléanais 

à Dinotherium. 
Calcaire de 

Beauce supé
rieur et calcaire 

de Monta-
buzard. 

Cale, à Helix 
de l'Ori. Moll, 
du Gâtinais. 

5 Oct, 1908. — 
T. VILI. 
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Cévennes, Margeride) à près de aooo mètres et avec elle, des 
compartiments jurassiques dé la bordure des Causses et de 
l'Ardèche, qui deviennent bientôt la proie de l'érosion. 
L'Allier, ayant alors une pente et un pouvoir dynamique consi

dérable, couvrit d'une nappe, de galets de quartz, de chailles 
jurassiques et de basalte une partie de la Limagne, jusque vers 
Nevers (près de 3oo kilomètres). 
Au Tortonien, ces alluvions sableuses de la Loire et de l'Allier 

sont ensuite découpées par des failles (deuxième phase volcanique) 
et les nouveaux voussoirs sont bientôt arasés à leur tour à 
l'époque sarmatique, tandis qu'au Pontique se produit une 
troisième phase d'activité volcanique. 
Il est intéressant de noter que c'est au moment du maximun de 

surélévation des anticlinaux qu'a lieu dans le Bassin du Rhône et 
dans le Bassin de Paris un maximum.de transgression marine. La 
régression marine coïncide avec les premiers tassements. 
Le tableau ci-contre résume l'histoire des principaux épisodes 

miocènes dans le Massif Central et dans quelques régions voisines. 

REVISION DES MYRICACÉES FOSSILES D U GRÈS DE BELLEU 

Dans sa description des plantes fossiles du Bassin de Paris, 
Watelet n'énumère pas moins de douze Myricacées, qu'il classe 
de la manière suivante : 

PAR P. H. Fritel 

PLANCHE III 

Complonia suessionensis W A T 
— magnifica W A T . 
— concisa W A T . 
— triangulata W A T . 
— pedanculata W A T . 
— rotundata W A T . 

Myrica angustissima W A T . 
— verbinensis W A T . 
— attenuata W A T . 
— curticellensis W A T . 
— Roginei W A T . 
— Marceauxi W A T . 

Deux ans après la publication du travail de Watelet, de Saporta 
réunit les Myrica curiicellensis WAT., M. Roginei WAT., 
M. verbinensis W A T . à son Dryophyllum lineare SAP. des tra
vertins 1 de Sézanne. 

i. D E SAPORTA. Mém. Soc. géol, de France, (2), VIII, m é m . 3, p. 35o, 1868. 

http://maximum.de


Ultérieurement, de Saporta et Marion, dans leur étude sur la 
flore des marnes heersiennes dp Gelinden 1 rapportèrent au 
Dryophyllum curticellense W A T . sp. cinq des Myrica de WATELET. 
Seul le M• Marceauxi, des grès de Courcelles (Aisne) avait échappé 
à cette revision. Ayant eu la possibilité, grâce à l'obligeance du 
professeur Lecomte, d'examiner le type de cette espèce, conservé 
dans les collections paléobotaniques du Muséum national d'Histoire 
naturelle, j'ai pu constater que cette empreinte n'était, elle aussi, 
qu'une variante du Dryophyllum précité. 
Comme l'on peut s'en rendre compte par l'examen de la repro

duction photographique de l'échantillon du Muséum (pl. III, fig. 1 ) , 
cette empreinte, par son galbe, par ses proportions et par la forme 
et la disposition des denticules marginaux (bien visibles en haut 
et à gauche de la figure), est voisine des formes moyennes 
du D. curticellense, très répandu à l'époque paléocène, puisqu'on 
le retrouve à Sézanne, à Belleu, ainsi que dans les grès de Vervins, 
de Lewarde, de Proix et d'Artres. L'empreinte-type de Watelet 
est particulièrement conforme à une feuille provenant de cette 
dernière localité, et figurée par M. Gosselet2 qui l'assimile au 
D. curticellense var. Roginei W A T . 
Le Myrica Marceauxi de Watelet représente donc, à mon 

avis, une forme sparnaçienne du Dryophyllum curticellense 
thanétien, car j'ai pu m'assurer par un examen minutieux et par 
une comparaison attentive avec des échantillons recueillis en 
place, que le bloc dé grès, assez volumineux, contenant cette 
empreinte provient indubitablement de la table gréseuse qui cou
ronne les lignites sur certains points des environs de Laon, parti
culièrement à Chaillevois, Urcel, Anizy-Pinon, etc. 
Il en est de même pour les deux blocs renfennant les restes qui 

ont servi de type à Watelet pour l'établissement de son Myrica 
curticellensis, ils proviennent tous deux de Courcelles, et leur 
grain, ainsi que leur nature purement siliceuse doit leur faire 
attribuer la même origine stratigraphique. 
J'ai cru bon d'indiquer d'une façon précise l'origine des grès de 

Courcelles, confondus par Watelet, avec ceux de Belleu (qui sont 
yprésiens) sous la dénomination commune de « grès supérieurs 
aux lignites ». 
Comme l'indique la liste donnée en tête de cette note, le nombre 

des espèces de Comptonia, reconnues par Watelet dans les grès 
de Belleu, est de six. 

1. D E SAPORTA et MAKION. Mèm. cour, de l'Acad. roy. des Se. et let. de 
Bruxelles, XXXVII, I8J3, p. 4A. 
a. GOSSELET. Ann. Soc. Géol. du Nord, X, i88a-83, p. 104, pl. v fig. 4. 



Après avoir examiné les échantillons types, conservés au 
Muséum, j'ai pu me convaincre que ce chiffre était trop élevé et 
qu'en réalité les empreintes de Belleu ne donnent lieu qu'à deux 
espèces tout au plus 1. 
En effet, si l'on compare les échantillons-types de Watelet avec 

les figures données par cet auteur on constate aussitôt que celles-
ci ne sont point la reproduction fidèle de ceux-là. Sur presque 
toutes les empreintes, le grain grossier de la roche empêche tota
lement de distinguer les détails de la nervation, représentée 
cependant sur les dessins de Watelet. Seule la nervure médiane 
est fortement exprimée sur toutes ces empreintes. 
Les diagnoses données par Watelet se ressentent également de 

l'état assez fruste des fossiles et les distinctions spécifiques de cet 
auteur paraissent uniquement basées sur les différences peu im
portantes, observées dans la forme des lobes et dans leur dispo
sition. 

Or, il y a lieu de faire remarquer : d'une part, que dans quel
ques-unes de ces empreintes le contour des lobes est manifestement 
modifié par un enroulement plus ou moins prononcé de leur bord, 
provenant de la dessiccation de la feuille avant son enfouissement 
dans le sable des dunes yprésiennes. C'est du moins ce qui s'est 
vraisemblablement produit pour les feuilles désignées sous les 
noms de Gomptonia concisa W A T . et G. rotundata W A T . 
D'autre part, quand on examine les rameaux de l'unique espèce 

vivante constituant aujourd'hui le sous-genre Gomptonia, c'est-à-
dire les rameaux du Myrica {Gomptonia) aspleniifolia RICH. qui 
croit actuellement sur le versant atlantique de l'Amérique du 
Nord, on y retrouve, réunies sur le même individu, toutes les 
variantes morphologiques distinguées par Watelet, dans les em
preintes du grès de Belleu, sous un nom spécifique spécial. 
C'est ainsi que le G. suessionensis WAT., dont les lobes sont 

assez régulièrement opposés et plus larges que hauts se rapproche, 
par ces caractères, des figures 1 et 5, mais avec contour un peu 
différent et rappelant plutôt celui des lobes supérieurs des feuilles 
représentées par les figures 2 et 7. 

Quant à la forme constituant le G. concisa WAT., chez 
laquelle les lobes, au moins aussi hauts que larges, sont nettement 
alternes, elle s'identifie presque avec la figure 1 a, où cette dispo
sition est aussi bien caractérisée que sur le fossile, du moins dans 

1. DE SAPORTA avait déjà fait pressentir la similitude de trois des espèces 
de Watelet, sans d'ailleurs s'expliquer sur cette appréciation (DE SAPORTA. 
Ann. Soc. d'Agric. Se. et Arts du Puy, XXXIII, 187a). 



Fig. 1 à 7. — Comptonia aspleniifolia RICH. 



la partie inférieure du limbe. Le G. pedunculata W A T . peut de 
même être rapproché de la figure 7 et le G. rotundata WAT. des 
figures 4 et 6. J'ajouterai que ces figures ont été obtenues par auto
impressions faites sur des échantillons de l'herbier du Muséum de 
Paris : la figuge 1 d'après un rameau récolté par ïorrey et provenant 
de l'herbier de Jussieu ; les figures 5, 7 et 3, d'après un exemplaire 
récolté par Victor Jacquemont (n° i834) ; enfin les figures 2 et 6 sur 
un rameau de l'herbier Brongniart et récolté par Schewenitz. Il 
résulte donc de ces données que l'examen de trois exemplaires du 
Gomptonia aspleniifolia actuel a permis de reconnaître des types 
morphologiques extrêmement voisins de ceux représentés dans 
les grès yprésiens. 
Quant aux détails de la nervation, indiqués par Watelet d'une 

manière très fantaisiste, ils sont absolument indiscernables sur la 
plupart des empreintes de Belleu, seuls les fragments désignés 
sous les noms de G- concisa W A T . et G. triangulata W A T . lais
sent apercevoir, quand on les éclaire convenablement, quelques 
traces évidemment dues aux nervures secondes. Celles-ci parais
sent être au nombre de 2 à 3 paires par lobes et disposées comme 
celles qui se montrent sur le G. aspleniifolia RICH. ; lesquelles ne 
laissent, d'ailleurs, sur les auto-impressions que j'ai pu obtenir 
que des traces presque aussi légères que celles des feuilles fossiles. 
Il n'est donc pas surprenant que le grain grossier de la roche de 
Belleu n'ait pu conserver l'empreinte d'un réseau veineux aussi 
délicat. 
A la suite des remarques précédentes, je considère qu'il devient 

difficile d'admettre l'existence d'un nombre de Gomptonia aussi 
élevé que celui indiqué par Watelet à l'époque où les grès de 
Belleu se déposaient ; c'est pourquoi je réunis les formes décrites 
par cet auteur, ne les considérant que comme variations d'un type 
unique : 

MYJRICA (GOMPTONIA) SUESSIONENSIS (WAT.) nobis 
Pl. III, fig. 2 , 3, 4 

Comptonia suessionensis W A T . Pl. foss. du bassin de Paris, p. 122, 
pl. xxxm, fig. 2. 

— concisa WAT. Loe. cit., p. 123, pl. xxxrn, fig. 1. 
— triangulata WAT. Loe. cit., p. 124. pl. xxxm, fig. 4. 
— pedunculata WAT. Loe. cit., p. 124, pl. xxxiti, fig. 5-6. 
— rotundata WAT. Loe. cit., p. 124, pl. xxxm, fig. 7. 

Gisement. — Grès yprésiens du sommet des sables de Guise. 
Localité. — Belleu, près Soissons (Aisne). 
Feuille linéaire lancéolée, atténuée à la base en un pétiole assez 

court. Limbe divisé en lobes nombreux, opposés ou alternes, 



séparés les uns des autres par des incisures atteignant presque la 
nervure médiane, qui est toujours très nettement exprimée. 
Lobes de forme variable, plus ou moins falciformes, acuminés à 

la partie supérieure externe, arrondis à la partie inférieure 
externe, tantôt plus larges que hauts (forme suessionensis), tantôt 
plus hauts que larges (forme concisa et pedunculata) ou de hauteur 
et de largeur égales (forme triangalata). 
Nervure primaire très fortement marquée à la face inférieure, 

plus légèrement à la face supérieure ; nervures secondes obso
lètes, surtout vers la marge, au nombre de 2 à 3 paires par lobe. 
Réseau veineux intermédiaire indistinct. 
Comme nous l'avons démontré ci-dessus, cette espèce se rapproche 

beaucoup du Comptonia aspleniifolia RIÇH. actuel, par les dimensions et 
la forme de ses feuilles, qui présentent les mêmes variations, c'est-à-dire 
que l'on peut rencontrer des organes à lobes opposés à la base et 
alternes au sommet, ou présentant la disposition contraire, ou bien 
montrant l'une de ces deux dispositions sur toute la longueur du 
limbe. 
Mais le Myrica suessionensis, tel que je le comprends, se distingue 

de l'espèce vivante par la forme de ses lobes qui sont toujours falciformes, 
concaves à leur partie supérieure qui se termine extérieurement en une 
pointe relevée et fortement arrondis à la partie inférieure. L'apparence 
arrondie du contour externe des lobes, que montrent certains échan
tillons, étant due -à une particularité de la fossilisation. 
En somme cette espèce représente évidemment un type aujourd'hui 

éteint, mais qui paraît s'être perpétué au moins jusqu'à l'époque 
sannoisienne, car le C. Vinayi SAP. 1 des arkoses de Brives (Haute-Loire) 
est extrêmement voisin de l'espèce île Belleu. 
Quant à la forme décrite par Watelet sous le nom de Comptonia 

magnifica, je la considère, avec son auteur, comme distincte des 
précédentes, néanmoins je crois devoir donner unj photographie de 
l'échanlillon-type (pl. III, lig. 5) celui-ci ayant été figuré par "Watelet 
d'une façon très défecteuse. 
Par le mode de découpure de ses lobes, cette espèce diffère légèrement 

de ses congénères, et par sa taille beaucoup plus grande elle se 
rapproche de la forme aquitanienne d'Armissan, décrite par de Saporta 
sous le nom de Myrica (Comptonia) Matheroniana SAP. S. 
De Saporta compare son espèce aux Comptonia grandifolia UNG. et 

Comptonia laciniata UNG. de Radoboj, dont elle se distingue d'ailleurs 
par les incisures du limbe, se prolongeant jusqu'au contact de lanervure 
médiane; or ce caractère se retrouve précisément dans l'espèce 

1. D E SAPORTA. Plantes fossiles des arkoses de Brives. Ann. Soc. Ag-r. 
Se. et Arts du Pur, X X X I I I , 1878. 
2. DE SAPORTA. Ann. des se. nat. bot., (5), IV, p. 93, pl. v, lig. 7, 7 a. 



yprésienne. Mais tandis que dans le Comptonia Matheroniana SAP. 
les lobes sont plus larges que hauts, c'est le contraire qui se produit 
sur la forme de Belleu. Leur contour est d'ailleurs tout différent et 
dépourvu des dentelures qui découpent les lobes de l'espèce d'Armissan. 
La nervure médiane est aussi proportionnellement beaucoup plus fine 

dans l'espèce de Watelet. Quant aux détails de la nervation ils sont 
sur cette dernière absolument indiscernables contrairement à ce qu'in
dique le dessin de la planche 33 de la « Description des plantes fossiles 
du bassin de Paris. » 

CONCLUSIONS. — En résumé il résulte des remarques précé
dentes : 
i° Que des douze Myricacées signalées par Watelet, deux 

types seulement méritent de rester dans cette famille ; 
2 ° Que le Myrica Marceauxi de Watelet doit être considéré 

comme forme moyenne du Dryophyllum curticellense W A T . sp. 
et qu'il est inclus dans un grès sparnacien, étage que cette forme 
ne semble pas dépasser ; 
3° Que les formes distinguées spécifiquement par Watelet sous 

les noms de Comptonia suessionensis, C. concisa, C. triangulata, 
C. pedunculata et G. rotundata, doivent être réunies sous le nom 
de Myrica (Comptonia) suessionensis W A T . sp. constituant ainsi 
une espèce unique chez laquelle le feuillage offre un mode de 
variation identique à celui qui s'observe chez le Myrica (Comp
tonia) aspleniifolia RICH. actuel; 
4° Enfin que les Myrica suessionensis et magnifica de Watelet 

peuvent être regardés comme représentants des types aujourd'hui 
éteints, et que la seconde de ces deux espèces paraît s'être main
tenue, en France, jusqu'à l'époque aquitanienne, en subissant 
quelques modifications dans la découpure de son feuillage. 



SUR LES FAILLES COURBES DES ENVIRONS DE SALINS (JURA) 

PAR L'ABBÉ Bourgeat 

C'est aux environs de Salins et de Besançon que Marcel Ber
trand constata pour la première fois l'existence des failles courbes 
qui lui donnèrent l'idée des charriages La théorie des charriages 
a fait un bien long chemin depuis cette date ; mais les failles sont 
restées comme les témoins des premières observations sur lesquelles 
s'est édifiée la théorie. Il m'a été donné de revoir plusieurs fois, 
celle des environs de Salins et déjà en 1905, dans une note sur la 
bordure occidentale du Jura entre St-Amour et Salins, je croyais 
devoir faire, remarquer que celles qui ont été signalées des Arsures 
à Salins, ne sont pas dues à un charriage tectonique, comme le 
pensait Bertrand, mais à un simple charriage glaciaire. Ma convic
tion n'a fait que se confirmer depuis. Je voudrais aujourd'hui 
faire connaître en quelques mots les motifs sur lesquels elle 
repose. 
Lorsque je parle de failles courbes, je n'ai pas pour objet la 

faille brisée qui est figurée en double trait sur la feuille Besançon, 
des Arsures à Salins, et qui met le Trias en contact avec le Juras
sique supérieur d'Aiglepierre, etc. Cette faille n'est pas discutable ; 
elle est d'origine tectonique et se relie aux phénomènes qui ont 
donné au Jura son relief. Mais en avant de cette faille, vers le 
Nord, il en est une autre qui est marquée d'un simple trait et 
qui court, comme la première, des Arsures à Salins en décrivant 
des boucles. La première boucle en saillie sur le territoire d'Aigle
pierre, met en contact du Lias supérieur avec le Jurassique 
supérieur de la colline cotée 425. La seconde située plus à l'Est et 
plus large, fait avancer du Trias jusqu'au-delà du chemin de fer 
de Mouchard à Salins, sur le Jurassique supérieur d'entre 
Aiglepierre et Pagnoz. Les autres, moins saillantes, se succèdent 
comme des graphiques ondulatoires de Marnoz aux premières 
maisons de Salins. Marcel Bertrand a eu soin de les figurer dans 
la carte de la page 128 du tome X du Bulletin de la Société 
géologique de France (3e série). 
Parlant de la première boucle, c'est-à-dire de ceile d'Aiglepierre, 

il s'exprime ainsi : « La boucle à l'Ouest d'Aiglepierre est aussi 
remarquable. Elle occupe une dépression sur le flanc est d'une 
colline (425) tout entière formée de Jurassique supérieur (Astartien); 

1. B. S. G. F., (3), X, p. 114. 



et dans cette dépression les travaux de culture des vignes amènent 
au jour et montrent enplace les marnes du Lias, avec Ammonites 
et Bélemnites du niveau supérieur. Là, il n'y a pas d'éboulement 
possible ». 
Il est très exact, comme il le dit, que dans cette boucle on retire 

des champs des blocs marneux du Lias avec des Ammonites et des 
Bélemnites du niveau supérieur ; mais ces blocs ne sont pas enra
cinés, c'est-à-dire en place. Ils sont noyés dans la terre, isolés les 
uns des autres et sont plus ou moins usés. A côté d'eux, s'en trou
vent d'autres qui appartiennent aux calcaires à Gryphées ou aux 
dolomies triasiques ; et, sur plus d'un point, se montrent des taches 
lie-de-vin des marnes irisées. 
Pour se convaincre d'ailleurs qu'on n'a là que du Glaciaire, il 

n'y a qu'à aborder le placage en partant des Arsures. A peine a-t-on 
quitté le village en suivant la route qui va à Salins vers l'Est, qu'on 
voit de part et d'autre le Glaciaire se montrer avec ses blocs, son 
argile, tous les caractères en un mot des dépôts morainiques. On 
le voit très bien s'étendre à l'Ouest et aller buter contre la colline 
425 formée d'Astartien. En avant, pour peu que l'on se détourne 
de la route, il ne cesse presque pas de se montrer dans les champs ; 
mais c'est entre le village et l'église de Marnoz qu'il est surtout 
visible. On le retrouve encore à peu de distance de Salins à l'endroit 
où la vieille route de Mouchard rejoint celle des Arsures. 
Si d'Aiglepierre on observe la gauche de la route, on remarque 

à Marnoz même en quittant le village pour aller sur Pagnoz, 
une magnifique moraine. Elle a été entamée par le chemin de 
Pagnoz et vient de l'être plus fraîchement cette année même par 
une charrière destinée à desservir les champs. Plus au Nord la 
tranchée du chemin de fer entame du Glaciaire aussi dans la zone 
marquée des couleurs du Trias. Et la preuve que c'est bien du 
Glaciaire, en dehors de celles que je viens de citer, c'est qu'il s'y 
rencontre un beau bloc de granité alpin. 
Enfin, de cette tranchée à l'entrée de Salins, mais surtout de 

part et d'autre du ruisseau qui vient de Marnoz, les blocs retirés 
des champs, sont usés, multicolores et sans racine avec des assises 
sous-jacentes; si bien que les cultivateurs disent tous que ce sont 
des blocs perdus. Les teintes des marnes irisées apparaissent çà 
et là sans ordre à la surface des champs récemment ouverts. 
Quant aux blocs, les uns sont triasiques, d'autres basiques et 
d'autres du Jurassique inférieur. C'est sans doute à raison de 
l'abondance de ces derniers dans les murgers, ou amas de pierre, 
du voisinage du ruisseau de Marnoz que Marcel Bertrand a cru 
devoir teinter les bords de ce ruisseau des couleurs du Bajocien. 
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, les boucles si bien décrites 



pai" Fauteur de la carte ne sont que des placages morainiques, dus 
au glacier qui descendait suivant la cluse de Salins vers la plaine 
bressanne. 
Ou me demandera sans doute pourquoi, si c'est réellement du 

Glaciaire, il ne s'en trouve pas de trace sur l'autre bord de la cluse. 
La cluse s'ouvrant de l'Est à l'Ouest et son autre bord étant du 
côté de Pagnoz, il devrait se trouver là aussi au moins quelque 
rudiment de moraine. La vérité est qu'il s'en rencontre aussi à 
peu de distance de Pagnoz en allant sur Salins, tout près du pont 
que traverse au-dessus de la voie ferrée le chemin de Mouchard à 
Marnoz ; seulement il est moins abondant que de l'autre côté. 
La cause en est probablement due au massif du Poupet. Ce 

massif puissant, qui dépasse sensiblement les autres escarpe
ments de la cluse, s'élève à l'extrémité nord-est de celle-ci. La 
glace qui en descendait a dû nécessairement incliner dans la 
direction opposée, c'est-à-dire, vers le Sud-Ouest ou sur les 
Arsures et Marnoz, le glacier de la cluse. Dans la cluse d'Arbois, 
qui suit celle de Salins un peu plus au Sud, on constate le phéno
mène inverse. C'est du Sud-Est, c'est-à-dire des hauteurs de Pupillin, 
qu'est venue la masse principale de glace : celle-ci a dû faire dévier 
vers Menay et Villette, c'est-à-dire au Nord-Ouest, le glacier 
de la vallée ; c'est pourquoi les dépôts glaciaires sont si nombreux 
de ce côté, alors qu'ils sont très rares dans la direction de Buvilly 
et de Grozon. 
En dehors de cette faille courbe, qui court en sinuosités de 

l'Ouest à l'Est, il en est une autre également signalée par Marcel 
Bertrand, dans la direction nord-sud, au pied même du Poupet. En 
celle-là, ce sont des couches sédimentaires vraies que l'on observe ; 
mais la question est de savoir si l'éminent géologue ne s'est pas 
mépris sur leur âge. J'en parlerai dans une prochaine note. 
Pour revenir à celle des Arsures à Salins, je ferai remarquer que 

sur tout le territoire d'Aiglepierre le Jurassique supérieur est 
régulièrement lité sans traces sensibles de refoulement. D'après 
Marcel Bertrand, lorsqu'on se reporte aux coupes qu'il donne 
aux pages 124 et 126 de son mémoire et aux explications qui les 
accompagnent, ce serait ce Jurassique qui aurait été charrié 
presque horizontalement par dessus des terrains plus anciens. 
Comment ce gigantesque charriage n'y aurait-il pas produit des 
phénomènes de rupture? Il n'y a qu'un point où j'ai remarqué 
des traces de refoulement intenses ; c'est au sortir de Pagnoz en 
allant sur Salins. Mais elles se montrent dans les assises batho-
niennes qui forment l'axe d'un anticlinal ouvert et tordu vers 
l'Ouest, et la torsion seule me semble suffire à les expliquer. 



E S Q U I S S E C O M P A R A T I V E D E S S É R I E S M I O C È N E S 

D E L ' A L G É R I E E T D U S U D - E S T D E L A F R A N C E 

PAR L. Joleaud 

Pomel et M. Brives ont distingué, dans le Miocène marin 
d'Algérie, quatre étages : l'Aquitanien, le Cartennien, l'Helvétien 
et le Sahélien. 
Ces étages présentent des faciès différents vers le littoral et 

dans les chaînes intérieures de l'Atlas tellien. Nous envisagerons 
d'abord les faciès des chaînes intérieures, en prenant pour point 
de départ les remarquables travaux de M. Savornin, sur la région 
du Hodna. Puis nous examinerons les formations miocènes du 
littoral, d'après l'exposé qu'en ont fait, dans leurs importantes 
thèses, M M . Ficheur, Brives et Gentil. 
Nous dirons aussi quelques mots des faciès lagunaires déve

loppés principalement dans da région de Constantine, dont 
M M . les directeurs du Service géologique d'Algérie ont bien 
voulu nous confier l'étude. 
Enfin nous comparerons ces diverses formations aux dépôts 

miocènes étudiés par nous dans le Sud de la vallée du Rhône. 
I. HODNA. — Dans le Cartennien du Hodna, M. Savornin 1 a 

reconnu plusieurs niveaux de Pectinidés. Des grès, voisins de la 
base de la série, ont fourni Pecten Davidi. D'autres assises détriti
ques ont présenté P. prœscabriiiscaliis var.2, P. subbenedictus 
type et var. Paulensis, Josslingi. reco/utus. Enfin des couches 
gréso-sableuses, en concordance avec les précédentes, mais 
encore très éloignées du sommet du Cartennien, renferment 
P. Fuchsi, P. Gentoni, P. ventilabrum var.3. 

1. Structure du djebel Maadid et du Telemtaga, U.S.G.F., (4), IV, 1904, 
p. i45; — S u r les terrains tertiaires de l'Ouennougha et de la Medjana (Algérie), 
CR.Ac. Se., 10 juillet 1905 (en collaboration avec M. FICHEOR); — Sur le 
géosynclinal miocène du Tell méridional (départements d'Alger et de Cons
tantine), CR. Ac. Se.. 10 juin 1907. 

2 . Cette variété diffère seulement du type par une plus grande accentua
tion des aspérités qui ornent la surface des côtes ; le nombre de celles-ci 
reste le m ê m e que dans les formes du Comtat. Les P. prasscabriusculus du 
Hodna sont donc bien moins éloignés de ceux de la vallée du Rhône, que 
la plupart des individus rencontrés dans la Kabylie, la vallée du Cheliff, le 
Dahra (var. Kabyllaaus, Numidicas, etc.) A u contraire, ceux-ci, par le nombre 
de leurs côtes, se rapprochent des formes espagnoles. 

3. Cette variété est identique à celle qui caractérise l'Helvétien inférieur 
du Comtat. 



Par leur faune, les grès à P. Davidi sont absolument comparables 
au Burdigalien inférieur du Gomtat 1 ; les grès à P. prœscabrius-
culus doivent correspondre au Burdigalien supérieur; les dépôts 
à P. Fuchsi, où l'on ne voit plus d'espèces caractéristiques du 
Miocène inférieur, datent certainement de l'Helvétien. 
Au-dessus de l'ensemble gréso-calcaire qui renferme ces différents 

Peignes, se développent des argiles gypseuses vertes et des grès 
quartziteux. 
Les faciès sont sensiblement différents un peu plus au Nord, 

aux environs de Bordj bou Arréridj ; là, les argiles vertes sont 
remplacées par des marnes noires ou brunes, les grès quartziteux, 
par des grès fins ou des calcaires à Lithothamnium. 
Toutes ces assises sont encore cartenniennes, d'après M. Savornin5. 

Bien qu'elles reposent, en concordance, sur les formations à 
Pectinidés, il est possible, à notre avis, que le Tortonien (Helvétien 
des géologues algériens) y soit représenté. La discordance 
observée, entre le Cartennien et le Tortonien, dans la région 
littorale algérienne, pourrait très bien ne pas exister dans les 
chaînes intérieures 3. 

II. TIARET. — Le fait s'observerait d'ailleurs, aux environs de 
Tiaret. La série miocène débute, dans cette région, d'après 
M. Welsch 4, par des calcaires à Lithothamnium (i5 m.) qui 
renferment P. cf. Fuchsi et où l'Helvétien existe déjà vraisem
blablement. Au-dessus viennent des marnes à Ostrea crassis-
sima (5o m.), puis des grès jaunes (3oo à 400 m,) qui pourraient 
être tortoniens, suivant M. Welsch, enfin des poudingues marins 
ou (?) lacustres (5o à 100 m.), lesquels correspondent, peut-être, 
au Pontien, selon le même auteur, l'ensemble étant parfaitement 
concordant. 

III. GHÉLIFF, DAHRA, KABYLIE. — Vers le littoral, M. Brives s, a 
relevé, dans la vallée du Ghéliff et dans le Dahra, une remar-

1. L. JOLEAUD. Géologie et Paléontologie de la plaine du Gomtat et de ses 
abords. Description des terrains néogènes, fascicule I, p. 55 et suiv. Mêm. 
Ac. Vaucluse, (2), V, p. 197 et suiv., igo5. 

2. Terrains miocènes d'une partie de la bordure sud de l'Atlas tellien. 
Observations sur leur forme de Pectinidés. C. R. somm. S. G. F., i5 juin 1908, 
p. 120 (Note ajoutée pendant l'impression). 

3. M. H. DOUVILLK (B.S.G.F., (4), VII. 1907, p.466), a récemment insisté sur 
le caractère souvent très local des discordances. 

4- Le Miocène dans les environs de Tiaret, département d'Oran (Algérie). 
B.S.F.G., (3), XIX, 1891, p. 414. 

5. Les terrains tertiaires du bassin du Chéliif et du Dahra, Thèse, 1897. 



quable succession d'assises, qui, à notre avis, peuvent être ainsi 
réparties, entre les différents étages miocènes distingués en 
Europe. S , Marnes de Carnot à Cardila Jouanneti var. Pecten 

subgrandis
 2
, P. Jacobeeus 3

, Rotella subsuturalis 4
, 

SAHELIEN \ Ancillaria glandiformis var. 5
. Marnes à silex, gypses, 

j tripolis, calcaires à Lithothamnium ; calcaires à Pla
I norbis Mantelli '. 

Transgression; discordance. 
8. Grès du Gontas à Oslrea crassissima var. ' ; cal

caires de Mazouna à Lithothamnium, P. planosul
catus

 4 var. Depereti, P. prsejacobseus 8
, P. bolle

nensis var. mazounensis 8
, P. aduncus 4

. Marnes 
de Kalaa (Inkermann) à Pleurotoma Jouanneti 4

, 
Ancillaria glandiformis 6

. 

TORTONIEN 

Transgression assez localisée a
. 

;7. Marnes de l'oued Riou (Inkermann) renfermant, 
au sommet, O. crassissimd 1

, Pecten planosulca
tus

 4 var. Depereti, et, plus bas, Cardita Jouan
neti

 1
, Pyrnla conditai

, Ancillaria glandiformis 6
. 

Développées, dès la base de l'étage, dans le Dahra 1 0

, 
ces marnes présentent, vers Carnot, des intercala
tions gréseuses à la partie inférieure 1 1

. Ces grès 
assez développés,plus au Sud, passent latéralement 
à des calcaires à Lithothamnium. 

HELVÉTIEN 

HELVÉTIEN 
BURDIGALIEN 

AQOITANIEN 

RDPÉLIEN 

Transgression ; discordance. 
6. Marnes à P. Fuchsi 1S

. 

Transgression très localisée 
5. Grès à O crassissima ', P. prsescabrius

calus
 ,4
, P. Fuchsi 1 2 ; calcaires à Litho

thamnium. 

Transgression ; discordance. 
4. Poudingues rouges de Cherchell,6 

Discordance 
3 Grès à Amphiope palpebrata. 
a. Marnes gypsosalifères. 
I. Poudingues rouges de Renault. 

20o25o m. 

i5o m . 

i. Cette espèce présente trois mutations : l'une, relativement petite, et à 
côtes bien accusées, existe à Salles (Helvétien de l'Aquitaine), à Cairanne 
(Tortonien inférieur du Comtat), à l'oued Riou (DOUVILLÉ, B.S.G.F.. (3), 
XXV, 1897. p 3o). La seconde, de taille moyenne et à côtes plus atténuées, 
est localisée au niveau des marnes de Cabrières (nous avons vu un individu 
de cette mutation, dans les collections de l'Ecole d'Alger, en provenance 

8
o

i
G
O
 
m
.
 

а
о
о

З
о
о
 
m
.
 



Les marnes gypso-salifères et les grès à Amphiope palpebrata, 
inférieurs aux poudingues rouges de Cherchell, ne renferment pas 
de fossiles susceptibles d'en indiquer l'âge exact. M. Brives s'est 
basé, pour les classer dans l'Aquitanien, sur leur analogie de faciès 
arec les couches de Carry. D'après cette hypothèse, il existerait, 
dans l'Afrique du Nord, une série marine aquitanienne, séparée du 
Burdigalien marin, par des dépôts fluviátiles et par plusieurs 
discordances. Au contraire les travaux de Fontannes et de M. Ch. 
Depéret,n, et nos propres observations ,7, ont montré que l'Aqui
tanien marin des côtes de Provence et de la vallée du Rhône, est 
intimement lié au Burdigalien. Aussi semblerait-il plus logique de 
rattacher les grès à Amphiope palpebrata d'Algérie au Rupélien 
(Stampien, Tongrien), étage auquel M. Ficheur18 a rapporté des 
formations assez analogues rencontrées par lui en Kabylie : dans 
les environs de Dellys, sont développés, au dessus du Latdorfien 
(Numidien), des poudingues et des grès (3oo m.), que surmontent 

d'Inkermann, peut-être, d'après M . Brives, du niveau à P. planosulcatus). 
La troisième, très grande et à côtes à peines marquées, caractérise la faune 
de Carnot 

2 . Forme dérivée du P. planosulcatus et voisine du P. grandis del'Auver-
sien (BRIVES, Loc. cit., p. m ) . 
3. Forme pliocène. 
4. Forme tortonienne. 
5. Cette espèce présente deux mutations, l'une relativement trapue, dans 

les marnes de l'oued Riou et de Kalaa, l'autre, plus allongée, dans les marnes 
de Kalaa et de Carnot (BRIVBS, LOC. cit.). 
6. Forme pontienne. 
7. Cette espèce présente trois mutations : l'une de taille moyenne, 

relativement courte et épaisse, localisée dans le Comtat, au niveau de 
l'Helvétien inférieur, et qui existe dans le Cartennien La seconde, à coquille 
assez peu épaisse, à talon allongé, et de taille moyenne, caractéristique du 
Tortonien du Comtat, se rencontre à l'oued Riou. La troisième, très grande, 
à talon allongé, et à test épais, existe à Gontas. 
8. Formes affines d'espèces plioeènes. 
9. BRIVES. LOC. cit., p. 33, etc. 
10. Id., p. 56. 
11. Id., p. 3?. 
12. Forme helvétienne. 
13. BRIVES. LOC. cii.,p. 27. 
14. Forme burdigalienne. 
15. Renseignement verbal dé M. Brives. 
16. Les terrains tertiaires marins de la côte de Provence, I, 1889. 
17. L. JOLEAUD. Découverte de l'Aquitanien marin dans la partie moyenne 

de la vallée du Rhône. CR. Ac. Se, GXLIV, 19O7, p. 345. — L'Aquitanien dans 
leVaticluse, le .Gard et les Bouches-du-Rhône. B..S.G.F., (4), VIII, 1908. 
18. Les terrains d'eau douce du bassin de Gonstantine, 8.S.G.F., (3), XXII, 

1894, p. 073. 



des alternances de marnes grises et de grès jaunes à Foraminifères 
(ioom.);dans la Kabylie des Babors affleurent, dans la même 
situation stratigraphique, des poudingues, des grès et des argiles 
rouges à Turritelles (i5o m . ) 1

. De même, les marnes gypsosalifères 
de Renault, pourraient être comparées aux argiles à gypse et à sel 
gemme du Rupélien du bassin de Constantine. 
En tous cas, en Algérie, comme dans le S.E. de la France, il y 

aurait deux niveaux détritiques rougeâtres, situés au voisinage de 
la limite de l'Oligocène et du Miocène. A la suite de M M . Depéret2 

et Roman 3

, nous avons attribué, dans le Gomtat, l'un d'entre eux 
au Rupélien \ l'autre paraissant devoir être maintenu dans l'Aqui
tanien. Cette classification semble applicable à l'Algérie : la 
discordance qui sépare les grès à Amphiopes, des poudingues 
supérieurs de Cberchell, correspondrait à la discordance que l'on 
observe, dans le Comtat, entre l'Aquitanien et le Rupélien. 
Les grès 5 de la série tertiaire du Ghéliffet du Dahra renferment, 

à la fois, des Peclen burdigaliens et heivétiens, probablement à des 
niveaux différents, comme dans le Hodna. D'une façon à peu près 
générale, le Burdigalien semble être relativement de peu d'épais
seur en Algérie. Il en est presque toujours de même dans le Comtat. 
Les marnes 6 ne contiennent que des formes helvétiennes de 

faciès assez variable ; elles sont parfois identiques au scblier 
d'Avignon \ et, comme lui, ont une puissance considérable. 
Les marnes 7 sont caractérisées, dans leur partie moyenne, par 

une faune tortonienne, comparable à celle de Cairanne et de 
Maucail". Elles sont séparées des marnes à P. Fachsi par une très 

1. FICHJÏUR. Les terrains éocènes de la Kabylie du Djurjura. Thèse, 1890, 
p. 3i6334. 
а. Note stratigraphique sur le bassin de Marseille. B.S.G.F., (5), 1889. 
3. La géologie des environs de Nimes. B.S.H.N.Nîmes, XXXIII, 1906, p. 36. 
4. L. JOLEAUD Sur la présence du Trias dans les Montagnes de Gigondas 

(Vaucluse) et sur les phénomènes de charriage qui s'observent dans ce mas
sif. CK. Ac. Sc.,CXLV, 1997, p. 1233; — L'Aquitanien dans le Vaucluse, le Gard 
et les BouchesduRhône. B.S.G.F., (4), VIII, 1908, p. 4i. 
5. L. JOLEAUD, Néogène du Comtat, p. 61. 
б. Dans ces localités coexistent la petite forme de Cardita Jouanneti et 

des Peeten scabriusculus différant seulement de ceux de Gucuron par leur 
taille un peu plus faible (L. JOLEAUD, loc cit., p. 36, 6g). Il faudra probable
ment rattacher au Tortonien les sables à P. scabriusculus, P. improvisus 
et P. Cararum, qui sont subordonnés à la mollasse de Gucuron. 
Les mutations du P. scabriusculus constituent l'un des meilleurs crité

riums stratigraphiques du Miocène. O n peut en suivre l'évolution pas à pas 
dans le Tertiaire du Comtat : 1° P. prsescabriusculus, dans les assises termi
nales du Burdigalien supérieur ; 2 ° forme dérivée du P. prsescabriusculus et 



importante transgression et passent insensiblement aux couches 
à P. planosulcalus et O. crassissima (forme allongée de taille 
moyenne), qui correspondent à la mollasse de Cucuron et aux 
marnes de Cabrièi'es1. L'attribution au Tortonien des formations de 
Cairanne et de Maucail est confirmée par les relations stratigra-
phiques des sédiments équivalents d'Algérie. Souvent le Tortonien 
de la dépression rhodanienne est indépendant de l'Helvétien 
(Maucaila, Aix-en-Provence, environs de Lyon). 
Les grès 8 présentent, à côté de très nombreuses espèces torto-

niennes, un certain nombre déformes affines de types pliocènes. 
Les O. crassissima y acquièrent leur maximum de taille. Par leurs 
caractères paléontologiques les grès du Gontas semblent appar
tenir à un horizon stratigraphique un peu plus élevé que le prin
cipal niveau fossilifère de Cabrières. 
En Algérie, le Tortonien paraît très puissant, comparativement 

à l'Helvétien et au Burdigalien. 11 n'est cependant pas plus épais 
que les sables et grès tortoniens à Terebratulina calathiscus du 
Bas-Dauphiné. 

tendant à prendre les caractères du P. camaretensis, dans les couches tout 
à fait inférieures de l'Helvétien (L. JOLBAUD, loc. cit., p. i5, note i) ; 3° P. 
camaretensis, à un niveau un peu plus élevé de l'Helvétien ; 4° petites formes 
des P. scabriusculus, improvisus et cavarum et formes de passage entre 
ces trois types dans la mollasse de Maucail, les marnes de Cairanne et les 
sables de Cucuron ; 5° grandes formes des P. scabriusculus, improvisus et 
cavarum, tous trois bien différenciés, mais devenus très polymorphes, dans la 
mollasse de Cucuron et les marnes de Cabrières. 
La taille des individus ne cesse de croître, depuis le P. prsescabriusculus 

type, jusqu'au cavarum type. En m ê m e temps, aux côtes toutes égales du 
P. prsescabriusculus se substitue graduellement une ornementation mixte : 
indépendamment des côtes peu accentuées, se développent d'autres côtes 
d'autant plus fortes, que les individus auxquels elles appartiennent provien
nent d'un niveau plus élevé : le P. cavarum marque le dernier stade de 
celte évolution. Enfin aux colonies de Peignes burdigaliens comprenant un 
grand nombre d'individus à coquille oblique, se substituent, graduellement, 
des colonies qui, dans la mollasse de Cucuron, ne renferment plus que des 
individus à coquille équilatérale. 
Ces trois ordres de modifications semblent avoir affecté simultanément 

plusieurs phylums de Pectinidés néogènes du Comtat. Chez aucun d'entre 
eux les facultés adaptatives n'ont été aussi grandes que chez les individus 
du phylum du P. scabriusculus. 
Nous rappellerons pour mémoire que des formes du groupe scabriusculus 

ont été reconnues par M. Gentil dans le Sahélien oranais. 
1. Ces deux faciès tortoniens du Sud du Luberon sont à peu près synchro-

niques l'un de l'autre (L. JOLEATJD, loc. cit., p. 71, note 1). 
2. Loc. cit., p. 35. Il en est de m ê m e en Suisse et aux environs de Turin 

(DOLLFUS, B.S.G.F., (4), V, 1906, p. 866-867). 

5 Oct. 1908. — T. "VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 19. 



IV. RÉGION DE LA TAFNA. — Les déductions que l'on peut 
tirer des observations faites dans la région de la Tafna 1 concor
dent parfaitement avec les conclusions que nous venons d'énoncer. 
Les marnes de St-André-de-Mers-el-Kébir, qui paraissent trans

gressées, par rapport aux grès cartenniens, ont une faune nette
ment helvétienne, comme l'avait supposé M. Gentil, Pectèn 
solarium 2, Ostrea crassissima (à talon court), Venus Dujar-
dini, Turritella turris, Pleurotoma calcarata. 
Les marnes d'Agadir, qui correspondent aux couches de l'oued 

Riou, renferment des formes tortoniennes, Gardium Darwini, 
G. cf. turonicum, Ostrea crassissima (à talon allongé). 
Les grès de Beni Saf, etc., qui équivalent aux couches de 

Gontas, sont partout transgressifs. Ils offrent principalement des 
espèces tortoniennes, associées à quelques formes pliocènes, Pec-
ten cf. Jlexuosus, Arca Noe, Turritella oermicularis, etc. 
L'intérêt des marnes et des grès tortoniens de l'Ouest oranais 

réside surtout dans les faunes lagunaires et terrestres qu'on y a ren
contrées 3. Sur certains points les marnes 4 ont fourni Melania Blei-
cheri, Pirinella disjuncta \ Dans d'autres localités les marnes et 
les grès présentent la série des Hélices du Polygone de Go'ns-
tantine, Leucochroa Semperi, Hélix subsenilis, etc., avec des 
Ostrea crassissima var. 
Ailleurs dans les grès existent à la fois, des espèces sarmatiennes, 

Cerithium pictum, et des formes tortoniennes, Lucina columbella, 
Ostrea crassissima var. 
Le Sarmatien n'est donc que l'équivalent d'une partie du Torto^ 

nien : sa faune de Mammifères est analogue à celle de Sansan6. 
Les marnes à Hélix Christ oli de Gucuron, qui renferment, dès la 
base, des Vertébrés pontiens 7 sont donc plus récentes, et par 
conséquent, correspondent déjà au Sahélien. 
Celui-ci, dans l'Ouest Oranais, repose toujours, en concordance, 

sur le Tortonien 8, comme à Cucuron, les marnes à H. Chris-

1. GENTIL, Etude géologique du bassin de la Tafna, Thèse, igo3, p. 187 et suiv. 
2. Forme distincte de la var. Pouyannei (probablement burdigalienne), 

par ses côtes plus larges et moins nombreuses et de la var. cucuronensis 
(tortonienne) par ses cotes un peu plus étroites (GENTIL, loc. cit., p. 192). 
3. Une série analogue d'épisodes laguno-lacustres existe dans le Torto

nien de l'Hérault (Voy. MIQUEL. B.S Se. Nat. Béziers, X X et XXII). 
4. GENTIL, loc. cit., p. 227,228 et23i. 
5. Forme affine de Pirinella bidisjuncta du Tortonien de San Agata. 
6. DEPÉRET. Observations sur les terrains néogènes de Barcelone. B.S.G.F., 

(3), XXVI, p. 855. 
7. DEPÉRET. Not. Carte G.F., feuille Forcalquier, 1893. 
8. GENTIL. Loc. cit., p. 271. 



toli, intimement liées aux limons à Hipparion \ passent insensible
ment aux marnes de Cabrières2. 
V. RÉGION DE GONSTANTINE. — Dans sa remarquable étude 

sur le bassin de Constantine, M. Ficheur 3 a signalé, le premier, 
l'existence d'argiles lagunaires oligocènes en Algérie. Ces argiles 
renferment, à Rouached, Potámides gibberosus, déjà connu du 
Rupélien de Gaas. 
Vers Bizot.et vers le Hamma, des argiles en continuité avec les 

couches à Potámides de Rouached, sont surmontées par des grès 
ou des conglomérats rouges, qui les ravinent. Ces formations 
détritiques, très développées au Koudiat Ati, représentent, d'après 
M. Ficheur, l'Aquitanien. 

Sur ces conglomérats rouges, reposent, en discordance, les 
argiles du Polygone 4, qui peuvent être rapportées au Tortonien, 
par comparaison avec les couches laguno-marines à Hélices dentées 
de la ïafna. 
Au-dessus des argiles à Hélices, nous avons rencontré, sur les 

bords de la dépression du Polygone, des assises détritiques compre
nant : i° à la base, des grès grossiers gris ou jaunes, avec, en excel
lent état de conservation, toutes les espèces des argiles subordon
nées, au sommet, 2 0 des brèches, conglomérats et limons rouges, 
Ces dernières formations, très développées dans toute la région de 
Constantine 5 ont généralement le faciès des couches à Hipparion 
du Luberon. Vers Siliana, M. Ficheur a rencontré, dans ces 
conglomérats, des Ostrea crassissima remaniées. Ces grès, par 
leur faune, se rattachent au Tortonien, tandis que les conglomérats, 
par leur faciès, sont identiques au Pontien du Luberon. 
Les conglomérats sont surmontés par les calcaires travertins 

d'Ain el Bey et d'el Hadj Baba, qui, généralement attribués au 
1. SAVORNIN. Notes sur la géologie de Gucuron, B.S.G.F., (4), III, 1903, 

p. 40. 
2. DEYDIER. Notice géologique et agronomique de la région de Gucuron, 

Mém. Ac. VaucL. (2), II 1902, p. 297. Il en est souvent de m ê m e du Messi-
nien d'Italie (SACCO, B. S. G. F., (4), v, 1906, p. 848). 
3. Les terrains d'eau douce du bassin de Constantine, B.S. G. F., (3) 

XXII, 1894, p. 5?2. 
4. A la liste des fossiles de ce gisement, donnée par M . PALLARY (Mol

lusques terrestres, fluviátiles et saumâtres tertiaires et quaternaires d'Algérie, 
Mém. S.G.F., Paléont., n° 22, p. 17), il convient d'ajouter Unio cirtanus et 
U. Tournoueri, dont les moulages sont conservés dans des nodules calcaires, 
et Rumina decollata, signalée autrefois par COQUAND (Géologie et Paléonto
logie de la région Sud de la Province de Constantine, Mém. S. Emiil. 
Provence, II, 1862, p. 264) sous le n o m de Bulimus Bavouxi. Cette dernière 
espèce est associée aux Hélices du Polygone dans le Tortonien de la Tafna 
(GENTIL, loc. cit., p. 228). 
5. Loc. cit., p. 56i. 



Pliocène inférieur, renferment, en nombre à peu près égal1, des 
espèces affines de types miocènes 2, et des espèces voisines de 
formes actuelles3. 
Au N. de Constantine, dans le synclinal du Smendou 4 est loca

lisée une assise argileuse qui ravine les poudingues aquitaniens, 
et renferme des fossiles différents de ceux du Polygone. Ges 
fossiles, Unio Dubocqui, Smendovia, Mastodon sp., indiquent une 
faune peu ancienne, quoique incontestablement bien différente de 
là faune actuelle 1. Au-dessus des couches du Smendou viennent 
des conglomérats pontiens. Les argiles à Unio Dubocqui semblent 
constituer un faciès lagunaire duPontien5, comparable aux dépôts 
sulfo-gypseux de Guelma 6. 
Dans la partie occidentale du bassin de Constantine, les argiles 

à Hélices dentées paraissent manquer ; elles seraient remplacées 
parles argiles de Zeraïa à Ostrea crassissima 1 (Tortonien). 
Le Burdigalien et l'Helvétien feraient défaut aux environs de 

Constantine : une ingression de la mer tortonienne aurait envahi 
la zone occidentale de cette région, tandis que de grandes lagunes 
en occupaient la zone orientale. 

VI. — CONCLUSIONS. — La série miocène d'Algérie est, en 
somme, très analogue à celle du S. E. de la France, comme le 
montre le tableau de la page suivante. 
L'Helvétien et toujours concordant avec le Burdigalien, en 

Algérie comme dans la vallée du Rhône. Les relations de ces deux 

1. THOMAS. Recherches straligraphicru.es et paléontologiques sur quelques 
formations d'eau douce de l'Algérie, Mém. S.G.F., (3), III, 1884, p. 8 et suiv. ; 
PALLAHY, LOC. cit., p. 41 e t suiv. 
2. Hipparion gracile var., Leacochroa sabsemperi, Limnsea Jobx, L. cirtana, 

L. Thomasi, Planorbis Jobx, P. Thomasi. 
3. Hélix Afasiana, H. neglectoides, H. cf. pyramidata, H. Numidica, 

H. rhummelensis, Limnsua truncatula, Planorbis Saddaritanus. 
4. L. JOLEAUD, Carte G. Algérie, feuille le Smendou, 1908. 
5. Le sous-genre Smendovia comprend, en plus des espèces de Smendou, 

S. Bdrlolinii des couches à Congéries d'Italie (FORESTI. Mém. S. roy. Malac. 
Belg. XX, 1895). 
6. Ceux-ci sont subordonnés à des poudingues rouges pontiens et super

posés à une mollasse argileuse probablement tortonienne. Le Cartennien de 
la Mahoura l'orme une série indépendante (DARESTE DE LA CHAVANNE, Sur 
la classification des terrains tertiaires de la région de Guelma. CH. Ac. Se., 
27 juillet 1908 ; — v. aussi : Sur la découverte de la formation sulfo-gypseuse 
(formazione gessososolfifera) dans le bassin de la Seybouse, CR. Ac. Se., 
2j juillet 1907 (NOTE AJOUTÉE PENDANT L'IMPRESSION). 
7. Var. grêle à talon allongé. 
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étages sont exactement les mêmes, en Tunisie où M. Pervinquière1 

a reconnu, en effet, l'intime liaison, du I E R étage méditerranéen, 
représenté par des grès à Scutella subrotundata var. maxima et 
Pecten convexior, et de l'Helvétien, formé par des grès à P. Fuchsi 
et P. Gentoni. 
Il n'est pas possible de se rendre compte en Algérie de l'impor

tance de la transgression helvétienne, par rapport au Burdigalien, 
le départ exact des grès cartenniens entre le IER et le 2 E étages 
méditerranéens n'ayant pu être encore fait. 
Le Tortonien, dans le Nord, y semble partout nettement séparé 

de l'Helvétien, par une discordance. Peut-être n'en est-il plus de 
même dans les régions centrale et méridionale de cette même 
contrée. Parfois une seconde discordance s'observe à la base du 
Sahélien. En tous cas, la distinction de deux étages dans le 
Miocène moyen (Vindobonien ou 2 E étage méditerranéen) paraît 
justifiée par les observations stratigraphiques faites dans l'Afrique 
du Nord. 
Le Sahélien, à son tour, est toujours plus ou moins indépendant 

du Pliocène. 
Par leurs relations tectoniques le Tortonien et le Sahélien d'Al

gérie correspondent au Tortonien et au Pontien du Sud-Est de la 
France. Dans la vallée du Rhône, M. Depéret % distingue, pendant 
le Miocène, trois phases orogéniques principales : la première, 
post-helvétienne, rejette la mer, transgressivement, à l'Ouest, sur 
le socle cristallin du Plateau Central, entre Valence et Lyon ; la 
seconde post-tortonienne, transforme le bassin du Rhône, d'abord 
en une lagune saumâtre ensuite, en une vallée fluviatile ; la troi
sième, post-pontienne, plisse énergiquement les dépôts de tout le 
Néogène inférieur. 
En Algérie, comme en Europe et dans d'autres parties de l'Afri

que 3, les mouvements positifs des mers tortonienne et sahélienne 
n'ont pas le caractère général des transgressions antérieures : ce 
ne sont plus, suivant l'expression proposée par M. Haug 4, que de 
simples ingressions, dans des sortes de chenaux plus ou moins 
étroits. 

1. Etude géologique delà Tunisie centrale. Thèse, igo3, p. 211-217. 
2. Aperçu sur la structure générale et l'histoire de la vallée du Rhône. 

Ann. Géog., IV, 1890, p. 449-45o. 
3. L. JOLEAUD. Note sur quelques dents de Poissons fossiles du Rio de Oro 

(Sahara occidental). B.S.G.F., (4), VII, 1908, p. S14. 
4. Les géosynclinaux et les aires continentales. B.S.G.F., (3), XXVIII, 1907, 

p. 707. 



S U R L E S F A U N E S D E L ' É O C È N E I N F É R I E U R E T M O Y E N 

D U S U D A L G É R I E N E T T U N I S I E N 

PAR L. Joleaud 
OBSERVATIONS A PROPOS DE LA NOTE DE M . PRIEM « SUR DES VERTÉBRÉS 

DE L'ÉOCÈNE D'EGYPTE ET DE TUNISIE » (B. S. G. F., (4), VII, 1907, p. 418). 

M. Priem yient de signaler la présence, dans les phosphates de 
Gafsa, d'un Poisson du genre Mene, genre connu seulement de 
l'Éocène supérieur et du Miocène inférieur de l'Italie, et qui 
habite, aujourd'hui, l'Océan indien. Cette découverte vient, après 
celle du genre Aetobatis, confirmer le caractère franchement 
tropical de la faune des phosphates tunisiens. 
Nous avons nous-même recueilli, dans les régions de Négrine et 

de Tébessa diverses dents de Squales, que nous nous proposons 
de décrire prochainement, et qui appartiennent à des genres tropi
caux, non encore signalés en Algérie, Rhynchobatus, Ginglymos-
toma, etc. 
L'Éocène inférieur du Sud algérien et tunisien, qui s'est déposé 

dans des mers chaudes, renferme donc un certain nombre de 
Squales, appartenant à des genres différents de ceux des mers 
froides paléocènes de l'Europe septentrionale et centrale. Ces 
genres sont, par contre, bien représentés dans l'Yprésien et le 
Lutétien, à climat subtropical, des bassins de Londres, de Paris 
et de Bruxelles. Mais on ne saurait se baser sur eux pour attri
buer les phosphates algériens et tunisiens à l'Yprésien ou au 
Lutétien, plutôt qu'au Landénien. 
M. Leriche 1 a montré récemment que l'étude comparative faite 

par M. Priem, des faunes de Tébessa et de Gafsa, était basée sur 
des restes fossiles insuffisants. De son côté, M. Leriche a admis 
l'âge post-landénien de tous les phosphates d'Algérie et de Tunisie. 
Mais il a confondu, dans sa liste, les Poissons provenant des deux 
niveaux phosphatés distingués, dans l'Est et le Sud constantinois, 
par M. Blayac2, puis par nous-même3, et rapportés, l'un à l'Eocène 
inférieur, l'autre à l'Eocène moyen. 
Ainsi l'une des espèces sur lesquelles il a basé son interpréta

tion, Galeocerdo latidens n'a été signalée, et ne nous est connue, 
que des phosphates de l'Eocène moyen du Dekma, où elle 
paraît être, d'ailleurs, assez abondante. 
Des trois formes sur lesquelles reposent les conclusions de notre 

savant confrère, une seule pourrait être vraiment significative, en 
ce qui concerne les phosphates du Sud. C'est Galeus minor indi-
1. Contribution à l'étude des Poissons fossiles du Nord de la France et des 

égions voisines. Thèse, p. 399-408. 
2. Sur l'Eocène d'Algérie. B.S.G.F., (4), II, 1902, p. 42. 
3. Note sur la géologie de la région de Négrine. B.S.G. F., (4), VII, 1907, p. 226. 



quée par M. Priem 1 seulement de Tébessa. Le genre Galeus 
occupe une vaste aire géographique dans les mers tempérées 
et tropicales, et peut, par suite, être largement utilisé dans 
les comparaisons stratigraphiques, tout comme Galeocerdo, qui 
est connu, à la fois, des mers tropicales, tempérées et glaciales. 
Toutefois Galeus ndnor ayant été décrit par Agassiz, d'après 

des individus appartenant à plusieurs types différents, c'est seule
ment depuis la publication de l'importante thèse de M. Leriche, 
c'est-à-dire postérieurement à la détermination de M. Priem, que 
l'on est réellement fixé sur les caractères de cette espèce, qui 
aurait, de plus, une extension stratigraphique considérable de 
l'Yprésien au Plaisancien2, et constituerait, par suite, un très 
mauvais critérium géologique. 
M. Thomas 3, ayant attribué au Danien les 5o mètres de marnes 

directement subordonnées à la lumachelle et aux phosphates de 
Gafsa, il s'en suit que ces derniers, même s'il existait une discor
dance entre les deux étages, seraient très peu distants, stratigraphi-
quement, du Crétacé, conclusion conforme aux observations paléon-
tologiques faites sur les Reptiles. En effet, pour M. Nopcsa, les 
Reptiles de Gafsa présenteraient de grandes affinités avec des 
formes crétacées 4. 
L'attribution des couches de Gafsa-Négrine à l'Éocène inférieur 

est confirmée par une récente découverte de M. Brives, qui a 
rapporté, du Maroc, des Thersitées identiques aux deux espèces 
nouvelles rencontrées par nous vers la base de la série éocène des 
Nemenchas. Les Thersitées du Maroc proviennent de calcaires à 
silex, surmontés, en discordance, par des marnes et des grès à 
Nummulites cf. biarritzensis de l'Eocène moyen. 
Dans les calcaires qui couronnent les bancs à silex de Tébessa, 

il nous a semblé que N. planulata ne se rencontrait pas dans les 
mêmes couches que N. Rollandis. D'autre part, vers le sommet 

1. Sur les Poissons fossiles des phosphates d'Algérie et de Tunisie, 
B.S.G.F., (4), III, i9o3, p. 3g3. 
2. STORMS. B. S. belge geolog., XIV, 1900, p. 332. 
3. B.S.G.F., (4), IV, I9o4, p. 494. 
4. B. S. G. F. (4), V, 1965, p. i38. — L'hypothèse d'un remaniement de ces 

restes de Vertébrés nous paraît absolument inconciliable avec les condi
tions de gisement de la faune de Gafsa (et de celle identique de Tébessa) 
et aussi avec l'état de conservation de leurs fossiles. 
5. COQUAND (Géologie et Paléontologie de la région sud de la province de 

Constantine. Mém. S. Emul. Provence, II, 1862) avait déjà proposé une divi
sion analogue des calcaires de Tébessa. — Nous avons cru remarquer aussi 
que dans la région Tébessa-Négrine-Gafsa, les Thersitea étaient localisées 
dans les assises que nous attribuons, dans cette note, à l'Eocène inférieur. 



de la série de Gafsa, abondent de très grandes Huîtres, dérivées 
de YOstrea strictiplicata, lesquelles indiqueraient, d'après M. De-
péret, plutôt l'Eocène moyen que l'Eocène inférieur. 
Les conclusions que l'on peut tirer de ce court exposé paléonto-

logique sont à peu près les mêmes que celles auxquelles nous avait 
conduit, l'année dernière, l'étude stratigraphique des régions de 
Tébessa, Gafsa et Négrine. 
Au-dessus des marnes du DANIEN de Gafsa et de Tébessa l, vien

nent les phosphates, intercalés de couches calcaires : ils parais
sent être éocènes tout à fait inférieurs (LANDÉNIEN). L'YPRÉSIEN 
serait peut-être représenté parles calcaires à Numm. planulata de 
Tébessa, ainsi que par la masse principale des calcaires luma-
chelles de Gafsa. Les couches terminales de cette série concor
dante, calcaires à Nummulites Rollandi de Tébessa, lumachelle à 
grandes Huîtres de Gafsa, pourraient être déjà du LUTÉTIEN. A U 
même étage, au moins en partie, devraient être rattachés les gypses 
et les marnes gypseuses de Négrine, de même que les marnes 
jaunes à Huîtres et Thagastea de Tarja (environs de Souk-Ahras). 
D'après la loi des transgressions et des régressions, établie par 

M. Haug, il y aurait transgression, sur les aires continentales, des 
différents termes de la série éocène inférieure et moyenne, et 
régression, dans ces mêmes zones, de l'Eocène supérieur. C'est exac
tement ce que nous venons de signaler dans les régions du Sud cons-
tantinois et tunisien, où l'Éocène inférieur et le début de l'Éocène 
moyen sont franchement marins, tandis qu'un peu plus tard, des 
gypses ou des marnes gypseuses viennent accuser un régime lagu-
naire, suivi, bientôt, de l'émersion totale de toute la zone (absence 
de l'Éocène supérieur sur toute la bordure nord du Sahara). 
Au contraire, dans la région méditerranéenne de l'Atlas (chaînes 

littorales), le Lutétien et surtout l'Eocène supérieur sont large
ment transgressifs. 

Dans la région intermédiaire (environs de Souk-Ahras, Tunisie 
centrale), toute la série éocène est marine et bien développée. 
Ces faits cadrent parfaitement avec ce que nous savons de la 

paléogéographie de l'Afrique du Nord, au début des temps 
éogènes: tandis que la région Tébessa-Gafsa-Négrine était sous 
l'influence de la zone des plis calédoniens-hercyniens du Sahara 
septentrional, les chaînes littorales de l'Atlas faisaient partie inté
grante du géosynclinal méditerranéen. 

1 . Peut-être, d'ailleurs, une partie des 1 2 0 m. de marnes de Tébessa devra-
t-elle être maintenue dans l'Éocène. 



Séance du 1 e r Juin 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. CAREZ, TRÉSORIER, PUIS DE M. LÉON JANET 
VICE-PRÉSIDENT 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Le Président proclame membre de la Société : 

Mademoiselle Adelaida Machkewitch, licencié ès sciences, présentée par 
MM. Haug et Pervinquière. 
Une nouvelle présentation est annoncée. 

Le docteur Labat envoie une brochure qu'il vient de publier, 
intitulée : « Neptunisme » [CRS., p. io5]. 

M. 6.-F. Dollfus offre deux brochures : 
i° « Faune malacologique du Miocène supérieur (Rédonien) de 

Montaigu (Vendée) » (GR. A.F.A.S. Reims, 1907). 2 ° « Sur 
quelques Polypiers fossiles des Indes Néerlandaises » Notice 
extraite du Rapport sur les MoluqUes par M. R. D. M. Verbeek1 

[CRS., p. io5]. 
M. A. de Grossouvre envoie deux brochures : i° « Sur la Craie 

grise à Bélemnitelles » (CR. A.F.A.S. Reims, 1907); 2 ° « Sur l'âge 
des Calcaires lacustres du Berry » (Id.) [CRS., p. 106]. 

M. P. Termier expose quelques vues nouvelles sur la tectonique 
de la Corse. 
G. Sayn. — Sur V Urgonien de Barcelonne (Drôme). 
Dans le ravin, au Nord de la tour ruinée, on peut observer la 

succession suivante au-dessous du Tertiaire : 
1) Calcaires compacts pétris de petits Rudistes et renfermant 

des bancs plus marneux pétris d'Orbitolines. 
2 ) Calcaires plus blancs, moins durs, avec des lentilles de 

calcaires à débris parfois pulvérulents et des bancs de Polypiers. 
Cette couche, très fossilifère, contient à sa partie supérieure : 

Heteroceras cf. Astieriv'OBS., Itieria(Campichià) truncataP. et C, 
I. (C.) Pellati COSSMANN, Trochucheum Boutillieri Coss., Diati-
nostoma Pellati Coss., Liotia michaillensis P. et C , Toucasia 
carinata D'ORB., Requienia ammonia D'ORB. et de nombreuses 
espèces nouvelles. 

1. Jb. van hei Mijnw. O. Ind., XXXVII, 1908. 



Un peu plus bas on trouve Nerita Gapduri Coss., Cerithium 
michaillense P. et G., associés à de nombreuses espèces de Néri-
nées et de Gérithes. 
La présence à'Heteroceras et. Astieri permet d'affirmer l'âge 

barrémien supérieur de cette faune qui se retrouve, mais sans 
Céphalopodes, à Châtillon-de-Michaille (Ain), dans le Voralberg, 
à Brouzet, et à la base de l'Urgonien d'Orgon. Ainsi se trouve 
confirmé par la Paléontologie le parallélisme établi stratigraphi-
quement par M. Paquier entre la masse intérieure de l'Urgonien 
et les marnes à Heteroceras pyriteux du Barrémien supérieur du 
Sud de la Drôme. 
Là faune de Gastropodes de ces couches est très riche et pré

sente un mélange de genres à faciès plutôt ancien, Zittelia, Ditretus, 
Diarthema, etc., avec d'autres qui, jusqu'à présent, n'avaient pas 
été signalés aussi bas, comme Qyprsea et Puryphostoma par 
exemple. 
Quant aux Rudistes, ce sont surtout des Monopleuridés, en 

particulier des Oyropleura, quelques valves supérieures operculi-
formes avec un appareil cardinal très robuste, rappelant le genre 
Petalodontia POCTA. On trouve aussi assez abondamment des 
Caprinidés, groupe qui, jusqu'à présent, n'avait pas été signalé 
au-dessous du Bédoulien et des Caprotinidés. Par contre, le genre 
Matheronia n'a pas été rencontré. 
Un peu plus au Nord, on peut observer la base de cet ensemble, 

ce sont des calcaires compacts à Nérinées qui reposent sur les 
marno-calcaires à Spatangues du Barrémien inférieur. 
Il est probable que l'ensemble des couches à faciès corralligène 

appartient en ce point au Barrémien supérieur et que le Bédoulien 
n'y est pas représenté. 



F A U N E Q U A T E R N A I R E 

D E L A P R O V I N C E D E S A N T A N D E R ( E S P A G N E ) 

PAR Edouard Harlé 

Les faunes quaternaires de la France sont bien connues. Celles 
de l'Espagne ont fait l'objet de peu de recherches. Et cependant, 
elles seraient particulièrement intéressantes à connaître parce 
qu'elles doivent comprendre le passage des faunes froides et de 
steppes du Sud-Ouest de la France à des faunes méridionales. 
J'ai donc été fort heureux de recevoir de don Lorenzo Sierra, 

sur l'indication de l'abbé Bi'euil, un millier d'ossements recueillis 
par lui dans vingt et une grottes de la province de Santander. Je 
me propose d'étudier la faune de chacune de ces grottes au moyen 
de ces échantillons et de ceux que don Lorenzo Sierra, trouvera 
dans ses nouvelles fouilles. Mais je puis donner, dès maintenant, 
une liste des espèces animales que j'ai reconnues. 
J'y ai noté, entre parenthèses, les noms de quelques-unes des 

grottes où chaque espèce a été trouvée. 
Homo. Très rares ossements (Mar, Mosolla). 
Ursus spelœus RLUM. Des os d'Ours, de forme massive, paraissent 

appartenir à VUrsus spelmus (Hornos, Salitre). 
Ursus arctos LINN. Des os d'Ours plus petits et surtout bien plus 

grêles, sont (VUrsus arctos (Ojebar). 
Canis Lupus LINN. Une carnassière supérieure est d'un Loup ou d'un 

fort Chien (Hornos). 
Hyeeaa. Une phalange de grand Bovidé paraît avoir été rongée par 

une Hyène (Valle, second niveau). 
Felis leo LINN. La pointe d'une canine, avec les cannelures caracté

ristiques des Félins (Miron). 
Felis pardus LINN. Un naviculaire est d'un Félin qui est une forte 

Panthère si, comme je pense, cet os provient d'un sujet adulte (Hornos). 
Felis catus LINN. Une portion d'humérus est d'un Chat de taille 

moyenne ou petite (Valle, premier niveau). 
Rhinocéros. La paroi extérieure d'une molaire supérieure (Camargo 

abajo). 
Equus caballas LiNN.Restes assez abondants dans beaucoup de grottes. 
Sus scropha LINN. Quelques restes dans plusieurs grottes. 
Bos ou Bison. Quelques restes dans plusieurs grottes. 
Cervus elaphus LINN. Le Cerf est, de beaucoup, l'animal dominant, à 

ce point que la moitié des restes déterminables lui appartiennent 
(Camargo arriba, Valle premier, second et troisième niveaux, Mar, 
Ojebar, Miron, Altamira, Tornillos, Salitre, Truchiro, Carranceja infé
rieur et supérieur, Hornos, Mosolla). Presque tous ces restes sont de 
sujets de taille moyenne. Un maxillaire supérieur est singulièrement 
petit (Mar). 



Cervus capreolus LINN. Plusieurs mâchoires et os (Valle, premier 
niveau), un sabot (Mar) sont de Chevreuil. 
Cervus tarandus LINN. Deux excellentes pièces appartiennent au 

Renne. L'une, trouvée dans une grotte qui a donné très peu d'ossements 
de Ruminants, est une mandibule comprenant, entre autres dents, les 
deux dernières prémolaires, qui sont caractéristiques (Ojebar). L'autre 
est une dernière molaire supérieure, trouvée avec près de quatre-vingt 
pièces de Cerf élaphe (Valle, second niveau). En outre, un andouiller 
(Palomas) et une extrémité inférieure d'humérus (Ojebar) me semblent 
aussi être de Renne, mais sans que j'ose l'affirmer. Le Renne était fort 
rare, car, en dehors de ces quatre pièces, je ne puis lui en attribuer 
aucune avec quelque probabilité. 
Capra ibex LINN. Plusieurs grottes ont donné des restes, assez nom

breux, de Bouquetin (Valle, second niveau, Salitre). 
Rupicapra europœà Cuv. Un axe osseux de corne (Salitre) et, proba

blement, un certain nombre de mâchoires, dents et os, provenant de 
plusieurs grottes, appartiennent au Chamois. 
Lepus cuniculus LiNN.Un seul os, un bassin, est de Lapin (Valle, second 

niveau). 
Il convient d'ajouter que la faune de deux des grottes fouillées 

par don Lorenzo Sierra, celles d'AItamira et de Hornos, a déjà 
été étudiée : 
Il y a près de trente ans, M. Albert Gâudry a bien voulu aider 

mon inexpérience de débutant, en déterminant de nombreux os 
que j'avais extraits de la couche préhistorique dans la grotte 
d'AItamira (Matériaux, 1881). L'éminent professeur a reconnu : 
Cheval, Bovidé, Cerf élaphe (très abondant). On doit y ajouter : 
Loup et Bouquetin. A la même époque, M. Fischer a déterminé de 
nombreuses coquilles que j'avais recueillies avec les os : 
Patella vulgata LINN. Se rapprochant de la variété occidentalis VAL., 

des îles Chaussey, dans la Manche, mais encore plus grande et plus 
orbiculaire et méritant la création d'une nouvelle variété, dite Sautuolai, 
dont les caractères principaux sont : une forme orbiculaire plutôt 
qu'ovale ; un sommet subcentral ; des côtes rayonnantes faibles, mais 
régulières ; le limbe un peu sinueux ; le sommet peu élevé ; la surface 
interne limitée par le muscle d'attache large. « Ce sont, m'écrivait-il, les 
plus grands spécimens que je connaisse de cette espèce». Le plus grand 
que j'ai rapporté a 63 mm. de diamètre et 25 de hauteur. Très abondante. 
Patella vulgata LINN. Ordinaire. 
Littorina littorea LINN. Remarquable par sa grande taille et son 

épaisseur. Abondante. 
Littorina obtusata LINN. 
La grotte de Hornos a été fouillée il y a deux ans par don Her-

milio Alcade del Rio. J'ai reconnu dans les échantillons qu'il m'a 
communiqués : Loup, Cheval, grand Bovidé, Cerf élaphe, Bouque-



tin. Il faut y ajouter, d'après E. T. Newton, quelques oiseaux : La-
gopus mutus MONTIN, Perdrix cinerea LATH., Corpus monedula 
LINN., Pyrrhocorax alpinus ? KOGH ou graculus ? LINN. 
Enfin, don Marcelino de Satuola et don Eduardo de la Pe-

draja, m'ont fait voir, il y à quelques années, des restes d'un Rhi
nocéros, qui n'est peut-être pas le tichorhine, de Cheval, grand 
Bovidé, Cerf élaphe, qu'ils avaient recueillis dans la grotte de 
Cobalejo, à quelques kilomètres de Santander. 
Ces divers renseignements n'augmentent pas la liste que j'ai 

donnée pour les Mammifères. 
Dans cette liste, le Renne, surtout, mérite d'être remarqué. 

On ne le connaissait pas aussi loin en Espagne. Je l'ai signalé 
dernièrement dans la grotte d'Aïtz-bitarte, près de Saint-Sébas
tien, dans le Guipuzcoa. 

On obtiendrait la même liste en fouillant tel groupe de grottes 
du Sud-Ouest de la France. Mais le Renne y serait abondant, au 
lieu d'être, comme dans les grottes de don Lorenzo Sierra, une 
rare exception. 

La liste des animaux trouvés dans la grotte d'Aïtz-bitarte, près 
de Saint-Sébastien, par M M . de Lersundi, de Soraluce, de 
Insausti et Aguirre, est presque pareille, ainsi qu'il résulte de ma 
communication du 16 mars dernier et de l'examen d'échantillons 
que j'ai vus depuis. Elle comprend : Ursus spelseus (abondant), 
Ursus aretos (une mandibule), Hyeena speleea, Felis leo (var. 
spelsea), Cheval, Sus scropha, Bos ou Bison, Cerf élaphe (abon
dant), Renne (très rare),,Bouquetin ?, Chamois (une corne et quel
ques os), Patella vulgata ordinaire. 
Il résulte de ces observations que la faune quaternaire froide, 

si abondante dans le Sud-Ouest de la France, s'est étendue au delà 
de la frontière, assez loin en Espagne, mais sous forme atténuée, 
le Renne devenant très rare, le Chamois restant, à cause de la 
proximité de hautes montagnes, atteignant 2642 m. d'altitude, 
moins exceptionnel. 
Quant à la faune des steppes, si abondante dans la Gironde, la 

Dordogne et le Tarn-et-Garonne, elle n'a pas été trouvée au Sud 
de ces départements. C'est, je pense, parce que les grottes fouillées 
plus au Sud, sont situées au pied des Pyrénées. Ces hautes mon
tagnes ont toujours provoqué des pluies qui ont empêché le steppe 
de s'y étendre. Les grottes du Guipuzcoa et delà province de San
tander n'ont pas donné un seul reste d'un des animaux spéciaux 
aux steppes. Mais elles sont au pied des Pyrénées cantabriques. 
Peut-être trouvera-t-on une faune de steppes dans d'autres parties 
de l'Espagne ? 



Séance du 15 Juin 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. H. DOUVILLÉ, PRÉSIDENT, 
DE M. L. JANET, VICE-PRÉSIDENT, PUIS DE M. H. DOUVILLÉ 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Le Président proclame membre de la Société : 

M. Dimitri G. Allahverdjiew, conservateur à l'Université de Sofia, pré
senté par MM. Boule et Thevenin. 

Deux nouvelles présentations sont annoncées. 
M. H. Douvillé offre, de la part de M. V. Paquier, une note 

« Sur la présence de grès à Hippurites aux environs de Vence 
(A. M.) » (GR. Ac. Sc., i« juin 1908). 
Le Président présente de la part de M. Charles Fraipont des 

notes « Sur quelques fossiles du calcaire carbonifère » et « Des
cription d'un nouveau Pteraspis du Gedinnien belge ». 

M. 0. Gouffon dépose un exemplaire d'une note intitulée : « Le 
Bartonien supérieur en Anjou » (Bull. Soc. Et. se. d'Angers), 
[GRS., p. 109]. 

M. Louis Gentil offre les notes suivantes : « Sur le volcan du 
Siroua (Anti-Atlas Marocain) ; De l'origine des terres fertiles du 
Maroc occidental ; Recherches stratigraphiques sur le Maroc 
oriental ; Sur la tectonique du littoral de la frontière algéro-
marocaine » (GR. Ac. Sc., 1908) [CRS., p. 109]. 
M. L. Pervinquière présente un mémoire « Sur quelques Ammo

nites du Crétacé algérien » destiné aux Mémoires de Paléon
tologie [CRS., p. 119]. 
R. de Mecquenem et R. Douvillé.— Sur les Céphalopodes juras

siques du lac d'Ourmiah (Perse occidentale). 
M. de Mecquenem a eu l'occasion, lors de son voyage de igo5, 

d'explorer à nouveau le gisement de Céphalopodes jurassiques du 
lac d'Ourmiah. Ce gisement avait déjà fourni des matériaux 
étudiés successivement par Weithofer et von Borne. Malgré le 
très mauvais état de conservation de ces matériaux, les recherches 
de M. de Mecquenem ont permis à M. Robert Douvillé de préciser 
sur quelques points les conclusions des deux auteurs précités. 
Weithofer estimait que les Céphalopodes du lac d'Ourmiah 

appartenaient à trois niveaux : Lias supérieur, Jurassique supé-



rieur et Néocomien. Von Borne attribue au Gallovien les formes 
considérées comme néocomiennes par Weitbofer. Les recherches 
de M. de Mecquenem permettent de confirmer ce résultat impor
tant : il n'existe comme couches fossilifères aux environs du lac 
d'Ourmiah, que du Lias et du Jurassique moyen ; M. de Mecque
nem a en effet pu exploiter ce gisement en se servant précisément 
des mêmes ouvriers déjà employés par les auteurs précités et par 
suite connaissant bien les lieux. Toutes les Ammonites rapportées 
par lui proviennent d'environ 5 mètres de couches, pétrographi-
quement identiques (schistes noirs un peu bitumineux) et où il est 
peu probable que le Callovien et le Néocomien soient représentés 
simultanément. 
Lès Céphalopodes suivants ont pu être déterminés : Ancylo-

ceras calloviensis MORRIS ; Hecticoceras sp. ; Oppelia aff. sub-
costaria OPPEL ; Opp. sp. (aff. aspidoïdes) ; Reineckeia Straussi 
WEITHOFER ; Reineckeia Weithoferi n. sp. [Type : Weithofer : 
Ueber Jura und Kreide aus demnordwestlichen Persien (Sitzungsb. 
d. k. k. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. XCVIII, 1890, pl. 2 , fig. 5)]1 ; 
Périsphinctes, très nombreux, constituant la grande majorité de la 
faune : à) Perisph., aff. aurigerus OPP., in Neumayr; b) P., aff. 
convolutus QUENST. et par. ; c) P., aff. tetramerus WEITHOFER. 

V. Paquier. — Analogies de certains termes de la série secon
daire de Vence (A.-M.) avec ceux des environs du col de l'Argen-
tière (Italie). 
Outre les grès à Hippuriles Requieni MATH, et à Actéonelles 

dont il vient de faire connaître l'existence au S. de cette ville2,la 
présence de nombreux Hydrozoaires dans le Jurassique supérieur 
sous-jacent accroît encore les ressemblances avec le Nord du 
massif du Mercantour. Jusqu'ici les dolomies.du Jurassique supé
rieur de cette contrée n'avaient fourni aucun fossile; néanmoins 
l'auteur a pu reconnaître dans les calcaires dolomitiques de 
l'éperon du bois de Lara, que contourne la route de St-Paul, une 
grande abondance des masses finement zonées, parfois de grandes 
dimensions et qui extérieurement présentent tous les caractères 
de colonies d'Hydrozoaires. Toutefois la dolomitisation ayant en 
partie effacé les détails de la structure intime, l'examen micros
copique ne permet pas de préciser davantage ni de rapporter 

1. Ces Reineckeia correspondent partiellement aux « Olcostephanus » de 
Weithofer. 
2. Sur la présence de grès à Hippurites aux environs de Vence (A.-M). 

CR. Ac. Se, 1" juin 1908. 



l'organisme en question à un groupe déterminé de ces Cœlentérés. 
On sait que si jusqu'à ce jour le Jurassique supérieur français n'a 
pas livré de fossiles de cette nature, il n'en est pas de même dans 
la région mésogéenne où ils abondent à ce niveau, notamment 
dans l'Apennin et la Calabre. 
La présence de nombreux Hydrozoaires dans le Malm des 

environs de Vence, jointe à celle des Hippurites à la partie supé
rieure du Turonien montre qu'au voisinage les massifs anciens 
bordant le Sud de la fosse alpine (Maures et Estérel, Mercantour) 
les faunes mésogéennes ont trouvé à diverses reprises les condi
tions particulières de profondeur et surtout de température 
auxquelles semble liée leur présence. 

SUR LES FORMES PRIMITIVES DES HIPPURITES 

PAR A. Toucas. 

En prenant pour base la composition des premières couches à 
Hippurites établie par Arnaud, on.a la succession suivante : 

/ / Zone dès Orbignya Requieni major et minor; Orb. 
l Requieni var. subpolygonia; Vaccinites petrocoriensis; 

ANGOUMIEN 1 V. Roüsseli; V. prascorbaricus; V. prsegiganteus ; 
SUPÉRIEUR ) ^ (}rossouvrei e t V• prœzurcheri. 

I H. Zone des Orbignya Requieni var. minor, Vaccinites 
1 petrocoriensis et V. inferas. 

ANGOUMIEN 
INFÉRIEUR 

G. Zone des Orbignya Requieni var. minor, Vaccinitespree-
petrocoriensis et V. inferos. 

F2. Zone des Orbignya Requieni var. minor et Vaccinites 
prsepetrocoriensis. 

Cette succession montre que YOrb. Requieni var. minor, forme 
primitive des Orbignya, a survécu jusque dans la zone supé
rieure I, en conservant sa petite taille, ses mêmes caractères 
internes et ses pores linéaires du début. Ce n'est que dans cette 
zone / que ses dimensions se développent et que ses pores devien
nent subpolygonaux donnant ainsi naissance à deux mutations : 
YOrb. Requieni major (type de l'espèce de Matheron) et YOrb. 
Requieni var. subpolygonia, forme de St-Cirq (Dordogne) que 
M. H. Douvillé a rapportée à Y Hippurites resectus DBFRANCE. Or, 
l'espèce de Matheron et celle de Defrance ne sont connues que par 

7 Oct. 1908. — T. VIII. Bull. Soe. Géol. Fr. — 20. 



leur valve inférieure,-de sorte qu'il n'est pas possible de préciser 
les rapports qu'elles peuvent avoir entre elles ou avec les formes 
pourvues de leur valve supérieure. Cependant, comme leurs 
caractères internes sont identiques, qu'elles proviennent toutes 
deux du bassin d'Ucha'ux où elles ont vécu côte à côte, il est fort 
probable qu'on se trouve en présence d'une même espèce, très 
voisine de VOrb. Requieni var. minor. Quoi qu'il en soit, si la 
forme de Sl-Cirq, pourvue de sa valve supérieure, est bien comme 
je l'ai admis, la souche des Hippurites à pores polygonaux, on ne 
peut toutefois la considérer comme le type primitif de tous les 
Hippurites puisqu'elle n'apparaît que dans l'Angoumien supérieur 
comme une mutation de VOrb. Requieni var. minor qui est la 
véritable forme primitive des Orbignya. 
Le Vacc. preepetrocoriensis, forme primitive des Vaccinites, 

apparaît dans la zone F2 en même temps que YOrb. Requieni var. 
minor et dans tout son développement comme une forme très 
distincte de celle-ci et sans que l'on, puisse indiquer son origine. 
Cependant si l'on considère le peu de développement de la taille et 
des replis à&YOrb. Requieni var. minor par rapport aux dimensions 
si accentuées au Vacc. preepetrocoriensis, il est fort à présumer 
que c'est la forme à pores linéaires qui doit se rapprocher le plus 
du type ancestral commun. Cette conclusion concorde d'ailleurs 
avec les nouvelles observations de M. H. Douvillé sur le dévelop
pement des Hippurites et trouve sa confirmation dans l'évolution 
des groupes, au point de vue de la transformation des pores 
linéaires en pores arrondis ou polygonaux, particulièrement dans 
les groupes de YOrb. bioculata et de YOrb. organisans, avec une 
tendance analogue dans les groupes de YOrb. Toucasi et de 
YOrb. variabilis, où les pores, étroits et très allongés au début, 
deviennent ensuite nettement polygonaux et plus tard même den-
ticulés dans les formes récentes. 
Ainsi, quelle que soit la solution à donner sur l'origine des 

Hippurites, il est certain que le type primitif n'était pas une forme 
à pores polygonaux, tandis que toutes les probabilités sont pour 
Y Orbignya Requieni var. minor, forme à pores linéaires qui se 
montre en abondance, dés le début, dans l'Angoumien inférieur. 
En raison de l'importance que prend cette forme comme type 

primitif, je propose de la désigner sous le nom à'Orbignya pri-
mordialis, afin de la distinguer des deux formes de l'Angou
mien supérieur, les Orb. Requieni MATHBRON et Orb. resecta 
DEFRANCE sp. in DOUVILLÉ, qui en diffèrent par une taille plus 
grande ou par des pores arrondis. Les figures i, a, 3 et 4 de la 



planche i de mon mémoire 1 se rapportent à cette nouvelle espèce, 
le type étant représenté par la figure 3 et la variété pustuleuse par 
la figure 4-
En conséquence les Orb. Requieni et Orb. resecta devront être 

considérés comme des mutations du type primitif, la première 
comme forme de passage entre la forme primitive et l'Orb. incisa 
du Goniacien, la seconde servant de liaison entre les formes 
linéaires et les formes à pores polygonaux. Ces dernières formes, 
que M. H. Douvillé a séparées sous le nom à' Eippuritella, consti
tuent ainsi, comme je l'ai indiqué dans mon mémoire, une branche 
dérivée des Orbignya à pores linéaires par une simple modifica
tion dans la forme des pores, les caractères internes restant absolu
ment les mêmes. Or, on ne doit pas oublier que c'est sur ces 
mêmes caractères internes que Woodward a établi son sous-genre 
Orbignya et qu'il a pris comme type Y Orb. bioculata LAMARGK, 
qui est précisément une forme à pores arrondis, dérivée comme 
Y Orb. resecta d'une forme plus ancienne à pores linéaires. Dans 
ces conditions la section Hipparitella ne parait différer des Orbi
gnya par aucun caractère. Mais si le groupe des Hipp. resectas, 
H. Maestrei, 11. variabilis, H. Lapeirousei et H. Castrei, qui 
forme cette section, se trouve ainsi intimement lié aux groupes 
de Y Orbignya bioculata et de Y Orb. socialis, il n'en est pas de 
même du groupe de Y Orb. canaliculata, dans lequel l'arête cardi
nale, au lieu de diminuer progressivement jusqu'au point de dispa
raître, prend au contraire un développement de plus en plus 
grand, comme dans les Vaccinites. En rapprochant cette observa
tion de celle de M. Henri Douvillé sur l'origine probable des 
Vaccinites qui, dans le jeune âge, présentent le même écartement 
des replis que dans la forme primitive des Orbignya, on peut en 
conclure que le groupe de Y Orb. canaliculata représente le groupe 
d'origine de tous les Hippurites et doit par conséquent former un 
rameau particulier qui devrait conserver le nom générique d'Hip
purites de Lamarck. 

i. Etude sur la Classification et l'Évolution des Hippurites. Mém. S. G. F , 
Pal., n' 3o. 



S U R L A C L A S S I F I C A T I O N D E S R A D I O L I T I D É S 1 

PAR Henri Douvillé. 

M. Toucas a fait faire un progrès notable à nos connaissances 
sur les Radiolitidés en montrant qu'il est possible de préciser les 
relations des diverses formes qui se sont succédé dans le temps, 
de manière à en constituer des rameaux. En reprenant à ce point 
de vue la classification que j'avais proposée en 1902, je me trouve 
amené à la modifier sur quelques points. 
M. Toucas a utilisé les caractères déjà employés par les auteurs 

précédents et qui sont fondés sur les modifications que présentent 
les lames externes dans les zones correspondant aux deux ouver
tures principales du manteau (ouvertures siphonales E et S). 
L'observation montre que ces modifications sont analogues pour 
les deux ouvertures, de sorte que cette analogie même permet de 
les reconnaître ; en outre, l'une d'entre elles S, est toujours située 
en face de l'extrémité du muscle postérieur. D'après ces caractères 
on peut constater que les zones siphonales sont marquées tantôt 
par deux bandes, ou déprimées, ou plus ou moins saillantes, 
tantôt par des relèvements des lames externes en forme de selles, 
qui quelquefois même se renflent en formant des plis arrondis 
ou godrons. 
Je ne suis pas toujours d'accord avec M. Toucas, sur la position 

des aires siphonales : ainsi, pour cet auteur, elles sont toujours 
marquées dans les formes anciennes par des « sillons longitudi
naux », tandis que pour moi elles correspondent, à des bandes 
saillantes ou à des lignes de godrons. 
La troisième ouverture (pédieuse F) est ventrale, par défini

tion ; elle est souvent indiquée par une inflexion en arrière des 
lames externes formant un sinus ou lobe anguleux ; il correspond 
au bord de la surface de fixation dans le jeune. Enfin il apparaît 
quelquefois aussi un sinus analogue du côté postérieur P, et dans 
ce cas la région siphonale de la coquille est constituée de même 
de part et d'autre de l'interbande M (E, V en avant, S et P en 
arrière). La position de ces plis ou sinus peut également donner 
de bons points de repère pour la détermination des aires sipho
nales. 

1. Note extraite du Mémoire de Paléontologie présenté par M. H. Douvillé : 
« Sur quelques formes de Rudistes de Sicile, d'Algérie, du Liban et de Perse ». 



Au point de vue de la classification elle-même, il est incontes
table que celle-ci doit bien être fondée .sur la reconstitution des 
rameaux ; mais on sait également que les naturalistes, quand ils 
ont défini un de ces rameaux le subdivisent en tronçons, chaque 
fois qu'un caractère ancien disparaît ou qu'un caractère nouveau 
prend naissance ; chaque rameau constitue ainsi une famille. Il ne 
nous paraît donc pas possible d'accepter la manière de voir de 
M. Toucas pour lequel chaque rameau représente seulement Un 
genre. 
Dans les Radiolitidés on constate bien la disparition d'un carac

tère ancien, l'arête cardinale, et l'apparition d'un caractère nouveau, 
le développement en hauteur des apophyses myophores. Ce der
nier caractère distingue la forme souche Agria, qui a encore une 
charnière de Monopleuridé, des formes dérivées Prœradiolites. 
Dans ce dernier genre les zones siphonales présentent des disposi
tions variées ; elles forment : i" des bandes plus ou moins sail
lantes (Pr. Davidsonï, Pr. triangularis, Pr. Grossou'prei); a" ou 
des zones de godrons (Pr. Fleuriaui) ; 3° ou de simples ondula
tions (Pr. ponsianus, etc.). 
Par la disparition de l'arête ligamentaire, le premier de ces 

groupes donne naissance aux Biradiolites (B. angulosus, B. lum-
bricalis, B. canaliculatus, etc.). 
Le genre Radiolites se distingue par ses lames plissées. Les 

Sphœrulites, avec leurs lames étalées et non dressées, semblent 
constituer une section plutôt qu'un véritable rameau. 
Les formes costulées, à bandes également costulées, paraissent 

appartenir à un rameau tout à fait distinct ; les formes anciennes 
ont une arête cardinale (Sauvagesia) et ne paraissent pas dériver 
à!Agria ; il faut peut-être les rattacher à Petalodontia calamiti-
formis. Les formes plus récentes perdent leur arête cardinale et 
sont nettement différentes par l'ensemble de leurs caractères des 
vrais Biradiolites, contrairement à ce que j'avais pensé primiti-
tivement ; je propose d'en faire un genre nouveau, Darania 
(type Bir. cornupastoris). 
Il me reste à examiner deux genres rejetés par M. Toucas : 
i° Bournonia ; le type R. Bournoni, quand il est bien conservé, 

présente dans le jeune âge deux bandes tout à fait comparables à 
celles du Pr. triangularis ; une forme analogue d'Algérie repro
duit presque exactement la forme du Pr. Davidsoni. C'est donc 
dans les espèces dérivées de ce groupe, c'est-à-dire à côté des 
Biradiolites qu'il faut placer les Bournonia ; et ainsi s'explique 
l'absence d'arête ligamentaire ; 



i° Lapeiroasia. Les sections polies montrent que les régions 
siphonales correspondent à deux bandes très profondément creu
sées et qui sont recouvertes par les lames externes débordant des 
deux côtés ; c'est ainsi que prennent naissance les piliers et les 
oscules ; ce n'est du reste que l'exagération d'une disposition que 
j'ai signalé dans Bir. persicus (Mission de Morgan, p. 248). 
Ce genre est donc lui aussi à rapprocher des Biradiolites et non 

des Prseradiolites ; certaines formes costulées font môme penser 
aux Durania. Mais dans tous les cas l'absence d'arête cardinale se 
comprend facilement. 
Il résulte de ces observations que toutes les formes dépourvues 

d'arête cardinale paraissent dériver d'un tronc unique représenté 
par les Biradiolites. 

M. Toucas croit devoir montrer quelques exemplaires présen
tant les caractères qui ont servi de base à sa classification. 

Ainsi, V Agria primitif a une apophyse myophore tout aussi déve
loppée que les autres formes à valve supérieure concave que M . Henri 
Douvillé veut maintenir dans les Prseradiolites. 

E n ce qui concerne les zones siphonales E et S, M . Toucas fait 
observer qu'il n'a jamais p u dire que ces zones étaient toujours dépri
mées, puisqu'il a fait figurer des espèces à sinus saillants ; mais il a 
fait remarquer que ces deux ouvertures du manteau correspondaient 
aux deux inflexions des lames externes vers le haut de la coquille, 
tandis que les plis, qui les séparent ou les limitent, ont leurs inflexions 
tournées vers le bas et ne peuvent ainsi être confondus ni avec les 
sillons des Agria, ni avec les sinus ou avec les bandes des autres 
Radiolitidés. D'ailleurs la position constante de l'ouverture antérieure E 
en face de l'arête ligamentaire permet de trouver l'emplacement de 
cette ouverture lorsque les lames externes ne présentent aucune 
inflexion, c o m m e dans certains Agria. 

Les motifs donnés pour la suppression des Bournonia et Lapeiroasia, 
subsistent toujours, les caractères, indiqués par M . H. Douvillé pour 
leur maintien, existant déjà dans les lormes anciennes des Preera-
diolites ou des Sphœrulites. 

Quant aux formes à bandes costulées du type du Biradiolites cornupas-
toris, elles constituent avec le Birad. Mortoni un groupe particulier de 
Sauoagesia dépourvu d'arête ligamentaire. 



S U R L ' Â G E D E S C A L C A I R E S D E C O N T E S - L E S - P I N S 

E T D E L A Z O N E A PLACENTIGERAS BIDORSATUM 
E T MORTONICERAS DELAWARENSE 

PAR A. de Grossouvre 

Les calcaires exploités pour la fabrication du ciment dans les 
carrières de Contes-les-Pins (Alpes-Maritimes) ont été, au cours 
de ces dernières années, l'objet de notes dont les conclusions sont 
assez différentes en ce qui concerne l'âge qu'il convient de leur 
attribuer. 
Les divergences qui se sont produites à cette occasion résultent 

et des difficultés de détermination précise des Echinocorys et des 
Micraster sur l'examen desquels on s'est basé pour cliercber à 
définir leur niveau, et de l'extension verticale assez grande que 
possèdent d'oi-dinaire les divers types qu'il est possible de distin
guer dans ces genres. 
En particulier, parmi les Micraster, on a signalé le M. Gottschei 

STOLLEY et le il/. Sisrnondai LAMBERT. 
Or, le premier se trouve depuis la base du Campanien, dans la 

craie à Actinocamax quadratus de la France et du Hanovre, 
jusque vers le sommet de cet étage, dans la craie de Meudon. 
Quant au second, il appartient au groupe du M. Brongniarli 

dont les diverses formes sont bien difficiles à séparer les unes des 
autres : déjà, à la base du Campanien, dans le Blaisois et en 
Aquitaine, on rencontre le M. regularis ARNAUD, très voisin du 
M. Brongniarti de Meudon. 
On comprend donc facilement que l'étude de ces fossiles ait pu 

conduire à faire osciller la position des couches de Contes-les-Pins 
de la base au sommet de l'étage campanien. 
Cependant il est un autre Micraster qui a permis à A. Peron de 

serrer la question de plus près. Il a trouvé à Font-de-Jarrier des 
échantillons de ce Micraster de la craie à Act. quadratus de 
Reims, auquel M. Gauthier a donné le nom de M. fastigatus : il 
en a conclu que ce serait dans la zone inférieure de la craie à 
Act. quadratus qu'il faudrait ranger le gisement de Contes. 
A cette conclusion on pourrait faire une objection : puisque des 

formes du M. Gottschei et du M. Brongniarti vont de la base 
jusqu'au sommet du Campanien, il n'est pas absolument certain 



que le M. fastigatus soit toujours confiné dans une zone unique 
de cet étage. 
Mais à Gontes-lës-Pins il n'existe pas seulement des Echinides : 

on y recueille aussi des Ammonites dont j'ai, dès 1893, précisé la 
détermination et leur présence permet de fixer avec précision 
l'âge des couches qui les renferment. 
Ces Céphalopodes avaient été autrefois rapportés à des types 

dont les niveaux respectifs sont fort différents : on y avait signalé 
les Ammonites colligatus, Am. ootacodiensis et Am. texanus. En 
réalité, il s'agissait d'espèces tout autres, ainsi que m'ont permis de 
le reconnaître les échantillons qui avaient servi de base aux déter
minations précédentes; je n'ai pu d'ailleurs y voir que deux types 
distincts que j'ai décrits sous les noms de Pachydiscus Levyi et 
Mortoniceras campaniense. 
En ce qui concerne la première de ces espèces, il est bon de 

rappeler que les diverses formes de Pachydiscus sont souvent 
assez difficiles à distinguer les unes des autres et, en particulier, 
il est certain que le jeune du P. colligatus ressemble énormément 
au jeune du P. Levyi ; l'on comprend donc que le premier ait pu 
être cité de Gontes-les-Pins. Je dois même reconnaître que je ne 
suis pas en mesure de préciser les caractères pouvant permettre 
de séparer les jeunes de ces deux espèces; par contre les adultes 
sont absolument différents et aucune confusion n'est possible entre 
eux : on se trouve certainement en présence de deux types nette
ment distincts. 
Le P. Levyi jeune ressemble aussi beaucoup au P. isculensis 

jeune et, même à l'état adulte, il y a une assez grande analogie 
entre les deux formes. 
Je suis persuadé que l'échantillon de jeune Pachydiscus que 

j'ai représenté (Ammonites de la Craie supérieur, pl. xxn, fig. a) 
et qui provient du Campanien inférieur d'Eraville (Charente) est 
non pas un P. isculensis, comme je l'ai cru, mais un P. Levyi : 
j'avoue qu'on pourrait aussi bien le prendre pour un P. colligatus 
jeune. 

On peut donc dire que P. isculensis, P. Levyi et P. colligatus 
constituent un groupe de formes successives, à peu près identiques 
dans les premiers stades de développement et qui ne se différen
cient complètement qu'à l'état adulte. 
Quant au Mortoniceras campaniense, si au premier abord il 

1. A. DE GROSSOUVRE. Les Ammonites de la Craie supérieure, p. 84 et 178, 
i893. 



présente quelque analogie avec le M. texanum, il est néanmoins 
bien facile à en distinguer, 
Cette faune de Céphalopodes, toute réduite qu'elle soit, montre 

nettement, ainsi que je l'ai indiqué, que les calcaires de Contes-
les-Pins se placent sur le même horizon que le Campanien infé
rieur de l'Aquitaine. 
Dans cette dernière région le M. campaniense a été recueilli 

par H. Arnaud, à la base de son assise P s, avec PlacenUceras 
bidorsatum, Scaphites hippocrepis, Se. aquisgranensis. 
A la partie supérieure de cette assise, Arnaud a recueilli près de 

Montmoreau un échantillon à'Act. quadratus : au-dessus vient 
l'assise P 3 caractérisée principalement par Hoplites Vari et au 
sommet les assises Q et R avec Pachydiscus colligatus. 
Nous retrouvons une succession analogue dans l'Allemagne du 

Nord. 
Là, en Westphalie, Schlüter a pris comme type d'une de ses 

zones les couches calcaréo-sableuses de Dülmen qui renferment 
Placenticeras bidorsatum R Œ M E R sp. et Scaphites binodosus 
RŒMER. 
Or, d'après les travaux récents1 de M M . G. Müller et A. 

Wollemann, ce Scaphite ne doit pas être séparé du Se. hippocrepis 
DEKAY sp. : le premier représente la forme jeune et le second 
l'adulte. Je suis d'autant plus disposé à adopter cette manière de 
voir que, même avant l'apparition du mémoire de ces deux savants, 
ayant reçu du gisement de Broitzem, près Brunswick, une série 
d'échantillons de Scaphites, je ne pouvais arriver à tracer une 
limite entre le S. binodosus et le S. hippocrepis. 
Au-dessus de cette zone vient celle à Actinocamax quadratus 

typique, puis celle à Hoplites Vari avec Belemnitella mucronaia. 
La succession est donc absolument la même que dans l'Aquitaine 

et montre que les couches de Dülmen correspondent à la zone à 
Mortoniceras campaniense et Placenticeras bidorsatum. 
De l'autre côté du Harz, l'a coupe est encore identique : une 

sérié de gisements, tels que ceux des marnes du Schwänzenberg 
près Heudeber, des marnes du Plattenberg et des argiles de 
Broitzem, renferment la faune des couches de Dülmen et du Cam
panien inférieur de l'Aquitaine : Placenticeras bidorsatum, Haue-
riceraspseudo-Gardeni, Scaphites binodosus, Se. aquisgranensis, 
avec ces formes <ïActinocamax que l'on a longtemps confondues 
avec le quadratus, mais qui en ont été séparées sous le nom de 

i G. MÜLLER et WOLLEMANN. Die Molluskenfauna des Untersenon von 
Braunschweig und Ilsede. 



granulatus. Au-dessus vient l'assise à Act. quadratus, puis celle 
à Bel. mucronata. 
Traversons l'Atlantique et nous pourrons observer le même 

ordre de succession dans la craie des Etats-Unis. Nous allons 
même y retrouver l'Ammonite que j'avais décrite sous le nom de 
Mortoniceras campaniense et qui, bien antérieurement, dès i834, 
avait été distinguée par Morton sous le nom à'Am. delawarensis : 
c'est ce dernier nom qu'elle doit donc porter en raison de la règle 
de priorité. Or, cette espèce se trouve dans les Eagle pass Beds du 
Texas occidental, à la partie supérieure des Tombigbee Sands de 
l'Alabama et du Mississipi et dans la Matawan Formation de l'Etat 
de New-Jersey où elle est accompagnée par Scaphites hippocrepis 
DEKAY qui, je le rappelle, est le même que le Se. binodosus RŒMER 
de l'Allemagne du Nord. Au-dessus viennent immédiatement les 
couches à Bel. mucronata, car l'assise à Act. quadratus fait 
défaut sur le continent américain. 
En Tunisie, la zone à Mort, delawarense existe également : 

j'avais, en 1901, signalé la présence de ce fossile à Sbeitla, d'après 
un échantillon recueilli par M. Jordan. Depuis, dans son beau 
travail sur la Tunisie M. Pervinquière nous a fait connaître les 
autres espèces qui l'accompagnent : ce sont, d'abord le Scaphites 
hippocrepis, puis un Pachydiscus que M. Pervinquière croit devoir 
rapporter à P. colligatus. Il constate, il est vrai, de fortes ressem
blances avec le P. Levyi, mais il ne croit pas cependant qu'on 
puisse rapporter les échantillons qu'il a examinés à cette dernière 
espèce, qui a un ombilic très plat, alors que ceux-ci ont un 
ombilic profond et à paroi rapide. Il en conclut (loc. cit., p. 422) 
qu'il est impossible de répartir par zones les Ammonites du 
Campanien de la Tunisie, et qu'elles appartiennent toutes à la 
zone à Hoplites Vari. 
Cette détermination du Pachydiscus de Sbeitla conduirait à 

cette étrange conséquence de réunir dans une même zone deux 
espèces qui, partout ailleurs, sont séparées par un long espace de 
temps, 1-une toujours confinée au-dessous de l'assise à Act. qua
dratus et l'autre n'apparaissant qu'au sommet de la craie à Bel. 
mucronata, et de les réunir dans la zone à Hoplites Vari de 
laquelle elles ne sont connues d'aucun gisement. 
11 me paraît impossible de souscrire à cette conclusion qui 

mettrait en échec les principes de succession chronologique des 
faunes établis par une longue observation, principes qui servent 

1 . PRKVINQUIBRB. Etudes de paléontologie tunisienne. I. Céphalopodes des 
terrains secondaires. 1907. 



de base à la méthode stratigraphique. Ce serait renouveler la 
théorie des colonies de Barrande ou revenir à cette autre des 
points de concentration vitale, tel que celui supposé à Châtillon-
sur-Seine 1 où auraient existé ensemble des faunes partout ailleurs 
strictement localisées dans des horizons distincts. 
Je suis donc persuadé que le Pachydiscus de Sbeitla n'est pas 

le colligatus, mais le Levyi : j'ai déjà indiqué la difficulté, même 
l'impossibilité où nous sommes actuellement de reconnaître les 
jeunes des deux espèces. Le caractère de plus ou moins grande 
profondeur de l'ombilic, me paraît insuffisant et surtout illusoire, 
lorsqu'il s'agit d'échantillons mal conservés et déformés par com
pression. J'ai des calcaires à Stegaster de Gan (près Pau), des 
échantillons de P. colligatus jeunes dont l'ombilic est très peu 
profond. Pour trancher la question il faudrait connaître l'adulte 
du Pachydiscus de Sbeitla, car alors aucune hésitation ne serait 
plus possible. Je suis persuadé que, lorsqu'on trouvera cet adulte, 
on verra que ce n'est pas le P. colligatus typique, celui de Maës-
tricht, de l'Aquitaine, des Pyrénées, mais le P. Lecyi de Contes-
les-Pins. 
Par ce qui précède on voit que la position des couches de 

Contes-les-Pins se trouve exactement fixée : elles appartiennent à 
cette zone inférieure du Campanien caractérisée par Placenti-
ceras bidorsatura, Mortoniceras delawarense, Pachydiscus Lecyi, 
Eauericeras pseudo-Gardeni, Scaphites binodosus, Actinocamax 
granulatus, zone qui se trouve immédiatement sous l'assise à 
Act. quadraius. 

i. J'ai montré (Stratigraphie de la Craie supérieure, p. 28) que la coexis
tence invoquée n'était pas réelle et que l'erreur provenait d'observations 
insuffisantes. 



TERRAINS MIOCÈNES D'UNE PARTIE DE LA BORDURE SUD 
DE L'ATLAS TELLIEN 

O B S E R V A T I O N S S U R L E U R F A U N E D E PECTINIDÉS ' 

PAR J. Savornin 

Les dépôts d'âge miocène forment à la lisière méridionale du 
Tell une bande remarquable, parallèle au littoral, d'une largeur 
moyenne de 5o kilomètres entre les méridiens d'Alger et de Bou 
Sâada. Cette largeur s'accroît considérablement plus à l'Est ; mais 
la bande s'y dédouble, de part et d'autre de l'importante chaîne 
des monts hodnéens. La longueur totale envisagée atteint 2^5 km. 
J'ai toujours considéré cette zone néogène comme d'origine géo-

synclinale, séparant les deux grands systèmes orogéniques algé
riens. Me plaçant aujourd'hui à un autre point de vue, je me pro
pose d'appeler l'attention sur la faune de Pectinidés que j'ai 
rencontrée dans ces dépôts. J'ai déjà signalé, au moins incidem
ment, dans quelques publications, la plupart des espèces que 
j'aurai à mentionner ; mais ce travail est destiné à coordonner et 
à compléter mes indications antérieures. Cette question des formes 
algériennes de Pectinidés est, en effet, très importante, en raison 
des parallèles qu'elle permet d'établir avec les faunes correspon
dantes de régions classiques diverses. O n sait que plusieurs 
espèces, faciles à identifier, caractérisent des niveaux assez précis. 
Or, j'ai pu rassembler une collection de la région ci-dessus définie, 
où les beaux exemplaires, à la vérité, sont exceptionnels, mais où 
figurent un certain nombre de ces espèces caractéristiques. 
Les quatre grands genres admis par M M . Depéret et Roman 2 

sont parfaitement représentés en Algérie, et particulièrement 
dans la zone ici étudiée, où leurs espèces étaient presque toutes 
inconnues antérieurement à mes recherches. Mais c'est le genre 
Pecten qui est de beaucoup le plus riche, au moins parmi les maté
riaux que j'ai recueillis. 
Sans faire l'historique complet d'une question que je me réserve 

de traiter ailleurs avec tout le développement qu'elle comporte, je 

1. La communication de M. L. Joleaud : « Esquisse comparative des séries 
miocènes de l'Algérie et du S. E. de la France », B. S. G. F., (4), VIII, p. 284, 
m'a incité à présenter cette note rédigée en avril 1908. 
2. M. S. G, F., Paléontologie, X, i'asc. 1 (1902) : Monographie des Pectinidés 

néogènes, etc. 



noterai que, jusqu'ici, la classification des dépôts miocènes dont il 
est question, dans les rares localités où leur âge avait été reconnu 
avec plus ou moins de certitude, n'a reposé que sur des fossiles 
d'une valeur systématique discutable. O n a cité le plus souvent 
des Mollusques bivalves ou gastéropodes, de conservation ordinai
rement défectueuse et d'espèces plus ou moins heureusement 
déterminées. A. Peron et M. Gauthier ont surtout insisté sur les 
Échinides. Mais il n'est pas douteux que les Pectinidés sont 
appelés à fournir des renseignements beaucoup plus précis et 
plus importants, en raison d'abord de leur mode de fossilisation, 
ensuite de la fréquence de leurs gisements, enfin et surtout de leurs 
remarquables localisations stratigraphiques. 
Les auteurs qui m'ont précédé ont rarement signalé des formes 

de ce groupe. Seuls Tissot, Ville et Nicaise en ont cité ; mais leurs 
déterminations laissent à désirer. Tissot appelle constamment 
l'assise inférieure du Miocène : couches à Pecten Numidus COQ., 
dans toute la moitié orientale de la zone où j'ai reconnu des dépôts 
de cet âge. Mais cet auteur a trop souvent incorporé au Miocène 
des assises détritiques qui ne lui appartiennent pas. Par contre, il 
en a distrait, au profit du Pliocène, des assises qui n'en devraient 
point être séparées. 
Ville a signalé P. scabriusculus MATH, à Mokta el Hadjar et 

P. terebrataliformis M. DE SERRES, à Sidi ben Dahoua : deux loca
lités du Hodna oriental. Il n'attribue au Miocène que l'assise 
inférieure constamment fossilifère, sur la présence de laquelle j'ai 
insisté à diverses reprises et que surmonte en concordance une 
puissante série de sédiments. 
Nicaise, dans son Catalogue2, fait figurer : P. burdigalensis 

LMK., à côté de P. scabriusculus MATH, et de P. benedictus LMK. 
(= P. terebratulifbrrais M. DE SERRES), à Boghar, entre le fort 
et l'oued Chélif. Il signale en outre P. cristatns BRONN et P. con-
vexo-costatus ABICH à Aïn Khian, localité que j'ai pu retrouver à 
l'Est de Sidi Aïssa, mais en n'y recueillant que d'autres espèces 3. 
A. Peron a cité Janira burdigalensis (LMK.), à Aumale. Dans 

1. Esquisse orogénique des chaînons de l'Atlas auN.O. du Hodna (CR. Ac. 
Se, 19 janv. igo5); Terrains tertiaires de l'Ouennougha (CR. Ac. Se, 
10 juillet 1905 ; en collab. avec M . FICHEUR); Notice explicative de la feuille 
Bordj Bou Arreridj à i/5oooo de la Carte géol. d'Algérie. 
2. Catalogue des animaux fossiles observés dans la province d'Alger. Bull. 

Soc. climatol. d'Alger, 1870. 
3. J. SAVORNIN : Sur le géosynclinal miocène du Tell méridional (dépar

tements d'Alger et de Constantine). CR. Ac. Se, 10 juin 1907. 



les autres localités où il a reconnu le Miocène, il n'a pas cité 
d'espèce de Pectinidé. 
Voici maintenant les principaux résultats de mes recherches. 
Les gisements que j'ai rencontrés sont extrêmement nombreux 

et plus ou moins rapprochés. Si l'on parcourt successivement les 
bandes d'affleurements de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, on 
peut suivre rémunération suivante : 
i° Aumale, djebel Bou Zid, Romlia, El Anasser Soltane, El Aïchaoui, 

N. et S. d'El Achir, S. de Bordj Bou Arreridj ; 
2 ° Djebel Ghoukchot (nombreux points), Selatna, S. du djebel Man-

sourah (nombreux points) Tihamamine, N. du dj. Maâdid, pourtour du 
dj. Mzeïta (O., N. et E.), région de Tocqueville à Colbert, etc. 
3° Titteri oriental : N. du dj. Afoul (plusieurs gisements) et N. du dj. 

Naga (plusieurs gisements), environs de Sidi Aïssa, dj. Amris, Mahzem 
Kebir, Mahzem Srhir, dj. Kasbah (pourtour), Ain Sâad, Tarmount, et 
longue bande s'étendant sur une centaine de kilomètres au pied méri
dional des monts du Hodna; massif des Ouled Soltane (région de 
Ngaous à Batna). 
4° Enfin, au Sud de la plaine du Hodna, que prolonge à l'O. la 

grande vallée de l'oued el Ham, région de Aïn Hadjel. 
La plupart des gisements mentionnés occupent de plus ou moins 

grandes étendues. D'autre part, ces indications pourraient être 
complétées grâce aux documents rapportés par M. Joly, collabo
rateur au Service géologique, du Titteri occidental et méridional ; 
par M. Ficheur, de Mdoukal (Sud-Est du Hodna). 
Les principales formes de Pectinidés que j'ai pu examiner sont 

les suivantes : 
i° Groupe du PECTBN SUBARCUATUS 

Le P. Fuchsi FONT., que j'ai mentionné avec doute au S. du Maâdid, 
ne me paraît représenté que vers Sidi ben Dahoua. Il existe aussi au 
cœur du djebel Choukchot et je l'ai récemment rencontré près de Aïn 
Hadjel (Nseïlett). 11 n'est d'ailleurs pas identique à la forme de Cucuron 
(Vaucluse), à laquelle j'ai pu le comparer. 
Peut-être même sera-t-il permis d'affirmer l'existence du P. cristato-

costatus, sous-forme très voisine de la précédente, dans les mêmes 
localités. 

2 ° Groupe du PEGTEN BEUDANTI 
Le P. Beudanti BAST., que j'ai déjà signalé à Sidi Aïssa et dans des 

régions avoisinantes, me paraît bien identique au type du Bordelais. 
Mais il va sans dire que la forme eonvexior ALM. et BOFILL, répondant 
à la diagnose de MM. Depéret et Roman, existe plus fréquemment en 
Algérie. Les formes de l'une ou l'autre espèce sont très communes dans 
de nombreux gisements parmi ceux mentionnés ci-dessus. 
J'ai plusieurs exemplaires du P, pseudo-Beudanti DEP. et ROM. 



3° Groupe du PECTEN HORNENSIS 
Ce n'est qu'avec réserve que je signale quelques fragments de types 

pouvant représenter ce groupe spécial : P. valentinensis FONT. (?). 
4 ° Groupe du PECTEN BENEDICTUS 

Par contre, ce nouveau groupe est abondamment et sûrement repré
senté par les formes subbenedictus FONT, et Josslingi SMITH: ( = Lych-
nulus FONT.) : deux espèces voisines, presque toujours coexistantes en de 
nombreux points, peut-être même avec une forme représentative de 
paulensis FONT., leur commensal habituel dans le bassin du Rhône. Le 
P. revolutus MICHELOTTI ( = P. Pomeli BIUVES), forme plus ou moins 
lisse extérieurement, du même groupe, existe, comme on sait, à Boghar 
et je l'ai fréquemment rencontré au niveau des précédents. 
Je n'ai pas encore reconnu de représentant certain des groupes 

aduncus et Jacobœus. 
Pour ce qui est des genres Amussium, Flabellipecten, Ghlamys et 

Hinnites, j'en ai un certain nombre d'espèces suffisamment nettes. 
Le P. burdigalensis LMK., que j'ai cité dans plusieurs mémoires, est 

moins fréquent que je n'avais cru tout d'abord. Je l'ai reconnu cepen
dant en quelques points de la bande sud des monts hodnéens ; mais 
ce sont ordinairement des débris à peu près indéterminables à'Amus
sium qu'on rencontre. Le P. cristaius BRONN, cité par Nicaise, n'appar
tient probablement pas à cette espèce; mais je ne puis douter que ce 
soit un Amussium au moins voisin de subpleuronectes. 
J'ai un bon exemplaire d'un Flabellipecten que je n'ai pu déterminer 

spécifiquement et qui provient du flanc nord du dj. Choukchot. 
Parmi les Ghlamys, le P. Davidi FONT, est une iorme très précieuse, 

jusqu'ici rencontrée exclusivement à l'Ouest de Sidi Àïssa. Le bel 
exemplaire de l'Aïn Grimidi, que j'ai déjà eu l'occasion de citer n'est 
pas identique au type • de l'espèce ; mais cette détermination n'est 
cependant pas douteuse. Un échantillon beaucoup moins parfait pro
venant de l'Aïn ben Ameur (Titteri oriental) est plus près du type de 
Fontannes ; il ressemble fortement aussi à un exemplaire, rapporté par 
M. Brives, de Bonifacio. J'ai d'ailleurs quelques autres variétés plus ou 
moins nettes. 
Le P. prœscabriusculus FONT, coexiste avec le subbenedictus et le 

Josslingi à l'Aïn Khian et dans la bande nord-est de Msila. J'ai cru 
reconnaître le P. scabriusculus MATH, à Nseïlett, près Aïn Hadjel (Sud de 
l'oued el Ham), en compagnie du P. Fuchsi FONT, et peut-être de P. bur
digalensis LMK. et divers fragments à'Amussium (subpleuronectes ?) 
D'autres Chlumys, de petite taille, à côtes fines et serrées -, et un 

Hinnites ne me sont actuellement connus que de la région de Ngaous. 

1. CR. Ac. Se, 10juin 1907. 
2 . Je suppose que ce sont les exemplaires que M. Joleaud a récemment 

cités sous les noms de P. Gentoni et P. ventilabrum, pour les avoir vus dans 
nia collection. Je ne saurais être aussi afïirmatif dans leur détermination. 



On peut voir par ce qui précède que la grande majorité des 
formes caractérisent le premier étage méditerranéen. 
Ce résultat est absolument conforme aux données stratigraphi-

ques, car je n'ai pu reconnaître dans tous les dépôts miocènes, 
dont la répartition est indiquée ci-dessus, qu'un seul puissant 
étage. C'est le Gartennien de Pomel, à l'exclusion des deux autres 
termes, toujours discordants, de la série miocène d'Algérie. 
Les Pecten Fuchsi FONT, et scabriusculus MATH, sont, il est vrai, 

considérés comme n'appartenant qu'au deuxième étage méditerra
néen. Ils se présentent assurément (au moins le premier, au djebel 
Ghoukchot) à des niveaux notablement supérieurs aux horizons 
des autres formes qui viennent d'être mentionnées. Ces dernières 
se rencontrent presque partout près de la base évidente des dépôts 
miocènes, sauf dans le Titteri et la région de Sidi Aïssa, où la strati
graphie est extrêmement complexe et où l'on se trouve souvent en 
présence de couches renversées. Les petits Ghlamys et Hinnites de 
Ngaous sont également d'un niveau relativement élevé, peut-être 
assez voisin de celui du P. Fuchsi, mais dans une localité où ce 
dernier ne m'est point connu. 
O n pourrait donc être tenté d'admettre, si ces données paléon-

tologiques se confirment, que deux « étages méditerranéens » sont 
représentés dans le Miocène du Tell méridional. Mais alors, cette 
opinion ne se vérifie point stratigraphiquement. 
D'après tout ce que j'ai pu voir sur les vastes espaces où j'ai 

foulé des dépôts miocènes, on se trouve ici en présence d'une série 
sédimentaire unique, représentant d'ailleurs un cycle très net, 
qu'on peut analyser ainsi : 

i° Transgression du début, marquée par des assises fortement 
détritiques ou récifales-phytogènes. Dans les dépôts de cette pre
mière phase, on rencontre les nombreux Pectinidés caractéris
tiques du Burdigalien, ordinairement à deux niveaux distincts, 
mais peu écartés ; 

2 ° Creusement progressif de fosses géosynclinales : régime 
d'équilibre transitoire marqué par des couches très régulières et 
puissantes d'argiles et de grès plus ou moins alternées ou exclu
sives. Ici se trouveraient (au moins au Choukchot et à Ngaous) les 
formes du deuxième étage : P. Fuchsi, etc. ; 
3° Comblement définitif, par des apports quelquefois volumineux 

(galets), surtout à l'Est dans la bande méridionale, venus du conti
nent circonvoisin récemment régénéré. La faune correspondante 
à cette phase est extrêmement pauvre et à peu près inconnue. Je 
ne puis citer à l'heure actuelle aucune espèce certaine; mais les 



S U R D E S F O R A M I N I F È R E S 

O L I G O C È N E S E T M I O C È N E S D E M A D A G A S C A R 1 

PAR Robert Douvillé 

Nous savons, par les travaux de M. Paul Lemoine que toute la 
région nord de Madagascar, désignée généralement sous le nom 
de Bobaomby, présente un beau développement des couches 
inférieures du Miocène. Ces couches doivent être rapportées à 
l'Aquitanien et peut-être au Burdigalien inférieur. 
Tandis que l'Eocène est principalement représenté par des 

calcaires durs à Nummulites et Alvéolines, l'Oligocène comprend 
surtout des calcaires tendres, pétris par endroits de Mollusques ou 
de Polypiers (environs d'Ambatohafo, phare d'Ambre) et des tufs 
volcaniques souvent très riches en Foraminifères (Andravy). 
Parmi ces derniers, M. Paul Lemoine a trouvé un grand nombre 

de Lépidocyclines qui ont été en partie étudiées s. Une revision 
des collections rapportées de Madagascar, par M. Paul Lemoine, 
nous a permis d'augmenter considérablement et de modifier sur 
certains points les conclusions auxquelles nous étions arrivés 
dans une première étude. En même temps deux échantillons de 
Lépidocyclines fort intéressants, communiqués par M M . Wolft 
et Imhaus, sont venus compléter heureusement une lacune impor
tante de nos connaissances stratigraphiques sur la région. 

1. Une note plus étendue paraîtra dans les Annales de Paléontologie. 
2 . P. LEMOINE et DOUVILLÉ. Sur le genre Lepidocyclina GÛMBIÎL. Mérn. 
S. G. F., 1904. — P. LEMOINE. Etudes géologiques dans le Nord de Madagascar. 

N n„ f _ T VF 11 Buji, S o 0 . Géol. Fr. — 2 1 . 

dépôts sont encore incontestablement marins, contrairement à 
l'opinion de Brossard et de Tissot; 
4° Cette troisième phase sédimentaire a été suivie d'une régres

sion finale, aboutissant à l'émersion de tout le pays et correspon
dant à un mouvement orogénique de grande amplitude. Le régime 
continental s'est alors définitivement établi. 
Tous les dépôts constitués aux phases de sédimentation marine 

de ce cycle sont rigoureusement concordants, se succèdent par des 
transitions bien ménagées et témoignent d'une sédimentation par
faitement continue. L'épaisseur totale peut dépasser 4oo mètres. 



La région la plus intéressante au point de vue stratigraphique 
correspond à la presqu'île du cap Tanifotsy. La base du Miocène 
est représentée (Etudes géol., p. 253) par des calcaires à Litho-
thamnium exploités (four à chaux Imhaus), surmontés par des 
calcaires friables à Lépidocyclines et à Echinides. M. Paul Lemoine 
cite de ces calcaires friables une grande forme : Lepidocyclina 
Raulini L. et D., et M. le commandant Imhaus nous a remis, pro
venant probablement de la môme localité, un magnifique échan
tillon de Lepid. formosa SCHL. 
D'autre part, M. Wolff a communiqué à M. Lemoine un second 

exemplaire de cette dernière espèce, rapporté de l'Afrique orien
tale allemande. 
Un peu au Nord du four à chaux Imhaus et toujours dans la 

même presqu'île Tanifotsy, M. Paul Lemoine a observé des assises 
miocènes plus élevées que les précédentes. Dans la coupe donnée 
page 253 de ses « Etudes géologiques » il signale, au-dessus du 
Crétacé, d'abord des calcaires blancs a', sans doute équivalents des 
couches exploitées pour la chaux au four Imhaus, mais, ici, non fos
silifères ; ensuite, des sables blancs à2, sans fossiles ; puis enfin, au 
sommet, les calcaires a' d'Andravy. Ces couches, très friables, pas
sent, par endroits, à des tufs volcaniques et renferment une riche 
faune de Lepidocyclina et de Cycloclypeus. On y rencontre quel
ques Lepidocyclina n. sp. (microsphérique) qui correspondent à la 
forme malgache représentative de la Lep. marginata MICHT. de 
l'Europe méditerranéenne, associées à de très nombreuses Lepido
cyclina n. sp. (formes mégasphériques de la précédente) ; à des 
Lep. Martini SCHL., connues jusqu'ici uniquement de Java; enfin, 
à de nombreux Cycloclypeus communis MANT. et Miogypsina 
irregularis MICHT. Le même niveau de calcaires et tufs à Lépido
cyclines et Cycloclypeus a fourni à M. Lemoine, aux environs 
d'Ambatohafo, une riche faune de Mollusques et de Polypiers, 
dont notre confrère a indiqué (loc. cit., p. 268) les affinités avec 
l'Oligocène du Vicentin, de la Birmanie et des îles de la Sonde. 
Ce niveau d'Andravy correspond aux couches européennes à 

Lep.marginata et Miogypsines. Il comprend des formes de Lépi
docyclines de taille moyenne et pustuleuses, à mégasphère en hari
cot, alors que le niveau précédent, que l'on peut paralléliser avec 
St-Géours et Peyrère, comprend principalement des grandes 
formes non pustuleuses à mégasphère du type embrassant, qui sont 
les représentants des Lep. dilatata européens (Lep. formosa SCHL.). 
Ce niveau est le plus répandu dans tout le Bobaomby. Les 

environs du phare d'Ambre et d'Ambatohafo ont fourni à 



M. Lemoine un certain nombre de gisements qui correspondent 
exactement comme faune de Foraminifères à ceux de la presqu'île 
Tanifotsy (Andravy). 
M. Paul Lemoine a également découvert un troisième niveau à 

Lépidocyclines, mais malheureusement dans une position strati-
graphique peu nette : c'est celui de Pile Nosy Kalakajaro (loc. cit. 
p. 265). C'est le seul gisement oligocène connu dans l'Ouest de 
Madagascar. Des calcaires à débris volcaniques, associés à des 
basaltes, lui ont fourni de magnifiques exemplaires de Lepidocy-
clina aff. dilatata MICHT., très comparables à ceux du Piémont 
(Le Moleré). Ce niveau me paraît le plus ancien des trois et 
correspond sans doute, comme en Europe, au sommet du Stampien. 
RÉSUMÉ. — Nous sommes donc, à Madagascar, en présence de 

trois niveaux stratigraphiques bien nets qui sont, de haut en bas : 
Lépidocyclines 
à mégasphère 

du type 
en haricot 

Lépidocyclines 
à mégasphère 
du seul type 
embrassant 

\ AQUITANIEN SUP. 
' ou 
I BUHDIGALIEN 

AQUITANIEN 

STAMPIEN 

Couches à Lepidocyclina Gallienii, 
Lep.n. sp. (A et Û),Çycloclypeus, 
Miogypsina, d'Andravy. 

Couches de base de la presqu'île 
Tanifotsy (cf. D.O. A.), à Lep. 
formosa. 

Calcaires de l'île Nosy Kalaka
jaro à Lep. aff. dilatata. 



NOTE SOMMAIRE 
SUR LE TRIAS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

PAR Maurice Piroutet 

Pour la première fois, Deslonchamps, en 1864 S signale le 
Trias en Nouvelle-Calédonie d'après des fossiles rapportés de l'île 
Hugon par Desplanches, parmi lesquels Pseudomonotis Rich-
mondiana ZITÏ. 
Garnier, en 1867 2, retrouve à l'île Ducos ces couches à Pseudo

monotis surmontées d'un niveau à Halobia (qu'il identifie avec 
H. Lommeli ZITT. de la Nouvelle-Zélande) au-dessus duquel vient 
un horizon à Mytilus problematicus ZITT. (renversement dû à 
l'existence d'un pli déversé). 
Plus tard Heurteau (1876)3, retrouve les couches à Pseudomo

notis, autour d'Ourail, Téremba et Moindou et indique leur posi
tion à Téremba au-dessus des assises à Mytilus problematicus 
ZITT. dont il signale l'association avec Spirigera Wreyi ZITT. 
A la suite d'un premier voyage effectué dans des conditions assez 

défectueuses, nous avions attribué au Lias les assises à Halobia en 
les considérant comme supérieures aux couches à Pseudomo
notis. Une nouvelle étude sur le terrain dans de bien meilleures 
conditions de travail nous a amené aux résultats qui suivent. 
Le Trias (avec très probablement une bonne part au moins du 

Permien) constitue une très grande partie de la Nouvelle-Calédonie. 
Il y est représenté par deux faciès bien distincts ; l'un franche
ment littoral sur la côte ouest, est parfois assez fossilifère dans 
ses niveaux supérieurs ; l'autre indiquant des conditions de dépôt 
dans une mer plus profonde et à une plus grande distance du 
rivage se rencontre dans la chaîne et sur la côte est. 

FACIÈS DE LA CHAÎNE ET DE LA CÔTE ORIENTALE. — Il est repré
senté surtout par une série schisteuse prise autrefois pour des 
schistes paléozoïques dans lesquels nous avons constaté l'existence 
du Pseudomonotis Richmondianu ZITT. dans des assises à faciès 
absolument identiques au voisinage de Wagap et de Canala. 
A un niveau assez, inférieur, des environs de Hienghène à 

Ponérihouen, surtout des environs de Touho au cap Bayes, les 
schistes sont parfois fortement imprégnés de graphite. 

1 . Documents sur la Géologie de la Nouvelle-Calédonie. Bull. Soc. linnéenne 
de Normandie, vol. VIII. 

2 . B. S. G. F. et Ann. des Mines. 
3. Ann. des Mines. 



FACIÈS DE LA CÔTE OCCIDENTALE. — Il permet de distinguer trois 
grandes subdivisions. 
L'INFÉRIEURE peut se subdiviser ainsi : i L. Poudingue à petits éléments. 

II. Grès argileux micacé, psammites et schistes argileux non 
fissiles. 

III. Schistes brunâtres et grisâtres en bancs réguliers avec 
portions gréseuses et quelques petits lits calcaires très 
détritiques dans les couches supérieures. 

IV. Puissante série de tufs et brèches trachytiques avec inter-
calations de minces lits argileux, argilo-calcaires et par
fois de quelques lits à cailloux roulés. 

!
V. Schistes brunâtres durs en gros bancs réguliers. 
VI. Schistes plus argileux avec quelques rognons calcaires. 

La série A est seulement visible au voisinage de Moindou où 
elle bute par faille contre des niveaux plus récents de sorte que 
la base réelle n'est pas observable. Son épaisseur ne paraît pas 
inférieure à un millier de mètres. 
La zone iv possède une puissance d'environ trois cents mètres 

à Moindou; elle est visible au voisinage de cette localité vers le 
littoral de la presqu'île Mara à la baie Cbambeyron. Nous n'y 
avons recueilli qu'un fragment de gros Orthoceras ind. vers la 
base. Les zones v et vi visibles seulement vers Moindou ont 
ensemble une puissance d'environ trois cents mètres. 
La SUBDIVISION MOYENNE, schistes non fissiles, argillites, grau-

wackes, tufs et brècbes andésitiques très fréquents, poudingues à 
éléments assez gros et même quelques grès argileux, présente de 
bas en haut, lorsqu'elle est complète, la succession suivante. 
VII. Couches à Halobia Zitteli LINDSIR., H. Mojsisovicsi GEMM., 

H. kwalaana VOLZ, H. cf. kwaluana, associés à quelques Spin
gerà, Myoconcha, Euomphalm. 

VIII Couches kMytilus problematicusZiiT., Spingerà et Spiriferina 
de grande taille. 

I X et X . Couches à Halobia superba E. v. MOJS., H. austriaca E. v. 
MOJS., H. cf. Hochstetten E. v. MOJS., H. intermedia E. v. 
MOJS., H. cf. intermedia H. cf. austriaca, avec très nombreux 
petits Brachiopodes : Spingerà, Rhynchonella, Spiriferina, 
etc., etc. Ces formes sont les unes identiques à certaines du 
Muschelkalk: Spiriferina fragilis SCHLOTH., 5. avarica BITTN., 
S. köveskallensis var. subrimosa BITTN., Rhynchonella decur
tata GIR. var. devota BITTN. et var. dalmatina BITTN., R. vivida 
BITTN.,/?. vivida cf. tumeskens BITTN., R. alteplecta BŒCKH. ; 
les autres voisines : Spiriferina cf. fragilis SCHLOTH., Rhyn
chonella decurtata cf. var. dalmatina BITTN. 



D e s couches à Cardita n o u s retrouvons ici : Spiriferina gregaria 

S U E S S , et S. Lipoldi B I T T N . 

D e s couches d e St-Cassian : Retzia ladina B I T T N . , Spirigera contra-

plecta M Ü N S T . , Retzia quadricosta M Ü N S T . , Terebratala Oppeli L A U B E , 
Spirigera indistincta B E T R . , S. Mûnsteri B I T T N . , Spiriferina cf. rari-
plecta M Ü N S T . 

D u calcaire d e Hallstatt : Rhynchonella angulifrons B I T T N . , Spirife

rina cf. halobiaram B I I T N . , Halorella d u g r o u p e d u H. amphitoma var. 
rarecostata B I T T N . 

D e s couches d e Raibl : Spiriferina ex. äff. evanescens B I T T N . 
D e s couches d e Z l a m b a c h : Rhynchonella satinaría B I T T N . 
Enfin vient u n e petite série d e f o r m e s a y a n t d e s affinités a v e c cer

taines d u Dachstein : Retzia ex. aff. superbescens B I T T N . , lihynchonellina 

d u g r o u p e d e juvavica var. dilatata B I T T N . , Rhynchonella ex. aff. pulsil-
/aZa B I T T N . , Rhynchonella ex. aff. concordias B I T T N . 

X I . N i v e a u relativement p e u puissant à très grosses Spirigera possé
d a n t u n e f o r m e externe les r a p p r o c h a n t des Térebratulidés, 
associés à quelques grosses Spiriferina. 

X I I . N i v e a u à grosses Spirigera d u m ô m e g r o u p e q u e les précédentes 
et surtout grosses Spiriferina très c o m m u n e s . 

X I I I . Horizon à fortes Spirigera d u g r o u p e d e Sp. Wreyi Z I T T . , m a i s 
à bec m o i n s p r o n o n c é q u e celles d u n i v e a u à Mytüus proble

máticas Z I T T . , grosses Spiriferina très c o m m u n e s ; quelques 
Lamellibranches et G a s t r o p o d e s . 

C'est d a n s cette zone qu'à la presqu'île M a r a n o u s a v o n s p u recueillir 
quelques A m m o n i t i d é s : 

Phylloceras ( d u g r o u p e d e RhakophyHites neqjurense Q U E N S T . , très 
c o m m u n . 

Stenarcesles dont la i o r m e externe rappelle Joannites, m a i s dont les 
cloisons sont d e s cloisons d e Stenarcest.es ; u n individu. 

Arcestes d u g r o u p e des Intuslabiati; u n exemplaire, plus u n fragment. 
— d u g r o u p e d e s Bicarinati ; u n exemplaire. 
— d u g r o u p e des Coloni; u n exemplaire. 
— d u g r o u p e des Sublabiati; trois exemplaires, et d e u x frag

m e n t s d'individus différents. 
— d u g r o u p e d e s Sublabiati; u n seul exemplaire à selles plus 

d é c o u p é e s q u e d a n s le type précédent. 

C'est certainement d e ce m ê m e niveau, m a i s très p r o b a b l e m e n t d e la 
route n" i vers le sixième kilomètre d e M o i n d o u q u e provenaient le 
Phylloceras ex. aff. neojurense et le Stenarcestes d u M u s é u m d'Histoire 
naturelle décrits p a r E . v o n Mojsisovics. 

X I V . Z o n e fossilifère s e u l e m e n t à T é r e m b a : Halobia austríaca E . v. 
M O J S . , H. cf. austriaca, H. cf. Suessi E . v. M O J S . , H. cf. céltica 
E . v. M O J S . , H. cf. comata B I T T N . , Orthoceras identique à celui 
d u M u s é u m signalé p a r E . v o n Mojsisovics, Myoconcha de 
petite taille, n o m b r e u x Lamellibranches ind., Euomphalus, etc. 

http://Stenarcest.es


A la base de cette subdivision moyenne nous voyons dans la 
zone vu : Halobia Zitteli LINDSTR., très commune, forme du Ladinien 
du Spitzberg, de l'île aux Ours et de l'Eureka sund, associée à H. Mqjsi-
sovicsi GEMM. de la zone à Trachyceras Aon de Sicile et à H. cf. 
kwaluano. VOLZ, espèce qui accompagne dans les îles de la Sonde 
Daonella styriaca dont la place en Europe est dans la zone à Trachy
ceras aonoïdes. 
Il semble donc que cet horizon vu représente une assise de passage 

entre le Trias moyen et la base du Trias supérieur, c'est-à-dire plus 
exactement entre le Ladinien et le Garnien. 
Les Halobia du niveau xiv appartiennent encore à des types carniens, 

tandis que les Ammonitidés de l'horizon xin montrent déjà un 
mélange de formes carniennes et noriennes. Ce fait a été signalé dans 
l'Inde par Diener 1 pour la zone à Tropites subballatus HAUER. 11 est 
infiniment probable que c'est à ce niveau que doivent prendre place 
nos horizons XIII et xiv. 
Les assises inférieures (vu) de noire subdivision moyenne repré

senteraient donc une assise de transition entre te Ladinien et le 
Carnien, tandis que tout le reste représenterait le Carnien. 
La SUBDIVISION SUPÉRIEURE présente de bas en haut la succession : 

X V . Série de schistes, tufs et brèches, à un seul endroit : Halobia cf. 
rarestriata E. v. MOJS. 

X V I . Couches à Pseadomonotis richmondiana ZITT., très fossilifères, 
mais excessivement pauvres en espèces. Bois fossiles très fré
quents, surtout à la base. Schistes, argillites, grès calcaires, 
poudingues et .tufs. Puissance atteignant au maximum 
i5oo mètres. 

XVII. Horizon à Lamellibranches sp. ind. Série de schistes, argillites, 
grauwackes, poudingues et tufs. Puissance : plusieurs cen
taines de mètres. 

Les niveaux xv et xvi sont indubitablement noriens ; quant à xvu, il 
représente peut-être déjà l'Infralias. 

En résumé, les horizons i, n, ni et iv, c'est-à-dire la série A 
représentent peut-être bien le Péruvien en partie ou totalité avec 
le Trias inférieur. La partie supérieure de cette série est marquée 
d'un retour d'activité éruptive, suivi d'un mouvement de régression 
important. 
La série B, c'est-à-dire les horizons v et vi, surmontés par le 

niveau vu à Halobia Zitteli LINDSTR., représente le Trias moyen. 
Si nous les voyons autour de Moindou même, vers le littoral actuel, 
par contre, à peu de distance elles font totalement défaut. 

i Fauna of Tropites limestone of Byans. Paleontologia indica, série XV, 
vol. V, part. i. 



Le dépôt du niveau v m à Mytilus problematicus ZITT., qui 
appartient au Carnien inférieur, est marqué par une importante 
transgression. 
Dans toute la région littorale, ce niveau à Mytilus problemáticas 

ZITT., avec un poudingue parfois très puissant à gros éléments et 
nombreux débris de bois fossile à la base, repose directement sur 
la zone iv. 
Les horizons ix, x, xi et xn sont parfois remplacés par un pou

dingue de quelques mètres à éléments assez volumineux avec bois 
fossile très fréquent comme à Mara, ou assez réduits avec pou
dingue intercalé comme à Téremba, tandis qu'à peu de distance 
et sur le même flanc du même anticlinal, vers la station de Melpail, 
nous les retrouvons normaux. Au col de Moméa, au-dessus de 
Moindou, nous trouvons un faciès plus détritique avec quelques 
petits cailloux roulés dans l'horizon x. Tout ceci semble bien 
indiquer une régression peu importante relativement, mais néan
moins bien nette, pendant le dépôt du niveau x et un retour de la 
mer lors dù dépôt de xm. 

Dans toute cette région littorale, les couches à Pseudomonotis 
reposent sur des niveaux de plus en plus anciens à mesure qu'on 
s'avance vers le rivage occidental. A Teremba, on les voit reposer 
d'abord sur les poudingues inférieurs aux assises à Mytilus pro
blematicus, puis sur celles-ci très réduites, puis enfin sur l'hori
zon xiv ; tout ceci en allant de l'extrémité de la presqu'île de 
Téremba vers l'intérieur. 
A Mara, elles reposent indistinctement sur m , sur v m et sur 

xm, seuls représentés en cet endroit de toutes les assises infé
rieures et moyennes. 
Dans la même région, à une certaine hauteur, on y voit appa

raître de puissants poudingues à éléments volumineux. On trouve 
la même espèce de Pseudomonotis dans les blocs roulés et dans 
le ciment. 

En résumé, d'après ce qui précède, nous pouvons énoncer les 
conclusions suivantes : 
Si l'on s'avance du littoral ouest vers l'intérieur, on voit tout 

d'abord des sédiments de moins en moins détritiques et une série 
de plus en plus complète. 
Nous voyons, après le dépôt d'une série correspondant au Trias 

inférieur et probablement aussi au Permien en partie ou en tota
lité, une première régression faisant suite à un retour de l'activité 
éruptive et postérieure au dépôt du niveau iv se faisant sentir 
dans la région de Mara, Téremba, presqu'île Lebris, où manquent 



les horizons v, vi et vu, dont le dernier, à Halobia Zitteli LINDSTR., 
montre bien que ce recul de la mer correspond au Trias moyen. 
Vers le début du Garnien, le niveau à Mytilus problematicas 

ZITT. marque une importante transgression. 
Pendant le Carnien même se fait sentir une régression corres

pondant à l'horizon x et se continuant pendant la sédimentation 
des niveaux xi et xn. Assez peu importante, elle est sensible, 
surtout à Mara ; déjà bien moins accentuée à Téremba, elle ne 
laisse plus comme traces que quelques petits cailloux roulés au 
col de Moméa. Sur la rive gauche de l'embouchure de la Foa, vers 
Melpail, on n'en trouve plus aucune trace. Elle est suivie d'une trans
gression se faisant surtout sentir lors du dépôt de l'horizon x m et 
ramenant la mer aux points précédemment abandonnés. 
Postérieurement au dépôt du niveau xiv a lieu une régression 

importante correspondant probablement aux débuts du Norien, 
et le niveau xv t'ait totalement défaut dans la bande littorale, 
tandis qu'on ne le retrouve que plus à l'intérieur. Des dénudations 
importantes ont même lieu dans la région de Moindou, Téremba, 
Ourail, voisinage de la presqu'île Lebris, entre Moindou et la Foa 
vers cette dernière localité. 
Les couches à Pseudomonotis marquent un retour de la mer dans 

toute cette région, où nous les voyons reposer indistinctement sur 
les couches inférieures. Pendant le dépôt même de cet horizon, 
qui, vu sa puissance énorme, a dû se prolonger pendant un laps 
de temps assez long, nous constatons l'existence d'un mouvement 
de régression suivi d'un retour de la mer. 
Les puissants poudingues de l'horizon xvn et la forme très 

probablement saumâtre très abondante qu'on y rencontre indi
quent enfin alors une tendance au soulèvement de la contrée vers 
la fin du Trias. 
Dans la région de la Haute-Onaméni, on constate l'existence de 

sédiments grossiers et de poudingues dans les couches surmontant 
immédiatement celles à Mytilus problematicus ZITT. et l'absence, 
ou tout au moins l'extrême réduction, de l'horizon xv sur le flanc 
sud d'un anticlinal dont le flanc nord présente ce niveau assez 
développé, tandis qu'entre Bouraké et Gilles, cette même zone est 
bien représentée. Il semble donc qu'un promontoire ou une île 
devait s'avancer du Sud dans cette direction sous la région actuel
lement recouverte par l'Éocène entre la Ouaméni supérieure et 
Bouloupari. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU SYSTÈME SILURIEN 
EN BULGARIE 

PAR D. Allahverajiew 

P L A N C H E I V 

Nous avons déjà donné une première note en 1905 sur la décou
verte de l'existence de couches siluriennes en Bulgarie et nous les 
avons indiquées dans quelques localités où nous avons pu trouver 
des preuves certaines de leur présence Depuis lors, nous avons 
poursuivi nos recherches dans ce terrain avec l'espoir d'y décou
vrir de nouveaux fossiles et de nous rendre un compte exact de 
son extension. Nous avons constaté ainsi que le Silurien en Bul
garie n'occupe pas une surface restreinte comme, au premier abord, 
on aurait pu le penser ; au contraire, comparativement aux autres 
terrains, il s'étend sur une superficie assez considérable, par 
exemple sur le versant sud des Balkans au Nord de Sofia. 
Le Silurien est représenté par des schistes noirs, dont les cou

ches, par suite des plissements subis postérieurement par les 
Balkans, n'ont pas conservé leur position primitive. Au-dessus 
des schistes siluriens se sont déposées, en discordance, les couches 
du Culm. Parmi ces schistes apparaissent parfois des couches de 
quartzites noirs, très minces, en concordance avec eux, et qui ne 
tardent pas à s'écrouler par la destruction des schistes environ
nants. Sur les schistes siluriens fossilifères, qui changent parfois 
de couleur en devenant gris, même gris-blanchâtres, viennent en 
concordance des schistes gris-verdâtres, se fendant et se débitant 
en morceaux très petits et très minces, mais sans fossiles. Ces 
dernières assises accompagnent partout les schistes fossilifères; 
elles sont aussi fortement plissées et au-dessus d'elles se sont 
déposées transgressivement les couches du Gulm. 
Le Silurien, en Bulgarie, d'après les études faites jusqu'à présent, 

apparaît seulement sur le versant sud des Balkans au voisinage 
du délîlé de l'Isker. Il existe sur les deux rives ; tandis qu'à 
l'Ouest du fleuve il se montre dans de petits lambeaux isolés, à 
l'Est, il a une beaucoup plus grande importance et, sur les terri
toires des villages Ogoïa, Kremikovtzi, Jablanitza, Bouhovo et 
Jeliava, il s'étend sur une surface très considérable. 

i. Centralbl. f. Min., Geol. und Pal., 1905, p. 679-681. — Annuaire de 
l'Université de Sofia, vol. II, 1900-1906, p. 52-60. 



A l'Ouest du défilé de l'Isker, en allant de Dremcha à Tzaritchîna, 
en suivant le cours du ruisseau, des schistes gris très cassants 
apparaissent, avec intercalation de quelques schistes noirs fossili
fères. De cet endroit, les derniers, fréquemment interrompus, se 
dirigent vers le défilé de l'Isker. Associés à ces schistes noirs fossi
lifères se trouvent les schistes gris-verdâtres qui, comme il a été 
dit ci-dessus, sont en concordance avec eux et dans lesquels il n'a 
pas été découvert de fossiles. Cet ensemble est surtout visible sur 
la route qui conduit de Tzaratzelski-hanichta à Sofia. Immédiate
ment au delà du sommet Sachienetz, les schistes siluriens, avec 
nombreux Graptolites, apparaissent ; ils occupent les collines 
Mlekanitza et Ouchité des deux côtés de la route et sont mélangés 
parfois avec les schistes gris-blanchâtres également fossilifères. 
Après le Mlekanitza, ces schistes fossilifères disparaissent et sont 
remplacés par des schistes gris-verdâtres cessant bientôt pour 
laisser réapparaître les schistes siluriens. Près de Boussainski-dol, 
se présentent aussi des quartzites noirs très compacts, occupant 
un faible espace, et surmontés par les grès du Culm. 
De ces localités, les schistes siluriens se dirigent vers le défilé 

de l'Isker, de sorte que nous les retrouvons à l'Est de ce fleuve 
encore plus développés. Après en avoir rencontré quelques 
lambeaux dans les territoires au Nord des villages Gniliani et 
Podgoumer, où on les voit très nettement au Sud de Gola-glava, on 
en retrouve une bande très mince à Isvora, près du village 
Batoulia ; plus au Nord, nous ne les retrouvons pas. Ils se prolon
gent encore à l'Est et occupent les sommets Dragounata et Voïna, 
au Nord du village Kremikovtzi. Leur limite sud fait quelques 
sinuosités dans les schistes gris-verdâtres ; elle se dirige à l'Est 
vers Kreinikov-dol, d'où, après s'être incurvée dans la direction 
nord-ouest, elle traverse le fleuve Elechnitza et se dirige vers 
Sborna-mva. Ici les schistes graptolitifères atteignent la tête du 
ravin qui passe à côté de Kosia-moguila ; leur limite enclôt les 
collines situées vis-à-vis de Dimova-kamik, prend la direction au 
Sud de Kosia-moguila, d'où, en traversant le fleuve Elechnitza, 
elle se dirige au Nord-Ouest et passe au Nord de Dragounata. 
De là jusqu'au sommet Dragounata, les schistes siluriens sont, 
interrompus à plusieurs reprises par des affleurements, des 
schistes gris-verdâtres qui viennent de l'Ouest. Ces schistes grap
tolitifères sont bordés au Sud, à l'Est et au Nord par les schistes 
gris-verdâtres, qui les séparent à l'Est d'un autre affleurement de 
Silurien, encore plus considérable. 
Ce dernier commence dans les environs du village Kremikovtzi. 



Dans le ravin, le long de la route qui conduit à Sveta-Guéorgui, 
les schistes siluriens apparaissent sous la forme d'une zone mince 
et passent par la colline à l'Est de Kremichko-déré. Cette zone, 
sitôt passé Seslavsko-déré, devient plus large; sa limite passe au 
Sud de Keressova-moguilâ ; elle se dirige dans la direction nord-
est et passe un peu à l'Ouest de Balanov-del. De là, elle passe à 

Fig. i. — CARTE DES GISEMENTS DE GRAPTOJ.ITES EN BULGARIE. — I/2DOOOO. 

l'Est de Stana, fait quelques sinuosités et, près de Kremikov-dol 
elle traverse le défilé d'Elechnitza, d'où, après une nouvelle 
sinuosité qu'on voit dans le même défilé, elle se dirige presque au 
Nord dans la direction de Sborna-niva à l'Ouest du sommet 
Aceritza. Puis, la limite du système silurien prend la direction nord-
ouest, où, en enveloppant au Nord Kosia-moguila, elle descend au 



Sud-Ouest presque jusqu'à la route qui conduit de Lokorsko à 
Ogoïa. De là, après avoir compris quelques collines sur la rive 
droite du fleuve Elechnitza avec son affluent, qui entoure Kozia-
moguila, la limite du Silurien prend la direction nord-est, traverse 
le fleuve Ogoïska puis se dirige au Nord-Ouest vers Zlatov et 
Deine-dol. En allant vers le Nord, le Silurien ne subit aucune 
interruption ; il passe à Voïiyna-moguila et il vient en contact 
avec les couches de Culm un peu au Sud de Manastirichté. 
De ce dernier endroit, la limite du Silurien descend au Sud-Est et 
pas loin du village Ogoïa, elle traverse le fleuve Ogoïska et, en 
se dirigeant presque à l'Est, elle coupe le flanc du sommet Almache, 
dont la base nord est occupée par le Culm. Au Sud, le Silurien 
se prolonge sans interruptions ; il s'étend sur la région monta
gneuse située entre les villages Ogoïa et Jablanitza, avec les 
sommets Malio-kamik, Almache, Choumnata-moguila, Bolhatche, 
qui sont traversés par les fleuves Ogoïska et Jablanska, avec leurs 
affluents Iskazitza et Gobejdi-dol. 
La limite sud de ce grand bassin silurien, que nous appellerons 

bassin de Ogoïsko-Jablanski, atteint jusqu'à la région éruptive qui 
occupe l'espace entre le Seslavtzi et Sv.-Maria. Elle commence 
presque au voisinage de Seslavsko-déré, prend la direction de 
Sv.-Nikola, passe un peu au Sud de Beltchovitza, puis descend un 
peu au Sud au-delà le ruisseau Sperla. La limite du Silurien 
atteint presque Sv.-Maria, où ce bassin se réunit un instant vers 
l'Est avec le lambeau silurien de Bouhovo et Jeliava, qui occupe 
un espace très considérable dans les territoires de ces deux 
villages. Là, déjà, les schistes graptolitifères sont interrompus 
par les schistes gris-verdâtres comme on voit dans la colline 
Môma et près de Stankova-livada. Les schistes graptolitifères 
apparaissent en petits affleurements isolés; comme à Karamanov-
preslape et Schoumnata-moguila (sur la route de la colline 
Rodinore au sommet Mourgache). A l'Est du village Jablanitza, 
les schistes fossilifères atteignent Schirokia-dol ; ils s'étendent 
sur les collines Radomiritza et Svinakovitza ; leur limite passe 
un peu à l'Ouest d'Aceritza et descend au Sud vers le défilé 
du fleuve Elechnitza. De là, les schistes siluriens prennent une 
direction un peu au Sud-Est, afin de se réunir avec le Silurien de 
Bouhovo. A l'Est du village Ogoïa, le Silurien est en contact avec 
le Carbonifère. Ce dernier occupe Ptchelinitza, Golaimité-gro-
bichta, Tzéra, Gradichté, Dekiov-dol, et se poursuit plus à l'Est, 
où l'on voit surgir au milieu de lui le pointement silurien, qui 
constitue la partie tout à fait supérieure du sommet Béléva-poliana. 



Telles sont les limites du système silurien auquel succèdent à 
l'Est les schistes gris-verdâtres sans fossiles et vers Araba-konak 
les schistes et grès carbonifères prédominants. 

Depuis la découverte du Silurien en Bulgarie, nous n'avons pas 
cessé d'y rechercher des fossiles ; malgré tous nos efforts, nous 
n'avons pu découvrir que des Graptolites ; ceux-ci, malheureuse
ment, sont très mal conservés. Ils existent seulement dans les 
schistes noirs à l'état d'empreintes. Le grand nombre d'échan
tillons que nous avons pu recueillir nous a seul permis de faire 
quelques constatations intéressantes. Grâce à la bienveillance de 
M. M. Boule et de M. Thevenin, nous avons pu profiter des 
ressources du laboratoire de Paléontologie du Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris. 
Nous nous sommes borné seulement à la détermination des 

Graptolites les mieux conservés. Après les descriptions très 
détaillées de Barrande, Lapworth, Nicholson, Hopkinson, Perner, 
etc., nous donnerons seulement de brèves descriptions des espèces 
que nous avons trouvées. 
C'est enfin pour moi un agréable devoir de remercier mon véné

rable professeur de Géologie, M. G. Zlatarski, pour ses bienveil
lants conseils pendant mes recherches. 
Les Graptolites que nous avons déterminés sont les suivants ; 

Genre Monograptus GEINITZ. 

I. MONOGRAPTUS PRIODON BRONN 
PI. iv, % . i. 

Graptolithuspriodon. BARRANDE. Graptolites de Bohème, p. 38, pl. i, fig. 3, 5-9. 
Monograptus priodon. PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, III' par

tie, sec. b, pl. xv, lig. 5, 28 et tig. 1, 2 dans le texte. 

Le fragment le plus grand de l'hydrosome a i3 cm. de longueur. 
L'hydrosome est droit ; mais à l'extrémité proximale, il est un 
peu recourbé. Le nombre des hydrothèques dans la partie distale 
est de 8 à 1 1 par centimètre de longueur, tandis que dans la 
partie proximale il y en a jusqu'à 1 2 . Les hydrothèques ne sont 
pas très recourbées; elles se terminent en pointe, prenant la forme 
d'un crochet, dont le bord se retourne vers le bas. La paroi supé
rieure de l'hydrothèque est légèrement convexe; elle est de moitié 
plus courte que l'inférieure, qui est très concave. 
Très répandu. Vallée de Bouhovo, Vodni-dol, Svinakovitza, Défilé 

de Jeliavska-réka 



2 . MONOGRAPTUS PRIODON var. VALIDUS PERNER 
PERNER. Études sur les Graptolitea de Bohême, IIIe partie, sec. b, p. 3, pl. xv, 

fig. 3, I4, i5. 23, 25 et fig. 4 dans le texte, 

Il ressemble beaucoup à la forme typique de M. priodon 
BARR.; cependant, il se distingue de ce dernier par l'extrémité des 
hydrothèques, plus courte, et se termine brusquement en pointe 
obtuse, s'inclinant vers le bas, avec la tendance à être parallèle à 
l'axe de l'hydrosome. Le nombre des hydrothèques est 8 par cm. 
de longueur de l'hydrosome. Les parois entre les hydrothèques 
sont plus courtes et forment avec l'axe un angle de 45° env. 
Très répandu. Vallée de Bouhovo, Ogoïa, Kalenov-dol, près de Jeliava, 

Bolhatche. 
3. MONOGRAPTUS UNGU1FERUS PERNER 

P E R N H R . Etudes sur les Graptolites de Bohême. IIIe partie, sec. b, p. 3, pl. xv, 
fig. il et fig. 5-7 dans le texte. 

Fragment de l'hydrosome de fyj m m . de longueur et de 2 m m . 5 
de largeur. Les hydrothèques ont la forme de crochets, dont les 
extrémités se prolongent en pointes fines, dirigées vers le bas. Le 
nombre des hydrothèques est g par cm. Les parois inférieures des 
hydrothèques ̂ 'appuient perpendiculairement sur les parois supé
rieures des hydrothèques suivantes, de sorte qu'elles sont presque 
parallèles du côté dorsal. La sicula, qui est surtout développée 
dans cette espèce, est conservée en partie. Elle se termine en 
pointe vers le haut. Quant à la partie inférieure, elle se termine 
par un prolongement court et arrondi. 

Très rare. Près du sommet Aceritza. 

4- MONOGRAPTUS JAEKELI PERNER 
P E R N E R . Études sur les Graptolites de Bohême. 111° partie, sec. b, p. 4, pl. xv, 

fig. i, G-io, 20, 22, 24, 27, et fig. 8 dans le texte. 

Le fragment le plus grand de l'hydrosome a une longueur de 
35 mm. ; la largeur ne dépasse pas 3 m m . Le nombre des 
hydrothèques est de 9 par cm. A leurs extrémités, les hydrothèques 
s'amincissent; elles sont courtes et s'inclinent obliquement. Dans 
un de nos exemplaires, on voit les premières hydrothèques de la 
partie proximale, qui se terminent en pointe avec des prolonge
ments filiformes très courts. 

Peu répandu. Vallée de Bouhovo. Ogoïa. 

5. MONOGRAPTUS MARRI PERNER 
P K R N E R . Études sur les Graptolites de Bohême. III» partie, sec. a, p. ai, pl. n, 

fig. 5, 6, 10, 11, et fig. 23-25 dans le texte. 

Le fragment de l'hydrosome a 3 cm. de longueur, la largeur est 
de 1 mm. 5. Il ressemble beaucoup à M. priodon BARR. Cependant, 



il s'en distingue par la forme des hydrothèques. Les extrémités 
libres des hydrothèques sont cylindriques ; elles se recourbent 
vers la base en forme de crochets, mais elles ne se rétrécissent 
pas ni ne s'aiguisent vers leur ouverture, comme dans le 
M. priodon. On compte 1 0 hydrothèques par cm. 
Très rare. Entre Voïna et Dragounata, au Nord de Kremikovtzi. 

6. M.ONOGRAPTUS aff. CRISPUS LAPW. 
Monograptus crispas LAPWORTH. O n Scottish Monograptidae. Geolog. 

Magaz. dec. II, vol. III, p. 5o3, pl. xx, fig. 7. 
— — PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, IIIe 

partie, sec. a, p. 19, tig. 20 dans le texte. 

L'hydrosome est fortement courbée; le fragment a 2 cm. de 
longueur. Les hydrothèques sont disposées sur le côté concave de 
l'hydrosome. Le nombre des hydrothèques est de 8 à 1 0 par cm. ; 
elles forment avec l'axe un angle de 45°. L'une des extrémités de 
l'hydrosome s'amincit. 
Très rare. Vallée de.Bouhovo. 
L'hydrosome de cette espèce est un peu plus large que dans les 

échantillons décrits par M. Lapworth. 11 est très probable que c'est là 
une variété ou même une espèce nouvelle. 

7. MONOGRAPTUS NILSSONI BARR. 
Pl. IV, fig. 2. 

Graptolithas Nilssoni BARRANDE. Graptolites de Bohème, p. 5i, pl. n, fig. 16. 
— — GEINITZ. Graptolithen, pl. n, tig. 19, 28, 3i, 32. 

Monograptus proteus GEINITZ Ibid., pl. iv, fig. 9-12, 10-18, 20. 
Graptolites Nilssoni NICIIOLSON. Quart. Joarn., Geol. Soc. vol. 24, p. 537, 

pl. xx, fig. 16-21. 
Monograptus Nilssoni LAPWORTH. On Scottish Monograptidae. Geolog. Maga

zine, dec. II, vol. III, p. 3i5, pl. x, fig. ?a-c. 
— — PERNER. Études sur Jes Graptolites de Bohême, 

IIP partie, sec. h, p. 7, pl. xvu, flg. 1, 2, 7. 

L'hydrosome présente une tige mince, longue, légèrement 
courbée. Le fragment le plus grand de l'hydrosome a une longueur 
de 7 cm. et une largeur de o m m . 5 à t m m . Le nombre des hydro
thèques est de 8 par cm. Les hydrothèques sont disposées sur le 
côté concave de l'hydrosome et forment un angle de 3o° avec l'axe. 
Très répandu. Vallée de Bouhovo, Vodni-dol, Ôgoïa. 

8. MONOGRAPTUS FLEMINGII SALTER 
Graptolithus Flemingii SAWER. Quart. Journ , Geol. Soc, vol. VIII, pl. vu, 

fig. 5a-b. 
Monograptus — LAPWORTH. Geolog. Magaz., dec. II, vol. III, p. 5o4. 

pl. xx, fig. 8. 
Le fragment le plus grand de l'hydrosome a une longueur de 

5 cm. et une largeur de 3 mm . Le nombre des hydrothèques est 



de io par cm. Les hydrothèques sont pourvues sur leurs bords 
extérieurs d'une pointe, qui s'incline en bas presque dès son début, 
de sorte qu'il semble que les extrémités libres des hydrothèques 
sont suspendues. L'hydrosome est droit ; dans la partie proximale, 
il est légèrement recourbé et aminci. L'axe est visible et très étroit. 
Rare. Vallée de Bouhovo, Kalenovdol. 

9. MONOGRAPTUS DUBIUS SuESS 
Pl. IV, fig. 3. 

Graptolithus colonus BARRANDK. Graptolites de Bohème, p. 43, pl. 11, fig. 5. 
— dabius SUESS. Ueber bôhm. Graptolithen. Haidingers natur

wiss. Abhandl. 4 Abth., p. n5, pl. ix, lig. 5ab. 
Monograptus colonus, var. dubius LAPWORTH. O n Scottish Monograptidœ 

Geol. Magazine, dec. II, vol. III, p. 5o6, pl. xx, flg. 10. 
— — PERNER. Etudes sur les Graptolites de Bohême, III* 

partie, sec. b, p. 9, pl. xiv, iig. 8, 9, 11, 19, ai, 27. 

Il semble que cette espèce est prédominante parmi tous les 
Graptolites de notre région. La plus grande longueur des frag
ments de l'hydrosome atteint jusqu'à 1 0 cm.; ordinairement, on en 
trouve d'une longueur moindre ; la largeur est de 2 m m . Le nombre 
des hydrothèques est de 8 à 1 0 par cm. : elles sont pointues et 
forment un angle de 3o à 4°° avec l'axe. Les hydrothèques sont 
séparées par des dépressions bien arrondies. La virgula se pro
longe dans la partie distale audelà des hydrothèques. 
Très répandu. Vallée de Bouhovo, Ogoïa. Défilé de Jeliavskaréka, 

Bolhatche, Dragounata, Voïna, Kalenovdol. 

10. MONOGRAPTUS COLONUS BARR. 
Pl. IV, fig. 4. 

Graptolithus colonus BARRANDE. Graptolites de Bohême, p. 42, pl. 11, fig. 23. 
— — GEINITZ. Die Graptolithen, pl. 11, fig. 3336. 
— — SUESS. Ueber bôhm. Graptolithen, pl. vin, fig. 8. 

Monograptus — NICHOLSON. Quart. Journ., Geol. Soc, vol. XXIV, p. 5ai, 
pl. xx, iig. 9i 1. 

— — LAPWORTH. Geolog Magaz., dec. II, vol. III, p. 5o5, 
pl. xx, fig. 9, 

— — PERNER. Etudes sur les Graptolites de Bohème, IIP 
partie, sec. b, p. 9, pl. xrv, fig. 3, 12, 17 et fig. 12 dans 
le texte. 

L'hydrosome est droite ; la partie proximale est plus rétrécie. 
La longueur atteint à peu près 5 cm., la largeur ne dépasse pas 
2 mm. 5. Le nombre des hydrothèques est de 8 à 1 0 par cm. ; elles 
forment un angle de 45° avec l'axe. Les premières hydrothèques 
se terminent en crochets dirigés vers le bas ; les autres ne sont pas 
aussi pointues. La paroi inférieure des hydrothèques est un peu 

7 Oct. 1908.  T. VIII. Bull. Soc. Géol. Кг. — 22. 



concave et la paroi supérieure légèrement convexe. Il ressemble 
beaucoup à M. dubius SUESS ; cependant, il se distingue par son 
hydrosome plus large. 

Très répandu. Vallée de Bouhovo, Stolate, Svinakovitza, Voïna, Dra-
gounata. Défilé de Jeliavska-réka. 

II. MONOGRAPTUS TESTIS BARR. 
Graptolithus testis BAHRANDE. Graptolites de Bohême, p. 53, pl. m, fig. 19-21, 

— — SUESS. Ueber bôhm. Graptolithen, pl. vin, fîg. 7. 
Monograptus — PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, IIP partie. 

sec. b, p. 10, pl. xvi, fig. 17 et fig. î&a-b dans le texte. 

Le plus grand des fragments atteint 6 cm. de longueur et de 
2 à 4 m m . de largeur. L'hydrosome est recourbée. Le nombre des 
hydrothèques ne dépasse pas 1 0 par cm. Les parois qu'on voit de ci 
de là forment un angle de 6o° avec l'axe. Les prolongements fili
formes des hydrothèques sont visibles et s'entremêlent dans toutes 
les directions ; leur longueur atteint jusqu'à 8 mm. 

Rare. Vallée de Bouhovo. Stolate. 

1 2 . MONOGRAPTUS BOHEMICUS BARR. 
Pl. IV, fig. 5. 

Graptolitlius bohemicus BARRANDE. Graptolites de Bohême, p. 4°, pl- i, 
fig. I5-Ï8. 

Monograptus — PERNKR. Études sur les Graptolites de Bohême. 
III' partie, sec. b, p. 16, pl. xvi, fig. i5,16; pl. xvn, 
fig. 3, 8, 9, 11. 

L'hydrosome présente une tige légèrement courbée. Le fragment 
le plus grand de l'hydrosome atteint 6 cm. de longueur et de 1 mm. 5 
à 2 m m . de largeur. Le nombre des hydrothèques est de 8 à 1 0 par 
cm. Elles forment un angle de 3o à 35° avec l'axe de l'hydrosome. 

Médiocrement répandu. Vallée de Bouhovo. 

i3. MONOGRAPTUS HISINGERI CARRUTHERS 
Pl. IV, fig. 6. 

Monograptus Hisingeri. LAPWORTH. Geolog. Magazine, dec. II, vol. III, p. 35o, 
pl. xn, fig. la-f. 

— — PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, III" 
partie, sec. a, p. 11, pl. xm, fig. 2-6. 

Fragment de l'hydrosome de 35 m m . de longueur et de 2 mm. 
de largeur. Le nombre des hydrothèques est de 9 à 1 0 par cm. 
Les hydrothèques sont courtes et larges ; elles forment avec l'axe 
de l'hydrosome un angle de 45°. L'hydrosome est un peu plus large 
que dans les individus décrits par M. Lapworth. M. Perner écrit 



que les formes bohémiennes sont aussi plus larges que les anglaises, 
ce qui indique que les conditions en Bulgarie ont été les mêmes 
qu'en Bohême. 
Rare. Katchoulale. 

i/j. MONOGRAPTUS HALLI BARR. 
Graptolithus Halli BARKANDE. Graptolites de Bohême, p. 48, pl. u, fig. ia-i3. 

— — GEINITZ. Die Graptolithen, pl. m, fig. 5-8. 
Monograptus — LAPWORTH. Qeolog. Magazine, dec. II, vol. III, p. 354, 

pl. xin, iig. la-d. 
— — PERNER. Etudes sur les Graptolites de Bohême, IIP partie, 

see. a, p. i3, pl. xm, fig. 19, 20. 
L'hydrosome est représentée par un fragment de 2 cm. de 

longueur ; sa longueur atteint 2 m m . Le nombre des hydrothèques 
est de 8 par cm.; elles forment avec l'axe un angle de 6o°. Les 
hydrothèques se terminent en pointes de 1 m m . de longueur, qui 
sont perpendiculaires à l'axe de l'hydrosome. 
Très rare. Ogoïa. 

i5. MONOGRAPTUS VOMERINUS NICH. 
Graptolithus colonus BARRANDE. Graptolites de Bohème, p. 43, pl. n, fig. 4. 
Monograptus vomerinus LAPWORTH. Geolog. Magaz., dec, II, vol. III, p. 353, 

pl. xii, fig. 6a-e. 
— — PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, 

111= partie, sec. b, p. 18, pl. xiv, fig. 20, b, c, 20; 
pl. xvi, fig. 1-3 ; pl. xvii, fig. i3 et fig. 21 dans le 
texte. 

Fragment de 2.5 mm. de longueur ; la largeur ne dépasse pas 
2 mm. On compte de 8 à 9 hydrothèques par cm. Les hydrothèques 
forment un angle de 3o° avec l'axe et se touchent entre elles sur 
plus de moitié de leur longueur. L'hydrosome est droite et tout à 
fait identique à celle de l'espèce de Bohême, que Barrande donne 
comme impression scalariforme de M. colonus (p. 43, pi- n, 
fig. 4)- Sur l'hydrosome, on voit les traces des ouvertures exté
rieures. 
Très rare. Kalenov-dol. 

16. MONOGRAPTUS ATTENUATUS HOPKINSON 
PI. I V , «g. 7. 

Graptolithus attenuatus HOPKINSON. Geolog. Magazine, vol. IX, p. 5o3, pl. xii, 
fig. 3. 

— — LAPWORTH. Geolog. Magazine, dec. II, vol. III, p. 517, 
pl. x, fig. Qa-d. 

— — PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, III 8 

partie, sec. a, p. 10, pl. xi, fig. 3o-32. 
Il se rapproche beaucoup de Rastrites. L'hydrosome est étroite, 



légèrement recourbée. Les hydrothèques se retrouvent sur le côté 
convexe de l'hydrosome. Fragments de l'hydrosome de i à 2 cm. 
de longueur ; ordinairement, ils sont d'une longueur moindre. Les 
hydrothèques sont minces, longues, étroitement appliquées sur 
l'axe de l'hydrosome ; elles se terminent sous l'ouverture par une 
petite dent, tournée vers la partie proximale. Le nombre des 
hydrothèques est de 6 à 7 par cm. ; elles forment avec l'hydro
some un angle aigu. 
Rare. Vallée de Bouhovo. 

17. MONOGRAPTUS COMMUNIS L A P W . 
Monograptus communis LAPWORTH. Geolog. Magaz., dec. II, vol. III, p. 358, 

pl. xnr, fig. 4<z-ô. 
— — PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, 

IIIe partie, sec. a, p. i5, pl. xi, flg. iSa-b, pl. xn, 
flg. 5-9, 20. 

L'hydrosome est étroite et courbée. Dans la partie convexe de 
l'hydrosome sont disposées les hydrothèques, qui se présentent 
sous forme de sacs triangulaires, dont le bord s'amincit en forme 
de crochets, dont les pointes se dirigent parallèlement à l'axe de 
l'hydrosome. Fragment de l'hydrosome de 2 cm. de longueur. Le 
nombre des hydrothèques ne dépasse pas 1 0 par cm. 
Très rare. Vallée de Bouhovo. 

18. MONOGRAPTUS MIRUS BARR. sp. mm. 
Pl. IV, flg. 8. 

PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême, III" partie, sec. a, p. 16, pl. 
xn, fig. i-3. 

Fragment de la partie distale de l'hydrosome avec quelques 
hydrothèques bien conservées. La forme des hydrothèques est 
triangulaire ; les parois distales légèrement convexes. Il ressemble 
beaucoup à M. communis, cependant il se distingue de ce dernier, 
parce que les hydrothèques sont séparées par des dépressions 
arrondies. Le nombre des hydrothèques est de 10 par cm. 
Très rare. Dragounata. 

Genre Cyrtograptus CARRUTHERS 

19. CYRTOGRAPTUS TUBULIFERUS PERNER 
PERNER. Études sur les Graptolites de Bohême. III" partie, sec. b, p. 20, 

pl. xvii, fig. 4-6, Si et fig. 25a-6 n6a-b, 23 dans le texte. 

Il diflëre beaucoup des précédents. Les empreintes présentent 
deux branches ; l'une d'elles, dans la partie proximale, est recourbée 



en arc, auquel s'unit l'autre branche. Sur le côté convexe sont 
disposées les hydrothèques, qui sont éloignées les unes des autres. 
Les branches sont étroites ; dans nos exemplaires, chacune des 
branches mesure 3 cm. de longueur; leur largeur ne dépasse pas 
i mm. La paroi inférieure des hydrothèques est assez longue ; elle 
forme avec la paroi supérieure de l'hydrothèque précédente une 
échancrure aiguë dans l'hydrosome. Les fragments des branches 
isolées ressemblent beaucoup à Monograptus Nilssoni BARR. ou 
à M. bohémicas BARR., surtout quand les hydrothèques sont si 
aplaties, que les échancrures entre leurs parois ne sont pas 
visibles. 
Très rare. Kalenov-dol. Défilé de Jeliawska-reka. 

ao. Dictyonema sp. 

Il est représenté par quelques branches parallèles, très mal 
conservées dans un même fragment que M. colonus BARR. Nous 
nous bornerons à constater seulement la présence de ce genre. 
Très rare. Vallée de Bouhovo. 

Cette faune graptolitique nous indique que dans la Bulgarie le 
Silurien est représenté seulement par sa partie supérieure (Goth-
landien). 
Les espèces M. attenuatus, M. Hisingevi, M. Halli, M. com

muais, M. aff. crispus et M. Marri correspondent à des parties 
inférieures de l'étage Et de Barrande. Cet étage répond au groupe 
Llandovery-Tarannon de l'Angleterre et aux schistes à Rastrites 
de Suède. 
Les espèces M. priodon, M. priodon var. validus, M. ungui-

ferus, M. Jœkeli, M. Nilssoni, M. dubius, M. colonus, M. testis, 
M. bohemicus, M. vornerinus et Cjyrtograptus tubuliferus, corres
pondent à des zones supérieures de l'étage E de Barrande. Ils 
correspondent à des couches supérieures aux schistes à Rastrites 
de Bohême et aux Upper-Tarannon, Wenlock-Ludlow en Angle
terre. 
On voit par ce qui précède que la faune graptolitique de Bulgarie 

est pauvre ; elle se rapproche beaucoup de celle de la Bohême. 



SUR LA « DÉSHARMONIE » DES PLIS SUPERFICIELS 
ET DES PLIS PROFONDS AUX ENVIRONS DE CHAMBÉRY. 

MASSIF D E CURIENNE-LA-THUILE, PRÈS D E CHALLES-LES-EAUX 

par J. Révil 

SOMMAIRE. — Introduction. — I. Historique. — II. Description physique. — 
III. Tectonique.'— IV. Conclusions 

INTRODUCTION 

La vallée transversale de Chambéry-Montmélian présente dans 
sa partie nord-est, près de Challes-lesEaux, une série de chaînons 
de faible altitude, les montagnes de Curienne et de la Thuile qui, 
avec les collines de Lémenc et de Montagnole que nous avons 
décrites dans ce recueil \ se relient au soubassement des chaînes du 
Nivollet, du Margériaz et du Granier. On voit affleurer dans cette 
« trouée » de Chambéry, comme dans une vaste boutonnière, 
un ensemble d'assises appartenant au Jurassique supérieur (Séqua-
nien, Kiméridgien, Tithonique (et à l'Infra-Valanginien = Berria-
sien), dont les allures ne sont pas en rapports tectoniques très nets 
avec celles des chaînes crétacées des Bauges et de la Chartreuse, 
sous lesquelles elles vont s'enfoncer au Nord et au Sud. 
Les montagnes des environs de Challes ont donné lieu à un 

certain nombre de travaux. Toutefois, la solution du problème que 
nous venons d'indiquer n'a pas été fournie : aucune étude détaillée 
du massif n'ayant été entreprise. Il nous a semblé utile de repren
dre cette étude comme complément à nos précédentes recherches. 
Nous décrirons donc avec soin les dispositions orographique et 
tectonique des couches qui s'y montrent, après avoir rappelé briè
vement les travaux ayant précédé le nôtre. Nous arriverons à des 
conclusions qui nous semblent présenter un certain intérêt, et que 
n'avaient pu établir les études de nos devanciers. 

I. — HISTORIQUE 
Les géologues alpins de la première moitié du siècle dernier n'ont 

parlé qu'incidemment du massif faisant l'objet de ce travail. L'illustre 
de Saussure cite la montagne qui domine Montmélian comme remar-

i. J. RÉVIL et J. VIVIEN . Note sur la structure de la chaîne Nivollet-Revard. 
B. S. G. F., (3) XXVI, p. 365, 1898. 
J. RÉVIL. Note sur la structure de la vallée d'Entremont et du plateau de 

Montagnole, près Chambéry. B. S. G. F., (3), XXVIII, p. 873, 1900. 



quable par ses couches en forme de S. « Lorsqu'on les voit — dit-il — de 
plus loin, par exemple, du fort de Montmélian, on y observe des formes 
de couches encore plus singulières » Il en donne un dessin (t. V, pl. 1 ) , 
qui est d'une réalité saisissante, et prouve qu'il avait été vivement 
frappé par les contournements si curieux qu'y présentent les assises. 
Nous ne rappellerons que pour mémoire deux études sur la vallée de 

Ghatnbéry, publiées dans les Annales de l'Académie de Savoie et dues, 
lune à Mgr Billet2 et l'autre à Mgr Rendu3. Le premier, préoccupé 
surtout de fournir des preuves du déluge mosaïque, considère le relief 
du massif comme produit par de grands cataclysmes, de date relative
ment récente. Quant au second, il signale les couches de la montagne 
de Curienne comme disposées d'une façon anormale, inclinant en sens 
inverse de celle des chaînes voisines. Son étude n'est pas à la hauteur 
de la science de l'époque, car, près d'un demi-siècle après que de 
Saussure eût conclu au redressement des couches, Mgr Rendu écrivait 
encore : « Pour trouver le soulèvement de nos montagnes stratifiées, il 
faudrait quelque chose de plus que de la crédulité ». 
En 1844» la Société géologique de France tenait à Chambéry une de 

ses réunions extraordinaires. Le chanoine Chamousset faisait à cette 
occasion une communication « Sur les caractères et l'indépendance des 
terrains jurassiques et néocomiens de la Savoie 4 ». Il attribuait au ter
rain oxfordien les calcaires de Lémenc, ainsi que ceux du massif que 
nous étudions ici. On peut voir, d'après lui, les couches de la première 
de ces localités plonger sous les marno-calcaires de Monterminod, pour 
se relever et former les montagnes de Curienne, de Chignin et de 
Montmélian. 
C'est encore à l'Oxfordien que, vingt ans ptus tard (i865), le regretté 

géologue L. Pillet attribuait ces mêmes calcaires, tandis qu'il rapportait 
au terrain argovien des géologues suisses les couches que nous consi
dérons comme berriasiennes (horizon de l'Hoplites Boissieri). Nous, 
devons dire qu'il devait abandonner peu après cette manière de voir et 
qu'il fut l'un des premiers à se rallier à la classification proposée par le 
professeur Pictet. — De plus, il s'était parfaitement rendu compte de la 
disposition des assises de la cluse de Chambéry, dont « les couches 
— dit-il — descendent de chaque côté, plongeant sous le défilé et faisant 
saillie çà et là. » 
11 faut arriver aux études de M. Hollande pour trouver un travail 

d'une certaine importance sur cette partie du massif alpin ". En 1887, 

1. H.-B. DE SAUSSURE. Voyage dans les Alpes, V, loc. cit., p. 27. 
a. Mgr BILLET. Aperçus géologiques sur les environs de Chambéry. Mém. 

Acad. Savoie, 1« série, I, p. i35. 1820. 
3. Mgr RENDU. Aperçus géologiques sur la vallée de Chambéry. Mém. 

Acad. Savoie, 1™ série, VIII, p. 180, i833. 
4- B. S. G. F., (2), I. p. 787, 1844. 
5. D . HOLLANDE. L'Infra-Néocomien au Mont St-Michel. Bull. S. H. nat. 

Savoie, 1« sér. I, p. 142, 1887. 



ce géologue faisait part à la Société d'histoire naturelle de Savoie de 
la découverte faite par lui d'une faune berriasienne au mont St-Michel. 
Cette montagne n'est pas comme on l'a cru — écrivait-il — une voûte 
rompue en son milieu. La partie centrale en est formée par des calcaires 
à fossiles de l'Infra-Néocomien et ces calcaires y sont intercalés par 
deux failles coupant la chaîne en direction nord-sud. 
L'année suivante le même auteur consacrait un paragraphe de son 

mémoire « Sur les dislocations des montagnes calcaires de la Savoie 1 » 
aux chaînes dominant Challes-les-Eaux qui sont, d'après lui, découpées 
par des failles : faille de la Roche, faille du Roc de Bellevarde, faille de 
Puigros. Ces failles seraient dues à la rupture de plis anticlinaux. 
En 1896, notre collaborateur M. Vivien, publiait un compte rendu 

d'excursion rédigé à la suite de courses que nous avions effectuées 
ensemble. Nos recherches communes nous permettaient de conclure 
que les failles signalées n'avaient pas une existence réelle, et que les 
couches berriasiennes étaient disposées en synclinal au milieu d'anti
clinaux jurassiques 2. 
M. Hollande crut devoir répondre à cette note 3 et, tout en admettant 

dans ses traits principaux, la disposition des assises indiquée par nous, 
crut pouvoir indiquer le synclinal de Bellevarde comme rompu à l'Ouest. 
Pour lui, les couches de Berrias de ce synclinal, sont en contact anormal 
avec les bancs séquaniens sur tout le versant occidental du pli. Nous 
verrons que cette conclusion n'est qu'en partie exacte. 
M. Lugeon, auquel nous avons fait visiter les environs de Chambéry, 

a dit quelques mots des chaînes que nous nous proposons de décrire4. 
Il considère les divers plis qui les constituent comme formant le sou
bassement de l'anticlinal du Margériaz. Cette manière de voir n'est pas 
entièrement fondée et nos recherches nous mettront dans l'obligation 
de la modifier. Elles nous permettront d'arriver à une interprétation 
différente de celle du professeur de Lausanne. 
Le Bulletin du Service de la Carte géologique renferme un travail de 

M. Hollande, intitulé : « La zone subalpine des environs de Chambéry5 ». 
A la suite des travaux de MM. Lugeon, Douxami, Révilet Vivien — dont 
il ne fait aucune mention, — notre confrère a modifié ses interprétations 
antérieures et renonce définitivement au système de failles qui lui avait 

1 D. HOLLANDE. Étude sur les dislocations des montagnes calcaires de la 
Savoie. Bull. Soc. Hist. nat. Savoie, II, p. 237, 1888. 
2 J. VIVIEN. Excursion au Mont St-Michel. Bull. Soc. nat. Savoie, 2* série, 

t. II, p. 32, 1896. 
3. D . HOLLANDE. Le Mont St-Michel et la colline de Curienne. Soc. Hist. 

nat. Savoie, III, p. i34. 
4. M. LUGEON. Feuille Albertville, Les Bauges. CR. collab. B. Serv. Carte 

Gêol. Fr., pour 1896, p. i4o, 1897. — Les Dislocations des Bauges (Savoie). 
B. Serv. Carte géol. Fr., n° 77, XI, 1900. 
5. D. HOLLANDE. La zone subalpine aux environs de Chambéry. Bull. 

Serv. Carte gêol. Fr., XV, n° 101, 1904. 



servi à expliquer la tectonique du massif. Cette note est accompagnée 
d'une carte des plis qui ne donne pas une véritable idée de la région, 
cet auteur attribuant à certains d'entre eux une continuité qu'ils ne 
présentent pas; en effet, il n'a pas distingué les dômes et les brachyanti-
clinaux qui accidentent le synclinal tertiaire, à la limite des zones 
jurassiennes et subalpines de la Savoie. 
L'énumération de ces travaux, et les interprétations diverses aux

quelles ce petit massif a donné lieu, montre l'intérêt qu'il offre et 
justifie, nous semble-t-il, la nouvelle étude que nous avons cru devoir 
entreprendre. 

II. — DESCRIPTION PHYSIQUE 

Les chaînes que nous nous proposons de décrire ne forment qu'un 
même groupe tectonique, c'est-à-dire appartiennent à un même 
faisceau de plis. Elles peuvent se diviser au point de vue orogra
phique en trois petits massifs : i° la montagne de Curienne ; i° Les 
collines de St-Jeoire ; 3° La montagne de la Thuile. 
La première,» dont le point culminant est le mont St-Michel 

(altitude 900 m.), s'étend de la rivière de Leysse, au Nord, sous 
Château-Salins, au vallon de la Boisserette au Sud. Ce vallon entiè
rement creusé par les eaux, se sectionne en deux tronçons dont 
l'un est transversal et l'autre longitudinal. En effet, à l'entrée 
même de la gorge, près de St-Jeoire-Prieuré, le torrent coupe des 
bancs qui se retrouvent avec les mêmes allures sur les deux rives. 
En amont du hameau de la Boisserette, le lit de la rivière s'est 
établi dans l'axe même d'une voûte, et il est facile de se rendre 
compte que les assises limitant le vallon inclinent à l'Est, sur l'un 
des versants, tandis qu'elles plongent à l'Ouest, sur l'autre. 
En amont du hameau, la vallée longitudinale est barrée par une 

moraine, à matériel principalement calcaire, provenant du massif 
des Bauges, moraine qui a rejeté le torrent sur la droite. Ce torrent 
creuse actuellement son lit dans des assises jurassiques marneuses 
très délitables appartenant au Rauracien. C'est ensuite dans la 
moraine elle-même qu'on le voit couler plus au Nord, tandis qu'en 
aval de la Boisserette il est transversal. Il fait alors un coude brus
que, pour se diriger à l'Ouest et déboucher dans la plaine de 
Challes. Il devait s'écouler directement vers le Sud avant la der
nière glaciation, en suivant le vallon de Montlevin qui est une 
« vallée morte ». Le barrage glaciaire de Chignin nous semble 
devoir expliquer cette nouvelle direction imposée au cours de la 
rivière. 
Si nous arrivons aux limites ouest et est de la petite chaîne que 

nous étudions, nous les indiquerons comme formées : la première 



par une ligne s'étendant du village de Leysse à celui de St- Jeoire, 
et la seconde, par le cours de la rivière descendant de la Thuile, 
jusqu'à sa jonction avec celles venant des Déserts et du col des Prés. 
Les collines de St-Jeoire comprennent : i° un monticule faisant 

suite à la montagne de Curienne, dont il est séparé par le vallon 
de la Boisserette ; 2 ° une barre rocheuse, connue dans le pays sous 
le nom de « Rocher Kazar ». Le premier est situé entre le vallon 
de St-Jeoire, à l'Ouest, et celui de Montlevin à l'Est ; il ne présente 
qu'une faible altitude et est parsemé de blocs erratiques d'énorme 
dimension. Sur l'extrémité méridionale s'élèvent deux tours rui
nées (tours de Chignin) et une chapelle de construction récente. 
Quant au « Rocher Kazar », il s'étend de la route de Ghalles 
au hameau de Lâchât et ne consiste qu'en un flanc de voûte dont 
la continuation sud a été enlevée par érosion. 
La montagne de la Thuile, qui forme une muraille à la vallée, 

s'élève à une altitude bien supérieure (le signal de Montgelaz est à 
io65 m., tandis que les tours de Chignin sont à 45a)". Elle s'étend du 
village du Vernet à Montmélian, limitant à l'Ouest le haut vallon 
de la Thuile et dominant les hameaux du Fornet, de la Boisserette, 
de Montlevin, du Vivier, de Chignin et de Thorméry. La partie 
supérieure de l'arête est formée par les calcaires en gros bancs du 
Tithonique inférieur. Un énorme bloc de rocher, appartenant à 
cette formation, s'en est détaché dans le courant d'août iqo3, et est 
venu couvrir de ses débris le vignoble du Grand-Rebossant, situé 
au Sud de Thorméry 

1. Nous avons été appelé à fournir des indications sur les causes de cet 
éboulement, et nous avons pu constater que les assises bréchiformes du 
Tithonique sont, en ce point, sillonnées de nombreuses fissures. C o m m e 
elles se présentent en surplomb, au sommet de la falaise, elles sont sujettes 
à se désagréger plus facilement sous l'influence des agents atmosphériques.— 
Les eaux agrandissent les fissures, et, lorsque la roche se trouve détachée 
des bancs auxquels elle adhérait, elle s'écroule en se fragmentant, donnant 
naissance aux nombreux cônes d'éboulis qui se trouvent au pied de la chaîne. 
La partie de la falaise dominant directement Thorméry présente plusieurs 

points où des éboulements sont à craindre. C'est le cas notamment pour un 
énorme bloc qui est actuellement complètement détaché des bancs formant 
l'arête. Une crevasse de plus d'un mètre de longueur et cinq mètres de pro
fondeur s'est produite et ne peut que continuer à s'accroître. Ce bloc, qui est 
constitué par les calcaires massifs du Kiméridgien à Phylloceras Loryi, 
repose sur des calcaires en lits plus petits (o m. 5o à 0 m. 3o). Il est en encor
bellement, et tout fait prévoir qu'il s'éboulera lorsqu'il aura été plus complè
tement miné par la hase. 
D'autres bancs, situés plus au Nord et connus sous le n o m de « Roches 

pourries », demandent à être également surveillés, car ils reposent sur des 
roches très délitables. Toutefois, ils ne sont sillonnés que de fissures plus 
petites et les éboulements paraissent devoir ne s'y effectuer qu'en fragments 
moins volumineux. 



III. — TECTONIQUE 

Le petit massif dont nous venons d'esquisser les caractères 
orographiques forme un faisceau anticlinal situé entre le synclinal 
surélevé de la Thuile à l'Est, et la vallée transversale de Gham-
béry à l'Ouest. Ce faisceau est constitué par des assises du Juras
sique supérieur et du Crétacé inférieur, s'enfonçant au Nord sous 
le Nivollet et le Margériaz, tandis qu'au Sud elles vont passer 
sous la chaîne du Granier. Celle-ci appartient au massif de la 
Chartreuse, les premières faisant partie du massif des Bauges. 
Le faisceau que nous décrivons a une certaine individualité et 

se subdivise en un grand nombre de plis qui sont, en allant de 
l'Ouest à l'Est : 1 ° anticlinal de la Roche ; 2 ° synclinal de Belle-
varde; 3° anticlinal du mont St-Michel; 4° synclinal du Vernet; 
5° anticlinal de Montgelaz. C'est à ce dernier pli que succède 
ensuite le synclinal de la Thuile, se continuant vers le Nord par 
celui d'Aillon, dans le massif des Bauges. Au-dessus de Montmé-
lian, le synclinal se termine par des couches plongeant, de toutes 
parts, vers l'axe du pli. 
Nous décrirons ces divers plis en nous dirigeant du Nord au 

Sud : 
I. ANTICLINAL DE LA ROCHE. — Cet anticlinal—qui a été con

sidéré par M. Lugeon comme appartenant au groupe de plis venant 
passer sous le pli du Margériaz 1 — n'a pas en réalité de continuation 
vers le Nord. Il se termine sur la rive gauche de la Leysse, en 
face du château de Salins, au confluent du torrent descendant de 
la Thuile et du col des Prés (vallée d'Aillon). Près de ce confluent 
on peut voir un dôme jurassique d'une admirable netteté et les 
assises s'y présentent avec plongement périclinal. Des calcaires en 
gros bancs, inclinant au N.N.O., passent ensuite à l'inclinaison 
nord-est. Le plongement est très brusque ; les bancs sont presque 
verticaux et s'enfoncent de tous côtés sous les schistes argileux 
berriasiens. Ces derniers présentent la même inclinaison à leur 
contact avec les bancs jurassiques, puis en amont du dôme sont 
affectés de multiples plissotements pour devenir sub-horizontaux 
avec faible plongement vers le Nord et s'enfoncer sous les couches 
valanginiennes, hauteriviennes et urgoniennes du mont Pennay 
(plateau des Déserts) (fig. 1 ) . 
D'autre part, une petite faille faisant butter dans le haut de la 

ialaise les calcaires urgoniens contre les marno-calcaires de 

1 . M. L U G E O N . Dislocations des Bauges, loc. cit., p. 36. 



l'Hauterivien affecte toutes les couches en aval du dôme. Les 
plus inférieures de celles-ci (couches de Berrias) passent plus en 
aval à l'inclinaison ouest, puis à une inclinaison très faible vers 
l'Est et dessinent ainsi un synclinal succédant à l'anticlinal que 
nous venons de décrire. Ce synclinal se rattache au Nord à un des 
plis du versant occidental du Nivollet. 
En résumé, le dôme jurassique et les bancs berriasiens qui 

l'entourent, forment le soubassement du plateau des Déserts où 
les assises urgoniennes sont disposées en un synclinal qu'affectent 
des plis secondaires et que remplissent des dépôts tertiaires (Ton-
grien et Aquitanien)1. 
L'anticlinal de la Roche disparaît donc au Nord sous des assises 

ayant dans le haut des allures absolument différentes. Nous 

Fig. i. — COUPR DE LA RIVE DROITE DE LA LEYSSK, près de St-Jean d'Arvey. 
i/35 ooo env. 

AU, alluvions modernes; V, Urgonien (=> Barrémien sup.); H, Hauterivien; 
V, Valanginien ; S, Berriasien (= Infravalangien) ; Ti, Tithonique (== Port-
landien). 

reviendrons plus loin sur la raison d'être de cette curieuse 
structure. 
Les bancs du Jurassique affleurent dans le versant de la rive 

gauche de la Leysse ; ils peuvent s'étudier facilement au Sud du 
torrent, au point de jonction des routes de Puigros et de Curienne, 
où s'observent les calcaires rognoneux du Tithonique inférieur. 
Les couches plongent ici nettement vers le Nord, mais de 45° seu
lement. Elles vont en s'élargissant et en s'élevant, au Midi de la 
route de Curienne, où elles forment le versant rocailleux sur 
lequel se trouve le hameau de la Roche dominant le château de 
la Bâthie. Au Nord-Est du village de Barby, elles plongent encore 
vers le Nord, mais on voit en ce point le pli se compléter pour 

i. Voir au sujet de ces dépôts ta note que nous avons publiée avec 
M. DOUXAMI « Sur les terrains tertiaires du plateau des Déserts ». Bail. Serv. 
Carte g-éol. de France, n° 65, X, mai 1898. 



laisser apparaître un ensemble d'assises appartenant au Kimérid-
gien et au Séquanien. 
Une coupe intéressante s'observe sur le chemin qui est à flanc 

de coteau, à l'Est de Barby. On trouve la série suivante, en allant 
du Nord vers le Sud : 
4. Calcaires en petits bancs, esquilleux, à pâte lithographique, de 

teinte gris-clair, affleurant dans les vignes au-dessus du chemin 
(Tithonique supérieur). 

3. Calcaires en gros bancs, rognoneux à la surface, bréchoïdes avec 
Aptychus sp., Perisphinctes oontiguus CATULLO (Tithonique infé
rieur). 

2. Calcaires massifs de teinte « café au lait », à taches rosées (Kimé-
ridgien). 

1. Marno-calcaires bleuâtres en petits lits (Séquanien). 
Les bancs bréchiformes du Tithonique inférieur sont fossilifères 

près du hameau de la Roche, où nous avons recueilli de nom
breux Aplychus et quelques fragments de Perisphinctes. Dans 
cette localité, ils sont supportés par des calcaires en gros bancs, à 
rognons de silex, puis par des bancs de calcaire marneux amenant 
la formation d'une petite combe située au Sud du hameau. Le 
monticule formant la partie méridionale de cette combe laissé 
affleurer des bancs de calcaires où nous avons recueilli quelques 
fragments de Phjylloceras et de Perisphinctes, malheureusement 
mal conservés. 

Enfin, près de la ferme du « Frénet » qui se trouve entre le 
hameau de La Roche et celui de Bellevarde, Savin a trouvé 
Plegiocidaris platispina GAUTHIER, du Tithonique de Lémenc 
et de Montagnole. De mon côté, j'ai rencontré des débris d'Ho
plites et de Belemnites, mais spécifiquement indéterminables. 
Viennent ensuite, et également plus au Sud, des calcaires esquil
leux et des calcaires de teinte bleuâtre appartenant au Tithonique 
supérieur. Ces derniers s'appuient sur les schistes et marno-
calcaires berriasiens du vallon de Bellevarde (fig. 2 ) . 
L'anticlinal est ici complet et nullement faille, il se couche sur 

le synclinal qui lui succède au Sud et que nous décrirons plus loin. 
Si au lieu de gravir le versant de la chaîne nous nous dirigeons 
vers le Nord, en suivant la route conduisant de Barby au château 
de la Bâthie, nous verrons succéder aux calcaires esquilleux 
(n° 4) de la coupe précédente des marno-calcaires inclinant au 
Nord-Ouest et alternant avec des marnes bitumineuses. Nous les 
rapportons à la partie tout à fait supérieure du Tithonique. Es 
sont surmontés par les couches de Berrias que l'on voit affleurer 



à la j onction des routes de Ley sse et de Barby, en couches inclinant 
à l'Ouest. Elles forment le flanc occidental du pli crétacé que nous 
avons vu succéder, au bord de la rivière, à l'anticlinal jurassique. 
Sur les flancs du Nivollet, ce synclinal crétacé se complète par 

la présence des calcaires valanginiens, et se dédouble, formant les 
plis que nous avons appelés synclinal du Villaret et anticlinal de 
Monterminod '. 
Revenons au Sud. L'anticlinal de la Roche subit entre Barby et 

Ghalles une torsion très brusque et les calcaires du Jurassique 
supérieur, qui se présentaient à direction est-ouest et à plpngement 
nord, passent à direction nord-sud et à inclinaison ouest. Le 
niveau supérieur, observé à Barby, disparaît, enlevé par l'érosion, 

Fig. 2 . — COUPE DE CUMENNE AU MONT PENNAY, perpendiculaire à la coupe 
précédente. — i/3oooo env. 

M ê m e légende que Fig. i. — To, Tongrien; K, Kiméridgien ; S, Séquanien. 

et la barre rocheuse, qui est la prolongation méridionale du flanc 
externe du pli, n'est constituée que par des bancs appartenant au 
Tithonique inférieur. Ces bancs se relèvent contre les calcaires 
massifs du Kiméridgien et les calcaires marneux du Séquanien. 
Ces derniers donnent naissance à une combe gazonnée située en 
arrière de la barre, et peuvent s'étudier dans une carrière située, 
non loin du château de Challes. 

Nous devons ajouter qu'en ce point l'anticlinal de la Roche 
passe à un pli-faille et que les assises berriasiennes, qui affleurent 
sous le château, semblent buter à l'Ouest contre les bancs séqua-
niens. La végétation et les cultures qui recouvrent le mamelon ne 
permettent pas d'établir le fait d'une façon positive. Quant au 
flanc occidental du pli, il disparaît ensuite près du hameau de 
Chaffard, pour se retrouver, toujours en direction nord-sud, au 

i. J. REVU, et J. VIVIEN. Note sur la structure du Nivollet, etc., loc. cit. 



Sud de Challes-les-Eaux, au bord de la route conduisant de 
St-Jeoire à la Ravoire, sur le revers oriental de la colline que 
nous avons désignée sous le nom de « Rocher Kazar ». On peut 
observer dans cette colline, des calcaires à teinte bleue, veinés de 
calcite, dans lesquels j'ai recueilli un exemplaire très bien conservé 
de Perisphinctes contiguus CATULLO sp., du Tithonique inférieur. 
Ces calcaires sont disposés en bancs de 3o à 5o cms. et sont sur
montés de calcaires en lits plus petits alternant avec des bancs 
marneux. Viennent ensuite, plus à l'Ouest, des calcaires en gros 
bancs redressés presque verticalement. 
Ce flanc de voûte a été érodé plus au Sud, mais la continuation 

doit en être cherchée dans la chaîne du Granier. En effet, nous 
avons observé un lambeau de Jurassique affleurant au milieu des 
éboulis de Myans, et jalonnant ainsi la direction du pli. Les assises 
se relèvent dans les environs de Bellecombe (Isère) sur les flancs 
de la chaîne du Granier où elles atteignent une certaine altitude. 

II. SYNCLINAL DE BELLEVARDE. — Le torrent de Leysse coule 
en amont des bancs calcaires de la terminaison périclinale de 
l'anticlinal de la Roche, dans des calcaires marneux berriasiens, 
se relevant directement contre les couches jurassiques. Ces cal
caires marneux sont disposés en synclinal et sont plissotés, dessi
nant même une voûte qui est d'une admirable netteté. 
Des couches de même nature affleurent près du pont de la route 

de Puigros, où elles inclinent au Nord-Est sur la rive gauche, 
tandis qu'elles plongent au Sud-Ouest sur la rive droite. Le 
synclinal est ici très aigu; il se continue en s'élargissant dans la 
direction de Curienne, donnant alors naissance, au Sud de ce 
village, à une combe limitée au Nord-Ouest et à l'Ouest par les 
calcaires jurassiques de l'anticlinal que nous venons d'étudier, à 
l'Est et au Sud-Est par les assises compactes du mont St-Michel 
que nous décrirons plus loin. Ensuite, les couches crétacées vien
nent passer près de la ferme de Bellevarde, sur le versant domi
nant Challes-les-Eaux, où le pli s'accidente d'un anticlinal secon
daire jurassique, — qu'ont décrit M M . Hollande et Vivien — , et 
dont la charnière se montre à l'Ouest de cette ferme. Ce pli secon
daire se continue au Sud, mais en se tordant assez brusquement. 
En remontant de Challes-les-Eaux à Bellevarde, on peut voir, sur 
le chemin, les bancs jurassiques passer de l'inclinaison nord-ouest 
à l'inclinaison ouest, puis, à l'entrée de la cluse de la Boisserette, 
on voit ces mêmes bancs dessiner un anticlinal et un synclinal 
très bien conservés. Le pli se continue sur le flanc occidental de la 
colline de St-Jeoire. L'on observe, en effet, près de la maison 



d'école de ce village, les assises jurassiques plongeant à l'Est, 
tandis que les gros bancs, dominant la vallée, se présentent à 
inclinaison inverse. 
Les assises de Berrias qui affleurent près de la ferme de Belle-

varde et qu'entaille un chemin conduisant à CurieDne ont livré à 
M. Hollande un certain nombre de fossiles dont il a donné la liste 
suivante : Perisphinctes Richteri, Phylloceras semisulcatum, 
Hoplites prwasensis, H. Malbosi, H. Euthymi, H. occilanicus, 
Pecten Euthymi, Rhynchonella Malbosi, Collyrites Malbosi, 
Terebratula Diphyoides '. 
J'ai moi-même recueilli quelques exemplaires assez bien con

servés de Hoplites occitaniciié PICTET sp., Hoplites Boissieri 
PICTET sp., Pecten Euthymi PICTET, Rhynchonella Malbosi 
PICTET. 
Cette faune appartient incontestablement à l'Infra-Valanginien 

(— Berriasien) et les bancs marneux qui la renferment succèdent 
à dès calcaires gris foncé où j'ai trouvé Hoplites prioasensis 
PICTET, calcaires qui ici, comme dans tous les environs de Cham-
béry, appartiennent à la partie supérieure du Tithonique. Ces der
nières assises se retrouvent sur l'autre flanc du synclinal̂ où elles 
s'enfoncent sous les calcaires compacts de l'anticlinal de la Roche. 
Il n'y a pas non plus ici de faille, comme l'indique la carte géolo
gique, où l'extension des couches berriasiennes a été considé
rablement exagérée. 

III. ANTICLINAL DU MONT SAINT-MICHEL. — La rive gauche du 
torrent descendant de la Thuile laisse apercevoir, sous les maisons 
du hameau de Boyal, des calcaires en gros bancs qui appartiennent 
au Jurassique supérieur et se présentent à inclinaison nord est. 
Les calcaires ne se retrouvent pas sûr l'autre rive où ne se mon
trent que des dépôts glaciaires, et ils disparaissent à l'Est sous les 
marno-calcaires berriasiens. Ces derniers peuvent s'étudier dans 
les berges des torrents situés plus au Nord, où ils se présentent 
avec des inclinaisons diverses, dessinant des plis secondaires qu'il 
est assez difficile de suivre, par suite du petit nombre d'affleure
ments. Quant aux calcaires jurassiques, ils se poursuivent au Sud, 
formant le versant sud-est de la combe de Curienne, — dont 
nous avons parlé, — puis vont constituer le point culminant du 
massif le « mont St-Michel », où les couches bréchiformes et 
rognoneuses affleurent derrière la chapelle en bancs plongeant à 

i. HOLLANDE. LTnfra-Néocomien au Mont St-Michel. Bull. Soc. hist. nat. 
Savoie, (i), I, p. 144> 1887. 



l'Ouest. Elles sont surmontées d'assises ayant la même inclinaison 
et forment le versant abrupt dominant "Ghalles. Par contre, si l'on 
se dirige vers l'Est, on voit passer au-dessous des assises tithô-
niques, des calcaires en gros bancs alternant avec quelques lits 
marneux (Kiméridgien), puis en contre-bas de Montmarlet et en 
descendant sur la Boisserette, les calcaires en petits lits du Séqua-
nien, ainsi que les schistes argileux du Rauracien. C'est au niveau 
de ces dernières assises que coule le torrent. 
L'anticlinal est ici profondément érodé et, comme nous l'avons 

dit, c'est dans son axe qu'est creusée la partie haute du vallon de 
la Boisserette. Le versant oriental de ce vallon montre une série 
d'assises inclinant à l'Est et qui forment le bas de l'abrupt rocheux 
que nous avons désigné sous le nom de montagne de la Thuile. 
Quant au flanc occidental du pli, au mont Saint-Michel, il pré
sente des couches plongeant vers l'Ouest et se continue au Sud 
par le monticule des Tours de Chignin, situé à l'Est du village de 
St-Jeoire-Prieuré. 
L'étude de ce monticule effectuée en se dirigeant de l'Est à 

l'Ouest, permet d'observer la série suivante : 

Fig. 3. — COUPE DE BARBY A MONTGELLAZ. — i/35ooo env. 
Même légende que Fig. i et 2. — Ra, Rauracien ; Ag, Argovien (= Oxfbr-
dien supérieur). 

i° Calcaires en petits lits (Séquanien). 
2" Calcaires en gros bancs formant la partie culminante de la colline 

(Kiméridgien). 
3° Calcaires en petits lits, de teinte bleuâtre, alternant avec des 

bancs marneux. Ces assises affleurent près de la chapelle St-
Anthelme, et se poursuivent sur le versant occidental, au-dessus du 
vignoble et sont, par places, assez fossilifères (Tithonique inférieur). 
4° Calcaires blonds en bancs plus compacts. 
5° Calcaires esquilleux et calcaires de teinte bleuâtre à Hoplites pri-

vasensis (Tithonique supérieur). 

io Oct. 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — a3. 



Ces deux dernières assises, qui représentent le Tithonique supé
rieur, près de la maison d'école de St-Jeoire, passent à l'inclina
tion inverse et dessinent un synclinal à noyau berriasien devant 
être considéré comme la continuation de celui de Bellevarde. 
Le pli disparaît au Sud, au milieu des alluvions glaciaires de 

Chignin, bien développées, près de la gare des Marches. 

IV. SYNCLINAL DU VERNET. — La barre rocheuse qui domine 
le hameau du Fornet, sur le flanc est du vallon de la Boisserette, 
est constituée par des calcaires appartenant au Kiméridgien et au 
Tithonique. Ces calcaires pointent au milieu d'assises plus 
anciennes (Séquanien) et sont donc disposés en synclinal au 
milieu de celles-ci. Ce pli se continue au Sud, dans la direction de 
Montmélian, et peut s'étudier facilement à l'Est du vignoble de 
Chignin, en remontant le sentier par lequel on peut se rendre sur 
le plateau de la Thuile. 
On observe alors la succession suivante : 
1° Schistes marneux bleuâtres (Rauracien). 
2» Calcaires en petits lits alternant avec des marnes (Séquanien). 
3° Calcaires compacts en bancs de 3o à 5o cms. (Kiméridgien). 
4° Calcaires en petits lits avec marnes intercalées, semblables au n° 2 

(Séquanien). 
5" Calcaires compacts en bancs de 3o à 5o cms. ] 
6° Calcaires en bancs massifs, à stratification peu C Kiméridgien. 

apparente avec Phylloceras Loryi M.-CH. sp. 
7° Calcaires bréchiformes formant le sommet de la 

falaise et facilement délitables 
8" Calcaires esquilleux, blond clair, se montrant 

en arrière de l'arête. 
Cette succession permet de constater qu'ici encore, les bancs de 

calcaire compact (Kiméridgien) forment un synclinal au milieu des 
assises plus anciennes. Ce synclinal se continue vers le Midi où il 
se complique en donnant naissance, au-dessus de Montmélian, à ces 
nombreux replis figurés par de Saussure (« replis de la Savayarde ») 
et qu'a également décrits M. Lugeon. D'après ce dernier auteur, un 
petit synclinal secondaire s'y présente avec un noyau berriasien ; 
le flanc normal est formé par du Kiméridgien que recouvre « un 
chapeau » de Tithonique. En outre, à la Roche du Guet, le 
Séquanien présente aussi de nombreux plissements. 

V. ANTICLINAL DE MONGELLAZ. — Près du village de Puigros 
existe une barre rocheuse consistant en bancs calcaires redressés 
presque verticalement et appartenant au Tithonique. Ces calcaires 

Tithonique. 



disparaissent au Nord en s'enfonçant sous les couches plus mar
neuses du Berriasien qui forment le soubassement du Margériaz. 
Elles se poursuivent au Sud et peuvent s'étudier au bord du chemin 
conduisant à Vernet où les calcaires rognoneux du ïithonique 
inférieur sont surmontés de calcaires en gros bancs. 
Une petite voûte, — prolongement de cette crête — s'observe 

sur la rive droite du torrent, en amont du point de jonction des 
routes de Puigros, Curienne et de la Boisserette. Le Tithonique s'y 
présente en bancs inclinant vers le Nord-Ouest ; il s'appuie contre 
des bancs massifs représentant le Kiméridgien et des calcaires en 
petits lits, supportant une série d'assises semblables à celle que 
nous venons d'énumérer. 
Les bancs séquaniens se continuent sur le chemin de Montgellaz 

et forment au Sud de ce village le versant gazonné que dominent 
les calcaires kiméridgiens et tithoniques du sommet de la falaise. 
Ils s'accidentent plus au Sud de plis secondaires et l'anticlinal à 
noyau séquanien vient se former dans la paroi rocheuse dominant 
Montmélian, en se réunissant à des assises du même âge qui for
ment an autre pli sur le versant occidental du vallon de Cruet. 
Entre ces deux plis jurassiques se trouve le synclinal surélevé de 
la ïhuile, dont la continuation septentrionale se suit par les vallées 
d'Àillon et de Lescheraines, où il se réunit à celui des Déserts, et 
par la vallée de Leschaux, jusqu'au lac d'Annecy. Il ne renferme 
dans sa terminaison méridionale que des assises infra-valan-
giennes plongeant de tous côtés vers l'axe du pli. 
Au Nord du village de la Thuile, ces assises servent de soubas

sement à la cime « Servan », où le synclinal, en temps qu'il 
affecté les couches urgoniennes, se ferme à la « Combe-Noire », 
point où se réunissent les deux barres urgoniennes formant les 
deux flancs du pli. Plus au Sud, les assises berriasiennes et juras
siques présentent la même disposition et constituent ainsi une 
cuvette synclinale (dôme inverse) venant se terminer à Montmélian, 
à l'entrée de la vallée du Graisivaudan. 

IV. CONCLUSIONS. 

Une des particularités géologiques les plus remarquables des 
chaînes calcaires savoisiennes est la désharmonie existant entre 
les plis superficiels et les plis profonds. Dans le massif que nous 
venons d'étudier, ce fait se complique d'une torsion des plis infé
rieurs et du déversement au Sud-Est de quelques-uns d'entre eux. 
Comment expliquer cette curieuse structure ? 

D'après nous, cette disposition serait due à des mouvements 



de divers âges et de diverse nature. Une première phase de bossel-
lement se serait produite vers la fin des temps crétacés, et ce serait 
sur un terrain déjà accidenté que se seraient effectués les mouve
ments tangentiels néogènes, amenant la formation de plis plus 
nombreux. Il y aurait donc eu édification première de dômes puis, 
dans le cas qui nous occupe, leur remaniement avec déversement 
et torsion vers l'intérieur des Alpes. 

Des affaissements postérieurs aux plissements et s'exerçant 
sur des couches d'inégale homogénéité auraient ensuite donné 
naissance aux nombreux contournements que nous avons signalés, 
et qui se sont moulés sur les flancs de la voûte jurassique. 

L'existence de dômes prénummulitiques dans les massifs cal
caires de la Savoie nous semble confirmée par les ondulations 
axiales, ainsi que la terminaison périclinale de la plupart de nos 
chaînes (Corbelet, Chambette, Semnoz). La présence de conglomé
rats (brèches éocènes et aquitaniennes, poudingues miocènes), à 
la base de nos niveaux tertiaires, montre qu'il existait des saillies 
anticlinales qui ne furent que partiellement arasées et devaient 
former des récifs et des hauts fonds au milieu des mers tertiaires. 
C'est ensuite sur l'emplacement de ces anciens dômes que loi's des 
mouvements tangentiels néogènes, les phénomènes de plissement 
se produisirent avec une intensité exceptionnelle, se signalant plus 
spécialement par des phénomènes de torsion et de chevauchement. 

Une nouvelle phase de dislocation consistant en affaissement de 
massif plissé se produisit postérieurement. Elle nous est prouvée 
par la faille longitudinale des Bauges signalée par M. Lugeon, près 
de laquelle, aux environs du col de Chéral, les plis jurassiques 
sont comme écrasés par la masse urgonienne d'Arcallod. Elle nous 
est prouvée encore par les nombreuses failles transversales obser
vées en de multiples localités, aux environs d'Aix et de Chambéry, 
et par les replis des couches infracrétacées, à la base des abrupts 
urgoniens. 

C'est à cette nouvelle phase que nous rapportons les plis acci
dentant certains synclinaux tertiaires (synclinal de Trélod, syn
clinal du Désert). Ces plis superficiels ont un autre style que ceux 
de la profondeur, n'ayant pas subi la même surcharge et étant sépa
rés d'eux par les masses urgoniennes non plastiques. 

Des faits analogues s'observent également dans les chaînes du 
Jura situées à la limite de nos massifs subalpins, et peuvent être 
interprétés de la même manière. En effet, la cluse du Fier, entre 
Seyssel et Rumilly, montre de nombreux plis dans les assises 
jurassiques formant le noyau de la voûte, plis qui ne se retrou-



vent plus dans les bancs crétacés. On a encore ici l'impression 
bien nette que les mouvements tangentiels tertiaires se sont exercés 
sur des assises qui n'étaient pas d'une horizontalité absolue. Elles 
avaient été affectées de mouvements ayant produit des bombe
ments, puis furent soumis à des plissements d'une certaine inten
sité et enfin à des affaissements dont les effets se manifestent plus 
spécialement sur les couches plastiques (couches séquaniennes) 
comprises entre des roches plus compactes. 
Cette phase d'affaissement sur laquelle, d'après nous, on n'a pas 

suffisamment insisté, a laissé des traces indiscutables dans la plaine 
tertiaire des environs de Chambéry Elle serait concomitante et 
peut-être la cause des mouvements épirogéniques qui, d'après 
M. Bruckner, ont produit la surrection du Jura pendant le Pliocène. 
Quoi qu'il en soit de cette dernière conception, nous croyons 

pouvoir conclure que les mouvements horizontaux et verticaux 
ayant affecté les terrains de la bordure des Alpes ont été multiples 
et successifs ; ils se sont probablement continués jusqu'à une 
époque relativement récente. 

1. Je reviendrai sur cette question dans un prochain travail. 



SUR UNE SCUTELLINE NOUVELLE DE L'ASIE CENTRALE 

PAR Cottreau ET Alexat 

PLANCHE V (fig. i à 1 2 ) 

M. David Ilovaïsky a communiqué à M. Cottreau quelques 
échantillons d'un intéressant Echinide provenant de l'Asie 
centrale. Ces échantillons ont été recueillis par M. Alexat. 
L'Echinide, qui appartient au genre Scutellina, constitue une 

espèce nouvelle dont voici la diagnose : 

SCUTELLINA (PORPITELLA) ALEXATIH. sp. 
Planche V, tig. 1 - 1 2 

Cette Scutelline de taille moyenne, paraissant subcirculaire, 
est en réalité légèrement allongée suivant son diamètre antéro-
postérieur. A l'ambitus les bords, dont l'épaisseur ne dépasse pas 
1 millimètre, se montrent plus ou moins sinueux. La face 
inférieure plane est légèrement concave près du péristome, la 
concavité augmentant dans le sens antéro-postérieur avec la taille 
des individus. La face supérieure régulièrement déclive sur 
les côtés est brusquement renflée et conique au centre correspon
dant à l'appareil apical. 
Ce dernier présente une grande plaque madréporique avec 

quatre pores génitaux disposés en trapèze. Aires ambulacraires 
très ouvertes avec zones porifères pétaloïdes lyriformes : l'ambu-
lacre impair est le plus large et le plus ouvert. Les pores 
simples disposés par paires, tous égaux, sont au nombre de dix-
neuf environ par rangée dans chaque ambulacre. Les zones 
porifères se terminent, dans la partie antérieure à 1 m m . 1/2, de 
l'ambitus et, dans la partie postérieure, à 2 m m . seulement. 
Le périprocte petit, arrondi, placé à la face supérieure, s'ouvre 

d'une façon constante chez tous les individus étudiés entre 1 mm. 
et 1 m m . 1/2 du bord postérieur. 
Le péristome central, dont les bords sont arrondis, est subpen-

tagonal ; il est placé au centre de la face inférieure dans l'axe de 
l'appareil apical. 
Le test porte des tubercules imperforés subscrobiculés petits, 

nombreux et serrés sur la face supérieure, plus développés et 
moins abondants sur la face inférieure. La granulation intermé
diaire est homogène. 



Rapports et différences. — Scutellina Alexati présente à 
première vue de grands rapports avec Scutellina sapera AG. de 
l'Eocène du bassin de Paris par la position du périprocte et l'orne
mentation générale du test. Elle paraît plus voisine encore de 
Scutellina M organi GOTT. décrite de l'Eocène du mont Gambier 
(Australie)1 par sa forme générale plus circulaire, moins oblongue 
que chez Scutellina supera AG. et aussi par sa face supérieure 
conique. 
Scutellina Alexati se distingue toutefois facilement de ces deux 

espèces. Elle est caractérisée principalement par ses zones pori-
fères lyriformes, ses ambulacres très ouverts ; un test mince à 
bords peu épais et sa face supérieure s'élevant brusquement dans 
la région de l'apex, tandis que, chez Scutellina Morgani, la 
convexité de cette face va régulièrement en croissant à partir de 
l'ambitus. 
Niveau. — Toutes les Scutellines connues jusqu'ici provien

nent des terrains tertiaires inférieurs et moyens. Scutellina supera 
AG. et Scutellina Morgani GOTT. sont de l'Eocène. 
Localité. — Sel-Rokho à 1 0 kilomètres au Sud de la station de 

Melnikovo (chemin dë fer de l'Asie centrale), territoire de Fer-
ghana, district de Kokan, commune de Kakharame. 
La gangue est un calcaire blanc gréseux pétri de ces Scutellines. 
M. Alexat a fourni les documents stratigraphiques ci-dessus 

sur les couches calcaires de Ferghana. 

La zone à Scutellina se trouve à Sel-Rokho, au dessous de la 
série à Gryphsea Kauffmanni (ROMANOWSKI). L'âge de ces der
nières couches n'est pas encore défini d'une manière rigoureuse. 
D'après l'opinion la plus répandue, ce sont des couches de transi
tion entre le Crétacé et le Tertiaire. 
La découverte de Scutellines dans les couches supérieures de 

l'étage de JPerghana est donc particulièrement intéressante car, si 
la série des couches est normale, l'étage de Ferghana doit être 
rapporté au Tertiaire. M. Ilovaïsky pense qu'il est difficile d'ad
mettre un pli renversé parce que, de cette façon, il faudrait 
admettre une tectonique trop compliquée. 

1. COTTEAU. Echinides nouveaux ou peu connus. Mérn. Soc. Zool. de 
France, t. IV, p. i58, pl. xx, fig. 10-14. 



NOTES SUR QUELQUES ECHINIDES DE LA HAUTE-GARONNE 

par J. Lambert 

PLANCHE V (fig. i3 à i5) 

II 

Après avoir examiné dans une note précédente 1 un certain 
nombre d'Echinides du Crétacé supérieur des environs de 
Boussens, il me reste à jeter un coup d'œil sur ceux du Calcaire 
à Miliolites et à résumer dans un tableau la répartition des diverses 
espèces pour en tirer quelques conclusions plus générales et justi
fier les divisions stratigraphiques adoptées. 

CALCAIRE A MILIOLITES 

Le calcaire à Miliolites, comme le calcaire à Lithothammium et 
le calcaire oolithique lui-même, n'est pas caractéristique d'une 
assise déterminée. Il peut donc se retrouver à différents niveaux 
dans la série des terrains, et sous ce nom je n'entends m'occuper 
ici que de celui qui, dans les Pyrénées centrales, recouvre immé
diatement le Garumnien. Ce calcaire constitue, dans la Haute-
Garonne etl'Ariège, une assise parfois épaisse de 60 mètres et que 
tous les auteurs ont attribué â l'Eocène. Il renferme sur certains 
points une faune remarquable d'Echinides, surtout d'Echinanthus 
déprimés qui s'y rencontrent à profusion. Cet horizon se retrouve 
à la base des couches à Nummulites jusque dans l'Aude, où il ne 
forme plus qu'un lit insignifiant, mais qui reste le gisement 
ordinaire des Plesiolampas. 
Il importe d'ailleurs de distinguer pour la région qui nous 

occupe deux calcaires à Miliolites. Le principal, celui du Fréchet, 
de Belbèze et de Fabas, est nettement supérieur aux marnes à 
Micraster tereensis ; l'autre, qui serait sur certains points intercalé 
dans ces marnes, bien qu'il renferme la même faune d'Echinides 
que le premier 2 ; on le rencontrerait seulement sur le revers sud 
du massif d'Ausseing. 

1. Note sur quelques Echinides de la Haute-Garonne : première partie, 
B. S. G. F., ((•), VI, p. 695, 1906. 

2 . O n a cité, mais à tort, Micraster tereensis dans le calcaire à Miliolites. 
La gangue des individus communiqués prouve que ces individus ne prove
naient pas de ce calcaire si facile à reconnaître. 



Leymerie a eu la sagesse de ne pas se prononcer d'une façon 
formelle sur l'âge relatif du calcaire à Miliolites, rattaché seule
ment à son Nummulitique. Cotteau en a rapporté les Echinides à 
l'Eocène moyen. Mais rien ne prouve que cette couche ne soit 
pas plus ancienne et ne doive pas être placée plutôt à la base 
des terrains tertiaires, où elle correspondrait au Montien. Cette 
hypothèse, déjà formulée dans mes « Notes sur quelques Echinides 
de l'Aude et de l'Hérault1 », trouverait sa justification dans ce fait 
que partout les Plesiolampas et les Echinanthus déprimés sont 
caractéristiques des couches de passage du Crétacé au Tertiaire. 
Me réservant de revenir sur cette -question à la fin de cette 

étude, j'examinerai d'abord les Echinides de ce niveau. 
i. DOROCIDARIS BAZBRQUFA LAMBERT n. sp. (pl. V, fîg. i3). — 

Diamètre 52 mm., haut. 33. Grande espèce assez haute, circulaire, 
portant de hautes plaques inter-ambulacraires, au nombre de six à 
sept par série. Tubercules bien développés, perforés, sans trace de 
crénelures, avec scrobicules circulaires entourés d'un cercle de 
granules assez gros, allongés vers le scrobicule ; des granules 
miliaires larmiformes fins, serrés, quelques-uns mamelonnés, mais 
non sériés, occupent la zone miliaire et une bande étroite adambu-
lacraire. En dessus l'une des dernières plaques est particulièrement 
haute et celle de la série opposée plus petite ne porte qu'un tubercule 
atrophié. Sutures des plaques bien apparente, surtout la médiane 
qui est un peu déprimée ; pas de fossettes distinctes aux sutures 
horizontales. Ambulacres étroits, très flexueux, dont les pores sont 
nettement séparés par un granule allongé. Chaque plaque porte 
dans la zone interporifère un granule externe auquel est comme 
accolé un second granule. A l'ambitus il y a parfois (pas dans tous 
les ambulacres) un troisième granule plus petit accolé aux précé
dents, tantôt d'un côté de l'aire, tantôt de l'autre. Suture médiane 
bien distincte, un peu enfoncée, avec quelques rares granules 
microscopiques. 
Celte belle espèce, qui rappelle le G. Forchhammeri DESOR du 

calcaire pisolithique de Montainville, s'en distingue facilement par ses 
piaques interamhulacraires moins hautes, au nombre de six au lieu de 
cinq par série, ses zones porifères moins étroites, les interporifères 
ornées de granules différemment disposés. Les Dorocidaris crétacés du 
groupe du Cidaris subvesicuU>sa ont leurs granules ambulacraires en 
séries plus distinctes et ceux de la zone miliaire interambulacraire 
nettement sériés. 
Localité. — Le Fréchet ; très rare. Collection Bazerque. 

i. LAMBERT in DONCIEDX. Catalogue descriptif des fossiles Nummulitiques 
de l'Aude et de l'Hérault, i, p. 144, Lyon, 1903. 



2 . CONOCLYPEUS LEYMERIEI COTTEAU. —Leymerie a cité dans 
le Calcaire à Miliolites deux Conoclypeus, G Leymeriei et G. 
pyrenaicus, créés par Cotteau dès i856. Mais le savant Echinolo-
giste, dans la « Paléontologie française », a réuni le premier au 
G. conoideus LESKE (Glypeus) et cite le second à la fois dans le 
calcaire à Miliolites et dans le Nummulitique de l'Aude et de 
l'Aragon '. Il y a évidemment dans tout cela des confusions 
fâcheuses, et qu'il importe de faire cesser. 
Or les deux espèces, C. Leymeriei et C. pyrenaicus ont été établies 

pour des individus des bords de la Louine à Cassaigne, et la première 
se distingue d'après Cotteau par sa forme plus large, plus conique, 
moins rétrécie en arrière et ses ambulacres moins étroits. Elles ont été 
pour la première fois figuré en i865 par Ooster 2 (le C. Leymeriei, 
pl. xxi, fig. i, et le G. pyrenaicus, pl. xix, fig. i, d'après un moule en 
plâtre, V, n), dont les ambulacres étaient indistincts. Leymerie a figuré 
en 1881 le G. pyrenaicus de la Louine ; il a bien la taille et la forme du 
type d'Ooster, mais ses ambulacres plus étroits et plus longs sont sem
blables à ceux du C. Leymeriei. Dans la « Paléontologie française » le C. 
Leymeriei a été figuré sous le nom de C. conoideus (pl. a56, fig. 2) 
et le C. pyrenaicus aux planches 257 et 258. Or un examen attentif des 
descriptions et des planches de Cotteau ne permet pas de maintenir la 
séparation des deux espèces, ni la réunion du C. Leymeriei au C. 
conoideus. Cotteau a lui-môme très soigneusement indiqué les diffé
rences qui séparent ces deux espèces. Quant au G- pyrenaicus, ce n'est 
qu'un individu un peu plus petit, moins conique du C. Leymeriei. 
La cause évidente de ces erreurs est l'attribution aux espèces du 

calcaire à Miliolites de divers Conoclypeus du terrain nummulitique de 
l'Aragon. Ceux-ci rapportés en 1888 au C. Leymeriei s l'ont été en 1889 
au C. pyrenaicus l. Or, il y a en Aragon deux formes de Conoclypeus 
oblongs du Nummulitique. L'une à ambulacres plus déprimés et plus 
étroits, zones porifères, moins larges, a aussi ses bords plus largement 
arrondis ; elle devra, lorsqu'elle aura été figurée, recevoir un nom par
ticulier. L'autre a été figurée à la planche 25G de la Paléontologie fran
çaise et assimilée au C. pyrenaicus. Mais cette assimilation est tout à fait 
fâcheuse. L'espèce d'Aragon est plus allongée, plus rétrécie en arrière 
et a ses ambulacres plus déprimés. Elle est d'ailleurs trop différente 
des G. conoideus et C. costellatus pour leur être simplement réunie et 
il conviendrait de lui donner un nom particulier. On pourrait l'appeler 
G. Cotieaui en mémoire du savant qui en a le premier si bien indiqué les 
caractères. 

1. Paléontologie française. Terr. tertiaire. Echinides éocènes, II, p. 208 et 
210 ; 1891. 
2. OOSTER. Synopsis des Eehinid. foss. des Alpes suisses, p. 89 et 86 ; 1860. 
3. COTTEAU. Echinides éocènes d'Aragon, p. 5. A. F. A. S., Toulouse. 
4. COTTEAU. Echinides recueillis dans la province d'Aragon, p. 5o ; 1889. 



Il convient donc de maintenir à l'espèce du calcaire à Miliolites 
le nom de G. Leymeriei avec la synonymie sommaire suivante : 
Conoclypeus Leymeriamis COTTEAU. Catal. des Echin. foss. des Pyrénées, 

p. 18, i856. 
— pyrenaicus COTTEAU. Op. cit., p. 18. 
— conoideas (pars.) var. Leymeriamis DESOR. Synopsis des 

Echin. foss., p. 319 ; 1807. 
— pyrenaicus DESOR. Op. cit., p. 3ai ; 1808. 
— Leymeriamis COTTEAU. Echin. foss. des Pyrénées, p n3; i863. 
— pyrenaicus COTTEAU. Op. cit., p. n3. 
— pyrenaicus OOSTER, Syn. des Echinod. des Alpes suisses, p. 86, 

pl. xix. fig. 1 ; i865 
— Leymeriamis OOSTER. Op. cit , p. 89, pl. xxi, iig. 1. 
— pyrenaicus LEYMERIE. Desci'ipt. des Pyrénées de la Haute-

Garonne, p. 818, pl. Z 4, lig. 5 a-b; 1881. 
— Leymeriamis LEYMERIE. Op. cit., p. 818. 
— conoideus (pars.)va.v. Leymeriei COTTE AU. Paléont! franc, terr. 

tert. Echin. éocènes, II, p. 200, pl. 256, iig. 2. 1891. 
— pyrenaicus COTTEAU. Op. cit., p. 3io, pl. 207 et 208. 

Le G. Leymeriei ainsi compris est sans doute voisin du G. conoi
deus. mais il en diffère par sa forme moins haute, plutôt surbais
sée, plus élargie, moins rostrée en arrière, ses ambulacres 
subdéprimés, ses tubercules moins serrés en dessus. Autant que 
l'on en peut juger d'après les individus que j'ai sous les yeux, 
l'espèce devait être dépourvue de mâchoires et rentrerait plus pro
bablement dans le genre Heleroclypeus de Cotteau. Je ne puis 
cependant rien affirmer quant à présent. 

Localité. — Le Fréchet ; rare. Le type était de la vallée de la Louine 
à Cassaigne et Cotteau a cité l'espèce à Belbèze. 

Genre Plesiolampas DUNGAN et SLADEN 
Après les explications que j'ai données l'année dernière sur le 

genre Oriolampas ' je n'ai pas à revenir ici sur son histoire. 
11 me suffit de constater, grâce aux renseignements qu'a bien voulu 

nie fournir M. Holland, Directeur du Geological Survey of India, que 
le genre Plesiolampas, créé par Duncan et Staden, dans le premier fas
cicule des « Echinoidea of'Western Sind2 », a été publié à Calcutta le 22 
février 1882, tandis que le genre Oriolampas n'a été proposé parMunier-
Chalmas qu'en août 1882, six mois plus tard. 

Cotteau, il est vrai, admit la validité des deux genres, parce que 
l'un, Plesiolampas, aurait ses tubercules imperfbrés et incréneiés « non 
mamillated, imperforate, non crenulate », disent ses auteurs, tandis 

1. LAMBERT in DONCIEUX. Catalogue descriptif des fossiles nummulitiques 
de l'Aude et de l'Hérault, p. i4g. 

2 . Paleontología indica, XIV, vol. I, 3. 



que l'autre les aurait crénelés et perforés. Mais si l'on réfléchit que tous 
les Cassiduloida ont leurs tubercules crénelés et perforés, l'exception 
signalée par Duncan paraît tout à fait singulière ; elle devient extrê
m e m e n t problématique dès que l'on examine quelques espèces fran
çaises et exotiques. 

Chez P. Michelini COTTEAU (Amblypygus) les tubercules, profon
dément scrobiculés, présentent un cône très haut, à sommet arrondi 
sur lequel se dresse un très petit mamelon perforé, à col crénelé, très 
étroit et très facilement caduc. Ce mamelon est assez distinct chez les 
gros individus de la Haute-Garonne à la taille de 60 à 80 m m Mais 
sur des individus plus petits, ou un peu frustes, on ne distingue plus 
ni crénelure, ni perforation. Ces petits Oriolampas Michelini deviennent 
donc de vrais Plesiolampas. Mais chez d'autres espèces, c o m m e P. 
Paquieri de l'Afrique centrale, les tubercules moins développés ont 
généralement perdu leur mamelon 1 et présentent bien l'aspect décrit 
par les auteurs anglais, qui m e paraissent avoir pris pour un caractère 
générique un simple accident de fossilisation. Dans ces conditions, les 
motifs invoqués pour légitimer le maintien des deux genres semblent 
insuffisants et je considère c o m m e préférable de réunir Oriolampas à 
Plesiolampas. 

3. PLESIOLAMPAS MICHELINI COTTEAU' (Amblypygus). — J'ai 
recueilli cette espèce au Fréchet ; M. Bazerque en a trouvé dans 
le lit de la Garonne, à Boussens, un individu de 88 mm. de 
longueur. Leymerie l'a citée dans le massif d'Ausseing et de St-
Michel, Cotteau à Cérizols, Montardit, le Mas d'Azil. Hébert 
l'avait rencontrée près de Lauer (Landes) et on l'a signalée à 
Aurignac, dans l'Aude, l'Alava et le Vicentin. 

4. PLESIOLAMPAS HEBERTI COTTEAU (Oriolampas). — Montbe-
raud, Pont de Biholoup, d'après Cotteau ; recueilli aussi au Fréchet 
par M . Bazerque; le type était de Loutz, près Lauer (Landes). 

Genre Echinanthus BREYNIUS, 1732 

Cotteau a admis quatorze espèces du calcaire à Miliolites, 
toutes caractérisées par leur forme déprimée et leur périprocte sub
marginal. Munier-Chalmas avait proposé de désigner certaines 
d'entre elles sous le nom d'Echinanthopsis i, genre d'ailleurs insuf
fisamment caractérisé et qu'il me paraît préférable de ne pas 
admettre. 
Parmi les Echinanthus d u calcaire à Miliolites, Cotteau et Ley-

1 . Cette espèce a fait l'objet d'une note annexée à la première partie: 
B.S.G.F.,(4), VI, p. 693. 
2. MUNIER-CHALMAS in Cotteau. Paléont. franc. Échin. êocènes, II, p. 2; 

1889. 



mené ont cité VE. scutella LAMARGK (Cassidulus), mais ils ne l'en
tendent pas de la même façon. Celui de Leymerie correspond à 
VE. gracilis COTTEAU. Quant à celui de Cotteau, il est nettement 
différent du type du Monte Baldo et de la Provence ; il suffit, pour 
s'en convaincre, de comparer les figures 5, 6 de la planche 172 de 
la «Paléontologie française » avec celles des planches 170 et 171, 
qui représentent le vraii?. scutella, plus large, à périprocte moins 
bas et ambulacres plus pétaloïdes, moins ouverts et moins étroits. 
Cotteau a bien dit que son individu du calcaire à Miliolites de Bau-
lou était parfaitement typique et semblable au moule T. 84, type de 
l'espèce. Mais, en cela, le savant échinologiste avait commis une 
confusion évidente, car le moule T 84 est celui du E. sopitianus ; 
le moule, de l'E. scutella est M. 22 d'après un individu de France, 
mais il ne correspond pas au type qui était du Véronnais. 
L'E. scutella est donc à supprimer de la liste des espèces du 

calcaire à Miliolites. 
Quant à l'individu de Baulou qui lui a été à tort réuni, il me 

paraît devoir être rattaché au E. arizensis COTTEAU, à titre de 
variété moins large et à face supérieure plus déclive. 
J'estime d'ailleurs que Cotteau a un peu trop multiplié ses 

espèces à'Echinanthus du calcaire à Miliolites et je n'hésite pas à 
proposer la réunion de plusieurs d'entre elles. Il en est une 
toutefois sur laquelle je ne saurais me prononcer, ne la connaissant 
pas en nature ; c'est l'E. latus COTTEAU (Pygorkynchus), repré
senté par un individu unique de provenance inconnue, figuré en 
1888 dans la « Paléontologie française » (pl. 180). Il est douteux 
que cette espèce appartienne réellement à la faune des calcaires à 
Miliolites. 

5. ECHINANTHUS SUBROTUNDUS COTTEAU (Pygorhynchus). — 
Le type de Fabas, dont le moule porte le n° V. 92, a été figuré dans 
la « Paléontologie française » (Echin. éocènes, pl. 173, fig. 3, 4)-
C'est une forme déprimée avec ambulacres assez larges, bien péta
loïdes ; apex un peu excentrique en avant et périprocte marginal 
échancrant le bord. Cotteau lui a réuni en i863 un individu un peu 
plus grand, plus circulaire, moins déprimé, à apex moins excen
trique et pétales plus régulièrement divergents (Echin. tbss. des 
Pyrénées, pl. ni, fig. 6, 9). En 1888 l'espèce est toujours assez 
largement comprise et Cotteau lui rapporte une variété plus 
convexe, circulaire, à apex subcentral (pl. 175, fig. 1, 3). 
H est probable que si l'on disposait de matériaux suffisamment 

étendus l'on arriverait à réunir à cette espèce l'E. arizensis COTTEAU et 
peut-être même l'E. Pouechi. Il paraît même bien difficile de séparer de 



certaines formes de VE. subrotundus l'individu rapporté par Cotteau 
à son E. arizensis et représenté aux figures 2, planches 178 et 1, 3, 
planche 179 du même ouvrage. 
Localités. — Le Fréchet, Montberaud, lit de la Garonne à Boussens, 

Aurignac, Pont de Biholoup. Leymerie le cite à Martres, dans le massif 
d'Ausseing et à St-Marcet, Cotteau à Marsoulas, Sabarat, Fabas, 
Camarade, Le Mas d'Âzil. 
Leymerie et M. Carez ont déclaré avoir recueilli cette espèce à un 

niveau inférieur, dans un calcaire à Miliolites intercalé, notamment à 
Biholoup, au milieu des marnes à Micraster lercensis. 
6. ECHINANTEus ARIZENSIS COTTEAU, 1888. — Le type du 

Mas d'Azil a été figuré aux planches 177 et 178, figure 1, des Echi-
nides éocènes dans la « Paléontologie française ». Très voisin du 
E. subrotundus, il s'en distingue à peine par sa grande taille, sa 
face supérieure moins convexe, ses ambulacres un peu plus larges, 
les postérieurs recourbés. 

7. ECHINA NTH U S POUECHI COTTEAU, I863. — Le type du Mas 
d'Azil a été figuré dans les Echinides fossiles des Pyrénées (pl. iv, 
fig. 9,10)et depuis dans la «Paléontologie française» (pl..176). Voi
sine du E. subrotundus, cette espèce en diffère par sa forme plus 
ovale, plus déprimée, ses ambulacres plus longs. Peut-être n'est-ce 
qu'une variété. 
Localités. — Le Fréchet, Mas d'Azil, Rayssac, Sabarat. 

8. ECHINANTHUS ATAXENSIS COTTEAU, i863. — Le type de 
Sabarrat a été figuré dans les Echinides fossiles des Pyrénées 
(pl. v, fig. 8, 1 1 ) . D'autres individus de Montbrun et Marsoulas 
ont été figurés dans la « Paléontologie française » (Echinides 
Eocènes, pl. i85, 186, fig. 1). Voisin du T. subrotundus, il s'en 
distingue assez facilement par sa forme moins convexe et sub
carénée en dessus, surtout par ses ambulacres bien plus étroits, 
dont les postérieurs ont leurs branches un peu inégales. 
h'E. rayssacencis COTTEAU, I863, de Rayssac, seulement figuré en 

1888 dans la« Paléontologie française » (pl. 186, fig. 1, 2 et pl. 187), ne 
saurait être sérieusement distingué du E. ataxensis, et je n'hésite pas à 
réunir les deux espèces. 
L'E. carinatus COTTEAU 1889 (pl. 188, 189, fig. 1, 3) paraît bien n'être 

lui-même qu'une variété un peu plus haute et plus déclive en dessus du 
E. ataxensis. 
Il est intéressant de constater ici les rapports qui existent entre VE. 

ataxensis et VE. Corneti COTTEAU du calcaire grossier de Mons. L'es
pèce belge est toutefois plus rétrécie en avant ; son apex est plus excen-



trique et son périprocte, plus petit, s'ouvre au-dessus d'un sillon plus 
apparent et moins marginal. 
Localités. — Le Fréchet; cité aussi par Cotleau à Montbrun, Mar-

soulas, Belbèze, Aurignac, Rayssac et Sabarat. 
9. EGHINÂNTHUS PYRENÀICUS COTTEAU, I863. — Le type de 

Sabarat a été figuré dans les Echinides fossiles des Pyrénées (pl. v, 
fig. 1, 3), et depuis dans la « Paléontologie française » (pl. 184). 
Voisine de VF. subrotundus, cette espèce s'en distingue par sa 

forme plus élevée, son apex un peu moins excentrique en avant et 
son périprocte situé plus haut, au sommet d'un sillon subcaréné 
sur les bords. 
L'E. Rousseli COTTEAU, 1888, de Montbrun, figuré à la planche 181 de 

la « Paléontologie française », né diffère du E. pyrenaicus que par son 
apex un peu plus excentrique et son périprocte dans un sillon moins 
nettement circonscrit. Ce sont là des nuances peu importantes et 
d'ordre plutôt individuel, en sorte qu'il ne me paraît pas possible de 
maintenir YE. Rousseli comme espèce distincte. 
Localités. — Le Fréchet; cité par Cotteau à Sabarat et à Montbrun. 
10. EGHINÂNTHUS ARCHIAGI COTTEAU, I863. — Le type de 

Lieurac (Ariège). très fruste, en partie à l'état de moule, a été très 
restauré aux figures 7, 8 de la planche iv des Echinides fossiles 
des Pyrénées. Il semble mieux figuré en 1889 sur la planche 191 
de la « Paléontologie française ». 
C'est une espèce extrêmement voisine du E. subrotundus et 

qui s'en distingue seulement par sa forme un peu plus haute, 
plus déclive en dessus, par son péristome plus petit et plus 
pentagonal, surtout par ses ambulacres un peu plus larges, plus 
pétaloïdes et tendant davantage à se fermer. C'est en somme 
plutôt une variété qu'une véritable espèce. 
Localités. — Fabas; cité aussi par Cotteau à Lieurac. 
11. EGHINÂNTHUS HEBERTI COTTEAU, 1889. — Le type du 

Pont de Biholoup a été figuré à la planche 190 de la « Paléonto
logie française ». 
Cette espèce très déprimée, élargie en arrière, bien que voisine 

de plusieurs autres, ne saurait réellement être rapportée à aucune. 
E. subrotundus, plus renflé, a ses ambulacres plus larges; il en 
est de même de E. Pouechi plus ovale. E. ataxensis, aussi plus 
renflé, a ses ambulacres plus étroits, les postérieurs moins longs. 
C'est en somme de ce dernier que l'espèce se rapproche le plus. 
Localités. — Le Fréchet, Biholoup, Belbèze ; cité aussi par Cotteau 

au Mas d'Azil et à Rayssac. 



12. ECHINANCHUS COTTEAUI HÉBERT, 1882. — Le type de 
Sabarat, d'abord confondu avec le E. testudinarius D'ARGHIAC 
(non Brongniart), a été figuré dans les Echinides fossiles des 
Pyrénées (pl. iv, fig. 11, i/}). C'est une petite espèce elliptique, 
peu renflée en dessus, apex très excentrique, pétales courts et 
étroits et périprocte au sommet d'un sillon bien délimité. En 
1889, dans la « Paléontologie française », Cotteau lui a assimilé une 
série de petits Echinanthus qui paraissent bien différents avec 
leur forme plus renflée, leur apex subcentral et leurs ambulacres 
beaucoup plus larges. Ce ne sont très probablement que des 
jeunes des espèces précédentes, notamment de VE. subrotandus 
(pl. 192, fig. 1, 6), de VE. pyrenaicus, var. Rousseli"(pl. 192, 
fig. 7, 9 et pl. 193, fig. i,5). 
Localités. — Le Fréchet ; cité par Cotteau à Sabarat'. 
1. ECHINANTHUS GRACILIS COTTEAU, 1889. — Cotteau ne 

connaissait de cette espèce qu'un individu de Mancioux en très 
fâcheux état et figuré dans la « Paléontologie française » (Echinides 
Eocènes, planche 193, fig. 6, 7). Il lui en a attribué un second 
(fig. 8), qui est manifestement autre chose et ne saurait être 
distingué de VE. ataxensis. 
Le véritable E. gracilis, déprimé, allongé, rétréci en avant, 

élargi et subrostré en arrière, a un petit périprocte à sommet 
aigu, son apex très excentrique en avant et des pétales très longs, 
très grêles, à zone interporifère subconvexe. 
J'en ai recueili au Fréchet un bel individu qui mesure 60 mm. de 

longueur sur 54 de largeur. Il me permet de constater que c'est bien 
cette espèce qui a été figurée par Leymerie à la figure 2 de sa 
planche Z 4 sous le nom erroné d'E. scutella. 
Localités. — Le Fréchet ; très rare. Cité par Cotteau à Mancioux. 
14. ECHINANTHUS GOURDONI COTTEAU (Pliolampas), 1891. — 

Le type d'Ausseing a été figuré dans la « Paléontologie française » 
(Echinides Eocènes, II, pl. 244); il était en bien mauvais état pour 
établir une espèce, et j'aurais eu quelque peine à m'en faire une 
idée précise si je n'avais depuis recueilli de meilleurs individus 
au Fréchet. 
La grande taille de cette espèce, sa forme à peine rostrée en 

arrière, son périprocte qui échancre le bord et s'ouvre au sommet 
d'une dépression oblique et rentrante, à peine visible de dessous 
et ne se voyant bien qu'en arrière, son plastron tuberculeux, son 
apex à quatre pores génitaux et son péristome pentagonal, 
transverse, ne permettent pas, selon moi, d'en faire un Plio-



lampas. Il rentre au contraire très exactement dans la section du 
genre Echinanthus pour laquelle Munier-Chalmas avait proposé 
le nom d'Echinant hop sis, d'ailleurs rejeté par Gotteau lui-même. 
Localités : Montportet près Aurignac, le Fréchet; cité aussi par 

Colteau à Ausseing et à Marsoulas. 

15. CASSLDULUS OVALIS COTTEAU, I856. — Cette petite espèce 
de Boussan a été successivement figurée par Cotteau dans ses 
Echinides fossiles des Pyrénées (pl. iv, fig. i, 6) et dans la 
« Paléontologie française » (pl. 142, fig. 4. 8). M. Bazerque m'en a 
communiqué un individu de Montberaud qui proviendrait, d'après 
sa gangue, du calcaire à Miliolites. Le niveau stratigraphique 
exact de cette espèce que j'ai citée à tort dans ma note sur quel-
Echinides de l'Aude et de l'Hérault sous le nom de Clitopj-gus 
Leymeriei1, demanderait donc à être confirmé. 

J'ai sous les yeux un autre petit Cassidulus de Ste-Croix (Ariège), 
attribué au calcaire à Miliolites, mais dont la gangue gréseuse 
indique formellement une autre -origine ; il appartient presque 
certainement au Nummulitique. L'espèce déprimée, ovale, à péri-
procte arrondi, presque à fleur de test, apex excentrique en 
avant et pétales étroits est d'ailleurs nouvelle et je. lui donne le 
nom de Cassidulus Doncieuxi (pl. V, fig. i4). A raison de ses 
bords épais, arrondis et de la forme de son périprocte, je ne 
connais aucun Cassidulus avec lequel celui-ci puisse être confondu. 

16. LINTHIA LEYMERIEI COTTEAU (Pericosmus), 1.863. — TJn 
individu de cette rare espèce a été recueilli par M. Bazerque au 
Fréchet. Toutefois, d'après sa gangue avec grains de glauconie, 
elle paraît provenir des couches qui recouvrent le calcaire à 
Miliolites et à Echinanthus et qui pourraient bien appartenir à 
un horizon supérieur. 
17. HYPSOPATAGUS JACQUOTI COTTEAU (Eupatagus), 1886. — 

Cette espèce serait le seul Spatangue du calcaire à Miliolites. 
L'individu de Montberaud présente bien tous les caractères du 
type de Buanes (Landes) ; mais il est mieux conservé et l'examen 
de son plastron permet de constater l'absence du fasciole sous-
anal. D'après sa gangue, cet individu proviendrait plutôt de 
Nummulitique que du calcaire à Miliolites et je ne le cite ici que 
sous toutes réserves. 

ECHINANTHUS ANGUSTIPNEUSTESLAMB'ERT n. sp. (pl. V, fig. i5).— 
Petite espèce voisine du E. Colteaui, mais plus allongée et bien plus 

1. LAMBERT. Op. cit., p. I44', note. 

10 Oct. 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 24. 



déprimée que le E. Wrighti COTTEAU. Apex excentrique en 
avant ; ambulacres assez longs, mais très étroits. 
Recueillie au-dessus du calcaire à Miliolites, dans la couche à Spon-

dyles du Nummulitique de Martres : 

Avant de donner le tableau des Echinides de la Haute-Garonne 
par moi étudiés (page 3jo. et 3^3), je crois devoir indiquer que les 
récentes et nouvelles recherches de M. Bazerque permettent de 
signaler dans le Maëstrichtien, Tylocidaris Ramondi LEYMERIE, 
test et nombreux radioles, à Gensac de Boulogne, et à Auzas des 
variétés extrêmes du Conulus gigas COTTEAU. L'un, à sommet 
arrondi, est plus surbaissé que le type ; un autre mesurant 5o mm. 
de longueur sur 43 de largeur et 35 de hauteur est remarquable 
par sa face supérieure conique, à flancs déclives. U n individu de 
Bouchalot, près St-Gaudens, est un peu déformé et devenu subro-
tulaire. Les deux formes, conique et subhémisphérique de YEchi-
nocorys Arnaudi SEUNES, ont également été recueillies à Bouchalot 
D'autres personnes viennent de me communiquer du Tuco Circo-
peltis Pouechi COTTEAU (Strictechinus), de St-Martory Micraster 
aturicus HÉBERT et de Roquefort un Codiopsis nouveau. 

En résumé après un soigneux examen des Echinides communi
qués par mes correspondants ou recueillis par moi-même, je crois 
pouvoir proposer, pour expliquer la stratigraphie de la région 
étudiée, les synchronismes consignés dans le tableau de la page 3̂ 4-
O n fera sans doute à mes propositions diverses objections et la 

plus grave résulterait de ce fait, que le Garumnien comprendrait 
des calcaires à Miliolites et Echinanthus semblables, mais infé
rieurs à ceux du niveau normal du Fréchet. 
Sans doute les faits sur lesquels repose l'objection se réduisent 

à deux, signalés par Leymerie : la présence sur le revers'nord du 
massif d'Ausseing d'un moule interne du Plesiolampas Michelini, 
recueilli par Peron, au-dessous de marnes à Micraster tercensis 
et celle, sur des points non spécifiés du même revers nord du 
massif d'Ausseing, de quelques Echinanthus subrotundus dans les 
mêmes conditions de gisements, c'est-à-dire dans un calcaire à 
Miliolites inférieur à des marnes à Micraster tercensis. On aurait 
pu discuter sur ces faits isolés, mais M. A. de Grossouvre leur a 
donné une importance particulière en affirmant que l'on rencon
trait dans le Garumnien de Ste-Croix les Echinanthus Pouechi, 
E. Heberti, E. carinatus, E. ataxensis et E. rayssacensis, qui se 
retrouvent encore dans le second calcaire à Miliolites, supérieur au 
Garumnien. Cette constatation — ajoute-t-il — aurait été mise hors 



de doute par M. Roussel, en sorte qu'elle ne saurait plus être 
contestée1. Ici encore, on pourrait discuter et demander où et 
quand M. Roussel aurait émis une affirmation de cette importance, 
car si l'on se reporte à la note principale de ce géologue sur le 
Crétacé des Petites Pyrénées, on ne trouve rien de précis à ce 
sujet et aucune coupe donnée à l'appui de cette observation2. Que 
les Echinides cités se trouvent à Ste-Croix dans un calcaire à 
Miliolites, le fait n'est pas douteux. Mais que ce calcaire à Milio-
lites avec Echinanthus soit recouvert par des couches à Micraster 
tercensis et Nautilus danicus, voilà qui est moins nettement 
démontré. Je n'entends cependant pas affaiblir cette objection et 
je reconnais que l'opinion de M. Carez, sur ce point, est égale
ment favorable à la thèse de M. A. de Grossouvre. « Il est incon
testable, — m'écrivait-il — qu'il existe des Echinanthus au-des
sous du Micraster tercensis et qu'il y en a aussi au-dessus dans le 
calcaire à Milioles. Mais ce dernier est-il tertiaire ? Jusqu'à 
présent je n'en ai pas de preuves, les premiers Nummulites ne 
commençant qu'au-dessus de ce calcaire ». A l'appui de cette 
observation, M. Garez a bien voulu me communiquer quelques 
Echinanthus recueillis par lui au Pont de Biholoup et « inférieurs 
à Micraster tercensis ». Or l'un d'eux tout au moins m'a paru être 
incontestablement Y Echinanthus subrotundus. 
Ainsi il y aurait identité paléontologique entre un calcaire à 

Miliolites de Biholoup, compris entre deux couches à Micraster 
tercensis et le vrai calcaire à Miliolites avec Echinanthus et Ceri-
thiam garumnicum qui recouvre ailleurs le Garumnien. 
Je remarque d'abord que d'une pareille constatation on ne sau

rait conclure que le Garumnien soit l'équivalent du Montien et 
appartienne au terrain tertiaire éocène. 
Mais je constate en outre deux faits bien suggestifs : le premier, 

c'est que le calcaire à Echinanthus intercalé dans la couche mar
neuse à Micraster tercensis est minéralogiquement et paléontolo-
giquement identique au vrai calcaire à Miliolites supérieur au 
Garumnien. Le second, c'est que cette intercalation a été seule
ment observée sur le revers nord du massif d'Ausseing, sur des 
points où, comme le disait Hébert3, il y a des dislocations singu-

1. A. DE GROSSOUVRE. Stratigraphie de la Craie supérieure, 1, p. 41!). 
2 . ROUSSEL. B. S. G. F., (3), X V , p. 601. Quant au calcaire à Cérithes de 

Vives, avec faune analogue à celle du Montien, est-il réellement intercalé 
dans le Garumnien ou dans le calcaire à Miliolites ? C'est encore un point 
non résolu. 
3. HÉBERT. B. S. G. F., (3), X , p. 653. 
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Dorocidaris Bazerquei LAMBERT 
Tylocidaris Ramondi LEYMKRIK (Cidaris) 
Orthopsis miliaris D'ARCHIAC (Cidariles) 
Salenia Paquieri LAMBERT 

— garumnensis VALETTE 
Coptosoma pseudomagnificum COTTEAU (Cyphosomd). 
Micropsis Desori COTTEAU 

— microstoma COTTEAU (Echinus) 
— Leymeriei COTTEAU (Echinopsis) .... 
— cerizolensis LAMBERT 

Rachiosoma Gregoirei COTTEAU (Cyphosoma) . . 
— Lorioli Lambert 

Phymosoma Carezi LAMBERT 
— Savini LAMBERT 

Goniopygus Bazerquei LAMBERT . 
— tetraphyma LAMBERT 

Circopeltis Pouechi COTTEAU (Strictechinus) .... 
Micropeltis Tournoueri COTTEAU (Leiosoma) .... 
Holectypus proximus LAMBERT 
Gonulus gigas COTTEAU (Echinoconus) 
Pyrina petrocoriensis D E S M O U M N S 
Conoclypeus Leymeriei COTTEAU 
Nucleopygus Carezi LAMBERT 
Echinanthus subrotundus COTTEAU (Pygorhynchus) . 

— arizensis COTTEAU . , 
— Pouechi COTTBAU . . . . . . . 
— ataxensis COTTEAU 
— pyrenaicus COTTEAU 
— Archiaci COTTEAU 
— Heberti COTTEAU 
— Cotteaui HÉBERT 
— gracilis COTTEAU 
— Gourdoni COTTEAU (PUolampas) . . 
— augustipneustes LAMBERT 

lières, où les couches sont relevées jusqu'à la verticale et où la 
stratigraphie est loin d'être claire, tandis que rien de pareil ne 
s'observe sur le revers sud du massif, dans la région de Fabas, 
Gerizols, le Fréchet. 
Dans ces conditions, il y a lieu de se demander si le banc de 



de la Haute-Garonne. 
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Cassidulus Leymeriei COTTEAU (Echinobrissus) . . . 
— ovalis COTTEAU 
— Doncieuxi LAMBERT 

Plesiolampas Michelini COTTEAU (Amblypygus). . . 
— Heberti COTTEAU (Oriolampas) .... 

Clypeolampas Lesteli COTTEAU 
Echynocorys gibbus LAMARCK (Ananchytes) . . . . 

— ovatus LESKE 
— conoideas GOLDFUSS (Ananchytes) . . 
— Amaudi SEUNES 
— tenuituberculattis LEYMERIE (Ananchytes) 
— tercensis LAMBERT 
— Cotteaui LAMBERT 

Offaster Leymeriei COTTEAU . 
Garumnaster Michaleti LAMBERT . . . . . . . . 
Cardiaster pnnctatus COTTEAU 
Hemipneustes pyrenaicus HÉBERT 

— LeymeHei HÉBERT 
Micraster Gleyzesi LEYMERIE . 

— ataricus HÉBERT 
— tercensis COTTEAU 

Cyclaster Colonias COTTEAU 
Diplodetus pyrenaicus LAMBERT 
Prolobrissus Mortenseni LAMBERT 
Hemiaster punctatas D'ORBIGNY 

— garumnicus LAMBERT 
— spissus LAMBERT 

Linthia Bazerquei LAMBERT 
— canaliculata COTTEAU 
— Leymeriei COTTEAU (Pericosmus) 

Hypsopatagus Jacquoti COTTEAU (Eupatagus) . . . 
65 

calcaire à Miliolites intercalé dans les couches à Micraster tercen
sis est bien en place. Ne s'agirait-il pas là, sur quelques points 
isolés d'une région énergiquement plissée et l'aillée, d'une interca
lation de calcaires dans des marnes produites après coup, dans 
un de ces mouvements de translation horizontale comme en impli-
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Maestrichtien 

Aturien 

Campanien 

Santonien 

Kocènc de Copenhague. 
Tufleau landénien et mar

nes heersiennes à Cyprin a 
Morrisii. 

Sables de Bracheux et 
James à Cyprina Morrisii Marnes à Xantkopsis. Calcaire à Natica brevispira. 

Grès de Lellinge. 
Calcaire grossier de Mons 

et calcaire à grands Cérithes 
de Cuesmes. 
Poudingue de Ciply. 

Calcaire à Lampania ino-. 
pinata. 

Calcaire dit pisolilhique 
de Montainville. 

Couche à Plesiolampas 
de Louer. 

Calcaire à Miliolites avec 
Echinantkus subrotundus 
et grands Cérithes {Cerithi-
sum garumnicum). 

Calcaire n Crania tuber-
culata. 
Calcaire de Saltholm à 

Echynocorys sulcatus. 
Calcaire à Bryozoaires de 

Faxô avec Nautilus danicus. 

Banc à Operculina He
ber ti. 
Marne calcaire à Micras

ter lercensis et Naut. da
nicus. 
(Couches à Cor aster). 
Calcaire à Echinocorys 

Cotleaui et Naut. danicus 

Banc ÎiVperculina ffeberti. 
Calcaire glauconieux à Mie. 

tercensis et Echinocorys 
Cotleaui. 
Marnes à Micropsia Ley

meriei.. 
Calcaire lithographique. 
Couches d'Auzas à C y rena 

garumnica. 

Calcaire à Cérithes. 
Couche à Poissons. 

Tufleau à Hcmipneustes 
de Maestricht à Pachydis-
cus Ubaghsi. 
Poudingue de la Malogne. 

Calcaire à Echinocorys 
tcnuituberculatus et Pa-
chydiscus Brandii. 

Calcaires nankins à Hemip-
eustes et couches à Echi-
ocorys tenuituberculatus. 

Skrivekndt à Belemnitella 
mucronata. 

Craie phosphatée de opien-
nés et de Ciply, craie de 
Kunraadà Pachydiscus col-
ligaius. 
Poudingue de Cuesmes. 

Craie du Cotentin à Pa
chydiscus colligatus. 

Calcaire bleu à Pachydis
cus colligatus (et couches à 
Stegaster). 

Calcaires marneux à Echi-
nides avec Orbitolina soda-
Us. 
Marnes à Pachyd. colli

gatus. 

Couches de Kôpinge à Ma- ' 
gas pumilus et Bel. mu
er onata* 

Couches d'Iguaberga à Act. 
subventricosus. 

Craie de Rodinola à Act. 
quadratus. 

Marnes d'Eriksdal à Act. 
zoestphalicits. 

Craie de Nouvelles et de | 
Galoppe à Magas pumilus. ! 

Craie d'Obourg à Galeola 
papillosa et Act. quadratus. 

Craie de Trïvières. 

.Craie de Saînt-Vaast à Mìe, 
coran guiniim. 

Craie de Meudon à Magas 
pumilus. 

Craie de Micbery à Galeola 
vapillosa et Act. quadratus 

Craie de Reims à Mie. 
fastigaius et Actinoc. qua
dratus. 

Craie de Sens à Mar&u-, 
pites ornatus. 

Calcaire de Hontarède à 
Turrilites polyplocus et 
Magas pumilus. 



NOTE SUR LA GÉOLOGIE DES ENVIRONS DE COËTQTJIDAN 1 

PAR F. Kerforne 

Les landes de Coëtquidan sont situées dans le Morbihan, à la 
limite de l'Ille-et-Vilaine et au Sud de la forêt de Paimpont ; elles 
forment un relief topographique assez important (cote 170 à 
l'Ouest, 157 à l'Est) : une butte ellipsoïdale dont le grand axe est 
dirigé E.O. Vers le Sud l'altitude s'abaisse progressivement; vers 
le Nord au contraire la pente est raide, en particulier au lieu-dit : 
ravin de Montervily. Cette colline est occupée par le champ de tir 
du X e corps d'armée et on y fait depuis quelque temps des recher
ches d'eau pour l'alimentation du camp. 
La carte géologique à 1/80000 porte dans cette région des 

schistes rouges cambriens entourés de tous côtés par le Précam
brien, sauf vers l'Est. Au dessus de ces schistes seraient des grès 
armoricains suivant un contour s'étendant sur la moitié environ 
de la butte. 
Le contact avec le Précambrien se ferait presque partout par 

faille, en particulier au Nord, suivant une longue faille de direc
tion voisine de E.O., contre laquelle viendrait buter lui-même le 
grès ai'rnoi'icain en contact anormal avec le Précambrien. Au 
milieu du grès armoricain, on remarque un petit contour péri-
anticlinal de schistes rouges. 
A l'Est de la butte, sur la cote 157. se trouve l'important gise

ment de minerai de 1er de Coëtquidan. anciennement exploité 
pour les forges de Paimpont. 

Ï. Travail-fait au laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de 
Rennes. 

que nécessairement la théorie des nappes de recouvrement et 
même de simples plissements. 
Sans doute, après quelques journées d'étude, je ne pense pas 

trancher définitivement cette question. Mais à l'hypothèse de 
l'âge tertiaire du Garumnien et du Danien, je crois pouvoir légi
timement opposer une hypothèse différente, qui me semble 
s'accorder mieux avec ce que l'on observe, non seulement dans 
la Haute-Garonne, mais dans les Pyrénées occidentales, en Bel
gique et dans la région baltique. 



Cette structure géologique : la présence d'un massif de grès 
armoricain important, d'une faille sans doute collectrice des eaux 
du massif, permettaient d'espérer la découverte de sources propres, 
en quantité sinon en qualité, à l'alimentation du camp, d'autant 
plus qu'un assez grand nombre de petites sources émergent autour 
de la butte à une certaine hauteur, surtout vers le Nord et vers 
l'Est. 
Les travaux entrepris pour la recherche de ces sources ont mis 

en évidence une constitution géologique différente de celle qui était 
prévue ; elle était masquée par un manteau éluvial (i à a m.) 
recouvrant presque toute la butte. Le chef de bataillon du génie 
Lefèvre, a bien voulu, ce dont je le remercie infiniment, me guider 

dans la visite de 
ces travaux inté
ressants et voici 
les résultats de 
mes observations : 
Comme on voit 

danslacoupedela 
figure i, Coëtqui-
dan est constitué 
par des schistes 
ro uges cambriens 
presque horizon
taux, avec léger 
pendage N.O., 

reposant en discordance sur des schistes précambriens en couches 
très redressées. 

Le Cambrien se termine par des intercalations de schistes rouges 
et de bancs gréseux quelquefois assez épais et rosés. Les fragments 
de ces bancs, dispersés dans la couche éluviale et décolorés par 
les actions superficielles, pouvaient faire penser à un dévelop
pement considérable du grès armoricain ; dans les tranchées qui 
viennent d'être faites, l'allure de ces couches apparaît très nette. Le 
contour périanticlinal de schistes rouges porté sur la carte est 
simplement l'apparition, entre des formations éhiviales, d'un banc 
de schiste rouge presque horizontal intercalé entre des bancs 
gréseux. 
Au-dessus de ces intercalations de schistes et de grès vient le 

minerai de fer, puis quelques mètres de grès blanc à Tigillites 
ayant même pendage que le Cambrien subordonné. Ces quelques 
mètres de grès peuvent être rapportés au grès armoricain. Ils 
sont loin d'occuper l'étendue considérable portée sur la carte ; ils 
existent seulement dans la partie orientale de la butte : carrière 

Fig. i. — Coupe schématique N.O.-S.E. de la butte 
de Coëtquidan. 

X, Précambrien; c,, conglomérat pourpré; cs, schistes 
rouges compacts ; cs, grès rosés et schistes rouges 
intercalés; M, minerai de 1er; o„ grès armoricain 



du minerai, carrière du Hantel ; mais ils dépassent vers le Nord 
la grande faille E.O. en s'avançant vers le Daoutte. 
Leur contour, ainsi réduit, est entouré par le Cambrien, et, du 

côté du ravin de Montervily, les tranchées sont particulièrement 
probantes à cet égard ; des pointes de schistes rouges percent du 
reste la lande de place en place, là où la faille fait buter le grès 
contre le Précambrien. Il en résulte que la grande faille E.O., qui 
vient naturellement se placer au contact anormal de la carte, n'a 
plus de raison d'être; la succession des assises est régulière. Le 
contact du Cambrien et du Précambrien ne se fait pas du reste 
suivant une ligne droite mais suivant une ligne onduleuse s'inflé-
chissant vers le Nord, là où le grès armoricain s'avance lui-même 
vers le Daoutte. 
La limite entre les schistes rouges francs, qui sont très com

pacts, et les schistes et grès intercalés, qui sont très fissurés, 
constitue un niveau d'eau et c'est à son affleurement (cotes 117, 
iai, 123, etc.) que se trouvent les nombreuses petites sources qui 
sourdent du flanc de la butte. A cause du léger pendage vers le 
Nord-Ouest, ces sources sont plus nombreuses sur le flanc nord ; 
elles suivent la ligne de plus grande pente des couches, c'est-à-
dire ont une direction S.E.-N.O., tandis que celles qui, à un 
niveau inférieur (cote 99), sortent du Précambrien, suivent une 
direction presque perpendiculaire, celle des feuillets schisteux. 
Tout au fond du ravin de Montervily (cote 82), dans la direction 

de Beignon, une source mérite une mention particulière : celle de 
Belle Fontaine ; elle est remarquable par sa situation, la valeur de 
son débit (plus de 200 m 3, en 24 heures) et la constance de sa tem
pérature. Elle sort d'une masse argilo-sableuse avec fragments 
anguleux de grès et de quartz ; quelques-uns, assez rares et de petite 
taille, sont roulés 1 ; on peut la considérer comme un éboulis sur les 
pentes de l'éperon gréseux qui se prolonge vers le Daoutte. Le 
contact du grès est masqué par cette formation; on ne voit pas si, 
comme partout ailleurs, il repose normalement sur le Cambrien, 
on ne peut apprécier non plus son épaisseur. Cette source vient-
elle d'une partie gréseuse plus importante en ce point ou plutôt 
d'une faille collectrice amenant une résurgence ? les travaux posté
rieurs le montreront sans doute. Il est à noter toutefois qu'elle se 
trouve à peu près dans le prolongement d'un filon de quartz porté 
sur la carte à 2 kilomètres et demi environ à l'Est. 

1. Ces petits galets sont parfaitement arrondis ; proviennent-ils du pou
dingue cambrien qui doit être voisin ou n'ont-ils pas plutôt été arrondis 
par la source elle-même dans son trajet? 



Je vais passer rapidement en revue les différents terrains ren
contrés dans cette étude. 

PRÉCAMBRIEN. — Le Précambrien est représenté par des schistes 
argileux, feuilletés, verdâtres, assez résistants ; dans l'étude rapide 
que j'en ai faite, je n'ai pas constaté la présence ordinaire de bancs 
gréseux sombres (grauwaekes de quelques auteurs) ; j'ai observé 
par contre qu'ils contenaient çà et là des intercalations de poudin-
gues quartzeux très durs, accompagnés quelquefois de bancs gré
seux à très gros grain. Ces formations se rencontrent un peu 
partout avec ce faciès au Sud de Rennes ; elles sont magnifique
ment exposées, en particulier au rocher d'Uzel, près la station 
de Pléchâtel; elles forment ordinairement un relief assez fort. 
M. Barrois les a rapportées aux poudingues de Gourin. 

GAMBRIEN. — Le Cambrien, dont la discordance sur le Précam
brien est si nette, présente les trois niveaux suivants : 

3. Grès rosés et schistes rouges intercalés, 
2 . Schistes rouges compacts, 
i. Conglomérat pourpré. 

Je n'ai pas pu observer en place le premier niveau à cause de 
l'état des affleurements et des travaux, mais j'ai pu constater son 
existence : dans une tranchée près du contact, dans les éboulis 
recouvrant les schistes précambriens, on a trouvé un gros bloc 
de conglomérat, avec galets quartzeux et schisteux, de couleur 
lie-de-vin; ce bloc provient évidemment de la base des schistes 
rouges, mais le niveau ne doit pas être très important car on le 
verrait alors en quelque point à cause de sa résistance aux agents 
extérieurs ou on en verrait de plus nombreux fragments épars. 
Les conglomérats pourprés sont du reste très inégalement 

représentés dans tout le Sud de Rennes ; étant donné son origine, 
cette allure irrégulière n'a rien du reste qui doive surprendre, 
mais elle a quelquefois donné lieu à des erreurs d'interprétation. 
Ainsi, par exemple, à Montfort, le conglomérat pourpré est 

constitué par des couches rouge lie-de-vin à petits galets de quartz 
blanc, souvent assez clairsemés. Entre Blossac et Goven, au 
contraire, il est formé d'énormes galets, surtout gréseux (prove
nant sans doute des grès sombres argileux du Précambrien), 
parfaitement arrondis, reliés souvent par une matrice peu déve
loppée et présentant une couleur lie-de-vin bien caractérisée ; la 
formation a d'ailleurs une épaisseur très considérable. Plus à 
l'Est, vers Pontréan, c'est à peine si, dans les champs on constate 
la présence de menus fragments de poudingue à petits galets de 



quartz blanc, ressemblant à celui de Montfort. En continuant vers 
l'Est, au Sud de Pontréan, où j'ai signalé 1 un exemple de discor
dance entre le Cambrien et le Précambrien, on trouve simplement, 
dans les premiers bancs schisteux du Cambrien, quelques mor
ceaux gréseux à angles à peine arrondis et très clairsemés. Plus 
loin, à Orgères, le poudingue redevient important et il en est 
ainsi partout : variations dans le faciès et variations dans l'épais
seur se succèdent. 
Au-dessus du conglomérat viennent des schistes rouges com

pacts ; ils percent le sol un peu partout et on peut les observer 
dans quelques carrières voisines, près de Coquinville par exemple; 
on les a recoupés dans les tranchées de recherches, à la Razette 
en particulier. Aux affleurements, ils semblent souvent présenter 
une fausse stratification verticale (il en est de même du reste du 
côté de Pontréan); dans les carrières il est souvent difficile de 
reconnaître leur pendage véritable à cause de leur homogénéité et 
des nombreux systèmes de diaclases qui les recoupent. A la 
Razette, en tranchée, on les voit nettement passer sous les forma
tions supérieures avec léger pendage N.O. ; le feuilletage est, du 
reste, vertical. 
Au-dessus de ces schistes compacts viennent des.intercalations 

de bancs gréseux et de schistes rouges semblables aux précédents; 
les grès ont l'apparence de grès rouges qui auraient été irréguliè-
ment et en partie décolorés par les eaux superficielles. Cette 
formation est très nette dans les tranchées de Coquinville et de la 
Razette et dans un petit puits qui a été creusé en ce dernier endroit. 
Les bancs gréseux sont très cassés et morcelés, de sorte que l'eau 
circule facilement dans toute la formation pour s'arrêter au niveau 
des schistes compacts. Ce sont les couches qui montrent le mieux 
dans les travaux l'allure presque horizontale avec léger pendage 
N.O. du Cambrien. Des blocs de grès provenant de ce niveau se 
trouvent un peu partout sur le sommet de la butte, dans le manteau 
éluvial superficiel. Souvent ils sont complètement décolorés et 
pourraient alors être confondus avec du grès armoricain ; mais 
ils se présentent en blocs peu épais et bien calibrés; de plus, le 
grain est plus grossier et moins compact, ce qui permet de les 
distinguer. 

ORDOVICIEN. — Au-dessus des grès et schistes rouges vient un 
niveau de minerai de fer pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres 
d'épaisseur; il est bien exposé dans une ancienne minière, située 

1. F. KERFORNE, 1901. B. S. G. F., (4), I, p. 258. 



vers la cote i5^ ; il passe latéralement à des grès fins ou grossiers 
contenant encore de distance en distance des noyaux ferrugineux ; 
on trouve en effet de tels morceaux et dans la minière et sur le 
sol le long de son afffeurement supposé. Comme les couches 
cambriennes il pend légèrement au N.O. Je préfère rapporter ce 
niveau à la base de l'Ordovicien qu'au sommet du Cambrien, 
parce que, par places, il contient de gros graviers de quartz et 
forme un véritable poudingue à petits éléments, ce qui semble 
indiquer plutôt une formation de base ; cependant il est juste de 
faire observer que la sédimentation détritique s'est manifestée 
dès la partie supérieure du Cambrien au détriment de la sédimen
tation argileuse : grès intercalés dans les schistes, et que ce fait, 
qui n'avait pas encore été observé au Sud de Rennes, se présente 
avec une intensité encore plus grande dans quelques autres 
régions du massif breton : grès feldspathiques ; d'un autre côté, 
on observe quelquefois à la base du grès armoricain un poudingue 
à petits éléments plus ou moins ferrugineux. 
Il y a lieu de se demander si d'autres minerais de fer de la 

région n'appartiendraient pas au même niveau ou tout au moins 
n'en proviendraient pas par remise en mouvement secondaire de 
l'oxyde de fer. 
Au-dessus du minerai viennent quelques bancs gréseux, une 

dizaine de mètres au plus dans la minière, présentant les carac
tères ordinaires du grès armoricain du Sud de Rennes : gros 
bancs bien lités à grain fin et serré, séparés par de petits lits 
argileux également blancs ; ces lits argileux sont signalés dans les 
anciennes descriptions de la minière 1. La même roche se retrouve 
plus à l'Ouest en bancs presque horizontaux dans la petite carrière 
du Hantei. Au Nord de la grande faille E.O. de la carte, ce grès 
est encore représenté par de gros blocs perçant le sol, analogues à 
ceux de nombreux affleurements de grès armoricain. 
Je n'ai trouvé comme traces fossilifères, que des Tigillites de 

très petit diamètre et de grande longueur, réunis en grand nombre 
les uns près des autres ; on trouve de nombreux blocs en conte
nant du côté de la minière. 
En résumé, les observations que j'ai pu faire dans la région de 

Coëtquidan m'ont montré les faits suivants : 
La structure géologique réelle de la butte de Coëtquidan diffère 

de celle qui est indiquée sur la carte ; le grès armoricain est 
beaucoup plus réduit et ne vient pas en contact avec le Précam
brien ; la grande faille E.O. n'existe pas du côté du ravin de 

i. DE FOURCY, i858. Texte explicatif de la Carte géologique du Morbihan. 



Montervily ; les assises cambriennes et ordoviciennes sont presque 
horizontales et reposent en discordance sur les couches redressées 
du Précambrien ; on peut distinguer dans le Cambrien trois niveaux 
distincts : 

3. Grès rosés et schistes rouges intercalés, 
2. Schistes rouges compacts, 
1. Conglomérat pourpré ; 

le second terme forme niveau d'eau, grâce à sa compacité et au 
morcellement du troisième ; les sources, nombreuses à son affleu
rement Nord, à cause du léger pendage N.O. qu'il présente, ne 
peuvent avoir une bien grande importance à cause du peu d'épais
seur des couches susjacentes et de leur horizontalité ; le minerai 
de fer de Coëtquidan est situé à la base du grès armoricain. 



LES BRYOZOAIRES FOSSILES 
DES TERRAINS DU SUD-ÛUEST DE LA FRANCE 1 

PAR F . Canu 

PLANCHES VI ET VII. 

II. — LTJTÉCIEN. 

Les Bryozaires du Lutécien pyrénéen sont très peu connus. On 
trouve dans les musées quelques spécimens, toujours les mêmes, 
incomplètement figurés et décrits. Il existe au Muséum d'Histoire 
naturelle une petite faunule, jadis recueillie par d'Orbigny. Il en 
a même décrit quelques espèces par de très courtes diagnoses 
publiées dans la Paléontologie française. M, Boule m'a très 
obligeamment communiqué ces échantillons pour leur étude. 
Les spécimens de d'Orbigny sont très mal triés, et, dans les 

tubes mêmes des espèces précitées, j'en ai retrouvé d'autres. A ces 
dernières j'ai cru devoir ajouter les trois espèces connues de la 
localité classique de Gouiza et celles que M. Boule a récoltées à 
Saint-Jean-de-Verges. La faunule atteint ainsi une vingtaine 
d'espèces. 
En réalité elle est beaucoup plus riche comme le démontre 

l'ensemble des nombreux documents qui m'ont été envoyés par 
M. Boriés de Fabrezan. Ils feront l'objet d'une étude plus étendue, 
mais dont la publication me paraît si lointaine qu'il est inutile de 
retarder celle-ci. 

STOMATOPORA GRANULATA MILNE-EDWARDS, I838. 
I838. Alecto granulata MILNE-EDWARDS. Mémoire sur les Crisies, les Hor-

nère, etc., Annales des sciences naturelles, 2' série, zool., 
t. IX, p. i3, pl. 16, 1%. 3. 

1847. — nummulitorum D'ORBIGNY. Prodrome de Pal., 2, p. 328, n° 067. 
1862. Stomatopora nummulitorum D'ORBIGNY. Pal. Fr. Terrains Crétacés, 

p. 835. 
1908. — granulata CANU. Bryozoaires des Terrains tertiaires des 

environs de Paris. Annales de Paléontologie, t. III, 
pl. 12, hg. i5 (Bibliographie). 

Remarque. — La diagnose de d'Orbigny : « Espèce à longues 
cellules, fixe sur le Nummuïites rotula », est très insuffisante. 
L'examen de l'original m'a démontré l'identité avec l'espèce de 
Milne-Edwards. 

1. Voir : B. S. G. P., (4), VI, 1906, p. 5io et suivantes. 



Localité. — Gibret, près Montfort. Muséum d'Histoire naturelle, 
n" 8976. 
Distribution géologique. — Dans tous les terrains à partir du 

Néocomien. Rare dans le Lutécien parisien. 
Distribution géographique. — Espèce cosmopolite universel

lement répandue dans les deux hémisphères. 
ENTALOPHORA GRACILIS MILNE-EDWARDS, i838. 

Pl. VI, lig. 1. 
i838. Pustulopora gracilis MILNE-EDWARDS. Mém. Crisies, etc., Ann. Senat, 

p. 29, pl. 11, fig. 4. 
Diagnose. — Zoarium arborescent, bifurqué. — Zoécies allon

gées, convexes, libres et très saillantes à leur extrémité, légère
ment ponctuées, disposées en quinconce. — Ovicelle globuleuse, 
très saillante, lisse. 
Diamètre del'orifice=o,07.Diam.zoecial=o, i3.Distance=0,42. 
Affinités. — Milne-Edwards prétendait que l'original de son 

espèce était de Grignon. Mais je n'ai jamais rien trouvé dans le 
Bassin de Paris, qui puisse s'y rapporter. Cette espèce pyrénéenne 
paraît au contraire s'accorder avec sa description, surtout par la 
saillie de ses petits tubes et la faiblesse de ses dimensions micro
métriques. Elle ne saurait être confondue avec Entalophora 
macrostoma qui est beaucoup plus grande. 
Localité. — Gibret, près Montfort. 

ENTALOPHORA MACROSTOMA MILNE-EDWARDS, I838. 
I838. Pustulopora macrostoma MILNE-EDWARDS. Mém. Crisies, etc., Ann. Sc. 

nat., 9, p. 29, pl. 12, fig. 1. 
1908. Entalophora macrostoma CANU. Bryoz. terr. tert. des env. de Paris, 

Annales de Paléontologie, t. III, pl. 10, fig. 1-9. 
Localité. — Saint-Jean-de-Verges, Ariège. 
Distribution géologique. '•— Lutécien du Bassin de Paris, Pria-

bonien du Vicentin. Montien de Belgique. Yprésien d'Angleterre. 
Stampien d'Allemagne. Tortonien d'Autriche-Hongrie. 

ENTALOPHORA PROBOSCIDEA MILNE-EDWARDS, I838. 
Pl. VII, fig. 17. 

1838. Pustulopora proboscidea MILNE-EDWARDS. Mém. Crisies, etc., Ann. Sc. 
nat., p. 27, pl. 12, fig. 2. 

1802. Entalophora Moulinsi D'ORBIGNY. Pal. Fr., Bryozoaires crétacés, p. 780. 
909. — proboscidea CANU. Bryoz. des Terrains tertiaires des 

env. de Paris. Ann. de Pal., t. IV, pl. i5, lig. 11-12 (His
torique, Bibliographie). 

Remarque. — D'Orbigny a donné la diagnose suivante pour son 
E. Moulinsi: « Espèce voisine àeE. subgracilis, mais plus grosse, 



à cellules très éloignées et rares ». C'est parfaitement exact ; mais 
la grosseur des spécimens n'est pas un caractère spécifique. L'une 
et l'autre espèce, d'après l'inspection des originaux, sont réel
lement Ent. proboscidea MILNE-EDWARDS. 
Localités. — Gibret, près Montfort ; Baigts, près Orthez. 

Museum d'Histoire naturelle, n° 8979. 
Distribution géologique. — Dans tous les terrains depuis le 

Crétacé. 
Distribution géographique. —• C'est une espèce cosmopolite 

dans les deux hémisphères. Elle habite les grandes profondeurs et 
descend jusqu'à 33o mètres. 

FlLISPARSA VARIANS REUSS, l847-
1847. Pustulopora varians REDSS. Die fossilen Polyparien des Wiener Ter-

tiârbeekens. Haidinger's naturwissenschaftliche Abhand
lungen, p. 43, pl. 6, fig. 21. 

1869. Filisparsa varians RKDSS. sur fossilen Fauna der Oligocân schichten 
vonGaas. Sitzungberichte der kais. Akademie des Wissen
schaften, t. 59, p. 34. 

1908. — varians CANU. Bryoz. tert. env. de Paris, Annales de Paléon
tologie, t. III, pl. 14, üg. 6, 7, 8. 

D'Orbigny avait mélangé cette espèce avec Idmonea Milneana. 
J'ai relevé 0,20 pour diamètre de l'orifice et o,3o à o,34 pour dia
mètre transversal des zoécies, mesures qui s'accordent très bien 
avec les mesures usuelles. 
Localité. — Gibret, près Montfort. 
Distribution géologique. — Lutécien de Bavière et du Bassin de 

Paris. Partout dans l'Europe occidentale à partir du Priabonien. 
Distribution géographique. — Méditerranée. 

FILISPARSA NUMMULITORUM D'ORBIGNY, I852. 
Pl. VI, üg. 2, 3. 

1852. Filisparsa nummulitorum D'ORBIGNY. Pal. Fr., Bryozoaires du Crétacé, 
p. 816. 

Diagnose. — Zoarium libre, simple, claviforme, très déprimée 
lisse et convexe en dessous, comprenant, au-dessus, quatre rangées 
longitudinales de zoécies, au plus. Zoécies visibles, convexes, 
séparées par un sillon, finement poreuses. Péristome mince, 
tranchant, saillant. Orifices elliptiques, s'ouvrant obliquement, 
disposées en quinconce ou en rangées transversales de trois ou 
quatre. 
Diamètre de l'orifice : 0,07. Diamètre zoécial transverse : 0,14. 
Distance des orifices : environ o,35. 



Affinités. — Cette espèce est très voisine de Filisparsa 
typica Mz., par ses mesures micrométriques et ses zoécies groupées 
en séries transversales. Elle s'en distingue cependant par son 
orifice un peu phis petit et elliptique, par les péristomes moins 
saillants, par les zoécies jamais disposées en séries transversales 
et alternes, par son zoarium moins large et moins étalé. 
D'Orbigny en a donné la courte diagnose suivante : « Espèce 

très déprimée lisse et convexe en dessous, avec des cellules nom
breuses en dessus ». Cette description se rapporte aussi bien 
à Idmonea Mïlneana et il a mélangé les deux espèces dans les 
tubes. Du moment que l'une d'entre elles est connue, son vocable 
s'applique nécessairement à l'autre. 
Localités. — Gibret, près Montfort ; Baigts près Orthez. 

Muséum d'Histoire naturelle, n° 8982. 
IDMONEA CORONOPUS DEFRANCE, 1822. 

1822. Idmonea coronopus DEFRANCE. Dict. Se. NAT., VOL. 22, p. 555. 
iS38. — coronopus MILNE-EDWARDS. Mém. Oisies, etc., Ann. sc. nat. 

2' série, tome 9, P. 217, PL. 12, fig. 3. 
1H02. — Pétri D'ONMONY.Pa.L. Fr.,Bryoz.Cret.,P. 72g, collection, 11*8980 
1909. — coronopus CANU. Bryozoaires des terrains tertiaires des envi

rons de Paris, Annales de Paléontologie, t. IV, pl. 10, 
iig. 10-20 (Historique, Bibliographie). 

— atlantica, auct. 
Localités. — Gibret et Baigts (Landes), Saint-Jean-de-Verges 

(Àriège), Couiza (Aude)1. 
Distribution géologique. — Partout dans l'Europe occidentale 

à partir du Lutécien. Tertiaire d'Australie, de Nouvelle-Zélande 
et de Patagonie. 
Distribution géographique. — Cosmopolite dans les deux 

hémisphères de 18 à 372 mètres. 
IDMONEA CARINATA RÖMER, 184t. 

1834. Idmonea carinata MANZONI. I Briozoi L'ossili del Miocena d'Austria ed 
Ungheria, Denkschriften der Math. Natur, cl. der K. Akad. 
der Vissenchaften, vol. 38, P. 5, pl. 3, flg. 10. 

Cette espèce est très commune. Elle a été rencontrée dans beau
coup d'étages. Mais ici, je n'ai trouvé que deux débris de médiocre 
conservation et qui paraissent se rapporter à la figure précitée de 
Manzoni. Ils m'ont paru insuffisants pour une figuration soignée. 
Localités. — Gibret près Montfort, Baigts. 

i. Dans L'ouvrage et dans la collection de dOrbigny ces mots sont- diffé
remment orthographiés. Gibret est marqué quelquefois Le Gibret. Baigts 
est écrit Baight, Baights, Les Baight ; Couiza est écrit Couisa. Nous avons 
adopté l'orthographe de L'Annuaire des Postes. 

5 Novembre 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 25. 



IDMONEA MILNEANA D'ORBIGNY, i83g. 
Pl. VII, iig. 16 

1839. Idmonea Milneana D'ORBIGNY. Voyage dans l'Amérique méridionale, 
V, partie 4, P- ao, pl. 9, üg.. 17-21. 

1802. Idmonea Grateloupi D'ORBIGNY. Pal. Fr., Bryoz. erét., p. 729. 
1908. — Milneana CANU. Bryoz, Tert. Paris. Annales de Paléontologie, 

vol. III, pl. I4> iig. ii-i3 (Bibliographie). 

Affinités. — D'Orbigny définit ainsi Idmonea Grateloupi : 
«espèce voisine de Idmonea Pétri, mais plus grêle, plus-com
primée, avec le dessous très convexe. » J'ai retrouvé des spécimens 
dans quatre tubes différents en mélanges avec d'autres espèces. Il 
est remarquable que le célèbre paléontologiste n'ait pas reconnu 
l'espèce qu'il avait découverte et décrite quelques années aupa
ravant. 
Les zoécies disposées en lignées obliques et alternes ne per

mettent pas de le confondre avec les Filisparsa précédemment 
décrits. 
Voici les mesures micrométriques que j'ai observées sur ces 

spécimens dont quelques-uns sont très bons. 
Diamètre de l'orifice bien conservé 0,11 
Diamètre zoécial transverse 0,21-0,26 
Distance des orifices 0,57-0,85 

Localités. — Gibret, Baigts. 
Distribution géologique. — Yprésien d'Angleterre. Lutécien de 

Bavière et du Bassin de Paris. Sannoisien de Latdorf. Stampien 
d'Allemagne. Tortonien d'Autriche-Hongrie. Sicilien d'Italie. Qua
ternaire d'Italie. 
Distribution géographique. — Cosmopolite dans les deux hémis

phères. Dans les contrées froides elle a été observée jusqu'à 
2j5 mètres. Dans les contrées chaudes de la Floride elle a été 
pêchée entre 36 et 109 mètres. 

HORNERA HIPPOLYTA DEFRANCE, 1821. 
1S21. Hornera Hippolytas DIÏPRANCE. Die- Se. nat., vol. 21, p. 432, pl. 46, lig. 3. 
1802. — Nummulitoram D'ORBIGNY. Pal. Fr., Bryozaires du Crétacé, 

p. 918. Collection n° 8977. 
1909 — Hyppolyta CANU. Bryoz. tert. Paris, Annales de Paléonto

logie, t. IV, pl. 16, fig. 10 à 14 (Bibliographie). 

Remarque. — D'Orbigny a donné la diagnose suivante de 
Hornera nummulitorum : « Espèce à grosses tiges déprimées, 
convexes en dessus, marquées en dessous de fossettes longitudi
nales où sont les pores opposés, et en dessus de cellules en quin
conce à ouverture très saillante en tube. » Or, dans le tube de sa 



collection, j'ai trouvé trois espèces : H. Hippolyta, H. d Archiadi?, 
H. asperula. Sa description ne s'accordant nullement avec ces 
deux dernières, c'est donc bien Y Hippolyta qu'il a nommé nummu-
litorum. Son vocable passe en synonymie. 
Localités. — Baigts, Gibret (Landes), Saint-Jean-de-Verges 

(Ariège). 
Distribution géologique. — Yprésien d'Angleterre. Lutécien de 

Paris et de Bavière. Bartonien d'Aquitaine. Priabonien du Vicen-
tin. Sannoisien, Stampien et Aquitanien d'Allemagne. 

HORNERA SERRATA REUSS, 1869. 
Pl. VI, ûg. 4, 5 

1869 Hornera serrata REUSS. Pal. Studien über die Älteren tertiärschichten 
der Alpen Denkschriften der Mathematish-natur-
wissenschaftlichen classe der Kaiserlichen der Wis
senschaften, vol. 29. p. 285, pl. 35, flg. 10, Ii. 

1909. — — GANÜ. Bryoz. tert. Paris, Annales de Paléontologie, 
vol. IV, pl. 16, flg. 6, 7. 

Localité. — Gibret, près Dax. 
Distribution géologique. — Lutécien de Bavière et du Bassin de 

Paris. Priabonien du Vieentin. 
HORNERA ASPERULA REUSS, 1869. 

PI. VI, flg. 6. 
1869. Hornera asperula REUSS. Tert. Alp., Loc. cit. p. 284, pl. 35, fig, 8, 9. 
Cette espèce a été confondue à tort avec Hornera a"Archiadi 

par Waters. 
Localité. — Gibret, par Dax. 

RETICULIPORA NUMMULITORUM D'ORBIG-NY, l852. 
Pl. VII, fig. 10, II, 12. 

)852. Reticulipora nummulitorum D'ORBIGNY. Pal. Fr., Terrains Crétacés. 
Bryozoaires, p. go5. 

Diagnose. — Zoarium « à rameaux larges, épais, très irréguliè
rement contournés. » — Zoécies disposées en lignes « assez 
régulières » transversales, saillantes, peu écartées, à frontale 
lisse ; péristome peu épais, tranchant ; orifice orbiculaire. 
Affinités. — Cette espèce n'est pas à confondre avec Reticuli

pora plicata CANU, du Bassin de Paris. La frontale des zoécies de 
cette dernière est striée transversalement et ses lignes sont beau
coup plus espacées. 
Localités. — Couiza (Aude), Saint-Jean-de-Verges (Ariège). 

Muséum d'Histoire naturelle, n° 8983. 



LUNULITES PUNCTATA LEYMEIUE, I845. 
Pl. VII, iig. i3, 14, i5. 

1845. Lunulites punctatus LEYMERIE. Mémoire sur les terrains nummuli-
tiques des Corbières. Mêm. Soc. géol. France, 2' série, I, 
p. 358, pl. i3, fig. 4. 

1846. — punctata MICHELIN. Icon. Zooph., p. 279, pl. 63, ftg. i3. 
Remarques. — Les figures publiées de cette espèce ne sont guère 

bonnes. Les spécimens que j'ai examinés sont presque tous insuf
fisants. Les meilleurs, très incomplets encore, m'ont été commu
niqués par M. Bories de Fabrezan. J'ai essayé une reconstitution 
d'après leur photographie ; mais elle ne me satisfait pas encore. 
Cette espèce me paraît très voisine de Lunulites quadrata REUSS. 
Localités. — Saint-Jean-de-Verges (Ariège) ; Fabrezan (Aude). 

PORICELLA SUTNERI KoSCHINSKY, l885. 
Pl. VI, iig. 7. 

i885. Mucronella Sutneri KOSCHINSKY. Bryozoenfauna der älteren Tertiärs
chichten des südlichen Bayerns, Paleontographica 
N. F. XII (XXXII), p. 57, pl. III, flg. 9. 

1907. Poriceila Sutneri CANU. Bryoz. tert. Paris, Annales de Paléontologie, 
vol. II, p. 47, pl. IX, fig. 1. 

Localité. — Saint-Jean-de-Verges (Ariège). 
Distribution géologique. — Lutécien de Bavière et du Bassin 

de Paris. 
LICHENOPORA IIISPIDA FLEMING, 1828. 

Pl. VII, fig. 18 
1.852. DiscocaveagirondinaD'OjxBiGTSY. Pal. Fr., Terrains crétacés,Bryozoaires, 

p. 908. Collection n" 9673. 
1862 Lichenopora depressa D'ORBIGNÏ. Loc. cit., p. g63, collection n" 9667. 
*9°9 — hispida CANU. Bryoz. tert. Paris, Annales de Paléonto

logie, vol. IV, pl. 17, fig. 3-7 (Bibliographie historique). 

Remarques. — D'Orbigny a donné la diagnose suivante de 
Discocavea girondina : « Espèce plane, très déprimée, tranchante 
au pourtour, pourvue delignées très irrégulières, par petits groupes 
rayonnants. » L'examen de l'original m'a convaincu de son identité 
avec Lichenopora hispida, cette espèce si variable et si cosmopolite 
encore commune sur toutes nos côtes. Nous l'avons d'ailleurs 
figurée. 
D'Orbigny a donné la diagnose suivante de Lichenopora depres

sa : « Espèce plane en dessous, convexe en dessus, pourvue de 
lignées peu nombreuses, saillantes, interrompues au centre ». 



L'original est très mauvais, et il nous paraît être une altération de 
Llchenopora hispida. 
C'est l'espèce bien connue des géologues parisiens sous le nom 

Llchenopora grignonensis M. EDW. 
Localité. — Blaye (Gironde). 
Distribution géologique. — Partout dans l'Europe occidentale à 

partir du Montien. Tertiaire d'A.ustraiie, de Nouvelle-Zélande et 
de Patogonie. 
Distribution géographique. — Cosmopolite dans les deux 

hémisphères, de 4o à 200 mètres de profondeur. 

TUBUCELLARIA GRATELOUPI D^RBIGNY, L852. 
Pl. VI, fig. 8, 9. 

1802. Entalopliora Grateloupi D'ORBIGNY. Pal. Fr., Terrains crétacés. Bryo
zoaires, p. 780. 

Diagnose. — Zoarium cylindrique, simple ou ramifié, mesurant 
0,8 à 1 mm. de diamètre. — Zoécies placées en quinconce, peu 
distinctes, convexes, criblées de pores orbiculaires ; péristomie 
très saillante, tubuleuse, portant inférieurement un gros avicellaire 
beaucoup plus petit ; péristomice orbiculaire, oblique, de 0,16 de 
diamètre. Micropore petit, placé sur le milieu de la frontale., immé
diatement au-dessous de la péristomie. 
Affinités. — Cette espèce est plus volumineuse que P orina 

coronata REUSS1 qui porte d'ailleurs plusieurs avicellaires oraux. 
D'Orbigny en a donné la diagnose suivante : 
« Espèce voisine de Entalophora variegata 2, mais avec de très 

grosses cellules plus nombreuses et plus rapprochées ». 
Il s'est trompé sur son organisation. Non seulement ce n'est 

pas un Entalophora, mais c'est un Bryozoaire cheilostome appar
tenant à ces groupes dont l'ouverture de la compensatrice est 
éloignée de l'orifice tentaculaire. 
Ceci demande explication. 
Quand le polypide sort de la cellule, il est indispensable qu'un 

système hydrostatique le remplace par un égal volume d'eau. C'est 
le rôle d'une sorte de vessie ou de sac compensateur appelé 
pour cette raison même la compensatrix. Cette dernière s'onvre 
le plus souvent par sa partie supérieure dans l'apertura en modi
fiant convenablement sa forme. Mais dans certaines familles, 

1. 1869. Tert. Alp., p. 65, pl. 8, (ig. 3. 
2. Pal. Fr., p. 792, pi, O22, lig. 18-21. 



comme Tubucellaridœ, cette ouverture, placée inférieurement, est 
très éloignée de l'orifice. C'est le micropore. Les altérations 
fossilifères le bouchent fréquemment. 
Ainsi la rentrée et la sortie de la minuscule goutte d'eau 

compensatrice, s'opèrent de plusieurs manières variées, aussi 
originales qu'inattendues. 
Waters a démontré que dans Porina coronata, l'ovicelle est 

placée dans la péristomie. Il doit en être de même de Tubacellaria 
Grateloupi qui en est très voisine. 
Localités. — Gibret, Baigts. Muséum d'Histoire Naturelle, 

collection d'Orbigny, n° 8978. 



ESQUISSE GÉOLOGIQUE DU MASSIF DES BENI SNASSEN 

PAR Louis Gentil 

P L A N C H E S VI11-IX 

Dans la région littorale du Maroc, comprise entre la frontière 
algérienne du Kiss et l'oued Moulouya, émerge un massif dont les 
cartes actuelles ne donnent qu'une idée très imparfaite. Bien limité 
au Nord par la plaine de Trifa qui l'éloigné de la mer, au Sud par 
la plaine des Angad qui le sépare de ce que j'ai appelé la chaîne des 
Beni Bou Zeggou ce massif apparaît comme un vaste bombement 
elliptique dont le grand axe est orienté à peu près Est-Ouest. 
Il est nettement séparé de l'Algérie par un col surbaissé, le col 

du Guerbous, qui laisse entrevoir cependant des liaisons avec le 
djebel Maaziz et le Filhaoucen ; dans l'Ouest, la profonde coupure 
de la Moulouya montre qu'il a des attaches avec l'une ou l'autre 
de deux chaînes plus occidentales assez complexes, et sur lesquelles 
plane encore le plus profond mystère, le Rif et le Moyen Atlas. 
Mais, considéré dans son ensemble, le massif des Beni-Snassen 

offre une individualité autant au point de vue orographique qu'au 
point de vue politique 
J'ai eu l'occasion, l'an dernier, lors de ma précédente mission, de 

toucher au massif qui nous occupe, du côté algérien. J'ai, en effet, 
traversé la tribu des Beni Khaled, et donné mes impressions sur la 
structure de la chaîne, en même temps que j'ai décrit le gisement 
remarquable de fossiles liasiques que j'ai découvert auprès de 
la source importante d'Aïn A'rbal8. 
A cette époque le cœur du massif demeurait impénétrable, mais 

à la suite d'événements retentissants il a dû être occupé par les 
troupes françaises, et il est, à l'heure actuelle, presque complète
ment pacifié. 
Depuis, M. Brives a traversé la région montagneuse entre Aïn 

1. Rapport sur une mission géologique au Maroc, déc. 1907. Noue. Archives 
des Missions scientifiques. XVI, pp. 189-216. — Recherches stratigraphiques 
sur le Maroc oriental. CR. Ac. Se, 2 février 1908. 
2. O n sait qu'il est habité par des peuplades berbères, divisées en quatre 

tribus (les Beni Khaled, les Beni Mengouoh, les Beni Attig et les Beni 
Ourimech) qui, bien retranchées dans leurs montagnes ont. à travers les 
siècles, conservé une indépendance un peu farouche et bien légendaire 
partout au Maroc. 
3. CR. Ac. Se. loc. cit. 



Sfah et Ouberkan. Indépendamment du Lias que j'ai signalé et dont 
il confirme l'existence, il indique la présence, au centre de la 
chaîne, de schistes primaires, de granités et de filons porphyri-
ques ; il signale du Miocène inférieur au bord de la plaine des 
ïrifa et du Crétacé inférieur auprès ' d'Ouberkan. 
Un voyage de quelques semaines — que je considère comme la 

première étape d'une nouvelle mission dont a bien voulu m'honorer 
le Ministre de l'Instruction publique — m'a permis de parcourir 
dans toutes les directions le pays des Beni Snassen. 
Grâce à l'extrême obligeance des officiers des troupes d'occupa

tion, j'ai pu circuler en tous sens, recouper plusieurs fois le massif, 
suivre ses profondes vallées. J'ai pu en esquisser la carte géolo
gique à peu près complète et relever de nombreuses coupes. 
Enfin, mes récoltes de fossiles et de roches me permettent de 
donner de la chaîne marocaine un premier aperçu que j'aurai sans 
doute l'occasion de développer plus tard2. 

Le massif des Beni Snassen dont le culminant, le Ras Four'al, 
s'élève à i534 m. au dessus du niveau de lamer, apparaît d'autant 
plus saillant du côté nord, que la plaine des Trifa a une altitude de 
moins de ioo mètres. 
L'impression, du côté sud, est bien différente, puisque la plaine 

des Angad est à la côte de 600 à 700 mètres. Aussi faut-il s'attendre 
à voir, dans les vallées, des profils d'équilibre différents, suivant 
qu'on se trouve sur le flanc septentrional ou sur le revers méri
dional du massif. 

Du côté nord, les vallées profondes de Sidi Bou Hafyr, de 
l'o. Beni Ouaklan, de l'o. Zegzel, de l'o. Tagma, pour ne citer que 
les plus importantes, ont profondément entaillé la couverture juras
sique et mis à nu, dans leur cours supérieur, l'ossature primaire 
du massif, étant donné que leur niveau de base, à leurs confluents 
avec l'o. Kiss ou avec la Moulouya, se trouve à des altitudes 
relativement très faibles. 
D'une manière générale, les choses se passent tout différem

ment du côté sud. Les oueds qui coulent sur le flanc méridional 
de la chaîne, en effet, se perdent rapidement dans la plaine des 

1. Les Beni Snassen (Maroc). Bull. Soc. gëogr. Alger, avril 1908. 
a. Il m'est infiniment agréable d'adresser mes plus vifs rcmerciinents à 

tous les officiers qui m'ont aimablement accueilli. La liste en est longue, 
mais je ne saurais passer sous silence les noms du colonel Felineau, com
mandant la zone frontière, et des chefs de bataillons placés à la tète des 
différents secteurs, les commandants Barthaud, Hannezo. Strasser et Thou-
venel. 



Angad, par suite de l'infiltration de leurs eaux dans les graviers 
et les alluvions sableuses, pléistocènes ; autrement dit, leur niveau 
de base se trouve, à une altitude qui ne descend guère audessous 
de 600 mètres. II en résulte que la vitesse de creusement des 
vallées septentrionales est notablement plus grande que celle des 
vallées méridionales. 
Ainsi s'explique le plus grand parcours, à l'intérieur du massif, 

des oueds de la première catégorie. Sur le flanc sud, les vallées, 
dont le type est offert par celle de Tar'irt, ont, en général, une 
très faible étendue. Et si l'une d'elles, la vallée, de Го. Sfrou, 
semble faire exception, il est visible que la plus grande partie de 
son cours est en voie d'être capturée au profit de Го. Ouberkan. 
Toutes les vallées du flanc sud de la chaîne sont ainsi destinées 

à être décapitées au profit des affluents de Го. Kiss et de Го. Mou
louya qui se dirigent vers le Nord. 

STRATIGRAPHIE 

La série stratigraphique que j'ai observée dans le massif ou à 
ses abords, appartient à la fois aux terrains primaires et aux 
terrains jurassiques. Le Crétacé n'est pas représenté. On observe, 
en outre, sur le bord septentrional de la chaîne, des dépôts 
néogènes. 

I. — Terrains primaires 
Des schistes, intercalés de grès siliceux, affleurent au centre du 

massif, ainsi que l'a signalé M. Brives. 
Les schistes sont argileux, ardoisiers, noirs et chargés de 

matière charbonneuse, quelquefois lustrés. Ils se délitent en cer
tains points, notamment sur le versant méridional du Ras Four'al 
et du dj. Bou Zabel, en grandes plaques, que les arabes utilisent, 
sous le nom de sfah1

, comme pierres tombales, et qui pourraient 
offrir, en certains points, des ardoises peutêtre exploitables. 
On y distingue deux faciès lithologiques différents bien que se 

succédant en continuité et en concordance, du moins apparente. 
Ce sont, à la base, une puissante série de schistes intercalés de 

quartzites blancs, roses ou bruns, en bancs d'épaisseur variable, 
depuis 1 cm. à plus d'un mètre. Audessus, les schistes argileux, 
ardoisiers, prédominent et sont intercalés de loin en loin, de bancs 
de quartzites noirâtres. 

1 . Le n o m d'Ain Sfah est donné, par les indigènes, à l'importante source 
actuellement occupée par l'un des postes français, à cause de la présence d'un 
gisement de ces schistes ardoisiers au voisinage. 



Je n'ai, malgré mes recherches, pas trouvé trace de fossiles dans 
tout cet ensemble dont l'épaisseur totale peut atteindre iooo mètres, 
mais il me semble très probable que les schistes supérieurs repré
sentent les schistes à Graptolithes dont j'ai pu préciser l'âge goth-
landien dans le Haut-Atlas marocain, où ils se trouvent dans les 
mêmes conditions stratigraphiques ; ils affleurent, là, suivant l'axe 
de la haute chaîne et aussi dans le Rif occidental. 
11 ne me semble, guère douteux que ces schistes ardoisiers 

établissent, dans toute la chaîne du Rif, la continuité entre ceux 
que j'ai observés dans l'Andjera, dans la Méditerranée occiden
tale, et ceux du massif des Trara, en Algérie. 
De plus, si cette détermination était confirmée par la découverte 

Fig. i. — COUPE MONTRANT L'ALLURE DES SCHISTES ET DES QUARTZITES 
DANS LE DJ. BOU ZABEL. — l/5o000 

S,, schistes et quartzites inférieurs ; S 2, schistes ardoisiers supérieurs ; 
6'3. schistes ardoisiers métamorphisés parle granité; lm, calcaires du Lias 
moyen; 8, filons de kersantite et de porphyrite. 

de débris organisés il faudrait rapporter,ainsi que je l'ai fait dans 
le Haut-Atlas, les quartzites subordonnés à l'Ordovicien et peut-
être aussi au Gambrien. Mais de nouvelles recherches s'imposent à 
ce sujet; je rapporterai pour le moment, et jusqu'à preuves paléon-
tologiques plus précises, cet ensemble au Silurien. 
Ces schistes et quartzites anciens se montrent dans la partie la 

plus élevée du massif des Beni Snassen, sauf au Ras Four'al qui 
est couronné par des calcaires secondaires; le ballon du dj. Bou 
Zabel (i435 m.) et la partie des Beni Khallouf qui s'étendent entre 
le dj. Takoucht et le Ras Four'al en sont constitués (fig. 1 ) . 
De cet affleurement important, les schistes siluriens s'irradient 

dans le fond de toutes les vallées qui en descendent : dans 
l'o. Zegzel, l'o. Ouartas, l'o. Beni Ouaklan et l'o. Bou Hafyr du 
côté nord, dans les vallées de l'o. Kebada, l'o. Sfrou, l'o. Tar'irt, 
sur le flanc méridional du massif. 



Enfin ils apparaissent encore à la faveur de plissements, que je 
décrirai plus loin, au bord de la plaine des Angad, notamment 
auprès d'Àïn Sfah, dans la vallée de l'o. Bessara et dans celle des 
Beni Moussi Roua. Nous verrons aussi comment les quartzites de 
la base affleurent au sommet du dj. Bou Zabel et à l'entrée des 
gorges de l'o. Beni Ouaklan, tandis qu'ailleurs se montrent surtout 
les schistes ardoisiers superposés. 
Je n'ai pas constaté, dans le massif des Beni Snassen, la présence 

d'autres terrains primaires que ceux que je viens de décrire; ni les 
dépôts carbonifères qui" jouent un rôle si important dans la chaîne 
des Beni Bou Zeggou1, au Sud, ni les conglomérats et les argiles 
permiens de la région des Trara2, dans l'Est, ne s'y rencontrent. 

II. — Terrains secondaires 

Trias. — Les dépôts secondaires semblent débuter, en un point 
seulement, par le Trias lagunaire, représenté par un petit lam
beau de marnes rougeâtres, à cristaux de gypse, qui affleurent 
dans la partie basse de la vallée de l'o. Sfrou, avant d'arriver 
dans la plaine. Mais cette détermination laisse subsister quelques 
doutes à cause de l'exiguïté de l'affleurement et de l'absence com
plète de fossiles. 

Lias. — Partout ailleurs la série secondaire débute par les 
terrains liasiques. 
Le Lias offre dans tout le massif des Beni Snassen une succes

sion lithologique d'une constance tout à fait remarquable qui 
subsiste, en outre, dans l'Est, dans la région des Traraet, au Sud, 
dans la chaîne des Beni Bou Zeggou. Cette succession est la 
suivante, en allant de bas en haut : 
i" Conglomérat et grès argileux rouges d'une épaisseur 

variable de o à 3o m. 
2" Calcaire massif gris, bleuâtre ou blanc, d'une puissance 

pouvant atteindre 200 » 
3° Calcaires en dalles, intercalés de lits marneux. . . . 100 » 
4° Marno-calcaires gris ou rougeâtres 100 » 
i° L'assise la plus inférieure représente un conglomérat de base 

formé aux dépens de quartzites et schistes siluriens, de granités 
et de roches volcaniques anciennes. Elle renferme fréquemment 

1. Rapport , toc. cit., pp. 201-203. 
2. Louis GENTIL. Esquisse stratigraphique et pétrographique du Bassin de 

la Tafna. Thèse de doctorat, 1902. 



de gros galets de ces roches, empâtés dans un ciment argilo-
gréseux, d'un rouge carmin, chargé d'oxyde de fer. Ce conglomérat 
de base est le même que celui que j'ai observé dans le massif des 
Trara et que je pensais pouvoir représenter l'infralias (?)1 ; c'est 
aussi le même que j'ai étudié, plus récemment, dans le dj. el Hamra, 
au Sud d'Oujda 2. 

2 ° L'assise suivante est généralement représentée par un calcaire 
zoogène massif qui, profondément entaillé par l'érosion, constitue 
les parois abruptes des vallées les plus pittoresques de la chaîne. 
Ces calcaires sont gris ou bleuâtres, plus rarement d'une blancheur 
de marbre. Ils débutent fréquemment par une brèche, surtout aux 
points où le conglomérat de base fait défaut. Enfin, ils sont parfois 
magnésiens et passent, en certains points, à des dolomies. 
L'épaisseur de l'assise est très variable ; exceptionnellement 

inférieure à 1 0 0 m., elle peut en atteindre 2 0 0 . Dans la région du 
Ras Four'al, sur le flanc septentrional de la chaîne, cette assise se 
subdivise de la façon suivante, de la base au sommet : 
a. Brèche calcaire ou dolomitique grise ou noirâtre, offrant 

aussi l'apparence de cargneules 2 0 m. 
b. Calcaire compact, gris clair, ou blanc ou noir 5o » 
c. Calcaire bleuâtre, massif au moins 1 0 0 » 
A leur partie supérieure, ces calcaires renferment souvent de 

gros silex bruns et noirs qui font saillie sur les surfaces libres. 
3° Ces silex se montrent de plus en plus fréquents .à mesure 

qu'ils s'élèvent dans la série, et ils ont leur maximum de dévelop
pement dans les « calcaires en dalles ». 
Je désigne sous ce nom l'équivalent lithologique et stratigra-

phique des alternances de calcaires bleus, en lits de quelques 
décimètres d'épaisseur, intercalés de lits marneux, que j'ai distin
gués dans le massif des Trara3. A leur base les lits marneux sont 
très minces et les silex, parfois gros comme une tête, forment des 
lits parallèles à la stratification et quelquefois le remplissage des 
diaclases. A la partie supérieure, les lits argileux prennent de 
plus en plus d'importance et les calcaires en dalles passent insen
siblement à une assise essentiellement marneuse, renfermant de 
minces bancs de calcaires marneux. 
J'ai montré dans m a note antérieure 4 que, dans la zone frontière 

d'Oujda et du Kiss, ainsi que dans le massif des Trara, la série 

1. Thèse, loc. cit., p. 146-147. 
2. CH. Ac. Se, loc. cit. et Rapport , p. 204. 
3. Loc, cit., p. i5o et suiv. 
4. CR. Ac. Se, loc. cit. 



liasique, partout représentée avec les caractères pétrographiques 
que je viens de décrire, débute stratigraphiquement par la zone à 
Amaltheus margaritatus M O N T E , du Lias moyen, et comprend 
le Domérien, le Toarcien, et très vraisemblablement aussi l'Aalé-
nien. 

Cette conclusion, bà'sée sur l'étude de deux gisements fossili
fères que j'ai découverts, l'un dans le dj. el Hamra, aux environs 
d'Oujda, l'autre à Ar'bal (Bëiii Khaled), non loin de la frontière de 
l'o. Kiss, s'étend atout le massif desBeni Snassen. 

J'ai, en effet, dans mon récent voyage, trouvé un certain nom
bre de gisements nouveaux qui confirment nettement cette manière 
de voir Aussi me semble-t-il impossible de revenir, comme 
l'a fait récemment M . Brivess, à l'ancienne attribution au Lias 
inférieur et moyen, des calcaires massifs de la série qui nous 
occupe. Quelques coupes dans les régions où j'ai pu recueillir 
des fossiles, sont convaincantes à cet égard. 

Coupe du djebel el Hamra. — Le djebel el Hamra, bien que 
situé en dehors du massif qui fait l'objet de cette note, offre 
une coupe importante qui mérite d'être décrite ici, par suite de la 
présence du gisement fossilifère que j'y ai trouvé l'été dernier. 

Fig. 2 . — COUPE DU DJ. EL HAMRA. — 1 / 2 0 0 0 0 0 . 

1, conglomérat de base; 2, brèche de calcaire magnésien (Lias moyen); 3, 
calcaire massif du Lias moyen; j„ grès et argiles séquaniens; \, laves et 
tufs leucitiques ; q, alluvions. 

Cette colline, aride, borde au Sud, la dépression au centre de 
laquelle est bâtie la ville marocaine d'Oujda. Sa coupe transver
sale est figurée ci-dessus (fig. 2 ) . 

Le conglomérat rouge qui apparaît au centre de l'anticlinal 

1 . Deux de ces gisements m'ont été indiqués par deux officiers topo
graphes, M M , ROGER et UFFLER, que je suis heureux de remercier ici. 

2 . Loc. cit., p. i5. 



liasique renferme une petite faune dans laquelle j'ai pu déter
miner les espèces suivantes : 
Amaltheus margaritatus MONTF. 

— ruthenensis REYN. 
Zeilleria subnumismalis DAVIDSON. 
Terebratula punctata Sow. 

— cf. subpunctata Sow. 
Rhynchonella tetraedra Sow. 

— cf. RosenbuschiH.AA.s. 

Rhynchonella curviceps QuENST.sp. 
— cf. Schimperi, HAAS. 

Gryphœa obliqua GOLDF. 
Pectén strionatis QUENST. 
Lima du gr. de L. gigantea Sow. 
- sp. 

Cette faune appartient à la zone à Amaltheus margaritatus du 
Lias moyen. Elle se trouve non seulement dans le conglomérat 
rouge, mais également à la base des calcaires compacts du dj. 
el Hamra. Elle indique donc que toute la série des dépôts liasiques 
qui surmontent le conglomérat de base, sont d'une époque qui ne 
peut remonter au delà du Domérien. La partie inférieure du Lias 
moyen et du Lias inférieur fait donc défaut dans cette montagne, 
de même que dans le massif des Trara, d'après les coupes que j'en 
ai publiées, dans ma thèse de doctorat \ 

Nous allons voir qu'il en est de même, dans les Beni Snassen. 
Coupe d'Ain A'rbal. —J'ai revu le gisement d'Aïn A'rbal, dans 

niv.de /a mer AinMerjia Ai.iAr'bal 

Fig. 3. — COUPE D'AÏN AR'BAL. — i/5oooo 
Lias moyen : i, calcaire massif gris ou bleuâtre; — Lias supérieur : 2, cal
caire en dalles à silex ; 3, marnocalcaires ; — pm, conglomérats néogènes ; 
MF, gisements de Céphalopodes toarciens. 

lequel j'ai découvert, l'été dernier, le gisement toarcien que j'ai 
signalé 2. 
Arbal se trouve au bord du massif, dans les premiers escarpe

ments qui limitent la plaine des Trifa. L'o. A'rbal coule dans la 
plaine pour aller rejoindre l'o. Kiss, à 4 km. en aval du camp de 

1. Loc. cit. ; p. 148 et suiv. 
2. CR. Ac. Se , loc. cit. 



Fig. 4- — COUPE DE L'OUED TAZARIN. — i/iooooo 
a, porphyrites anteliasiques; /, conglomérat de base; Im, calcaires du Lias 
moyen. — Lias supérieur : ls„ calcaires en dalles; £s9, marno-calcaires. — 
j'i, argiles et grès oxfordiens; q, alluvions de la plaine des Trifa. 

Lias fossilifère forme, sur les contreforts septentrionaux du massif, 
une bande en continuité avec celle d'Aïn A'rbal. Il fait partie, là, 
du revêtement calcaire du flanc nord de la montagne et il est pro-

Martimprey, et cette petite rivière, presque exclusivement alimen
tée par les sources importantes d'Aïn A'rbal et d'Aïn Merjia, fait 
suite à l'o. Bou Hafyr dont la vallée prend naissance au pied 
sud du Ras Four'al et du col de Tar'irt. 
En remontant l'oued, à partir de la plaine, on pénètre dans une 

vallée d'abord, très resserrée, creusée dans le Lias et qui s'étale 
ensuite dans les schistes primaires et dans des roches volcaniques, 
anteliasiques dont je parlerai plus loin (fig. 3). 
A la base de l'assise marno-calcaire (n° 3, fig. 3) j'ai recueilli 

d'abord en août 1907, puis en avril 1908, de nombreux échantil
lons qui m'ont fourni la liste suivante : 

Phylloceras Nilssoni HEB. sp. Harpoceras bicarinatum MUNST. 
— Gajârii GYULA. in ZIET. 
— Partschi REYNÈS. — concavum Sow. 
—- sp. Bammatoceras insigne SCHÛBL. 

Lytoceras dorcadis MENEGH. Grammoceras fallaciosum BAYLE. 
— sp. — fallaciosum\&T.Cot-

Hildoceras bifrons Bute teswaldiœ S. BUCK. 
— Mercati HAUER. Cœloceras(Peroniceras)subarma-

Lillia Bayani DUM. tum Y. et B. 
— comensis DE BUCH. — acanthopsis D'ORB. et 
— Erbaensis HAUER. nombreuses variétés. 

Aulacoceras Guidonii MENEGH. 

Cette faune caractérise la zone à Lytoceras jurense du Toarcien. 

Coupe de l'oued Tazarin. — Au Sud du poste d'Ouberkan, le 



fondement entaillé par les vallées qui descendent des crêtes, 
notamment par les vallées de l'o. Zegzel (o. Tazarin) et de l'o. 
Beni Ouaklan qui foraient, par leur jonction, l'o. Ouberkan. Les 
coupes, le long de ces oueds, à leur débouché dans la plaine des 
Trifa, sont identiques. 
Celle, relevée suivant le cours de l'o. Tazarin, offre la succession 

figurée ci-dessus (fig. 4)- Elle montre, à la base du Lias, le conglo
mérat de base ferrugineux, et, au-dessus, en concordance, des 
marnes schisteuses qui sont elles-mêmes recouvertes par les 
argiles et les grès de l'Oxfordien. 
Au-dessous du village de Tazarin et le long de la berge, rive 

gauche de l'oued, j'ai trouvé, dans les marno-calcaires gris ou rou
geâtres, identiques à ceux d'A'rbal, les matériaux d!une belle faune 
parmi lesquels je puis citer un certain nombre d'espèces : 
Phylloceras Nilssoni HÉB. Harpoceras bicarinatum MUNST.in 

— Spadœ MENEGH. ZIET. 
— Gajárii GYUL. Grammoceras Seemanni OPP. in 
— cf. Partschi HEYNÊS. DÜM. 
— sp. Polyplectus discoides ZIET. 

Lyloceras dorcadis MENEGH. Cœloceras crassum PHIL 
— sp. — subarmatum Y. et B. 
— sp. et nombreuses va-

Hildoceras bifrons BRUG. riétés. 
— Levisoni SIMPS. — acanthopsis D'ORB. 

Lillia Bayani DUM. Nautilus lalidorsatus D'ORB. 
— comensis BUCH. Belemnites indét. 

Harpoceras cumulatam HYATT. Aulacocerüs indanense MENEGH. 

Plus à l'Ouest, sur les berges de l'o. Beni Ouaklan, au point où 
cette rivière reçoit l'o. Ouartas, se trouve un autre gisement qui 
m'a permis d'établir la liste suivante : 
Phylloceras Nilssoni HEB. Harpoceras bicarinatumMuNST.m 

— cf. Capitanei CAT. ZIET. 
— sp. Grammoceras Smmanni OPP. in 

Lyloceras dorcadis MENEGH. DUM. 
— sp. Cœloceras subarmatum Y. et B. et 

Hildoceras bifrons BRUG. nombreuses variétés. 
— Levisoni SIMPS. — Desplacei D'ORB. 

Lillia Bayani DUM. Aulacoceras indanense MENEGH. 
Harpoceras cumalatam HYATT. 

Je signalerai encore un important gisement liasique dans la 
vallée de l'o. Beni Amir. 
La coupe relevée entre la crête du dj. Aster et la dépression de 



Taforalt, à travers cette vallée, montre la succession figurée 
ci-dessous (fig. 6). 
Les fossiles sont ici généralement engagés dans les bancs cal

caires, intercalés dans des lits marneux en 'BP, J'ai reconnu 
parmi les échantillons que j'ai rapportés les espèces suivantes : 
Harpoceras radians REIN. Liliia cornensis BUCH. 
Hildoceras (Arietites) Gaterinse P. Grammoceras Sœmanni DUM. 

et V. — toarcense D'ORB. 
A une distance verticale de plus de 5o m. au-dessus de ce gise

ment ,3?i se trouve un autre gisement fossilifère "g?» caractéri
sant un horizon du Jurassique dont il sera question plus loin. 
Ainsi, tous les gisements fossilifères qui précèdent appartien

nent à un même niveau du Lias supérieur (Toarcien). 
Tous ces points fossilifères se trouvent au-dessus des « calcaires 

en dalles » et, à plus forte raison des calcaires massifs, parfois 
magnésiens, qui forment les escarpements rocheux importants de 
la chaîne. Gomme, d'autre part, ces derniers renferment à la base, 
à Oujda, la petite faune à Amaltheus margaritatus que j'ai signalée 
plus haut, il en résulte qu'entre cet horizon et le précédent se 
trouve intercalée, sur une épaisseur pouvant dépasser 2 0 0 et même 
3oo m., une puissante série de dépôts calcaires ou marneux repré
sentant la partie supérieure du Lias moyen (Domérien) ou le 
Toarcien. 
Il est très vraisemblable, en outre, que i'Aalénien se trouve 

représenté par une assise encore importante de marnes et de 
calcaires qui surmonte le niveau à Céphalopodes le plus élevé que 
j'ai rencontré. Mais je n'ai pas trouvé, malgré mes recherches, la 
preuve paléontologique de l'existence de cet Aalénien. 
Les conclusions qui précèdent ne peuvent s'accorder avec les 

observations de M. Brives qui voit, dans les calcaires massifs des 
Beni Snassen l'ensemble du Lias inférieur et du Lias moyen 1 et 
cite, à l'appui de cette détermination, Rhynchonella tetraedra, 
du Lias moyen, qu'il aurait trouvé au dessus de ces calcaires 
massifs et, par suite, dans les « calcaires en dalles ». 
Cette découverte, qui paraissait fort importante, était en con

tradiction avec mes observations antérieures, aussi méritait-elle 
confirmation. 
J'ai eu l'occasion de fouiller le gisement de Brachiopodes, signalé 

1 . Voir plus loin coupe fig. 6, p. 4°4-
2 . hoc. cit., p. 10. 

5 Novembre 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 26. 



par M. Bi'ives. Ce gisement est situé dans la haute vallée de l'o. 
Ouberkan, de l'o. Moulai Idriss ; on le trouve à un niveau élevé 
des « calcaires en dalles » ou, ce qui revient au même, tout à 
lait à la base des marno-calcaires à Céphalopodes, puisqu'il y a 
passage insensible entre ces deux assises, qu'il est d'ailleurs 
impossible de bien délimiter. 
On peut relever à travers la vallée la coupe ci-dessous : 

Fig. 5. — COUPE DE LA VALLÉE DE L'OUED MOULAÏ IDRISS 
Lias moyen : /, calcaire massif gris ou bleuâtre. — Lias supérieur : 2, calcai

res en dalles à silex ; 3, marnocalcaires. 

Les fossiles, pas très abondants en ce point, sont représentés 
par des Brachiopodes, surtout des Rhynchonelles, et des Ammo
nites et j'ai pu reconnaître, dans les échantillons que j'ai rapportés : 
Lytoceras sp. Cœloceras Taramellii P. et V. 
Harpoceras variabile D'ORB. Rhynchonellasp. 
Gramrnoceras fallaciosum BAYLE. Pecten sp. 

— — var. Lima sp. 
— cotteswaldiœ S. 

BUCKM. 
Cette faune, nettement toarcienne, explique comment je n'ai pas 

retrouvé la Rhynchonella tetraedra signalée par M. Brives. 
Mes recherches dans le massif des Beni Snassen confirment, en ce 

qui concerne les terrains liasiques, les conclusions auxquelles j'étais 
arrivé dans la région d'Oujda et la zone frontière du Kiss 
Ï° Le conglomérat de base marque ici, comme ailleurs dans les 

régions occidentales du Tell algérien, la transgressionmêsoliasique. 
Les dépôts liasiques d'alentour, représentés sur de vastes régions, 
par la zone à Amaltheus margaritatus du Lias moyen, com
prennent le Domérien, le Toarcien et très vraisemblablement 
aussi l'Aalénien. 

2 0 La rareté des Phylloceras et des Lytoceras dans tous les 
gisements que j'ai explorés comparée à l'extrême abondance des 
Hildoceras, souligne la remarque que j'avais faite à propos des 
gisements analogues du Trara (Thèse, p. 55 ) à l'Est de la fron-

1. CR. Ac. Se., loc. cit. 



tière. Depuis, M. Robert Douvillé a fait la même remarque à 
propos de gisements toarciens d'Andalousie1. Elle semble ainsi 
s'étendre à toute la Méditerranée occidentale et elle indique des 
dépôts de mer moins profonde que ceux de YAmmonitico rosso 
de l'Apennin et de la Lombardie. 

Le Lias joue un rôle très important dans l'orographie du massif 
des Beni Snassen. Il forme le revêtement de la chaîne sur son 
flanc nord et son flanc sud, depuis les environs de Taforalt jus
qu'au col du Guerbous, où il se trouve en continuité avec les mêmes 
terrains dans le Maaziz et dans la chaîne du Filhaoucen, en Algérie. 
Entre ces limites il affleure presque partout, même au sommet 

du Ras Four'al, contrairement à ce qu'indique la coupe donnée 
par M. Brives dans sa note; à l'exception de ce sommet, il a dis
paru par érosion dans la partie la plus saillante de la chaîne. 
C'est ainsi que les vallées profondes des deux versants ont mis à 
nu le soubassement primaire, dans les gorges pittoresques des o. 
Bou Hafyr, ïar'irt, Zegzel, etc., tandis qu'elles ont complètement 
décapé les crêtes tout autour du dj. Bou Zabel. 
Dans l'Ouest, le Lias disparaît sous une couverture de terrains 

jurassiques. 
Aux dépôts liasiques succèdent toute une série d'assises, comme 

l'indique la coupe de la vallée de Beni Amir. 

Bajocien. — On observe, tout d'abord, au-dessus des marnes 
calcaires du Lias supérieur, et reposant en concordance de strati
fication, des marnes grises ou blanchâtres, dures, schisteuses ou se 
débitant en esquilles, intercalées de bancs de calcaires marneux 
gris ou noirâtre, 'également schisteux. La puissance visible de 
cette assise est d'environ 60 mètres. 
Ces lits marneux ou calcaires sont, par place, pétris de Posi-

donies. 
J'ai recueilli dans la vallée de Beni Amir, dans la première 

moitié de cette assise marno-schisteuse, les éléments de faune' 
caractérisant la zone à Cœloceras garantianum D'ORB. sp. 

G'œlocer'as garantianum (?)échant. 
déformé. 

— Daubenyi GEMM. 
— plicatîssimumQv.(=A. 

Humphriesianus pli-
catissimus Qu.). 

Perisphinctes cf. Martiusi D'ORB. 
Phylloceras cf. mediterrâneum 

NEUM. 
Lytoceras adeloïdes KUD. 
Olossothyris pteroconcha GEMM. 
Rhynchonella deflnxa Orr. 

1. Esquisse géologique des Préalpes subbétiques (Partiecentrale), Paris, 1906, 
p. 46, 47-



Dans la partie la plus élevée de ee gisement se montre en abon-
banee une Posidonie qui offre, dans le jeune âge seulement, les 
côtes de Posidononvya Dalmasi DUM. C'est une espèce intermé
diaire entre cette dernière et la Posidononvya alpina A. GRAS. Il 
est assez vraisemblable, en outre, que ces deux espèces sont asso
ciées dans ce gisement des Beni Snassen, comme elles le sont 
parfois dans les Alpes. 
Plus à l'Est, à environ 6 km. de Beni Amir, j'ai trouvé un autre 

gisement bajocien offrant les mêmes espèces. 
Ce point fossilifère se trouve dans la vallée de Beni Ahmed 

Tanout, affluent de la vallée de l'o. Zegzel. 
Il y a continuité des couches entre les deux gisements bajociens 

et la succession du Lias et du Bajocien, dans la vallée de Beni 
Ahmed Tanout, identique à celle de Beni Amir, ainsi que le montre 
la coupe ci-dessous. 

niv. de/s mer 

Fig. 6.— COUPE A TRAVERS LA VALLÉE DE BliNI A.MIR. — i/oOOOO 
lm, Lias moyen (calcaires massifs). — Is, Lias supérieur : lst. calcaires en 
dalles ; £s2, marnocalcaires.— Bajocien et Bathonien (marnes schisteuses); 
jt, Callovien et Oxfordien (argiles et grès) ; j,. Séquanien (argiles et grès, 
c, bancs de calcaire oolithique) ; js, Jurassique supérieur (calcaires magné
siens).— ""FL gisement toarcien; gisement du Bajocien supérieur. 

La valeur stratigraphique des Posidonies est très relative, 
mais, par contre, les faunules de Céphalopodes que je viens de 
signaler ne laissent subsister aucun doute sur les couches qui 
les renferment. Elles caractérisent le Bajocien supérieur. 
De plus, ces associations rappellent celles décrites par M. Gem-

mellaro, dans des couches de Sicile, avec Posidononvya alpina. 



Bathonien et Gallovien. — L'assise marno-schisteuse de Beni 
Ainir et de Beni Ahmed ïanout se poursuit sur une trentaine de 
mètres d'épaisseur, au moins, au-dessus des gisements du Bajocien 
supérieur, et cette épaisseur correspond très vraisemblablement à 
l'ensemble du Bathonien et du Gallovien; mais la preuve paléonto-
logique de ces deux étages reste à (aire. 

Il me paraît intéressant de faire remarquer ici que, depuis le 
massif de Santa Cruz d'Oran jusque dans les Beni Snassen, se 
montrent, en passant par le massif des Trara, la même succession 
de couches du Lias et de la partie inférieure du Jurassique que 
je viens de décrire. 

J'ai signalé 1 la Posidonomya alpina dans des marno-calcaires 
schisteux, analogues à ceux des Beni Amir et de Beni Ahmed 
ïanout, dans le ravin de l'Ardoisière du Santa Cruz d'Oran et aussi 
dans les Beni Ouarsous du massif des Trara, et j'ai placé ces 
couches dans le Gallovien, par suite de la présence assez fréquente 
de P. alpina, à ce niveau, dans les Alpes. 

Les observations qui précèdent montrent qu'il faut donner aux 
marnes schisteuses d'Oran et des Trara, comme à celles des 
Beni Snassen, une interprétation stratigraphique plus large. Là 
comme ici, il faut y voir l'ensemble du Bajocien, du Bathonien et 
du Callovien. 
La continuité de la sédimentation depuis le Lias, ainsi que dans 

les dépôts qui le surmontent et que nous allons examiner, semble 
d'ailleurs bien l'affirmer. 

Oxfordien, Séquanien et Jurassique supérieur. — Le 
Bajocien fossilifère, de la vallée cle Beni Amir, est recouvert en 
discordance par une succession d'assises qui montre l'extension, 
vers l'Ouest et le Nord-Ouest, des dépôts jurassiques du dj. 
Filhaoucen et du massif de Tlemcen-R'ar Rouban. 
Je n'ai que peu de choses à dire de ces terrains, dans lesquels je 

n'ai pas trouvé de fossiles ou du moins aucun fossile déterminable. 
La coupe de Beni Amir (fig. 6, p. 4o4) nous montre du fond de 

la vallée à la crête qui domine Taforalt : 
i" Une série d'argiles schisteuses, verdâtres, intercalées de petits 

bancs de grès siliceux brunâtres et dont l'épaisseur peut atteindre une 
centaine de mètres. 
Cet ensemble constitue le prolongement vers l'Ouest des argiles 

oxfordiennes du dj. Filhaoucen, qui, sont elles-mêmes, en con-

1. Thèse, loc. cit., p. 173-370. 



tinuité avec les schistes et grès d'Oran dans lesquels j'ai signalé 
une faune oxfordienne caractérisée par Cardioceras cordatum 
Sow., P/iylloceras Kudernatschi HAÙ., Phylloceras tortisul-
catum D'ORB., etc. Ces argiles sont également développées dans 
le massif du Ras Asfour, où elles reposent, en concordance, sur 
des bancs de calcaires renfermant la faune callovienne signalée 
par M. Paul Lemoine et par moi 2. 
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de fossiles dans la 

région qui nous occupe. 
Dans les Beni Snassen, comme dans le Filhaoucen et le Ras 

Asfour, cet Oxfordien est transgressif sur lè Lias et les schistes 
primaires. J'ai récemment signalé la même transgression du 
Callovien dans le Ras Asfour3. 

2° Au-dessus de l'Oxfordien, j'ai retrouvé les mêmes grès bruns, assez 
durs, en bancs de 5O cms. à i m. d'épaisseur, intercalés d'argiles schis
teuses vertes, parfois bariolées de couleur lie-de-vin et rouge, que j'ai 
décrites au Nord de Lalla Marnia, dans le bassin de la Tafna. 
En ce dernier point j'ai signalé, dans des lentilles de calcaire 

zoogène intercalées, une petite faune de Brachiopodes et d'Echi-
nodermes, avec Polypiers, que A. Peron a rapprochée de faunes 
séquaniennes du Sud de la province d'Alger4. 
J'ai seulement trouvé dans les Beni Ourimech, au milieu de 

cette formation, des bancs de calcaire oolithique avec débris 
d'Encrines, de Bivalves, de Gastropodes (Nérinées) et de Poly
piers, malheureusement indéterminables. 
3° Enfin, à cette série argilo-gréseuse, qui, dans le massif des Beni 

Snassen, peut atteindre 25O mètres, succède une importante assise de 
ealcaires compacts et de dolomies, en bancs bien réguliers, qui consti
tuent le prolongement vers l'Ouest des dépôts analogues de la crête du 
dj. Filhaoucen et du sommet des monts de Tlemcen où ils sont con
sidérés comme appartenant au Jurassique supérieur. 
Le dj. Bou Zemmour, qui constitue, dans les Beni Ourimech, 

le bord sud du plateau qui domine la plaine des Angad, montre 
la succession de tous les dépôts jurassiques que je viens d'énu-
mérer. 
Tout est à faire pour l'étude stratigraphique de cette série juras

sique et je ne doute pas que des recherches patientes n'amènent, 

1 . Thèse, loc. cit. 
2. CR. Ac. Se., août 1904, et' A.F.A .S., Congrès de Cherbourg, 1900. 
3. CR. Ac. Se, loc. cit. 
4 Voira ce sujet : Louis GENTIL. Bul. Serv. Carte géol. alg. (2e), n° 4, 

pp. 119-121. 



aussi bien dans le massif de Tlemcen et le dj. Filhaoucen que 
dans les Beni Snassen, la découverte de quelques rares gisements 
de fossiles qui préciseront les niveaux jurassiques auxquels ils 
appartiennent. 
Au point de vue de leur extension, il ne semble pas douteux que 

ces dépôts n'aient recouvert toute la région. Ils sont actuellement 
très morcelés et forment toute une bande autour du massif, au 
Nord dans la plaine des Trifa, au Sud dans les dj. Mer'ris, Hararza, 
Sidi Soltan et à l'Ouest, depuis Taforalt jusque vers la Moulouya. 
Cette série jurassique limite les dépôts secondaires, tout au 

moins dans l'étendue du massif qu'il m'a été permis d'explorer, 
et il faut renoncer à voir dans les mamelons qui dominent Ouber-
kan des représentants du Crétacé inférieur, ainsi que M. Brives 
l'indique dans la coupe qu'il a donnée dans sa note \ Ces mame
lons, en effet, sont constitués par les argiles et grès oxfordiens 
car ils sont recouverts, normalement, par les grès séquaniens qui 
leur succèdent, en ce point comme partout où ils affleurent clans la 
région2. 

III. — Terrains tertiaires 
Miocène. — Ces terrains néogènes existent à la bordure du 

massif des Beni snassen et de la plaine des Trifa. 
Ainsi que je l'ai signalé dans mon rapport de mission de l'année 

dernière, tout le petit sahel du Korn ecb Chems qui, partant 
d'Adjeroud sépare la plaine des Trifa de la côte, est constitué par 
le prolongement vers l'Ouest des dépôts du Miocène moyen, que 
j'ai pu suivre de façon presque continue depuis Nemours. II semble 
seulement que le massif des Nisirda ait forcé la mer belvétienne à 

1. Loc. cit., p. 7. 
2 . Bien qu'avec des documents topographiques très imparfaits, j'ai tenu à 

figurer les contours des terrains que je viens de décrire sur une carte à 
l'échelle de 1/100 000. J'ai été aidé à ce sujet par les officiers de la brigade 
topographique placés sous le commandement du capitaine Guéneau, qui 
opérait dans la région au moment de mes recherches. Je remercie tous ces 
messieurs de leur précieux concours et, en particulier, le lieutenant Roger, 
dont les observations m'ont permis d'étendre m a carte plus à l'Ouest. 
Depuis, j'ai pu coordonner mes documents cartographiques grâce à des 

ealques photographiques des levés de la brigade, qu'a bien voulu m e com
muniquer le général Lyautey. Et, dans le but de donner plus d'approxi
mation à mes contours géologiques, j'ai réduit l'ensemble à l'échelle de 
1/400 000. 
C'est ainsi que la carte (planche VIII) qui accompagne ce mémoire pourra 

être considérée, au moins provisoirement, comme donnant une physionomie 
assez approchée de la cartographie stratigraphique du massif des Beni 
Snassen ; mais je la publie seulement avec ces réserves. 



communiquer par l'emplacement de la Méditerranée actuelle avec 
la plaine des Trifa et le golfe de Bab el Assa. 
Les fossiles que j'ai recueillis aux environs de Nemours, ainsi 

qu'aux abords de Port-Say, les placent à la partie supérieure 
de Y Helçétien ou à la base du Tortonien. 
Les dépôts miocènes se poursuivent au delà de la Moulouya, au 

pied des Kebdana, et il semble bien que le fleuve les ait traversés 
sur un long parcours, à en juger par ses eaux boueuses qui témoi
gnent de la présence, sur une grande étendue, d'argiles tertiaires. 
Les argiles du Miocène moyen forment presque partout le sou

bassement de la plaine des Trifa. Elles se relèvent sur le bord 
septentrional du massif des Beni Snassen et sont visibles dans la 
partie est, dans la coupure des vallées qui en descendent. 
Elles sont recouvertes par un poudingue à gros galets, en 

grande partie empruntés aux calcaires du Lias et aussi aux roches 
sédimentaires et éruptives du Primaire. Ces blocs, plus ou moins 
roulés, sont cimentés par un grès calcarifère. 
J'avais observé ce conglomérat, durant l'été 1907, dans la région 

d'Ar'bal, et je le considérais, en l'absence de tous documents 
paléontologiques, comme faisant probablement partie des dépôts 
pliocènes de la plaine. 
Je n'ai acquis depuis, aucune donnée précise sur l'âge de ces 

dépôts miocènes ; je pense seulement qu'ils pourraient aussi bien 
représenter un faciès du Tortonien supérieur, tel que cet étage 
miocène se montre assez fréquemment dans le Tell algérien. Mais 
il me parait impossible d'admettre avec M. Brives, qui les a 
touchés au Sud d'Ouberkan, leur âge cartennien (Miocène infé
rieur)1; et les Pectinidés « en mauvais état de conservation », signa
lés par mon confrère, ne peuvent appartenir qu'au Tortonien ou 
au Pliocène, pour les raisons que je viens d'indiquer. 
Dans la plaine des Angad, pas plus que l'an dernier, je n'ai 

trouvé de dépôts miocènes. 
Pliocène et Pleistocène. — Je crois devoir placer dans le 

Pliocène les sables rouges, parfois argileux, qui forment, au Nord 
du massif des Beni Snassen, notamment à la bordure du sahel du 
Rorn ech Ghems, des mamelons élevés de quelques dizaines de 
mètres au-dessus de la plaine. Ces sables rouges ont été profondé
ment remaniés, si bien que je considère, après l'avoir traversée 
de long en large, la plaine des Trifa comme en grande partie 
pleistocène. 
Je signalerai enfin un Pliocène lacustre récent, aux abords de 

la Moulouya. Sur la rive droite de ce fleuve, dans la région de 
1 . Loc. cit., p. 1 0 . 



l'Aïn Zerga et près de son embouchure, se montrent des marnes 
blanchâtres et des travertins sur une épaisseur visible d'une quin
zaine de mètres. Il n'est pas rare de trouver dans les calcaires 
compacts des empreintes de Mollusques lacustres et terrestres 
empâtés, et, dans les marnes, j'ai recueilli, en plusieurs points, un 
grand nombre de Mélanopsidés. 
Ces dépôts semblent reposer, de même que les sables rouges, 

sur le substratum argileux du Miocène moyen, et c'est ainsi que 
j'explique la présence, à une faible profondeur, dans la plus 
grande partie de la plaine des Trifa et notamment dans sa partie 
occidentale, d'un niveau d'eau important qui contribue à donner 
à cette plaine sa fertilité bien connue des indigènes et qui mérite 
de fixer l'attention. 

ROCHES ÉRUPTIVES ET TECTONIQUE 

Je ne m'étendrai pas sur la tectonique du massif des Beni 
Snassen ni sur les roches d'origine ignée que j'ai observées, me 
réservant de reprendre ce côté de la géologie de la région dans 
un mémoire d'ensemble que je me propose de publier sur la zone 
frontière algéro-marocaine. 
Je me bornerai, dans cet exposé succinct, à donner une courte 

description des principales roches de profondeur ou d'épanche-
ment que j'ai rencontrées et à esquisser les grands traits de la 
tectonique du massif. 

Roches éruptives. — Ces roches appartiennent à trois 
époques différentes de l'histoire géologique du massif. Les unes, 
de profondeur ou de demi-profondeur,. datent des temps paléo-
zoïques ; les autres appartiennent à deux phases volcaniques bien 
distinctes, dont l'une remonte à la fin de la période primaire ou au 
début de la période secondaire et dont l'autre date du Néogène. 

i° Des granités affleurent au cœur du massif. 
Le type le plus répandu est une roche de couleur grise, à nom

breuses lamelles de biotite disséminées dans une association de 
quartz et de feldspaths. 
Au microscope, on observe un peu de magnétite, de la biotite 

brune parfois chloritisée, avec inclusions d'apatite, plus rarement 
de zircon à auréoles pléochroïques, de la muscovite assez rare, en 
petits cristaux. Les feldspaths sont représentés par de l'orthose et 
surtout des plagioclases formés d'oligoclase et d'andésine acide ; 
ces feldspaths calcosodiques sont toujours maclés suivant les lois 



de Carlsbad, de l'albite et de la péricline, et ils se montrent sou
vent entourés d'une bordure périphérique d'orthose ; ils sont plus 
ou moins altérés, kaolinisés et chargés de micas secondaires ; 
l'orthose est fréquemment aussi faculée d'albite. Le quartz est en 
grandes plages dans les préparations. 

Des granulites de couleur plus claire, roses ou blanches, traver
sent en filons les granités à mica noir. Elles s'en distinguent par 
la rareté de la biotite et l'abondance dés petites lamelles de musco-
vite. L'orthose, abondante, est souvent faculée d'albite ; la roche 
n'a pas de microcline, mais un feldspath plagioclase formé d'oligo-
cla'se. Le quartz, assez abondant, donne nettement à la roche une 
structure granulitique. 
Une variété de couleur rose de cette granulite montre une ten

dance à la structure microgrenue. 

Les schistes et les quartzites siluriens ont subi, au contact des 
granités que je viens de décrire, un métamorphisme intense qui 
mérite une étude de détails que mon exploration rapide ne m'a 
pas permise. 
Je citerai cependant deux types de contact affleurant, sur d'assez 

grandes étendues, au pied méridional du Ras Four'al. 
Le plus fréquent est compact, finement rubané, de couleur gris-

brunâtre, caractérisé par de très nombreux petits cristaux noirs 
d'andalousite couchés dans les plans de fissilité de la roche. Au 
microscope, on observe un beau type de schistes micacés à anda-
lousite. L'andalousite offre le type Huelgoat de M. Lacroix; elle 
ne renferme jamais de matières charbonneuses; eile est développée 
sur un fond de biotite et de séricite. 
Une autre roche de contact assez fréquente constitue un schiste 

à andalousite et cordiérite. Elle ne peut se distinguer de la précé
dente à l'œil nu ; en lames minces, l'andalousite s'y observe avec 
les mêmes caractères et la cordiérite, plus rare, est parfois maclée 
suivant g* (i3o). De grandes lamelles de muscovite accompagnent 
les cristaux d'andalousite et ces trois minéraux se développent 
sur un fond finement grenu de biotite, de muscovite et de quartz, 
avec un peu de magnétite. 
Ces roches constituent de beaux spécimens de métamorphisme 

exomorphe de granités : les schistes micacés à andalousite résul
tent de la transformation des schistes ardoisiers siluriens, tandis 
que le type à cordiérite provient du contact de schistes quartzeux 
ou des quartzites intercalés aux mêmes niveaux. 
Les granités des Beni Snassen et leurs contacts métamorphiques 



rappellent à s'y méprendre les roches similaires du massif des 
Trara1. De même qu'à Nedroma, les granités à mica noir forment 
une bosse qui affleure dans la haute vallée de l'o. Zegzel, au 
contact du Silurien. 
Le métamorphisme intense des dépôts de cet âge montre la 

postériorité de la consolidation des granités et des filons granuli-
tiques qui les traversent. Ces roches de profondeur ont été ensuite 
remaniées par le conglomérai de base du Lias, qui surmonte les 
schistes siluriens, ce qui laisse supposer que ces granités sont, 
soit primaires (post-siluriens), soit triasiques ou infraliasiques. 
Mais on ne peut s'empêcher de les rapprocher, au point de vue de 
leur âge, des roches similiaires de Nedroma. 
Il ne semble guère douteux, en effet, que les bosses granitiques 

des massifs des Trara et des Beni Snassen ne fassent partie d'une 
même venue, et l'on est amené ainsi à admettre que les granités 
qui nous occupent sont primaires, dévoniens ou carbonifères, 
puisque ceux de Nedroma sont remaniés dans les conglomérats 
permiens des Beni Menir, dont ils forment le principal élément2. 

2 ° Volcans antéliasiques.— Des déjections volcaniques anciennes 
existent, presque partout, sur les schistes et les quartzites pri
maires. Elles appartiennent à des porplvyrites (andésites) à 
pyroxène généralement très altérées. 
Les laves compactes constituent des roches vertes, parfois mou

chetées de taches d'un vert très foncé, dues à de la chlorite. Les 
grands cristaux sont rares et formés surtout de pyroxène ; la pâte 
ne peut se résoudre à l'œil nu ni à la loupe. 
Le type pétrographique le plus récent offre, en lames minces, 

des phénocristaux d'augite non pléochroïques, maclés suivant 
h1 (ïoo), accompagnés de rares cristaux d'andésine. La pâte est 
plus ou moins cristalline, essentiellement formée de microlites 
maclés, suivant les lois de Carlsbad et de l'albite, d'oligoclase et 
d'andésine acide ; la magnétite est assez fréquente et montre des 
chapelets de très petits octaèdres. 
L'altération est plus ou moins profonde ; les feldspaths sont 

kaolinisés et la roche envahie par de la calcite et par une chlorite 
très faiblement biréfringente, avec forte dispersion. On y trouve 
aussi, en abondance, de l'épidote et du sphène secondaires. 
Cette andésite à pyroxène est répandue partout où affleure le 

substratum primaire du Lias, et notamment dans la coupure pro-

1. Voir Thèse de doctorat. Loc. cit., pp. 94-97-
2 . Loc. cit., [i. 97. 



fonde de la vallée de l'o. Bou Hafyr. En certains points, notam
ment dans la vallée de l'o. Beni Ouaklan, ces roches volca
niques passent à de véritables diabases à structure ophitique, 
avec les mêmes éléments minéralogiques. 
Ces lavés forment des coulées épaisses superposées ou inter

calées de couches puissantes de tufs, de cendres et de lapilli des 
mêmes déjections, profondément altérées, et l'ensemble se succède 
sur une épaisseur pouvant atteindre 3oo mètres dans la vallée de 
l'o. Bou Hafyr. 
Des liions, d'épaisseur variable jusqu'à une dizaine de mètres, 

traversent les schistes siluriens, notamment au-dessous du Ras 
Four'al. Ils sont constitués par des roches noires ou brun foncé, 
offrant deux temps de consolidation plus ou moins marqués et 
dans lesquelles on distingue toujours des lamelles hexagonales de 
biotite. 
Le type pétrographique le plus largement cristallisé a de grands 

cristaux de feldspaths calcosodiques, avec macles de Carlsbad, de 
l'albite et de la péricline, généralement zones, formés d'oligoclase 
basique ou d'andésine acide. Ces feldspaths forment, avec de 
grandes lamelles de biotite, les principaux éléments du premier 
temps ; plus rarement, on observe de la magnétite, du sphène et 
de l'apatite. 
Ces grands cristaux sont englobés dans une association de cris

taux plus petits d'oligoclase, entremêlés de très nombreuses 
lamelles de biotite. Du quartz se montre accessoirement en rares 
cristaux isolés ou en éponges imprégnant les feldspaths du second 
temps et dont l'origine secondaire ne semble pas douteuse. 
Ce type pétrographique, parfois grenu, rappelle certaines 

variétés de kersantites. 
Il est accompagné de types plus franchement microlitiques 

représentant de véritables porphyrites (andésites) micacées à 
biotite avec les mêmes éléments minéralogiques que le précédent, 
aux deux temps de consolidation. 
J'ai recueilli également, parmi ces filons, une porphyrite dépour

vue de phénocristaux et réduite à la pâte compacte d'oligoclase et 
de biotite avec quartz secondaire. 
La courte description qui précède semble bien indiquer — ce 

qui serait conforme à mes observations sur le terrain — que ces 
roches représentent des formes de demi-profondeur des déjections 
andésitiques sous-liasiques. Une étude chimique seule pourra 
fixer à ce sujet. 
Les volcans qui nous occupent sont post-siluriens et antéliasi-

ques, puisque, ainsi que je l'ai dit plus haut, leurs déjections sont 



intercalées entre les dépôts paléozoïques ou secondaires corres
pondants. 
Je serais tenté de les rapprocher des volcans carbonifères qui 

se trouvent au Sud d'Oujda et dont j'ai pu préciser l'âge par des 
faunes dinantiennes bien caractérisées ; mais la nature rhyolitique 
des déjections de ces derniers semble les séparer des volcans des 
Beni Snassen. 
Je serais ainsi amené à penser qu'ils sont plutôt permiens ou 

qu'ils datent du début des temps secondaires, du Trias et même de 
l'Infralias. 
Une étude plus attentive du massif permettra peut-être de 

trancher définitivement cette question. 

3° Volcans néogènes. — Au Sud du massif et dans la plaine 
des Angad, des déjections volcaniques, fort intéressantes à la fois 
aux points de vue pétrographique et géologique, s'étalent sur de 
grandes surfaces. Elles méritent une étude minutieuse que je ferai 
plus tard. J'esquisserai seulement dans cette note les principaux 
caractères de ces volcans tertiaires. 
D'une manière générale, on y distingue deux séries de roches qui 

se séparent nettement par leur structure et leur ordre de superpo
sition. 
A la base sont des laves à phénocristaux abondants, rappe

lant d'une façon frappante, à l'œil nu, les basaltes porphyroïdes 
du type classique de la Haute-Auvergne ; au-dessus se superposent 
à profusion des roches également très foncées, mais à phonocris
taux rares, souvent même complètement dépourvues d'éléments 
du premier temps. 
Le type porphyrique offre, en plaques minces des phénocristaux 

d'augite, maclée suivant h1 ( 1 0 0 ) , avec léger pléochroïsme violet, et 
de l'olivine ; la pâte microlitique renferme de nombreux cristaux 
de labrador, avec microlites de magnetite, d'augite violacée et 
d'olivine, plongés dans un verre incolore leucitique, montrant 
parfois des formes de la leucite avec les couronnes d'inclusions que 
j'ai décrites dans des roches analogues de la région d'Ain Temou-
chent, en Algérie, 
L'olivine est souvent altérée en un produit brun-rouge ayant les 

propriétés de la bowlingite. 
Le type compact diffère essentiellement du précédent par 

l'absence à peu près totale de phénocristaux. De plus, la pâte est 
plus finement microlitique, les feldspaths, la magnetite et l'olivine 

1. Thèse. Loc. cit., pp. 468-473. 



en cristaux plus petits ; le verre leucitique offre les mêmes 
caractères. 
Une variété de cette roche s'en distingue par de grandes lamelles 

hexagonales de biotite de 5 à 1 0 m m . de diamètre. 
Toutes ces roches offrent, au point de vue magmatique, une 

grande parenté. Elles appartiennent, pour la plupart, à un magma 
éléolitique persodique ou mésopotasique, magnésien-ferrique, 
méso ou mégacalcique. Leur analogie avec les roches volcani
ques d'Aïn Temouchent est grande. 
Enfin, aux roches qui précèdent sont associés des basaltes et 

des labradorites qui en dérivent par disparition de la leucite. 

Les volcans tertiaires des Angad s'étendent depuis le pied méri
dional du massif des Beni Snassen jusques et au-delà d'Oujda. 
Leurs laves compactes, décrites plus haut, sont intercalées de 
cendres, de lapilli, de bombes et de scories, sur des épaisseurs 
importantes, et les vestiges de cratères, encore un peu conservés, 
ne sont pas rares entre les dj. Mer'ris et Hararza et aux environs 
d'Oujda, dans les collines des Semmara. 
Mais je n'ai pas eu l'impression de M. Brives qui voit la ville 

marocaine d'Oujda au centre d'un énorme cratère. La dépression au 
fond de laquelle est bâtie cette ville est un petit cirque d'érosion \ 

Je n'ai aucune notion précise sur l'âge de ces volcans, dont le 
substratum visible est jurassique, mais leur état de conservation, 
la nature de leurs déjections, m'engagent à les rapprocher des 
volcans miocènes ou pliocènes du bassin de la Tafna. 
De toute façon il est impossible d'admettre avec M. Brives que 

ces roches éruptives sont recouvertes par le calcaire à Encrines 
du dj. Hararza2. ce qui les ferait remonter au moins à l'époque 
jurassique. 

Tectonique. — J'ai déjà considéré, au moins provisoirement, 
lors de mon précédent voyage, le massif des Beni Snassen 
comme un vaste bombement elliptique dont le grand axe serait 
dirigé N.N.E.-S.S.O. s. Mes récentes recherches confirment cette 
manière de voir ; elles m'ont permis, en outre, de me faire une 
idée plus précise de sa structure. 
Il suffit de jeter un coup d'ceil sur la carte qui accompagne cette 

1. Loc, cit., p. 3. 
2. Loc. cit., p. 4-
3. Rapport sur une mission géologique au Maroc, p. 208. 



note pour se rendre compte de cette disposition : les schistes silu
riens affleurent dans la partie la plus élevée du massif, à la faveur 
de l'érosion des vallées des deux versants, et le Lias, qui leur 
succède immédiatement, forme tout autour une auréole bordée au 
Nord, à l'Ouest et au Sud, par les dépôts jurassiques. 
Ceci implique nécessairement, dans l'ensemble, un plongement 

périclinal des couches secondaires autour du noyau primaire ; 
mais le massif ne forme pas un simple dôme ; il est en outre affecté 
de plis qui lui donnent une structure plus compliquée. 
Les plus anciens quej'ai observés affectent les schistes siluriens. 

J'ai figuré plus haut (fig. i, p. 3o4) deux anticlinaux des schistes 
et quartzites inférieurs, dont l'un affleure au sommet du dj. Bou 
Zabel. Ces plis courent à peu près parallèlement à des syncli
naux des schistes ardoisiers supérieurs, et l'ensemble du faisceau 
est dirigé Est-Ouest au pied méridional du Ras Four'al, tandis 
qu'il s'incurve un peu vers le Nord, à ses deux extrémités visibles, 
dans la vallée de l'o. Bou Hafyr d'une part, dans celle de l'o. Beni 
Ouaklan de l'autre 

Ces plis doivent se raccorder avec ceux que j'ai signalés dans le 
massif des Trara 2. Ils appartiennent à une ancienne chaîne armo
ricaine ou varisque et ont été fortement repris par les plissements 
beaucoup plus récents, tertiaires, qui affectent les dépôts liasiques 
et jurassiques. 
Ces derniers forment, sur le flanc méridional du massif, un 

système de plis droits ou légèrement déjetés vers le Sud. 
Ils courent à peu près du N.E.E. vers l'O.S.O., c'est-à-dire 

suivant le grand axe du massif, et ils partagent cette propriété 
commune d'offrir un maximum d'élévation d'axe au voisinage du 
méridien du sommet du dj. Bou Zabel. De part et d'autre de ce 
plan méridien on voit, en effet, les anticlinaux et les synclinaux 
s'abaisser rapidement. 
Vers l'Est, ils vont s'ennoyer sous la plaine pleistocène ou passer 

sous le col du Guerbous avant de se relever, en Algérie, dans le 
massif du Maaziz et du Filhaoucen. 
Un seul exemple suffira pour la démonstration de ce fait : le pli 

anticlinal passant par le Ras Four'ral montre, en ce point culmi
nant du massif, la base des dépôts liasiques à une altitude voisine 
de 15oo m., tandis que ce même pli montre les parties élevées du 
Lias supérieur — séparées de la base, dans la même série strati-
graphique, par une distance verticale d'environ 400 m. — au-des-

1 . Je n'ai pas figuré ee faisceau sur la carte ci-jointe, afin de ne pas trop 
la surcharger. 
2. Loc. cit. 



sous de la cote 600 dans la dépression du col du Guerbous ; ce qui 
correspond à une chute de plus de 1200 m. sur un espace d'environ 
20 kilomètres. 
Vers l'Ouest on observe les mêmes phénomènes ; c'est ainsi 

qu'au voisinage de l'Aïn Taforalt, le sommet du Jurassique ne 
dépasse pas la cote n5o alors que toute la série secondaire, depuis 
la base du Lias, a une puissance supérieure à 1000 mètres. 
Plus à l'Ouest encore, il semble que les plis continuent de 

s'abaisser jusqu'à un minimum pour se relever au-delà de la 
Moulouya et se poursuivre dans une région qui nous est inconnue 
en prenant part à la structure de la chaîne du Rif ou à celle du 
Moyen Atlas. 
Dans ces conditions, la vallée de la Moulouya correspondrait à 

un maximum d'abaissement d'axe, au même titre que le col du 
Guerbous, et la limite orographique du pays des Beni Snassen du 
côté de l'Ouest coïnciderait avec sa limite politique. 
Enfin les plis du revers méridional ont une intensité décrois

sante du Nord au Sud. 
Sur le flanc septentrional, la structure du massif est en appa

rence plus simple. Il semble, à première vue, qu'on soit de ce côté 
en présence d'un dôme simple; mais j'ai pu saisir, dans la vallée 
de l'o. Zegzel, la superposition de trois plis imbriqués formant 
trois écailles légèrement poussées vers le Sud et dont j'ai indiqué 
sur ma carte les contacts anormaux, du moins sur l'étendue où j'ai 
cru pouvoir les poursuivre dans une exploration aussi rapide. 

Cette étude est à reprendre, car le massif mérite des recherches 
détaillées, autant au point de vue tectonique qu'au point de vue 
stratigraphique. 
Mais un fait se dégage des coupes que j'ai relevées à travers la 

chaîne c'est la trace indiscutable de poussées vers le Sud. 
Il n'est pas douteux que le massif des Beni Snassen ait participé 

aux efforts tangentiels qui ont poussé Vers le continent la nappe 
de charriage que j'ai décrite, plus au Nord, à partir de l'oued Kiss2 ; 
car il en porte nettement l'empreinte, quoique bien atténuée. 

Je suis arrivé ainsi à dater les plissements que je viens de 
signaler. 
J'ai montré, en effet, comment les accidents tectoniques qui 

jalonnent le bord de la Méditerranée, entre le Kiss et Oran, 

1 Voir planche IX. 
2 . Sur la tectonique du littoral de la frontière algéro-marocaine. CR-

Ac. Se, 3o mars 1908. 



remontent à l'Helvétien inférieur. Les plis des Beni Snassen, insé
parables de ces derniers, sont forcément contemporains. 
Je De doute pas que les dépôts helvétiens ou tortoniens du 

Korn ech Ghems soient postérieurs aux principaux efforts qui ont 
donné au massif des Beni Snassen sa structure actuelle. Et je 
continue de croire que les rivages de la mer helvétienne et de la 
mer tortonienne se trouvaient au voisinage de la frontière algéro-
marocaine de Lalla Mar'nia 
Je n'ai trouvé nulle part, dans la plaine des Angad, jusqu'au-delà 

d'Aïoun Sidi Mellouk (c'est-à dire à 60 km. à l'Ouest d'Oujda), 
de traces de ces dépôts néogènes. Au contraire, au Nord du massif, 
ils s'étalent largement, encombrant, sur un long parcours, la 
vallée de la Moulouya ; et ils semblent bien se poursuivre vers Fez 
par la trouée de Taza, ainsi qu'on peut l'entrevoir d'après les 
récits de voyages — quoique peu scientifiques — de M. de la Mar-
tinière et du comte de Chavagnac. 
Quoi qu'il en soit, un fait est définitivement acquis concernant la 

question, déjà nettement posée 2, de la communication de la Médi
terranée avec l'Océan par le Maroc à l'époque néogène : c'est 
l'absence des dépôts du Miocène inférieur vers l'Ouest à partir de 
Nemours. J'ai poussé mes investigations jusqu'à plus de 100 km. 
au-delà de ce petit port algérien et je n'en ai plus trouvé de trace. 
Il semble que, dès l'époque helvétienne, le détroit Sud-Rifain se 

préparait, par un empiétement graduel, vers le Sud de la chaîne la 
plus septentrionale du Maghreb, des eaux de la Méditerranée 
néogène. Et je ne serais pas surpris de constater, un jour, la 
transgression constante des sédiments miocènes, vers Fez, faisant 
disparaître d'abord les dépôts helvétiens, puis ceux du Tortonien, 
pour ne laisser place, enfin, au seuil de Taza, qu'aux sédiments, 
sahéliens, les plus élevés des dépôts marins dans la série miocène. 

1 Loc. cit. Rapport , p. 211. 
2 . Loc. cit. Rapport , pp. 192-198. 

7 Novembre 1908. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 27a. 



SUBMERSION ET RÉGRESSION QUATERNAIRES EN GRÈCE 

PAR Ph. Négris 

Dans un mémoire précédent1 je me suis étendu longuement sur 
l'existence d'une grande régression depuis la fin du Pliocène. 
Mes dernières recherches en Messénie et dans les Cyclades 

confirment pleinement ce résultat : ce sont ces dernières observa
tions que nous allons passer en revue. 
VESTIGES DE LA MER EN MESSÉNIE. — La vallée de la Messénie 

offre des vestiges remarquables d'anciens rivages, ce sont : i° des 
surfaces d'érosion marine sur les rochers ; 2 0 des cavités de litho-
phages ; 3° des terrasses sur le Pliocène récent et probablement 
sur le Plèistocène. 
1. Surfaces d'érosion marine sur les rochers. — Si de l'un 

des ponts du Nédon, à Kalamse, on tourne les yeux vers les contre
forts du Taygète qui limitent la vallée de la Messénie à l'Est, on 
est frappé par la régularité de deux lignes ou bandes horizontales, 
marquées sur le calcaire de ces contreforts, depuis la vallée du 
Nédon jusqu'au ravin qui débouche dans la vallée de la Messénie, 
au-dessous du village de Gardiki, et même au-delà, sur dix kilo
mètres et plus. Le calcaire est un calcaire nummulitique, dit de 
Tripolitsa. Si l'on s'approche de ces lignes au-dessus du village 
de Kassareïka, on s'aperçoit qu'elles sont dues à un ressaut du cal
caire sur plusieurs mètres de hauteur, formant un mur presque 
vertical, au droit de chacune des deux lignes horizontales. L'ori
gine de ces deux ressauts se trouve à i/}o et 180 m. très approxima
tivement. Le calcaire sur cette étendue de dix kilomètres est gros
sièrement stratifié en bancs de direction et inclinaison variables, si 
bien que l'horizontalité des lignes dont il a été question ne peut 
être attribuée à la stratification : l'idée qui vient immédiatement 
à l'esprit est que l'on se trouve en présence d'une ablation marine, 
suivant des diaclases N.N.O., telle qu'elle se produit encore aujour
d'hui, plus au Sud, sur la presqu'île du Ténare, sur une échelle 
plus vaste encore, parce qu'ici le rocher est exposé à la haute mer. 
La mer aurait donc séjourné dans la vallée de la Messénie 

suffisamment longtemps aux cotes 180 et i/¡.o pour tailler ces 

1. Contribution à l'étude des dernières régressions. B. S. G. F., (4), Vf, 1906, 
p. 5i9. 



abrupts. Dans l'intervalle de 140 ài8o, l'érosion marine est encore 
évidente; mais elle est moins avancée : c'est ainsi que l'on recon
naît encore un nouveau mur qui s'élève au-dessus de la cote de 
160 m., et un autre au-dessus de la cote de i3o m., et d'autres de 
moindre importance dans l'intervalle, avec quelques rares cavités 
de lithophages. Ces dernières, au contraire, pullulent contre le res
saut de 180 m. ; dans deux grottes creusées à cette hauteur elles 
s'élèvent jusqu'à 7 m. de hauteur à partir de la base de la grotte; 
les grottes auraient préservé les cavités de lithophages de l'érosion. 

a' Cavités de lithophages. — Les cavités de lithophages se pré-
sonlent des deux côtés de la vallée. Sur le côté est on les rencontre, 
soit sur le calcaire de ïripolitsa à 35, 4°, 120, i3o, 155, 180 à 187, 
•j'.iS et 335 m.; soit sur le Pliocène supérieur représenté par.du 
conglomérat ou un calcaire grenu (itcôpoç) à 90, 12,5, i35 m. et sur 
un banc de conglomérat, portant le couvent en ruines de Velanidia, 
de 122 à 148 m., presque d'une manière continue ; soit sur le cal
caire lithographique de la nappe charriée du Péloponèse à 170 m. ; 
soit à la même hauteur, sur un conglomérat peu consistant, proba
blement pleistocèue, dont il sera question plus loin. 
Sur le côté ouest de la vallée les cavités se présentent au 

Mt Ithôme sur le Pliocène à 45 et 90 m. ; sur un calcaire semi-
cristallin nummuliliqiic à n5, 125, i35, 180, 200 m. Plus au Sud, 
sur le sentier entre le village Strephi et Neochori à i95 m., et sur 
le sentier entre Neochori et Philippaki à io5 m., sur le calcaire 
lithographique. Plus au Sud encore, sur le Mt Lycodimos, vers le 
golfe de Messénie, à 170, 3oo et 33o m. sur le calcaire lithogra
phique. 
De l'absence des cavités aux cotes intermédiaires on ne peut 

inférer qu'elles n'aient jamais existé ; car sur toute cette hauteur 
la vallée a été comblée par les dépôts pliocènes, dont il ne reste 
aujourd'hui que des lambeaux. Au contraire les cavités qui se 
trouvent presque d'une manière continue de 122 m. à 148 m., 
comme il a été dit plus haut, prouvent que nous avons devant 
nous un recul de la mer continu. A 148 m. le conglomérat dont il 
a été question est recouvert par des marnes tendres et les cavités 
cessent, pour reparaître plus haut à 170 m. sur les galets d'un 
autre conglomérat plus récent. 
3° Terrasses marines. — Les terrasses en escalier du Pliocène 

ne sont pas moins remarquables. J'en ai observé à 25, 35, 38, 45, 
55, 58, 60, 68, 70, 75, 77, 80, 85, 94, 100, ;o2, 107, 110, n5, 120, 
122, 125, i3o, i35, i4o, i45, i5o, i55, 157, i65, 170, 179, 182, 188, 
192, 208, 275, 3oo m. Cette liste n est certainement pas complète : 



ce sont les terrasses que j'ai visitées et mesurées avec le baro
mètre anéroïde 

Les terrasses ci-dessus sont pour la plupart taillées dans des 
marnes sableuses tendres et dans ce cas elles présentent presque 
toujours de petits gradins au-dessus et au-dessous, de peu de lar
geur, distants entre eux et de la terrasse principale de 3, a, i m. et 
même 5o cm. Certains de ces gradins peuvent être artificiels, 
dressés pour les besoins de la culture : mais la plupart se termi
nent en dessous par un ressaut de la couche marneuse elle-même 
sur toute la hauteur du gradin, ce qui exclut l'idée de terres 
rapportées. La mer, reculant d'une manière continue ou par 
saccades de peu d'amplitude, peut seule rendre compte de ces 
terrasses et de ces gradins. 
Quelquefois les terrasses se terminent par un banc de conglo

mérat ou de calcaire grenu pliocène : comme ces bancs alternent 
à la partie supérieure avec les marnes, on doit admettre que ces 
surfaces plus dures sont des surfaces de contact nettoyées et 
débarrassées des marnes par l'action du flot. Gela ressort en par
ticulier des cavités de lithophages qu'on observe sur ces terrasses 
et en particulier sur la terrasse du couvent en ruines de Velanidia : 
aussi cette dernière présente une pente considérable (7 °/0 et plus) 
relativement aux autres. L'hypothèse que la forme en marches 
d'escalier pourrait être due à une succession de rejets est inadmis
sible, car les couches inférieures d'une terrasse se prolongent 
au-delà sans dérangement, pour former la terrasse suivante. 

AGE DE LA SUBMERSION DE LA VALLÉE DE LA MESSÉNIE. — Nous 
avons donc en Messénie des preuves incontestables d'une régression 
de la mer. De quelle époque date cette régression ? 
A la cote 122,5o, sur le banc de conglomérat du couvent en ruines 

de Velanidia, a été trouvée, dans un gros galet calcaire, un Litho-
domus lithophagus. Cette espèce qui vit encore aujourd'hui existe 
aussi dans le Pliocène. Cet échantillon soumis avec les fossiles des 

1 . Ces mesures sont entachées, bien entendu, des erreurs inhérentes à 
l'emploi de cet instrument et provenant spécialement des variations de pres
sion survenues pendant l'excursion, erreurs qui ne peuvent disparaître com
plètement par la correction de la pression, m ê m e en prenant la moyenne 
des pressions du départ à l'aller et au retour, d'autant plus que la pression 
barométrique présente dans le courant de la journée un maximun et un 
minimum très sensibles. Cependant quoi qu'on ne doive pas exiger de 
chaque mesure une précision qu'elle n'a pas, l'ensemble présente les rela
tions mutuelles des terrasses d'une manière que je crois suffisamment 
exacte pour ne pas affaiblir la valeur des conclusions auxquelles elles 
conduisent. 



couches pliocènes de Messénie à mon éminent confrère M. G. Doll-
fus, a donné les résultats suivants : diamètre du lithophage, 20 m m . ; 
longueur, 60 mm. : la fossilisation paraît avancée. Les fossiles du 
Pliocène sont : Ostrea edulis, Lutraria oblonga, Pectunculus 
glycymeris, Cardita intermedia, Turritela triplicata, Cirée 
minima, Pecten Jacobœus, Ditrupa sp., Ghama gryphina (var. 
major). 
Cette faune, d'après M. Dollfus, est astienne, pas plus ancienne à 

cause du P. Jacobœus ; elle n'est pas plus récente puisqu'elle 
renferme Ghama gryphina. 
Ces déterminations laissent indécis l'âge de la régression entre 

le Pliocène et le Quaternaire. Mais d'autres considérations, tran
chent la question définitivement en faveur d'un âge plus récent, 
et nous font admettre, qu'en ce qui concerne l'aspect ancien du 
Lithodomus lithophagus, des causes accidentelles, comme des 
infiltrations d'eau chargées d'acide carbonique auraient altéré 
plus rapidement les valves de ce fossile en les dissolvant presque 
complètement. Ces considérations sont les suivantes : 

Quelques-unes des perforations paraissent peu anciennes et, 
parmi elles, celles trouvées à la cote la plus élevée, de 335 m,, 
comme a bien voulu le constater M. Dollfus lui-même. 
D'autre part, au Sud du village de Kassareïka, se trouve une 

accumulation de galets épars, parfaitement roulés sur une terrasse 
à i3o m., les galets n'ont aucune liaison entre eux. Il semble donc 
bien que l'on ait là une plage récente. 
A la colline qui domine le couvent en ruines de Velanidia du 

côté du Nédon, les marnes au sommet paraissent ravinées par une 
formation plus récente de cailloutis sans liaison, formant aussi 
terrasse à 170 m. environ. Beaucoup de ces cailloux sont perforés. 
De même en allant de Tsephérimini au monastère de Vulcano, 

sur le mont Ithôme, par le sentier qui traverse le gué de la rivière 
Pyrnax (Mavrozonmenos), on arrive, après avoir traversé la rivière, 
à une terrasse de 70 m. d'altitude environ, taillée sur une forma
tion d'argile rouge avec galets surmontant elle-même une couche 
marno-sableuse jaune qui recouvre, de son côté, une couche de 
cailloux sans lien entre eux. 
Il semble difficile d'échapper à la conclusion que dans tous ces 

cas il ne s'agisse de formations quaternaires ayant servi de rivage 
à la mer de 70, i3o et 170 m. 
A toutes ces preuves se joint l'horizontalité des lignes d'érosion 

marine, dont il a été question plus haut. L'impression que l'on a 
en voyant ces lignes horizontales est qu'il s'agit d'un phénomène 



tout à fait récent, postérieur aux grandes dislocations de l'Egéïde, 
qui ont dû sans doute modifier singulièrement l'aspect de la 
surface de toute la Grèce. 
Mais je crois que l'âge quaternaire de la régression est définiti

vement résolu par la découverte des lithophages sur le terrain 
cristallin des îles de l'Archipel, c'est-à-dire dans le domaine de 
l'Egéïde, dont nous allons maintenant nous occuper. 

SUBMERSION DE L'EGÉÏDE. — J'ai observé à Siphnos des cavités 
de Mollusques perforant depuis les cotes les plus basses, jusqu'aux 
cotes les plus élevées de l'île, c'est-à-dire de 10 m. d'altitude à 
690 m. (le sommet occupé par le couvent du prophète Elie est à 
6g5 m.). Quoique que je n'aie suivi que trois profils,l'un du sommet 
du Mt St-Sylvestre à St-Sostis sur la mer, c'est-à-dire de 470 ni. 
à zéro, le deuxième du sommet du Prophète Elie, au village 
d'Apolonnia de 6g5 à 285 m., le troisième du même sommet 
au port de Kamarès, j'ai pu constater qu'il n'y a que rarement une 
hauteur de i5 m., ne présentant pas de cavités, tandis qu'au con
traire elles se trouvent souvent à 10 et 5 m. les unes des autres et 
quelquefois sur plusieurs 'mètres et dizaines de mètres sans dis
continuité, comme, par exemple, de 195 à 265 m., de 338 à 35o m., 
de 480 à 492 m., de 5i^ à 526 m. Les cavités se présentent sur le 
schiste cristallin (comme à Ghrysi Pighi, au Sud de l'île, de 10 à 
20 m. d'une manière continue), mais surtout sur le calcaire cris
tallin, en bancs, très fissuré, se délitant par les intempéries en 
nombreux débris qui jonchent le sol, surtout dans la gorge qui 
débouche à St-Sostis. 11 est impossible, devant ces éboulis, malgré 
lesquels les cavités subsistent encore à des niveaux très rappro
chés, de ne pas reconnaître qu'il s'agit d'un phénomène récent, 
tout au plus quaternaire. 
Mais une découverte remarquable, faite par M. L. Cayeux à 

Délos, vient confirmer ce fait d'une manière éclatante. M. Cayeux 
a bien voulu me communiquer qu'une dent d'Eléphant trouvée 
par lui à Délos dans les alluvions de l'Inopus est plus récente 
que VElephas antiquus. Ainsi donc l'Egéïde, avant de s'affaisser 
sous les eaux, nourrissait un Éléphant plus jeune que VElephas 
antiquus. L'affaissement est donc postchelléen et les perforations, 
qui sont certainement postérieures à l'envahissement de l'Egéïde 
parla mer, sont aussi de date plus récente que l'époque chéléenne. 
J'ai d'ailleurs trouvé à Siphnos, dans les champs cultivés, les 

coquilles suivantes, déterminées encore par les soins obligeants de 
M. G. Dollfus : Patella carula L. var. subplàna POTIER et MICHAUD, 
P. lusitanica, Pecten glaber L. var. sulcata. 



Je n'aurais pas tenu compte de ces coquilles, qui auraient pu être 
transportées par l'homme si l'existence de perforations n'avait 
démontré l'existence de la mer à une époque récente au-dessus de 
cette île '. 
CONCLUSIONS GÉNÉRALES. — Nous venons de constater que les 

lignes de rivage existant dans les îles datent d'une époque post-
chelléenne. Mais nous sommes en droit de conclure quelque chose 
de plus : ces rivages signalées depuis le niveau de la mer jusqu'à 
690 m. au moins ne peuvent être attribuées à une surrection des 
côtes, mais bien à une régression de la mer : car comment 
admettre que dans une région depuis peu affaissée, certaines de 
ses parties se soient élevées au lieu de suivre le mouvement 
général ' ? 
L'Egéïde a donc passé pendant les temps quaternaires par une 

submersion, suivie bientôt d'une emersión générale. 
Il en a probablement été de même des autres côtes de la Grèce, 

du moins de la plus grande partie d'entre elles : elles se sont 
d'abord affaissées sous les eaux, puis la mer reculant, elles ont de 
nouveau émergé. Ceci est bien net au Nord du'Péloponèse où le 
conglomérat coquillier s'est affaissé en marches d'escalier jusqu'au 
niveau de la mer actuelle 3. 

1. Les trous de lithophages ont de 3 cm. à 3 cm. 1/2. Cette dimension peut 
être considérée comme considérable; cependant le Musée d'Histoire natu
relle d'Athènes possède un Lithodomas lithophagus fossile, d'un aspect 
très récent, recueilli à i5 ou 20 m. de hauteur, d'après les renseignements 
que j'ai pu avoir, sur le conglomérat coquillier horizontal du Nord du Pélo-
ponèse. Ce Lithodomus a les dimensions suivantes : 8 cm. 9 de longueur sur 
2 cm. 9 de diamètre, et le professeur Dv. Brauns à Hall (Himmel und Frde 1. 
Jahrg. Octobre 1888, p. J4), affirme que cette espèce atteint dans la Méditer
ranée 10 cm. de longueur, ce qui correspondrait à un diamètre de 3 cm. 3o. 
D'autre part on sait qu'il existe entre la coquille et la paroi de la cavité un 
jeu, qui peut atteindre facilement 5 mm., ce qui donne pour le diamètre de 
la cavité du Lithodomus de 10 cm., 3 cm. 80, et pour celui du Lithodomus 
de 8 cm. 9, un diamètre de 3 cm. 40. U n trou donc de 3 cm. et de 3 cm. 1/2 
n'a rien de surprenant, d'autant plus que la plupart des cavités sont atteintes 
par l'érosion atmosphérique, produite par les pluies. Cela permet d'expli
quer des trous encore plus grands, tels qu'il s'en produit, lorsque les cavités 
sont percées de part en part. 
2. Il ne serait pas sans intérêt de rappeler ici la tradition mythologique 

que l'île de Délos serait sortie des flots : n'oublions pas que l'île de Délos est 
parmi les Cyclades l'une des moins élevées (n3 m. 14) : elle est donc réelle
ment sortie l'une des dernières de la mer : les faits sont d'accord avec la 
tradition. 
3. Les coquilles que j'ai prélevées sur ce conglomérat, déterminées encore 

par M. G. Dollfus sont les suivantes : Ostrea edulis (= lamellosa BR.), Cardium 



La submersion a été de courte durée, si bien qu'elle n'a pas 
permis l'accumulation de dépôts coquilliers en bancs, sauf à la 
cote 35o m, du banc coquillier horizontal du Péloponèse ; elle a 
permis au contraire au flot d'aplanir les terrains tendres, suivant 
une surface légèrement inclinée vers la mer ; cette surface reprise 
de temps à autre par des vagues plus violentes a pu donner lieu 
par ablation à des ressauts, donnant l'illusion déterrasses séparées 
et discordantes, tandis qu'elles peuvent être dues toutes à un recul 
de la mer continu, et c'est cette illusion qui a induit en erreur 
dans l'interprétation des terrasses de la Norvège, comme nous le 
verrons ultérieurement, tandis que ces terrasses sont la répétition 
de celles de Messénie. La submersion a permis cependant à la mer 
de disperser quelques coquilles isolées que nous trouvons aux 
divers niveaux \ Elle a donné aussi le temps aux Mollusques 
lithophages de creuser les roches dures sur toute la hauteur de la 
régression et au moins jusqu'à 690 m. 
A ces indices de submersion nous avons encore à ajouter la 

présence de dunes anciennes agglomérées sur les côtes orientales 
de l'Attique depuis zéro jusqu'à i5o m. environs. 

edule var. Lamarcki, Pecten Jacobseus, P. varias, Arca Noe, Venus verrucosa, 
Gastrana fragilis, Bittium reticulatum, Venus multilamellosa, Spondylus 
gsederopns, Dentalium dentalis, Cerithium vulgatum, Pectunculus glyci-
meris, Cytherea chione. C'est une faune identique à la faune actuelle de la 
Méditerranée ; le Pecten varias est seulement rare dans cette mer. 

1 . Je ne" m e dissimule cependant pas que ces coquilles peuvent avoir été 
transportées souvent par l'homme. 

2 . Ph. NÉGRIS. Plissements et dislocations de l'écorce terrestre en Grèce, etc. 
Athènes, 1901, p. 147 et 184. — L'affaissement de l'Egéïde a dû se faire de 
proche en proche du Sud au Nord. C'est ainsi que le canal de Négrepont ne 
se serait ouvert qu'en dernier lieu, car tandis qu'on trouve ici des perfora
tions nombreuses au niveau actuel de la mer, "je n'en ai pas trouvées à des 
cotes plus élevées. Cela explique que la mer Méditerranée ait pénétré tardi
vement dans la Propontide et le Pont-Euxin où on ne rencontre la faune 
actuelle de la Méditerranée que jusqu'à 25 ou 3o m. Le niveau de base qui a 
produit les terrasses élevées du Danube (SEVASTOS, B. S. G. F., (4), III, igo3, 
p. 3o), aurait appartenu- à la nappe qui occupait l'emplacement actuel du 
Pont-Euxin avant l'envahissement de la Méditerranée, nappe dont le niveau 
devait se tenir sensiblement à la m ê m e altitude que la Méditerranée grâce 
à quelques communications indirectes. 



Nous venons d'exposer les faits, tels qu'ils se présentent en 
Grèce. Toute interprétation des phénomènes quaternaires dans les 
autres régions devra se concilier avec les faits observés ici : 
c'est de cette interprétation que nous allons maintenant nous 
occuper en passant en revue les données des différents pays. 

EGYPTE 

L'Egypte, pendant le Pliocène récent, était exondée, comme cela 
a eu lieu pour d'autres régions à cette époque'. Puis la fosse 
érythréenne se creuse et est occupée par les eaux indiennes. Des 
récifs coralliens d'âge quaternaire, s'élevant aujourd'hui à 33o 
et a3o ni. dans la mer Rouge 2, prouvent que cette mer avait un 
niveau élevé. On retrouve d'ailleurs des dépôts d'anciens rivages 
à Suez3 à (io m., d'autres plages littorales ou cordons de Poly
piers appartenant à la faune actuelle à 40 et 5o m. \ et d'autres 
plages à 24 m. et de 6 à 10 m. \ 
Ces conditions sont trop semblables à celles que nous trouvons 

en Grèce pour ne pas les rapprocher et ne pas admettre que, 
l.'Kgéide s'alfaissant au Nord, des dislocations pareilles attei
gnaient la région érythréenne, et que la mer envahissait en même 
temps ces deux régions. L'aspect seul de la carte montre que 
ces deux abaissements sont flans le plongeinent l'un de l'autre 
et pourraient être considérés comme un affaissement unique. 
Les vestiges de la mer dans la vallée même du Nil n'atteignent 

[ias, il est vrai, les altitudes qu'ils atteignent dans la mer Rouge : 
on trouve le Cardium edule à 100 m. aux environs d'Alexandrie, 
et d'autres plages à 60 et 90 m. autour du Caire et à Tsedment \ 
Il semble que ces vestiges ne sont pas à leur altitude origi
nelle, mais que l'Egypte a été atteinte par un deuxième affaisse
ment de la vallée même du Nil. En effet, la haute vallée du Nil, 
malgré l'invasion de la mer dans la basse Egypte, continuait à 
être occupée par des Melanopsis \ Il a fallu que de nouvelles 
dislocations intervinssent pour que le Nil pénétrât en Egypte 

1. nu LAPPARENT. Géologie, p. i653. 
2. MAX BI.ANCKENHORN. Centralbla.it fur Min. Pal. and Geol., 1900, p. 244. 
3. SUESS. Der Antlilz der Erde, éd. franc., II, p. 728. 
4. DE LAPPARENT. Loc. cit., p. 1717: 
5. Charles RAUOT. liull. Soc. Géogr., i5 janvier 1901, p. 66. 
0. SUESS. Loc. cit., II, 728, et DE LAPPARENT, p. 1717. 
j. BOULE. Les grottes de Grimaldi, p. i38. 
8. Je me suis étendu longuement sur ces dislocations dans un autre travail 

(B. S. G. F.,(4), IV, 1904, p. 161), où j'indiquais que le Nord de l'Afrique se serait 

5 Février 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géo Fr. — ajb. 
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lorsque le niveau de la mer était déjà bas, comme le prouvent les 
terrasses anciennes du Nil, élevées à peine de quelques dizaines 
de mètres au-dessus de la vallée actuelle. Comme le mélange 
des faunes des deux mers en regard n'a jamais été complet, il 
semble logique d'admettre qu'une barrière séparait ces deux mers 
avant l'arrivée du Nil, barrière qui se serait abîmée en profondeur 
au moment des dernières dislocations. Quant aux silex cbelléens 
des alluvions du Nil, ils n'autorisent pas à reculer l'époque de 
son apparition dans sa vallée actuelle. Ces silex proviennent des 
hauts plateaux du désert lybique et ont été entraînés postérieure
ment dans les alluvions1. 

ALGÉRIE 

Nous savons, par les travaux si intéressants du général de 
Lamothe2, qu'à partir du niveau de 35o m., la ligne de rivage a 
éprouvé une série de mouvements négatifs qui l'ont abaissée pro
gressivement jusqu'au niveau actuel. Il a d'ailleurs donné comme 
altitudes approchées de ces lignes de rivage les nombres 35o, 320, 
2Ô5, 200, i4o, 100, 55,3o, ij m. D'autre part, ces cotes sont des cotes 
moyennes ; des plages se trouvent à des cotes intermédiaires ; 
c'est ainsi que, pour les plages de moyenne altitude 55, le môme 
auteur donne des cotes variant de 43 à 45 m., de 48 à 53 m., de 
52 à 58 m., et, pour celles de i4<3 m., les cotes varient de i4o 
à i45 m. 3. Ces données concordent encore avec les données obser
vées en Grèce. Il est vrai que M. de Lamothe place la ligne de 
rivage de 320 m. dans le Pliocène ancien, parce que la plage de 
265 ravine les molasses astiennes4. Cette circonstance n'exclut 
pas la possibilité d'un âge plus récent, qui s'impose par le rap
prochement des plages algériennes avec les plages de la Grèce. 
Constatons d'ailleurs encore ici que le mouvement de régression 

de la mer a dû être accompagné, comme en Grèce et comme en 
Egypte, par un affaissement considérable des côtes ; c'est du 
moins ce que prouve la submersion de la vallée de la Mitidja, 

affaissé, lors de l'arrivée des eaux du Nil dans sa vallée actuelle, le long 
d'une dislocation O.N.O. jalonnée par les fosses de Fayoum et de Rayan en 
Egypte et les chotts tunisiens; c'est sans doute à la m ê m e dislocation qu'il 
faut attribuer les failles N.O., qui ont intéressé, dans la Mer Rouge, un récif 
corallien, plus récent que le Pléistocène (DE LAPPARENT. LOC. cit., p. I9i5). 
1. M. BLANCKENHORN. Sitz. Beriehte d. Ii. Bay. Ak. d. Wiss., 1902, p. 4I4-
2. DE LAMOTHE. Les anciennes lignes du rivage du Sahel. CH. Ac. Se,, 

26 décembre 1904. 
3. DE LAMOTHE. Anciennes lignes de rivage de la côte algérienne et de la 

côte niçoise. B. S. G. F., (4), IV, 1904, p. 19, 20, 21,25, note. 
4. lbid., p. 18. 



dans laquelle des sondages ont montré que le fond de la vallée 
était rempli, jusqu'à une profondeur de 200 m. au-dessous du 
niveau actuel de la mer, par des dépôts nettement fluviátiles l. Ce 
serait depuis cet affaissement que l'Afrique se serait séparée défi
nitivement de la Tyrrhénide et que la Sardaigne et la Corse 
auraient conservé les Mammifères qui vivent encore en Algérie 2, 
ce qui assignerait à ce phénomène un âge très récent. Il corres
pondrait probablement à l'affaissement récent aussi du Nord de 
l'Afrique orientale que nous avons constaté précédemment3. On 
a argué de la présence en Algérie, au niveau de i5 m., d'un Élé
phant du groupe à'E. antiquus (E. iolensis P.), du Strombus 
coronatus L., pour attribuer un âge plus ancien aux terrasses les 
plus élevées. Cette objection perd de sa valeur, puisque nous avons 
affaire à des côtes affaissées, dont l'altitude actuelle ne peut don
ner aucune idée sur l'ancienneté de la plage correspondante. 
Enfin, rappelons, avant de quitter l'Algérie, que le général de 

Lamothe cite encore des galets parfaitement roulés à 432 m., qui 
lui ont paru appartenir à une plage encore plus élevée. 

SICILE 

On paraît aujourd'hui avoir complètement oublié les plages 
récentes de la Sicile pour ne s'occuper que des plages pliocènes à 
faune froide. Cependant, Cari Frederich Naumann 4 donne des 
détails très intéressants sur les plages plus récentes, avec 
coquilles pour la plupart vivant dans la région. 
En particulier, il cite, d'après Sartorius von Waltenhausen, sur 

l'avant-mont S. Andréa, au-dessous de Taormina, des lithophages 
à 140 pieds, dans la vallée de Catania des couches d'argile riche 
en coquilles fraîches avec couleur et éclat primitif, appartenant à 
des espèces vivantes, de 3o jusqu'à 60 pieds : à Cifali, à 3oo pieds, à 
Nizzetti, à 610 et à Catira jusqu'à 1000 pieds. Citons encore, en 
Sicile 5, la plage de 4*6 m. d'altitude avec coquilles du Pléistocène 
ancien. On ne saurait d'ailleurs considérer les côtes de Sicile 
comme exemptes d'affaissements. 

1. DE LAMOTHE. Sur les anciennes plages et terrasses du bassin de.Tisser. 
B. S. G. F., (4), XXVIII, 1899, p. 3o8. 

2 . SUESS. LOC. cit., I, p. 466. 
3. Il ne serait pas impossible que cet affaissement considérable ait altéré 

les cotes originelles des plages, citées plus haut, comme celles de la mer 
érythréenne. Ceci n'a pas lieu de nous surprendre, puisqu'en Grèce nous 
avons trouvé des indices de rivage jusqu'à 690 m. et qu'il en existe peut-être 
de plus élevés encore. 
4. Cari NAUMANN. Lehrbuch der Géologie. Leipzig, i858,1, p, 246. 
5. DE LAPPARENT. Géologie, p. IJIS. 



ITALIE 

Ici nous avons à citer l'étage du Saharien supérieur, qui, par sa 
position ainsi que ses fossiles, la plupart vivant encore aujour
d'hui, semble correspondre au conglomérat coquillier horizontal du 
Nord du Péloponèse. Il ne s'élève, il est vrai, que jusqu'à 25o m. 
seulement ', mais n'oublions pas que le conglomérat du Nord 
du Péloponèse est lui-même disloqué et s'abaisse en marches 
d'escalier à des cotes inférieures. 
A ces dépôts d'un âge quaternaire avancé il faut rattacher 

l'existence de lithophages à une grande hauteur à Anacapri, où ils 
ont été observés à aoo m. et dans la vallée du Tibre en amont de 
Rome à 276 et 268 m. sur les couches du Pliocène récent2, puis 
encore des lithophages à des cotes plus basses aux environs de 
Gênes à 25 m. et 7 m. 3 et les plages émergées de Tarente avec 
faune voisine de celle du Saharien supérieur, c'est-à-dire renfer
mant des formes chaudes telles que Strombus méditer raneus à 
12 et i5 m. 4. Les plages émergées se montrent en Sardaigne de 
4 à 100 m., en Corse de i5 à 20 m. 
Enfin, rappelons aussi pour l'Italie qu'il existe des indices de 

niveau d'une mer plus élevée encore, comme en Grèce : ce sont les 
dépôts du Saharien inférieur qui atteignent 83o m. et qui, après la 
découverte à Siphnos du niveau à lithophages de 690 m., seraient 
peut-être à leur place originelle ». 

FRANCE MÉRIDIONALE 

Nous avons ici une série d'observations précieuses, celles de 
M M . Depéret et Caziot d'une part, Gaziot et Maury d'autre part, 
auxquelles s'ajoutent les beaux travaux de M. Boule sur les 
grottes de Grimaldi. Notre tâche est, comme nous avons dit, de 
concilier ces données avec celles trouvées en Grèce. 

1. SUESS. Loo. cit., I, p. 436. 
2. SUESS. LOC. cit., II, p. 612. 
3. BOULE. Les grottes de Grimaldi, p. 129. 
4. BOULE. Ibid., p. 129-132. 
0. Ceci est confirmé par mes dernières observations, faites après la 

présentation de ce travail. J'ai pu observer, au N. du Péloponèse, à l'E. du 
Mt Voïdia, contre la colline du couvent de « Hagios Joannis » marquée 967 
sur la carte de l'Expédition scientifique de Morée, des terrasses élevées sur 
des éboulis, jusqu'à la cote de 900 à 910 m. Ces terrasses étagces se poursui
vent sur le Voïdia jusqu'à Salmeniko. La cote de 83o du Saharien inférieur, 
en Italie, étant une cote de dépôt et non de rivage, on comprend que le 
niveau de la mer à cette époque dépassât cette cote. 



1. B. S. G. F., (4), IV, 1904, p. 38. 
2. DEPÉRET. Gisements plioeènes et quaternaires marins des environs de 

Nice. B. S. G. F., (4), III, p. 34o et 341. 
3. DEPÉRET. Anciennes lignes de rivage de la côte française de la Méditer

ranée. B.S.G. F., (4), VI, 1906, p. 227. — E . CAZIOT et E . MAUHY. Nouveaux gise
ments de Pléistocène marin. B.S.G.F., (4), IV, 1904, p. 42<5- — AMBAYBAC. 
B.S.G F.,.(4), II, 1902, p. 728-730. 
4. Nous ne pouvons passer sous silence, dans cette énumération, les 

lithophages observés par M . A. Guébhard, à l'altitude de près de 800 m., 
dans les Alpes-Maritimes, dans des bancs de poudingue, dont les galets 
sont réduits à l'état spongieux par les perforations. Ce rivage correspond à 
celui de l'une de nos terrasses élevées observées sur le Voïdia près de 
Salmeniko, et dont il est question dans la note de la page précédente. 
B.S.G.F., (4), IV, 1904, p. 65i. 

Et d'abord, laissant pour le moment les grottes de Grimaldi, 
pour y revenir plus loin, je constate que l'on a trouvé des lignes 
de rivage aux cotes suivantes : 
292-295 m., avec lilhophages observés par M. Ambayrac à St-Jeannet. 

210 » avec cailloux roulés, observés par le même, près de Vence, 
d'après une communication que ce savant a bien voulu 
me faire pour ces deux observations. 

180 » sur le bord du Plateau Central, de Lyon aux Pyrénées, le 
long d'un rivage qui, d'après M. Depéret, aurait joui 
d'une grande immobilité '. 

Cette cote est à rapprocher de la cote de la ligne horizontale de 10 km., 
observée par moi, en Messénie, sur les flancs du Taygete, avec grottes, 
lithophages et ablation marine. 

'44 m- ) à Roquemaure et à Théziers (Gard), avec lithophages : la 
l 29 » / première et les deux dernières lignes de rivage sont 
112 » ( accompagnées de rainures parallèles avec corniches 
8° » ) littorales2. 
55 m. à frayas avec cordons de galets. 
52 » à la pointe Cabuel avec lithophages 3. 

9 à o à la baie de Mala avec lithophages4. 
Tous ces indices de rivage, tout en ne préjugeant rien par»eux-

mêmes sur l'époque à laquelle la mer occupait l'altitude correspon
dante, autoriseraient cependant, à moins de preuve du contraire, 
à reconnaître aussi en France la régression démontrée en Grèce. 
Il reste à examiner si lés rivages signalés par des coquilles fossiles, 
ou les vestiges de l'industrie humaine infirment ou non cette 
manière de voir. 
Et tout d'abord se présentent à nous les phénomènes observés 

dans les grottes de Grimaldi, si magistralement exposés par 
M. Boule. Nous avons ici la faune chaude des Mammifères avec 



les vestiges de l'industrie humaine correspondant à cette faune, 
reposant audessus d'une plage marine située quelques mètres au
dessus de la mer. Ces faits paraissent au premier abord en pleine 
contradiction avec une mer élevée à une époque récente, plus 
récente encore que YElephas antiquus, car cette mer aurait certai
nement nettoyé la grotte de tout vestige plus ancien. Mais la 
discordance cesse si l'on donne l'interprétation que j'avais donnée 
lorsque M. Boule avait fait connaître ses observations '. Les 
grottes de Grimaldi. avec leur plateforme sousmarine, se seraient 
affaissées de plusieurs centaines de mètres après leur remplissage, 
qui luimême avait été précédé de la perforation de leurs parois 
par les lithophages. A l'appui de cette thèse, je citerai aujourd'hui 
la coupe si bien étudiée par M M . Caziot et Maury de la baie de 
Mala . Dans cette coupe, un gisement coquillier, attribué par les 
auteurs au Quaternaire ancien et situé de i5 à 20 m. audessus de 
la mer, est recouvert par des brèches terrestres, qui non seule
ment plongent aujourd'hui dans la mer, mais sont encore perfo
rées par les lithophages jusqu'à 9 m. de hauteur. Ainsi donc, après 
le dépôt du gisement coquillier, il y aurait eu un premier mouve
ment négatif, dû sans doute au retrait de la mer, pendant lequel 
la brèche terrestre s'est formée ; puis un mouvement positif, indi
quant un affaissement dont nous ne pouvons fixer l'importance et 
qui immergea la brèche jusqu'à l'altitude de 9 m. ; cet affaisse
ment fut encore suivi d'un mouvement négatif, à la suite duquel 
la brèche fut exondée. 
C'est aussi à un affaissement que nous devons attribuer la pré

sence du gisement coquillier de Villefranche à 60 m., avec fossiles 
que M. Depéret rapporte au Pliocène récent3

, et la régression 
expliquerait la présence dans ce gisement de coquilles littorales 
mélangées à des espèces qui vivent aujourd'hui dans les grands 
fonds de la Méditerranée Ces dernières espèces se seraient dépo
sées lors du niveau élevé des mers : les espèces littorales, au con
traire, auraient apparu après que la régression eut amené la mer 
à un niveau voisin du niveau actuel, et le mélange aurait été pro
duit par lesvagues. 
Quant à fixer le périmètre de cet affaissement sur les côtes 

niçoises, je suis obligé de reconnaître mon incompétence, n'ayant 
pas visité les lieux. M. Ambayrac, qui était tout indiqué pour 

1. B.S.G.F., (4), V. igo5, p. ЗЗ9 et VII, 1907, p. 291. 
2. Loc. cit., 1904, p. 426427
3. Loc. cit., 1906, p. 210 et 226. 
4 DEPÉRET et САЛЮТ. LOC. cit., 190З, p. З28. 



résoudre cette question concernant une région qu'il a étudiée avec 
soin, m'a répondu avoir observé la disposition en marches d'esca
lier des Alpes, du cap d'Antibes au Nord de Vence, avec direc
tion N.S., simulant l'entassement de gradins gigantesques et rappe
lant le même phénomène sur les côtes de Grèce, qui, au moment 
des derniers effondrements, se sont ainsi morcelées en marches 
d'escalier. Cette disposition observée du côté de Nice s'étend-elle 
jusqu'aux grottes de Grimaldi ? Je laisse à de plus compétents cette 
question à résoudre. J'attire seulement l'attention sur la circons
tance suivante : les anciens rivages, sur ces côtes affaissées, se 
divisent en deux catégories, en rivages ayant pris part à l'affaisse
ment et ne se trouvant pas à leur altitude originelle, et en rivages 
en place. C'est ainsi que les lithophages sur la brèche de la baie 
de Mala seraient à leur place, tandis que les dépôts coquilliers de 
i5 à 20 m. d'altitude de la même baie ne sont pas à leur cote 
originelle, pas plus que les dépôts de Villefranche à 60 m. 

Avant de terminer ce qui a rapport à la côte niçoise, je rappel
lerai les observations si intéressantes de M. Léon Bertrand1 sur 
les poudingues du Var, qui présenteraient à partir de 180 m. 
d'altitude une surface légèrement inclinée vers la mer, taillée au 
travers de couches redressées et atteignant 5oo m. et plus. 
Il semble difficile d'échapper à la conclusion que l'on a affaire 

à une surface modelée par la mer sur toute cette hauteur. Cepen
dant, ici, la résistance de la roche à l'érosion par le flot doit être 
prise en considération, et, si cette résistance est considérable, le 
phénomène serait incompatible avec une mer en régression : aussi, 
n'ayant pas visité la région, n'insisterai-je pas davantage. 
Quant à la circonstance que de pareilles altitudes du niveau de 

la mer auraient submergé la plus grande partie du continent euro
péen, nous verrons plus loin qu'elle perd sa valeur, grâce à un 
affaissement général de ce continent, qui l'aurait abaissé considé
rablement. 

PÉNINSULE IBÉRIQUE 

A Gibraltar, on a trouvé des bancs de coquilles vivant dans la 
région à 12, 5o, 70, 170, 264 et 600 pieds i, ce qui confirmerait la 
grande régression quaternaire. D'autres données, il est vrai, citées 
par M. Boule3, paraissent assigner un âge ancien à certaines 
plages basses de l'Océan. 

1. B.S.G.F., (4), IV, 1904, P. 3 9 . 
•J. CARI NAUMANN. LOC cit., I, p. 247. 
3. LES GROTTES DE GRIMALDI, P. 141. 



L'affaissement général du continent, dont il a été question plus 
haut et sur lequel nous reviendrons, rend facilement compte de 
cette anomalie, qui ne saurait ainsi ébranler les preuves de l'exis
tence de la régression quaternaire, telle que nous l'avons reconnue 
en Grèce. 

PRESQU'ÎLE SCANDINAVE 

Quittons maintenant la Méditerranée et reportons-nous au Nord 
de l'Europe. On sait qu'au moment du recul des glaciers du Nord, 
des traces non équivoques de rivages apparaissent autour du 
golfe de Bothnie et jusqu'à la mer Blanche. Ges traces sont des 
dépôts argileux avec Yoldia arctica superposés aux moraines de 
la dernière glaciation. Ges dépôts se rencontrent jusqu'à l'altitude 
de ajo m. \ La mer qui les déposait avait un niveau sensiblement 
plus élevé. Nous trouvons donc au Nord, au moment du recul des 
glaciers, le niveau de la mer encore à un niveau élevé voisin de 
3oo m. Puis nous trouvons à Christiania les niveaux de ao3 à ao8.m. 
avec Mytilus edulis, tandis qu'au niveau de i63 m., dans la même 
région, nous trouvons la faune arctique avec Yoldia, répondant, 
d'après Suess, à une mer de niveau de 188 à 194 m. Puis, plus bas, 
le niveau de i5 m. "-. 
En ce qui concerne les côtes occidentales de la Norvège, Hugh 

Miller3 n'a pas distingué moins de 33 à 34 terrasses entre le 
niveau de la mer et l'altitude de 106 m., la plupart creusées dans 
l'argile dans des anses abritées. De 106 à 176 m., il existe encore 
9 à 10 gradins et en particulier à 161 et à 177 m.8, Miller a observé 

1. Emile H A D G . Revue des Sciences, 1899, p. 632. 
2. HAUG. LOC. cit., p. 825. et SUESS, loc eit,, II, p. 364 et 769. Nous avons 

expliqué autre part(B.S G.F., loc. cit., (IV), 1904, p. 594 et599) les raisons qui 
ont transformé le climat de Christiania et l'ont rendu plus rigoureux avec 
la mer de 188 à 194 m. avec Yoldia qu'avec la mer de 203 à 208 m. avec 
Mytilus; les courants équatoriaux, qui, sans doute passaient d'abord à l'Est 
par le golfe de Bothnie et la mer Blanche, lorsque le niveau était plus élevé, 
furent gênés lorsque le niveau baissa et dévièrent à l'Ouest de la Norvège, 
et ainsi le climat à l'Est devint plus rigoureux. O n devrait peut-être attribuer 
à la m ê m e cause la transformation du climat de l'Europe en climat froid et 
sec à l'époque du Renne. U n éloignement vers l'Ouest des courants équato
riaux devait mettre l'Europe occidentale aussi dans la situation dans laquelle 
se trouvent aujourd'hui les parties orientales. Plus tard, une répartition 
différente des terres et des mers amenèrent le climat actuel. La déviation 
de ces courants, à la suite de la régression qui ne permettait plus le 
passage par le golfe de Bothnie, a dû se faire assez brusquement, et ainsi 
s'explique le passage brusque du climat humide au climat sec. Cette époque 
de transition correspondrait donc à un niveau de mer de 200 m. environ. 
3. SUESS. Loc. cit., II, p. 58o-58i. 



deux banquettes entaillées dans la roche vive près de Trond-
lijem. Miller considère toutes ces terrasses comme post-glaciaires 
et marines : la (aune marine, d'ailleurs, a été reconnue jusqu'à 
126 m. Toutes ces circonstances nous rappellent trop celles delà 
Messénie pour ne pas nous ranger à l'avis de Miller: les ter
rasses en Messénie sont aussi rapprochées qu'en Norvège : les 
deux banquettes de Trondlijem répondent bien aux lignes hori
zontales avec murs verticaux sur les flancs du Taygète à 180 m. et 
160 m. : il nous manque seulement en Norvège la ligne de i4o m. 
que l'on trouve encore en Messénie. 
On a objecté contre la manière de voir de Miller que la hauteur 

et le nombre de terrasses dans les divers fjords, voire même 
dans les diverses ramifications du même fjord, ne sont pas inva
riables et que,sur les côtes de la mer libre, on n'a pas observé ces 
terrasses. Ces arguments nous paraissent sans valeur. Les terrasses 
ne peuvent avoir toutes la même inclinaison ni toutes se conserver'; 
leur degré de conservation dépend de la manière dont elles sont 
abritées. 
Le recul de la mer le long de plages formées de matériaux ten

dres comme ceux de Norvège et de Messénie, et ceux de Patras I, 
a pour premier effet de produire un aplanissement de ces maté
riaux, avec inclinaison variable suivant les conditions locales. 
On comprend que sur une plage ainsi aplanie, le retour du 
flot, lors des tempêtes extraordinaires, pourra entamer le sol et 
former un ressaut plus ou moins considérable. Une plage primi
tivement régulière et unique pourra donc se diviser par le flot 
lui-même en une série de terrasses, qui, d'un lieu à un autre, n'ont 
rien de commun entre elles, et pourront aussi différer quant à 
l'inclinaison si l'inclinaison des plages primitives était différente. 
Le phénomène se complique encore quand, au milieu des forma
tions tendres, se présentent des bancs durs comme en Messénie, 
car alors le flot ne fait que nettoyer ces bancs, qui conservent leur 
inclinaison initiale. Il se complique encore par l'érosion, qui peut 
être nulle à un endroit et complète à un autre. Cela paraît avec 
évidence en Messénie, où, dans toutes les vallées latérales qui 
devaient originairement former des anses abritées, les terrasses 
se sont conservées de préférence. 
Si, des côtes occidentales de la Norvège nous passons à l'extrême 

Nord, dans la presqu'île des Pêcheurs, nous trouvons les niveaux 
marins suivants : 90 à 100 m., 75, 72, 69, 68, 67, 55,32, 25 1/2, 22 et 
21 m., et beaucoup de ces lignes se trouvent sur les côtes voisines 

1. Ph. NÉGRIS. B.S.G.F., (4), V I , 1906, p. 527. 

10 Février 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 28. 



de la presqu'île de Kola. Plus à l'Est, dans l'île de Kildin, se trou
vent les niveaux de ojS, 89, 79 1/2, 76, 55, 49, 2 0 m. 1. Ainsi donc 
nous retrouvons dans le Nord de l'Europe la série des rivages 
élevés que nous avons trouvés dans la Méditerranée. Mais nous 
ayons constaté ici quelque chose de plus : c'est que tous les riva
ges ici sont postglaciaires, et cela depuis un niveau voisin de 
3oo mètres. 

ANGLETERRE 

On connaît en Ecosse des coquilles marines arctiques jusqu à 
161 m. qui répondraient à un niveau de la mer de 188 à ig4'm.2, 
puis,dans un grand nombre d'autres localités à des hauteurs moin
dres, d'autres bancs coquilliers jusqu'aux nombreuses « Raised 
Bresches » de la Manche. Mais en certains points on a trouvé à 
des hauteurs beaucoup plus considérables des lambeaux de sable 
coquillier, comme dans le Gheshire à 365 m. et sur le faîte du Moel-
Tryfaen à 35^ m. Bien que Ramsay, qui a décrit le dernier de 
ces gisements, ne pense pas que le rivage se soit trouvé à cette 
hauteur, les données que nous avons déjà acquises par la Grèce 
nous autorisent à admettre que, dans le doute, les présomptions 
sont pour que ces coquilles soient à leur place originelle. C'était 
d'ailleurs l'avis de Lyell3. Ce savant pensait que la plus grande 
partie de l'Angleterre septentrionale avait été submergée, suivant 
une ligne tracée de l'embouchure de la Tamise jusqu'au canal de 
Bristol. Il donne 410 m. pour la plus grande altitude des coquilles, 
et la formation qui les contient monterait jusqu'à 700 m. Ceci 
n'a plus lieu de nous étonner depuis que nous avons trouvé la 
mer à ce niveau à Siphnos. C'est sur le Forest-bed que se sont 
déposées les formations de la mer qui a submergé l'Angleterre*; 
nous devons donc admettre que, au moins depuis 700 m., la régres
sion est quaternaire et que l'Angleterre, après le dépôt du Forest-
bed, s'est affaissée et a été submergée, comme l'Egeïde. Ceci non 
plus n'a pas lieu de nous étonner ; car c'est à cette époque que 
l'on place généralement l'affaissement du continent qui reliait 
l'Europe à l'Amérique par le Nord et qui comprenait l'Angle
terre. Il est naturel de penser que l'affaissement de ce con
tinent a dû entraîner l'affaissement des côtes dont il se détachait. 
Les coquilles, qui ont été trouvées à ces hauts niveaux en 

1. W . RAMSAY. Geol. Entwickelung der Halbinsel Kola, p. 100 et 107. 
2. SUESS, l.oc. cit., II, p. 768, 
3. Éléments de géologie, 6e édit., 1864, p. 255-a6o. 
4. LYELL. Loc. cit., p. 260. 



Angleterre se trouvent sous des dépôLs morainiques dans une for
mation argileuse : elles semblent donc montrer que l'affaisse
ment daterait de l'époque interglaciaire et serait antérieur à 
l'atfaissement del'Egeïde, qui est caractérisé par un Éléphant plus 
jeune que YElephas antiquus. 
Les affaissements se sont cependant continués dans le Nord, 

même après la dernière glaciation, comme nous allons le constater. 

CONTINENT EUROPÉEN 

Et maintenant se pose devant nous la question du continent 
européen. Rappelons d'abord les terrasses des lacs de la Prusse 
orientale, si bien étudiées par M. Kaunhowen '. Ce savant géolo^ 
gue a observé des terrasses formées par l'abrasion de l'argile à 
blocaux, ou parle dépôt des sables empruntés à cette formation de 
590 à 5jo pieds, de 58o à 555, de 555 à 525, de 525 à 495, de 4ç;5 à 
475 et à 445 pieds. Ces terrasses ont été produites dans un lac 
immense,qui s'étendait au loin dans l'intérieur de la Russie et qui, 
au Nord, devait être borné par les glaciers, et à l'Ouest, devait 
communiquer avec la mer, du moins si on tient compte de la confi
guration actuelle du pays. L'apport considérable d'eau douce, soit 
par les glaciers, soit par les fleuves, empêchait la salinité de la mer 
de se propager jusqu'au lac, comme cela sé passe aujourd'hui en 
partie pour le golfe de Bothnie. Le niveau de ce lac a donc dû 
suivre la régression de la mer, et, en effet, à partir de 590 pieds, on 
reconnaît par les chiffres précédents un recul pour ainsi dire 
continu et régulier avec un ressaut de 2 à 3 m. à l'altitude de 445 
pieds. L'altitude de ces dépôts n'est probablement pas l'altitude 
originelle si, comme nous allons le prouver bientôt, noué avons un 
affaissement général des côtes du Nord ; mais déjà la régularité du 
phénomène nous reporte d'une manière frappante à ce que nous 
avons constaté en Grèce. 
Les choses se présentent moins simplement dans les parties 

orientales du continent, en France et en Belgique. 
Ici nous avons les vestiges de l'industrie humaine et les restes 

des animaux contemporains de l'homme paléolithique à une alti
tude en pleine contradiction avec un niveau de mer élevé de 
plusieurs centaines de mètres. Cette anomalie, cependant, cesse 

1. KAÜNHOWEN. Geol. Beobachtungen in der Umgebung von Orteisburg. 
— Geol. Beob. in der Umgebung Ostpreuss. Kreisen Angerburg und Lotzen. 
Jahrbuch der König, preuss. Landesanstalt und Bergakademie. 



d'exister, si l'on admet l'opinion que j'ai soutenue dans un travail 
précédent \ 
J'ai montré alors que la présence de fossiles arctiques des plages 

les plus élevées au niveau presque de la mer à St-Aubin-sur-Mer 
en France, dans le Schleswig-Holstein et dans la Prusse orientale 
trouve son explication naturelle dans l'affaissement des côtes 
continentales après le recul des glaciers. Les alternatives de 
salinité et d'adoucissement de la mer Baltique depuis l'époque 
glaciaire sont aussi facilement expliquées par l'affaissement des 
côtes marchant de pair avec la régression : la régression isolait la 
mer Baltique, qui s'adoucissait ; les affaissements des côtes la 
mettaient de nouveau en communication avec la mer du Nord. La 
découverte de l'argile à Yoldia sur toutes les côtes de la Norvège, 
à plus de 70 brasses de profondeur2, tandis que nous avons trouvé 
ce fossile à 270 m., puis à i63 m. d'altitude, peut donner une idée 
de l'importance de ces affaissements, comme aussi la présence du 
Baccinum groenlandium à 2 m. environ à St-Aubin-sur-Mer, 
lorsqu'il se trouve dans les niveaux les plus élevés des fossiles 
arctiques en Angleterre. 
Quelle est l'étendue de ces affaissements ? S'étendent-ils jusqu'à 

la bordure des plissements alpins ? Englobent-ils ces plissements ? 
Cette dernière hypothèse paraît plus probable si l'on se. rappelle 
qu'à une époque récente, le domaine de ces plissements a été 
affecté par les effondrements périadriatiques auxquels doit son 
origine la mer Adriatique actuelle : on sait que cette mer ne 
présente pas d'anciens rivages, pas même à des niveaux bas. La 
mer Noire, d'autre part, est un autre lambeau des plissements 
alpins effondrés à une époque encore pas très ancienne, puisque 
les indices rde rivages de la Méditerranée n'atteignent pas encore 
ici plus de 25 à 3o m. d'altitude. Je rappellerai, d'ailleurs, que 
mon savant confrère, M. André Delebecque, pense qu'on ne peut 
guère expliquer l'existence du lac de Genève que par un affaisse
ment : les alluvions anciennes dans lesquelles l'affaissement se 
serait produit sont plus récentes que le Deckenschotter. Il s'agirait 
donc encore là d'un effondrement récent.3. 
Ainsi donc, les effondrements se sont poursuivis à une époque 

peu éloignée de nous, au Nord comme au Sud de l'Europe, à l'Est 
comme à l'Ouest. De là donc à admettre que tout le continen 

1. NÉGRIS. Etude concernant la dernière régression delà mer. B.S.G F. 
(4), IV, 1904, p. 166, et, Contribution à l'Étude des dernières régressions, 
B.S.G i?.,(4), VI, 1906, p 53a. 

2 . Emile HAUG. LUC CIT., 1904, p. 824. 
3. DELEBECQUE. Les lacs français, p. 3o5. 



européen se soit affaissé à une époque récente, il n'y a qu'un pas : 
cela expliquerait pourquoi ce continent n'a pas été submergé par 
la mer des hauts niveaux : au moment du niveau élevé des mers, 
le continent aussi était plus élevé, sauf quelques parties isolées, 
qui seraient restées en place ou qui se seraient effondrées les 
premières et auraient gardé les traces des anciens niveaux marins 
les plus élevés. Parmi ces régions privilégiées, nous rangerons 
l'Archipel égéen, le Nord du Péloponèse, les environs de Reggio, 
une partie de l'Angleterre. Au contraire, la plupart des autres 
rivages anciens ne seraient plus à leur cote originelle, sauf ceux 
qui dateraient, en chaque localité, de l'époque où les effondre
ments auraient pris fin dans cette localité. 
Une autre preuve de l'effondrement des continents est donnée 

par la plateforme continentale sous-marine, qui atteint aujourd'hui 
la profondeur de 200 m. environ, sauf en des points spéciaux où 
l'effondrement a été plus considérable encore. Il nous semble bien 
plus difficile d'admettre que les sillons entaillés sur cette plater 
forme par les eaux courantes, en prolongement des cours d'eau 
actuels, ont été submergés à une époque relativement récente 
par une nouvelle invasion marine sur 100 brasses de hauteur, 
que d'admettre l'effondrement ou plutôt l'affaissement du conti
nent européen avec sa zone littorale. Cela explique bien mieux 
pourquoi, en certains endroits, les sillons sous-marins atteignent 
des profondeurs énormes, jusqu'à 3ooo m., comme au large du 
Douro et du Tage, en Portugal1. 

CONTINENT AMÉRICAIN 

Si, de l'Europe nous passons en Amérique, nous trouvons, dans 
l'extrême Nord, des plages marines à 5oo ou 600 m., 335, 33o m. 2; 
et puis toute la série des dépôts de la mer de Champlain depuis 
149 m. d'altitude jusqu'à T5 et 12 m.;!. 
A Cuba, nous trouvons des terrasses admirablement bien con

servées à 548 et I52 m., et de 60 à 70 m., et, dans les îles voisines, 
des indices nombreux de rivages de 3 à 6 m. 4. 
Dans l'Amérique du Sud, on a des terrasses à 4oo-3oo m. et des 

bancs de coquilles récentes (formation quérandinienne) à 20-3g m. 

1. Emile HAUG. Traité de géologie, p. 483. 
a. SUESS. Loc. cit., II, p. 704 et suiv., et DE LAPPARENT. Géologie, p. 1709. 
3. SUBSS. Ibid., p. 761. 
4. Ibld., p. 793. 



et jusqu'à ioo m. vers l'extrême Sud de la côte occidentale de ce 
continent 
Au Chili,on a des terrasses et. dépôts coquilliers de 5oo à 487 m., 

puis à 435 et 400, З20290, З00 et 222, i5o et 1З1, 109106, 60 et 40, 
18 à i5 et 5 à 4 m 2



CÔTES DE L'OCÉAN PACIFIQUE ET DE L'OCÉAN INDIEN 

Dans l'Océan Pacifique les îles coralligènes montent à i5i8
255076809095100 m. 3

. Il paraît même que certaines d'entre 
elles atteindraient plusieurs centaines de mètres4

. 
Dans la NouvelleZélande, les terrasses et dépôts marins se trou

vent de 180 à i5o m., puis à 1501206760457 à 5, 4 à 3'm. et 
Hochstetter était frappé, dès 1869, de la grande analogie que 
présentaient les formations littorales récentes de ce pays avec 
celles de l'Europe 5

. 
Aux Indes et sur les côtes d'Arabie, les indices de rivage se 

trouvent à 34 1/2, 6 à 9, 2048 1/260, et peutêtre à 356 m. (cal
caire à Miliolites)6

. 
Dans l'Afrique australe, de 18 à 21 m. et jusquà 55 et à 110 m. 

au Cap '. 
CONCLUSIONS 

Nous avons fait le tour du monde et nulle part les traces de la 
mer n'ont manqué, ni au Nord, ni au Sud, ni dans les zones inter
médiaires, depuis les niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux 
élevés. Nulle part rien ne vient infirmer la régression dont les 
preuves en Grèce ont été mises hors de doute ; au contraire, cette 
régression s'est trouvée confirmée à chaque pas. Nous l'avons 
trouvée comme altitude partant de la cote de 700 m. environ (et 
peutêtre de la cote de 8З0 m. du Saharien inférieur de Reggio "), 
et comme temps datant d'une époque postérieure à l'Elephas anti-
quus. A partir de З00 m. environ elle est postglaciaire. 
Nous avons constaté en Grèce et en Norvège qu'elle a été 

continue, ou que, tout au plus, la mer a reculé par étapes de faible 

1 . SUESS. Loe. cit., p. 5i8 et 79З. 
2. Ibid., p. 817. 
3. Ibid., p. 532 et suiv. 
4. Emile HAUG. Traité de géologie, p. 49З. 
5. SUBSS. Loe, cit., II, p. 810 et 816. 
6. Ibid., II, p. 800 à 804, note. 
7. Ibid., II, p. 796 et suiv. 
8. Et m ê m e de la cote de 900 m. des terrasses élevées du Voïdia dont il a 

été question plus haut. 



amplitude, Si la même continuité ne se trouve pas partout, il faut 
l'attribuer soit aux circonstances locales plus ou moins défavo
rables pour la formation des terrasses, ou pour le développement 
de Mollusques littoraux, soit à l'érosion qui s'est manifestée à cer
tains endroits plus que dans d'autres mieux abrités. Il ne faut pas 
non plus oublier qu'en terrain meuble, la plage la plus récente 
peut se former aux dépens et par la destruction des plages plus 
anciennes. C'est ce qui est arrivé à Patras où la terrasse de 35om. 
s'est formée aux dépens des terrasses supérieures, en ne laissant 
subsister au-dessus d'elle que la terrasse de 600 m. Partout nous 
avons vu la régression marcher de pair avec des affaissements et 
les rivages affaissés être submergés, pour être bientôt de nouveau 
exondés. C'est, sans doute, dans ce phénomène de la submersion 
presque générale des rivages à la suite des affaissements, qu'il faut 
chercher la cause de la tradition du déluge universel qui s'est per
pétuée à travers le globe, car certains de ces affaissements sont 
très récents. 

Nous ne pouvons terminer ce qui a rapport à la régression 
quaternaire sans passer en revue les principales objections qu'on 
a élevées contre elle. Et d'abord on a soutenu la stabilité du 
niveau de la mer à travers les âges géologiques. On aurait observé 
dans le Gotentin el à quelques autres endroits à un niveau peu 
différent de la mer actuelle des rivages appartenant à diverses 
époques géologiques et on en a tiré la conclusion que seul un 
niveau stable pouvait rendre compte d'un pareil fait2. La conclu
sion à notre avis est loin d'être rigoureuse. En effet le même fait 
peut-être parfaitement expliqué par une suite de transgressions et 
régressions oscillant autour du niveau actuel des mers et présen
tant par conséquent à divers âges géologiques un rivage à l'en
droit où il se trouve aujourd'hui, puisque soit en avançant, soit 
en reculant la mer passera par le point de part et d'autre duquel 
elle oscille. 
La deuxième objection est la suivante. Il paraît y avoir désac

cord entre l'existence d'une seule grande régression depuis les 
temps pliocènes et les données paléontologiques d'une part, les 
phénomènes alternatifs d'érosion et d'alluvionnement des vallées 
d'autre part. Cependant, à mon avis, le désaccord n'est qu'apparent. 
En effet, quelles sont les exigences de la paléontologie : elle 

demande de larges communications dans la Méditerranée, entre 
l'Europe et l'Afrique et les grandes îles méditerranéennes, pour 

1. Ph. NÉGRIS. Loc. cit. e.S.Cî.F., (4), YI, 1906, p. 11 et suiv. 
2. DK LAPPARENT. Géologie, p. 1920. 



expliquer la diffusion des faunes et des races humaines avec même 
outillage paléolithique 1 à l'époque interglaciaire. Or, cette époque 
avait été précédée d'une émersion générale qui avait établi ces 
communications et les avait maintenues jusqu'à l'époque intergla
ciaire. Puis la paléontologie nous apprend que les faunes s'indivi
dualisent : c'est que les communications se sont rompues, par suite 
d'affaissements, dont les dislocations de la panchia de Toscane et 
de l'île d'Elbe avec débris KElephas antiquus sont un exemple 
très instructif, et la submersion de l'Angleterre un autre. La sub
mersion de l'Egéide aurait suivi de près. C'est ainsi que les îles de 
Corse et de Sardaigne auraient été isolées ainsi que l'île de Crète. 
Mais on comprend qu'à la suite d'une régression de plusieurs 
centaines de mètres, quelques communications aient pu se réta
blir ; on pourrait ainsi expliquer la communauté des Mammifères 
actuels entre l'Afrique et les îles de Corse et de Sardaigne. Puis 
de nouveau arrivent de grands affaissements comme nous en avons 
constaté plus haut au Nord de l'Afrique, et ces deux îles sont 
définitivement isolées. Ces affaissements marchent de pair avec la 
régression dans la Méditerranée comme dans la mer du Nord. 
Enfin les affaissements se terminent par la formation de la fosse 
adriatique et la régression cesse, si bien que l'on peut considérer 
la régression comme subordonnée aux affaissements. 
Tous ces grands phénomènes se sont passés depuis l'époque 

interglaciaire, mais les derniers d'entre eux depuis la fin de 
l'époque glaciaire. Il ne faut donc pas s'étonner que les change
ments concomitants des faunes aient été souvent insignifiants, 
comme le prouvent les Mammifères actuels de la Corse et de la 
Sardaigne qui sont en partie pareils à ceux de l'Algérie, malgré 
les fonds de mer considérables qui séparent aujourd'hui cette 
dernière des premières. 
De même pour les alluvionnements et le creusement des vallées, 

les phénomènes s'expliquent aisément par la régression accompa
gnée d'affaissements. Les remblaiements correspondraient comme 
l'a formulé M. Boule2 à des périodes de submersion : mais la 
submersion peut être due non seulement à une transgression, mais 
aussi à un affaissement tel que nous l'avons constaté dans l'Europe 
continentale. Au grand alluvionnement pliocène, qui serait peut-
être, lui aussi, dû à des affaissements,.succéda, comme nous l'avons 
rappelé, la surrectiôn que l'on place généralement à la fin du 
Pliocène : le creusement des vallées suivit. Plus tard c'est l'Europe 

1. BOULE. Les grottes de Grimaldi. Loc. cit., p. i56. 
2 . ID. Ibid., p. i55. 



1YL G. Dollfus regrette d'avoir à présenter quelques réserves à propos 
de la note de M. Négris. Il pense que les perforations de l'Ile de Siphnos;-
dont il présente de magnifiques spécimens envoyés par M, Négris, qui les 
a recueillis à l'altitude de 275 m., appartiennent à Aspidopholas rugosa. 
B R O G C H I (Conch. subalp., pl. xi, flg 12), espèce pliocène, cjar leur forme 
élargie, ulriculaire, leur grand diamètre, leur iaible profondeur écartent 
la pensée qu'elles ont ;été produites par le Lithodomus lithophagus-, et 
cette constatation lui paraît entraîner la démonstration très simple que 
cette partie des Cyelades s'est élevée considérablement au-dessus des 
eaux dépuis l'époque astienne comme beaucoup d'autres points de la 
Morée. Il pensé aussi que ce ne sont pas lès eaux qui se sont élevées 
à ce niveau, et à une altitude voisine de 700 m., sur toute l'Europe, 
mais qué ce sont les terres de 1 Archipel qui se sont élevées. On ne 
peut admettre en Europe que le niveau marin ait sensiblement varié 
depuis le Miocène cl le Pliocène ; ce sont les continents qui se sont 
inégalement ,et,locale ¡íent abaissés ou élevés; il est partisan de la 
permanence du zéro marin ol de la continuité des variations des aliU 
tudes terrestres par des mouvements plus ou moins étendus et de 
valeur différente. 

continentale qui s'affaisse et provoque un remblaiment du fond 
des vallées. 
Ainsi tous les phénomènes paléontologiques et géologiques trou

vent une explication facile dans l'hypothèse de la régression 
unique, depuis la fin du Pliocène, marchant de pair avec les 
affaissements. Ce sont ces affaissements qui donnent l'illusion 
d'une transgression qui en réalité n'existe pas, du moins comme 
transgression eustatique. 
La régression a été démontrée en Grèce. Les faits observés dans 

les autres pays peuvent être facilement interprétés de manière à 
se concilier avec elle : les objections soulevées se fondent sur une 
interprétation des faits qui n'est pas rigoureuse : rien donc n'auto
rise à repousser la généralité d'un phénomène qui se présente si 
nettement en Grèce. 

NOTE AJOUTÉE PENDANT L'IMPHESSION. — Dans une note aux CR. Ac. Se, du 
3o nov. 1908, sous le titre « Découverte de l'Elephas antiqaus, à l'île de 
Délos », M . Gayeux attribue définitivement la dent d'Éléphant, trouvée à 
Délos (loc. cit., p. 422). à l'E. antiquus et non à une espèce plus récente, 
comme il l'avait pensé d'abord. Gela recule l'époque du morcellement de 
l'Egéïde jusqu'au commencement des temps quaternaires, mais pas au-delà. 
Toutes mes autres conclusions subsistent. 



R E M A R Q U E S A U S U J E T D E P L A Q U E S C A L C A I R E S 

D A G E C A M B R I E N , P R O V E N A N T D E C H I N E 

P A R J. Bergeron 

Dans la séance du 2 0 novembre 1899 j'ai présenté à la Société 
géologique plusieurs Trilobites px'ovenant de Chine et dont je 
devais la communication à l'obligeance de M. Henri Douvillé. 
La plupart se trouvaient à la surface d'une plaque de calcaire 

blanc que l'amiral Regnault de Premesnil avait achetée en i858, 
à un brocanteur de Pékin, qui, tout en ignorant sa provenance 
exacte, disait qu'elle venait des montagnes situées au Nord de 
cette ville. Elles étaient toutes nouvelles et appartenaient, sauf 
rares exceptions, à des genres nouveaux. 
Depuis cette époque il a été rapporté en Europe d'autres plaques 

calcaires couvertes également de débris de ̂ trilobites ; ceux-ci 
sont désignés en Chine sous le nom d'Hirondelles fossiles et les 
plaques sur lesquelles on les trouve sont vendues comme objets 
de curiosité, ce qui explique comment on en connaît déjà un 
certain nombre. Sur plusieurs de ces plaques ont été reconnues 
des espèces que j'ai publiées en 1899 et il m'a paru intéressant 
d'étudier ces plaques comparativement entre elles, ainsi que leurs 
faunes et de chercher à tirer quelques conclusions de cette étude. 
Je m'appuierai sur les mémoires dans lesquels il en est question, 
n'ayant pas eu les échantillons entre les mains. 
Ces mémoires sont au nombre de trois et sont dûs respective

ment à M. le docteur Carlo Airaghi, de Turin, M. Monke, de Berlin, 
et M. Henry Woodward, de Londres, suivant leur ordre d'appari
tion. Ainsi qu'on le verra dans l'historique qui accompagnera 
l'étude de chaque plaque, aucune n'a un gîte bien connu ; jamais 
aucun géologue n'a pris ces plaques calcaires en place. On n'a sur 
elles aucun renseignement slratigraphique précis ; quant à la 
paléontologie elle ne peut donner plus de renseignement sur l'âge 
de ces calcaires, puisque les faunes en sont nouvelles et ne peu
vent être comparées à aucune autre d'âge déterminé. 
Ayant déjà décrit et figuré la plaque de Pékin dans notre 

Bulletin, je me contenterai de rappeler quelques faits dont j'aurai 
besoin dans la suite. 
Le nombre des débris de Trilobites est très grand ; ils sont 

1. B.S.G.F., (3), XXVII, p. 499, pl. XIH. 



juxtaposés de manière à couvrir entièrement la surface de la 
plaque. Mais ils sont très mal conservés et le nombre des espèces 
reconnaissables et déterminables est très réduit : en 1 8 9 9 j avais 
distingué les cinq espèces suivantes : 
Qalymene ? sinensis J. B E R G . Dlcellocephalw ? sinensis J. B E R G . 
Agnostus Douvillei J. BEHG. Drepannra P-remesnili J. B E R G . 
Olenoldes Leblanci J. BERG. 

Il y avait en plus, parmi une multitude de débris indétermi
nables spécifiquement et d'anneaux toujours isolés, un hypostome 
et une joue mobile dont on pouvait reconnaître la forme. D'ailleurs 
les échantillons les meilleurs étaient encore assez mal conservés 
pour que leur description fût incomplète. 
Parmi les espèces reconnaissables, il y en a deux auxquelles 

j'ai attribué les noms génériques de Calymene (Calymene ? 
sinensis) et de Dicellocephalus (Dieellocephalus ? sinensis) pour 
attirer l'attention sur les analogies qu'elles semblaient présenter 
avec ces genres ; mais j'avais pris soin de signaler le fait, 
en accompagnant ces noms génériques d'un point de doute ; 
j'insistais d'ailleurs sur ce doute dans le texte même de ma note. 
Les conditions dans lesquelles cette plaque a été achetée par 

l'amiral Regnault de Prémesnil ne permettent pas d'en savoir 
l'âge géologique ; la faune seule pouvait me guider dans cette 
détermination d'âge. Or, des cinq espèces déterminables, il n'y 
en avait que deux qui appartinssent avec certitude à des genres 
connus : Agnostus Douvillei et Olenoldes Leblanci. Cette espèce 
àAgnostus rentrant dans le groupe des Limbati et dans le sous-
groupe des Regii, devait être rattachée au Cambrien moyen ; il en 
est de même de Olenoldes Leblanci, espèce voisine de Olenoldes 
Marconi W H I T F I E L D , cantonnée dans le Cambrien moyen. Maçon» 
clusion était que vraisemblablement la plaque de Pékin apparte
nait à un horizon du Cambrien moyen. 

En 1 9 0 2 , le docteur Airaghi figura' une plaque de calcaire 
couverte également de débris de ïrilobites, ainsi que d'autres 
plus petites portant des pygidiums. Ces plaques ont été rapportées 
de Chine par un missionnaire, le père Pio da Nettuno. Elles ont 
figuré à l'Exposition d'Art sacré qui s'est tenue à Turin en 1 8 9 8 . 
Le professeur Parona les a achetées pour le Musée géologique 
de Turin qu'il dirige. Ces plaques étaient portées sur le catalogue 

1. Atti délia Soc. ital. Se. nat., VOL. XLI, I3 P., PL. 1. MILAN, 190a. 



comme provenant de la localité de Texen Demenkow dont il n'est 
fait mention dans aucun dictionnaire géographique, ni sur aucune 
carte italienne, au dire du docteur Airaghi. Je me suis assuré 
qu'il en était également ainsi en France; de plus je me suis 
adressé au directeur des Missions étrangères de France, qui 
sait quels sont les points où se trouvent en Chine des missions 
catholiques étrangères ; cette localité lui est inconnue ainsi qu'aux 
pères actuellement présents à Paris et qui sont allés en Chine. 
Le professeur Parofta commença l'étude de ces fossiles ; mais 
pour être fixé sur le point où se trouvait la localité de Texen 
Demenkow, il écrivit à la mission dont faisait partie le père Pio da 
Nettuno. Sur ces entrefaites se produisit la révolte des Boxers ; 
peut-être la mission a-t-elle été massacrée ; en tous cas le profes
seur Parona n;eut pas de réponse. 
Nous ignorons donc également la provenance et l'âge de ces 

plaques calcaires. 
Le docteur Airaghi en figure trois dont Tune est large comme 

la main. L'auteur donne sur ce calcaire, au point de vue litholo
gique, les renseignements suivants : il est dur, compact, à graiD 
fin, de couleur jaune-gris uniforme. Il ne rappellerait donc que de 
loin celui de la plaque de Pékin. Aussi ne suis-je pas porté comme 
lé docteur Airaghi à admettre pour ces plaques la même prove
nance ; pour cela j'ai encore des raisons que je donnerai plus loin 
après avoir étudié la faune. 
Celle signalée par l'auteur italien est la suivante : 

Agnostus PU n. sp. Microdisrus Paronai n. sp, 
Olenoides Paronai n. sp, Drepanura Premesnili J. BEUG. 
Otenoïdes Leblanci J. BERG. Trilobites gen. et sp. indét. 
Si l'on s'en rapporte à cette liste, il y aurait dans les calcaires 

de Texen Demenkow, deux espèces déjà signalées sur la plaque de 
Pékin. 
Les pygidiums que le docteur Airaghi rapporte à Drepanura 

Premesnili se trouvent sur deux petites plaques de calcaire dont 
l'une porte deux exemplaires. Je crois que les trois pygidiuns en 
question appartiennent bien à une même espèce et au même genre 
Drepanura ; mais les denticulations du bord postérieur sont diffé
rentes dans les deux espèces : dans Drepanura Premesnili1 ces 
denticulations sont sensiblement égales entre elles et denïême 
forme, arrondies à leur extrémité. Dans les pygidiums figurés 
par le docteur Airaghi (pl. r, fig. 3T-3a). les denticulations sont 

i. B.S.G.F., (3), XXVII, p. 5o 9, iig. 8, pl. xm, fig-. 8. 



plus acuminées, plus détachées les unes des autres ; de plus celles 
qui correspondent à la partie axiale paraissent être plus grêles, 
plus courtes que les autres ; enfin, elles semblent avoir été soudées 
à leur base. 
Quant aux pointes à profil de faux qui partent des extrémités 

latérales du pygidium et qui ont fait donner son nom à ce genre, 
elles sont de forme différente dans les deux espèces. Dans celle de 
Texen Demenkow, la pointe est plus acuminée, proportionnelle
ment moins large à sa base. Pour ces raisons, il me semble qu'il 
faudrait distinguer cette espèce de Drepanura Premesnili. 
Il est difficile de reconnaître Olenoïdes Leblanci sur la grande 

plaque figurée par le docteur Airaghi (pl. i, fig. a3) ; aussi n'ose 
rais-je me prononcer sur l'exactitude de cette assimilation. 
Les espèces nouvelles, au nombre de trois, sont : 

Agnostus PU n. sp. Microdiscus Paronai n. sp, 
Olenoïdes Paronai n. sp. 
D'après la figure donnée par le docteur Airaghi (pl. 1, fig. 28), 

Agnostus PU et Agnotus Douvillei sont deux espèces distinctes, 
l'une de l'autre ; elles appartiennent même à des groupes diffé
rents, Agnosias jPwn. sp., si l'on s'en rapporte à la figure donnée 
par le docteur Airaghi (pl. 1, fig. 28), pourrait appartenir au même 
groupe que Agnosias Kœrferi MONKE '. Ces deux fossiles se 
trouvent à la surface de calcaires marneux très distincts de celui 
d'où provient la plaque de Pékin et qui est un calcaire pur ; mais 
je doute, à cause des différences de faunes, que ces calcaires mar
neux appartiennent à un même horizon. 
Sur la plus grande plaque calcaire, le docteur Airaghi signale 

comme espèce de beaucoup la plus abondante Olenoïdes Paronai 
n. sp. qui se distingue à'Olenoïdes Leblanci par la forme des 
denticulations qui bordent le pygidium et par les dimensions 
beaucoup plus courtes des denticulations médianes. Je n'ai rien 
vu de comparable sur la plaque de Pékin. Le docteur Airaghi 
décrit encore Microdiscus Paronai n. sp. ; mais aucune forme de 
ce genre n'existe sur la plaque que j'ai étudiée. 
La grande plaque de Texen Demenkow ne renferme donc 

aucune espèce qui lui soit commune avec celle de Pékin, sauf le 
seul exemplaire à'Olenoïdes Leblanci que je n'ose assimiler au 
type, faute d'échantillons bien conservés. Je suis donc porté 
à considérer les deux plaques comme n'appartenant pas au 
même gisement, contrairement à l'opinion du docteur Airaghi ; la 

1 . Voir plus loin, p. 447-



différence des faunes et aussi la différence dans la façon dont se 
présentent les débris de Trilobites, viennent à l'appui de cette 
manière de voir. Mais on peut dire que d'une manière générale 
les deux plaques proviennent d'horizons peu éloignés d'un même 
étage. 
La présence du genre Microdiscus viendrait à l'appui de l'attri

bution que j'ai faite au Cambrien moyen de cette faune à Drepa-
nura et Olenoïdes. 
En igo3 M. H. Monke a publié un mémoire très important ' sur 

une série de plaques calcaires dont l'intérêt est très grand. Ces 
plaques, au nombre de j3, ont deux origines différentes. Les unes 
ont été rapportées par M. le bergmeister F. Kœrfer, qui, étant 
au service de la Marine royale de Prusse, visita l'hinterland du 
Kiautschou. Ces plaques proviendraient de l'étage supérieur de la 
série chinoise. Elles ont été offertes au musée de la Kön. Geol. 
Landesanslalt et de la Bergakademie de Berlin. Parmi elles s'en 
trouve une de très grandes dimensions que M. Monke a figurée 
(pl. ix). Leur lieu d'origine est la localité de Yen-tsy-yai qui n'a 
jamais été visitée par aucun Européen ; ce sont les marchands chi
nois qui ont vendu ces plaques comme objets de curiosité, qui l'ont 
indiquée. 
Postérieurement, le même musée a reçu de la Société minière 

du Schantung, à Berlin, deux plaques calcaires comparables à 
celles de Yen-tsy-yai; elles proviendraient, d'après les renseigne
ments fournis par M. le bergassessor Krause, de là région monta
gneuse située au N.N.E. de Mong-yin-hsien, région où se trouve 
la localité de Yen-tsy-yai, d'après les renseignements de M. Kœr
fer. Cette dernière collection aurait dû être plus nombreuse, mais 
M. Krause perdit la plupart de ses fossiles dans une attaque qu'il 
eut à subir de la part des Chinois. 
Tout ce que nous savons au point de vue stratigraphique, relati

vement à ces calcaires, c'est que dans le Shantung, d'après un 
mémoire de M. Kœrfer, sur l'étage moyen de la série chinoise 
établie par von Richthofen, repose l'étage supérieur formé presque 
exclusivement de calcaire en bancs épais, renfermant de nombreux 
fossiles. Il cite ert particulier le gisement situé près du village de 
Yen-tsy-yai, à un jour de marche au N.O. de Wang-tschuang. On 
reconnaîtra que ce sont là des renseignements bien peu probants 

r. H. *MONK\R. Beiträge zur Geologie von Shantung. I. Obercambrisehe Tri-
lobiten von Yen-tsy-yai. Jahrb. der Königl. Preuss. Geologischen Lande
sanstalt und Bergakademie für 1902. Band XXIII, heft 1, p. io3, pl. iii-rx. 



de l'âge cambrien supérieur des calcaires de cette dernière localité, 
surtout si l'on tient compte de ce l'ait que dans les régions pri
maires il y a bien souvent des phénomènes de charriage donnant 
des recouvrements anormaux malgré les apparences. La méthode 
qui consiste à chercher à établir l'âge relatif de couches en super
position par les caractères des faunes est infiniment préférable ; 
car elle est la seule qui soit sure. Je considérerai donc jusqu'à 
nouvel ordre, l'attribution de la laune de Yen-tsy-yai au Cambrien 
supérieur comme n'étant pas encore établie avec certitude. 
D'après la description que donne M. Monke des calcaires cons

tituant les plaques qu'il a étudiées, ils sont différents de ceux de la 
plaque de Pékin ; ils sont argileux, de couleur bleu gris foncé ; les 
fossiles en calcite forment relief au milieu du calcaire argileux par 
suite de la dissolution plus facile de ce dernier. Les Trilobites ont 
leurs articles dissociés, isolés les uns des autres, de telle sorte qu'il 
est très difficile, ainsi que le reconnaît M. Monke, de grouper les 
éléments appartenant à une même espèce ; c'est pourquoi il est 
permis d'avoir un certain doute à l'égard de l'exactitude des grou
pements faits par l'auteur. 
M. Monke a pu reconnaître et décrire les espèces suivantes : 
Agnostus Kœrferi, n. sp. Drepanura Prememili J. B E R O . 
Lioslracina Krausei n. gen.,n. sp. — KMeleri n. sp. 
Teinislion Lansi n. gen., n. sp. Stephanocare Richthofeni n. gen . 

— Sodeni n. gen.,n sp. n. sp. 

Malgré le très grand nombre des plaques, le nombre des espèces 
est très réduit : huit espèces pour soixante-treize plaques. 
Je partage l'opinion de M. Monke que Agnostus Koerferi 

(pl. m, fig. 1-9 ; pl. ix) est une espèce appartenant au groupé des 
Limbati et au sous-groupe des Fallaces. Quelque mal conservé 
que soit le seul exemplaire de Agnostus Douvillei S. BERG. de la 
plaque de Pékin, il ne me paraît pas possible de rapprocher ces 
deux espèces l'une de l'autre. 
Lioslracina Krausei (pl. m, fig. 10-17; pl. ix), de la plaque de 

Yen-tsy-yai, ne se retrouve pas sur celle de Pékin. 
Sous le nom de Teinistion Lansi (pl. iv, fig. 1-17 ; pl. ix), 

M. Monke décrit une espèce nouvelle de laquelle il rapprocherait 
la forme de pygidium que j'ai désignée sous le nom de Dicelloce-
phalus ? sinensis, s'il n'y avait cinq paires de dents au lieu de six 
sur le bord postérieur du pygidium. Mais le limbe de l'espèce de 
la plaque de Pékin est plus large. D'ailleurs, sous ce nom de 
Teinistion Lansi, M. Monke me paraît grouper des pygidiums 



qui pourraient bien appartenir à des espèces différentes : c'est ainsi 
que les figures i5. 16 et 17 peuvent être groupées autour d'un 
même type, et les figures 12 et i3 autour d'un autre. 
Le Teinislion Sodeni (pl. v, fig. i-4) n'a pas de représentant sur 

la plaque de Pékin. 
Le Drépanura Premesnili J. BERGERON (pl. v, fig. 5-ig; pl. ix) 

est très commun sur les plaques étudiées par M. Monke. A propos 
de la description que je donne du pygidium de cette espèce, la 
seule partie de la carapace que je connaisse, M. Monke critique 
ma façon d'en interpréter la segmentation. Pour lui il y aurait 
sept anneaux, tandis que j'en ai compté six. Etant donné le grand 
nombre d'exemplaires qu'il a eus entre les mains, étant donné par 
contre le petit nombre des miens et leur état médiocre de conser
vation, j'admets le bien-fondé de son observation. Mais quand il 
me reproche d'avoir pris les anneaux à sillon formant le pygi-
dium pour des anneaux à bourrelets, je lui demanderai où il a pu 
voir ces caractères des anneaux ; ce n'est à coup sûr pas sur le 
bord qui est absolument plat. Il est vrai que M. Monke rapporte 
à Drépanura Premesnili un grand nombre d'anneaux thoraciques 
à sillons disséminés et isolés sur la plaque du Musée de Berlin et 
qui, par suite, pourraient appartenir à d'autres espèces et même à 
d'autres genres. 
M. Monke a reconnu sur la plaque de Pékin des débris de 

céphalothorax qu'il attribue à cette espèce et qu'il rapproche de 
ceux qu'il a figurés sous ce nom (pl. v, fig. 5-i3). Les débris en 
question me paraissent absolument indéterminables. 
Le Drépanura Kettenleri n. sp. (pl. vi, fig. 1-18; pl. vm, 5-6 ; 

pl. ix), pourrait appartenir à un autre genre, le mode d'ornemen
tation du pygidium étant très différent de celui qui s'observe dans 
la forme précédente. Sur la plaque de Pékin, il n'y a aucun vestige 
de cette espèce. 
M. Monke a groupé sous le nouveau nom générique de Stepha-

nocare des espèces qui présentent beaucoup d'analogies avec 
celles du genre Olenoïdes MEEK. Les pygidiums dans les deux 
genres ont la même forme triangulaire, à sommet arrondi, avec le 
même mode de denticulation. La forme des glabelles est peu dif
férente et procède du même type ; mais dans le genre Stephanocare 
le test est granuleux, tandis qu'il est lisse dans Olenoïdes. Bien 
que le genre Dorjpyge DAMES porte également des granulations 
et se rapproche du genre Olenoïdes il se distinguerait du genre 
Stephanocare par la disposition et la forme des denticulations du 
bord du pygidium, comme par la forme de la glabelle. Il ne me 



semble pas qu'il y ait d'autres différences entre les deux genres; en 
tous cas M. Monke n'a pas dit pourquoi il les distinguait l'un de 
l'autre. Quant au céphalothorax que j'ai désigné comme apparte
nant à un Calymene? sinensis, il peut, comme le pense M. Monke, 
être rattaché à l'espèce qu'il distingue sous le nom 'de Stephano-
care sinense. M. Monke considère que le rachis du pygidium n'est 
composé que de six anneaux au lieu de sept ; mais alors pourquoi 
compter ici la première pointe du limbe comme un simple orne
ment tandis que toutes les autres, d'ailleurs identiques à la pre
mière, correspondraient à des extrémités de plèvres? 
Kn résumé, au point de vue paléontologique les plaques de 

Yen-tsy-yai, renferment une faune dont certaines espèces ne sont 
connues que sur la plaque de Pékin; si on n'admet pas la détermi
nation d'âge que j'ai donnée, il faut forcément considérer leur 
âge comme indéterminé. Quant aux autres espèces, elles sont 
nouvelles génériquement et spécifiquement ; par suite elles sont, 
elles aussi, d'âge indéterminé. En conséquence, M. Monke ne 
peut tirer aucun argument de la faune de la plaque de Yen-tsy-yai 
pour en établir l'âge cambrien supérieur ; il ne lui reste plus 
que la raison sfratigraphique qu'il a donnée et qui me parait 
insuffisante, ainsi que je l'ai dit plus haut. 
J'ai déjà établi les différences lithologiques qui existent entre 

les calcaires des plaques de Pékin et de Yen-tsy-yai. Au point de 
vue paléontologique, il y a certaines analogies : Drepanura Pre-
rnesnili est abondant dans les deux ; les Olenoïdes et les Stepha-
nocare (en admettant que ce soit des genres différents) s'y rencon
trent également. Mais il y a des espèces et des genres différents 
Agnostus Kœrferi n. sp., Liostracina Krausei nov. gen., n. sp., 
Teinistion Lansi n. g., n. sp., Teinislion Sodeni n. g., n. sp. Les 
deux plaques ne proviennent sûrement pas du même horizon, 
mais de deux horizons voisins ; en tous cas ils doivent appartenir 
au même étage. 

En 1905, M. Henry Woodward 1 attira l'attention sur des pla
ques calcaires dont il devait la communication au Révérend 
Samuel Couling, des Missionnaires baptistes anglais de Ching-
chou-fu, dans le Kiao-chow (Nord de la Chine). Elles ont été rap
portées « du Shantung occidental, d'une localité située au sud de 
Tsingtshou-fu (36°40' lat. N. et 1180 40' long. E.) ». 

1. H . WOODWARD. OU a collection of Trilobites from the Upper Cambrian 
of Shantung, North China. Geological Magazine. Décade V, vol. II. May and 
june 1905, p. an, 25i, pl. xiu. 

18 Février 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 29. 



M. H. Woodward se propose d'en publier la faune trilobitique, 
mais il a voulu dans les deux notes en question, signaler dès à 
présent les analogies qui existent entre les formes qu'il a étudiées 
et celles décrites par M. Monke. 
Dans les plaques de M. Couling, M. H. Woodward a retrouvé 

toutes les espèces de Ysen-tsy-yai, sauf Stephanocare sinense 
BERG. Je ne suivrai pas M. H. Woodward dans les remarques que 
provoque de sa part la figure de Stephanocare Richthofeni MONKE 
donnée par l'auteur allemand ; mais je ferai remarquer qu'il par
tage ma manière de voir, relativement à l'attribution au genre 
Olenoïdes des espèces que M. Monke groupe autour de son 
nouveau genre Stephanocare. 
On peut juger de la similitude des deux faunes et des deux 

calcaires étudiés par M M . Monke et Woodward, grâce à une plan
che (pl. xm) qui reproduit une partie d'une plaque de M. Cou
ling. Il n'est pas douteux que ces plaques ne proviennent d'un 
même horizon et probablement d'un même gisement ; par suite 
elles sont bien de même âge. Suivant l'exemple de M. Monke, 
M. H. Woodward en fait du Cambrien supérieur. 

De ce qui précède résultent pour moi les faits certains suivants : 
11 y a en Chine une formation calcaire caractérisée par l'abon
dance du Drepanura Premesnili J. BERG. Mais cette formation, qui 
aurait une grande extension, semble renfermer soit plusieurs hori
zons à en juger par les espèces associées à ce fossile, soit des 
faciès légèrement différents. Ce sont les découvertes ultérieures 
qui trancheront cette question aussi bien d'ailleurs que celle de 
l'âge des couches à Drepanura Premesnili J. BERG. 



Séance du 55 N o v e m b r e 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLÉ, PRÉSIDENT, 
DE M. G. DOLLFUS, MEMBRE DU CONSEIL, PUIS DE M. H. DOUVILLE 

Le Président rappelle les décès de sir Joiw EVANS et de MM. PERON, 
F. ARNAUD, et NIÏRY DKLGADO. 
11 rappelle aussi le succès qu'a obtenu la Piéunion extraordinaire 

de septembre. Il remercie et félicite les organisateurs qui non seule
ment ont fait exécuter des fouilles considérables pour rendre possible 
l'étude des divers gisements fossilifères, niais qui, en outre, ont fait 
imprimer et distribuer à tous les participants un livret-guide plein de 
renseignements intéressanls. La Société a élé cordialement accueillie 
par les Municipalités et en particulier par le Maire de Nantes qui l'a 
reçue officiellement à l'Hôlel-de-Ville. 

Depuis la Réunion extraordinaire, la Société a eu encore à déplorer 
la perte de M. A. BOISTEL, ancien président de la Société, qui prit une 
part si active à sa vie intérieure dans ces dernières années. 

M. Peron, décédé en juillet, a légué sa collection de fossiles d'Algérie 
au Laboratoire de Géologie de la Sorbonne. M m e V e Peron a heureuse
ment complété les dispositions précédentes en offrant au Muséum 
d'Histoire naturelle la partie principale des collections de notre regretté 
confrère, qui comprenait, comme on le sait, une grande partie des 
collections qui lui avait été précédemment léguée par Cotteau. 

M. Haug annonce à la Société que le Laboratoire de Géologie de la 
Sorbonne s'est enrichi, pendant les vacances, non seulement des collec
tions africaines léguées par M. Peron et de la collection Arnaud, 
récemment acquise, mais encore des admirables séries recueillies par 
M. H. Toinbeck dans le Jurassique et le Crétacé de la Haute-Marne. 
Cette collection vient d'être offerte à la Faculté des Sciences par les 
enfarjts de notre regretté confrère, M11" Tombeck et M. Daniel Tombeck, 
docteur ès sciences, auxquels M. Haug est heureux de pouvoir exprimer 
à nouveau sa plus vive reconnaissance. 

Le Président proclame membres de la Société : 
La Bibliothèque de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, présentée par 
MM. H. Douvillé et J. Boussac. 

Le colonel Jullien, à Paris, présenté par MM. H. Douvillé et R. Dou
villé. 

M. T. Bezier, conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Rennes, 
présenté par MM. L. Bureau et D.-P. Œhlert. 

Trois nouveaux membres sont présentés. 



M. Georges Nègre offre les notes suivantes : « L'épaisseur de la 
craie dans le Nord de la France » {Le Phosphate, n° 777, 1907), 
« Les phosphates du Midi, études et recherches » {Le Phosphate, 
n° 845, 846, 1908) ; « Les phosphates de Saint-Maximin (Gard) » 
{Journal d'Uzès, n o s 24-25, 1908). 

M. Stanislas Meunier envoie le traité général de Géologie, qu'il 
vient de publier chez les éditeurs Vuibert et Nony [CRS., p. i5o], 
M. Lantenois adresse un tiré à part des « Résultats de la mission 

géologique et minière du Yunnan méridional (septembre 1903-
janvier 1904) » publiés dans les Annales des Mines (mars-avril 
1907, 210 p., 4 pl.) 
M. J. Vidal de la Blache envoie son « Étude sur la vallée lorraine 

de la Meuse » (8», 186 p., i3 fig., 8 pl., Paris, Gollin). 
M. Armand Thevenin présente, de la part de l'auteur, un très 

important mémoire de M. Gl. Gaillard sur « les Oiseaux des Phos-
phorites du Quercy » (8°, i56 p., 8 pl. Paris, 1908) [CRS., p. i5o]. 
M. Paul Lemoine remet, de la part de M. C. Rouyer, une note 

« Formation et tracé du réseau hydrographique entre Dijon et 
Ghalons » {Bull. Soc. Se. naturelles Saône-et-Loire, 1908). 
M. P. Lemoine dépose sur le bureau plusieurs notes, qu'il a 

récemment publiées : « Sur les différents niveaux d'alluvions au 
confluent de l'Yonne et de la Cure » {CR. Ac. Se, 25 mai 1908) ; 
« Morvan » (en collaboration avec M. Albert Michel-Lévy) {CR. 
coll. Carte géol. Fr., 1907) ; « Sur la présence d'Astéries dans le 
Portlandien supérieur du Pays de Bray » {Bull. Soc. Amis Se. 
nat. Rouen, 1908) ; « Sur la présence de fossiles marins dans le 
Néocomien inférieur du Pays de Bray » {Ibid., 1908) [CRS., p. I5I]. 

M. G. Dollfus présente un volume du chanoine Jaime Aimera 
sur le Pliocène de la région du bas Llabregat et des environs de 
Barcelone [CRS., p. I5I]. 
A. Toucas. — Sur les formes primitives des Hippurites dans les 

Préalpes vénitiennes. 
M. Parona 1 vient de publier une importante étude sur les 

Rudistes du Crétacé supérieur des Préalpes vénitiennes. Parmi les 
espèces citées et figurées, l'auteur indique les Hippurites {Orbi-

1. P A R O N A . Sopra alcune Rudiste del cretaceo superiore del Cansiglio nelle 
Prealpi veneta. Mem. R. Ace. Se. Torino, II, LIX, p. 139. 1908. 



gnya) Requieni et (Vaccinites) prœpetrocoriensis, qui sont les 
deux formes primitives des deux sections des Hippurites. Il était 
intéressant de retrouver dans la péninsule italique ces deux formes 
qui n'avaient été encore signalées qu'en Provence, aux Corbières 
et dans l'Aquitaine. 
L'exemplaire, attribué à VOrb. Requieni, se rapporte bien par sa 

taille peu développée et ses caractères internes à la forme que 
M. Toucas a séparée sous le nom d'Orb, Requieni var. minor et 
qu'il a appelée Orb. primordialis pour mieux la distinguer de 
l'Orb. Requieni MATHERON, qui est une forme plus développée 
occupant un niveau un peu plus élevé. Son association avec le 
Vacc. prœpetrocoriensis montre que l'apparition des Hippurites 
s'est faite en Italie dans les mômes conditions qu'en France, de 
sorte que, malgré toutes les probabilités, il n'est pas encore 
possible d'affirmer que les Vaccinites dérivent des Orbignya. 

M. Parona a signalé en outre les Vacc. preecorburicus, Vacc. 
giganteus, V. Chaperi, V. Zurcheri, V. Gaudryi, qui prouvent 
que la plupart des niveaux à Hippurites se trouvent représentés 
dans la région des Préalpes vénitiennes. 
A. Toucas. — Sur les Rudistes de la Serbie. 
M. Toucas vient de recevoir une belle série de Rudistes 

recueillis en Serbie par M. Petkovitch, professeur à l'Institut 
géologique de l'Université de Belgrade. Il a reconnu parmi les 
Hippurites : Orbignya pariabilis, Orb. colliciata, Vaccinites 
Archiaci, Vacc. Loftusi, Vacc. (Pironœa) corrugatus, Vacc. 
(Pironœa) polystylus ; parmi les Radiolitidés : Prœradiolites 
subtoucasi, Rad. styriacus, Rad. Gastaldi, Rad. Nouleti, Rad. 
albonensis, Rad. subangeiodes: 
Cette faune parait être franchement campanienne et en même 

temps très voisine de l'âge des couches à Rudistes de Bénaix et 
Leychert dans l'Ariège. Elle a été recueillie dans la montagne de 
Toupinitza, au milieu d'un massif calcaire d'environ 5o m. d'épais
seur, recouvert par des grès et marnes à Ostrea oesicularis 
renfermant, surtout dans la partie supérieure, de nombreux 
exemplaires de Belemnitella mucronata. 
M. Toucas y signale tout particulièrement un bel exemplaire 

de Vacc. corrugatus pourvu de sa valve supérieure, qui, avec ses 
replis périphériques moyennement développés, représente une 
forme de passage entre le Vacc. Loftusi et le Vacc. polystylus. 



SUR LA DISTRIBUTION CHRONOLOGIQUE 
DES LÉPIDOCYCLINES DANS L'OLIGOCÈNE LIGURIEN 

PAR G. Rovereto 

Ayant continué à rechercher les Lépidocyclines dans l'Oligo
cène de la Ligurie, je suis arrivé à des conclusions que je crois 
utile d'indiquer ici. Jusqu'à ce jour on a distingué, dans l'Oligo
cène ligurien, le Tongrien s. str. du Stampien à l'aide des faciès, 
c'est-à-dire en rapportant au premier le faciès arénacé et au second 
le faciès marneux ; mais il s'agit en réalité de deux formations 
hétéropiques et contemporaines. On a en outre également signalé 
le Stampien à Gostalupara près de Dego, parce que ces couches, 
qui, en réalité, sont situées à la base de la série et qui constituent 
le faciès arénacé, contiennent les Lépidocyclines. A la suite de 
mes recherches je puis affirmer que les Lépidocyclines de Costa-
lupara sont associées aux Nummulites du plus pur Tongrien, 
parmi lesquelles : N. miocontorta, N. Rosai, N. Tournoueri, et à 
un ensemble de Mollusques, -comme entre autres : Spondj'lus 
bifrons, Pecten arcuatus, G ardita Arduinoi, Grassatella neglecta, 
Actaeon simulât us, etc., qui représentent évidemment les couches 
de Sangonini et non pas celles de Castelgomberto. 
J'ai observé la même association de Nummulites tongriennes avec 

des Lépidocyclines dans les couches de base de Sassello (Rio dei 
Zunini) et de Mioglia (près du cimetière) qui, elles aussi, ont une 
faune purement sannoisienne. 
Mais, outre le fait de détruire les distinctions qui existent 

actuellement dans le Stampien, et de permettre de reconnaître 
déjà dans le Sannoisien la présence des Lépidocyclines, mes recher
ches ont établi la présence de véritables couches stampiennes très 
différentes de celles que l'on a jusqu'à ce jour considérées comme 
telles. J'ai déjà cité dans ce Bulletin 1 le Stampien de Varazze, 
qui consiste en un banc d'Algues calcaires ; à ce gisement je 
puis maintenant ajouter celui de Castello di Mioglia formé de 
couches arénacées, supérieures à la série marneuse, et peut être 
partiellement hétéropiques avec la partie supérieure de cette série 
qui, à part cela, est certainement sannoisienne ; puis encore les 
couches supérieures du bassin de Santa Giustina. 
Or, il est curieux de constater que clans ces dernières-il n'existe 

ni Lépidocyclines, ni Nummulites, tandis que dans les autres on a 

i. B.S.G.F., (4), VIII, 1908, p. 271. 



exclusivement des Lépidocyclines, ou en tous cas très rarement, 
des Nummulites ; de sorte que leur rapprochement au Stampien 
au lieu de l'Aquitanien est basé principalement sur la présence 
d'espèces caractéristiques de Mollusques. 
Il est certain, qu'en continuant cette étude, on arrivera à décou

vrir d'autres gisements véritablement stampiens, et à modifier 
les cartes géologiques qui représentent aujourd'hui l'Oligocène 
ligurien divisé d'après ses faciès. 

SUR LE TERTIAIRE DES ENVIRONS DE TOLÈDE 

PAR Henri Douvillé 

J'ai signalé précédemment à la Société la découverte de fossiles 
marins (Arca, Natica) faite par le D r Ventura Reyes y Prôsper, 
dans le Tertiaire des environs de Tolède '. Ces fossiles étaient 
insuffisants pour déterminer l'âge du dépôt, mais par rapproche
ment avec les fossiles marins trouvés dans des conditions analo
gues à Cuenca et dans d'autres localités, et avec les Mammifères 
fossiles des environs de Madrid, j'avais pensé que les dépôts de 
Tolède pouvaient être aquitaniens,'et j'ajoutais qu'il était vive
ment à désirer que leur stratigraphie fût étudiée d'une manière 
plus minutieuse. 
Dans une des séances suivantes2, M. Depéret faisait observer 

que les Mammifères fossiles des environs de Madrid appartenaient 
en réalité au Miocène moyen et que le dépôt qui les contenait 
n'avait qu'une étendue très limitée. Il était porté en conséquence 
à rapprocher les couches de Tolède, de dépôts analogues qu'il avait 
étudiés dans le bassin de l'Ebre et qui étaient d'âge stampien, 
comme ceux de Cuenca. Il concluait, comme je l'avais fait précé
demment, que les bassins de la Meseta étaient plus complexes 
qu'on ne l'avait pensé et devraient être étudiés à nouveau. 
J'avais vivement engagé mon correspondant de Tolède à pour

suivre ses recherches et, le 24 juillet, il me faisait un nouvel 

1. Oligocène des environs de Tolède. B.S. G. F., (4), VIII, 1908, p. 17. 
2. Sur les Bassins tertiaires de la Meseta espagnole. B. S. G. F., (4), VIII, 

1908, p. 18. 



envoi de fossiles recueillis dans le même gisement. Or, parmi 
ceux-ci, se trouve une empreinte très nette de Fusus cf. bulbiformis, 
et les formes de ce groupe ne paraissent pas dépasser le Ludien. Il 
en résulte que les dépôts tertiaires des environs de Tolède sont 
encore plus anciens que ne l'avait pensé M. Depéret et qu'ils 
sont en réalité éocènes. Il faudrait les rapprocher des couches 
à Paleoiherium des environs de Salamanque et la formation 
gypseuse de la Castille viendrait se placer à peu près au niveau 
des gypses parisiens. 
La présence aux environs de Tolède des genres Arca, Natica et 

Fusus, montre qu'il s'agit bien de dépôts franchement marins. 
Cette découverte très intéressante ne peut qu'encourager M. le 

D r Ventura Reyes y Prôsper à • poursuivre l'étude qu'il a com
mencée, au double point de vue paléontologique et stratigra-
phique. 

OBSERVATIONS SUR LE LIAS DES ENVIRONS DE LTJÇON (VENDÉE) 

PAR Henri Douvillé 

J'ai pu visiter, sous la conduite de notre confrère, M. Chartron, 
les curieux gisements où ii a découvert l'intéressante faune de 
Mollusques qui a été décrite par M. Cossmann, et attribuée par ce 
dernier à l'Hettangien1. 
La localité de Simon-la-Vineuse est perdue, la carrière ayant 

été comblée ; mais j'ai pu observer une coupe très nette à la 
Chapelle-Thémer : la carrière montre à la base 4 mètres environ 
de calcaires compacts en gros bancs, cariés par places et présen
tant alors des Mollusques en bon état de conservation ; on recueille 
surtout à la base Loxonema subnodosum, tandis que vers la partie 
supérieure on observe de véritables lumachelles de Lamellibran
ches. Au-dessus, les calcaires deviennent marneux et renferment 
alors de nombreuses Bélemnites du groupe duB. paxillosus. 
La série des couches est absolument continue ; les petits cailloux 

de quartz abondent par places, surtout dans les calcaires infé
rieurs ; mais on les trouve également à la partie inférieure des 
bancs marneux. Les couches fossilifères du sommet représentent 

i Note sur l'Infralias de la Vendée. B. S. G. K, (4), II, 1902, p. i63. 



incontestablement la partie moyenne du Lias moyen, les couches 
sous-jacentes, en continuité avec les précédentes, ne peuvent 
représenter que la base du Lias moyen ou tout au plus le Siné-
murien.Nous aurions donc là, non pas le représentant de l'Hettan-
gien, mais une faune sinémurienne à faciès hettangien. 

Jules Welsch. — Le Lias de la Ghapelle-Thémer, près Luçon 
( Vendée)1. 
J'ai eu l'occasion d'étudier, à plusieurs reprises, le Lias de la Gha

pelle-Thémer. 
Je ne partage pas l'opinion de M. Henri Douvillé2 sur la continuité 

des assises du Lias de la Chapelle-Thémer. 
11 y a là deux étages bien séparés,, qui sont, de bas en haut : i° une 

assise H de Calcaire jaune-nankin, carié par places, avec la faune»de 
Mollusques décrite par M.Cossmann; je la considère comme représentant 
une partie de l'Hettangien ; 2° Une assise de marnes et calcaires à 
Bélemnites, appartenant au Lias moyen C, probablement la partie 
supérieure seulement. 
Ces deux assises sont peu épaisses dans la région considérée ; mais 

on peut les suivre à l'Est et on les voit augmenter d'épaisseur jusqu'à 
ce que chacune atteigne 20 m. environ. En. même temps, une assise 
nouvelle S vient s'intercaler entre les deux précédentes ; c'est une assise 
de calcaire blanc-grisâtre, dite caillebottine, dans les environs de Niort, 
et épaisse de 4 ni- 5o environ. Notre confrère, M. Gourbine y a trouvé 
Arietites latisnlcatus QUENSTEDT (communication écrite, et fossile vu 
par M. H. Douvillé) ; de plus, à la partie supérieure de la caillebottine, 
j'ai trouvé des Brachiopodes de la zone à Ammonites oxynotus ; ce 
calcaire caillebottine surmonte le calcaire jaune-nankin partout dans 
la région de Fontenay-le-Gomte (Vendée) à Niort et à Saint-Maixent 
(Deux-Sèvres). Je citerai notamment le Moulin d'Anne, près Surimeau, 
au Nord de Niort; là, on voit des carrières dans le calcaire jaune-
nankin avec les fossiles de la Ghapelle-Thémer, Gastropodes et Lamel
libranches en lumachelle. De là, on peut suivre au Nord, le long de la 
Sèvre, les assises du calcaire jaune-nankin H et de la caillebottine S, 
sans erreur possible, jusqu'à Siecq, où M. Gourbine a trouvé l'Ammo
nite citée ci-dessus. 
A la Chapelle-Thémer, l'assise supérieure C des marnes à Bélemmites 

du Lias moyen est en trangression sur l'assise inférieure H. Du reste, 
cette assise supérieure G repose quelquefois directement sur les 
terrains anciens, comme à Ligugé, près Poitiers, où elle représente les 
zones à Ammonites mnrgaritatus et à A. spinatus. 
En résumé, il y a une différence très nette de répartition géographi

que entre les deux assises de la Chapelle-Thémer. 

1. Communication reçue à la séance du 7 décembre 1908. 
2. Voir B.S. (?>F., (4), VIII, p. 456. 



A. de Grossouvre. — Sur le prétendu Hettangien de la Vendée '. 
La communication de M. H. Douvillé, sur l'âere des couches de la Cha-

pelle-Thémer est d'accord avec mes propres observations. En 1901a 

j'écrivais : « Aux environs de Poitiers, on ne connaît aucun représentant 
authentique et caractérisé du Lias inférieur. On a bien rapporté à l'Het
tangien des calcaires bruns renfermant quelques moules de Bivalves et 
de Gastropodes, couches que nous retrouvons en Vendée avec des carac
tères analogues, mais avec une faune admirablement conservée. Elles 
y ont fourni à notre confrère, M. Chartron, de magnifiques séries de 
fossiles. Les nombreuses faunes que l'on y recueille, petits Gastropodes 
et Lamellibranches, rappellent en effet des types de l'Hettangien de 
l'Est ; mais cette analogie résulte de la ressemblance des conditions de 
gisement et il serait peu prudent, je crois, d'en conclure l'identité d'âge 
des deux gisements. Rappelons-nous qu'autrefois on a classé dans le 
Bajocien les Gastropodes bathoniens de Gonlie ou ceux oxfordiens de 
Montreuil-Bellay. Les couches en question peuvent donc représenter 
aussi bien que l'Hettangien, le Lias inférieur ou la base du Lias moyen, 
c.ar elles sont surmontées par d'autres niveaux fossilifères dont l'attri
bution à ce dernier étage ne peut faire aucun doute ». 
Je me rallie complètement à l'opinion de M. H. Douvillé que ces 

couches appartiennent à la base du Lias moyen, car celles qui les sur
montent immédiatement renferment la faune de la partie supérieure de 
cet étage. De plus, notre confrère, M. Gourbine, a découvert à Chau-
veux, commune de Ste-Pczenne, dans des calcaires fort analogues à 
ceux de la Vendée, deux exemplaires à'Am. planicosta (= capricornu), 
fossile caractéristique des couches inférieures du Lias moyen. 
Conséquences d'ordre général. — L'erreur commise pour les 

couches de la Vendée, s'ajoutant à celles relatives aux couches de 
Conlie et de Montreuil-Bellay/montre le peu de confiance que l'on 
doit avoir sur la considération des faunes de Gastropodes et de 
Lamellibranches pour le classement précis des couches qui les 
renferment. J'ai déjà insisté sur ce point dans le chapitre que j'ai 
consacré aux méthodes en stratigraphie dans mon mémoire sur 
la Stratigraphie de la Craie supérieure (1901). 
J'ai eu l'occasion d'y revenir ici même à propos de la classifica

tion du Tertiaire. J'éprouve donc des doutes, qui me paraissent 
bien motivés, sur la valeur des nombreuses zones distinguées 
dans la série tertiaire du Bassin de Paris ; car ces zones sont 
basées sur des variations de faunes correspondant seulement à 
des variations de faciès. Déjà une étude plus attentive montre 
que certains fossiles considérés comme caractéristiques de cer
tains niveaux se montrent parfois plus haut ou plus bas ? Y a-t-il 

1 . Communication reçue à la séance du 7 décembre 1908. 
2. CR. A.F.A.S. Ajaccio, 1901, p. 3g8. 



là des mutations que l'on arrivera à distinguer ? C'est ce que 
pourra seulement nous apprendre une étude approfondie des fos
siles et de leur répartition dans le temps. A cet effet il sera néces
saire de repérer leurs gisements par rapport aux degrés d'une 
échelle prise comme étalon, en ayant bien soin d'ailleurs de 
multiplier les observations sur une aire géographique assez 
étendue : il arrive en effet qu'un fossile localisé à un certain 
horizon dans une région donnée, se montre ailleurs à un autre 
niveau. Il y a donc là toute une série de questions délicates à 
éclaircir avant d'être en mesure d'établir une classification sur des 
bases solides. Actuellement, il me semble que pour le Tertiaire, 
l'étude de la répartition verticale des Vertébrés est seule capable 
d'établir l'échelle-étalon, devant fournir les repères pour les 
recherches stratigraphiques. 

M. Boussac a été longtemps séduit par les idées de M. A. de Grossouvre 
sur la non-valeur stratigraphique des Mollusques dans l'ère tertiaire ; 
mais au fur et n mesure qu'il a avancé dans l'étude des faunes nummu-
litiques, il s'est aperçu-qu'au contraire cette valeur stratigraphique des 
Mollusques est très réelle. Seulement, pour échapper à la cause d'er
reur signalée plus haut par M. de Grossouvre, il convient de ne com
parer entre elles que des faunes de même faciès ; dans ce cas les diffé
rences importantes que l'on est amené à constater entre des faunes 
relativement peu éloignées ne peuvent être dues qu'à des faits d'évolu
tion ou à des migrations, phénomènes fondamentalement différents et 
faciles à distinguer. Cette méthode donne présentement à M. Boussac 
des résultats indubitables, tant pour le Nummulitique du bassin de 
Paris que pour celui des régions méditerranéennes. 

Jules Welsch. — Sur les divisions du Lias en Poitou1. 
M. A. de Grossouvre intervenant dans la discussion soulevée par 

M. Henri Douvillé sur le prétendu Hettangien de la Vendée dit : « Aux 
environs de Poitiers, on ne connaît aucun représentant authentique et 
caractérisé du Lias inférieur ». Je suis bien d'accord avec lui sur ce 
point, puisque, quelques lignes au-dessus, j'indiquais qu'à Ligugé, près 
Poitiers, les couches à Ammonites margaritatus et à A. spinatus repo
sent sur les terrains anciens. J'ajoute que je n'ai jamais considéré la 
Chapelle-Thémer (Vendée), ni Chauveux, près Sainte-Pezenne, et Niort 
(Deux-Sèvres), comme étant aux environs de Poitiers. 
Ayant déjà parlé de la Chapelle-Thémer, près Luçon, je' vais main

tenant m'occuper du gisement de Chauveux, commune de Sainte-
Pezenne, au Nord de Surimeau (Deux-Sèvres). M. de Grossouvre cite 
la découverte faite dans la carrière de cette ferme, par M. Gourbine, de 

i. Communication présentée à la séance du 21 décembre 1908. 



Ammonites planiscota, qui caractérise les couches inférieures du Lias 
moyen. Je suis heureux de déclarer que j'ai fait, à pied, et en détail, 
l'étude des environs de Chauveux, qui se trouve sur la rive gauche de 
la Sèvre, tandis que Siecq, localité citée dans la dernière séance, se 
trouve sur la rive droile. Il y a là, en effet, du Lias moyen caractérisé, 
grès calcaire avec poudingues à petits éléments, dit pierre rousse dans 
le pays, et l'épaisseur atteint 20 mètres environ. M. Gourbine, dans les 
notes manuscrites qu'il a eu l'obligeance de me remettre en 1895, au 
début de mes études en Poitou, cite Mgoceras capricornu SCHXOTHEIM, 
de cette carrière. Or, au-dessous de la pierre rousse, il y a une assise de 
calcaire caillebottine de 5 m. d'épaisseur, que je rapporte au Sinému-
rien, parce que j'y ai trouvé dans le dernier banc supérieur des Brachio-
podes caractéristiques. M. Alphonse Fournier, dans ses documents pour 
servir à l'étude géologique du Détroit poitevin cite Spiriferina Wal-
cotii dans ce que je considère comme la caillebottine typique, et, de plus 
dans les couches de passage du Calcaire jaune-nankin, un Ariëtites 
qui est celui de M. Gourbine, que j'ai cité dans la dernière séance. 
C'est sous le calcaire caillebottine — je cite les noms locaux pour 

préciser et pour permettre à chacun de se reconnaître sur les lieux — 
que se trouve le calcaire jaune-nankin rougeâtre, scoriflé, quelquefois 
en gros bancs, d'une épaisseur totale de 20 mètres, que je rapporte à 
YHettangien. J'estime qu'il y a plus de 25 m. d'assises, au-dessous du 
Lias moyen, avant les schistes ; l'étude n'est pas difficile à faire sur les 
pentes de la vallée de la Sèvre, au Nord de Niort. 

FAUNE DE LA GROTTE DAS FONTAINHAS (PORTUGAL) 
PAR Edouard Harlé 

Le Service géologique du Portugal m'a communiqué de nom
breux os recueillis, par ses soins, il y a près de trente ans, dans 
la grotte Das Fontainhas, située dans le plateau calcaire du Monte 
Junto, au Nord de Lisbonne, à 4»o m. environ d'altitude. J'ai été 
heureux de profiter de cette occasion et je suis très reconnaissant 
à M. Delgado, le regretté directeur du Service géologique du 
Portugal, et à M. Choffat, géologue attaché à ce Service. Malgré 
les belles études de M. Delgado et de quelques autres savants, les 
faunes quaternaires du Portugal sont en effet pou connues. 
Ces ossements, très fragiles, se trouvaient dans une terre de 

1. B.S. G. F., 1887-1888, (3), XVI, p. ia6 et suiv. 



couleur brun rouge, fortement adhérente à la surface de beaucoup 
d'entre eux, à ce point que, malgré de sérieux nettoyages, plusieurs 
en sont restés encroûtés. Cette gangue m'a rappelé celle de cer
tains ossements recueillis à Monaco par le chanoine de Ville
neuve, sous les auspices du Prince de Monaco. 
M. Choffat a mentionné cette grotte, en 1891, dans son « Passeio 

geologico de Lisboa a Leiria ». Il y a cité la découverte d'ossements 
quaternaires de Hyène des cavernes, d'Ours des cavernes, d'un 
Cheval sauvage, de Cervidés. 

Voici quelles sont, d'après moi, les déterminations des osse
ments. Toutes les dimensions que j'ai citées sont exprimées en 
millimètres et elles concernent des os d'adultes. Je remercie 
M M . Kunstler et Chaine, du Muséum de Bordeaux, M. Cartailhac 
et M M . Roule et Jammes, du Muséum de Toulouse, notre confrère 
M. Stehlin, du Muséum de Bâle, des facilités qu'ils m'ont données 
pour mes comparaisons. 
Ursus arctos LINN,, de forme massive. — Des dents, deux fragments 

de mandibules, des os dès pattes appartiennent à un Ours. 
Un des fragments de mandibules a la dernière prémolaire, Pt, en 

parfait état, et une partie de la carnassière. La prémolaire Pk a la 
forme la plus simple qu'elle présente chez l'Ursus arcios, c'est-à dire 
qu'elle est dépourvue de toute trace des pointes accessoires, si déve
loppées chez l'Ursus spelseus. Sa longueur est i5 mm. Elle est très 
aplatie transversalement, avec faces parallèles, conséquence du défaut 
complet de pointes latérales, et sa largeur est 8 mm. Ce morceau de 
mandibule ressemble beaucoup pour les dimensions et tous les détails, 
et notamment la forme et la grandeur de la prémolaire Pit à la portion 
correspondante de la mandibule de l'Ours brun de Russie, mâle, n°694, 
du Muséum de Bordeaux. 
L'autre fragment de mandibule est muni de la carnassière de lait. 

Cette carnassière de lait est relativement moins large que celles d'Ursus 
spelseus que j'ai recueillies dans les grottes de Lherm et de Malarnaud 
(Ariège). J'en ai conclu que la prémolaire Pt, située au dessous, à l'état 
de germe, ne devait pas avoir la forme large qu'elle présente chez 
l'Ursus spelseus comme conséquence du développement de ses pointes 
accessoires. Et, en effet, l'ayant dégagée, j'ai reconnu qu'elle n'a qu'une 
pointe accessoire, très petite, située du côté intérieur, un peu en arrière, 
comme chez la moitié environ des Ursus arctos du Muséum de Bor
deaux. 
Les métacarpiens et métatarsiens qui m'ont été communiqués mon

trent que cet Ours était grand et surtout de lorme très lourde. 
Canis lupus LINN. — Une première tuberculeuse supérieure ne diffère 

en rien de celle du Loup. Longueur 16 mm. ; largeur 22 mm. Une 
incisive est plus petite et plus grêle que chez les Loups que j'ai vus. 



Hyœna spelœa GOLD . — Un crâne et une mandibule ont été, à juste 
raison, attribués à celle espèce. La longueur de la carnassière infé
rieure est 3o mm. (Aux trente échantillons du Sud-Ouest de la France 
que je possède, cette longueur varie de 29 à 35 mm.). 
Felis pardus LINN. — Une mandibule droite, avec les molaires de lait 

et avec la canine et la carnassière d'adulte, ainsi qu'une portion de la 
mandibule gauche du même sujet et une canine supérieure, appar
tiennent à une forte Panthère. Je ne vois aucune différence, de grandeur 
ou autre, enlre ces échantillons et ceux de Panthère, provenant de 
diverses grottes de l'Ariège, que je possède. Longueur de la carnas
sière, 2i mm. 
Felis lynx LINN. — Les mandibules de deux sujets et une vingtaine 

d'os sont de Lynx. La carnassière n'a pas le rudiment de talon figuré 
par de Blainville (Osléographie, Felis, pl. xiv, Lynx) : on a soutenu 
que le Lynx du Nord de l'Europe a ce rudiment et que le Lynx de la 
péninsule hispano-portugaise en est dépourvu Les canines sont forte
ment cannelées. 
Longueur de la carnassière, 14 mm. 5 et 14 mm. 5. Longueur de 

l'ensemble des trois molaires, 34 et 32 mm. Largeur de l'extrémité 
inférieure de l'humérus, 3a mm. Largeur et hauteur de l'extrémité 
inférieure du fémur, 32 et 32 mm. 5. Longueur d'un tibia, 188 mm. ; 
largeur et hauteur de son extrémité supérieure, 34 et 35 mm.; sa largeur 
minima, i3 mm. ; largeur de son extrémité inférieure, 23 mm.. 5. Autre 
tibia: les deux dernières cotes sont i3 mm. 5 et 25 mm. 5. 
Les ossements d'un Lynx actuel, de Suède, appartenant au Muséum 

de Bâle, qui m'ont été prêtés par notre confrère M. Stehlin, sont 
beaucoup plus grands. Mais don Lorenzo Sierra m'ayant montré, 
parmi les animaux empaillés du collège de Limpias, en Espagne, un 
Lynx adulte a tué le 2 novembre 1899, dans les montagnes de Tolède, 
au lieu dit Guadalerzas », j'ai constaté que cet animal, à en juger par 
ses dents, était au contraire plus petit que les Lynx de Fontainhas. 
Felis de la taille da Chat. — Un crâne, les deux mandibules et 

plusieurs os, paraissant provenir d'un même individu, appartiennent à 
un Chat ordinaire, grand et robuste, ou à un Félin très voisin. Un 
sujet moins grand et plus grêle est représenté par un fémur et un tibia. 
Longueur delà carnassière supérieure, 12 mm. De l'ensemble des trois 

molaires inférieures, 22 mm. 5. De l'humérus, ni mm. Du tibia, 128 mm. 
Du fémur et du tibia de l'autre sujet, n3 et 118 mm. 

Equus caballus LINN. — Restes de plusieurs individus, de taille 
ordinaire, dont au moins un adulte, un très jeune et un extrêmement 
jeune. 

1. BUSK. Quaternary Fauna of Gibraltar. Transactions of ZooLogical Soc. 
of London, 1877, p. 84. 



Sus scropha LINN. — Un crâne, muni de plusieurs molaires, et quel
ques os. Ces restes ne diffèrent pas des pièces correspondantes de 
sujets actuels, de taille ordinaire ou petite. 

Çervus elaphus LINN. — De nombreux restes, provenant d'au moins 
neuf individus, dont deux jeunes et trois extrêmement jeunes, sont de 
Cerf élaphe. Les os d'adulte et les dents montrent qu'aucun- sujet 
n'était très grand et que plusieurs étaient petits. 
Dernière molaire inférieure : longueur de quatre exemplaires, mesu

rée à la base : 29, 3o, 32, 33 mm. 
Canon antérieur : longueur, 248 mm. Largeur maxima en haut, 36 mm. ; 

en bas, 36 mm. ; minima du corps, 21 mm. 
Capra ibex LINN. — Des mâchoires, de nombreux os, l'axe osseux 

d'une corne, sont de Bouquetin. Ces restes proviennent d'au moins huit 
individus, dont quelques jeunes. Les radius, les canons postérieurs et 
surtout les canons antérieurs, sont larges et ramassés, comme chez les 
Chèvres et Bouquetins, et diffèrent ainsi de ceux, plus élancés, des 
Moulons et Mouflons. Les canons postérieurs ont, au bas de leur face 
antérieure, comme ils ont chez les Chèvres et Bouquetins adultes, une 
gouttière médiane, large et profonde, qui se prolonge jusqu'à l'inter
valle des surfaces articulaires, tandis que cette gouttière est à peine 
indiquée chez les Moutons. De même que chez les Bouquetins, aucune 
des arrières-molaires supérieures n'a, entre ses deux: croissants, le 
petit puits d'émail si iréquenl chez les Moutons et Mouflons. L'axe 
osseux de corne de Fonlainhas n'a que dix centimètres de longueur. 
Il n'a pas la forme, très aplatie, qu'il présente chez nos Chèvres. Je l'ai 
comparé à celui de plusieurs Bouquetins, en choisissant des individus où 
il a, à peu près, celle même longueur. Chez trois Bouquetins des Alpes 
(Muséums de Toulouse et de Bàle), l'axe osseux est bien plus recliligne 
et plus aplati. Chez un Bouquetin de la Sierra Nevada, Espagne (Muséum 
de Bordeaux), il a, au contraire, une courbure accentuée et sa section 
est quasi-circulaire jusque près de la pointe, rappelant ainsi notre 
échantillon. On sait, par Barboza du Bocage :, que le Bouquetin de la 
Sierra Nevada vit également dans la Serra do Gérez, dans le Nord du 
Portugal. 
Longueur d'un canon ; sa largeur maxima en haut, minima du corps 

de l'os, maxima en bas : 
Canon antérieur 148 33 22 38 mm. 

— — 147 . 36 24 39 » 
— — 129 3i 20 33 » 
— postérieur I5I 27 17 33 » 
— — i35 24 i5 29 » 

Lepus cuniculus LINN. — De nombreux os, provenant d'au moins 
douze individus, sont de Lapin. 

1. Academia real clas Sciencias. Lisbonne, 5 février i85; 



Longueur : de l'humérus, 60 à 62 mm. ; du fémur, 77 à 87 mm. ; du 
tibia, 90 à 96 mm. 
Oiseaux. — Quelques os proviennent de petits oiseaux. 

Cette faune diffère de celles de nos grottes du Sud-Ouest de la 
France que j'étudie depuis longtemps. L'Ursus spelseus, le Felis 
spelsea, les Bovidés, le Renne, si abondants chez nous, y font 
complètement défaut. D'autre part, la présence de l'Hysena spelsea 
l'éloigné de notre faune quaternaire ancienne qui, à Montsaunés 
et à Montinaurin (Haute-Garonne) et à Es Taliens (Hautes-
Pyrénées), n'a donné que des Hyènes voisines de l'Hyène rayée 
Elle ressemble au contraire à celle des grottes et fentes du rocher 
de Gibraltar, si bien étudiée par Busk 2. Gibraltar, en effet, à 
donné des restes de : UT'SUS du type arctos, grand et massif ; 
Renard (très rare); Hj'œna spelsea ; Panthère ; Lynx, de l'espèce 
ou race de la péninsule ibérique ; un petit Felis, de même taille 
que le nôtre ; un Rhinocéros du type Mercki ; Cheval ; Sus scropha ; 
Cerf élaphe de taille ordinaire et de petite taille ; Daim (restes 
d'un seul individu) ; Bouquetin, de l'espèce ou race de la péninsule 
ibérique; Bovidé (très vare); Lapin; Elephas antiquus (un seul 
échantillon). Sauf des animaux représentés par très peu d'échan
tillons, ces deux faunes ne diffèrent que par le Rhinocéros, qui 
fait défaut dans la grotte Das Fontainhas. La faune de la grotte 
Das Fontainhas me paraît donc avoir un caractère méridional. 
Je suis porté à croire que les faunes de Fontainhas et de 

Gibraltar sont contemporaines de celle à Ursus spelseus de France. 
Le fait que le Felis spelsea, ou Lion quaternaire, manque dans 

la grotte Das Fontainhas, ainsi que dans les autres gisements 
quaternaires portugais, étudiés surtout par N. Delgado, et 
aussi à Gibraltar, mérite d'être noté. Ge félin est commun en 
France. Il s'est étendu certainement en Espagne jusqu'à San
tander 3. Son absence du Portugal, si elle est confirmée par de 
nouvelles recherehes, ou même sa rareté dans ce pays, ferait peut-

1 HARLÉ. Découverte d'ossements d'Hyènes rayées dans la grotte de 
Montsaunés. B.S.G.F., 18%, p. 234. — ID. Restes d'Hyènes rayées de la 
brèche d'Es Taliens. B.S.G.F., 1895, p. 44- — BOULE. La caverne à osse
ments de Montmaurin. L'Anthropologie, 1902. 
2. BUSK. Loe. cit. 
3. D'après les échantillons que j'ai vus, il a été trouvé dans les grottes 

suivantes de la province de Santander : Mirón (découvert par don Lorenzo 
Sierra) ; Altamira (découvert par don Hermilio Alcalde, déterminé d'abord 
par l'abbé Breuil); Castillo (découvert par don Jésus Carballo, avec Ursns 
spelseus, Hysena spelsea, Cervus elaphus). 



être supposer qu'il craignait la chaleur et n'était pas le même 
animal que le Lion actuel d'Afrique, 
De même, autant que j'en puis juger par ce que j'ai lu et vu, 

l'Ursus spelœus n'a pas été trouvé jusqu'ici en Portugal. Il s'est 
étendu en Espagne, au moins jusqu'à Santander 

Pourquoi la grotte Das Fontainhas contenait-elle tous ces osse
ments ? 
La grotte forme une chambre. Elle s'ouvre sur un plateau. Son 

entrée n'est pas grande et descend en pente extrêmement raide 
sur une petite hauteur. 
L'intervention de l'homme est improbable ; car, de l'homme, on 

n'a trouvé aucune trace antérieure à l'époque actuelle, aucun os 
n'est incisé, il n'y a pas d'éclats d'os. 
L'hypothèse du transport, par les eaux sauvages, d'os d'animaux 

morts à l'extérieur, cadre mal avec la situation de la grotte, qui 
s'ouvre sur le plateau, dans un terrain où toutes les eaux plu
viales s'infiltrent immédiatement. Elle cadre mal aussi avec le 
bon état de conservation des échantillons, dont un grand nombre, 
provenant de jeunes sujets, ont toujours été très fragiles, et avec 
ce fait que les mâchoires ont conservé toutes ou presque toutes 
leurs dents. 
En admettant que l'entrée de la grotte fût jadis plus escarpée, 

formant précipice, je ne puis supposer tous ces animaux assez 
maladroits pour y être tombés involontairement. Il n'est guère 
probable que, ici, en Portugal, l'entrée fût masquée par de la 
neige qui s'effondrait sous les animaux quand ils passaient. Com
ment ce pont de neige aurait-il cédé sous tant de jeunes sujets 
qu'il aurait dû mieux soutenir que les adultes ? 
Si tous ces animaux avaient été transportés par des carnivores, 

pour être dévorés, il semble que des os, au moins de jeunes, 
seraient rongés. On ne s'expliquerait pas. pourquoi, parmi les 
restes de Cerf, il y a des bois tombés du vivant de l'animal. 
Je pense donc que les restes de carnivores se trouvaient dans la 

grotte parce qu'elle a servi de demeure à ces animaux. Peut-être 
les herbivores aussi sont-ils venus d'eux-mêmes? Beaucoup de 
grottes, que j'ai vues dans les Pyrénées, ont leur entrée soigneu
sement murée. C'est, m'ont dit les bergers, parce que les moutons 
s'y réfugiaient pendant les heures chaudes de la journée ; que plu-

i. Je puis le citer avec certitude des grottes suivantes de la province de 
Santander, d'après les pièces que j'ai vues : Pontida (découvert par don 
Lorenzo Sierra) ; Gastillo (découvert par don Jésus Carballo). 

IO Mars 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 3o 



SUR LA CLASSIFICATION DES RADIOLITIDÉS 
PAR A. Toucas 

M. H. Douvillé a fait paraître deux notes, relatives à la classi
fication des Radiolitidés, l'une dans le Bulletin de la Société 
(t. VIII, p. 3o8 ; i5 juin 1908), l'autre dans la Reçue critique de 
Paléozoologie (juillet 1908, p. 184). 
Dans ces notes M. H. Douvillé me reproche de n'avoir admis 

dans les Radiolitidés que les cinq rameaux suivants : Agria, 
Prœradiolites, Sphserulites, Radiolites et Biradiolites (ce dernier, 
— dit-il — changé plus tard en Sauvagesia). II suffira de consulter 
ma note du 16 mars 1908, dans le Bulletin de la Société géologique 
de France (t. VIII, p. 79), pour voir que, tout en reprenant le 

sieurs, allant toujours de l'avant, dans l'obscurité, finissaient par 
tomber dans quelque trou, d'où ils ne pouvaient pas sortir, ou par 
se coincer dans quelque fente étroite, d'où ils ne pouvaient plus 
bouger. Le sol de la grande- grotte de Coumeclare, à Saleich, 
Haute-Garonne, située à 800 m. d'altitude, au milieu d'une vaste 
forêt de hêtres, est tout piétiné par les vaches. Ces animaux y 
viennent d'eux-mêmes, depuis la clairière de Coumeclare et les 
pâturages de Balaguères, à une demi-heure et une heure de 
marche. Ils y cherchent un refuge contre la chaleur et les mou
ches. L'ombre de la forêt ne leur suffit pas. La grotte de Venta de 
la Perra, à la limite de la Biscaye et de la province de Santander, 
où l'on ne pénètre qu'en grimpant un rocher à pic de quatre mètres 
de hauteur, sert de refuge à de nombreuses chèvres (et à des 
moutons ? ) qui, m'a-t-on expliqué, « viennent y faire la sieste ». 
Je pourrais citer bien d'autres exemples. Souvent, parcourant une 
grotte, j'ai vu, sur le sol, les os de quelques-uns de ces visiteurs. 
Les herbivores de la grotte Das Fontainhas y sont peut-être venus 
pour fuir la chaleur ou le mauvais temps ? Peut-être aussi lorsque, 
malades, ils cherchaient à s'isoler ? Plusieurs y sont morts de 
maladie ou sous la dent des carnivores. D'autres n'ont pas réussi 
à remonter l'escarpement que présente l'entrée dé la grotte et 
ceci expliquerait pourquoi l'on a trouvé les restes de tant de 
jeunes sujets. Les animaux descendent sans se préoccuper s'ils 
pourront remonter. 



genre Sauvagesia pour toutes les formes à bandes costulées, j'ai 
néanmoins maintenu le genre Biradiolites pour les formes à bandes 
lisses. C'est donc six rameaux, et non cinq, que j'ai distingués dans 
les Radiolitidés. Malgré cela, M. H. Douvillé trouve que ces divi
sions ne sont pas suffisantes et, non seulement il reprend les 
anciens noms de Bournonia et Lapeirousia, mais il en crée un 
nouveau, le genre Durania pour les formes du groupe du Saav. 
cornupastoris. Dans le genre Agria, il n'admet que la forme type, 
YAgria Blumenbachi STUDER sp. ; toutes les autres, que j'ai clas
sées dans ce genre, seraient des Prœradiolites, des Biradiolites 
ou même des Bournonia. Or, le genre Agria a été établi par 
Matheron, sans description, sur des figures ne montrant aucun 
caractère interne. .M. Paquier a bien indiqué le premier les rap
ports des Agria avec les Radiolltes en y signalant la présence des 
deux apophyses myophores, mais c'est moi qui en ai donné les 
Véritables caractères en faisant remarquer que les deux sinus des 
Radiolites ou des Prœradiolites et les deux bandes des Biradio
lites étaient représentés dans les Agria par deux sillons longitudi
naux, excavés et arrondis, séparés et limités par des plis ou bour
relets plus ou moins saillants, et qu'en outre la valve supérieure, 
généralement très concave, était pourvue de deux apophyses bien 
distinctes quoique peu développées. Ayant moi-même défini ainsi 
le genre Agria, j'ai, dû naturellement y placer toutes les formes 
qui en présentaient les caractères. 

D'autre part, M. H. Douvillé n'admet pas ma manière de voir 
sur l'emplacement des zones siphonales E et S, qui, dit-il, présen
tent des dispositions variées. Je suis loin de. contester que ces 
deux ouvertures du manteau varient de forme avec certains grou
pements et je puis même ajouter que je n'ai jamais pu dire que ces 
deux zones étaient toujours déprimées puisque j'ai montré par de 
nombreux exemples qu'elles étaient représentées par des sinus ou 
des bandes, tantôt en creux, tantôt en saillie. Mais, quelle que 
soit la forme des deux zones siphonales, j'ai fait remarquer qu'elles 
correspondaient toujours aux deux grandes inflexions des lames 
vers la partie supérieure de la coquille, tandis que les plis, qui les 
séparent ou les limitent, ont leurs inflexions tournées vers le bas 
de la coquille et ne peuvent ainsi être confondus soit avec les 
sillons des Agria, soit avec les sinus ou les bandes des autres 
formes de Radiolitidés. Ces inflexions des lames externes, bien 
apparentes sur la plupart des formes, donnent ainsi le moyen de 
reconnaître très exactement l'emplacement des zones siphonales. 



M. H. Douvillé, n'ayant pas tenu compte de ces éléments caracté
ristiques, a placé les deux ouvertures du manteau, E et S, l'une 
sur le pli médian et l'autre sur le pli postérieur, au lieu de les 
faire correspondre aux deux inflexions des lames vers le haut de 
a coquille. Pour bien mettre en évidence cette particularité, je 

reproduis ici quelques exemplaires sur lesquels la position des 

Fig. i-3. — i. Agria triangularis D'ORB. sp. du Cénomanien d'Angoulême, 
Gr. nat. Coll. Ec. des Mines. —• 2 . Prseradioliles Fleuriaui D'ORB. sp. du 
Cénomanien d'Angoulême. Gr. nat. Coll. Arnaud. — 3. Prseradiolites bis-
karensis COQ. sp. Turonien inférieur. Col de Sfa près Batna (prov. de 
Constantine). Gr. nat. Coll. Sorbonne. — 3a. Valve supérieure de l'exem
plaire de la fig. 3. 

E et S. Zones siphonales ou sinus, bien indiqués par les inflexions des lames 
vers le haut de la coquille : A, Pli antérieur, P, Pli postérieur, M, Pli 
médian, infléchis vers le bas de la coquille. 

zones siphonales E et S se trouve bien indiquée par les deux 
inflexions des lames vers la partie supérieure, tandis que le pli A, 
infléchi vers le bas de la coquille et appelé ouverture pédieuse 
par M. H. Douvillé, représente tout simplement le pli antérieur 
qui, avec le pli postérieur P et le pli médian M, limite ou sépare 
les zones siphonales dans toutes les formes des Radiolitidés. 



M. H. Douvillé me reproche encore de n'avoir pas tenu compte 
du développement des apophyses myophores et de la disparition 
de l'arête ligamentaire, caractères qui, d'après lui, suffisent pour 
établir des coupures dans la plupart des rameaux. 
Or, les apophyses myophores étant toujours très peu déve

loppées dans les Agria, il n'est pas possible d'établir une coupure 
dans cette branche, même dans les formes les plus récentes. Ces 
apophyses ne deviennent très saillantes que dans les Sphœrulites, 
les Prœradiolites et les autres rameaux, caractère qui distingue 
ainsi nettement les Agria des autres Radiolitidés. 
La disparition de l'arête ligamentaire est un caractère essen

tiellement évolutif, analogue à celui qui existe dans la plupart 
des groupes de la section Orbignya des Hipparites et présentant 
le plus souvent de grandes difficultés pour établir exactement le 
point où doit se faire la séparation entre des formes qui ne diffèrent 
que par la présence ou l'absence de cette arête, surtout lorsqu'elle 
est devenue presque imperceptible comme dans les Sauvagesia du 
Génomanien. Il suffit, en effet, d'examiner une série d'exemplaires 
de ce niveau pour voir combien il est difficile de distinguer le 
Sauvagesia Nicaisei du Sauv. prsemortoni, qui fait partie du 
groupe du Sauvagesia cornupastoris et par conséquent des 
Durania de M. H. Douvillé. Je persiste donc à croire que, dans 
la classification des Radiolitidés, il y a tout intérêt à limiter les 
groupements aux caractères les plus constants, de façon à ne pas 
perdre de vue les caractères de la forme primitive, d'en suivre 
ainsi plus facilement l'évolution en évitant d'encombrer la nomen
clature de noms qui ne s'appliquent trop souvent qu'à une ou 
deux espèces. 



NOTE SUR TROIS NYMPHÉACÉES NOUVELLES 
DU SPARNACIEN DES ENVIRONS DE PARIS 

PAR P. H. Fritel 

PLANCHE X 

Des empreintes végétales se rencontrent en assez grand nombre, 
à différents niveaux, dans les argiles sparnaciennes du Bassin de 
Paris. En poursuivant l'étude de ces restes, jusqu'à présent peu 
connus, j'ai constaté la présence de trois Nymphéacées se rappor
tant aux genres Nelumbium, Nympheea et à un genre extrêmement 
voisin du Nuphar actuel. 
Ayant déjà signalé l'existence de ces restes, tous nouveaux pour 

la flore éocène, je me propose d'en donner ici la description. 

NYMPHJEITES NUPHAROWES sp. n. 
Pl. X, fig. I, 2. 

Sous ce nom je désigne deux empreintes, l'une recueillie à 
Vanves (Seine), l'autre à Tavers (Seine-et-Marne), qui me parais
sent se rapporter l'une et l'autre à un type de Nymphéaeée qui 
n'est pas sans analogie avec le Nuphar de nos rivières. Une 
assimilation directe est néanmoins rendue impossible par l'insuf
fisante conservation de ces fossiles. 
L'une des empreintes (fig. x), recueillie par moi à Vanves 

(Seine) dans les argiles noires feuilletées du conglomérat de 
Meudon, représente un lambeau de rhizome qui, malgré sa conser
vation défectueuse et son peu d'étendue, montre encore à sa sur
face quelques cicatrices pétiolaires et radiculaires qui ne laissent 
subsister aucun doute sur la nature de cet organe et permettent de 
constater l'analogie qui existe entre elles et les cicatrices qui 
ornent la surface des rhizomes du Nuphar liiteum, par exemple, 
comme il est facile de s'en rendre compte en examinant les figures 
ci-contre. 
La forme des cicatrices laissées par le jîétiole des feuilles 

diffère cependant d'une manière sensible. Le contour, au lieu 
d'être rhombique, comme cela se voit sur l'espèce vivante, est plu
tôt pédalé, c'est-à-dire qu'il affecte la forme d'une petite semelle. 
Les cicatrices punctiform.es laissées par les lacunes aérifères 

qui parcourent le pétiole dans toute sa longueur paraissent aussi 
plus fines sur le fossile ; mais leur disposition en une série péri-

http://punctiform.es


phérique qui entoure quelques autres cicatrices, disséminées sans 
ordre vers le centre, correspond assez bien à ce que l'on peut 
observer sur les rhizomes des espèces vivantes. 
Quant aux cicatrices radiculaires, elles sont pour ainsi dire 

absolument identiques à celles que laisse voir le rhizome du 
N. luteum et, seul, le développement relativement plus grand 
qu'elles acquièrent sur le fossile mérite d'être signalé. 
Mais, je le répète, on ne peut fixer sans réserves les caractères 

de cet organe, qui n'est ni suffisamment étendu ni assez nette
ment conservé pour ne laisser aucun doute dans l'esprit du descrip-

Fig. i. — Nymphseiles nupharoîdes 
FRITEL. Portion de rhizome, gr. nat. 

c.p., cicatrices pétiolaires ; e.r., cica 
tric.es rndiculaires. 

F'ig. 2. — Nuphar lateum 
SMITH. Portion de rhi
zome, gr. nat. (d'après 
AI. Brongniart). 

teur; c'est pourquoi j'ai cru bon de l'inscrire sous le nom géné
rique de Njymphœites. 
C'est à la même espèce qu'il faut rapporter l'empreinte d'une 

portion de radicule, rencontrée dans l'argile plastique de Tavers 
(Seine-et-Marne) par M. Bru, instituteur, et qui m'a été communi
quée par M. H. Thomas. 
Cet organe (pl. X, fig. 2), présente à sa surface une série 

linéaire et longitudinale de petites cicatrices arrondies, légè
rement tuberculiformes, absolument identiques à celles que l'on 
rencontre sur les radicules du Nuphar luteum et qui se montrent 
également, mais d'une façon moins accusée, sur celles des 
Nymphœa. 
La présence d'une forme représentative du genre Nuphar, dans 

http://tric.es


les argiles sparnaciennes, offre un réel intérêt ; car ce genre paraît 
n'être représenté jusqu'ici dans les dépôts éocènes que par un 
fossile très douteux du Lutétien : Nuphar dubium BUR. du Cal
caire grossier de Jouy (Aisne). 

NELUMBIUM PALJEOCENICUM sp. n. 
Pl. X, (ig. 3. 

Cette espèce est représentée par des akènes, recueillis par moi 
à Arcueil dans les argiles noires ligniteuses qui surmontent les 
« fausses glaises », c'est-à-dire au sommet de l'argile plastique 
proprement dite. 
Ce sont de petits corps ovoïdes, comprimés parla fossilisation, 

dont le plus grand diamètre varie entre 8 m m . et 6 m m . et le 
plus petit entre 5 m m . i/a et 4 m m . 1/2. 
A leur partie supérieure, ces organes présentent un léger renfle

ment en forme de mamelon, terminé par les restes d'un style per
sistant presque toujours détruit. 
A la base, on distingue plus ou moins nettement une petite cica

trice circulaire, identique à celle qui existe sur les akènes des 
espèces vivantes. 
Comparés à ces derniers, les akènes du Nelumbium palœoce-

nicurn ne me paraissent différer de ceux du Nelumbium luteum 
"WILLD (pl. X, fig. 4) que par leur taille plus réduite; povir tout 
le reste, les organes fossiles sont identiques à ceux de l'espèce 
américaine et les fruits recueillis à Arcueil présentent même, dans 
leur aspect extérieur et la façon dont ils se sont déformés, une 
analogie frappante avec ceux-ci, comme on peut le vérifier en 
examinant attentivement les figures qui accompagnent cette note. 
Je rappellerai que le genre Nelumbium, très répandu dans la 

série crétacique de l'Amérique du Nord, n'était jusqu'ici repré
senté en Europe, à l'état fossile, que par les deux belles espèces 
décrites par de Saporta : Nelumbium provinciale SAP. de la série 
lignitifère aturienne de Fuveau (Bouches-du-Rhône) et Nelumbium 
protospeciosum SAP. 2, des calcaires marneux aquitaniens de 
Cereste et de Manosque (Basses-Alpes), auquel il convient de 
rattacher des restes recueillis à Hemptead, dans l'île de Wight. 
Le Nelumbium des fausses glaises d'Arcueil représente donc un 

type entièrement nouveau pour la flore éocène et relie, dans le 
temps, les deux espèces précitées. 
1. DIÎ SAPORTA. Le Nelumbium provinciale des lignites de Fuveau en 

Provence. Mém. Soc. géol. Fr.,'Paléont. ; I, Mém. n' 5, 1890. 
2. DE SAPORTA. Recherches sur la végétation du niveau aquitanien de 

Manosque. Mém. Soc. géol. Fr., Paléont. ; II, Mém. n' 9, 1891. 



NYMPHJEA MARINI sp. n. 
Pl. X, fig. 5 à io. 

C'est parmi les nombreux et beaux matériaux qui m'ont été obligeam
ment remis par M. Marin, directeur d'école à Chelles, que j'ai ren
contré les empreintes qui me permettent de décrire la troisième 
Nymphéacée observée dans les argiles sparnaciennes. Je suis heureux 
de pouvoir dédier cette belle espèce à M. Marin, qui l'a recueillie à 
Cessoy (Seine-et-Marne). 
Ce Nymphsea est représenté à Cessoy par d'assez nombreux 

fragments de rhizomes, sur lesquels il est facile de reconnaître 
les cicatrices laissées, soit par les pédoncules floraux, soit par le 
pétiole des feuilles ou bien encore par les radicules. 
Ces trois types de cicatrices, très différents les uns des autres, 

méritent donc d'être étudiés successivement ; 
a) Cicatrices pédonculaires. — Je n'ai jusqu'à présent rencontré 

qu'une seule empreinte pouvant se rapporter à ce type (pl. X,fîg. 6). 
Elle consiste en un disque assez régulièrement circulaire dont le 

diamètre, voisin de celui d'une pièce de cinquante centimes, peut 
atteindre 17 m m . Sa surface est couverte de cicatrices laissées 
par les lacunes aérifères qui se dessinent en creux et sont dispo-

Fig. 3. — Disque pédonculaire du 
Nymphsea polyrhiza S A P O R T A . 

Aquitanien de St-Zaoharie (Var), 
(d'après de Saporta). Gr. nat. 

Fig. 4- — Disque pédonculaire du 
Nmphsea Marini FRITEL. 

Sparnacien de Cessoy (S.-et-M.), 
(d'après nature). Gr. nat. 

sées moins régulièrement que sur les coussinets pétiolaires ; elles 
paraissent aussi beaucoup plus nombreuses que sur ces derniers ; 
on en compte plus de trente sur le disque que j'ai sous les yeux. 
Parmi les lacunes aérifères qui parcourent le pédoncule floral, 

on en remarque six, plus importantes que les autres et occupant 
le centre du disque, où elles sont vaguement disposées 3 à 3 en 
deux séries parallèles. 
Ces lacunes, dont le diamètre peut atteindre 2 mm., sont entou

rées de six autres, d'un diamètre plus faible et qui complètent le 
groupe central constitué par les six précédentes. Toutes ces 



lacunes sont inscrites dans une série circulaire de cicatrices beau
coup plus petites, dont le diamètre égale à peine la moitié de celui 
des lacunes centrales ; le nombre de ces lacunes périphériques 
paraît dépasser une vingtaine. Elles alternent assez régulièrement 
avec d'autres cicatrices, plus petites encore, en forme de traits 
allongés et qui cernent les groupes précédents. 
Je donne (fig. 3 et 4) le croquis du disque pédonculaire du 

N. Marini FRIT, et celui du N. polyrhiza SAP., de l'Aquitanien de 
St-Zacharie (Var), comme terme de comparaison. 
L'examen de ces figures fait comprendre les rapports existant 

entre ces deux formes quant au nombre et à la disposition des 
canaux aérifères qui parcourent le pédoncule floral. 
b) Cicatrices pétiolaires. — Assez variables dans leurs propor

tions, les disques pétiolaires ont, sur quelques empreintes, 17 m m . 
de diamètre, alors que sur d'autres leur taille ne dépasse pas, 
11 m m . Toujours légèrement déformés par la compression, ils sont 

le plus souvent assez régulièrement ova-
laires transversalement (pl. X, fig. 9), 
mais quelquefois aussi subpentagonaux 
(pl.X, fig. 8). 
La disposition des canaux aérifères à 

leur surface, est presque identique à 
celle qui s'observe chez quelques espèces 
aquitaniennes du Sud-Est de la France, 
telles que : N. gypsorum SAP. et N. 
callophj-la SAP., comme le montre com
parativement la figure 5. 
On y voit six lacunes principales, éga

les entre elles et disposées en deux files 
parallèles, séparées l'une de l'autre par 
trois cicatrices allongées en forme de 
trait, chaque file comportant trois lacu

nes ; puis six lacunes secondaires, également disposées par trois 
sur le côté externe des rangées précédentes, chaque cicatrice 
médiane de cette seconde série étant plus forte que les deux autres. 
Enfin, des lacunes tertiaires, beaucoup plus petites que les précé
dentes, disposées, vers le haut et le bas du disque, en série 
décroissante, de manière à former par leur ensemble un groupe 
parfaitement arrondi qui occupe toute la partie centrale du disque. 
On aperçoit, en outre, sur certaines empreintes, une série 

circulaire de lacunes (?) beaucoup plus petites, punctiformes et 
assez régulièrement espacées, qui, au nombre de vingt environ, 

Fig-. 5. — Disque pétiolaii'e 
du Nymphasa callo -
phyla SAPORTA, de l'A-
quitanien de Manosque 
(d'après de Saporta. 



cernent le groupe précédent et font ressembler les empreintes de 
ce type, surtout quand les lacunes centrales sont effacées, à un 
fer à cheval minuscule. 
c) Cicatrices radiculaires. — La disposition des radicules, à la 

partie inférieure des disques pétiolaires, paraît très simple dans le 
Nymphsea Mariai FRIT. Elle comporte généralement neuf cica
trices, disposées en deux séries divergentes comme les branches 
d'un A. 
Chaque série se compose de quatre cicatrices, dont le diamètre 

va en augmentant à mesure que l'on s'éloigne du disque, et qui 
sont séparées les unes des autres par un espace au moins égal au 
diamètre des lacunes. Ce dernier caractère semble cependant 
s'effacer sur les empreintes où le diamètre des lacunes atteint 5 à 
6 mm. ; celles ci sont alors presque contiguës. La neuvième cica-

Fig. 6. — Disposition respective des cicatrices radiculaires, dans : 1. Nymphsea 
gypsorumSAPORTA. des gypses d'Aix-en-Provenee, 2, Nymphsea polyrhiza 
SAPORTA, des calcaires marneux de StZacharie (Var) ; 3. Nymphsea 
callophyla SAPORTA. des calcaires marneux de Manosque (Basses-Alpes) ; 
4, Nymphxa Marini FRITEL, de l'argile plastique de Cessoy (Seine-et-
Marne). — d. p, emplacement du disque pétiolaire; c. r, cicatrices radicu
laires. Gr. nat. 

trice est placée un peu au dessous et à égale distance des deux 
séries précédentes. 
D'après les mesures prises sur de nombreux fragments de 

rhizomes, le diamètre des radicules varie généralement de 
1 mm. 1/2 pour les plus petites à 3 m m . pour les plus grandes ; 
sur certains exemplaires, cependant, ce diamètre peut atteindre 
4 à 6 m m . 
Les croquis 1, 2, 3 (fig. 6) sont destinés à faire voir les diffé

rents modes de répartition des radicules dans 3 espèces aquita-
niennes, comparativement au N. Marini, dont elles se l'approchent 
par les caractères de leurs coussinets pédonculaires et pétiolaires. 
La différence observée dans le mode de disposition des cica-



trices radiculaires est plus accentuée entre le N. Marini FRIT, et 
les trois espèces aquitaniennes qu'elle ne l'est entre chacune de ces 
dernières. 
Or, cette disposition des radicules présente une certaine impor

tance pour la systématique, puisqu'elle paraît uniforme, comme l'a 
fait remarquer de Saporta, dans la limite de chaque espèce. La 
disposition bien particulière constatée sur le fossile de l'argile 
plastique vient donc justifier la distinction spécifique que j'établis 
pour le Nymphsea de Cessoy. 
Le genre Nymphsea, dont on ne connaît pas moins de vingt 

espèces (?) fossiles, ne paraît pas avoir été signalé jusqu'ici dans 
l'Éocène. 
Il débute, en Amérique, dans les couches aturiennes du Mon

tana group de Dutton Creek (Wyoming), où il serait représenté 
par le Nymphsea (Gastalia ?) Duttoniana KNOWLT. ', et par trois 
formes, non nommées, du groupe de Laramie2. 
En Europe, l'espèce la plus ancienne serait le Nymphsea Doris 

HEER, des argiles ligniteuses ludiennes de Bovey-Traeey (Angle
terre), toutes les autres appartenant à. l'étage aquitanien, sauf 
Nymphsea Langeroni MARTY 3, rencontré dans les argiles miocènes 
de Niac, près Aurillac (Cantal). 
Il est donc intéressant de signaler la présence, dans les glaises 

sparnaciennes du Montois, d'une forme nouvelle du genre Nym
phsea, faisant soupçonner l'existence d'une section, aujourd'hui 
éteinte, dont les représentants ornaient les eaux douces de la 
région parisienne au début de l'ère tertiaire. 

1. KNOWLTON. Flora of the Montana formation. Bail. U. S. geol. Survey, 
n° i63, p. 55, pl. xm, tîg. 7, 1900. 
2. KNOWLTON. Bull. geol. Soc. am., vol. 8, p. i33, 1897. 
3. P. MARTY. Feuille des Jeunes Naturalistes (4), 32° année, n" 375 et 38o. 



Séance du 1 6 N o v e m b r e 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLÉ 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président annonce la perte que la Société -vient de faire en 
la personne de M . N. DE MERCEY, notre confrère depuis i85g. Il 
rappelle en quelques mots ses principaux travaux. 

M. Kilian a le regret de faire part à la Société du décès de 
M. FERDINAND REYMOND. 
Tous ceux d'entre nous qui ont suivi depuis une vingtaine d'années 

nos Réunions extraordinaires conserveront certainement un souvenir 
ému de cet aimable confrère, dont le dévouement et l'obligeance étaient 
devenus légendaires. M. Reymond, qui fut un homme de bien, s'inté
ressait vivement aux questions générales de la géologie ; il était un des 
hôtes les plus fidèles de nos excursions annuelles ; dans les Alpes, il 
eut l'occasion de fournir à Marcel Bertrand, dont il était l'admirateur 
et l'ami, maintes précieuses observations. 
Nôtre confrère, qui n'a pas oublié dans son testament la Société 

géologique, a laissé sa bibliothèque et ses collections, qui renferment 
une suite de types décrits par M. Douxam'i, à la Faculté des Sciences 
de Grenoble. Ce don viendra se joindre, dans les galeries nouvellement 
aménagées de l'Université dauphinoise, aux séries de la région de 
l'Ubaye, récemment léguées à cet établissement par un autre membre 
de notre Société, le regretté FRANÇOIS ARNAUD, de Barcelonnette. 
Le Président donne lecture d'une lettre de l'exécuteur testamen

taire de M. Reymond, annonçant qu'il a légué à la Société géolo
gique une somme de 2000 francs. 
Le Président proclame membres de la Société : 

MM. Frédéric William North, F. G. S., ingénieur, à Londres, présenté 
par MM. Km. de la Cruz et Henri Douvillé. 

Paul Fallot, à Lausanne, présenté par MM. Lugeon et Em. Argand. 
Henry Hubert, docteur ès sciences, administrateur-adjoint des 
colonies, présenté par MM. Lacroix et de Romeu. 

Une nouvelle présentation est annoncée. 
M. Léon Bertrand offre i°.un Mémoire : « Contribution à l'his

toire stratigraphique et tectonique des Pyrénées-Orientales et 
Centrales » (Bull. Carie géol. Fr., n° 118, XVII); 2 0 une note sur 
1' « Existence d'une nouvelle fenêtre de terrains pré-pyrénéens au 
milieu des nappes nord-pyrénéennes, aux environs d'Arbas (Haute-
Garonne) » (CR. Ac. Se., 19 octobre 1908) [CKS., p. i58j. 



M. Haug présente le premier fascicule du tome II de son 
« Traité de Géologie » (Armand Colin, éditeur). 
M. Pierre Termier offre, de la part de Madame Marcel Bertrand, 

un Mémoire posthume de Marcel Bertrand publié par l'Académie 
des Sciences et intitulé : « Mémoire sur les refoulements qui ont 
plissé l'écorce terrestre et sur le rôle des déplacements horizon
taux » [CRS, p. 159]. 
M. Jules Welsch envoie un tiré à part intitulé : « La Plaine et la 

Gâtine du Poitou dans les environs de Saint-Maixent, Parthenay 
et Niort » [CRS., p. i5g]. 
M. Louis Doncieux envoie la deuxième partie (fascicule I) de 

son « Catalogue descriptif des fossiles nummulitiques de l'Aude et 
de l'Hérault (Corbières septentrionales) » qu'il vient de publier en 
collaboration avec M. M. Leriche {Ann. de l'Univers, de Lyon, 
nouvelle série, I, 22, 1908) [CRS., p. 160]. 

M. L. Joleaud adresse les ouvrages suivants : « Géologie et 
Paléontologie de la plaine du Comtat et de ses abords ; description 
des terrains néogènes ; fasc. 1. » (Mém. Ac. Vaueluse, 1905-1906); 
— « Le Canon de Constantine » {Bull. Soc. géogr. Alger, 1907) ; 
— « Le Régime des eaux dans la région de Constantine » {La 
Mine algérienne, Constantine, 1908) ; — « Découverte de l'Aqui-
tanien marin dans la partie moyenne de la vallée du Rhône » 
{GR. Ac. Se, 11 février 1907); — « Sur les terrains crétacés et 
tertiaires de la région de Constantine (Algérie) » {Id., i e r juin); — 
« Sur l'existence d'une nappe de charriage dans le Nord-Est de 
l'Algérie {Id., 7 septembre) ; — « Sur la présence du Trias dans les 
montagnes de Gigondas (Vaueluse) et sur les phénomènes de 
charriage qui s'observent dans ce massif » {Id., 9 décembre). 
M. l'ingénieur Ch. Lallemand, directeur du Nivellement général 

de la France, fait don à la Société de la collection des fascicules 
parus du « Répertoire graphique des emplacements et des altitudes 
des repères du Nivellement général de la France (réseaux de ier, 
2», 3 e et 4 e ordre) ». M. Lallemand envoie en outre sa note 
«l'Avenirdes Continents» {Bull.Soc.astron. Fr. 1908)[CRS.,p. 160J. 

M. Jean Ghautard présente à la Société, en son nom et en celui 
de M. Paul Lemoine, une étude sur « la latérisation » {Bull. Soc. 
Industrie minérale) [CRS., p. 160]. 



SUR LES NAPPES ANTÉSTÉPHANIENNES 
DU BORD ORIENTAL DU MASSIF CENTRAL [3E communication] 

PAR Pierre Termier 

Cette étude, effectuée en collaboration avec M. Georges Friedel, 
est encore loin d'être terminée. On se rappelle les conclusions 
auxquelles nous étions arrivés l'année dernière : deux nappes de 
terrains granitiques et cristallophylliens ; la plus haute, A, suppor
tant le Houiller de Saint-Etienne, et formée surtout de granité 
porphyroide alcalin, plus ou moins écrasé; l'inférieure, B, ou 
nappe du Pilât, formée de micaschistes à sa partie haute, et, vers 
sa base, de gneiss alcalins, presque toujours très laminés. Ces 
deux nappes ont une allure lenticulaire. Elles sont séparées l'une 
de l'autre par une zone de roches écrasées. Une autre zone de 
roches écrasées sépare la nappe inférieure B du granité gneissique 
à cordiérite, qui est le substratum autochtone dans toute la région. 
La nappe B a été poursuivie sans aucune difficulté jusqu'au 

delà de l'Eyrieux, c'est-à-dire jusqu'aux environs de Privas. Dans 
la région montagneuse (La Louvesc, Lamastre, Le Pouzat), elle 
n'est guère formée que de gneiss alcalins laminés ; mais, près du 
Rhône, entre Saint-Vallier (Drôme) et les Ollières (xArdèche), 
elle renferme, à sa base, du granité porphyroide, et, à son sommet, 
des micaschistes. L'épaisseur de cette immense lentille de granité 
porphyroide varie de quelques mètres (les Ollières) à plusieurs 
centaines de mètres (Tournon, Saint-Péray). L'épaisseur de la 
zone de granité écrasé qui supporte la nappe B peut aller à 3oo 
mètres. Entre la lentille de granité porphyroide et les micaschistes, 
il y a une autre zone d'écrasement, tout aussi importante, et il 
semble dès lors évident que la nappe B est complexe et au moins 
double. 
D'autre part, la complexité de la nappe B apparaît très nette

ment aux portes mêmes de Saint-Etienne, près du barrage de 
Rochetaillée. Une zone d'écrasement affleure là, qui sépare les 
micaschistes des gneiss alcalins ; et cette zone d'écrasement est 
entièrement comparable aux deux autres (celle de la base de A et 
celle de la base de B). 

Il est désormais presque certain que les micaschistes de l'Ar-
dèche, à l'Ouest de Largentière, sont compris, comme ceux de La 
Voulte, dans la partie haute de la nappe B ; que le granité du 
Mont-Lozère, avec les brèches de friction signalées autour de lui 



par M. Fabre, appartient à la base de la même nappe ; et que tout 
cela se prolonge jusqu'à la région du Vigan. M. Jean Friedel a 
trouvé une zone d'écrasement, identique à celles de Saint-Etienne, 
entre le granité porphyroide de l'Aigoual et les vieux schistes qui 
le bordent. Ce granité serait encore de la nappe B et équivaudrait 
au granité de Tournon. Et les nappes de Saint-Etienne iraient 
ainsi se souder aux nappes antéstéphaniennes du Vigan, décrites 
par M. Bergeron, et, par celles-ci, aux nappes de la Montagne 
Noire. 

Au Nord du bassin houiller de Saint-Étienne, nous n'avons 
trouvé jusqu'ici qu'un seul passage de roches écrasées : c'est celui 
que M. Michel-Lévy nous avait signalé comme très probable, le 
long du bord sud de l'amas granitique de Soucieu-en-Jarret. Le 
granité de Soucieu, porphyroïde, semble identique au granité de 
Vienne. Il repose, au Sud, sur les gneiss de la nappe B, avec inter-
calation. au contact, de cette zone d'écrasement très nette. Au 
Nord, il se sépare mal d'autres gneiss, qui se fondent eux-mêmes 
dans les gneiss à cordiérite. Ou bien ce granité de Soucieu est un 
lambeau de la nappe A, ployé en un synclinal couché au Sud, et 
confinant, au Nord, aux terrains autochtones. Ou bien il appartient 
à la base de la nappe B et surgit, par un anticlinal renversé au 
Sud, avec toute une bande de terrains autochtones ; mais alors les 
gneiss, au Nord de cet anticlinal, appartiendraient.probablement 
à la nappe B, de nouveau plongeante, et le pays de nappes s'en 
irait bien plus loin vers le Nord, nous ne savons encore jusqu'où. 

NOTE SUR LES GRÈS CUPRIFÈRES 
A URANIUM ET VANADIUM DE MONTANUY (ARAGON) 

PAR J. Garalp 

L'auteur a été appelé à visiter en 1907 un gîte métallifère inté
ressant, nouvellement découvert aux environs de Montanuy, sur 
les confins de la Catalogne et de l'Aragon. Il y a là, alternant avec 
des grès rouges permiens, toute une série de veines d'une matière 
noirâtre, d'apparence charbonneuse, qui a donné à l'analyse (labo
ratoire Daunis à Barcelone) 35 % de cuivre métallique accom
pagné de 2,5 % d'Uranium et 3,i de Vanadium. 



Il est à présumer que ces métaux, du moins les deux premiers, 
sont surtout à l'état d'oxydes, mélaconite et pechblende, ce der
nier minéral se distinguant par son éclat résineux, son clivage 
rectangulaire et par les lamelles et mouchetures jaunes qui se 
montrent à sa surface. 
Au premier abord, le minerai, dont l'épaisseur réduite ne 

dépasse guère 3 à 4 centimètres, affecte la forme de filons-couches 
épousant la direction et le pendage des sédiments qui l'encaissent. 
Mais un examen plus attentif montre qu'il n'en est pas ainsi : 
i° Du côté du toit, les grès sont stériles ; au contraire, du côté du 

mur, le minerai noir est en contact avec une zone gréseuse très minéra
lisée (6'/„ de Cuivre et i,5 d'Uranium), véritable gîte d'imprégnation, 
d'aspect bariolé, où s'entremêlent, sous forme de mouchetures ou de 
lamelles de couleur variée, les oxydes et les carbonates de ces divers 
métaux ; 
2° Du côté du toit, la surface de séparation est sensiblement plane ; 

au contraire, le mur, flexueux et ondulé, présente çà et là des dépres
sions et des poches dans lesquelles s'enfonce le minerai ; 
3° Dans les grès et dans le minerai lui-même, existent en certaine 

abondance des débris végétaux, d'ailleurs indéterminables. 

Ces observations autorisent à conclure qu'on est en présence 
d'un gîte interstratifié, d'un dépôt chimique, d'origine aqueuse, 
contemporain des couches encaissantes. 
Le minerai contenant du soufre et des mouches de pyrite cui

vreuse, il est à supposer que la matière s'est déposée à l'état de 
sulfate ; la réduction de ces sulfates, sous l'influence des végétaux 
et peut-être d'hydrocarbures, aurait donné successivement des 
sulfures et des oxydes. 
Ces couches métallifères, intéressantes par leurs associations 

minérales, sont intercalées dans une puissante formation de grès 
et d'argilites généralement rougeâtres, comprise entre les schistes 
houillers de Montanuy et les poudingues quartzeux du Trias ; leur 
attribution au Permien est donc indiscutable ; elles appartiennent 
au Saxonienle plus élevé, sinon même, vu la présence de quelques 
bancs calcaires, au Thuringien. 
Il résulte de cet exposé que, comme niveau et comme composi

tion générale, les grès cuprifères de Montanuy à Uranium et 
Vanadium se placent sensiblement sur l'horizon des grès cupri
fères et vanadifères de Perm (Oural), des schistes cuivreux du 
Mansfeld (Allemagne) et peut-être des grès cuprifères et vanadi
fères du Cheshire (Angleterre) qui se trouvent à la base du Trias. 

19 Mars 1909. — T. VIII. Bult. Soc. Géol. Vr. — 3i. 



DÉCOUVERTE A DARVAULT (SEINE-ET-MARNE) 
D'UN CALCAIRE LACUSTRE 

INSÉRÉ DANS LA PARTIE MOYENNE DES SABLES DE FONTAINEBLEAU 

PAR G. F. Dollfus 

Dans une communication que j'ai faite à la Société le 16 décem
bre 1907 j'ai été conduit à classer dans le Stampien supérieur 
la partie basse du calcaire de Beauce, que l'on peut préciser sous 
le nom de calcaire d'Etampes, considérant seulement comme 
appartenant à l'Aquitanien les marnes du Gâtinais et le calcaire 
de Pithiviers (calcaire à Hélix de l'Orléanais). Je puis apporter 
maintenant une confirmation importante à cette manière de voir. 
Au cours d'une excursion aux environs de Nemours pour l'éta

blissement d'une nouvelle édition de la feuille de la Carte 
géologique « Fontainebleau », j'ai observé à Darvault (commune 
de Fromonville), à 3 km. à l'Est de Nemours, un calcaire lacustre 
à faune d'Etampes, intercalé vers la partie moyenne de la grande 
masse des Sables de Fontainebleau. Il est situé entre des couches 
inférieures sableuses, marines, fossilifères, renfermant une faunule 
fort analogue à celle de Morigny et de Pierrefitte, près d'Etampes, 
etune masse supérieure, non moins épaisse, de sables blancs sans 
fossiles, chargée localement de bandes de grès exploités pour pavés. 
La constatation faite n'offre aucune incertitude ; les couches 

lacustres sont visibles dans quatre grandes carrières échelonnées 
sur une étendue de 2 km., où elles présentent quelques modi
fications locales peu importantes. 
En arrivant à Darvault par la route de Nemours, si on quitte la 

route à la hauteur d'un petit bois de pins, on peut observer, vers 
l'altitude de 90 à 92 m., de petites fouilles d'un calcaire gris, fistu-
leux, dur, avec quelques empreintes de Lymnées et appartenant 
au calcaire de Brie (Château-Landon); les Sables de Fontainebleau 
s'avancent immédiatement au-dessus et sont visibles tout le long 
du pied du coteau. Dans une petite tranchée de la route qui 
monte de Darvault au plateau, une première coupe vers l'altitude 
112 m. donne la succession suivante de haut en bas : 

1. Sur la position stratigraphique de l'Hélix Ramondi dans le Bassin de 
Paris. B. S. G. F., (4), VU, 1907, p. 456, 



8. Sable jauni, épais visible sur im. 
7. Calcaire blanchâtre, compact, fin, avec Potamides La-

marcki, etc 1.40 
6. Sable calcareux, fossilifère . . . 0.20 
5. Grès fistuleux, irrégulier 0.60 
4. Sable blanc, pur, puissant 
Dans une autre carrière située à l'Ouest, au lieu dit La Barrande, 

et qui a été étudiée par M M . Hamelin et Morin, la succession est 
la suivante : 
8. Sable éboulé avec grès gris 2 m . 

\ Calcaire lacustre, fragmentaire, blanchâtre 1.10 
) Marne blanchâtre (ait. nom.) o.3o 

6. Sable calcareux fossilifère 0.20 
5. Sable blanchâtre avec trois ou quatre bancs gréseux, irré

guliers, concrétionnés 4-oc-
Au-dessus de Darvault, dans une très grande sablière, dans 

laquelle on pénètre par une galerie creusée dans le sable sous un 
énorme pont de grès naturel, on peut relever une très belle coupe ; 
le sol même de l'exploitation s'arrête sur le calcaire lacustre et 
quelques coups de marteau fournissent aussitôt un calcaire 
marneux blanchâtre fossilifère, dans lequel nous avons reconnu 
les espèces suivantes de la faune du calcaire d'Etampes (fig. 1, 
n» 9). 
Potamides Lamarcki. Limnea fabulum. 
Bithinella Dubaissoni. — cornea. 
Papa sp. Planorbis Prevosti.. 

Plus haut, toute la masse de sable blanc fin supérieur, puissante 
de 12 m. au moins, est irrégulièrement agglutinée en bancs gréseux 
discontinus ; le calcaire lacustre réapparaît au-dessus, avec inter-
calation à la base, de sables calcareux fossilifères, à faune d'Ormoy 
(fig. 1, nos I2-I4). 
Vers le Sud, dans la région de St-Louis, près la route de Sens, 

deux vastes carrières sont ouvertes, montrant une succession 
complète ; dans l'une, à l'Ouest, le grès supérieur est exploité ; 
dans l'autre, à l'Est, toute masse gréseuse a disparu ; dans toutes 
deux, le calcaire lacustre de Darvault est bien visible, plus ou 
moins coupé de filets sableux et de lits gréseux ou siliceux. 
La paroi du fond donne la coupe suivante : 

Limon brunâtre 0.20 
17. Calcaire fragmentaire blanc et jaunâtre i.oo 
16. Calcaire stratifié à Limnées (faune d'Etampes) ; nombreuses 

tubulures 1.10 



i5. Calcaire dur, lacustre, en table solide o.4o 
14. Calcaire gréseux à Cerithium conjiinctum 0.40 
2 i Filet sableux blanc 0.02 

(Calcaire gréseux gris fossilifère -. o.3o 
11. Sable blanc lin, remplissant les concrétions saillantes des 

grès i,5o 
10. Grès fistuleux, caverneux, bothyroïde 2.00 
9. Grès compact, curviligne, discontinu . . . . . . . 4-°o 
8. Sable grisâtre demi-lin à stratification oblique, plus gros à 

la base . 5.00 
7. Calcaire sublithographique blanc, à grandes Lymnées; base 

de l'exploitation (ait. 120 m.) 

Il ne peut rester aucun doute sur la position de ce calcaire 
lacustre de Darvault ; M. Léon Bertrand a bien voulu m'y accom
pagner diverses fois et il a pu-prendre quelques photographies, 
qui sont caractéristiques ; M. Blayac a également voulu venir 
reconnaître ce point très intéressant et M. Bourgoin s'est déplacé 
pour nous montrer son horizon fossilifère. 
La partie la plus basse de l'exploitation permet de relever la 

coupe suivante 
Coupe à St-Louis 

l Calcaire gréseux (cale, de Darvault) (ait. 110 m.) . . . 1.10 
( Marne blanchâtre 0.20 

6. Grès coquillier 0.10 

Î Grès tendre à concrétions tubuleuses o.25 
Tablette gréseuse 0.10 
Sable jaune impur, gréseux 0.25 

[ Sable blanchâtre avec quelques rognons de grès. . . . 3.5o 
4- \ Sable jaunâtre o.3o 

' Grès tendre irrégulier o.o5ào.io 
i-3. Sable blanchâtre demi-fin avec débris de J5aZ(2HHS (ait. ioorn.) 2.5o 

Dans la même carrière, la région supérieure aux grès donnait le 
détail suivant : 

16. Calcaire de Beauce fragmentaire . . 2.00 
i5. Calcaire en plaquettes, blanchâtre, fossilifère . . . . 0.40 
14. Sable gréseux à Ostrea cyathula 1.00 

i3-i2. Sable calcareux à nodules, calcaires et cordon marneux 
blanc 1.60 

11. Sable pur jauni à la parlie supérieure (sommet d'une 
masse puissante) 1.00 

M. Bourgoin, professeur à Paris, ayant accompagné une colonie 
scolaire à Nemours, a exploré la carrière de Darvault et il y a 
retrouvé, non sans peine, le gisement fossilifère indiqué sur la 



première édition de la Carte géologique (Feuille « Fontainebleau))), 
et situé dans un sable calcareux souvent agglutiné ; la faune décou
verte, déterminée et publiée par M M . Hamelin et Morin a 
donné 65 espèces, dont voici les principales : 
Corbulomya donaciformis. Trochus subcdrinatus. 
Venus incrassata. Rissoia turbinata. 
Cytherea spendida. Bayania semidecussatu. 
Cardium scobinula. Cerithium conjunctum. 
Lucina squamosa. — Boblayi. 

— Heberti. — plicatum. 
— Thierensi. Potamides Lamarcki. 

Peclunculus obovatus. Buccinum Gossardi. 

Ces auteurs n'ont pas étudié le coteau en entier et ils ont pris 
le calcaire lacustre surmontant la zone fossilifère pour le calcaire 
d'Etampes, sa position au milieu des sables leur a échappé. Si on 
examine la liste des espèces découvertes, on peut estimer que 
c'est la faune du niveau de Pierrefitte qui est celle qui s'en 
rapproche le plus, et le calcaire lacustre de Darvault paraît 
occuper ainsi une place stratigraphique voisine de celle des Sables 
à galets et poudingue de Saclas, qui coupe également en deux 
parties la masse des Sables de Fontainebleau aux environs 
d'Etampes. 
Le niveau d'Ormoy qui renferme à la fois : Ostrea cyathala, 

Cerithium conjunclum, Natica crassatina, etc., offre ici un intérêt 
tout spécial ; il n'a pas la même extension que les autres assises 
des Sables de Fontainebleau, il déborde largement au Sud tous 
les grès et les autres sables, c'est lui seul qu'on trouve à Souppes 
et Château-Landon, inséré entre le calcaire de Brie à la base et 
le calcaire d'Etampes au sommet ; cette constatation peut être faite 
à Souppes (carrière des Fontenelles), à la Madelaine, dans l'exca
vation sous Corbeval, aux carrières de St-André, à Grand-Gasson, 
près Château-Landon, à Préfontaine, etc. Il participe à la trans
gression générale des assises marines vers le Sud, qui s'est 
produite au cours des temps éogènes dans le Bassin de Paris. Il 
n'y a ni marne du Gâtinais, ni calcaire de Pithiviers dans les 
environs de Darvault ; l'Aquitanien manque. 

Je crois nécessaire d'insister en quelques mots sur la situation 
spéciale des grès dans la masse des Sables de Fontainebleau ; 
ces grès, noyés dans une masse sableuse fine et calibrée, offrent 

i. Sur un nouveau gîte fossilifère stampien à Darvault. Bail. Muséum 
H. N., 1908, n« 1, p. 75. 



les formes les plus singulières ; toute leur surface arrondie, si 
ondulée et cahotique qu'elle soit, est toujours nivelée par un sable 
fin, les bancs se divisent ou se soudent sans aucune règle, la face 
inférieure est aussi accidentée que la surface supérieure, et les 
abords de la masse affectent toujours un aspect arrondi, concré-
tionné, la masse va diminuant d'épaisseur jusqu'à ce qu'elle ne soit 
plus représentée que par des rognons gréseux en boules arron
dies. Si M. Martel1 avait pu examiner quelques-unes des carrières 
dans lesquelles le grès est exploité sous le calcaire de Beauce, il 

Fig. i. — CARRIÈRE DE DARVAULT (ST-LOUIS) 
(Croquis d'après une photographie de M . Léon Bertrand). 

aurait vu que ce grès y offre souvent les formes en champignons, 
en couloirs, en galeries, en marmites, qui sont ailleurs caractéris
tiques de l'érosion torrentielle, mais qui sont dues ici simplement 
à une agglutination fortuite. 
U n'y a, à Fontainebleau ni aux environs, ni dans la grande 

bande d'affleurement de cet étage, au Sud et à l'Ouest de Paris, 
aucune trace d'érosion torrentielle comme l'a indiqué autrefois 
M. Henri Douvillé contre Belgrand. Ces sables sont d'une telle 
perméabilité qu'aucun ruissellement n'est possible dans la région 

i. E.-A. MARTEL. Sur l'érosion des grès de Fontainebleau. CH. Ac. Se, 
CXLVII, 1908, p. 721. 



où ils affleurent, et le plus souvent ils reposent sur le calcaire de 
Brie, fissuré, qui est aussi perméable qu'eux ; aucun galet, aucun 
débris exotique n'existent dans ces régions, toute leur architec
ture se réduit à un déchaussement et un entraînement lent de 
sables fins entourant les grès qui sont un produit de concrétion 
irrégulière dans une masse minérale uniforme. 
On peut donner de l'ensemble des couches de Darvault, le 

tableau suivant (fig. i) : 
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D E 
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Altitude i3a m. 
17. Calcaire blanchâtre, fragmentaire. . 2.80 
16. Calcaire démantelé à Lymnées . . 0.60 
i5. Calcaire marneux blanchâtre . . . 1.10 
14• Calcaire gréseux grisâtre à Cerithium 0.40 
i3. Sable calcareux à Ostrea . . 0.20 à 0.60 
12 Marne blanche, discontinue . 0.00 à 0.20 
11. Sable jaune et blanc. . . . o.5o à i.5o 
10. Grès mamelonné, très caverneux, ou 

sable blanc, fin 2.5o à 3.5o 
9. Grès compact, parfois en 3 bancs, ou 

sable blanc, lin, pur . . . 4- 0 0 à- 5.5o 
8. Sable blanc ou gris, parfois grossier, 

à stratification oblique. . . 2.00 à 2.5o 
7. Calcaire blanc, sublithographique ou 

marneux, parfois coupé de lits gré
seux, fossilifère 1.40 à 2.00 

6. Sable calcareux, fossilifère. . 0.20 à 0.40 
5. Sable ou grès flstuleux . . 0.60 à 1.00 
4. Sable jaune à Balanus 1.20 
3. Sable blanc avec grès 0.60 
2. Sable blanc et jaune 1.20 
1. Sable jaune avec Balanus . . . . 2.5o 
o. Lacune, base non visible . 10 m. environ 

C A L C A I R E D E B R I E . — Calcaire gris flstuleux (ait. 92 m.). 

M. G. Ramond rappelle que, sur le tracé de l'Aqueduc du Loing et 
notamment, au dessus du souterrain de la Padole (commune de Soisy-
sur-Ecole, S.-et-O.), il avait observé un petit banc sableux au-dessus 
d'un calcaire lacustre à faune de Calcaire de Beauce. Il avait cru, à 
cette époque, devoir attribuer la présence de ce niveau sableux à un 
phénomène éolien. 



A. de Grossouvre. — Sur le Stampien et VAquitanien1

. 
M. G. Dollfus, se basant sur l'existence d'un calcaire lacustre à faune 

d'Étampes, intercalé dans la masse des Sables de Fontainebleau, a cru 
pouvoir en déduire que tout le Calcaire de Beauce inférieur doit être 
classé dans le Stampien. 
Cette conclusion me paraît plus que discutable à bien des points de 

vue et, pour l'instant, je me bornerai à la remarque suivante : il existe 
à SellessurCher un calcaire lacustre que tous les géologues qui l'ont 
étudié s'accordent à rapporter au Calcaire de Beauce inférieur. Or, ce 
calcaire renferme la faune de StGérandlePuy, et il n'est personne qui 
veuille distraire cette faune de l'Aquitanien pour la descendre dans le 
Stampien. 
On discutera dans le vide, tant que l'on n'aura pas établi les points 

suivants : quelle est exactement, par définition, la limite commune de 
ces deux étages ; quelles sont les faunes marines, lacustres ou terrestres 
de chacun d'eux ; quels sont les éléments de ces faunes qui leur sont 
communs et lesquels leur sont propres. 

LE MÉTROPOLITAIN DE PARIS (LIGNE № 1) 

PAR A. Dollot 

L'auteur présente le profil géologique de la ligne n° i du 
Métropolitain : porte de Vincennesporte Maillot, formant, entre 
la place de l'Etoile et celle de la Nation, la corde de l'arc suivi 
par la Circulaire 2 nord, dont l'étude géologique a été publiée en 
1903 \ 
A ce profil, se trouvent annexées les sections: de la place de 

l'Etoile à la porte Dauphine, par les avenues VictorHugo, 
Bugeaud, du Bois de Boulogne ; de la place de l'Étoile à celle du 
Trocadéro, par l'avenue Kléber et l'origine de l'avenue de 
Wagram. 
Entre la porte de Vincennes et la porte Maillot, la distance est 

d'environ 10 km. 5oo ; les autres sections ont un développement 
de 4 km. 5oo, soit ensemble i5 km. environ. 

1. Note présentée à la séance du 7 décembre 1908. 
2. Voir : B.S.G.F., (4), III, p. 140, 1903. — G. RAMOND et Aug. DOLLOT. 

Chemin de fer de Courcelles au ChampdeMars. A.F.A.S. Ajaccio, 1901. 



Les terrains traversés par les branches reliées à la place de 
l'Étoile et la partie des Champs-Elysées comprise entre les stations 
de l'Étoile et Marbeuf, sont représentés par la base des Sables de 
Beauchamp et le sommet du Calcaire grossier. 
Le banc gréseux très fossilifère, très constant dans Paris, qui 

sépare ces deux étages, a permis d'en préciser les limites. 
Aux Champs-Elysées, à la hauteur de l'avenue de l'Aima, le 

Calcaire grossier et les Sables de Beauchamp se sont affaissés par 
gradins. Ce fait n'est pas unique ; il a été constaté par M. Dollot à 
Passy et rue de Londres. 
Au-delà de la station de Marbeuf, jusqu'à la rue Crozatier, près 

de la station de Reuilly, boulevard Diderot, sur un parcours de 
6 km. 800, le tunnel reste dans les alluvions de la Seine, sauf en 
deux points : place de la Concorde et boulevard de Sébastopol, où 
les voies ont été infléchies pour passer sous la ligne n° 8 à la Con
corde et sous un collecteur d'égouts, boulevard de Sébastopol. 
En ces deux points, la ligne n° 1 a pénétré dans le Calcaire 

grossier vers son sommet. 
Place de la Concorde, dans les alluvions graveleuses, on a 

remarqué un lit de bioxyde de manganèse, à peu près au niveau 
de la nappe d'eau. Ce dépôt n'est pas exceptionnel. 
De la rue Crozatier à la porte de Vincennes, le sol est presque 

entièrement composé d'un mélange, sans stratification, de tous les 
terrains supérieurs aux sables de Beauchamp, y compris ceux de 
Fontainebleau, les gypses ayant disparu presque complètement et 
ne se montrant en quelques points qu'à l'état sableux. 
Enfin, entre la place de la Nation et la porte de Vincennes, le 

niveau à Avicules de Mortefontaine, celui de Ducy et le sommet 
des Sables de Beauchamp apparaissent, avec quelques inflexions, 
à la base du tunnel. 
Ce profil géologique de la ligne n° 1 a été établi par M. Dollot 

d'après les coupes nombreuses qu'il a relevées, dans les travaux 
adjacents à la ligne n° 1, depuis 1900. 
Avant cette année, aucune étude géologique détaillée n'avait été 

publiée sur le Métropolitain, mais les relevés précis des diverses 
couches du sol et leurs inflexions ont été faits avec soin par les 
chefs de subdivisions des travaux de la ligne n° 1. 
C'est à M. E. Vallet, sous-ingénieur des Mines, sous-inspecteur 

municipal au Service des carrières, chargé de la composition gra
phique du profil de la ligne n° 1 , que l'on est redevable de la 
bonne exécution de ce travail, qui a pu être complété utilement 
au point de vue géologique. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA FORMATION 
DES PHOSPHORITES DU MIDI DE LA FRANCE 

PAR Georges Nègre 

Je me propose dans le présent travail de présenter des notes et 
des documents relatifs à la formation des phosphorites connues 
sous le nom de « phosphates du Midi ». Je ne parlerai pas des 
phosphates de l'Aptien, ni des phosphates de l'Ariège ou de la 
Haute-Garonne, ces derniers étant classés dans le groupe des 
phosphates noirs des Pyrénées. 
Depuis plusieurs années, il m'a été donné de visiter un grand 

nombre de gisements de phosphorites \ Cet examen m'a permis de 
me rendre compte d'une' façon plus suivie et constante de l'allure 
de ces gîtes, de prélever quelques fossiles, d'étudier certains phé
nomènes qui se produisent journellement aux environs des exploi
tations et d'observer certains faits que je vais exposer dans le 
cours de cette communication. 
C'est à M. Poumarède que revient l'honneur de la découverte, 

en i865, des phosphorites à la ferme de Pendaré (Tarn-et-
Garonne). M. Poumarède ne profita pas de ces travaux ; il mourut 
quelques mois après; ce ne fut qu'en 1870 que M. Maurice Pou
marède, neveu du précédent, et M. Jaille d'Agen eurent l'idée 
d'envoyer des échantillons au laboratoire de l'Ecole des Mines de 
Paris ; ces échantillons, inscrits sous le n n i854, donnèrent à l'ana
lyse 32,62 °/0 d'acide phosphorique, correspondant à 70,64 % de 
phosphate tribasique de chaux. En décembre de la même année 
commencèrent les premières exploitations à Caylus. 
Nous n'entrerons pas dans les détails sur les différentes extrac

tions et sur le grand nombre de chantiei's qui furent ouverts en 
peu de temps, car les sondages succédèrent aux sondages, et en 
moins de 10 ans, on exploitait dans les régions suivantes : 
Pour le Lot : Bach, Larnagol, St-Jean-de-Laur, Lugagnac, Gréalou, 

St-Projet, Escamps, Saillac, Cajarc, Concots, Beauregard, St-Sépulcre. 
Pour l'Aveyron : Villeneuve, Claugnac, Naussac, Salles-Courbatiès 

(environs de Villefranche). 

1. Georges NÈGRE. — Histoire des phosphates naturels. Le Phosphate, 
années 1906 à 1909. 



Pour le Tarn-et-Garonne et le Tarn : Forêt de la Garrigue, forêt du 
Breton (groupe de Montricoux), groupe de Servanac, Lavaurette 
(Barsas), Lamandine (Gos), Malparié, Palembert, Roussélon, Pendaré, 
Rigal-Jouet (groupe de Caylus au S.O. et groupe de Mouillac au N.O. 
de Caylus), la Capelle-LLvron (groupe au N. de Caylus), Bruniquel, 
ravin de Fouvielle, Rondollo, Joany, Martres de Barsalis (groupe de 
Bruniquel, sur la rive droite de l'Aveyron), commune de Penne (Tarn), 
canton de Caussade, St-Antonin, Montcéré (près la forge de Bruniquel) 
Servanac, Veylux, Cantayrac, Septfonds. 

Telle était la marche de l'exploitation des phosphates du Midi 
lorsqu'arriva la découverte, en 1886, des phosphates riches de la 
Somme, par M. Merle, qui, suivant les données de N. de Mercey1, 
devait rapporter des millions à la France. La découverte indus
trielle des phosphates de la Somme eut pour résultat d'arrêter 
immédiatement les extractions du Midi ; en effet, une tonne de 
matière se vendant 110 francs tomba à 4o en l'espace de quelques 
semaines ; par la suite, les exploitants du Midi furent obligés de 
cesser tous travaux ou de ne prendre que les phosphates d'affleu
rement, le coût de l'extraction devenant trop élevé aussitôt que 
l'on devait attaquer en profondeur. 
Néanmoins, les anciennes exploitations avaient fourni aux géo

logues des documents assez précis pour leur permettre de donner 
leur opinion sur la formation probable des phosphates du Midi. 
Mais, en aucun endroit cependant, on n'était arrivé à ce que nous 
pourrions appeler la fin des gisements. Il a fallu attendre l'épuise
ment des gîtes du N. de la France, la hausse soutenue des phos
phates, pour voir reprendre les travaux dans ces régions un peu 
délaissées, surtout depuis la nouvelle découverte des phosphates 
africains. 
C'est donc avec de nouveaux documents, de nouveaux matériaux, 

que l'on peut actuellement reprendre l'étude de ces formations. 
Rappelons en un mot que la forme des gîtes de phosphorite est 

assez régulièrement la même. Nous rencontrons à la surlace la 
roche phosphatée sous l'aspect d'un amas mélangé de blocs de 
phosphate et de terre argileuse rougeâtre assez semblable à ce 

1. BUTKUX. Esquisse géologique du département de la Somme. Abbeville, 
1843. — N. DE MERCEY. Note sur la Craie dans le Nord de la France. B. S. 
G. F., (2), X X , i863, p. 635. — ID. Détermination d'un point isolé de Craie 
à Belemnites. Mém. Soc. Linn. Nord de la Fr. I, 1867, p. 4*4- — Georges 
NEGHE. Les Droits d'Inventeurs. Le Phosphate, p. 897, 1906. 



que nous désignons dans le N. de la France sous le nom de «bief 
rouge ». Dans ces terres argileuses se rencontrent souvent des 
truffes, ce qui avait fait dire à M . Malinowski en 1872 que « la 
présence de truffes à la surface du sol était un signe annonçant 
des gisements de phosphate de chaux1 ». Cette argile rouge 
contient quelques nodules mélangés dans la masse et titrant jus
qu'à 48 °/o de phosphate tribasique de chaux. En suivant ces 
argiles, on arrive dans des sortes de « cheminées » qui, elles-mêmes, 
vous mènent au phosphate, qui remplit alors des grottes 
immenses plongeant verticalement dans le sol; quelquefois, ces 
cheminées conduisent à de simples filons à peine larges de 60 cm. 
Souvent, devastes entonnoirs d'une largeur de 60 à 100 m. se ren
contrent en affleurement. A d'autres endroits, des crevasses à 
parois verticales se prolongent sur plusieurs centaines de mètres 
et vous conduisent en profondeur à de grandes poches contenant 
du phosphate de trois qualités avec des blocs de la roche encais
sante mélangés dans lamasse. Dans tous les cas, toutes lespoches, 
tous les filons communiquent toujours avec la surface du sol ; 
ceci aune importance capitale pour l'étude de la formation de ces 
dépôts ; j'aurai l'occasion de revenir sur ce point à la fin de mon 
étude. 
A Cajarc, certaines crevasses, aujourd'hui exploitées, ont une 

largeur de 4o m. sur 600 m. de longueur. 
A Pendaré, j'ai vu des filons à parois plus ou moins parallèles, 

longs de 25o à 3oo m. ayant seulement 2 ou 3 m. de puissance \ 
A Lamandine, il m'a été facile de remarquer que le phosphate 

a rempli en tous sens les crevasses du calcaire ; parfois même, ces 
crevasses contiennent du phosphate de chaux presque pur, mais 
c'est là une exception que j'ai rarement rencontrée ailleurs. 
A Limogne, certaines carrières ont atteint 80 m. de profondeur ; 

à Larnagol, 60 m. ; à St-Jean-de-Laur, une poche a atteint la pro
fondeur de 110 m. 
Tous ces phosphates, y compris ceux reconnus en 1878 dans 

l'Hérault par M. Jaille et étudiés par M. Wickersheimer3, sont 
encaissés par les calcaires du Jurassique moyen, souvent surmon-

1. MALINOWSKY. Traité spécial des phosphates de chaux natifs. Cahors, 1832. 
2. Georges NÈGRE. Les Phosphates du Midi. Études et recherches. Le Phos

phate, 3o avril et 7 mai 1908. 
3. WICKERSHEIMER Note sur les Phosphates situés près de Cette. Annales 

des Mines, (7), XXI, p. 283. 



tés par quelques lambeaux d'argiles rouges oligocènes et d'un 
calcaire lacustre, rattaché par certains géologues à l'étage de la 
Beauce. Les calcaires jurassiques forment dans ces régions les 
grands plateaux appelés « causses», ce qui signifie en patois «pla
teaux calcaires ou pays de chaux ». Ces causses, nous les trouvons 
décrites avec la j>lus grande exactitude dans une étude sur « les 
formations secondaires des bords sud-ouest du Plateau central » 
que M. Magnan a publiée dans le Bulletin de la Société d'Histoire 
naturelle de Toulouse (vol. III, 1869). C'est donc dans les fractures 
de ces terrains que nous rencontrons les poches à phosphate. 
Depuis longtemps, M M . Daubrée, Leymerie, Delfortrie, Trutat, 
Combes, Filhol, Malinowski, Rey-Lescure ont fait ressortir que 
les gisements suivent toujours la direction en rapport avec les 
systèmes de cassure du terrain. 
Cependant, d'après M. Gaillard1, les excavations contenant le 

phosphate n'auraient pas leur direction en rapport avec les failles 
de la région, comme on l'avait si souvent dit autrefois. 
Si les gisements de Caylus, du Quercy, de l'Hérault sont 

encaissés par des roches jurassiques, les phosphates du Gard, de 
découverte plus récente et, de ce fait, un peu moins connus, bien 
que présentant beaucoup d'analogies tant au point de vue chi
mique qu'au point de vue de l'aspect du minerai, sont encaissés 
par des calcaires urgoniens. Néanmoins, les phosphorites du Gard 
se rencontrent à une altitude inférieure à celle où on les avait 
reconnues dans le Quercy ; les gisements sont situés entre 170 et 
25o m. Les conclusions de M. C. Gaillard, d'une part, et de M. A. 
de Lapparent d'autre part2, tendant à démontrer que l'on ne peu 
trouver de phosphorite au-dessous de 3oo m. environ, peuvent 
être exactes pour Caylus et le Quercy, mais ne peuvent donc 
être généralisées pour expliquer leur formation. Dans le Gard, les 
phosphates se rencontrent à Tavel, à Lirac (altitude des gisements, 
ig5 m.), à St-Victor-la-Coste (gisements de la Combe du Cerisier, 
ait. 216 m. et 233 m. ; ait. du gisement des Planes, 25o m.), à Pou-
zilhac, à Valliguière, à St-Maximin (ait. du gisement au Grand-
Chantier, i83m., au Petit-Chantier, 170 m., aux Trois-Abîmes, 
195 m.), tous ces gisements sont situés sur une ligne à peu près 
droite tirée d'Uzès à Roquemaure. 
Ces gîtes de phosphorite sont entourés de carbonate de chaux 

1. G. GAILLARD. Les Oiseaux des Phosphorites du Quercy. 1908. 
2. DE LAPPARENT. Traité de Géologie, vol. III, p. i5oo (année 1900). 



spathique et, d'après les minéralogistes \ ces cristallisations n'ont 
pu se former sans l'intervention d'une eau chargée d'acide carbo
nique. La calcite se rencontre encore dans ces régions composant 
les parois de certains gouffres (les Trois-Abîmes par exemple), 
nous aurons l'occasion par la suite de revenir sur ce point. 

Les phosphates de Caylus, du Quercy et de l'Hérault ont fourni 
un grand nombre de fossiles. 
P. Gervais 2 nous apprend qu'il existe dans la localité de Cos, 

près Caylus, un abondant gisement de fossiles dont plusieurs 
espèces sont identiques à celles que l'on rencontre dans les gypses 
parisiens. De cette étude on peut conclure qu'un des genres les 
plus caractéristiques de la faune du gypse que l'on retrouve à 
Caylus, est le genre Anoplotherium, représenté dans le Lot-et-
Garonne par Anoplotherium commune CTJVIER ainsi que par 
une seconde espèce répondant par sa taille à Y Anoplotherium 
secundarium CUVIER ; ces fossiles se rencontrent encore à Goncots 
(Lot), d'où Bleicher en a envoyé quelques pièces au laboratoire 
de Géologie de la Sorbonne. 
Quant à l'âge précis de ces phosphorites, auquel il convient de 

rapporter la formation des dépôts du Quercy, de Caylus, ces 
dépôts appartiendraient à l'Eocène supérieur, ou à l'Oligocène 
inférieur 3 ; M. Rey-Lescure les estime de l'Eocène supérieur, 
peut-être même de l'Eocène moyen, par suite de la découverte de 
nombreux débris de fossiles et notamment de quelques Mollusques 
dans l'intérieur ou dans le voisinage des poches à phosphate. 
M M . H. Douvillé et de Launay sont portés à attribuer ces dépôts, 
plutôt à la base de l'Oligocène, qu'au sommet de 1'Éocène où on 
les a le plus souvent placés jusqu'ici*. M M . C. Gaillard5 et 
Thevenin pensent que la limite inférieure de ces formations 
doit être abaissée jusqu'au niveau du Lutétien et se continuer 
pendant les périodes ludienne, sannoisienne et une partie de 
la période stampienne ; la production de phosphorite se serait 
terminée avant la formation des couches dites de « La Milloque. » 

1. A. DE LAPPARENT. Cours de Minéralogie. 1884, p. 42o-
2. P. GERVAIS. Sur les Mammifères dont les ossements accompagnent les 

dépôts de chaux phosphatée des départements du Tarn-et-Garonne et du 
Lot. CR. Ac. Sc, LXXIV, p. i367,1874. 
3. D E LAPPARENT. Traité de Géologie, 111, p. i5oo (Edition de 1900). 
4. FUCHS et D E LAUNAY, Traité des gîtes minéraux et métallifères. 1893, 

p. 353. 
5. C. GAILLARD. Les Oiseaux des Phosphorites du Quercy. 1908, p. a5. 



En tous cas, les phosphates de Caylus et du Quercy, situés sur 
le terrain jurassique moyen, ne se rencontrent guère que dans le 
voisinage des îlots de terrain tertiaire étendus sur une grande 
partie de ces plateaux, ce qui a fait dire autrefois que ces gise
ments sont une dépendance absolue des terrains éocènes voisins. 
Ce fait aurait pu avoir une importance capitale pour expliquer la 
formation des phosphates qui nous intéressent, d'autant plus que 
la faune des phosphorites correspondrait en grande partie, comme 
nous venons de le voir, à la limite de l'Ecocène et de l'Oligocène. 
Mais cette coïncidence ne se reproduit plus dans le département 
du Gard, où non seulement les phosphates sont encaissés dans 
l'Urgonien, et où nous ne rencontrons que très rarement des 
fossiles dont une espèce de l'ordre des Chéiroptères 1 ; à Tavel 
seulement et dans une galerie, on a rencontré quelques restes des 
genres Palœotherium et Anoplotherium 
Donc, les phosphates du Gard, bien qu'identiquement sembla

bles à ceux de Caylus et du Quercy, ne présentent plus la fameuse 
« faune des phosphorites » devenue classique depuis les recherches 
de Filhol, Trutat, Gervais, Daubrée, Rey-Lescure. 
Dans le Gard, les grands animaux tels que: le Rhinocéros, le 

Palœotherium, VAnoplotherium sont rares. Ils n'ont donc pu 
jouer ici le rôle qu'on leur prête dans les phosphorites de Caylus 
et du Quercy ; au reste, nous sommes bien loin de nous trouver 
dans ce département près des couches éocènes ou oligocènes que 
nous rencontrons au voisinage des phosphates du Lot, du Tarn-et-
Garonne et de l'Aveyron. 
On pourrait objecter que les travaux d'exploitation dans le Gard 

n'ont pas été poussés aussi loin que ceux des autres départements : 
c'est une erreur. A Lirac et à Tavel des filons ont été exploités, 
ils dépassent souvent 1000 m. de longueur, des poches de plusieurs 
milliers de tonnes ont été vidées, des galeries creusées dans la 
montagne s'étendent très loin sous les causses, des puits ont 
souvent jusqu'à 60 m. de profondeur, quelques-uns sont en pleine 
masse phosphatée. A St-Maximin, des puits ont de 33 à 70 m. et 

1. Je ne parlerai pas de l'exploitation ouverte à Robiac dans un gisement 
de Mammifères de l'Éoeène moyen, car il s'agissait ici d'une couche à osse
ments et non d'un gîte de phosphorite. Voir : Ch. DBPÉRBT et G. CARRIÈRE. 
Sur un nouveau gisement de Mammifères de l'Éoeène moyen à Robiac. 
CR. Ac. Se, CXXXIII, 1901, p. 617. 
2. JEANJEAN. Notice géologique et agronomique sur les Phosphates du 

département du Gard. Nimes, 1884. 



plusieurs galeries atteignent une longueur de 125 m. et se trouvent 
à 40, à 5o et à 60 m. de la surface du sol. 
Les os de Chéiroptères n'ont été rencontrés qu'à très peu d'en

droits. A St-Maximin seul, « Le Petit Chantier » a pu nous four
nir autrefois et dans Un avancement à5om. de profondeur des 
restes de Chauves-Souris ; cette galerie a dû être abandonnée 
souvent à cause de la venue d'acide carbonique. Pour les gisements 
mis en exploitation depuis peu à St-Victor-la-Coste, au lieu dit 
« Les Planes », on peut employer une phrase de M. Delfortrie 
« en observant la contexture de ce dépôt, il est facile de se con
vaincre qu'il est formé de couches régulières et successives de 
squelettes, en un mot, qu'on fouille dans un véritable cimetière 
de Chauves-Souris1 ». 
Ces fossiles de St-Victor-la-Coste sont identiques à ceux qui 

composent le dépôt de phosphorite de Beduer, canton et arrondis
sement de Figeac (Lot), situé à 35o m. d'altitude et à ceux de 
Crégols où l'on a exploité pendant fort longtemps une brèche 
constituée en entier par des ossements de Chauves-Souris bien 
conservés. Des échantillons de ce même animal expédiés en 1872 
à Hébert, et provenant de Concots (Lot) avaient fait dire à P. 
Gervais « que l'on rencontrait, dans certains gisements de phos
phorite, un fossile d'une date généalogique peut-être moins 
ancienne encore que celle des animaux composant le reste du 
gisement. » 
De l'étude faite par Delfortrie1, il résulte que ces Chéi

roptères ont été enfouis dans la phosphorite asphyxiés, soit par 
dégagement de gaz carbonique, soit par envahissement d'eaux 
pluviales, mais qu'ils avaient déjà cessé de vivre lors de 
leur précipitation. En effet, le limaçon du rocher de l'oreille est 
retrouvé très souvent détaché des crânes, mais toujours reposant 
près d'eux; sur deux têtes seulement M. Delfortrie l'a reconnu 
en place. 
Je pense que ces Chauves-Souris habitaient l'antre dans lequel 

s'accumulait plus au moins lentement le phosphate de chaux, et, 
qu'à la suite d'émanation d'acide carbonique, elles tombaient 
mortes sur ces couches. Ce cas se produit encore à l'heure actuelle 
dans certaines cavernes du midi. 
J'ai remarqué que ces restes de Chéiroptères ne se rencontrent 

qu'au-dessus des phosphates à St-Victor-la-Coste, localité où les 

1. Les gîtes de phosphate de chaux dans le département du Lot. Actes 
Soc. Linn. de Bordeaux, XXVIII, p. 5o, 1871. 



parties de calcaire renfermant ces fossiles sont jetées au remblai, 
n'étant que très peu phosphatées ; sous ces calcaires à Chauves-
Souris, on trouve une terre argileuse rougeàtre renfermant des 
nodules assez riches (c'est ce que nous appelons « le grapillon », 
qui, passé au crible, donne des phosphates titrant 45 % ) '•> dans 
cette argile se rencontrent encore des os intacts et des mâchoires 
du même animal, mais n'adhérant plus à la masse phosphatée. 
A St-Maximin, ces débris ont été engloutis à 5o m. sous terre, 

ils sont moins bien conservés et sont certainement arrivés en 
même temps que les phosphates, cette couche est exploitée comme 
ayant un titre riche ; ce chantier, comme je l'ai déjà dit, est 
souvent envahi par l'acide carbonique. A St-Victor-la-Coste, à 
4 m. de profondeur, on trouve encore des dégagements de ce 
gaz ; au reste, il joue un très grand rôle dans les régions méri
dionales où la couche dite « acide » est connue et redoutée des 
mineurs. 
A ce sujet, on peut rappeler l'accident survenu il y a quelques 

années, non loin d'Alais, où plusieurs personnes furent tuées à la 
suite d'une explosion occasionnée par l'ébranlement d'un coup de 
mine contre une poche insoupçonnée d'acide carbonique comprimé 
qui projeta 4o ooo tonnes de houille au dehors de la mine. Ce déga
gement dura plusieurs jours et le gaz était en telle quantité que 
toutes les volailles furent asphyxiées sur une étendue de plusieurs 
kilomètres. Cet acide carbonique, chargé de molécules de houille, se 
répandit sur la région en formant un épais brouillard. 
J'estime que l'acide carbonique a contribué, en grande partie, 

à la formation des phosphates du Midi. 

De ce que je viens d'exposer, il résulte que l'on a émis des 
théories variées sur la formation de ces dépôts, théories basées 
sur ce que l'on connaissait des exploitations jusqu'en 1880. 
i° Les opinions émises par Elie de Beaumont, qui attribuait les 

dépôts de phosphate calcaire concrétionné à des sources thermales, 
lurent soutenues par Daubrée qui, le premier, annonça que les phos-
phorites du Midi étaient d'origine filonienne hydrothermale ; et bientôt, 
Leymerie, Favre, Trutat partagèrent cette idée ainsi que M. Rey-
Lescure. 
Daubrée et Combes pensaient que l'origine thermale avait pu 

suffire à constituer le dépôt sans l'intervention des organismes ; selon 
eux, le phosphate aurait été dissous par des eaux chargées d'acide 
carbonique et déposé ensuite soit sous forme de concrétions, soit sous 
forme de filons. 

2 0 D'après d'autres, et notamment d'après le Dr Fitton, le phosphate 
calcaire serait principalement dû à l'accumulation prolongée de débris 

6 Avril 1909. — T. VIU. Bull. Soc. Gréol. Kr. — 3a. 



d'animaux qui auraient été, en partie, dissous par l'acide carbonique 
en dissolution dans l'eau et déposés alors lentement sous forme de 
concrétions. 
Malinowski partageait cette opinion et attribuait aux phosphates 

de Caylus et du Quercy une origine organique. 
Peron et Delfortrie se rangeaient aussi de ce côté. Mais, comme 

le fait remarquer M. de Launay, l'accumulation de dépouilles d'animaux 
serait loin d'être suffisante pour fournir le phosphate de ces poches, et, 
nous avons vu d'autre part, que les phosphorites du Gard renferment 
peu ou pas de fossiles. 
MM. A. Baudrimont et Armand uautier pensaient que les pnospnates 

du Lot ont eu pour origine les guanos dont l'azote a disparu par suite 
d'altération due à l'action des eaux. 11 me semble cependant que la 
présence de certains éléments tels que le phosphate de fer, les carbo
nates de chaux et de magnésie seraient une objection à cette manière 
de voir. Après l'examen du gîte de Beduer, contenant de nombreux 
débris de Chéiroptères, Delfortrie adopta cette opinion, mais, on ne 
doit pas perdre de vue que les gisements renfermant des restes de 
Chauves-Souris sont des faits isolés, et le nombre de ces gisements est 
par trop restreint pour qu'on puisse voir là une solution satisfaisante à 
la question. 
M. Thevenin prétend, de son côté, que l'on peut rejeter absolument 

l'origine hydrothermale des phosphates. 
M. Trutat, tout en partageant l'hypothèse émise par Daubrée, contes

tait cependant l'intervention de l'acide carbonique pour une partie de 
ces formations et admettait ces deux théories, mettant ainsi d'accord un 
grand nombre de ses confrères. 
MM. Brylinski et G. Lionnet, dans leur étude sur les phosphates 

de chaux fossiles, publiée par la Société géologique de Normandie, 
en 1877, prétendaient que deux causes, acide carbonique, d'une part, 
et pluies torrentielles, d'autre part, avaient dû agir simultanément ou 
successivement. 
MM. Fournier, Carnot, Vasseur, Dieulafait, Thevenin pensent que la 

formation des phosphorites a eu pour origine la corrosion du calcaire 
du causse et le remplissage par les produits de décalcification. 
3° Certains auteurs ont pensé que ces dépôts sont constitués par des 

éruptions et analogues à ceux que l'on rencontre dans certaines contrées 
volcaniques de l'Amérique Centrale. Mais, comme le phosphate de 
chaux est loin d'être l'élément dominant dans les dépôts de cette 
nature, les partisans de cette théorie ajoutaient que des animaux 
auraient été écrasés sous les produits éruptifs et auraient abandonné 
leur acide phosphorique au dépôt. Cette opinion ne paraît pas mériter 
qu'on s'y arrête. 
4° D'après M. Wickersheimer, il pourrait se faire que le phosphore 

ait été amené sous la forme de solution de phosphate de magnésie, 
lequel, en présence du carbonate de chaux, a produit du carbonate de 
magnésie et du phosphate de chaux, la solubilité du phosphate de 



magnésie à froid étant de i %. Cette théorie s'appliquait aux phos
phates de la montagne de Cette, dont les gisements confinent à la 
dolomie._ 
5° M. Rey i, d'un autre côté, émit l'opinion que la phosphorite s'était 

formée dans les profondeurs de la mer recouvrant les terrains jurassi
ques, par l'influence d'eaux fluviales se jetant dans cette mer après 
avoir traversé les terrains primitifs riches en apatite. M. Rey faisait 
encore remarquer que les mers de cette époque étaient peuplées de 
Poissons et de Mollusques dont un grand nombre atteignaient des 
proportions gigantesques ; que leurs ̂ squelettes et leurs déjections, 
riches en phosphates, durent tomber au fond du lit et s'y accumuler 
pendant des milliers d'années, ce qui enrichissait en même temps les 
eaux fluviales qui apportaient le phosphate dissous des apatites. Mais 
j'objecterai que ces dépôts phosphatés ne contiennent pas de débris 
d'animaux marins et que les quelques coquilles qu'on y trouve appar
tiennent à des espèces fluviátiles ou terrestres ; d'autre part, si 
Frémy avait constaté la présence de l'iode dans les phosphorites 
du Midi, Kuhlmann disait2 : « La présence de l'iode pourrait faire 
croire que l'origine de ce corps est la même que celle qui amène ce 
corps dans l'eau de la mer et par suite dans les plantes marines, mais 
l'absence du brome vient à son tour détruire cette hypothèse ». 

De ces cinq opinions, deux, pour la région du Gard, semblent 
susceptibles d'être retenues. 
La première que j'ai déjà exposée : Le phosphate est un produit 

d'incrustation filonienne et hydrothermale arrivé en bas par les 
sources minérales. 
La deuxième : Le phosphate a été apporté d'en haut, en même 

temps que les ossements, par des eaux qui, à l'époque éocène et 
oligocène, ont recouvert la partie des causses où se trouvent les 
poches. Il se serait alors déposé dans les cavités préalablement 
creusées par des eaux acides qui auraient corrodé chimiquement 
le calcaire tout en profitant de ses fissures préexistantes ; 
Ces cavités peuvent d'ailleurs exister depuis un certain temps au 
moment du « remplissage », car, comme le fait remarquer M. De 
Launay3, l'idée d'une substitution progressive du phosphate au 
calcaire serait contraire à la disposition zonée des dépôts généra
lement observée, disposition qui s'expliquerait au contraire très 
bien par un phénomène sédimentaire. 
Je me rangerai de ce dernier côté. J'ai dit, en effet, que certains 

1. R E Y Rapport sur les Phosphates de chaux du Lot. 
2. KUHLMANN. Recherche du Brome dans les phosphates de Tarn-et-

Garonne. CB. Ac. Se. L X X V , 1872. 
3. D E LAUNAY. Traité des gîtes minéraux et métallifères, p. 353 (en note), 

1893. 



avens, certaines grottes, touchant les gisements de phosphate, 
avaient été respectés et que l'on y remarque bien les parois com
posées de cristaux de calcite, cristaux que l'on retrouve, encais
sant nos mines de phosphate, dans le Gard notamment. D'autre 
part, les faits paraissent absolument contraires à une formation de 
bas en haut, puisque l'on constate, en plusieurs endroits, l'absence 
de failles qui auraient pu servir de chemin aux dissolutions miné
rales venues de la profondeur et, en outre, dans les anciennes 
excavations, sur les parois desquelles on a trouvé des traces de 
phosphore, on n'a jamais rencontré cette substance en profon
deur. 
En me basant sur l'étude des anciens gisements exploités et sur 

ceux que l'on exploite encore activement, en m'appuyant aussi sur 
ce que j'ai vu dernièrement dans les gisements de phosphorite du 
Gard, de St-Maximin et de St-Victor-la-Coste en particulier, je 
crois pouvoir partir de ce principe : que les gisements de phos
phate de chaux du Midi ont été formés dans ces régions par 
remplissage. 
A l'époque de la formation de ces gîtes, il existait de grands 

entonnoirs, des avens, comme on en voit encore de nos jours dans 
certaines contrées du Midi et dansle Gard, par exemple : les gouffres 
de Pescantieu (commune du Brouzet) ; des Espelugues (près de 
Dions) ; de l'Aven ; du Frère et de la Sœur, à Sauve ; les grottes de 
Bramabiau, près St-Sauveur-des-Pourcils ; du Mialet, près d'Anduze ; 
des Fées, près Nîmes ; de St-Marcelin ; de St-Martin ; de Sanilhac, 
près d'Uzès ; de Bord-Nègre et des Trois-Abîmes, près St-Maximin et 
non loin des gisements de phosphate; la grotte de l'Hermitage, 
située à 25p m. des gisements de Lirac et au-dessous ; la grotte de 
la Glacièi'e, près Collias ; les sources du Fougueron et du Fougue, 
vastes cavités d'où sortent pendant six mois de l'année de 4^ à 
a3o litres d'eau par seconde. 
J'estime que quelques-uns de ces gouffres ont été remplis 

durant l'époque tertiaire, par des eaux plus ou moins acides char
gées de phosphate de chaux. Ce qui vient encore à l'appui de cette 
théorie d'un apport torrentiel, c'est que nous avons vu à St-Jean-
de-Laur que l'entonnoir qui contient le phosphate descend à plus de 
n o m. de profondeur, à St-Maximin au « Grand Chantier » à 70 m. 
on n'a pas encore trouvé la fin du gisement qui se continue dans 
les calcaires urgoniens. 
En admettant l'hypothèse des sources hydrothermales, dans les 

exploitations du Midi, on n'aurait jamais trouvé la fin de cer
tains filons ou des poches. J'ajouterai les faits suivants : i° On a 



trouvé dans les exploitations de Cajarc, de Pendaré,de St-Jean-de-
Laur, de St-Antonin, de Gaylus, de Tavel et Lirac (Gard), la fin des 
poches et des filons ; 2° le remplissage, composé de phosphate, 
contient une faune caractérisant soit l'Éoeène supérieur, soit l'Oli
gocène inférieur, dont certains os d'animaux énormes se rencon
trent brisés lors même que des os si fragiles de Chéiroptères 
sont, pour ainsi dire, restés intacts. 
Ceci s'explique fort bien par des venues extérieures qui empri

sonnèrent les squelettes des habitants des cavernes, d'où la parfaite 
conservation des os de Chauve-Souris à Cregols, à Beduer, à St-
Victor-la-Coste et, au contraire, le mélange et l'état fragmentaire 
des os de grands animaux tels que : le Rhinocéros, le Palœothe-
rium, VAnoplotherium qui, vivant à l'extérieur, ont été engloutis et 
broyés. 
Les grottes contenant des phosphorites et vidées aujourd'hui 

par les exploitants, ressemblent en tous points aux grottes 
que l'on rencontre dans les régions environnantes et ont, en 
général, la même orientation ; toutes les poches à phosphorite et 
tous les filons communiquent toujours avec les cheminées par où 
le phosphate a été apporté, comme je l'ai déjà fait remarquer 
plus haut. 
Ces gisements de phosphate de chaux remplissent toujours 

des cavernes aux parois tapissées de chaux carbonatée spatbique 
derrière laquelle je n'ai jamais rencontré de matière phosphatée ; 
tous les avens de ces régions, et notamment dans le Gard : Les 
Trois-Abîmes, la grotte de l'Hennitage, Bord-Nègre ont aussi 
leurs parois tapissées de calcite. Si, dans certains endroits, des 
gouffres ont été remplis par des argiles dans lesquelles l'analyse 
révèle la présence de l'acide phosphorique en plus ou moins 
grande quantité, il n'en est pas moins vrai que ces grottes ont, 
elles aussi, leurs parois tapissées de chaux carbonatée spatbique. 
Les phosphates riches sont localisés sur le bord des excava

tions tandis que les terres argileuses contenant peu de phosphate 
sont au centre des entonnoirs, comme si un tourbillon, formé par 
des eaux venues de l'extérieur, avait rejeté les phosphates riches 
plus denses sur les bords de l'entonnoir, tandis qu'au contraire, 
les parties plus légères se seraient consolidées par la suite an 
centre du tourbillon. Ceci expliquerait pourquoi l'on rencontre 
quelquefois dans les gisements de phosphorite du Midi, des blocs 
de calcaire du terrain encaissant. A mon avis, ces blocs auraient 
été, soit détachés des bords de la cuvette, soit apportés du dehors 
par le courant des eaux. 



Enfin, j'ai saisi sur le vif la formation des phosphates. 
Près de St-Maximin, j'ai pu visiter Bord-Nègre, galerie assez pro

fonde orienté S.S.O.-N.N.E., par où s'échappent après les pluies 
des torrents d'eau. Cette galerie a la même direction que les gise
ments exploités plus haut. L'eau de Bord-Nègre très chargée en 
phosphate le dépose sous forme de gros blocs, ce qui constitue 
de véritables petits gisements de phosphate. N'est-ce pas là, en 
petit, l'explication de la formation des phosphates de la région, 
phosphates justement dépourvus de fossiles ? 
A Bord-Nègre, l'eau arrive par plusieurs fissures dont les parois 

sont composées de petites couches de phosphate de chaux formées 
par le dépôt des eaux. Ces couches ont souvent plusieurs centi
mètres d'épaisseur. 
Bord-Nègre est un déversoir d'eau et non une source ; il en est 

de même de tous les avens de ce genre situés dans les zones à 
phosphorite. 
. En visitant Bord-Nègre, on constate que les vestiges de l'Aque
duc romain montrent encore un pont de trois arches. Or, une seule 
arche suffit aujourd'hui, les deux autres ayant été remblayées 1 ; 
le lit de la rivière s'est donc resserré depuis IQ5O ans environ. 
On peut alors penser que lors de la formation des gisements de 

phosphorite, les avens ont été remplis par des eaux qui, traver
sant toutes les fissures du calcaire, y ont déposé leur phosphate 
comme elles le font aujourd'hui à Bord-Nègre. Les dépôts de 
Bord-Nègre renferment jusqu'à 2 0 % de phosphate de chaux, 
ceux de la grotte sont plus riches. 
Les dépôts de l'aqueduc du Gard, à Pont-du-Gard, contiennent 

2 à 5 % de phosphate, l'eau provenait de la Fontaine d'Eure et 
d'Airain, près d'Uzès ; j'aurai l'occasion d'en reparler dans le 
courant de cette étude. 
Ce fait d'eaux renfermant des phosphates n'est pas rare et près 

de Paris, on trouve la source phosphatée d'Aiguemont à Viry-
Châtillon (Seine-et-Oise)2. 
En 1884, M. Verwins avait déjà signalé la présence de l'acide 

phosphorique dans les eaux potables de la ville de Liège. 

A St-Maximin (Gard), on remarque, dans la galerie située à 
5o m. de profondeur au « Grand Chantier » et sur une longue 

T . Durant les grandes inondations du Midi qui eurent lieu l'année der
nière, Bord-Nègre coula quatre mois, ce qui est extrêmement rare. . 
2. Georges NEGKE. Recherche de l'Acide Phosphorique dans les roches 

et les dépôts calcaires. Bail. Soc. gêol. de Normandie, XXVIII, p. 39, 1907 
et journal Le Phosphate du 3o juillet 1908. 



étendue, un dépôt argileux composé de couches régulières d'ar
gile et de phosphates sableux pauvres ; on y trouve même 
certaines couches d'un dépôt noir ressemblant à la vase fluviatile. 
Cette constation permet d'admettre qu'il y coulait une rivière. A 
Lirac, le dépôt est beaucoup plus étroit, on le suit néanmoins sur 
plusieurs centaines de mètres. Ces argiles étant très pauvres en 
phosphate et contenant une grande quantité d'alumine ne sont 
pas exploitables. Ces couches conduiraient peut-être à d'autres 
poches riches. 
A la Baume de l'Hermitage, située à 25o m. des gisements de 

phosphate de Lirac, les parois sont tapissées partiellement de 
calcite sur laquelle se forme actuellement et par infiltration des 
plaques de phosphate de chaux mélangé à des argiles rouges ; des 
échantillons de ces plaques soumis à l'analyse m'ont donné 18 °/„ 
de phosphate de chaux. Un phénomène semblable s'observe aussi 
dans certaines galeries abandonnées depuis plus de vingt ans dans 
le gisement de Saint-Maximin ; dans un endroit que nous avons 
dénommé la « grotte aux stalactites », et qui était une ancienne 
poche remplie d'argile rouge, on voit se former des stalactites et 
des stalagmites composées de 20 à 3o °/0 de phosphate. Des stalac
tites phosphatées, s'observent aussi à Bord-Nègre. Celles du gise
ment de St-Maximin sont formées par les eaux pluviales qui par
viennent à filtrer à travers les cheminées renfermant des phos
phates riches. 
Dans la montagne de Cette, M. Wickersheimer 1 avait déjà 

remarqué que certaines crevasses, situées non loin des gisements 
phosphatés, avaient leurs parois garnies « soit de filets de phos
phate, soit plus souvent, de placages minces de cette substance » ; 
les exploitations dans la montagne de Cette, atteignaient une 
profondeur de 8 m. ; à cette profondeur le phosphate se perdait 
limité par une cavité remplie de stalactites. Il serait utile de 
connaître la composition chimique de ces cristallisations. 

D'où provient l'acide phosphorique ? certains gisements renfer
ment un nombre considérable de fossiles phosphatés; mate, je l'ai 
dit, l'accumulation des dépouilles d'animaux est loin d'être suffi
sante pour fournir le phosphate de ces poches, et dans le Gard, on 
rencontre pas ou peu de fossiles. 
Comme l'a fait remarquer Daubrée, la source primitive de 

l'acide phosphorique provient incontestablement « des régions 
profondes du globe qui tiennent en réserve le phosphore, à la 

1. WICKERSHEIMER. Sur un gîte de phosphate de chaux situé près de 
Cette. Annales des Mines, (7), X V I , p. a83, 1879. 



surface duquel il remplit un rôle fondamental dans l'économie 
des êtres vivants » r. 
Mais le phosphore, apporté primitivement des profondeurs du 

globe, se rencontre dans tous les étages géologiques. 
On peut rappeler l'expérience de M. Dieulafait, expérience qui 

consistait à attaquer les calcaires des causses par un acide faible, 
il reste pour résidu un dépôt argileux identique aux argiles des 
cavernes à phosphorites et, fait plus précieux pour notre théorie, 
ce dépôt renferme une certaine quantité d'acide phosphorique. 
Le résultat de cette expérience faisait dire à Dieulafait%, que : 
la quantité de phosphore contenue dans les calcaires dont la 
disparition a produit les vides qui existent dans les montagnes 
des Gausses, était plusieurs fois égale à celle que l'on trouve 
aujourd'hui isolée dans les cavernes à phosphorites ; et il ajoutait, 
avec raison, que les eaux et les boues des lagunes de rÉocène ont 
fourni un contingent qui n'est pas à négliger. 
Dans le Gard, cependant, le calcaire des Gausses ne contient 

pas de trace de phosphore. 
Donc, s'il est probable que le phosphore des gisements du Midi 

en général provient, en partie, des fossiles si nombreux dans 
certains gîtes de Gaylus et du Quercy, et, d'autre part, de la 
dissolution des calcaires du Causse, il y a lieu d'admettre d'autres 
sources de phosphore situées non loin de nos exploitations et 
dans des couches géologiques plus anciennes : notamment les 
phosphates de l'Aptien, phosphates plus ou moins riches et plus 
ou moins argileux. Cette origine est démontrée par ce qui se 
passe actuellement à Bord-Nègre, à la Baume-de-l'Hermitage, à 
Viry-Châtillon (Seine-et-Oise), etc. 
A Viry-Châtillon, j'ai recherché la provenance des phosphates 

déposés par la source du Pied-de-Fer d'Aiguemont. L'analyse 
d'un grand nombre d'argiles rouges entourant les poches de meu
lières m'a montré que ces argiles rouges renfermaient des nodules 
composés de 10 à i5 % de phosphate de chaux. — Les eaux qui 
ont coulé durant des siècles dans l'aqueduc du Pont-du-Gard 
étaient captées à la Fontaine d'Eure, près d'Uzès, elles provenaient 
de nappes traversant les plaines argileuses duN.E. d'Uzès où l'on 
a exploité les phosphates du Gault. Emilien Dumas, dans sa 
« Statistique géologique du département du Gard », a rattaché 
au Gault (vol. II, 1876, p. 4 0 0 e t suiv.), une partie des couches 
aptiennes ; mais cet auteur ne me semble pas avoir connu la véri
table couche fossilifère du Gault, celle qui était exploitée vers 1880, 

1. DAUBRÉE. Sur l'origine du Phosphore. Moniteur de Quesneville, 1879. 
2. DIEULAFAIT. CR. AC. Se, IC, p. 8i3, 1884. 



dans un grand nombre de localités, pour le phosphate qu'elle 
renferme 
A. Bord-Nègre, l'eau se charge de phosphate, dans les poches 

d'argile rouge qu'elle est obligée de traverser avant de se déverser. 
Les phosphates actuels de la Baume de l'Ermitage, près des 

gisements de Lirac, peuvent trouver leur phosphore dans les 
gisements même ou dans les poches d'argile très nombreuses dans 
ces régions, et cet aven est situé, en effet, sous les gîtes de phos-
phorites exploités de Tavel et de Lirac. 
Le phosphore en dissolution dans les eaux de la ville de Liège 

proviendrait des gisements de phosphates situés non loin de là, 
au plateau de La Hesbaye. 
Gomme M. Gaillard, je pense que les eaux ont joué un grand 

rôle dans la formation des phosphorites du Midi. 
Dans les dernières périodes géologiques, le régime des pluies a 

considérablement varié et, dans les régions méridionales, dans 
les causses en particulier, il reste comme trace des grandes eaux 
les dépôts des matériaux alluvionnés et surtout les sections des 
lits des rivières ; les pluies sont actuellement assez rares, mais 
elles arrivent néanmoins à former en quelques minutes des 
torrents dévastateurs. 
Il est donc admissible que les animaux, emportés vers les 

fissures par ces torrents, eurent leurs squelettes disloqués et, par 
la suite, empâtés dans un sédiment rouge, résidu du lavage des 
plateaux. Ces plateaux sont en effet, par places, recouverts d'une 
argile rouge qui peut provenir de leur désagrégation par les agents 
atmosphériques. 

En résumé,' on peut admettre que les phosphorites ont été 
apportées dans des gouffres, par des eaux pluviales plus ou 
moins acides provenant de la surface du sol, eaux saturées de 
phosphates empruntés, soit aux fossiles, de certains gîtes, soit 
encore à des phosphates préexistants provenant de couches plus 
ou moins perméables, plus ou moins désagrégées. 
Il est possible que, comme actuellement à Bramabiau, des cours 

d'eau aient coulé dans ces avens, y déposant leur phosphate, ce 
qui expliquerait la formation de certaines couches par voie de 
sédimentation. 

i Consulter pour les Phosphates du Gault dans le département du Gard : 
L. CAREZ. Sur l'Aptien et le Gault dans les départements du Gard et de 
l'Ardèche. B. S. G. F., (3), XI, 1882. — HÉBERT et TOUCAS. Description du 
bassin d'Uchaux. Ann. Soc. géôl., VI, p. 3i, 1876.— JEANJEAN. Notice sur les 
Phosphates du département du Gard, Nîmes, 1884. 



Séance du Tt Décembre 1 9 0 8 

PRÉSIDENCE DE M. HENRI DOUVILLÉ 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Le Président fait part à la Société du décès de son doyen ALBERT 

GATJDRY, membre de la Société depuis 1849 et son président en 
i863, 1878 et 1887. 11 rappelle la grande influence qu'il a eue sur 
les progrès des études paléontologiques où il a fait triompher la 
théorie de l'évolution. Il rappelle également le vif intérêt qu'il a 
toujours porté à- la Société géologique et il annonce qu'il lui a 
légué une somme importante. 
Il communique ensuite le décès d'un autre membre, FLICHE, 

correspondant de l'Académie des Sciences, à Nancy. 
Le Président félicite les membres de la Société à qui l'Académie 

des Sciences vient d'attribuer des prix : M M . Louis Gentil (prix 
Gay), L. Pervinquière (prix Fontannes), Priem et Leriche (prix 
Bordin). 
Le Président proclame membre de la Société : 
M. Edouard Coëz, licencié ès sciences, présenté par MM. Haug et 

Boussac. 
Une nouvelle présentation est annoncée. 
M. Ph. Glangeaud fait hommage d'un exemplaire de la « Géo

graphie physique et la Géologie du département du Puy-de-Dôme » 
(64 p., 2 pl., 20 fig.), introduction à l'ouvrage « Clermont et le 
département du Puy-de-Dôme » (A.F.A.S., Clermont-Ferrand). 

M. Georges Nègre offre une note « Recherche de l'acide phos-
phorique dans les roches et les dépôts calcaires » (Bull. Soc. géol. 
Normandie, XXVII, 1907). 

M. Mathieu Mieg envoie un exemplaire d'une « note sur. la 
découverte des sels de potasse en Haute-Alsace », publié en colla
boration avec M. J. Vogt, directeur de la Société des sondages 
« Bonne-Espérance » à Niederbruck (B. Soc. ind. Mulhouse, 
LXXVIII, 1908) [GRS., p. 170J. 

M. A. Lacroix offre un ouvrage « La Montagne Pelée après ses 
éruptions, avec observations sur les éruptions du Vésuve en 1879 
et en 1906 » [CRS., p. 171]. 
M. Henry Hubert offre un mémoire intitulé : « Mission scien

tifique ah Dahomey » [CRS., p. 171]. 



M. Leriche présente, de la part de M. Douxami, une brochure 
intitulée : « L'Origine et la Formation du Pas-de-Calais » {Congrès 
des sciences historiques de Dunkerque, 1908). 

M. Leriche présente les notes suivantes dont il est l'auteur : 
« Sur un appareil fanonculaire de Gethoidnus trouvé à l'état 
fossile dans le Pliocène d'Anvers » (CR. Ac. Se, 21 avr. 1908); 
« Note sur Archimylacris Desaillyi n. sp., le premier Insecte 
trouvé dans le Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais » 
(Ann. Soc. géol. Nord, XXXVI, p. 164, 1907) ; « Sur l'attribution 
de Lacerta eocena O W E N de l'Eocène inférieur du Suffolk à un 
Poisson du genre Amia» (Id., p. 167); « Observations sur les 
terrains tertiaires des environs de Reims et d'Epernay » (Id., 
p. 367) ; «Note sur Stephanoblatta Fayoli, Insecte nouveau du 
houiller de Commentry ; Sur les Insectes trouvés dans le terrain 
houiller du Nord et du Pas-de-Calais » (Id., XXXVII, p. 34,1908); 
« CR. des excursions faites par la section de géologie » de VA.F. 
A.S., Reims, 1907 ; '« Contribution à l'étude de la faune delà Craie 
d'Epernay à Magas pumilus (A.F.A.S., Reims, 1907); Sur la 
présence du genre Amia dans les « Hamstead Beds » (Oligocène 
inférieur) de File de Wight » (Bull. Soc. belge Géol., XXII, 1908) ; 
Les Vertébrés du Nummulitique de l'Aude (Corbières septentrio
nales) » (Ann. Univ. Lyon, 1908). 

M. A. Thevenin offre le numéro de La Nature renfermant la 
notice qu'il a consacrée à Albert Gaudry. 

M. G. Dollfus présente, au nom de M. E. Faupin, professeur 
honoraire de Sciences à l'Ecole normale deBlois, un ouvrage qu'il 
vient de publier, intitulé : « Essai sur la Géologie du Loir-et-Cher » 
(Blois, 1909, 368, p., fig.) [CRS., p. 172]. 

M. L. Garez, offre au nom du Service de la Carte géologique, le 
fascicule V de son ouvrage : « La Géologie des Pyrénées fran
çaises », qui comprend l'étude des feuilles de Prades, Quillan et 
Carcassonne, avec la collaboration de M. Bresson pour la région 
des Corbières, et de M. Mengel pour les coupes générales de la 
feuille de Prades. 

M. Léon Bertrand, à la suite de cette présentation, tient à affirmer que 
les nouveaux arguments de M. Garez ne lui font en rien modifier sa 
conception de la tectonique de la feuille de Quillan et des régions adja
centes, qu'il a développée dans son récent mémoire, présenté à la der
nière séance de la Société. 



M . Robert Douvillé présente une note de M . Arnold Heim : 
« Ueber das Profil von Seewen-Schwyz und den Fund von 
Habkerngranit im Nummulitengriinsand » (Vierieljh. natur. 
Gesells. Zurich, 1908). 
M . R. Sevastos présente une note inédite sur : Un nouvel 

Isopode du Flysch de la Moldavie. 

V. Paquier. — Sur les Rudistes de VUrgonien de Serbie. 
M . V. Paquier a eu l'occasion d'examiner une série de Rudistes 

urgoniens de Serbie qui lui ont été communiqués par M . le pro
fesseur Pétcovitch, de l'Université de Belgrade. D'après les ren
seignements fournis par lui, les fossiles en question provien
draient de Grlichte Kamen et Grlichte Zdrelo, à l'E. de la monta
gne de Toupijinitza. Ils ont été recueillis dans des calcaires 
marneux noirâtres à Orbitolines qui paraissent assez analogues 
aux assises de même nature des Préalpes delpbino-savoisiennes. 
Parmi les Diceratidés, l'auteur a pu reconnaître : Requienia 
Pellati PAQUIER, nombreux ex., R. sp., gr. de R. Zlatarskii PAQ., 
Toucusia carinata MATH., forme typique, T. carinata var. com
pressa PAQ. , T. transversa PAQ. , Monopleura divers peu 
déterminables, dont une forme de grande taille se rapproche de 
M. Goquandi MATH. 
Le trait caractéristique de cette association est la fréquence des 

Réquienies à valve supérieure surélevée, dont M . Paquier a déjà 
signalé l'abondance et la variété dans la région balkanique, parti
culièrement en Bulgarie. 
L'âge des assises qui la renferment est plus difficile à préciser 

car, si d'une part Requiena Pellati se présente à Brouzet (Gard) à 
un niveau assez inférieur du Barrémien, à la base des assises 
urgoniennes, par contre, les Toucasia et en particulier T. carinata 
var. compressa se rencontrent surtout dans l'Aptien inférieur. Il 
se pourrait donc que l'Urgonien serbe correspondît non seule
ment au Barrémien mais encore à l'Aptien inférieur. 

G. G. S. Sandberg. — Observations h propos d'une brèche 
étudiée par M. Steinmann. 
Dans une note récente ', M . Steinmann décrit des phénomènes 

de chevauchement observés près d'Iberg. 
Là, entre le calcaire de Seewen, normal, et le Flysch argileux 

chevauché, également normal, se trouve une zone d'une épaisseur 
d'un mètre environ, constituée par un mélange très intime des 
deux roches susnommées. 

1. STEINMANN. Ueber Gestemsverknetungen. N. Jb.f. Min., Geol. u. Pal. Fest-
band, 1807-1908. Analyse dans le Geologisches Zentralblatt, Bd. XI, n° 10, 1908. 



M. Steinmann, en étudiant le phénomène, remarque la similitude 
de la structure de la zone intermédiaire et du « Lochseitenkalk », 
dont.... « la genèse structurale n'aurait jamais été entièrement 
élucidée ». L'auteur propose alors, l'assimilation de la roche à 
une brèche de dislocation. 
Je ne connais pas de vue les roches étudiées par M. Steinmann, 

mais, d'après sa description, je pense qu'en 1905 j'avais déjà 
décrit un phénomène tout à fait semblable, observé dans le 
Valais '. 
En effet, le rapport intime du calcaire dolomitique et du gypse 

dans les Alpes occidentales avait depuis longtemps attiré l'atten
tion des géologues. Successivement, Patrin, Murchison, A.Favre 
et enfin Marcel Bertrand et M. Le Chatelier ont essayé d'expliquer 
ce rapport, et, dans ce but, ils ont tous dû supposer que le gypse 
s'y trouvait à l'état secondaire. 
Dans mon travail sur cette question (loc. cit., pp. 48 à 5a), 

on trouve, pour la première fois si je ne me trompe, la démons
tration que le phénomène en question (de même que d'autres de 
nature semblable) doit être le résultat de plissements de couches 
limitrophes de cohésion différente entre les éléments constituant 
ces deux couches. 
L'interpénétration de la couche de gypse et de celle de calcaire 

dolomitique (superposée) au toit, de celle des schistes verts (sous-
jacent) et de ce même gypse au mur, l'absence totale d'inclusions 
étrangères au centre de la couche intermédiaire, la forme brè-
choïde des fragments des roches plus résistantes, et enfin le fait 
que j'ai pu appliquer les uns contre les autres les fragments de la 
brèche, les réunir ainsi en un corps sans solution de continuité 
rien que par la dissolution du gypse intermédiaire et le rappro
chement des éléments du résidu ainsi obtenu, tout cela me con
duisit à la conclusion que la structure interprénétrante de certaines 
roches de la zone intermédiaire entre deux couches limitrophes 
n'est que le résultat de plissements, qui y engendrent une brèche de 
dislocation. 
Le développement d'une telle brèche est fonction de l'intensité 

du plissement et du contraste entre la constitution des deux cou
ches limitrophes. 

1. G. G. S. SANDBBRG. Études géologiques du Massif de la Pierre-à-Voir 
(Bas-Valais). Paris. Imprimerie Bouillant, igo5. 



SUR LA TECTONIQUE DES GORGES DE L'AUDE 
EN AMONT D'AXAT (GORGES DE SAINT-GEORGES) 

PAR Léon Bertrand 

Dans son grand ouvrage sur la Géologie des Pyrénées fran
çaises en cours d'achèvement, M. Garez arrive à une conception 
très différente de celle que j'ai récemment développée, dans mon 
mémoire sur les Pyrénées orientales et centrales !, au sujet de la 
tectonique de la chaîne pyrénéenne et, par suite, des conséquences 
qui en découlent relativement à l'histoire de la sédimentation qui a 
précédé la formation de cette chaîne. Je n'ai pas l'intention de 
discuter ici les divergences qui existent entre nos deux interpré
tations ; mais il est un point de détail sur lequel je désire appeler 
l'attention de la Société géologique, car il est lié à une question 
plus générale, celle de l'utilisation de la photographie dans l'inter
prétation des accidents tectoniques. 
L'une des coupes les plus instructives des Pyrénées de l'Aude 

et, à mon avis, l'une des plus démonstratives en faveur de l'exis
tence de chevauchements importants ou charriages en ces régions, 
est donnée par la vallée de l'Aude en amont d'Axat. J'ai figuré, 
dès 1905, une coupe perspective du versant droit de cette vallée 
aux gorges de St-Georges, que j'ai reproduite dans mon récent 
mémoire (fig. 8, p. 45) et qui est dirigée transversalement aux 
couches qu'elle intéresse. Or, dans le fascicule v de son ouvrage, 
qu'il vient de présenter à la Société, M. Carez a figuré une photo
graphie de l'entrée des gorges de St-Georges, qui est prise du Nord 
et montre les couches parallèlement à leur direction générale, et 
non en coupe transversale (pl. xxxm, fig. a). Comme, d'après sa 
légende explicative, cette photographie est destinée à donner 
« une nouvelle preuve de lu très petite amplitude des mouvements 
de chevauchement dans la région » et, par conséquent, à contre
dire l'interprétation que j'ai moi-même donnée de ce point, je suis 
amené, pour défendre mon opinion, à discuter l'utilisation qu'on 
peut faire de cette photographie. 
Je crois utile de rappeler, tout d'abord, que la détermination de 

l'allure d'un accident tectonique (pli, chevauchement, etc.) se 

1. Mémoires pour servir à l'explication de la Carte géologique détaillée 
de la France, fase. I-V. Paris, Imprimerie Nationale, 1903-1908. 
2. Bull. Serv. Carte géol. Fr., n» 118, XVII. Paris, 1908. 



déduit principalement de coupes, réelles ou virtuelles, transver
sales à celui-ci ; les coupes longitudinales, cra'il ne faut d'ailleurs 
pas non plus négliger, ne donnent guère que des renseigne
ments sur les variations d'intensité de l'accident en question. 
Il est facile, d'autre part, de comprendre qu'une photographie 
de couches plissées ou disloquées d'une façon quelconque ne 
peut avoir la signification d'une coupe transversale que si 
elle a été faite en se plaçant sur le passage ou dans le prolonge
ment de l'accident à interpréter ; et encore, dans ce cas, la partie 
centrale de la photographie peut-elle seule être considérée comme 
donnant, sans déformation trop importante, l'allure des couches 
dans une coupe transversale virtuelle. C'est là une notion que 
l'on devrait ériger en une règle à peu près absolue pour les photo
graphies qui accompagnent les mémoires consacrés à l'étude de 
dislocations des couches, sauf dans des cas spéciaux et alors avec 
une indication formelle, faute de laquelle les lecteurs non prévenus 
peuvent être induits en erreur. 
Lorsqu'en effet, on s'écarte sensiblement de la position indiquée, 

on peut être amené, non seulement à des déformations très impor
tantes, mais même parfois à des apparences entièrement contraires 
à la réalité. Pour en prendre un exemple typique dans une région 
avoisinante de celle en question, j'indiquerai que la non-observation 
de ce principe a conduit M. Garez à donner, dans la légende 
explicative de la pl. xxvi de son ouvrage (fascicule iv), une 
interprétation tout à fait contradictoire avec l'apparence résultant 
de la photographie reproduite. La légende en question dit, en effet 
et avec raison, que l'anticlinal du Saint-Sauveur, près de Foix, qui 
est figuré, a « son flanc nord beaucoup plus abrupt que le flanc 
sud, suivant une règle générale dans la région », ce qui, en 
d'autres termes, peut se traduire en disant qu'il est dissymétrique 
avec tendance au déversement au Nord. Or, si l'on se reporte à la 
photographie, le noyau triasique de l'anticlinal y paraît nettement 
déversé au Sud, ainsi que les couches basiques qui l'enveloppent. 
Cette fausse apparence est due à ce que la photographie en ques

tion, représentant un versant montagneux oblique à la direction du 
pli et moins redressé que les couches qui forment celui ci, au lieu 
d'avoir été prise en se plaçant sur le passage de l'axe de l'anticlinal, 
ce qui eût été facile,' a été faite d'un point situé trop au Sud et 
assez loin de cet axe. Par contre, les couches les plus récentes du 
flanc méridional du pli, qui forment le premier plan, s'y montrent 
avec leur sens réel de plongement au Sud ; mais elles y présentent 
une épaisseur apparente démesurée par rapport à celles qui se 



montrent plus au Nord (aussi bien celles plus anciennes du 
même flanc méridional, qui semblent faussement renversées au 
Sud, que celles du flanc nord de l'anticlinal). Par conséquent, 
en faisant encore abstraction d'une complication de ce flanc, 
nord qui n'apparaît pas, parce qu'il est vu trop en raccourci, 
la forme du pli en question est entièrement faussée dans cette 
photographie, tant au point de vue de Y allure des couches, dont 
le plongement semble changer de sens dans le flanc méridional, 
quoique celui-ci soit d'une parfaite régularité, qu'au point de vue 
de leur épaisseur relative dans les flancs du pli. 
Dans mon récent mémoire (p. n4). j'ai aussi dû montrer que la 

structure du Roc de Sédour, si intéressante pour l'interprétation 
de la tectonique compliquée des environs de Tarascon-sur-Ariège, 
est entièrement faussée si l'on se borne à regarder ou à photogra
phier ce sommet du pont de ïarascon, ainsi qu'on le fait généra
lement, au lieu de se placer sur la rive droite de l'Ariège, dans le 
prolongement des couches, très redressées et même légèrement 
renversées au Nord, qui forment ce roc. 
Il peut évidemment arriver que telle ou telle circonstance locale 

empêche de se placer dans la position qui serait désirable ou bien 
qu'on veuille mettre en évidence autre chose que la coupe trans
versale d'un accident tectonique ; mais il faudrait alors, dans le 
premier cas, indiquer quelles sont les causes de déformation 
ainsi introduites et, dans le second, ne tirer de la photographie 
que les conclusions qu'elle comporte. 

C'est justement dans ce second cas que doit rentrer la vue de 
l'entrée des gorges de Saint-Georges, à propos de laquelle j'ai été 
amené à cette digression ; cette photographie montre les couches 
suivant une direction sensiblement parallèle à celle des accidents 
tectoniques généraux de la région et, par conséquent, elle ne met 
en évidence que les accidents transversaux qui peuvent affecter 
ces derniers ou leurs variations d'intensité suivant le sens longi
tudinal, en particulier les abaissements ou surélévations des axes 
des plis. C'est ainsi que la photographie en question montre nette
ment que les calcaires urgoaptiens dans lesquels est entaillée 
l'étroite cluse de St-Georges (lambeau B de la planche) s'enfoncent 
vers l'Ouest sous des schistes albiens, qui les recouvrent en 
succession normale. Or, il n'y a là que l'illustration graphique de 
ce que j'ai dit dès 1905 et reproduit dans mon récent mémoire. 
J'y ai, en effet, insisté sur le fait que les calcaires en question 

de la cluse de St-Georges forment un anticlinal perçant au milieu 
des schistes albiens avoisinants, en ajoutant que : « cet anti-



clinal est légèrement déversé au Nord 1 et, d'autre part, son axe 
s'abaisse très rapidement vers l'Ouest, en sorte que ces calcaires 
s'enfouissent, immédiatement à l'Ouest du défilé et sans même 
arriver jusqu'au canal d'amenée de l'usine électrique de Saint-
Georges2, sous une couverture régulière et épaisse de schistes 
albiens ». Par suite de son orientation spéciale, la photographie 
de M. Carez traduit bien nettement cet abaissement d'axe, puisque 
celui-ci se déduit justement d'une coupe longitudinale du pli; 
mais c'est là la seule conclusion qu'on soit en droit de tirer 
de l'examen de cette photographie, à moins d'explications 
complémentaires. En particulier, elle n'éclaire en aucune façon 
les relations tectoniques des couches du « lambeau A » de 
M. Carez et des calcaires enracinés au milieu des schistes albiens 
avoisinants, qui constituent son « lambeau B » 3. Les relations de 
ces calcaires de St-Georges et des autres calcaires visibles sur la 
photographie ne peuvent se déduire que de coupes normales à la 
direction des couches (coupes I-VI, fig. 2). 
Avant de montrer comment, dans ces coupes, les calcaires du 

« lambeau A » se présentent comme superposés aux schistes 
albiens ou, localement, aux calcaires urgo-aptiens d'une première 
série de couches secondaires, que j'ai appelée série inférieure A, 
et que ces calcaires appartiennent à une nappe charriée B (ou 
plutôt à un repli frontal de cette nappe '*, que j'ai désigné par B'), 
j'enregistrerai que, dans sa légende, M. Carez dit que les calcaires 
du « lambeau A » ont chevauché sur ceux du « lambeau B », 
sans ajouter d'ailleurs d'autres détails à cet égard. Mais, même en 
partant de cette simple constatation de fait, je ne puis comprendre 
comment le faible déversement et l'enracinement de la voûte 

1. Dans la légende de sa planche, M. Carez indique aussi ce renversement 
des calcaires urgo-aptiens de la cluse de St-Georges sur les schistes albiens 
au débouché aval de cette cluse, conformément à la coupe que j'ai donnée; 
ce léger renversement, qui serait visible sur une photographie orientée trans
versalement à la direction des couches (fig. 2, coupes II-1V), ne peut naturel
lement s'observer sur celle de M. Carez. 
2. Ce canal aboutit au petit col visible sur la photographie, à droite de la 

cluse (fig. 1). 
3. La comparaison entre les faits que j'ai signalés et l'interprétation de 

M. Carez est assez difficile à suivre, par suite de la circonstance suivante : 
M. Carez a employé la notation A pour les calcaires appartenant à ma 
nappe B, et inversement. Aussi, pour éviter les confusions et faciliter la 
lecture, j'indiquerai entre guillemets les notations de M. Cârez. 
4 J'ai indiqué, dans mon mémoire, que la présence de lambeaux primaires 

à la base des calcaires de la nappe B ne permet pas de considérer ceux-ci 
comme étant renversés et ayant été amenés au-dessus des schistes albiens 
par suite d'un simple pli couché vers le Nord. 

18 Avril 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 33. 



urgo-.aptienne de St-Georges au milieu des schistes albiens avoisi-
nants ' peuvent fournir, ainsi que le dit M, Carez, « une preuve 
de la très petite amplitude des mouvements de chevauchement 
dans la région ». Cette conclusion n'aurait, en effet, de raison 
d'être que si l'on peut admettre que les calcaires de ma nappe B 
s'enracinent par ceux de la voûte de St-Georges et, par suite, 
appartiennent à une même série secondaire en place ; sinon le 
faible déversement de cette voûte, qui ne constitue alors qu'un 
simple repli de la série inférieure, ne peut manifestement fournir 
aucune indication sur l'importance du chevauchement des cal
caires de la nappe supérieure. 

Or, il suffit d'observer (ou de photographier) le versant droit de 
la vallée de l'Aude en se plaçant sur le versant opposé, dans le 
prolongement de la voûte formée par les calcaires de la cluse de 
St-Georges et à une hauteur suffisante pour dominer ces calcaires, 
pour constater qu'il n'y a aucune continuité entre ceux-ci et ceux 
du « lambeau A » (masse B 1 de mes coupes), qui leur sont momen
tanément et accidentellement superposés. Ces derniers ne débor
dent pas seulement la voûte de St-Georges vers le Nord, en y 
venant reposer sur l'Albien (coupe I) ; mais ils se continuent aussi 
au Sud de cette voûte (coupes II et III), en restant assez longtemps 
à une certaine hauteur au-dessus du fond de la vallée, tandis que 
le lit de l'Aude est creusé dans les mêmes schistes albiens super
posés aux calcaires de Saint-Georges (coupe III) et qui contour
nent l'extrémité occidentale de la voûte formée par ceux-ci. 
Lorsqu'on regarde d'ailleurs avec attention la photographie de 
M. Carez, on y voit que les calcaires du « lambeau A » ne se 
terminent nullement par ceux du « lambeau B », car on les 
aperçoit encore, au second plan, au travers de la cluse qui coupe 
ces derniers (fig. i). En outre, après plusieurs replis très intenses 
et même fortement couchés au Nord, que j'ai figurés dans ma 
coupe III, d'après une photographie normale à leur direction, ces 
calcaires chevauchants traversent l'Aude (coupe IV) et se conti
nuent par ceux qui, sur la droite et au second plan de la photo
graphie de M. Carez, commencent à former un long escarpement 
nettement superposé aux schistes albiens du premier plan 2, sous 

1. Cet enracinement n'est d'ailleurs que relatif, car les couches en question 
font, elles-mêmes, partie d'une nappe charriée, ainsi que je l'ai montré dans 
mon mémoire. 
2. Dans la figure i, j'ai prolongé vers la droite la photographie de M. Carez, 

au moyen d'une autre photographie existant dans le commerce, en carte 
postale, afin de mieux montrer ce que deviennent ces calcaires de second 
plan. 

http://pia.ii


Fig. i. — CROQUIS-PERSPECTIVE DE L'ENTRÉE DES GORGES DE ST-GEORGES, 
vu du Nord et dessiné, pour la plus grande partie, d'après la photo
graphie de M. Carez. 

Fig. 2. — Coupes transversales successives, dirigées normalement aux 
accidents tectoniques principaux et à la direction des couches (les 
coupes l-III avaient été synthétisées dans ma coupe perspective de 
la rive droite de la vallée de l'Aude). 

lesquels ont dispárales calcaires de Saint-Georges (coupes V-VI). 
Il est bien évident que, dans cette région à l'Ouest de l'Aude, il 
ne saurait être question d'invoquer une relation d'origine entre 
ces calcaires de Saint-Georges, entièrement enfouis sous les 
schistes albiens, et les calcaires urgo-aptiens qui chevauchent sur 
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ceux-ci et qui, en avant de leur masse principale, ont laissé 
plusieurs témoins échappés à l'érosion. Ceux-ci, en donnant un 
minimum pour l'amplitude du chevauchement qui les a amenés 
sur les schistes albiens, témoignent de l'importance de ce 
chevauchement. 
En figurant, sur le transparent joint à sa photographie, les 

calcaires ayant subi le chevauchement en question sous la simple 
indication de « calcaire aptien (im* plan) », M. Carez n'a pas 
indiqué cette continuité avec les mêmes calcaires de son « lam
beau A », qui, d'après ce qui précède, s'oppose formellement 
à sa conclusion. Pour envisager tous les côtés possibles de la 
question, j'admettrai d'ailleurs, pour un moment, que cette 
continuité ' originelle ne soit pas évidente ; en effet, dans mes 
coupes I-III, ainsi que dans la carte géologique qui accompagne 
mon mémoire, j'ai indiqué que les deux masses calcaires que 
j'ai désignées par B 1 et B 2 (cette dernière constituant la partie 
principale de ma nappe B) sont séparées par un contact anormal, 
que M . Carez a aussi figuré sur sa carte et auquel je n'ai attribué 
que la valeur d'un simple pli couché de la nappe B. Plaçons-nous 
dans l'hypothèse où ce contact anormal indiscutable aurait une 
valeur plus grande que celle que je lui ai attribuée et où, par 
conséquent, il n'y aurait pas de relation d'origine aussi étroite 
entre ces deux masses calcaires B 1 et B 2, de même âge et de même 
faciès. 
Dans ce cas, il est d'abord évident qu'aucune relation ne pour

rait exister entre les calcaires de la cluse de Saint-Georges et 
ceux de la masse B 2, c'est-à-dire que la conclusion de M. Carez 
ne saurait atteindre la série supérieure B-, qui se poursuit 
à grande distance.et sans discontinuité, aussi bien vers l'Ouest 
que vers l'Est, en constituant ma nappe B proprement dite et 
montrant des lambeaux primaires discontinus à sa base, aussi bien 
sur le bord septentrional de son affleurement (coupe VI) qu'en son 
bord méridional. Rien ne permettrait donc, dans la localité en 
question, de dire que le chevauchement qui a donné naissance à 
cette nappe a été de très faible amplitude. Quant à la masse 
calcaire inférieure B' (lambeau A de M. Carez), elle serait alors 
entièrement dépourvue de connexion avec sa racine : on ne sau
rait, en effet, chercher cellé-ci dans la voûte fermée de St-Georges, 
d'autant qu'elle repose sur elle par une surface de chevauchement, 
que M. Carez lui-même indique dans la légende de sa photogra
phie. O n serait alors forcément conduit à considérer la masse 
calcaire B 1 comme un témoin d'une autre nappe, intermédiaire 



entre A et B, et cette conception ne ferait que compliquer la 
structure de la région, tout en s'opposant encore plus nettement à 
l'idée que les déplacements horizontaux ont été de très faible 
amplitude dans la région. 
Pour échapper à cette conclusion et admettre que la masse 

calcaire B 1 (toujours considérée comme indépendante de la 
nappe B) s'enracine in situ, il faudrait que le contact anormal 
évident qui la sépare de celle de St-Georges n'ait que la valeur 
d'un accident purement local et alors à peu près transversal, et non 
d'un vrai chevauchement rentrant dans la catégorie des accidents 
généraux de la région1. Dans cette conception (qui me semble 
correspondre à l'argument que M. Carez a eu en vue, mais qu'il 
n'a pas indiqué avec précision), la masse B 1 aurait formé origi
nellement le prolongement de la voûte de St-Georges et s'enra
cinait comme celle-ci. Il faudrait alors admettre que, tandis qu'à 
l'Ouest de l'accident en question, cet anticlinal reste très régulier 
et ne montre qu'un faible déversement au Nord, brusquement et 
sans aucune transition il se serait ouvert et largement étalé, en 
chevauchant aussi bien au Sud qu'au Nord, et cela dans une 
région qui ne traduit que des poussées certaines au Nord. Il 
y aurait là une conti'adiction tectonique flagrante et qui, à mon 
avis, rend cette conception inadmissible, sans même insister sur 
le faciès marmoréen des calcaires secondaires de B 1, qui les 
rattache aussi à la masse supérieure B 2, certainement charriée, 
et non à la voûte de St-Georges. 
La thèse soutenue par M. Garez se heurte donc à une série de 

contradictions, lorsqu'on envisage successivement les diverses 
hypothèses possibles, et cela pour la localité même qu'il a indi
quée comme donnant un argument démonstratif. Je crois même 
pouvoir affirmer qu'à l'inverse de l'intention qu'il a eue en la 
reproduisant dans son ouvrage, la photographie de l'entrée des 
gorges de St-Georges, lorsqu'on sait dans quel sens elle est 
orientée par rapport aux couches et qu'on la combine avec des 
coupes ou des photographies transversales à celles-ci, vient à 
l'appui de l'interprétation que j'ai donnée. 

De ce qui précède, il me semble qu'on est indiscutablement en 
droit de conclure, d'après l'étude des gorges de l'Aude en amont 
d'Axat, que, ainsi que je l'ai dit dans mes notes antérieures : 

1. Dans sa carte géologique (pl. xxxi), M. Carez ne mentionne pas de 
ligne de contact anormal correspondant à ce chevauchement, bien qu'il 
admette celui-ci dans la légende de sa photographie. 



i° Les calcaires nrgo - aptiens de la cluse de Saint-Georges 
apparaissent au jour grâce à un relèvement local de l'axe d'un 
anticlinal affectant une première série secondaire (A), qui se 
termine habituellement par une épaisse masse de schistes noirs 
al biens. 

2° Les calcaires secondaires, souvent marmoréens et où la 
distinction d'une partie supérieure aptienne et d'une partie infé
rieure jurassique n'est pas toujours facile (calcaires jura-crétacés), 
qui se montrent superposés à cette série secondaire inférieure, 
sont entièrement indépendants de celle-ci, du moins en tant 
qu'origine immédiate. Ils appartiennent à une seconde série 
secondaire (B), superposée à la précédente et repliée sur elle-
même en plis fortement couchés an Nord. 
Mais ce sont là les seuls renseignements que cette étude locale 

puisse fournir. En particulier, la simple étude du bord septen
trional du chevauchement que nous constatons (et cela aussi bien 
en tout autre point de ce bord qu'aux environs d'Axat) ne permet 
aucunement de dire jusqu'où peut s'étendre vers le Sud la super
position de la seconde série secondaire sur la première. La 
détermination de l'amplitude du chevauchement ainsi constaté 
nécessité une étude simultanée du bord méridional de la série 
supérieure, et c'est seulement cette étude qui m'a permis de dire 
que celle-ci ne s'enracine même pas en ce bord méridional et 
qu'elle a donc subi un déplacement horizontal assez important 
pour justifier le terme de charriage que je lui ai appliqué. 
De même, la confirmation ou l'infirmation de l'origine légère

ment charriée que j'ai aussi attribuée à la série secondaire infé
rieure A ne peut résulter, en aucune manière, de l'étude des envi
rons d'Axat : on peut bien constater, au Nord de cette localité, un 
chevauchement évident sur la région à caractères mixtes que j'ai 
appelée zone pré-pyrénéenne ; mais ce n'est que par l'étude des 
fenêtres qui traversent entièrement cette série A plus à l'Ouest, 
dans les Pyrénées ariégeoises, et qui montrent la réapparition de 
la zone pré-pyrénéenne par dessous, qu'on peut reconnaître 
l'amplitude du chevauchement de cette série A. 
En résumé, j'affirme donc que le peu d'importance du déverse

ment de la voûte calcaire de Saint-Georges vers le Nord et 
l'enfoncement évident de celle-ci sous une couverture régulière de 
schistes albiens ne peuvent nullement servir d'arguments contre 
l'importance que j'ai attribuée aux mouvements horizontaux sur 
le bord septentrional des Pyrénées. 



M. L. Carez pense que les photographies, malgré les déformations 
qu'elles font parfois subir aux couches, ont un caractère d'authenticité 
que ne présentent nullement les coupes dessinées d'après des croquis 
approximatifs. En ce qui concerne celle des gorges de Saint-Georges, à 
laquelle M. Léon Bertrand a fait particulièrement allusion, elle montre 
nettement que le chevauchement des calcaires aptiens de la cluse de 
Saint-Georges sur les schistes albiens est de très faible amplitude, 
puisque ces calcaires s'enracinent sous les schistes albiens dans la 
partie occidentale de la figure. 
Mais l'auteur n'a pas entendu démontrer par cette photographie que 

les calcaires les plus élevés ne venaient pas de loin; le peu d'amplitude 
des mouvements horizontaux dans toute la région est prouvé par une 
série de faits qui se trouvent longuement exposés dans l'ensemble de 
son ouvrage (Géologie des Pyrénées françaises, fasc. V). 

M. Léon Bertrand est heureux d'enregistrer que la photographie qu'il 
vient de discuter ne fournit pas d'argument contre l'origine lointaine 
des calcaires supérieurs (nappe B). 

SUR LES PREUVES DE L'EXISTENCE DU CARBONIFÈRE 
ET DU TRIAS DANS L'ATTIQUE 

PAR Garl Renz 

Dans un mémoire présenté à la X m e session du Congrès géolo
gique international à Mexico, 1906, j'avais déjà indiqué 1 l'exis
tence de calcaires triasiques à Diplopores près de Tatoï dans 
les montagnes du Parnès, en ajoutant que les terrains métamor
phiques de la Grèce, considérés jusqu'ici comme crétacés, pour
raient être rapportés partiellement au Trias. 
Ayant depuis poursuivi mes études géologiques dans l'Attique, 

j'ai réussi à trouver la preuve paléontologique de l'existence du 
Carbonifère. Mes récentes recherches confirment en outre le déve
loppement du Werfénien. 
La formation carbonifère se présente sur les flancs méridionaux 

du Beletsi qui prolonge la chaîne du Parnès vers l'Est. Près de la 

1. Cari REN/.. Ueber das aeltere Mesozoicum Grjechenlands. CH. Xme. Congr. 
géol. internat. Mexico, 1906, p. 203. 



chapelle Hagia Triada, sur la route de Kiourka (station du chemin 
de fer de Larissa) à Hagios Merkurios,.se trouvent, entre des 
schistes noirs et des grauwackes, des calcaires noirs à Fusulines 
du Carbonifère supérieur ; ils sont surtout bien développés vers 
l'Est de la source qui jaillit immédiatement au-dessus de Hagia 
Triada. Les mêmes calcaires à Fusulines s'observent en plus dans 
les conglomérats de quartz. En divers points, des grès micacés et 
marneux, assimilés à ces conglomérats, montrent en abondance des 
individus spécialement bien conservés de la Fusuline supra-carbo
nifère (groupe de la Fusulina alpina) et des tiges de Crinoïdes. 
Parfois aussi les calcaires à' Fusulines noirs contiennent en 

outre des Bryozoaires (Fenestella sp.) et des coraux. 
J'ai rencontré aussi dans une roche marno-calcaire noire un 

Paralegoceras qui, jusqu'à présent, est l'unique Céphalopode 
carbonifère de cette localité. 
Il s'agit ici d'une nouvelle espèce de Paralegoceras qui est donc 

relativement peu importante pour l'établissement du niveau stra-
tigraphique précis. Cet exemplaire de Paralegoceras, un peu 
déformé, devrait être considéré comme une mutation de Parale
goceras typique, s'en distinguant par le stade évolué des lobes. 
Il constitue donc un terme de liaison entre Paralegoceras et 
Agathiceras. En tout cas, et malgré l'individualité de cette espèce, 
ses caractères généraux confirment de nouveau l'âge supra-carbo-
nifère des couches qui la renferment. 
Cependant il n'a pas été possible de séparer stratigraphique-

ment les divers horizons du Carbonifère supérieur. 
Les schistes carbonifères supérieurs et les conglomérats de 

quartz de l'Attique ont des caractères lithologiques identiques à 
ceux de l'île d'Amorgos, tout récemment explorée par moi, et 
dans laquelle il m'a été jusqu'à présent impossible de trouver des 
fossiles. 
Dans l'île de Hydra, où j'avais déjà antérieurement signalé des 

calcaires à Ceratites trinodosus 1 et des couches carniennes à 
Halobia ', se trouvent, près d'Episcopi, des conglomérats de quartz 
semblables ou plutôt des quartzites granuleux. Il est donc probable 
que dans cette île, que je continue d'explorer, l'on trouvera bientôt 
des preuves de l'existence du Carbonifère. Avant de conclure, je 
tiens à faire remarquer que le Triasique inférieur des monts 
Balkans occidentaux présente également des quartzites. Il serait 
donc bien possible que les quartzites de Hydra et les calcaires 

t. Cari RRNZ. Trias und Jura in der Argolis. Zeitschrift d. deutschi geol. 
Ges., LVIII, 1906, p. 396 et B S.G.F., (4), VII, 1907, p. i36. 



oolithiques voisins appartiennent au Triasique intérieur. Je ne fais 
que rappeler le développement des oolithes dans le Werfénien 
alpin. Il reste encore à noter la similitude lithologique des schistes 
et des conglomérats du Carbonifère avec les roches schisteuses de 
l'Argolide occidentale, du moins autant qu'il m'a été possible de 
les observer. 
En faisant l'ascension du Beletsi (env. 840 m.) à partir de Hagia 

Triada, on rencontre, au-dessus des schistes et des calcaires 
supra-carbonifères, des gisements du Triasique inférieur et moyen. 
J'ai trouvé, d'abord dans la forêt, au-dessus de Hagia Triada, 
un affleurement d'argiles schisteuses micacées et arénacées, de 
couleur jaune-grisâtre, avec des lames de calcaire noirâtre conte
nant des bivalves et de petits Gastropodes. Malgré le mauvais état 
de conservation de ces fossiles, il a été possible de déterminer 
un certain nombre d'échantillons, tels que : Holopella gracilior 
SCHAUR., Anoplophora fassaensis WISSM., Myophoria prseorbi-
cularis BITTNER, Gervilleia sp. 
Ces sédiments sont associés à des grès rouges micacés et argi

leux à Pseudomonotis. Ils contiennent Pseudomonotis insequi-
costata BENECKE, Lingula tennissima BRONN, Pecten cf. discites 
SCHLOTH., var. microtis BITTNER. 
J'ai observé des faciès analogues dans les falaises orientales de 

Hydra ; ils n'ont fourni cependant aucun fossile. 
L'ensemble de la faunule attique, citée ci-dessus, permet une 

interprétation stratigraphique de l'existence des deux étages werfé-
niens (Triasique inférieur), c'est-à-dire des équivalents des Seiser-
et-Campilerschichten. Mais les couches fossilifères étant dislo
quées, il est impossible actuellement de bien délimiter ces deux 
assises. Entre le Carbonifère supérieur et le Werfénien il existe 
probablement une ligne de dislocation, car il faut admettre, en 
général, une tectonique compliquée. Il semble que les sédiments 
des différentes époques se sont affaissés par lambeaux sur les 
flancs de la chaîne du Parnès. Du reste, les relations paléontolo-
giques et fauniques entre le Werfénien attique et les gîtes synchro-
niques des Alpes orientales sont évidentes. 
Tout près du niveau werfénien,' il y a un affleurement de 

calcaires rouges qui me rappellent vivement les calcaires à Géra
ntes trinodosus signalés par moi dans la vallée du temple 
d'Esculape (Asklepieion) dans l'Argolide et dans l'île de Hydra \ 

1. Cari RENZ. Ueber neue Trias-Vorkommen in Argolis. Centralbl. fur 
Min., G. 11. P., 1906, n»9, p. 270.— Cari RENZ. Trias und Jura inder Argolis. 
Zeitschri/l d. deutsch. geol. Ges., LVI1I, 1906, p. 386 et 396. — B.S.G.F., (4), 
VII, 1907, p. i36. 



Malheureusement je ne suis pas encore parvenu à découvrir des 
fossiles déterminables, bien qu'en certains points j'ai observé des 
débris d'Ammonites. 
Les roches moins dures du Triasique inférieur audessus de 

Hagia Triada favorisent la végétation forestière, tandis que le 
sommet du Beletsi est stérile et formé de calcaires triasiques 
blancs à Diplopores, dont j'ai noté le même développement près 
du Parnès 1

. 
C'est à la même période qu'appartiennent les dolomies gris

blanchâtres sur la route de Katzimidi pour Hagios Merkurios. 
Entre Katzimidi et Hagia ïriada, ainsi que sur le flanc méridional 
du Beletsi, audessus de Kiourka, il existe en outre des tufs verts 
et des keratophyres, semblables à ceux que j'ai trouvé aussi à la 
base des calcaires à Geralites trinodosus dans la vallée du Hieron 
d'Epidaure (Argolide) et dans l'île de Hydra 2

. Cependant mon 
séjour a été trop limité pour éclaircir même provisoirement la 
position stratigraphique de tous les sédiments de cette région 
disloquée. 
Peutêtre les masses dolomitiques de Katzimidi sontelles à 

comparer avec les dolomies coralligènes de la pente ouest du 
Hymettos entre les monastères de Caesariani et Hagios Markos. 
Ces derniers sont vraisemblablement contemporains des calcaires 
néotriasiques du Parnasse. 
En somme, la chaîne du Kythaeron et du Parnès, se compose 

donc principalement cle sédiments mésozoïques anciens et paléo
zoïques. 
Près de Chassia, au pied du Parnès, on rencontre aussi des 

calcaires noirs à Rudistes localisés, correspondant aux calcaires à 
Rudistes de l'île de Salamis. Voilà ce qui aura amené mes prédé
cesseurs (M. A. Bittner et M. R. Lepsius) à attribuer au Crétacé 
la totalité des roches du Parnès et du Kythaeron, ainsi que les 
dolomies de la pente occidentale du Hymettos. 
C'est entre ces roches normales du Mésozoïque ancien et du 

Paléozoïque du Parnès, du Beletsi et du Hymettos que se trouvent 
les schistes d'Athènes qui montrent an très léger degré de méta

1. Cari RIÎNZ. Ueber das aeltere Mesozoïcum Griechenlands. CR. X
e Congr. 

géol. Internat. Mexico, 1906, p. 20З. 
2. Il n'est pas inutile de rappeler ici que les roches éruptives et les tufs 

verts de Hydra et de PAsklépieion correspondent aux « LenneKerato
phyren », suivant l'examen microscopique et chimique fait par M. Milch. 
Une intercalation conglomératique entre les calcaires rouges à Ceratites 
trinodosus et les tufs keratophyriques indique une lacune dans la continuité 
de la sédimentation. 



niorphisme. M a découverte du Carbonifère supérieur et du Tria-
sique normal donne une indication importante sur l'âge des 
couches métamorphiques de l'Attique. 
Comme on le sait, les marbres et les schistes cristallins de l'At

tique ont été classés généralement, soit comme archéens, soit 
comme appartenant au Crétacé métamorphique, après qu'on a 
reconnu une transformation des éléments normaux à l'état méta
morphique et qu'on a rapporté à tort au Crétacé toute la série 
sédimentaire prénéogène1. 

Or, le Carbonifère supérieur et le Triasique inférieur, montrant 
un développement tout à fait normal, les roches cristallines.de la 
Grèce, résultant d'un métamorphisme régional, ne peuvent appar
tenir au Crétacé et devraient plutôt être considérées comme paléo-
carbonifères et vraisemblablement comme plus anciennes encore. 
Il s'en suit encore qu'il faudrait attribuer au Paléozoïque et 

peut-être au Carbonifère les schistes et les grauwackes d'Athènes 
qui, dans la région du Laurion, passent aux micaschistes. Quant 
à l'aspect pétrographique, ils ressemblent aux schistes carboni
fères du Parnès ; ils rappellent aussi les schistes probablement 
infracarbonifères de l'île d'Amorgos. 
Dans une étude ultérieure2 j'examinerai en détail la position 

stratigraphique des formations métamorphiques en Grèce. 
En terminant, j'ajouterai que les terrains paléozoïques et méso-

zoïques anciens du Parnès, de Hydra et d'Amorgos, séparés par 
de grandes lacunes, contournent un massif cristallin, attico-cycla-
dien et se continuent au-delà dans les îles de l'Asie Mineure, qui 
présentent aussi des formations carbonifères et triasiques. 
Je tiens encore à indiquer que M. L. Cayeux a signalé des 

formations triasiques métamorphiques et fossilifères dans l'île de 
Crète, de sorte qu'il est à supposer que dans une partie de la 
Grèce, comme par exemple dans le Taygetos, le Triasique doit 
être également métamorphisé. 

1. A. BITTNER, M . N B U M A Y R et Fr. TRLLER. Denkschr., d. Akad. d. Wiss. 
Wien, 1880, 40. — R. LEPSIOS. Géologie v. Attika. 

2. Ce mémoire comprendra, en outre, une étude critique des travaux des 
auteurs qui, avant nous, ont traité la question, étude qui ne peut trouver 
place dans cette note préliminaire. 

http://cristallines.de


SUR LE GISEMENT LIASIQUE DE HUU-NIEN 
PROVINCE DE QUANG-NAM (ANNAM) 

PAR H. COUllillOll 

PLANCHE XI 

Huu-Nien1, village de la province de Quang-Nam, est situé 
dans le bassin du Ke-Koa, petit affluent de gauche du Song-thu-
Bong, qui se jette dans le fleuve un peu au-dessous de Nongson, 
entre Nongson et Quang-Hué. 
Le bassin de Ke-Koa est borné : au Nord par celui du Song-Vu-

Gia, le plus important affluent de gauche du Song-thu-Bong ; à 
l'Est par ceux de la rivière de Tan-Day, petit affluent de droite du 
Song-Vu-Gia et du Ke-Rinh, petit affluent de gauche du Song-thu-
Bong : au Sud par celui du ruisseau de Nongson, petit affluent de 
gauche de Song-thu-Bong. 
Comme le montre la figure i, l'ensemble des terrains qui affleu

rent dans le bassin du Ke-Koa forme un large synclinal, dont l'axe 
correspond à peu près au cours de la rivière, et qui s'appuie au 
Nord sur les poudingues qui surmontent le terrain rhétien de 
Vinh-Phuoc, au Sud sur ceux qui couronnent le terrain rhétien de 
Nong-Son. 
Le Ke-Koa reçoit, à gauche près et un peu au-dessus de Huu-

Nien, un petit ruisseau le Ke-Iua ; le gisement se trouve dans le 
lit de ce ruisseau, non loin de sa source et de la crête de poudin
gues qui couronne dans toute cette région le terrain rhétien à 
anthracite. 
Dans les environs de Huu-Nien, en allant du Ke-Koa à la crête 

de poudingues, nous avons rencontré d'abord des grès rouges, 
puis des grès argileux jaunâtres avec troncs d'arbres silicifiés, 
ensuite une épaisseur de près de 200 m. de grès et de schistes 
sombres que nous avons plus spécialement étudiés, et qui compren
nent le gisement fossilifère, enfin le gros banc de poudingues pré
cédemment signalé. Les contacts de la partie schisto-gréseuse 
moyenne avec, d'un côté, les grès argileux jaunâtres, qui lui sont 
supérieurs, de l'autre, le banc de poudingues qui est au-dessous, 

1. Sur la carte à 1/100000 du Service géographique de l'Indo-Chine (Feuille 
de Quang-Nam, éd. de septembre 1900), ce village est situé par environ ijg-So 
de latitude et 117g.4° û e longitude: il est marqué Huu-Nen pour Huu-Nien 
(prononcez : Heu-ou-ni-in). 



n'ont pas été nettement observés, mais la direction S.O.-N.E. et 
le pend âge 700 S.E., avant et après le système gréso-schisteux, 
étant les mêmes que ceux de cet ensemble, la concordance de la 
série tout entière avec le Rhétien est absolument certaine ; l'épais
seur totale est sûrement considérable. D'après Fuchs le terrain 
Rhétien de Nongson aurait 5 à 600 m. d'épaisseur, les grès rouges 

Fig. i.— C O U P E P A R T H O L A M . S Y N C L I N A L D U K E - K O A . — Long. : 1/120000; 
haut, : i/3oooo. 

qui lui sont supérieurs également. Si les cartes étaient exactes 
nous devrions, pour la région de Vinh-Phuoc, attribuer au terrain 
rhétien plus de 1000 m., et admettre que la série qui le surmonte 
a 1 0 0 0 à 15oo m. d'épaisseur ; ces chiffres ne doivent pas être consi
dérés comme exceptionnels puisqu'en Amérique « les couches à 
plantes rhétiennes de Newark au Connecticut supportent au moins 
1000 m. de grès rouges et verts avec schistes intercalés, renfer
mant une flore de caractère jurassique2 ». La coupe de la figure 2 

Fig. 2. — C O U P E D U G I S E M E N T D E HUU-NIKN. — i/3ooo. 
Sch, Schistes ; Cal, Calcaires; G, Grès; Ch, Charbon ; F, gîte fossilifère. 

sur 2 0 0 m. de schistes et de grès montre la position des bancs de 
grès qui affleurent dans le lit du Ke-Iua. Nous en avons noté une 
dizaine dans les 5o m. qui composent la partie supérieure de cet 
ensemble, nous citerons en outre, au-dessous d'un banc de grès où 

1. FUOHS et SALADIN. Mémoire sur l'exploration des gîtes de combustibles 
et de quelques-uns des gîtes métallifères de l'Indo-Chine. Ann. des Mines, 
septembre-octobre 1882. 
2. D E L A P P A R B N T . Traité de Géologie, 5" éd., 1906, p. m3. 



nous avons trouvé une empreinte de Tœniopteris, une couche de 
charbon de 60 cm. et deux bancs minces de calcaire, les schistes 
fossilifères sont immédiatement au-dessous du banc de calcaire le 
plus élevé, ils contiennent une faune ' qui comprend : 
Aïgoceras (Psiloceras) longipon- Gervillia cf. lanceolata Sow. 
Unum OPP. Nucula ovum Sow. 

Turritella rhodana M A HT. — subovalis GOLD. 
Chemnitzia Polita MART. Astarte subcarinata MUNST. 
Ceriihiam Dumortieri MART. — Voltzii GOLD. 
Acteon sinemuriensis MARTIN. Tancredia marcignyana MART. 
Monotis substriata ZIENTEN. ProtocardiumPhilippianumDvNK.. 

Nous citerons, en outre, un Pecten, une Arca et une Gonomya trop 
incompleis pour être déterminés spécifiquement. 
Le Psiloceras longipontinum, d'après Oppel appartient à peu 

près au même niveau que Ps. planorbis, peut-être aussi aux couches 
inférieures de la zone à Schlotheimia ungulata. Tate et Blake 3 le 
citent également de cette dernière zone. 
Les Gastéropodes, dont la détermination est malheureusement 

douteuse parce qu'ils sont trop incomplets, ont été signalés ainsi 
que Tancredia Marcignyana dans l'Infralias de la Gôte-d'Or, 
c'est-à-dire dans l'Hettangien, par Martin. 
Protocardium Philippianum, fossile très commun et très carac

téristique de notre gisement, est cité par Tate et Blake3 de l'Het
tangien et aussi de la base du Sinémurien (zone à Arietites bisul
ca tus). 
Nucula subovalis, d'après les mêmes auteurs', et Gervillia lan

ceolata, d'après Waagen 4, apparaissent dans la zone à Arietites 
bisulcatus. En revanche Monotis substriata, d'après Tate et Blake3 

n'existe pas avant la zone à Amaltheus spinatus (sommet du Char-
mouthien) ; Nucula ovum TATE et BLAKE 3, Astarte subcarinata et 
Astarte Volzii D'ORBIGNY 5, sont des fossiles toarciens. 
Les considérations qui précèdent, résumées dans le tableau 

suivant, nous montrent que la faune que nous venons d'étudier 
est nettement liasique, la présence de Psiloceras longipontinum 
nous porte à croire qu'elle est hettangienne, peut-être de la zone 

1. Cette faune a été étudiée au Laboratoire de paléontologie de l'Ecole 
des Mines de Paris, sous la direction de M. le Prof. Henri Douvillé ; nous 
sommes heureux de lui exprimer ici nos vifs sentiments de reconnaissance. 
2. Palseontologische Mittheilungen-
3. TATE et BLAKE. The Yorkshire Lias. 
4. W A A G B N . Der Jura in Franken Schwaben und der Schweiz, 1864. 
5. D'ORBIGNY. Prodrome de paléontologie stratigraphique des Animaux 

Mollusques et Rayonnes. 



moyenne de cet étage (zone à Alsatites laqueus H A U G ', ou zone à 
Psiloceras megastoma WAHNKR.*). 

N O M S 

des 

E S P È C E S 

Psiloceras longipontinum 
Tarritella rhodana. 
Chemnitzia Polita . 
Cerithium Dumortieri. 
Acteon Sinemnriensis , 
Monotis substriata. 
Gervillia ef. lanceolata. 
Nucula ovam. . . 
Nucula subovalis. . . 
Astarte subcarinata . 
Astarte Voltsii . . 
Tancredia Marcignyana 
Protocardium Philippianum 

LIAS 

INFÉRIEUR 

H E T T A N 

GIEN 
SlNÉMU

RIEN 

M O Y E N S U P É R I E U R 

T O A R C I E N 

X T Ä T E et B L A K E . — The Yorkshire. Lias. 
A M A R T I N . — Pal. strat. de ITnfra Lias de la Cöted'Or. M e m . Soc. 

Geol. de France, 2
E serie, t. VII. 

+ W A A G E N . — Der Jura in Franken Schwaben und der Schweiz. 
— D'ORBIGNY. — Prodrome de paleont. strat. universelle. 
O O P P E L . — Palseontologische Mittheilungen aus dem Museum des 

Kcenigl. Bayer Staates. 

1. H A U G . Article Jurassique. Grande Encyclopédie, 1894. 
2 Verh. K. G. R., i885, p. 168. 
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PSILOCERAS LONGIPONTINUM OPPEL 
Pl. XI, flg. i. 

1862. Ammonites longipontinus OPPBL. Palseontologische Mittheilungen, 
p. 129, pl. 41, lig'- iffl et b. 

Coquille généralement comprimée, discoïde, à large ombilic ; tours à 
lent accroissement, peu embrassants; région ventrale arrondie, lisse, 
flancs ornés d'environ 3o côtes simples, droites, élevées, tranchantes, 
terminées vers l'extérieur par une partie saillante. 
Dimensions. — Diamètre : 53 mm., largeur du dernier tour : 16 mm.; 

l'épaisseur sur les échantillons non écrasés est voisine de la largeur, un 
peu plus faible toutefois; la largeur de l'ombilic est d'environ les 5o/ioo 
du diamètre. 
Rapports et différences. — Par sa région externe arrondie et le 

nombre de ses côtes, cette espèce se rapproche A'Ammonites (Psilo-
ceras) Torus D'OHB. Notre espèce diffère de A. Torus par le diamètre 
moins grand de son ombilic et par la forme de ses côtes qui sont 
élevées, tranchantes, terminées extérieurement par une partie saillante 
et non « obtuses, s'effaçant de dedans en dehors » '. O n peut aussi la 
comparer à Ammonites longipontinus O P P . % dont la région ventrale 
est semblable, qui a même largeur de l'ombilic et dont les côtes plus 
nombreuses que celles de notre échantillon (38 au lieu de 3o sous un 
même diamètre) s'en rapprochent également davantage par leur l'orme. 
Ammonites longipontinus rangée par Hyatt 3 et par Hug''dansle 

groupe des Psiloceras (Psilonoti) est au contraire classée par Oppel 
(loc. cit.) et par Neumayr 5, dans le groupe des Angulati; ce dernier' 
auteur la rapproche d'Aïgoceras ciyptogonium et à'AUg. Sebanum, ce 
qui nous a conduit à comparer nos échantillons avec ALg. longipon-
tihum, mais encore avec les deux espèces voisines que nous venons de 
citer. 
Toutes les trois ont même largeur de l'ombilic ; pour Aig. longipon-

tinum qui, comme nous l'avons dit, a 34 à 40 côtes par tour, Neumayr 
a examiné l'exemplaire original, celui qu'Oppel a étudié lorsqu'il a créé 
l'espèce; « les côtes, pour un Psilonoti, sont, — dit-il, — étroites et tran
chantes (schmal und sharf) 6 ». Aig. cryptogonium, dont le dernier tour 
a sa partie ventrale arrondie et lisse, possède environ 3a côtes (28, 3o, 
32, 36, suivant le tour de spire considéré, autant qu'on peut s'en rendre 
compte sur l'échantillon fort incomplet figuré), elles sont donc plus 
espacées que celles A'AUg. longipontinum, elles sont également plus' 

1. Paléontologie l'r. des terr. jur., 1, p. 212, pl. 53. 
2. Paleeontologische Mittheilungen, p. 129, pl. 41, hg. la et b. 
3. Genesis of the Arietidœ, p. 123. 
4. Die unter und Mittel Lias Ammoniten Fauna, p. 10, pl. vin, lig. 1. 
5. Zur Kenntniss der Fauna des Untersten in den Nord Alpen, p. 8t. 
6. Abhandlungen der K. K. geol. Reichsanstalt, vol. VII, 1879. 



fortes. C h e z /Eg. sebanum, qui a u n e carène, il est vrai obtuse, p e u 
saillante et m ê m e à peine perceptible sur u n échantillon, d'après N e u -
m a y r , les côtes, a u n o m b r e d e 27, 32, 39 suivant le tour d e spire consi
déré, sont plus fortes, plus élevées, et p a r suite ressemblent d a v a n t a g e 
à celles d e n o s échantillons q u e celles <XJEg.cryptogonium. 

U n autre caractère doit être e x a m i n é . P o u r les trois espèces, c o m m e 
pour n o s exemplaires, les côtes atteignent leur m a x i m u m d e puissance 
u n p e u après le milieu d e s flancs. C h e z JEg. Sebanum, elles se courbent 
ensuite e n a v a n t et convergent vers la ligne m é d i a n e ; chez ASg. cryp-

togonium, elles se courbent légèrement e n ayant, s'atténuent et dispa
raissent a v a n t d'atteindre la ligne m é d i a n e ; chez sEg. longipontinum 

ce caractère n'existe q u e d'une m a n i è r e tout à t'ait rudimentaire c o m m e 
chez n o s A m m o n i t e s d e H u u - N i e n , ce qui n o u s e n g a g e à les rattacher à 
cette espèce, dont elles n e sont s a n s doute q u ' u n e variété, ainsi q u e 
JEg. cryptogonium et JEg. sebanum. 

TURMTELLA RHODANA M A R T I N ? 

PI. XI, flg. 2. 

i85g. Paléont. strat. de l'Infralias de la Côte-d'Or. M é m . S o c . g é o l . d e F r . , 

(a), VII, p. 69, pl. 1, ûg. 13-14. 

F r a g m e n t incomplet d'une coquille turriculée rappelant cette espèce. 
L o n g . : plus d e 6 m m . ; d i a m . : 2 m m . R a r e . 

TURRITELLA S p . 

Petite coquille d e 6 m m . d e longueur sur 3 m m . à 3 m m . 5 d e diamètre ; 
p r o b a b l e m e n t u n j e u n e d e l'espèce figurée p a r Q u e e n s t e d t 1 et indiquée 
par cet auteur c o m m e se r a p p r o c h a n t d e Turritella scalata d u 
Muschelkalk. 

Notre échantillon a le m ê m e n o m b r e d e tours d e spire q u e la Turritelle 
d u Lias figurée p a r Q u e e n s t e d t , et, si les d i m e n s i o n s d e cette dernière, 
longueur : 4 0 m m . , diamètre : 23 m m . , sont b e a u c o u p plus g r a n d e s , le 
rapport d e la longueur a u diamètre est sensiblement le m ê m e , 40/25 étant 
compris entre 6o/3o et 6o/35. T r è s rare. 

GHEMNITZIA POLITA M A R T I N ? 

Pl. XI, % . 3. 

1809. Paléont. strat. de l'Infralias de la Côte-d'Or. M é m . S o c . g é o l . d e F r . , (2), 
VII, p. 69, pl. 1, flg. a5. 

Coquille à test lisse, m i n c e et fragile, à spire a c u m i n é e , c o m p o s é e sur 
les échantillons complets, d e six tours légèrement arrondis et séparés 
par u n e suture profonde ; le dernier tour est p r e s q u e aussi long q u e le 
reste de la spire. 

L o n g . : 12 m m . ; d i a m . : 6 ram. T r è s c o m m u n e . 

1. Der Jura, lig. 21, pl. 1. 

14 Avril 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 34. 



CMBITHIUM DUMORTIERI MARTIN ? 
Pl. XI, fig. 4. 

1859. Paléont. strat. de l'Infralias de la Gôte-d'Or. Mém. Soc. géol. de 
Fr., (2), VII, p. 77, pl. n, lig. 23-24. 

Fragment très incomplet d'un Cerithium ayant les côtes saillantes 
comme C. Dumortieri. 
Diam. : 3 mm. Rare. 

ACTE ON SINEMURIENSIS MARTIN ? 
Pl. XI, flg. 5 a, 56, 5 c, 5d. 

1809. Paléont. strat. de l'Infralias de la Côte-d'Or. Mém. Soc. géol. de 
Fr., (2), VII, p. 70, pl. 1, lig. 9-10. 

Coquille ovale, à spire scalaire, dont le dernier tour est plus long que 
le reste de la coquille ; notre exemplaire est beaucoup plus petit que 
celui figuré par Martin et à stries longitudinales plus nettes. 
Long. : 3 mm.; diam. : 1 mm. 5; hauteur relative du dernier tour : 

plus de 5o %. Rare. 
PECTÉN sp. 
Pl. XI, flg. 6. 

Une seule valve rappelant le Pectén demissus gingensis de Queenstedt. 
Long. : i3 mm. ; larg. : 15 mm. Très rare. 

MONOTIS SUBSTRIATA ZlENTEN 
Pl. XI, flg. na, 76. 

i83o. Les pétrifications de Wurtemberg, p. g3, pl. LVIX, lig. 9. 
Coquille obliquement ovale, légèrement allongée, moins circulaire 

que l'exemplaire dessiné par Zienten ; valve gauche fortement bombée, 
ornée dé côtes longitudinales et de fines stries d'accroissement assez 
irrégulièrement concentriques et pas très nettes ; valve droite moins 
bombée sur laquelle on ne distingue que des stries d'accroissement. 
Long. : i3 mm. ; haut. : 14 mm. Très commune. 

GERVILLIA cf. LANCEOLA TA SOWERBY 
Pl. XI, flg. 8. 

1820. Minerai Conchology of Great Britain, II, p. i39 ; pl. 79, flg. 1. 
Coquille assez épaisse (5 mm. à 1 mm.) à bords parallèles, presque 

équivalve mais très inéquilatérale, très allongée transversalement. 
Sur les échantillons incomplets que nous possédons, la longueur 

(53 mm.) est supérieure à six lois la largeur (8 mm.). Ligne cardinale 
droite, épaisse, avec un certain nombre de fossettes séparées par des 
saillies (deux de ces saillies sont très nettes sur un des échantillons). 
Long. : plus de 53 mm. ; larg. : 8 mm. Commune. 



NUCULA OVUM Sow. 
Pl. XI, fig. 9. 

1825 Minerai Conchology of Great Britain, II, p. 176, pl. ccccxxxvi, fig. 1. 
Coquille obovale, allongée transversalement, ventrue, extrémité 

antérieure aeuminée, extrémité postérieure régulièrement arrondie ; 
toute sa surface est ornée de fines stries concentriques. 
Long. : 12 mm. ; haut. : 7 mm. Commune. 

NUCULA SUBOVALIS GoLD. 
Pl. XI, ûg. 10. 

1826-1833. Petrefaeta Germanise, p. i54, pl. 125, tig. 3. 
Coquille ovale transverse, crochets petits, submédians. 
Long. : 16 mm.; haut. : 11 mm. ; épaiss. faible. Commune. 

ASTARTE SUBGARINATA MuNSTER 
Pl. XI, fig. 11. 

1826-1833. Petrefaeta Germaniœ, p. 190, pl. i34, fig. 8 
Coquille trapéziforme avec une carène dorsale obtuse, peu appa

rente du côté postérieur, ornée de sillons très marqués, séparés par 
huit stries concentriques; crochets recourbés en avant. 
Long. : 8 mm.; haut. : 8 mm. Rare. 

AS TARTE VOLTZII G O L D . 

Pl. XI, fig. 12 
18261833. Petrefaeta Germanise, p. 190, pl. i34, tig. 8. 
Coquille orbiculaire, ornée de sillons très marqués, séparés par six 

stries concentriques; crochets médians. 
Long, : 6 mm. ; haut. : 6 mm. Commune. 

TANCREDIA MARCIGNYANA MARTIN 

Pl. XI, fig. i3. 
1809. Paléont. strat. de l'Infralias de la Côte-d'Or. Mém. Soc. géol. de 

Fr., (2), VII, p. 80, pl. m, fig. 10-11. 
Coquille subéquilatérale, subtrigone, partie antérieure rostrée, partie 

postérieure tronquée obliquement, pourvue d'une carène, crochets 
petits, submédians, région palléale très arquée, test orné de fines stries 
concentriques inégalement espacées. 
Long. : 9 mm. ; haut. : 5 mm. ; épaiss. faible. Rare. 



PROTOUARDWM PHILIPPIANUM DUNK. 
Pl. XI, üg. 14. 

1801 Paleojilographica. Ueber die in dem Lias bei Halberstadt vorkom
menden Versteinerungen. I, p. 116, pl. xvn, fig. 6a, b, c. 

Coquille à test mince, fragile, équivalve, subéquilatérale, de forme 
suborbiculaire, légèrement trigone ; la partie antérieure est arrondie et 
ornée de fines stries concentriques quand le test n'a pas complètement 
disparu (fïg. 4, valve gauche vers le coin antérieur), son bord intérieur 
est entier; la partie postérieure légèrement carénée, un peu tronquée, 
est ornée de côles rayonnantes, son bord intérieur est crénelé. 
Long. : 20 mm.; haut. : 18 mm. 
Cette espèce ne diffère de Cardium Philippianum DUNK, que par une 

plus grande atténuation de la carène qui s'évanouit avant d'atteindre 
le bord. Très commune. 

GONIOMYA sp. 
Pl. XI, fig. 15. 

Nous n'avons que trois exemplaires très incomplets d'une Goniomya 
du groupe des ovales d'Agassiz se rapprochant de G. proboscidea; le 
côté postérieur est très allongé. 
Long. : plus de 5 cm. ; haut. : 2 cm. Rare. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE 
DES SABLES MOYENS DE LA VALLÉE DE LA MARNE 

ENTRE MEAUX ET CHÂTEAU-THIERRY" 
P A R L. Morellet 

Les membres de la Société qui ont pris part à l'excursion 
dirigée récemment par M. Stanislas Meunier aux environs de La 
Ferté-sous-Jouarre ont certainement été frappés de la succession 
stratigraphique toute spéciale que présentent les Sables moyens 
dans cette région et ils se rappellent, sans aucun doute, les diffi
cultés que nous éprouvions tous dans l'interprétation des coupes 
et les discussions animées qui en résultaient. 
C'est à la suite de cette excursion que nous avons entrepris 

l'étude des Sables moyens de la vallée de la Marne entre Meaux et 
Château-Thierry. Mettant largement à contribution les travaux 
des géologues nos devanciers, — d'Archiac, Goubert. Munier-
Chalmas, M M . L. Garez, G.-F. Dollfus, L. Janet, pour ne citer que 
les principaux — , nous avons cherché à résumer, à coordonner, à 
interpréter leurs observations, et à déterminer d'une façon aussi 
rigoureuse que possible l'âge de chaque assise dans la chronologie 
de l'Auversien telle qu'elle a été établie par Munier-Chalmas et de 
Lapparent 2 et telle qu'elle est généralement admise aujourd'hui. 

I. LIZY-SUR-OURCQ E T SES E N V I R O N S . — Pour deux raisons, nous 
commencerons cette étude par la localité de Lizy-sur-Ourcq : 
d'une part, elle est très voisine de localités auversiennes classi
ques (Ver, Ermenonville, etc.) ; d'autre part, la coupe qu'en a 
publiée Goubert3 en 1861 a servi de base à tous ceux qui après lui 
se sont occupés de la région. 
Voici le résumé de la coupe donnée par Goubert4 : 

1. G. F. DOLLFUS et L JANET. Carte géol. à 1/80000. Feuille de Meaux. 1898. 
2. MUNIKH-CHALMAS et DE LAPPARENT. Note sur la nomenclature des ter

rains sédimentaires. B . S. G. F , (3), XXI, 1893, p. 476. 
MUNIER-CHALMAS in DE LAPPARENT. Traité de Géologie, 4 E édition, III, 

p. I456-I459. 
3. GOUBERT. Coupe dans les Sables moyens. B.S.G.F., (2), XVIII, 1860-1861, 

p. 445. 
4. Le numérotage des assises employé par Goubert a été conservé. Cet 

auteur a omis d'indiquer la puissance des n" 12 et 17. Nous avons comblé la 
lacune d'après nos observations personnelles, la coupe étant encore en 
grande partie visible sur la route de Lizy à Congis. 



Deux points seulement demandent à être complétés : 
a) 11 est très facile de distinguer deux niveaux dans les sables à Céri
thes n" 12 : à la base, immédiatement au-dessus du petit lit à Mytilus 
Rigaulti DESH. et Arca magellanoides DESH. prédomine Cerithium 
Bouei DESH., tandis qu'au sommet le sable ne renferme presque 
exclusivement que Cerithiam crenatulatum DESH. associé à C. liarella 
DESH. C'est là un fait très général que nous retrouverons dans toute 
la région. 

b) Les assises 10-11 sont en réalité plus complexes que ne l'indique 
Goubert. Elles peuvent atteindre o m. 45 ; on y trouve, en particu
lier, des marnes dures magnésiennes à fossiles d'eau douce (Limnées, 
Bithinies), qui représentent un niveau lacustre non signalé jusqu'alors 
à Lizy, mais bien connu aux environs où il est beaucoup mieux déve
loppé. 

Si la coupe donnée par Goubert est très exacte, nous ne croyons 
pas qu'il en soit de même de l'interprétation. En réalité, deux 
niveaux seuls nous donnent des indications précises : les couches 
(17-21) à Nummulites variolarius et à Donax parisiensis qui repré
sentent la zone d'Auvers, et les calcaires (5) à Avicula Defrancei 
qui représentent la zone de Mortefontaine, surmontée du calcaire 
de St-Ouen (2-4). Pour nous permettre de déterminer l'âge des 
assises intermédiaires numérotées, de 6 à 16, étudions rapidement 
l'Auversien de deux localités voisines devenues classiques, Erme
nonville et Ver. 

i. Terre végétale o m. 80 
2-4. Marnes jaunes, vertes et blanches à Limnsea longis-

cata 3 40 
5. Calcaire jaune-verdâtre à Avicules . . . . . . o i5 
6. Marne jaune-verdâtre o 5o 

7-8. Sable blanc et grès sans fossiles 1 60 
9. Calcaire gréseux de Lizy, à moules de Cérithes {Ceri-

Ihium mixtum), débris de Crustacés, avec poches et 
lits de sables intercalés 3 5o 

10-11. Sable marneux et marne sableuse sans fossiles. o 25 
i2-i3. Sables à Cérithes (C. Bouei, C. crenatulatum, etc.) et 

à Cyrènes ; à la base un lit à Mytilus Rigaulti et à 
Arca magellanoides o 75 

I4-I5. Sables à Bayania láctea, grès à la partie supérieure . 1 70 
16. Sables presque sans fossiles 4 00 

17-20. Sables à Nummalites variolarius, Pectunculas de-
pressus et, à la partie supérieure, Cytherea trigo-
nula, Donax parisiensis au moins 7 00. 

21. Sables marins à galets, Polypiers et fossiles brisés ou 
roulés i 00 



A Ver et à Ermenonville, au dessus de sables sans fossiles ou 
ne renfermant que quelques minces lits discontinus de coquilles 
petites ou brisées, nous trouvons une masse de sables très fossili
fères à Ver, moins riches à Ermenonville, contenant en abondance 
Bayania lactea [LMK.J. Puis, viennent des sables à Cerithium 
Bouei DESH., surmontés à Ermenonville, d'assises calcareuses à 
Cerithium ereiiatulatum DESH. et C. tiarella DESH., enfin des 
sables et des calcaires à Cerithium mixlum DEFR. et G. mutabile 
LMK., supportant des sables quartzeux avec bancs de grès. 
On est frappé au premier coup d'œil de la parfaite concordance 

qui existe entre Lizy et Ermenonville : une masse de sables 
sans fossiles, une zone à Bayania lactea, une zone à Gérithes — 
G. Bouei à la base, C. crenalulutum et G. tiarella au sommet — , 
un banc calcaire à Cerithium mixtum. Or. nous savons qu'à Ver 
et à Ermenonville les couches à Bayania lactea sont un équiva
lent latéral de la zone du Guépelle et que les calcaires à Cerithium 
mixtum représentent la zone type d'Ermenonville. Nous pouvons 
donc en déduire que les assises à Bayania lactea (14.-10) de Lizy 
sont, elles aussi, les équivalents de la zone du Guépelle (non de la 
zone de Beauchamp comme le croyait Goubert) et que le calcaire 
de Lizy (9), ou tout au moins sa base, correspond à la zone d'Er
menonville. Quant aux sables à Cérithes (i2-i3), ils ne représen
tent pas la zone à Bayania hordacea de Beauchamp (c'est-à-dire 
la zone d'Ezanville) mais un intermédiaire entre les couches du 
Guépelle et celles d'Ermenonville. L'abondance du Cerithium 
Bouei nous les fait rapporter à la partie supérieure de la première 
de ces deux zones (Guépelle supérieur). 
Malheureusement, nous en sommes réduits aux hypothèses en 

ce qui concerne les représentants, dans la coupe de Lizy, des 
zones de Beauchamp, d'Ezanville et de Ducy, Il est vraisem
blable que les sables et les grès (7-8) représentent la zone de 
Beauchamp, fort réduite en ce point à moins que la partie 
supérieure du calcaire de Lizy ne corresponde déjà à la base de 
cette même zone. Il est également vraisemblable que les marnes 
du n° 6 représentent la zone de Ducy. 
Aux environs immédiats de Lizy, l'Auversien présente une 

succession semblable avec cependant un certain nombre de 
modifications locales qu'il est nécessaire de signaler. 
Nous retrouvons partout la zone d'Auvers (17-21) avec ses 

fossiles caractéristiques (Acy, Crouy, Mary, Tancrou, Jaignes, 
etc...). A u contraire les assises i4-i5 à Bayania lactea sont très 
souvent dépourvues de fossiles (Echampeu, Jaignes...), en sorte 



que les sables à Cérithes (i2-i3) restent les seules assises fossilifères 
de la zone du Guépelle. Le niveau inférieur à Gerithium Bouei 
est le plus constant ; le niveau supérieur à Gerithium crenatulatum 
est souvent remplacé (Beauval) par un sable à fossiles d'eau douce, 
précurseur des assises lacustres n o s io-n. Ces assises réduites à 
Lizy et à Beauval, beaucoup mieux développées à Jaignes, ce qui 
leur a valu le nom de calcaire de Jaignes, prennent une impor
tance de plus en plus considérable, à mesure que nous remontons 
le cours de la Marne. Il en est tout autrement du calcaire marin 
de Lizy (9), qui, encore bien développé au Nord (Beauval, Etrépilly) 
diminue rapidement de puissance vers le Sud-Est où il est bientôt 
réduit à quelques décimètres d'épaisseur. 
C'est ce que nous montrent les environs de la Ferté-sous-Jouarre 

et de Nogent-l'Artaud que nous allons étudier maintenant. 
II. LA. FERTÉ-SOUS-JOUARRE ET NOGENT-L'ARTAUD. — On peut 

synthétiser de la façon suivante la succession des assises auver-
siennes aux environs de la Ferté-sous-Jouarre (Caumont, Méry, 
Luzancy, etc.). 
Au-dessus de sables et de grès sans fossiles qui correspondent 

probablement à la zone de Mt-St-Martin, viennent, représentant 
la zone d'Auvers des sables fossilifères à silex roulés et à galets 
de calcaire perforés, puis des couches plus ou moins gréseuses, à 
fausse stratification, qui renferment Nummulites variolarius, 
Donax parisiensis, Corbulomya subcomplanata et toute la riche 
faune de Luzancy et de Caumont. Nous trouvons ensuite : 
1. Des sables et des rognons de grès peu puissants (o m. 5o à 1 m.) 

sans fossiles, qui, par leur position, correspondent aux couches à 
Bayania lactea (zone du Guépelle, partie inférieure). 

2. Des sables à Cérithes (1 m. environ), à Cerithium Bouei et Mytilus 
Rigaulti à la base, Cerithium crenatulatum au sommet (zone du 
Guépelle, partie supérieure). 

3. Une série (1 m. 5o) de marnes et de calcaires lacustres qui occupent 
le même niveau que le calcaire de Jaignes et qui, par suite de 
leur grand développement, ont reçu le nom de calcaire de Luzancy. 

4. Un banc (o in. 40 à o m. 60) de calcaire gréseux à moules de Lucines 
et de Cérithes {Cerithium mixtum), équivalent du calcaire de Lizy 
(zone d'Ermenonville). 

5. Enfin des maruocalcaires lacustres que nous étudierons à Nogent-
l'Artaud. 

Ces dernières assises exceptées, nous avons ici la même succes-

1. MUNIEH-CHALMAS. Note sur la zone d'Auvers (Note posthume présentée 
par M. J. Boussac). U S G . F., (4), VU, 1906, p. 261. 



sion qu'à Lizy. La seule différence consiste dans le développement 
considérable pris par le Calcaire lacustre de Joignes (= calcaire 
de Luzancy) et par la diminution, en raison directe, du Calcaire 
marin de Lizy. 
La coupe type que nous venons de donner peut subir quelques 

modifications locales. A Nanteuil-sur-Marne, par exemple, les 
sables du niveau à Bayania lactea renferment déjà une faunule 
saumàtre ou même lacustre. Les couches à Cerithium Bouei y sont 
très réduites. Quant à celles à Cerithium crenatulatum, elles sont 
totalement remplacées par des marnocalcaires d'eau douce sem
blables au calcaire de Luzancy dont il est impossible de les 
séparer. 
Parfois, ces modifications sont telles qu'on éprouve une réelle 

difficulté dans l'interprétation. C'est le cas pour les grandes exploi
tations de Moitiébard, près Ste-Aulde, étudiées autrefois par 
La Joye1. 
On y relève de bas en haut la coupe suivante : 

1. Sable blanc sans fossiles, visible sur o m. 5o 
2. Banc de grès sans fossiles, pouvant disparaître latérale

ment. . . . " i m. à i 5o 
3. Sable gris sans fossiles . . . o 20 
4. Sable jaune-verdâtre, plus ou inoins gréseux, à jeunes 

Cérithes (C crenatulatum) et très abondantes Bayania 
hordacea o 3o 

5. Argile verte (o m. i5), calcaire siliceux et marnocalcaires 
à Limtiées, Planorbes, etc 1 m. 25 à 1 5o 

6. Banc calcaire à rognons siliceux, fossiles marins (moules 
de Cérithes) . 0 25 

7. Ensemble de calcaires, de marno-calcaires, de marnes à 
Menilite, d'argiles vertes, fossiles d'eau douce . 4 m- à 5 00 

Avec une grande réserve, nous rapportons à la partie inférieure 
de la zone du Guépelle les sables et les grès n o s 1 et 2. aux sables 
à Cérithes (partie supérieure de la zone du Guépelle), l'assise n" 4 à 
Bayania hordacea ; au calcaire de Luzancy, les assises n° 5, au 
calcaire de TJzy le n° 6. Il est très probable que le n° 7, malgré 
son apparence assez homogène, représente plusieurs niveaux 
(Beauchamp, Ezanville, Ducy, St-Ouen), mais nous n'avons \y.\s 
réussi à y découvrir le lit à Avicula Defrancei qui seul peut nous 
donner une indication précise. 
Le banc de grès (n° 2) se retrouve, sporadique, un peu au Nord 

1. LA JOYK. Coupe de Lizy-SUI'-Oureq et de Ste-Aulde, B.S.G.t1., II. IS'JI, 
p. 28. 
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de Caumont, puis après Nanteuil. sur les bords de la Marne, où on 
le suit à flanc de coteau, ainsi que le calcaire de Lizy dont 
les blocs pétris de fossiles sont épars dans les champs. Malheu
reusement il n'existe actuellement aucune bonne coupe. O n peut 
toutefois constater le grand développement pris par les sables sans 
fossiles qui surmontent la zone d'Auvers à Nummulites variola-
rias. Ils n'avaient que r m., i m. 5o au maximum à Gaumont. Ils 
en ont plus de 10 au ravin de Pisseloup près de Pavaut '. Ce sont 
eux que nous voyons à la base de la coupe de Nogent-l'Artaud. 
Très blancs, exploités pour la verrerie, ils renferment plusieurs 

bancs superposés de grès discontinus. Au dessus viennent : 
1. Sables violacés avec rognons de grès à Bayania láctea, 

Qytherea Uevigata o. m. 5o à o m. j5 
2. Sables à Cérithes, Cerithium, Bouei à la base, G. crenatu-

latum au sommet o 5o 
3. Marnes et calcaires à fossiles d'eau douce o 7,5 
4- Sables calcareux à Lucines, et 67. mixtum. Banc calcaro-

gréseux avec moules de mêmes fossiles o 80 
5. Alternance de marnes, d'argiles et de calcaires à fossiles 

d'eau douce avec quelques intercalations de bancs sau-
mâtres 2 5o 

6. Banc à Avicula Defrancei. . o i5 
L'interprétation se fait sans aucune difficulté, par simple compa

raison avec les coupes précédentes. Le n° 1 correspond à la partie 
inférieure de la zone du Guépelle. Le n"1 2 à la partie supérieure 
de la même zone. Le n° 3, représente le calcaire de Luzancy (= 
calcaire de Jaignes), le 11° 4 la zone d'Ermenonville et le n° 6 la 
zone de Mortefontaine. Le n° 5 est donc un équivalent lacustre 
des zones de Beauchamp, d'Ezanville et de Ducy. C'est la conclu
sion à laquelle était arrivé Munier-Ghalmass ; c'est également 
l'opinion émise dans la légende de la carte détaillée3 dont les 
auteurs semblent avoir pris justement pour type des sables 
moyens la localité de Nogent-l'Artaud. 
III. ENVIRONS D E CHATEAU-TBUERRY. — Une succession très 

voisine de celle de Nogent-l'Artaud s'observe aux environs de 
Château-Thierry, mais seulement en un certain nombre de points 

i. Pour la coupe du ravin île Pisseloup. voir d'AucuiAC : Description 
géologique du département de l'Aisne. M.S.G.F., V, 1843, pl. xxn, lig. ï et 2. 

2 MuNiEH-CiiALMAS Notes stratigraphiques relatives au texte explicatif 
des terrains tertiaires du Bassin de Paris. B. Serv. G. G. F., VII, 1890-189(1. 
C.B.. Collaborateurs, p. i3. 
3. G.-F. DOLLFDS et L. JANET. Feuille de Meaux, 2 e édition, 1898. 



neux à fossiles marins pyriteux, on y a rencontré : 
1. C. Sable sans fossiles 3 à 5 m. oo 
2. B'. Sable ou grès à nombreux fossiles marins (niveau 

de Gland) o 5o 
3. O-P. Sable sans fossiles . . io oo 
4. A'. Sable très fossilifère à Bayania lactea . . . . . o 80 
5. X-Y. Couches lacustres à Planorbes, Lirnnées, Bithinies . 2 00 
6 U. Couches marines à Cerithium mixtum o 10 
7. M-N. Couches lacustres à Lirnnées et Bithinies . . . . 5 00 
Pour M. L. Garez l'assise B' (niveau de Gland) représente la 

partie inférieure de la zone du Guépelle. Nous croyons plutôt, 
malgré l'absence de Nummulites pariolarius, qu'il s'agit là d'un 
équivalent très réduit de la zone d'Auvers. Nous savons en effet 
que la couche A à Bayania lactea appartient à la zone du Gué-
pelle ainsi que les couches à Gérithes (G. Bouei, G. crenatulatum, 
G. tiarella), non signalées à Brasles, dans les sondages, mais bien 
visibles à Essomes. Les assises X-Y correspondent exactement 
au calcaire lacustre de Luzancy, l'assise U au calcaire marin 
de Lizy-surOurcq, c'est-à-dire à la zone d'Ermenonville et les 
assises lacustres Jlf-iVau calcaire de Nogent-VArtaud. 
Si nous étudions maintenant les nombreuses exploitations 

situées au Nord de Château-Thierry, à Vincelles, au Buisson, aux 
Chesneaux, aux Mousseaux, etc., nous y relevons des coupes 
sensiblement différentes s. 
A la base se trouvent des sables blancs P, puissants (8 à 5o ni. 

d'après M. Carez 3 ) , sans fossiles, au milieu desquels s'intercalent 
parfois (Vincelles, Le Buisson), des bancs de grès irréguliers et 
discontinus. Un banc de grès O, épais de 1 à 5 mètres, sans fossiles, 
à part d'assez rares débris végétaux, couronne ces sables en un 
grand nombre de points (Les Chesneaux, Les Mousseaux, etc.) et 
forme, comme les grès des sables de Fontainebleau, des bandes 

1. L. CARKZ. Sur les sables movens .aux environs de Château-Thierry. 
B-S G.F., (3), VII, 1879, P- 643. 
Les lettres sont celles employées par M. Carez, pour désigner les différentes 

assises. 
2. Pour la succession détaillée des assises, nous renvoyons le lecteur à 

l'importante note de M. Carez. 
3 L. CAREZ. Lot: cit., p. 634. En aucun point, nous n'avons pu voir le 

contait avec le Lutétien. 

privilégiés où la série est complète : à Essomes, par exemple, et 
surtout à Brasles. 
M. L. Carez 1 a donné les coupes de deux sondages exécutés aux 

environs de cette localité. Au-dessus du Lutétien supérieur mar



irrégnlières, grossièrement parallèles et sensiblement orientées 
Est-Ouest, ainsi que l'a établi M. L. Janet ', Surmontant soit ce 
banc de grès, soit directement les sables, vient un lit très constant 
de sable jaunâtre à Gerithium mixtum et à Lucina saxorum, dont 
la faune est celle de l'assise U de Brasles. C'est donc le niveau 
d'Ermenonville. 
Entre cette zone et celle de Mortefontaine à Aeicula Defrancei, 

bien nette au Mousseaux (L. Carez), à Monthurel (G.-F. Dollfus2), 
etc., existe un ensemble, très variable suivant les localités, 
d'argiles, de marnes, de marnocalcaires à faune d'eau douce avec 
intercalations marines ou saumâtres (puissance moyenne environ 
5 m.). C'est l'exact représentant du calcaire de Nogent l'Artaud, 
c'est à-dire un équivalent lacustre des zones de Beauchamp, 
d'Ezanville et de Ducy. Au-dessus de Mortefontaine, des calcaires, 
des marnes et des argiles à Limnsea lohgiscata appartiennent au 
niveau de Saint-Ouén. 
Ce qui différencie cette coupe de celle de Brasles, c'est l'absence 

de la zone A1 à Bayania lactea et des couches X-Y (calcaires de 
Jaignes et de Luzancy), soit que l'érosion ait fait entièrement 
disparaître ces assises — ce qui est peu probable puisque nulle 
part dans la région nous n'avons constaté de traces de ravinement 
au sommet du calcaire de Luzancy — , soit que, comme nous 
l'admettons, la partie supérieure de la puissante masse de sables 
P représente un équivalent latéral de A' et de X-Y, c'est-à-dire de 
la zone du Guépelle et du calcaire de Luzancy. Nous devons, pour 
terminer, signaler l'hypothèse émise par certains auteurs, en 
particulier par M. L. Carez (loc. cit., p. 654) dans laquelle les 
sables P auraient une origne éolienne et devraient être considérés 
comme les restes d'anciennes dunes d'âge auversien. 

IV. CONCLUSION. — Si nous cherchons à retracer d'une façon 
sommaire l'histoire de l'Auversien dans la région que nous venons 
d'étudier, nous trouvons au début, comme dans le reste du 
Bassin de Paris, une période marine, à courants rapides (zone 
d'Aueers). Un régime plus calme lui succède (zone du Guépelle), 
puis, peu à peu, la salure des eaux diminue sous l'influence pro
bable de fleuves venant du Sud (sables à Cérithes et à Gyrènes 
— partie supérieure de la zone de Guépelle) et la mer recule de 
l'Est vers le centre du Bassin jusqu'aux environs de Lizy-sur-

i. L. JANET. Sur l'allure des grès Bartoniens aux environs de Château-
Thierry. B . S. G . F., (3), XXIV, 1896, p. 49. 2 G -F. DOLLFUS. Revision de la feuille de Meaux, B. Serv, C. G. F., 
[X, 1897-1898, CR. Collaborateurs, p. 3 et suiv. 



M. G. Ramond rappelle que avec MM. Paul Combes fils et Maurice 
Morin, il a fait exécuter au Guépelle des touilles qui permettront de 
préciser la position stratigraphique du niveau principal de cette localité 
classique. 

Ourcq, laissant la place à d'immenses lacs. Tandis qu à Lizy se 
dépose la masse puissante du calcaire marin du même nom (zone 
d'Ermenonville), dans ces lacs se forme le calcaire de Jaignes 
( = calcaire de Luzancy), où s'intercalent de temps en temps 
quelques couches saumâtres, indices du peu de stabilité du rivage, 
d'ailleurs très voisin. Une transgression générale ramène progres
sivement la mer sur l'emplacement qu'elle vient d'abandonner, et 
elle y laisse, comme témoins, les couches à Cerithium inixtum. con
temporaines des assises supérieures du calcaire de Lizy. L'épisode 
marin est de peu de durée. De nouveau réapparaissent les eaux 
douces (calcaire de Nogent-l'Artaud et calcaire de St-Ouen), sans 
que cependant la mer renonce à de courtes mais fréquentes 
incursions locales, dont la plus constante est celle qui a déposé les 
couches à Avicula Defrancei (zone de Morte fontaine). 



Séauee du S I Décembre 1 9 0 8 

P R É S I D E N C E D E M . H E N R I D O U V I L L É 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Le Président donne connaissance des dispositions testamen
taires suivantes prises par Albert Gaudry : « Je lègue à la Société 
géologique de France la somme de quarante mille francs. Les 
revenus de cette somme devront servir à donner tous les ans une 
médaille d'or, sous le nom de médaille Albert Gaudry, à un 
Paléontologiste ou à un Géologue français ou étranger. Le restant 
de la somme qui n'aura pas été employé pour la médaille sera 
attribué chaque année à un savant ayant besoin d'être aidé dans 
ses études ». 

Le Président proclame membre de la Société : 
M. Popescu-Voitesti, professeur du Lycée de Buzàu, présenté par 

MM. Haug et Jean Boussac. 

Une nouvelle présentation est annoncée. 

M. Emm. de Margerie présente, au nom de M. Antoine Vacher, 
un volume intitulé : « Le Berry. Contribution à l'étude géogra
phique d'une région française » (A Colin, éd.) [CRS., p. 182]. 

M. E. de Martonne offre deux ouvrages dont il est Fauteur : 
i° « Recherches sur l'Évolution morphologique des Alpes de 

Transylvanie (Karpates méridionales) ; 2 0 Le premier fascicule 
d'un « 'Traité de Géographie physique » [CRS., p. 182]. 

M. Jean Boussac offre un tiré à part de sa note « Sur la distri
bution des niveaux et des faciès du Mésonummulitique dans les 
Alpes » (GR. Ac. Se., 3o nov. 1908) [CRS., p. 182]. 

M. Boussac offre ensuite une carte schématique qu'il a fait tirer 
pour l'insérer dans les tirés à part de sa note et en faciliter la 
lecture. 

M. L. A. Martel présente son ouvrage : « La Côte d'Azur 
russe » et une étude, publiée en collaboration avec le D1' Henry 
Thierry dans les Annales de l'Hydraulique agricole du Ministère 
de l'Agriculture : sous le titre de « Captage et protection hygié
nique des eaux d'alimentation » [CRS., p. i8a-i83]. 

M. Deprat adresse les notes suivantes, dont il est l'auteur : 
« Paramètres magmatiques des séries du volcan Mte Ferru (Sar-



daigne) » (CE. Acad. Se, 3o mars 1908); « Le granité alcalin des 
nappes de la Corse orientale (en collaboration avec M. P. Termier)» 
(Id., 20 juillet 1908) ; « Sur la persistance à travers toute la Corse 
d'une zone de contacts anormaux entre la région occidentale et la 
région orientale » (Id., 12 oct. 1908); « Rapport préliminaire sur 
une Mission géologique en Sardaigne » (Nouv. Arch. des Miss, 
scient., XVI, p. 173-187); « Les zéolites du basalte de Montresta 
(Sardaigne) » (Bull. Soc. de Miner., XXXI, p. 181); « Sur un 
nouveau gisement d'orthose en Corse » (Id., p. 271). 

M. Deprat, à propos de la communication de M. Renz « sur les 
preuves de l'existence du Carbonifère et du Trias en Attique » (p. 5ig), 
l'ait remarquer l'intérêt qui s'attache à l'indication de POuralien dans 
le massif du Parnes (Attique). Il était à prévoir que l'on retrouve
rait en Grèce de nouveaux gisements du Carbonifère supérieur ; en 
effet, il rappelle à cette occasion qu'il a pu, le premier, montrer en 
Grèce la présence de l'Ouralien par la découverte de calcaires noirs 
à Schwagerines et Fusulines dans les monts Galtzadaes, en Eubée, 
par conséquent à une faible distance des gisements indiqués. 

M. L. Gayeux présente à la Société géologique, de la part de 
M. Négris, deux blocs de cipolin remarquablement perforés, et 
originaires de l'île de Siphnos (Archipel grec). L'un de ces blocs a 
été recueilli à 276 m. dans des éboulis provenant de bancs per
forés, observés in situ au même niveau, et au voisinage immédiat 
des éboulis; l'autre a été détaché du plafond d'une grotte à 5oo m. 
d'altitude environ. 
M. Cayeux fait part en même temps d'objections opposées par 

M. Négris à M. G. Dollfus, qui a attribué des perforations identi
ques à celles de ces blocs, à Aspidopholas rugosa BROCCHI du 
Pliocène (séance du i5 juin 1908). Cette attribution est, pour 
M. Négris, en contradiction avec l'idée que l'on se fait générale
ment sur l'Egéide qui aurait été un continent pendant l'époque 
pliocène, et elle semble également en désaccord avec les carac
tères mêmes des perforations. 
En ce qui concerne l'objection tirée de l'existence d'un conti

nent égéen au Pliocène, M. Cayeux est d'avis qu'elle n'est pas 
l'ondée. Il existe, en Crète notamment, un grand développement 
de Miocène et de Pliocène marins, et cette île ne marque certaine
ment pas la limite septentrionale de la mer au Tertiaire supé
rieur. Il est très rationnel de supposer qu'à cette époque la mer 
atteignait Siphnos, et que cette île, qui se dresse à l'O. des 
Cyclades, marquait — approximativement — la limite occidentale 
du continent égéen. 



M. G. Ddllms a examiné avec intérêt les magnifiques blocs perforés 
envoyés par M. Négris, mais ii ne croit pas devoir modifier, pour l'un de 
ces blocs, l'attribution de ces cavités lageniformes à des Aspidopholas. 
Pour l'autre, le cas est un peu différent ; certaines de ces perfo

rations sont contournées, peu profondes, irrégulières et rétrécies vers 
le fond ; quelques-unes peuvent être attribuées à Clavagella aperta 
Sow., espèce vivante et fossile connue dans les rochers de la Sicile, de 
Malte, etc., dont les valves subtrigones, irrégulières, inégales sont 
accompagnées d'un tube contourné qui peut déboucher latéralement '. 
Il serait à désirer que M. Négris fasse des recherches sur les Mollus
ques et animaux perforants actuels en faisant, recueillir de grandes 
pierres dans les fonds littoraux de l'Archipel. Nous sommes extrê
mement mal documentés à ce sujet et les éléments de comparaison 
nous manquent ; il rendrait ainsi à la Science un réel service. 

L. Mengaud. — Sur les environs de San Vicente de la Barquera. 
M. H. Douvillé présente, de la part de M. Mengaud, les premiers 

résultats d'une exploration géologique des environs de San Vicente 
de la Barquera (prov. de Santander). Les falaises offrent une 
coupe très développée du Nummulitique dans lequel on distingue 
deux niveaux fossilifères principaux : un niveau inférieur où abon
dent Nummulites atacicus, N. lœvigatus, Assilina granulosa, 
Orthophragmina Archiaci, c'est-à-dire la faune du Lutétien infé
rieur. 
A la partie supérieure, on distingue un ensemble de marnes 

rougeâtres avec intercalations de bancs de grès et de conglomérats, 
caractérisées par Numm. intermedius, associé à de nombreuses 
Lépidocyclines du groupe de Lepidocyclina formosa ; c'est l'équi
valent des couches supérieures de Biarritz. Sur certains points, 
on recueille avec les fossiles précédents des échantillons remaniés, 
plus ou moins roulés, arrachés aux assises plus anciennes, dont 
les éléments se retrouvent dans les conglomérats : Orb. conoidea, 
Numm. lœvigatus, N. aturicus, Assilina granulosa, Orthophrag
mina, etc. 
Des Gérites du Stampien et des Polypiers voisins de ceux de 

Montecchio Maggiore ont été également recueillis dans ces cou
ches supérieures. 
Les fossiles remaniés diffèrent par leur couleur et leur mode de 

conservation de ceux qui sont propres à ces assises supérieures. 
M. Douvillé fait ressortir toute l'importance de ces observations, qui 

montrent une fois de plus l'association si constante des Lépidocyclines 
du type ancien avec les Nummulites du groupe de N. intermedius1. 

1. CAILLIAUD. Mag. de Zool., 184a. Moll., p. 49, 00, 5i. 



Henri Douvillé. — Les buttes de Saint-Michel-en-V Herm. 
M. Douvillé a eu occasion de visiter, sous la conduite de notre 

confrère, M. Chartron, les buttes si curieuses de St-Michel-en-
l'Herm, constituées par une accumulation de coquilles à'Ostrea 
edulis, qui atteint une épaisseur maxima de 12 m. environ. Il a pu 
constater, comme l'avaient déjà fait les anciens observateurs, 
Fleuriau de Bellevue (1814), Rivière (i835), Eugène Deslong-
champs (1886), et enfin M. Pervinquière, que les Huîtres sont in 
situ, c'est-à-dire là où elles ont vécu. 
Elles sont associées aux espèces habituelles dont la liste est 

donnée par M. Chartron : Anomia ephippium, Ghlamys varia, 
Mytilus edulis, Mactra subtruncata, Buccinurn ondatum, Nassa 
reticulata, Murex erinaceus, Natica catena. M. Chartron a fait 
en outre observer à M. Douvillé que de nombreuses Huîtres 
ramassées à la surface du sol sont couvertes de Balanes. 
Il ne paraît pas douteux que la formation de ces buttes ne soit le 

résultat d'un soulèvement du sol, qui aurait atteint 16 m. environ, 
d'après les considérations déjà énoncées par Fleuriau de Bellevue, 
et en modifiant seulement très légèrement les chiffres indiqués par 
cet auteur. La présence des Balanes qui se sont fixées sur les 
Huîtres indique que le soulèvement s'est fait lentement et progres
sivement. Il est impossible jusqu'à présent de dater ce mouvement, 
les diverses trouvailles d'objets d'industrie humaine signalées dans 
ces buttes n'ayant pas une authenticité suffisante. 

M. L. Pervinquière rappelle qu'il a autrefois publié une note sur les 
buttes coquiilières deSt-Michel-en-l'HermXAreftKaj're Soc.Émut. Vendée). 
Il lui semble incontestable que les Huîtres sont en place ; il ne peut 
s'agir d'un amas artificiel, comme le pensait de Quatrefages. 

M. Marcel Chevalier signale les plages soulevées avec bancs à'Ostrea 
edulis et Gastropodes qu'il a découvert à l'embouchure de la Vilaine, 
près de Mesquer, ainsi que les galets de tourbe recueillis avec M. de 
Lapouge sous la plage Valentin au Groisic. 

Jules Welsch. — A propos des subdivisions du Miocène de 
l'Algérie et de leur comparaison avec les assises européennes. 
Dans un des derniers fascicules de notre Bulletin se trouve 

une étude de M. L. Joleaud, intitulée : « Esquisse comparative 
des séries miocènes de l'Algérie et du Sud-Est de la France ». 
J'ai constaté avec plaisir l'introduction franche d'un étage 
tortonien, au-dessus de l'étage helvétien, selon les idées que 

1. B.S.G F., (4), VIII, p. 284. 

14 Avril i9oy. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. - 35. 



j'ai déjà détendues dans noire Bulletin ' sous le titre : « Etudes 
sur les subdivisions du Miocène de l'Algérie ». C'est un travail 
que M. L. Joleaud paraît ignorer. L'opinion que j'émettais ici 
même jadis sur la région de Hammam-Rira et du Gontas se 
trouve donc acceptée définitivement, car je rangeais dans le Tor-
tonien les grès et poudingues du Gontas, en faisant remarquer 
que peut-être la partie supérieure, plus riche en poudingues, pou
vait représenter le Sarmatien. Jusqu'alors, Pomel et ses élèves 
considéraient les grès et poudingues du Gontas comme helvétiens. 
Dans la thèse de M. A. Brives : « Les terrains tertiaires du 

Bassin du Chelif et du Dahra » 2, les grès et poudingues du Gontas 
sont encore considérés comme helvétiens à plusieurs reprises. 
Je viens de recevoir, pour la bibliothèque de mon laboratoire, 

diverses feuilles de la Carte géologique de l'Algérie, à i/5oooo; 
j'ai constaté, avec plaisir, que, sur la feuille de Vesoul-Benian, 
(M. A. Brives) où se trouve la crête du Gontas, l'assise en ques
tion est indiquée : grès du Gontas (tortonien), comme je l'ai 
démontré en i8g5. 
Dans cette région de Hammam-Rira et du Gontas, le Tortonien 

(grès du Gontas) n'est guère fossilifère ; il faut aller plus à l'Est ; 
j'ai montré, dès 1895, que cette formation passe dans la région, 
d'Orléansville aux calcaires à Lithothamnium et dans celle de 
Mascara à des marnes à faune tortonienne. En particulier, je 
citerai le gisement de Sidi-Daho, près Mascara, dont j'ai donné la 
faune dans le travail cité, mais après Bleicher et Mayer-Eymar, qui 
ont, les premiers, indiqué l'âge tortonien de ces dernières couches; 
je l'ai rappelé dans mon travail. 

Je ne suis plus d'accord avec M. L. Joleaud pour la place à 
donner aux marnes de Carnot, de la vallée du Chelif, entre le 
Gontas et Mascara. Dans son texte et dans son tableau (p. 293), 
notre confrère place les marnes de Carnot, au-dessus du Tortonien, 
dans un étage sahélien ; j'ai étudié les environs de Carnot et ceux 
de Mascara ; j'y ai ramassé beaucoup de fossiles ; on a la même 
faune dans les deux gisements, ainsi que dans les Beni-Rached ; 
ces gisements sont tortoniens ; je l'ai indiqué dans un tableau de 
notre Bulletin3. Il suffit du reste d'étudier attentivement les espèces 
citées par M. L. Joleaud et les considérations paléontologiques qui 
les accompagnent pour voir qu'il n'y a pas de différences réelles 
entre la faune des marnes sableuses tortoniennes et celle des 
marnes de Carnot. 

1. Loc. cit., (3), XXIII, p. 271, 1895. 
2. In-4°., 1897. Alger, Fontana. 
3. B. S. G. F., (3), XXIII, p. 287. 



M. G. Dollfus appelle l'attention sur une note intéressante de 
MM. Bassani et A. Galdieri « Sur la Source minérale de la vallée 
de Pompeï » (Naples 1908). 
Le comte de Fusco a tenté la perforation d'un puits sur le flanc 

du Vésuve, à Pompeï, à l'altitude de 12 m. au-dessus du niveau de 
la mer, pour l'irrigation de ses jardins. Ce forage, descendu à 
96 m. de profondeur, fut abandonné en 1903 sans résultat; après 
un essai de pompage, tout à coup, le 26 août 1907, il jaillit tumul
tueusement du puits une eau mousseuse qui s'éleva à une hauteur 
d'une vingtaine de mètres ; cette eau, qu'il fut impossible d'arrêter, 
fut captée dans une grande vasque, comme une gigantesque coupe 
de vin de Champagne. Cette eau, à la température de 14°, est 
extrêmement riche en chaux et en magnésie et émulsionnée par 
une forte proportion d'anhydride carbonique. Les terrains tra
versés dans l'avancement du forage consistent dans une alternance 
de laves et de pouzzolanes rougeâtres. Mais le point tout particu
lièrement intéressant est la rencontre, à 96 mètres, d'un sable 
marin fossilifère qui s'est fait jour brusquement avec l'eau, appor
tant toute une série de coquilles marines littorales d'espèces 
encore vivantes dans la baie de Naples. 
Depuis l'aménagement de ce puits, l'émission subit des varia

tions considérables, des interruptions intermittentes, la hauteur 
variant de 7 m. 5o à 27 mètres. 
M. Dollfus saisit cette circonstance pour rappeler que M. de 

Monterosato a déjà eu l'occasion d'étudier des coquilles terrestres 
rejetées dans les laves du Vésuve et qu'il y a reconnu exclusive
ment des espèces encore vivantes. M. Lacroix a bien voulu lui 
montrer un petit bloc de grès rejeté par une des récentes érup
tions du Vésuve, en inclusion dans les laves, et il a pu reconnaître 
diverses empreintes de coquilles marines déterminables et per
mettant d'attribuer à ce grès un âge pleistocène ou récent. Il 
semble qu'aucune roche ancienne n'a été rejetée par le volcan, 
ce qui conduit à croire que le phénomène volcanique a le plus 
généralement son siège à une profondeur médiocre, qu'il est 
localisé et en indépendance complète avec les mouvements tecto
niques. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE 
DE L'ORLÉANAIS 

i'AK Paul Combes fils 

Dans des notes antérieures 1 j'ai eu l'occasion d'examiner le 
détail stratigraphique de certains gisements de l'Orléanais ; néan
moins, il y avait encore quelques points à revoir, et, sur les indi
cations de M. G.-F. Dollfus, j'ai consacré la somme que m'a allouée, 
la Société à une dernière campagne dont voici l'exposé. 
I. NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET).— La sablière du « Cas Rouge », 

située à environ i km. à l'Est de Neuville, en contre-bas de la 
cote i'5'2 (Feuille « Fontainebleau » S.O.) montre les sables de 
l'Orléanais avec ossements. 
Mais le point le plus intéressant de cette localité et sur lequel je 

désire surtout attirer l'attention, c'est la présence, dans la sablière 
Goué, au-dessus des sables, d'un dépôt alluvionnaire dans lequel 
M. Gurlie, pharmacien à Neuville, a rencontré des fragments de, 
crâne et divers ossements de Bison prisons 11. v. MEY., près du 
cours actuel de la Laye. Il est certain pour moi que l'on est là en 
présence de dépôts pleistocènes déposés par ce petit cours d'eau. 
La faune des sables miocènes contenant comme espèces typi

ques en ce point: Anchiterium aurelianense Cuv., Rhinocéros 
(Teleoceras) aurelianensis NOUËL., Testudo noviacensis NOUËL, 
est assez connue pour que je n'y insiste pas. 
La délimitation des bassins delà Seine et de la Loire est très ména

gée dans la région de Neuville-aux-Bois; en se dirigeant à l'Ouest 
de cette localité, on rencontre des carrières de calcaire de Beauce 
sans fossile auxquelles M. Gurlie a bien voulu m'accompagner. 
A Izy, vers le Nord, on aurait trouvé, paraît-il, une dent d'Ellé-

phant, ce serait l'indice d'alluvions quaternaires, mais je n'ai pas 
pu vérifier ce fait. 

II. ENVIRONS D'ARTENAY (LOIRET E T EURE-ET-LOIR). — A 
Auvilliers-Autroche se trouve toute une série de sablières ; j'y ai 
personnellement recueilli une belle plaque costale de Trionyx 
Lockharti Cuv. (espèce caractérisée par la finesse du réseau de 
lignes en relief qui ornent la carapace dorsale), des débris de 
Testudo noçiucensis NOUËL, etc. 
Voici la coupe d'une sablière proche du château d'Auvilliers, 

non loin d'Artenay (Loiret). 

i. Feuille des Jeunes Naturalistes, i" nov. 1906. — B.S.G.F., (4), VII, 
1907, p. 60. — B.S.G.F., (4), 1908, p. 125. 

1. Terre végétale 
2. Argile verdâtre à petites concrétions calcaires 
3. Sable quartzeux fossilifère 

épaisseurs 
variables 



Je n'ai pas manqué d'aller revoir la sablière Faucheux à 
Baigneaux (E.etL.), une sablière abandonnée à Lumeau et la 
sablière Piot où l'on recueille : Unio ci', fldbellatws GOLDF. \ Hélix 
sp. et Melania (Melanoides) Escheri BRONGT. ; dans la même 
région, le territoire de la commune de Poupry est rendu très aqui
fère par la présence d'argiles burdigaliennes. 
A l'Est de la voie ferrée, aux carrières d'Herblay, on exploite le 

calcaire de Beauce, bréchiforme avec revêtements de calcite ; 
l'ancienne carte de Ghàteaudun marque l'endroit en limons. 
On retrouve les sables burdigaliens fossilifères à Trinay, entre les 

dernières maisons du village et le moulin en allant vers Artenay. 
Enfin j'ai exploré soigneusement les territoires des communes 

de Trinay, Ruan (sables burdigaliens) et d'Assas, afin d'expliquer 
la découverte dans ces localités d'ossements d'animaux quater
naires conservés au Musée d'Orléans et étiquetés ainsi : 
Fragments d'une grosse mâchoire d'Eléphant (Coll. Nouël, n° 4?4)

Ruan i885. 
692. Fragment de mâchelière d'Eléphant, 1892 (entre Ruan et 

Trinay.) 
Bovidé, Astragale gauche (coll. Nouël, n" 438). Ruan, 1882. 
Il s'agit à'Elephas primigenius BLUMB, et de Bison priscu.s 

H. v. MKY., trouvés, d'après le résultat de mes courses, dans des 
lambeaux d'alluvions pleistocènes du Nan. 
III. SARAN (LOIRET). — Voici la coupe d'un puits creusé à 

Saran, dans la propriété de M. Gustave Louillard, à Bellevue, 
route de Paris, à 4 km. 5oo du M art roi et à i3o m. d'altitude. 
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I. Terre végétale om.8o 
а. Argile jaune très sableuse 5

 1 0 

3. Sable quartzeux pur 2 25 
4. Argile noire molle 0 7° 
5. Argile jaunâtre 1 55 
б. Argile noire molle 0 60 
Tuf calcaire très rocailleux 4 6° 
Argile noire molle soutenant une nappe d'eaux toiles . o 90 
Calcaire 2 10 
Banc de silex 0 4° 
Calcaire 1 00 
Silex o 25 
Calcaire

 1 1 8 9 

Banc de silex 0 60 
Calcaire dans lequel s'établit la nappe phréatique . . ? 

Profondeur totale . . . 33 m. 3o 

1. Voir : G. F. DOIXFUS. B.C.G.F., XVIII. n« 119(19071908), mai 1908. 



RÉSUMÉ E T CONCLUSION. — En dehors des laits énumérés ci-
dessus et que l'on ne doit encore considérer que comme des 
matériaux d'étude, le point qui mérite le plus d'attirer l'attention 
consiste dans la présence de lambeaux d'alluvions quaternaires 
fossilifères, déposés par les petits cours d'eau à régime intermittent 
de Beauce. 
Comme l'a très bien mis en lumière M. G.-F. Dollfus dans 

son intéressant travail sur l'Eau de Beauce, les cours d'eau 
primitivement importants ont, par le seul fait du ruissellement 
et de l'approfondissement de leur lit, diminué leur volume et se 
sont infiltrés d'autre part, dans les multiples lithoclases du cal
caire de Beauce, déjà perméable à l'état compact. 
Ces cours d'eau ont abandonné des terrasses d'alluvions, 

aujourd'hui très peu visibles et réduites à l'état de lambeaux par 
l'intempérisine ; l'étude de ces alluvions rares et disséminées 
pourra fournir des indications précieuses pour l'histoire du 
régime hydrographique ancien de l'Orléanais. 

M. G. F. Dollfus en présentant la note de M. Combes rappelle 
qu'aux environs de Neuville-aux-Bois, sur le tracé du cours supé
rieur de l'Essonnes, il avait trouvé lui-même, il y a quelques 
années, une dent d'Equidé dans des sables restés énigmatiques. 
Ces. faits, et quelques autres, que M. Dollfus a eu l'occasion 
d'observer depuis à Neuvy-en-Beauce et Fresnay-l'Evèque (feuille 
« Châteaudun ») dans un long vallon sec avec traînée graveleuse 
qui paraît communiquer avec quelque ancien drainage supérieur 
de la Conie, permettent d'établir que, pendant la période pleisto
cène, la Beauce, malgré sa haute perméabilité, a subi l'influence 
d'une dénudation fluviatile, soit que cette action mécanique ait eu 
lieu à la faveur d'une précipitation atmosphérique extrêmement 
considérable, soit qu'elle se soit exercée sur un sol congelé, soit 
enfin que son niveau de base d'écoulement ait été sensiblement 
plus élevé que le niveau actuel, avec écoulement, comme aujour
d'hui, dans trois directions. De toutes manières, M. Dollfus tenait 
à taire ressortir le côté très intéressant de la courte communica
tion de M. Combes. 



ECHINIDES DU SOUDAN 1 

par J. Gottreau 

PLANCHE XII 

Les Echinides du Soudan qui font l'objet de cette note sont de 
provenances diverses. M. Paul Lemoine m'a soumis les échantillons 
recueillis par M. Cortier -. Un lot important m'a été communiqué 
par M. R. Chudeau, qui a également mis à ma disposition les 
Echinides de la mission Arnaud. De son côté, M. Lacroix a fait par
venir à M. Marcellin Boule, qui a bien voulu m'en confier l'étude, 
quelques échantillons remarquablement conservés, recueillis par 
le lieutenant Théral et rapportés par le capitaine Posth. J'ai pu 
examiner aussi au Muséum, avec le concours de M. A. Thevenin, 
les matériaux rapportés par le capitaine Cauvin, le lieutenant 
Desplagnes, la mission Moll. Je suis heureux de remercier ici 
mes obligeants collègues et amis ; grâce à leurs communications, 
j'ai pu étudier un bon nombre de matériaux. 
Tous ces Echinides appartiennent aux espèces déjà décrites : 

Hemiaster (Linthia) sudanensis BATHER, Plesiolampas Sakarœ 
BATHER et Plesiolampas Paquieri LAMBERT. Il faut ajouter un 
Rhabdocidaris (P/iyllacanthus) sp. provenant de Tamaské, indé
terminable spécifiquement, signalé en 1903. par A. de Lapparent3. 
L'abondance et la bonne conservation de certains échantillons 

m'ont permis de faire, à propos de ces différentes espèces, les 
remarques suivantes : 

Plesiolampas Saharje BATHER. 
Pl. XII, iig. 1-6. 

J'ai pu étudier cinq individus bien conservés appartenant 
à cette espèce, dont un exemplaire à un stade jeune recueilli par 
M. Chudeau. Ici encore, comme je l'ai signalé pour d'autres 
espèces, il convient de noter deux formes bien distinctes, l'une 
à face supérieure bombée correspondant exactement à la diagnose 
et au profil donnés par M. Bather, l'autre plus aplatie en dessus et 

1. Travail fait au Laboratoire de. Paléontologie du Muséum. 
2. Paul LEMOINE. Sur les fossiles rapportés du Tilemsi, par la mission 

Cortier; in CORTIER : D'une rive à l'autre du Sahara, p. 4°3-4oi). Paris, 1908. 
3. A. DE LAPPARENT. Sur les traces de la mer lutétienne au Soudan. C H . 

Ac. Se, CXXXVI. p. 111S. .11 mai 1903. 



moins déprimée en dessous près du péristome. Ce dernier est très 
nettement pentagonal chez tous les individus étudiés et non 
allongé transversalement en forme de fente, ainsi qu'il est figuré 
dans le dessin au trait accompagnant la diagnose de l'espèce 
L'auteur déclare, d'ailleurs, que l'échantillon reproduit montre 
peu nettement, « not fully », le péristome et le commencement 
des phyllodes. 
Localités. — Trois Plesiolampas Saharse recueillis par le capi

taine Posth proviennent de Tenekart au Nord de Tahoua. Deux 
autres communiqués par M. Chudeau proviennent, l'un, de 
Tamaské, le second, jeune individu, a été trouvé avec Operculina 
complanata à Déoulé (Adr'ar de Tahoua). 

PLESIOLAMPAS PAQUIERI LAMBERT 2 

Pl. XII, fig. 7-8. 

U n individu provenant également de Tenekart appartient à cette 
espèce. Malheureusement, de même que sur l'échantillon type de 
l'espèce, une mutilation de la partie postérieure atteint le périprocte. 
Ses dimensions sont les suivantes : diamètre longitudinal, 64 mm. 
env. ; diam. transversal, 57 m m . ; haut., 29 m m . 
Un autre exemplaire de même provenance (pl. XII, fig. 7 et 8) 

paraît être une variété ou peut-être une forme renflée de cette 
espèce. Il mesure : diamètre longitudinal, 71 m m . ; diam. trans
versal, 62 m m . ; haut., 37 m m . 
Il se distingue très aisément du type de Plesiolampas Paquieri 

par son contour subpentagonal, son profil élevé, moins arrondi, 
plus nettement conique. Par tous ses autres caractères il se 
rapporte bien à cette espèce. Le périprocte parfaitement conservé, 
piriforme, allongé longitudinalement, mesure 12 m m . 1/4 en lon
gueur et 7 m m . 3/4 de large : il est tangent au bord postérieur et 
distant du péristome d'environ 29 m m . Le péristome pentagonal, 
excentrique en avant, mesure 10 m m . transversalement et 6 mm. 1/4 
longitudinalement. M. J. Lambert avait signalé que, dans l'échan
tillon type, certains tubercules avaient perdu leur mamelon ; il 
faut noter, sur ce nouvel individu, l'absence complète de plusieurs 
tubercules détachés des scrobicules. 
Localité. Tenekart au N. de Tahoua, à 36o km. à l'E. de Gao 

(capitaine Posth). 

1, BATHER. Eocene Echinoids from Sokoto Geol. Mag., N. S., déc. V, 
vol. 1, p. 293, fig. 1-4, 1904. 2. J. LAMBERT. Sur un Plesiolampas de l'Afrique Centrale, communiqué 
par M. Paquier. B.S.G.F., (4), VI, p. 693-695, pl. xxiu, 1906. 



HEMIASTER (Linthia) SUDANENSIS BATHER. 

C'est l'espèce la plus abondamment répandue. A part ceux 
recueillis par le capitaine Posth, très peu d'échantillons montrent 
la l'asciole sous-anale caractérisque des Linthia : ils sont, en effet, 
très usés, ayant été recueillis à la surface. 
Localités. — Tenekart auN. de Tahoua (capitaine Posth), 36o km. 

à l'E. de Gao. Déoulé, Adr' ar de Tahoua (M. R. Chudeau). Tamaské 
(M. Chudeau, capitaine Cauvin). Gamé (Mission Moll). 
Vallée du Tilemsi entre Bourreni et Gao (lieutenant Desplagnes). 

Tabrichat (M. Chudeau, mission Arnaud, M M . Gautier et Combe-
morel). 
Falaise entre Labat etKeita 1 (M. Chudeau). Région de Bourreni 

(M. Combemorel). 
RHABDOCIDARIS PHYLLAGANTUS sp. 

Trois échantillons indéterminables spécifiquement ont été 
recueillis à Tamaské par le capitaine Cauvin. Le mieux conservé 
mesure : Diamètre transversal, 3p, m m . ; hauteur, 3a m m . 
On distingue quelques fragments de grosses radioles. Les aires 

interambulacraires sont ornées de deux rangées de 6 à 7 tuber
cules scrobiculés, les scrobicules se touchant par la base; la zone 
miliaire, granuleuse, est peu développée. 

CONCLUSIONS. — Au point de vue paléontologique la présence 
de plusieurs espèces de Plesiolampas nous indique des affinités 
avec la faune des Indes : au point de vue géologique la présence 
du genre Plesiolampas est caractéristique des couches de passage 
entre le Crétacé supérieur et la base de l'Eocène ainsi que 
M. Lambert l'a démontré2 : dans la région de l'Adr'ar, Plesio
lampas et Linthia sudanensis ont été recueillis avec des Opercu-
lines. Il est donc probable, que dans la région de l'Adr'ar de 
Tahoua, ces Échinides indiquent la base de l'Eocène. 

1. R. CHUDEAU. Excursion géologique au Sahara et au Soudan. B.S.G.F., 
(4), VII, 1907, pp. 319-347, pl. xi ; p. 335. 

2. J. LAMBERT. Notes sur quelques Échinides de la Haute-Garonne. 
B.S.G.F., (4), VIII, p. 363-364, 1908. 



NOUVEAUX BRYOZOAIRES CHEILOSTOMES DE LA CRAIE 
P A R Marius Filliozat 

PLANCHE XIII 

Les Bryozoaires décrits dans cette note m'ont paru bien caracté
riser les différents horizons où je les ai rencontrés, soit à Ven
dôme, soit aux environs de cette ville. 
Ils peuvent déjà servir à préciser davantage les délimitations 

de zones crétacées que j'ai dû établir, l'année dernière, lors de la 
description de quelques Bryozoaires de la vallée du Loir '. 
C'est ainsi qu'à Vendôme j'ai pu relever la succession suivante, 

sur laquelle j'aurai l'occasion de m'étendre un jour. 
1. Calcaire blanchâtre, pulvérulent, à spicules. 
2. Calcaire sableux, jaunâtre, à Floridina Cottreaui 

n. sp., Smittipora oculatan. sp., Coscinopleura 
vindocinensis n. sp. 

3. Calcaire sableux à Rhagasostoma parvicella FIL-
LIOZ., Melicertites sp. 

1. Calcaire blanc-jaunâtre à Rhagasostoma Œgon 
D'ORB. 

2. Calcaire blanchâtre, farineux, à Rhagasostoma 
antiopa D'ORB. 

I . Calcaire marneux, blanchâtre, à Semiçytis fenes-
trata D'ORB., Sparsicylis arbuscala FILLIOZ., 
Cea rhomboidalis D'ORB., Rhagasostoma spa-
tulata, n. sp. 

2. Calcaire marneux à Flusirina simplex D'ORB., 
Rosseliana Canui n. sp., Rhagasostoma lanceo-
lata n. sp. 

3. Calcaire marneux à Membranipora ledensis n. 
sp., Euritina obtorta n. sp. 

4- Calcaire graveleux, jaunâtre, à Elea hexagona 
D'ORB., Semiclausa angulosa D'ORB. 

Genre MEMBRANIPORA BLAINVILLE, I834-

Ectocyste et cryptocyste chitineux soutenus par un cadre calcifié. 
— Jurassique. Actuel. 

i. M. FUXIOZAT. Bryozoaires crétacés de Vendôme. B.S.G.F., (4), VII, 
W . !•• 391-399. 

ASSISE 
à Marsupites 
testudinarius 

ASSISE 
à Oiyychocella 

nerei 

ASSISE 
à Crania 

ìgnabergensis 



MEMBRANIPORA LEDENSIS n. sp. 
Pl. XIII, tig. 1. 

Zoarium libre, étroit, un peu aplati, bifurqué, s'élargissant près 
des bifurcations. 
Zoécies assez régulièrement hexagonales, ectocystées inférieure-

ment, séparées par un sillon. Aréa elliptique, plus ou moins 
allongé, avec un bord supérieur très déclive. 
Avicellaires intercalés, très fréquents, pourvus postérieurement 

d'un ectocyste et antérieurement d'une lèvre péristomienne sail
lante. 
Ovicelle subglobulense, fortement échancrée sur l'aréa. 
Zoécie : L — 0,71 ; 1 — o,43. Aréa : L — 0,47 ; 1 — o,23. 
Avicellaire : L — 0,4a ; 1 — o,25. Aréa : L — 0,21 ; 1 — 0,1 r. 

OBSERVATIONS. — Les dimensions zoéciales, les avicellaires inter
calés, se succédant assez régulièrement en une lignée longitudinale, 
caractérisent parfaitement cette espèce. 
Sur le spécimen figuré, une zoécie présente le phénomène de la régé

nération totale, si bien mis en relief par M. Levinsen 1. 
Localité. — Rue Chèvre (commune de St-Firmin-des-Prés). Assise à 

Crania ignabergensis, zone n° 3. 
Genre FLORWINA J. JULLIEN, T88I. 

Opésie trifoliée. Cryptocyste prismatique. Onychocellaire 
modifié. — Sénonien. Actuel. 

Floiudina Cottreaui n. sp. 
Pl. XIII, lig. 2. 

Zoarium libre, en rameaux étroits, un peu aplatis, bifurques. 
Zoécies subhexagonales ou subogivales, légèrement creusées. 

Cadre épais, divisé par un léger sillon. Opésie nettement trifoliée 
par deux dents latérales acérées, qui rendent la partie antérieure 
fortement transverse. Le bord opésial postérieur, légèrement 
arrondi, est bien échancré par deux opésiules latérales! Ce bord, 
très fragile, est souvent ébréché. 
Onychocellaires évidés antérieurement, avec une opésie assez 

régulièrement ovale. 
Zoécie : L — 0,54 ; 1 — o,35. Opésie : L — 0,17 ; 1 — 0.14 

Onychocellaire : L — o,56 ; 1 — o,3i. 
Localité. — Vendôme. Assise à Marsupites testudinarius, zone n° 2. 

1. G. M. R. LEVINSKN. Sur la régénération totale des Bryozoaires. Bull, 
de l'Acad. roy. des Se. et Lett. de Danemark, N" 4, 190", V- IÔI-I'K). 



Genre SMITTIPORA. J. JULLIEN, 1881. 
.Opésie semi-lunaire. Gryptocyste prismatique. Onycbocellaire 

symétrique, nonfalciforme. — Sénonien. Actuel. 
SMITTIPORA OCULATA n. sp. 

Pl. XIII, fig. 3. 

Zoécies subhexagonales, allongées, arrondies en avant et 
amincies en arrière, à contour plus ou moins ondulé, formé par 
un mince sillon. Cryptocyste assez profond, s'infiéchissant sous 
l'opésie. Celle-ci terminale, ayant le bord inférieur échancré 
latéralement par des opésiules. 
Petit avicellaire subarrondi, bien constant, situé sur le bord 

supérieur de l'opésie, tantôt à droite, tantôt à gauche, rarement au 
milieu. 
Ovicelle rare, légèrement globuleuse, adossée sur la zoécie 

supérieure. 
Zoécie: L—o,6i ; 1 — 0,27. Opésie: L — 0,10; 1—o,i3. 

OBSERVATIONS. — Le petit avicellaire suprazoécial caractérise bien 
cette espèce. 11 lui donne un peu l'aspect de Vincularina ogivalis D'ORB., 
espèce beaucoup plus grosse, trouvée à Vendôme également. 
Dans cette dernière espèce, non opésiulidée, qui manque au Muséum, 

mais que Pergens a retrouvé à Faxe l, les avicellaires, comme sur la 
figure de D'Orbigny 2, sont placés au sommet de capuchons « se terminant 
« en bas par deux lignes qui vont rejoindre la bordure » 1. 
Localité. — Vendôme. Assise à Marsupites testadinarius, zone n" 2. 

Genre EURITINA CANU, 1900. 

Cryptocyste prismatique près de l'opésie et peu accentué. 
Vieilles cellules monodermioïdes. Avicellaire. — ïuronien. Actuel. 

EURITINA OBTORTA n. sp. 
Pl. XIII, lig. 4. 

Zoarium bilamellaire, rameux. 
Zoécies subhexagonales, plus ou moins allongées, limitées par 

un fin sillon, pourvues d'un cryptocyste inférieurement convexe, 
fortement déclive sur le bord postérieur de l'opésie. Cadre tortueux : 
les côtés latéro-postérieurs ont presque toujours une forte bour
souflure dirigée sur l'opésie de la zoécie sous-jacente. Opésie 
terminale, irrégulièrement ovale, élargie à la base, évidée en avant. 

1 Ed. PIÏRGENS et A. MEUNIER. La Faune des Bryozoaires garumniens de 
Faxe. Ann. Soc. roy. malacologique de Belgique, XXII, (4) I, 1886, p 233. 

2. A. D'ORBIGNY. Pal. Fr., Bry. crét., i853, pl. 682, fig. 17. 



Avicellaires piriforines, avec un cryptocyste concave et une 
opésie ovale, bordée antérieurement d'une lèvre péristomienne 
caillante en avant du plan zoarial. 
Ovicelle faiblement globuleuse, couvrant à peine le • cinquième 

de la zoécie supérieui'e. 
Dimensions moyennes : 

Zoécie : L — 0,64 ; 1 — o,36. Opésie : L — o,23 ; 1 — 0,14. 
Avicellaire : L — 0,28 ; 1 — 0,14. Opésie : L — 0,14 ; 1 — 0,10. 

OBSERVATIONS. — Par son cadre boursouflé, par ses dimensions 
spéciales, cette espèce est nettement différenciée. 
Dans les zoaria où le cadre est atténué, les sillons deviennent très 

visibles et les zoécies ont un air de ressemblance avec celles d'Euritina 
délia D'ORB. Mais il n'est pas possible néanmoins de confondre les deux 
espèces. Dans Euritina délia, que j'ai pu observer au Muséum, grâce à 
la complaisance de MM. Boule et Thevenin, les zoécies sont séparées 
par des sillons longitudinaux et profonds, les avicellaires sont .peu 
fréquents et les dimensions sont tout autres 1. 
Localités. — Vendôme, Rue Chèvre (commune de St-Firmin-des-

Prés). Assise à Crania ignabergensis, zone n° 3. 

Genre COSCINOPLEURA MARSSON, 1887. 

Stock wie bel Eschara. Die schmale Kante des Stocks durch 
zwei Reihen grosser, anders gestalteler Zellen eingefasst. — 
Sénonien. Maëstrichtien. 
La languette orale des zoécies différenciées (cellules autrement 

formées de Marsson) rappelle celle des vibracellaires auriculés que 
l'on observe dans différents genres : Lunulites, Vibracella ou 
Scrupocellaria. 
Les Coscinopleures devaient être, comme les Lunulites, des 

espèces nageuses ou tout au moins ambulatoires. Ce genre se 
retrouve en effet fort loin, jusqu'en Amérique, où il est représenté 
par Coscinopleura (Eschara) digitata MORTON, espèce très voisine 
de C. élegans HAG-ENOW. 
Les divers stades embryonnaires s'observent bien sur quelques 

rares zoécies, où l'opésie commence par un simple pore qui 
s'élargit peu à peu pour prendre la forme d'un croissant. 

1. J'ai relevé les dimensions suivantes sur un échantillon d'Euritina délia 
de la collection d'Orbigny : 

Zoécie : L — 0,00; 1 — 0,29. Opésie : L — 0,21 ; 1 — 0,14. 



COSCINOPLEURA VŒ.D O C IN EN SI S n. sp. 
Pl. XIII, tig. 5. 

Eoécies hexagonales, en quinconces, séparées par un léger sillon. 
Opésie subterminale, semi-lunaire, nettement perforée par deux 
opésiules latérales. Cryptocyste concave. 
Vibracellaires (?) convexes, fréquents sur les côtés latéraux, avec 

une languette orale incurvée cachant presque entièrement une 
opésie semi-lunaire. 
Ovicelle globuleuse, proéminente, en forme de capuchon, bien 

échancrée, saillante sur le bord supérieur de l'opésie. 
Zoécies ovariennes au milieu du zoarium, généralement sur deux 

ou trois lignées longitudinales. 
Zoécie : L — 0,4.7 ' 1 — o,38. Opésie : L — 0,11 ; 1: 0,14. 

Onychocellaire : L — 0,29 ; 1 — 0,17. 
OBSERVATIONS. — Une seule espèce, parmi toutes celles décrites par 

d'Orbigny, dans la Paléontologie Française, entre indubitablement dans 
le genre Coscinopleura; c'est Eschara Clio (pl. 671, flg. ia-i5), trouvée 
àMeudon, qui diffère de Coscinopleura vindocinensis par déplus grandes 
dimensions, par des zoécies relativement plus larges et par des opésies 
submédianes. 
Localité: Vendôme. Assise à Marsupites tesludinarius, zone n° 2. 

Genre ROSSELIANA J. JULLIEN, 1888. 
Cryptocyste à moitié développé ; orifice semi-lunaire. Bord 

inférieur de l'opésie convexe, les deux sinuosités latérales cons
tituant les opésiules. — Sénonien. Actuel. 

ROSSELIANA G ANUÍ n. sp. 
Pl. XIII, fig. 6. 

Zoarium arborescent, légèrement comprimé, bifurqué. 
Zoécies subhexagonales ou subogivales, limitées par une forte 

cote commune. Cryptocyste assez profond, convexe sous l'opésie, 
plongeant très obliquement, dans la partie supérieure de celle-ci, 
pour former une large ora lamina. 
Opésie transverse, avec un bord inférieur convexe, assez forte

ment échancré par des opésiules latérales. 
Onychocellaires très falciformes, à cryptocyste concave et à 

opésie ovale, non perforée. 
Zoécie : L — 0,69; 1 — o,43. Opésie : L — 0,17 ; 1 — 0,21. 

Onychocellaire : L — i,o3 ; 1 — 0,40. 



OBSERVATIONS. — L'aspect est un peu celui de Rosseliana crassa 
avec un zoarium et des zoécies beaucoup moins grandes, des onycho-
cellaires bien plus falciformes. 
Localité, — St-Ouen (Loir-et-Cher). Assise à Crania ignabergensis, 

zone n° 2. 
Genre RHAGASOSTOMA KOSCHINSKY, I885. 

Opésiules distinctes, rondes, adjacentes inférieurcment à l'opésie 
et communiquant avec elle. Avicellaire modifié en réticulocellaire. 
— Cénonianien. Oligocène. 

RHAGASOSTAMA LANCEOLATA n. sp. 
Pl. XIII, Ug. 7. 

Zoaria libres, en bâtonnets assez frustes, bifurques. 
Zoécies à cadres distincts, subogivales, plus ou moins allongées 

et retrécies en arrière. Cryptocyste légèrement excavé, s'infléchis-
sant sous l'opésie, qui est terminale et semi-lunaire. 
Réticulocellaires ayant exactement la forme d'un 1er de lance, 

évidé dans la pointe, qui empiète souvent sur la zoécie supérieure. 
Cryptocyste un peu convexe inférieurement. Opésie ovale. 
Ovicelle légèrement proéminente, couvrant à peine le tiers de la 

zoécie supérieure. 
Zoécie : L — o,55; 1 — 0,27. Opésie : L — 0,08 ; 1 — o. 11. 

Réticulocellaire : L — 0,67 ; 1 — 0,28. 
OBSERVATIONS. — La forme zoarialé et le réticulocellaire régulière

ment lancéolé différencient bien cette espèce. 
Localités. — Vendôme, St-André (commune de Mazangé). Assise à 

Crania ignabergensis, zone n" 2. 
RHAGASOSTOMA SPATULATA n. sp. 

Pl. XIII, fig. 8. 

Zoarium bilarnellaire, quelquefois encroûtant. 
Zoécies subhexagonales, bien distinctes, à contour souvent 

arrondi. Cryptocyste légèrement convexe sous l'opésie. Lamelle 
opésiale à bord droit, bien développée. 
Réticulocellaires spatuliformes, très caractéristiques. 
Ovicelle globuleuse, proéminente, couchée sur la zoécie supé

rieure. 
Zoécie : L — 0,42 ; 1 — 0.28. Opésie : L — 0,07 ; 1 — 0,11. 

Réticulocellaire : L — o,43 ; 1 — 0,14. 

1. Dans cette espèce, c'est l'état bilarnellaire qui est de beaucoup le plus 
fréquent et non l'état unilamellaire qu'une erreur typographique m'avait 
fait écrire. B.S.G.F., (4), VII, 1907, p. 3g5. 



OBSERVATIONS. — Les jeunes réticulocellaires ont un peu la forme de 
ceux de Rhagasostoma turonica CANU, mais ils ne tardent pas à se 
développer et à devenir franchement spatuliformes. 
Localités. — Vendôme, Villiers. Assise à Crania ignabergensis, zone 

n" i. 

M. F. Canu rend hommage au travail acharné et consciencieux 
accompli sur le terrain par M. Filliozat. Mais il pense que ces divisions, 
absolument indispensables pour l'étude locale, ne sont guère valables 
que pour la Touraine et qu'elles cessent d'être exactes, même pour la 
contrée voisine des Charentes. D'ailleurs, pour qu'elles puissent offrir 
quelque utilité générale, il serait à souhaiter qu'elles soient accompa
gnées de détails très circonstanciés concernant à la l'ois la pétrographie 
et les conditions d'habitat de chacune des zones considérées. 

LE GOLFE DE MAURITANIE 
P A R R. Ghudeau 

Les terrains anciens du Bambouk se prolongent au Nord du 
Sénégal, où ils donnent naissance au Tagant, région accidentée, 
limitée nettement à l'Ouest par une dénivellation brusque. On con
naît, du Tagant, des schistes à mica noir, des schistes à séricite, 
des quartzites, de l'oligiste et du quartz '. 
Plus au Nord, et séparés du Tagant par une région inconnue, 

large de plus de 100 km., les terrains anciens se montrent à 
nouveau vers Foued Tifrit, d'où on peut les suivre jusque dans 
le Tiris (Rio de Oro). Les schistes cristallins affleurent sur de 
vastes surfaces : dans le Rio de Oro, à la latitude de Villa Cisneros, 
ils arrivent à 80 km. de l'Atlantique2. Ils sont surmontés, dans 
l'Adrar Tmar, par des grès dévoniens horizontaux, à Spirifer 
(A. Dereims). 

Entre ces terrains anciens et l'Atlantique, affleurent des forma
tions horizontales tertiaires, Eocène au Sénégal Miocène (?) dans 
le Guerguer (Rio de Oro) [Font y Sagué]. Dans la Mauritanie 
française, le Pleistocène seulement est connu. 

Il débute, probablement, à l'Est de la baie du Lévrier, par des grès 
tendres, formant une série de plateaux hauts d'une vingtaine de 
1. J. CHAUTARU et P. LEMOINB. Sur la constitution géologique d'une partie 

de la Mauritanie. La Géographie, XVII, 4, 1908, p. 307-309. 
a. E. QUIROGA. Revista de Geografia aomercial, 1886, p. 76-80. 
3. FRIRY. Bull, du Muséum d'il, nat., 1908, p. 295-300. 



mètres tout au plus, souvent de 7 à 8 mètres, qui constituent le 
Krekche et le ïasiast. 
Autour de Bir El Aïoudj surtout, on rencontre, à la base des grès, 

le Rotula Rumphi KLEIN ( = R. Fonti LAMBERT ?). encore vivant 
sur le littoral voisin. Il est accompagné d'Huîtres et de Moules 
de Mollusques indéterminables. 
Dans le Tasiast, les grès qui sont probablement un peu plus 

élevés, ne m'ont fourni que quelques moules de Gastropodes.Ils sont 
surmontés par des calcaires très siliceux ; M. Dereims a rapporté 
de Touizikt des calcaires qui paraissent identiques. 
Un peu plus au Sud, dans l'Agueitir, se montrent des amas de 

sable, hauts de 6 à 7 m., protégés par une couche horizontale de 
Senilia senilis, qu'accompagnent quelques rares autres espèces. Le 
dernier de ces plateaux à Senilia se trouve àChedala. 
Entre Chedala et le Sénégal, les strates sont plus jeunes, parfois 

presque contemporaines. 
Ce sont surtout des dépôts de plage, avec une riche faune de 

Mollusques marins ; entre le fleuve et Boguent, on rencontre par
fois des traces d'épisodes lacustres (Planorbis, Lymnea, etc.). 
Des formations analogues sont connues fort loin dans l'intérieur 

jusqu'à Touizikt, Àleg ; des Planorbes ont été recueillis à Bouti-
limit(Chautard, P. Lemoine, loc. cit.). Tout ceci prouve l'existence 
d'un golfe quaternaire qui, jusqu'à une époque peut-être assez 
récente, a occupé la Mauritanie : les débris de poteries et les 
pointes de flèches néolithiques manquent jusqu'à l'Agueitir, au 
Nord duquel elles deviennent communes. 
La disposition des chaînes de dunes, hautes parfois de 10 à 

i5 mètres, qui couvrent la plaine, est d'accord avec cette notion 
d'un golfe. 
Il peut être intéressant de rappeler que l'on connaît, à Tom-

bouctou, des dépôts quaternaires marins1. La communication 
avec l'Atlantique aurait pu se faire (?) entre le Tagant et l'Adrar 
Tmar. 
Le cap Blanc est formé de dépôts d'estuaire dont je n'ai pas 

pu voir les relations avec les grès du Krekche. Les seuls fossiles 
sont jusqu'à présent un Hélix et un Ruliminus, tous deux d'affi
nités canariennes. Ce fait, rapproché de la présence de quelques 
espèces végétales des Canaries à Port-Etienne,indique peut-être que, 
jusqu'au Quaternaire, les Canaries ont été rattachées à l'Afrique. 

1. CHEVALIER. Sur l'existence probable d'une nier récente dans la région 
de ïombouctou. C R . Ac. S e , CXXXII, i5 avril 1901, pp. 926-928. 

14 Avril 1909. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 36. 



SUR LA GÉOLOGIE DE LA VALLÉE DE LA MARNE 
ENTRE LAGNY ET CHALIFERT (SEINE-ET-MARNE) 

P A R Maurice Morin 

Cette note a pour objet d'étudier la géologie des deux coteaux 
de la vallée de la Marne, qui donnent accès aux plateaux de 
l'Aulnay et de la Brie, entre deux points distants de six kilomè
tres. Les nombreux documents que j'y ai recueillis depuis quelques 
années ont révélé plusieurs particularités intéressantes. 
Cette partie des environs de Paris, cependant très rapprochée, 

n'a donné lieu comme publication, à ma connaissance du moins, 
qu'à quelques renseignements dans de Sénarmont '. 

ALLUVIONS RÉ C E N T E S , D É P Ô T S D E PENTES. — Les alluvions 
récentes, composées de limons de débordements, recouvrant 
quelquefois une couche d'argile noirâtre remplie de débris végé
taux en décomposition, sont peu épaisses, 2 à 3 m. au plus; elles ne 
présentent aucun intérêt. 
Les dépôts de pentes sont quelquefois très puissants, presque 

toujours formés par les Glaises vertes et les marnes supra-gyp-
seuses, mélangées de Calcaire de Brie. J'en ai constaté 8 m. à 
Dampinard et à Pomponne (voy. coupes n° 5 et 7). Souvent, surtout 
dans la région de Lagny et de Thoriguy, des lambeaux de terrains 
sont descendus sur la pente du coteau, sans rien perdre de leur 
stratification. Un exemple bien typique en est fourni par un puits 
creusé à Pomponne (voy. coupe n° 7). Les Marnes blanches de 
Pantin ont glissé sur les Marnes bleues, entraînant les Glaises 
vertes et les Marnes à Cyrènes, et sont venues recouvrir le Tra
vertin de Champigny, en restant bien stratifiées. Un observateur 
non prévenu conclurait à l'absence des Marnes bleues, qui sont 
au contraire très développées. Un autre exemple, à Thorigny, 
présente les couches depuis le Calcaire de Brie jusqu'aux Marnes 
bleues, descendues de plus de 10 m. 
D'autres fois, on rencontre un mélange de marnes diverses pré

sentant une apparence de couchés stratifiées. 

1. De SÉNARMONT. Essai d'une description géologique du département de 
Seine-et-Marne, i844-



LIMONS. — Les plateaux sont recouverts dans leur plus grande 
partie de limons quelquefois fort épais, plus ou moins argileux ou 
sableux ; ils contiennent des blocs de Meulière de Beauce, témoins 
de ces couches disparues. 
Les limons ont été autrefois exploités à Dampmard pour la 

fabrication des briques ; ces exploitations ont été abandonnées, 
les produits étant de mauvaise qualité. 
Sur les pentes, on trouve également des lambeaux de limons, 

notamment à Lagny et à Thorigny ; ils sont sans importance et 
peu épais. 
DILUVIUM. — Le Diluvium peut atteindre plus de iom. ; il est 

exploité à Dampmard et à Lagny. On a trouvé dans la partie 
basse des ossements d'Eléphant et d'autres espèces ; mais, n'ayant 
pas vu ces pièces, je ne peux en donner de détermination spéci
fique. La partie moyenne est souvent agglomérée en une sorte de 
poudingue, parfois très dur, à ciment calcaire, nommé calcin par 
les ouvriers. Les lentilles du Diluvium sont peu visibles dans ces 
carrières. 
On n'y a jamais signalé de silex taillés, malgré les nombreuses 

recherches qui y ont été effectuées. 
SABLES D E FONTAINEBLEAU. — Je ne parlerai ici que pour 

mémoire des Sables de Fontainebleau ; on ne peut les observer 
qu'au-dessus de Dampmard. Les carrières, ainsi que les gisements 
fossilifères, sont sur l'autre versant du plateau; je reviendrai 
dans une note ultérieure sur cette question. Il en est de même des 
Marnes à Huîtres. 

CALCAIRE D E BRIE. — Le Calcaire de Brie est très déve
loppé .dans la région qui nous occupe et présente plusieurs 
faciès. Son épaisseur peut atteindre 12 à i3 m. (Thorigny). Son 
allure est très variable. Tantôt exclusivement calcaire, il peut 
être plus ou moins siliceux ; lorsqu'il est surtout calcaire, il est 
composé de bancs de calcaires marneux toujours fragmentés, 
de marnes blanches plus ou moins dures et de marnes ligniteuses, 
violettes. 
Ces dernières sont les plus intéressantes ; c'est au milieu d'elles 

que j'ai découvert, à Thorigny, toute une faune lacustre actuelle
ment à l'étude et parmi laquelle M. M. Cossmann a pu reconnaître 
déjà une dizaine d'espèces. 
Indépendamment de cette faune lacustre, j'ai pu recueillir une 

faune dé Mammifères et de Reptiles que nous avons étudiée en 



collaboration avec M. P. Jodot '. Nous avons pu reconnaître parmi 
les Reptiles une Tortue du genre Emis, malheureusement engagée 
dans un silex, niais dont la cai'apace est presque entière. 

Parmi les Mammifères, Entelodon magnum AYMARD est très 
bien représenté par plusieurs individus, et nous possédons la série 
prescpie complète des dents ; nous possédons aussi une dent 
molaire inférieure gauche de Palœoplotkerium minus, trouvé au 
milieu de la mâchoire d'un Entelodon. Des débris d'ossements ont 
été également trouvés. 

Quoi qu'il en soit, les documents recueillis jusqu'ici sont venus 
confirmer les idées de M. Marcellin Boule, qui avait, le premier, 
l'attaché aux calcaires de Ronzon le Calcaire de la Brie. 

C'est également de ces marnes ligniteuses que provient la roche 

Fig. i . — COUPE MINCE-D'UNE COQUILLE (BITHINIE) SILICIFIÉE DANS LA « GAIZE » 

DU CALCAÏRK DE BRIE de Thorigny (S.-et-M.) (gross. X 3o). 

étudiée par M. Stanislas Meunier s . C'est une roche grise, friable, 
composée de silice avec des traces d'argile et ressemblant à 
certaine variété de gaize. Elle contient des coquilles dont la silici-
fication intéressante est, d'après M. Stanislas Meunier, due à la 
lutécite ou à une substance très voisine (fig. i ) . 

Le faciès siliceux est très variable ; le plus souvent, on trouve 
des blocs épars clans l'argile rouge, quelquefois des bancs entiers, 
séparés par des marnes et des argiles rouges ou bariolées ; on y 

1. P. JODOT M. MORIN. Indice de la présence de la faune de Ronzon dans 
le Calcaire de la Brie à Thorigny (S.-et-M.). B. Muséum Hist. nat., 1908, p. 78. 

2. Stanislas MEUNIER. Observations à la note de M M . Morin et Jodot. B. 
Mus. H. N., 1908, p. 81. 



trouve fréquemment des formations tubulaires et des débris de 
végétaux silicifiés. A Lagny (Saint-Laurent), j'ai trouvé des bois 
de Palmier silicifiés d'une conservation parfaite, des graines de 
Ghara, de Nymphéacées, etc. 
La silicification des meulières paraît s'être faite par poches ; j'en 

ai constaté jusqu'à quatre dans l'espace de 100 mètres. Assez 
fréquemment, les parties siliceuses sont intercalées dans les par
ties calcaires. 
Les meulières sont ordinairement compactes, coquillières, quel

quefois un peu. caverneuses ; le silex pyromaque y existe égale-

Fig. 2. — CARIIIÈHK située à noo m. au N.E. de celle de la ligure 3. — I/IOO. 
Î, Blocs de calcaire blanc, noyaux siliceux, dans la marne blanche, o m. 90; 
2, Marne blanche fragmentaire, avec blocs de meulière compacte, poches 
d'argile, 1 m. 3o à o m. fio ; 3, Marne ligniteuse, o m. 40 ; 4, Blocs de cal
caire blanc coquillier dans la marne blanche, o un. 3o à 1 m. ; 5, Blocs de 
calcaire siliceux et de silex zonaires dans la marne blanche, o m. 20 à 
1 NI. 00 ; 6, Marne blanche avec fragments de calcaire marneux et de 
silex, quelques blocs épars à la partie supérieure, 1 in. 10 à 2 m. \o ; 
7, Terre végétale (cote 100 m. env.), o m. 00. 

ment en gros blocs, surtout dans les marnes ligniteuses. J'ai égale
ment observé des silex zonaires. 
Les figures 2, 3 et 4- ainsi que les deux coupes 1 et 2, complètent 

les renseignements donnés jusqu'ici. 



Fig. 3. — CARRIÈRE JANDRÉE A THORIGNY (S.-el-M.) 
(lieu dit « Les Coulons ». — I/IOO). 

i. Argile rouge, ferrugineuse avec limonite et meulières compactes ; 
îa, Poche de sable et blocs de meulière ; ib, Marne blanche et blocs de 
meulière ; ic, Poche de marne blanche, Assurée ; a. Argile rouge et blocs 
de meulière compacte ; 3, Marne blanche avec poches de sable et d'argile, 
meulière compacte en fragments de toute dimension, silex zonaires. Poches 
de sable; 4:-Marnes à Huîtres et Sables de Fontainebleau remaniés; 
5, Terre végétale (cote IOO m. env.). 

Les meulières sont activement exploitées partout pour l'em
pierrement ou la construction. Les parties calcaires ont été 
exploitées souterrainement à Thorigny pour la fabrication de la 
chaux ; mais ces exploitations sont abandonnées depuis longtemps. 

COUPE I. — PCJITS BANS LE CALCAIRE DE BRIE, A THORIGNY (S.-ET-M.) ; 
Lrau DIT « LES TUILERIES ». 

Terre végétale (cote ioo m.) o m. 6o 
•j. Marne fragmentaire, recimentée et assez dure o 4° 
6. Marne fragmentaire sans cohésion, avec rognons de silex 

dans toute la masse ; dalles de silex à certains niveaux. 5 6o 
5. Banc de silex gris en blocs très fossilifères, Bilhinies, 

Limnées, Planorbes o 55 
4. Argile chocolat, avec silex gris, très fossilifère ; même 

fossiles que ci-dessus ; a fourni des Mammifères et des 
Reptiles dans un lieu très voisin o 8o 



Fig. 4- — C A R R I È R E IMBAULT, A Ï H O R I G N Y (S.-et-M.) ôoo m. au N. de l'Église. 
Gisement fossilifère à Entelodon. 

1, Marne blanche avec rognons calcaires, quelquefois siliceux; 2, Marne 
lignileuse avec gros blocs de silex pyromaque, coquilles siliciiiées et cal
caires. Nombreuses dents et ossements brisés (Emys, Entelodon, Palxo-
ptotherium, etc.) (cote t)'3 m.), o m. 10 à o m. 60 ; 3, Argile rouge avec gros 
blocs de silex gris, fossilifères. Ce banc est remplacé latéralement par Une 
marne ligniteuse, analogue à celle de la couche précédente, o m. à 1 m. 5o ; 
4, Marnes calcaires, fragmentaires, avec parties ligniteuses, débris de 
coquilles, très rares ossements, quelques rognons de silex gris, o m. 60 ; 
5, Trois bancs discontinus de silex en rognons et en dalles, séparés pai
lles assises de marne très dure, également fragmentaire. Disparaît à 
droite, o m. 70 à o m. 80 ; 6, Calcaire très fragmentaire, avec de gros 
rognons siliceux, 1 m. 5o à 2 m. 5o : Terre végétale (cote 98 ru.). 

C O U P E 2. — PUITS A T H O R I G N Y (S.-ET-M.) 
(A N G L E D E L A R O U T E D É P A R T E M E N T A L E E T D E L A R U E D U T E M P L E ) 

16. Terre végétale (cote 91) o m. 00 
10. Blocs de calcaire siliceux dans la marne. o So 
¡4- Marne blanche . . o 70 
l'i. Silex o ao 
12. Calcaire blanc fragmentaire o t>5 
11. Silex o 20 
10. Marne blanche, fragmentaire, avec rognons de 

silex 1 7° 
9. Calcaire marneux blanc, fragmentaire, dans la 

marne blanche o 7» 

3. Marne blanche ; traces ferrugineuses, blocs de calcaire 
marneux gris passant au silex dans le centre des blocs, 
silex noirs compacts, silex poreux. Les blocs de calcaire 
marneux sont fossilifères ; même faune que ci-dessus . 4 °» 

2 Argile verte o 60 
1. Marne calcaire blanche •> 



Le n° 3 de la coupe n° 1 correspond au n" 1 de la figure 4, et 
très probablement au n° 1 de la figure 2 
Le n° 4 de I a coupe 1 correspond au n° 2 de la figure 4 et pro

bablement au n° 3 de la figure 2, qui serait ici intercalé dans la 
couche suivante. 
Le n° 5 de la coupe r correspond au n" 3 de la figure 4 et pro

bablement aux n o s 2 et 4 de la figure 2. 
Le n° 6 de la coupe 1 correspond aux n o s 4, 5 et 6 de la figure 4. 
Enfin, le n° n de la coupe 1 est, comme à la figure 4> u n produit 

de la recimentation partielle des marnes ci-dessus. 
Les autres coupes et figures paraissent ne présenter aucun 

terme de comparaison entre elles. 
GLAISES V E R T E S E T MARNES A GYRÈNES. — Les Glaises vertes ont 

une épaisseur moyenne de 5 m. On remarque à leur partie supé
rieure un petit banc de marne et de calcaire blanc (coupe 2). Ce 
banc, que j'ai du reste retrouvé en des points nombreux, démontre 
bien la constance de certaines couches dans le bassin de Paris. On 
peut le constater depuis Argenteuil, où il contient des Limnées 
(couche i44 de la coupe de Volambert)1, jusqu'assez loin dans 
l'Est, La partie supérieure des Glaises vertes contient des marno
lites renfermant, à Thorigny et à Pomponne, de la magnésie, rem
plaçant la strontiane qui se trouve le plus souvent dans cette 
formation. 
L'analyse qualitative a donné le résultat suivant : 
Carbonate de chaux 1 „ , ^ , , . ' Abondants. Carbonate de magnésie ) 
Sulfate de strontiane Traces. 
Oxyde de fer 'traces. 
Oxyde de manganèse Traces. 

La base des Glaises vertes passe insensiblement aux Marnes à 
Cyrènes ; elle contient de nombreux petits lits de sable siliceux. 

1. DOLLOT, GODBILLK et G. R A M O N D . Les grandes plàtrières d'Argenteuil 
M.S.G.F., (4), I, Mém. 1, 1906. 

8. Calcaire siliceux dans une marne blanche . i m. i5 
n. Marne jaune avec filets de marne grise . . . . o 60 
6. Marne grise 
5. Plaquette de calcaire siliceux, très ferrugineux o 20 

H ^ 4- Glaise verte avec marnolites très nombreuses, 
H V magnésiennes (ait. 82 m. 3o) o 60 
* ''3. Calcaire marneux o 10 
¡2 / 2. Marne crème o 35 
2 1 • Glaise verte ? 
a \ 



Les marnes jaunes, feuilletées, à Gjyrena convexa, ne sont 
pas fossilifères partout; j'ai pu y trouver à Thorigny Gjyrena 
convexa dans toute la masse et, à la partie supérieure, Geritkium 
plicatum, Psammobia plana, etc. 

MARNES S U P R A - G Y P S E U S E S . — Les Marnes blanches ne présen
tent pas ici un grand intérêt; épaisses d'environ 2111. 5oà4m., 
elles ne sont pas fossilifères ; on remarque que, vers la base, elles 
deviennent pins argileuses et passent insensiblement aux Marnes 
bleues : elles contiennent des lits de sable et sont quelquefois 
ferrugineuses. 
Les Marnes bleues offrent une alternance de marnes ou argiles 

bleues, fissiles, contenant, à certains niveaux, des cristaux de gypse 
et, à d'autres, de la pyrite cristallisée, pulvérulente ou en rognons, 
avec des argiles et marnes vertes plus ou moins compactes. Leur 
épaisseur paraît dépasser 10 m. 
La coupe 3 présente les Marnes bleues sur une épaisseur de 

4 m. 5o. Je les ai constatées dans un autre puits sur plus de 8 m. 
COUPE 3. 

18. Terre végétale (ait. 80 ni.) o m. 60 
17. Meulière remaniée, glaise verte et marnes diverses 

mélangées 1 4° 
16. Glaise verte compacte, très dure à la partie supérieure. 3 10 
i5. Glaise jaune-foncé à Cyrena convexa ; petits lits de sable, 

marnolites, etc 1 3o 
14. Marne blanche (ait. 73 m. 60) 1 00 
i3. Marne blanche plus argileuse 2 10 
12. Marne blanc-verdâtre, argileuse, non fissile 1 5o 
11. Marne très argileuse, bleuâtre, fissile (ait. 69 m.). o 20 
10. Marne très argileuse, bleu verdâtre, fissile o 70 
9. Marne très argileuse, jaunâtre o 10 
8. Marne jaune-verdâtre, fissile, avec cristaux de gypse . 0 45 
7. Marne jaune-foncé, ferrugineuse, parties sableuses, mar

nolites o 07 
6. Marne bleue-foncé, avec pyrite pulvérulente o 78 
5. Marne verdâtre, très argileuse, compacte o 90 
4. Marne bleue-verdâtr.e, bariolée, fissile o 97 
3. Argilebleue-noirâtreavecpyritepulvérulenteelenrognons 0 04 
2. Marne vert-clair, très compacte o 3o 
1. Marne bleue-noirâtre avec pyrite cristallisée . . . . ? 
TRAVERTIN D E GHAMPIGNY. — Je ne parlerai pas ici des couches 

gypseuses que l'on rencontre à quelque distance au Nord, la partie 
étudiée étant exclusivement occupée par le Travertin de Gham
pigny. Son aspect est très variable, suivant les points où on 
l'examine ; en général, il devient plus important quand ou 



s'éloigne vers l'Est ou vers le Sud. La partie supérieure renferme 
des bancs de travertin quelquefois très épais, avec intercalation 
de couches subordonnées de marnes, de calcaires marneux ou 
sublithographiques. 
Il diminue d'épaisseur et prend un faciès marneux à l'Ouest, à 

mesure que l'on se rapproche de la zone de passage avec le gypse. 
A Chalifert, où il paraît avoir 8 m. d'épaisseur, j'ai pu relever, 
dans sa partie supérieure, là" coupe suivante : 

C O U P E 4- — Le T R A V E R T I N D E C U A M P I G N Y . A C H A L I F E R T (S.-ET-M.) 1 

Terre végétale o m. 20 
Calcaire en plaquettes, rognons de marnolites et 

marne blanche remaniée 1 90 
Calcaire en plaquettes, blanc., intact o 20 

Cs. Calcaire marneux, dur (ait. 90 m.) o i5 
I 4. Travertin siliceux, bréchoïde, avec quartz et cal-

Î cite 1 55 

3. .Calcaire marneux, blanc, très dur o 25 
2. Silex noir o 10 
1. Travertin comme au n" 4, avec petits nodules siliceux ? 

A la base, il est marneux ; on observe son contact avec les 
marnes à Pholadomyes. 
A Dampmard, j'ai observé le travertin sur plusieurs mètres 

sans atteindre sa base ; la partie supérieure en est calcaire (coupe 5) ; 
elle est formée par des alternances de calcaires et de marnes, que 
l'on trouve remaniés à Chalifert. 

C O U P E 5. — PUITS A D A M P M A K D (S.-ET-M.). K N F A C E L'ÉCOLE C O M M U N A L E 
D E S FILLES. 

12. Terre végétale (ait. 5o m.) o m. 5o 
11. Meulière de Brie, glaise verte et marnes diverses, 

remaniée 7 70 
C 1 2 10. Calcaire jaune, ferrugineux (ah. 72 ni. 70) o 20 
C" 9. Marne blanche o 60 
C'0 8. Calcaire blanc o 25 
C 9 7 Marne blanche o i5 
C 8 6. Calcaire blanc o 00 
C 7 5. Filet argileux o 01 

i 4- Travertin siliceux blanchâtre, bréchoïde ; géodes 
l de quartz i 88 
) 3 Marne blanche o 80 

!

2. Travertin silicieux gris, géodes de quartz et de 

calcite 1 82 
1. Marne blanche ? 

1. Dans cette coupe, comme toutes celles qui suivront, j'ai indiqué, autant 
que possible, par les mêmes lettres ou numéros, les couches correspondantes 



La tranchée du chemin de fer le présente en bancs épais. 
A Chessy et à Montévrain il a été exploité autrefois, mais les 

exploitations sont abandonnées depuis longtemps. 
A Thorigny, lieu dit « Les Petits-Bons », un puits a donné la 

coupe suivante (coupj 6) : le travertin y est visible sur 8 m 10, 
dont un banc traversé sur 5 m. 85 et dont on n'a pas atteint la 
base. On le voit, en ce point, la formation est encore très épaisse. 

COUPE 6. — PUITS, A THORIGNY ; LIEU DIT « Lus PETITS-BONS ». 

6. Terre végétale (ait. 5o m. 5o) o m. 5o 
5. Limon o 70 
4. Cailloutis de Meulières de Brie 1 00 

/ 3. Travertin siliceux avec géodes de quartz, . . . 1 65 
C c ) 2. Marne blanche . 0 80 

| 1. Travertin siliceux avec géodes ? 

Mais, si on reste sur la rive droite, en s'éloignant vers l'Ouest, 
c'est-à-dire en se rapprochant de la limite séparative du gypse et 
du travertin, ce dernier diminue d'épaisseur, prend un aspect 
moins compact et passe à un faciès plus marneux. On arrive 
ainsi à Pomponne, lieu dit « Le Parc Chabanneau », à peu près à 
la limite avec la commune de Thorigny, où deux puits l'ont tra
versé. Voici la coupe de l'un d'eux : 

COUPE 7. — COUPK U'UN PUITS A POMPONNE, PRÉS LAGNY ; 
LIEU DIT « Lu PARC CHABANNEAU ». 

22. Terre végétale (ait 68 m.) i m. 00 
2i. Glaise verte et marne à Cyrènes. La partie / 5 00 

supérieure est remaniée (détail non relevé.) * 3 00 
20. Marne blanche 2 5o 
19. Travertin siliceux, bréchoïde, avec géodes de 

quartz et de calcite 1 00 
O 18. Travertin grisâtre, siliceux et calcaire, argile 

chocolat . o 80 
C 5 17. Hoche siliceuse compacte, homogène, aspect 

lithographique 1 00 
C* 16. Marne blanche avec filet d'argile chocolat, blocs 

de travertin 1 00 
C:l t.» Argile verdâtre feuilletée o 2-5 
C 2 14. Marne crème 1 5o 
C i3. Argile chocolat. o 20 

M 6 à M 1 0 12. Marne jaune, filets ferrugineux, fossilifère: à 
Pholadomya ludensis, Crassatella Desmaresti, 
Cardium granulosum, Cardita sulcata, etc. 
(ait. 5o m. 25) 2 20 



La partie supérieure est encore à l'état de travertin, au-dessous 
est une roche très curieuse, analogue comme aspect, aux calcaires 
sublithographiques du bassin de Paris. C'est une roche siliceuse 
très compacte et très dure, très homogène. Ses éléments sont 
extrêmement fins. Une lame mince la présente comme formée de 
petits, globules accolés, à peine visibles au microscope, dont le 
diamètre ne parait pas dépasser 1/1200 de mm., on n'y aperçoit 
aucun corps étranger. 
L'analyse n'a donné que de la silice avec des traces de chaux et 

d'oxyde de fer. 
On observe également dans lu coupe de Pomponne la présence 

d'argile chocolat magnésienne, analogue à celle du « Saint-Ouen ». 
Le Calcaire de Champigny montre également dans cette coupe son 
contact avec les Marnes à Pholadomyes fossilifères ; on l'observe 
pareillement à Chalifert. 
Comme on le voit, en ce point, l'épaisseur du travertin est bien 

diminuée ; doit-on admettre que la partie supérieure a été rabotée ? 
je ne le crois pas ; je serais plutôt porté à croire qu'on se trouve 
près de la limite du gypse. Le travertin disparaîtrait progressive
ment pour faire place à des formations marneuses dans lesquelles, 
à leur tour, les couches gypseuses viendraient s'intercaler. 
Une autre hypothèse pourrait être envisagée en se basant sûr la 

diminution de l'épaisseur ; ce serait de considérer le gypse et le 
travertin comme deux vastes lentilles entre lesquelles il y aurait 
un seuil. 

M 2 à M 5 ii. Marne blanche à filets verdâtres, rognons cal
caires avec nombreuses Bithinies à la partie 
supérieure (détail non relevé) i m. 5o 

M 0 10. Sable gris (sables infra-gypseux) o i5 
A 2'à A 2 3 9. Calcaire marneux dur. o 10 

/ 8 Marne crème o 60 
I 7. Argile chocolat ; nombreux silex ménilite, Litn-
1 wea longiscata o 55 
) 6. Argile chocolat avec nombreuses Limnées o 10 

Î 5. Marne crème o 60 
4. Marne crème avec filets d'argile chocolat ; 

quelques rares Limnées ; silex ménilites ; banc 
, de marne bleutée (détail non relevé) . . . 2 i5 

A 1 5 3. Calcaire à Hydrobia pusilla o 35 
A 1 4 2. Marne grise fissile à Hydrobia ; lits de marne 

chocolat intercalés . o 4° 
à A 1. Marne crème avec nombreux silex ménilite ; 

Gyclostoma mumia très abondants (à la pro
fondeur de 28 m. 3o) (nappe aquifère très 
puissante à la profondeur de 28 m. 5o) Vis. sur 2 80 



base (coupes 8 et 9). C o c j P E 8 

21. Terre végétale o m. 60 
20. Marnes diverses remaniées i 00 

C S? 19. Marne blanche. o 55 
M" 18. Marne jaunâtre avec points ferrugineux, fissile. . o 27 
M 9 17. Marne jaune-blanchâtre, compacte, avec pseudo-

morphoses de gypse 1 28 
M 8 16. Filet ferrugineux o 01 
M' i5. Marne jaune à Pholadomyes ? '? 

(Jannel a signalé cette couche avec 1 m. d'épaisseur). 
COUPE 9. — A L'APLOMB DU TUNNEL DE CHALIFERT. 

Terrain enlevé. 
M' i5. Marne jaune à Pholadomyes. o m. 4a 
M 5 14. Marne jaunâtre, très peu fossilifère o 94 
M 6 i3. Marne blanche, blocaille calcaire o i5 
M 4 12. Marne blanc-jaunâtre o i5 
M 3 11. Filet grisâtre o 02 
M 2 10. Marne blanche ; blocaille calcaire o i3 
M» 9. Marne blanc-jaunâtre, filets de sable jaune . . . o 4° 
A" 8. Calcaire sublithographique (ait. 75 m. 75) . o 3i 
A!|> 7. Argile chocolat o 09 
A" 6. Calcaire sublithographique compact o 4° 
A ! 6 5. Marne blanche o 06 
A'6 4- Argile chocolat o 14 
A s 4 3. Marne compacte, violet-clair o 24 
A 2 3 2. Blocaille calcaire avec gros rognons de silex à 

Limnsea longiscata o 4° 
A" 1. Marne crème à Limnées ? ? 
1. Ch. JANNEL. Profil géologique de la ligne de Paris à Château-Thierry, 1887. 

Munier-Chaluias aurait déclaré avoir observé à Thorigny 
même une coupe où il aurait constaté l'intercalation de couches 
de gypse et de calcaire, mais, dans une course faite en commun 
avec M. Léon Janet, il lui aurait été impossible de retrouver cette 
coupe. Je ne vois pas quel est l'endroit de Thorigny ou d'une loca
lité voisine qui lui ait permis de relever une succession de ce genre. 
Le Travertin de Ghauipigny est exploité à Chalifert et à Tho

rigny pour l'empierrement. 
MARNES A Pholadomya ludensis. — Les Marnes à Pholado-

myes sont extrêmement fossilifères dans la région ; je les ai cons
tatées dans plusieurs points; elles sont toujours bien développées. 
A Chalifert, Jannel les a signalées et en donne une coupe \ 
J'ai pu relever la succession de ces couches dans un point très 

voisin ; elles y sont recouvertes par des marnes blanches formant 
probablement la base du Travertin de Champignyr. 
Elles paraissent très épaisses et sont surtout fossilifères à leur 



Je comprends dans les marnes à Pholarlomyes les couches M" à 
M 1 0 de la coupe de Chalit'ert. 
A. Pomponne (coupe 7 ) . ces marnes ont une épaisseur totale 

de a in. a5. A Ghalifert, elles atteignent 3 m. 80. 
J'ai recueilli dans ces deux localités une faune assez riche, dont 

voici la liste : 
Cuitelius Brongniarli C O S M . Crassatella sulcata S O L . T.fi. 
Sphenia Passyana D E S H . T R. Cardita sulcata S O L . T.C. 
Pholadomya lu.densis. — nov. sp. 
Corbula minuta. D E S H . T.C. Nucula minor D E S H . C. 

— costataSow. T.C. Modiola ambigua. R. 
— ficus Bu A N D T.C. Avicnla et. fragilis DRVH. T.R. 
— aulacophoraMORLET. T.C. — sp. T.C-

CardiliaMicheliniDF.su. T.R. — nov. sp. (striée longi-
Gobrœus neglectus D K S H . R. tudinalement). T.R. 
Meretrix nitidida D E S H . T.R. Ampullinaparisiensis D E S H . C. 
Cardium granulosum IMK. T.R. Bayaniasp: R. 
'Diplodonta sp. R Polamid.essp. R. 
Pliacoides cf. eleguns. T.R. — WouaslensisM -CH T.C. 

— inornal.ns. R. Vaiuta Fa.bri D E F K . R. 
Kellia sp. Murginella sp. R. 
Crassatella DesrnarestiDESH. C. 
Les Marnés à Pholadomyes contiennent, vers leur partie supé

rieure, des rognons de pseudomorph.es de gypse. On les observe à 
Chalifert, dans la couche M". 
CALCAIRE DE NOISY-LE-SKC. — Le calcaire de Noisy existe dans 

la région soiis les Marnes à Pholadomyes. Il est fossilifère dans le 
puits d'e Pomponne et peut-être à Chalifert. A Pomponne, il pré
sente de nombreuses Bithinies dans les rognons calcaires. 
Il est ordinairement composé de marnes blanches ou crème 

avec blocaille calcaire, souvent séparé par un filet de marne grise. 
A Thorigny, il présente à sa base un petit banc de calcaire 

d'aspect oolithique, silicifié au milieu (coupe 10). 
C O U P E 10. — C O U P E PARTIELLE D'UN PUITS SITUÉ A T H O R I G N Y , R U E G A M B E T T A , 32 

(Cote du sol, 70 m.).-
Marnes supra-gypseuses descendues en bloc à liane de 
coteau 7 m. 00 

Mc' Marnes jaunâtres très dures, ferrugineuses ; rognons 
de calcaire et pseudomorphoses o 65 

M 5 i Marne blanche avec filets de marne grise o 45 
à < Marne blanche très dure ; filet de marne grise ; 
M s ( blocaille calcaire o 90 
M 1 Calcaire d'aspect oolithique, silicifié au milieu o 18 
A" Calcaire marneux, dur (Calcaire de St-Ouen) (ait. 

(io m. 54) o 28 

http://CardiliaMicheliniDF.su
http://Polamid.es
http://Fa.br
http://pseudomorph.es


43. Terre végétale o m. 20 
42. Marne blanche remaniée o 3o 

A"' 4l- Marne violette fissile o 10 
A 2' 4°- Marne blanche avec silex ménilite, Limnsea Lon-

g-iscata. Les Limnées sont surtout bien conservées 
à la surface du silex o 4° 

AJ- 'lo. Calcaire blanc marneux à Limnées o 32 
A21 38-. Marne blanche avec ménilites et Limnées o 5o 
A 2 0 3j. Banc continu, rognoneux, de silex ménilite . o 16 
A 1 9 36. Marne blanche dure avec ménilites o 80 
A 1 8 35. Comme la couche n° 37 o i3 
A" 34. Marne blanche o 39 
A<« 33. Argile chocolat o o3 

On peut comprendre, dans le « Calcaire de Noisy », les n o s M* à 
M 5 des coupes précédentes ; quant à la couche M 1, il est difficile de 
lui assigner une place ; c'est une roche très curieuse, rappelant le 
calcaire oolithique et qui est silicifiée dans la partie centrale du 
banc. 
SABLES I N E R A - G Y P S E U X . — Très peu développés dans la région 

et épais de quelques centimètres au plus, à Chalifert, Pomponne 
(coupes 7 et 9, M" ; manquent souvent comme'dans la coupe 10). Ils 
sont représentés par des sables gris ou jaunes avec intercalation de 
marne. 
CALCAIRE D E ST-OTJEN. — Le calcaire de St-Ouen est très typique 

dans les environs de Lagny ; d'un faciès gypseux au Nord, il 
devient calcaire au Sud. Tous les niveaux fossilifères sont ici 
représentés et j'ai pu en relever plusieurs coupes qui se complè
tent les unes les autres. 
Je ne parlerai ici que du faciès calcaire, le seul développé dans 

la partie étudiée dans cette note. Son aspect est celui ordinaire 
au St-Ouen, marnes diverses, magnésite, ealcaire sublithogra
phique, silex ménilite, etc. Son épaisseur atteint 9 à 10 m., y 
compris la zone de Mortefontaine. 
La zone de Mortefontaine à Avicula Defrancei n'est visible que 

dans le coteau de Chalifert ; plus à l'Ouest, elle atteint bientôt un 
niveau très peu supérieur au niveau de la Marne et n'est plus 
atteinte par les travaux. 
La zone à Avicules est formée par des marnes fossilifères à 

fossiles marins et des argiles plus ou moins fissiles ou magné
siennes avec nombreuses Avicules (coupe 11). Son épaisseur 
totale est de o m. 33. 
COUPE 11.— COUPE D U TALUS DU CHEMIN DE L'EKMITAGE, A CHALIFERT (S.-ET-M.). 



A 1 5 32. Marne grise avec Bithinies o m. 04 
A1* 3i. Calcaire marneux dur avec Bithinies o 10 
A1* 3o. Calcaire marneux sublithographique . . . . ? 

Lacune de 2 à 3 m. 
A 1 2 29. Marne crème fissile à Cyclostoma munia. Epaisseur 

supposée, 2 m. 5o ? 
.A11 28. Plaquette de silex ménilite o m. o5 
A 1 0 27. Marne crème à Bithinies o 55 
A ! 26. Calcaire siliceux o 26 
A 8 25. Calcaire marneux gris o 3o 
A 7 24. Calcaire sublithographique o 18 
A 6 23. Argile chocolat pétrie à'Avicula Defrancei o 02 
A 5 22. Marne blanche o 04 
A 4 21. Argile chocolat avec Avicules o 01 
A 3 20. Marne blanche à fossiles marins o 02 
A- IQ. Calcaire marneux o 18 
A 1 18. Marne verte à fossiles marins o 06 
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17. Marne crème (ait. bb m.) o 12 
16. Calcaire o 19 
i5. Marne crème o 04 
14 • Calcaire gréseux o 20 
i3. Marne blanche o 12 
12. Argile chocolat o 04 
11. Marne verdâtre avec Cardita sulcata SOL. . o 07 
10. Calcaire marneux gris o 23 
9. Marne blanche o 19 
8. Marne jaunâtre sableuse avec Potamidesperditus. o 11 
j. Marne verdâtre très sableuse o 06 
6. Grès blanc calcarifère avec un banc de silex en 

son milieu. o 14 
5. Marne blanche très sableuse o o3 
4. Filets de grès quelquefois lustré, de marne et de 

sable superposé les uns aux autres o 10 
3. Sable blanc avec filet de marne blanche . o i5 
2. Grès blanc calcarifère o 06 

iionvMle | 1. Marne verdâtre, compacte, fossilifère, Cardita etc. o 3o 
Le Calcaire de Saint-Ouen proprement dit, dont le détail est 

donné parles coupes 7 et 11, présente plusieurs niveaux fossili
fères. 
En partant de la base, on rencontre différents bancs de calcaire 

recouverts par des marnes crèmes, avec nombreux silex ménilite, 
à Cyclostoma mumia et Hydrobia pusilla (A 1 0 à A"). Viennent 
ensuite des calcaires et marnes pétris d'Hydrobies (A 1 4 et A"), 
séparés à Chalifert, des marnes à Cyclostoma mumia par o,ao de 



dage exécuté à i km. à l'Est de Lagny (coupe 12). 
CODPE 12. 

1. Terre végétale et limon (ait. 4t m.) 2 m. 35 
2. Alluvion ancienne 6 80 
3. Marne brune et calcaires (ait. 3i m. 85) 2 3o 
4. Marne gris-blanchâtre et calcaires très durs 1 35 
5. Marne gris-verdâtre avec filet de sable jaune fin o 35 
6. Marne verdâtre compacte (couche n" 1 de la coupe 11 ?). 2 70 
7. Marne brunâtre, feuilletée 1 90 
8. Marne brunâtre compacte et calcite cristallisée analogue 

à celle des caillasses o 72 
9. Marne grise sableuse et calcaire 1 23 
10. Sables gris fins très serrés (ait. 16 m. 52) 2 77 
it. Calcaire sublithographique ? ? 
L'épaisseur de la formation est assez difficile à fixer ; l'absence 

découpe complète en est la cause; cependant, sans être affirmatif 
outre mesure, on peut fixer entre la partie supérieure du Calcaire 
deDucyet la base de sables, environ 10 à 12 m. 
Calcaire de Ducy. — Le Calcaire de Ducy, ou du moins ce qui 

paraît le représenter, n'est visible qu'à Chalifert, comme du reste 
tous les niveaux des Sables moyens (voir coupe 11, n o s 12 à 17). Il 
est représenté par des marnes et des calcaires sans fossiles, pré
sentant au milieu une couche de calcaire gréseux. Son épaisseur 
totale est de o m. 70. 
Zone d'Ezançille. — La zone d'Ezanville comprend également 

des marnes et calcaires, mais son faciès tend à devenir plus sableux. 
Son épaisseur est de o,65. 
Ce niveau semble comprendre les n o s 7 à 11 ; deux de ces couches 

sont losùlifères (8 et 11). La première est une marne jaunâtre, 
sableuse, avec Potámides perditus ; la seconde,une marne verdâtre 
avec fossiles marins, Cardites, etc. 

3o Avril 1909. — T. VHI. Bull. Soc. Géol. Fr. — 3j. 

calcaire sublithographique. Les marnes à Limnsea longiscata, 
sont des marnes blanches intercalées d'argile chocolat. Les marnes 
comme les argiles, sont pétries à certains niveaux de Limnées et 
contiennent dans presque toute leur masse de nombreux silex 
ménilites. 
Enfin, le Calcaire de Saint-Ouen se termine par un banc de cal

caire sublithographique, souvent séparé en deux par de la marne 
ou de l'argile (Ghalifert) et qui est remarquablement constant dans 
les environs de Paris. 
SABLES M O Y E N S . — Les Sables moyens ne sont visibles qu'à 

Chalifert ; ils ont été probablement aussi rencontrés dans un son



Zone de Beauchamp. — Cette zone n'est pas fossilifère; presque 
entièrement sableuse, elle présente des alternances de petits bancs 
et même de filets degrés, avec des petits lits de marne blanche et 
de sable. Le banc de grès supérieur contient dans sa masse des 
rognons de silex qui, latéralement, remplacent totalement le grès. 
L'épaisseur totale du niveau de Beauchamp est de o m. 5o, n o s 2 

à 6 de la coupe 11. 
Zone d'Ermenonville. •— Je rapporte à ce niveau le n° 1 de la 

coupe 11. C'est une marne verdâtre, compacte, qui est visible 
dans cette coupe sur o m. 3o et contient des Cardites. Elle paraît 
correspondre au n° 26 de la coupe de Sénarmont, et aurait alors 
près de 3 m. d'épaisseur, mais il est presque impossible de faire 
concorder les deux coupes ensemble, surtout à cause de l'absence 
totale d'indication des niveaux fossilifères. 
Il est probable que le n° 6 de la coupe 12 représente le n° 1 de 

de la coupe 11, c'est-à-dire la zone d'Ermenonville, mais il est 
difficile d'être affirmatif avec les échantillons remontés dans un 
sondage. 
Zone du Gaépelleet d'Auvers. — Ces deux niveaux présentent 

la seule lacune dans les successions que j'ai pu relever, et je suis 
forcé de m'en rapporter à de Sénarmont. 
A partir du n° 26, que j'ai comparé à Ermenonville. Sénarmont 

donne la succession suivante (coupe i3). 
COUPE I3. 

26. Marne verdâtre 2 m. 79 
27. Filet de gypse » » 
28. Marne blanche o 3o 
29. Sable blanc o 55 
30. Grès o 70 
3i Sable 5 5o 
32. Calcaire grossier, coquillier et sableux . . . . . . o 55 
33. Grès en plaquettes et, en rognons dans la marne calcaire. o 25 
34. Grès calcarifère, coquillier, dur o 32 
35 Marne et grès en plaquettes . . . o 38 
36. Marne calcaire (ait. env. 57 m.) o 95 
37. Calcaire compact très dur o 55 
38. Calcaire marneux compact avec bancs spathiques et sili

ceux ; cristallisation de chaux carbonatée inverse, pla
quettes de grès siliceux et spathique, poches de sable 
quartzeux blanc pur 5 5o 

39. Calcairecariécristallisé,rhomboèdresdechauxcarbonatée o 35 
40. Marne calcaire, niveau d'eau supérieur à celui de la marne o 35 
Les sables sont visibles dans le bois de Chalifert, où ils parais

sent assez épais. 



On remarque dans la coupe de Sénarmont plusieurs petits filets 
de gypse. Ils démontrent que l'on n'était pas très éloigné en ce point 
des lagunes saumâlres où se déposait le gypse. On constate, en 
ell'et, que, à a km. plus au Nord, le Sable de Beauchamp est entiè
rement gypseux. 

CALCAIRE GROSSIER. — Le Calcaire grossier n'affleure qu'à Cha
lifert, où il monte à environ 8 m. au-dessus de l'étiage. Pour avoir 
sa coupe complète, on est obligé d'aller jusqu'à Sesches, où un 
puits artésien le traverse entièrement (coupe i^). 

C O U P E 14. — PUITS ARTÉSIEN D E S E S C H E S (S.-ET-M.). 

1. Terre végétale (ait. 49 m. 5o) 1 m. 00 
2. Limon rougeâtre 1 3o 
3. Meulières remaniées 1 00 
4. Sable rouge 1 5o 
5. Marne et meulière 2 3o 
6. Marne blanche et graviers o 90 

S. D E B. 7 . Sable blanc et grès J 60 
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8. Marnes diverses et calcaires (ait. 40 m. 96). . 5 3o 
9 Marnes diverses o 3o 
10. Calcaires o 10 
11 Marne grise o 60 
12. Marne noirâtre o 3o 
13. Calcaire très dur, aspect gréseux 1 00 
14. Marne verte. • o 20 
15. Calcaire gris o 5o 
16. Calcaire o 3o 
17. Silex o i5 
18. Calcaire à rognons (probablement pseudomor-

phoses de gypse 1 20 
19. Calcaire dur. o 55 
20. Marne o 20 
ai. Roche silicieuse et calcaire 1 00 
22. Marne dure o 10 
23. Calcaire tendre o 55 
24. Calcaire dur o 4o 
25. Marne o 25 
26. Calcaire o 20 
27. Marne dure . 0 85 
28. Calcaire tendre 1 35 
29. Sable coquillier o 25 
30. Calcaire meuliériforme ? bleu noirâtre . . . o 5o 
31. Calcaire o 7° 
32. Marne o 10 



33. Calcaire gris dur o 10 
34. Calcaire gris dur, coquillier o 45 
35. Calcaire gris dur, marneux o 35 
36. Calcaire jaune et gris tendre avec grains de 

glauconie 1 20 
37. Calcaire dur glauconieux o 25 
38. Calcaire jaune très tendre avec grains de glau

conie 1 35 
39 Marne dure en plaquettes o 60 
40. Calcaire dur o 60 
41. Calcaire sableux o i5 
42. Calcaire dur o 25 
43. Calcaire tendre et sables calcaires noirs et gris. o 85 
44- Marne"et quartz (ait. 17 m. 55) o 10 
45. Argile noire et lignite o 45 
46. Argile noire pure o 5o 
47. Sable noirâtre, ligniteux . . . . . . . 2 10 
48. Sable gris 3 90 
49. Argile noire avec lignite 4 4" 
50. Sable boulant gris noir avec lignite 1 20 
51. Lignite d'aspect tourbeux 1 20 
52. Bois fossile et lignites très d u r s . . . . . . o 80 
53. Argile noire pure o 60 
54. Argile jaune pure 1 60 
55. Sable blanc fin argileux 1 20 
56. Sable fin pur ? ? 

Eau jaillissante à la cote, 5a m. 
Fond du forage à la cote, 5 m. 5o. 
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A Chalifert, les Caillasses présentent des alternances de marnes 
et de calcaires plus ou moins cristallisés, avec calcite et probable
ment quartz. 
Dans le puits de Sesches, le Calcaire grossier supérieur et les 

Caillasses ont environ 14 m. Elles contiennent des marnes diverses, 
des calcaires quelquefois très durs et d'aspect gréseux, des cal
caires gris, des silex et des pseudomorphoses-de gypse. 
La couche 21 représente probablement la Rochette à Corbula 

anatina ; les n o s 23, 24 et 26, représentent peut-être le Banc vert 
et les couches à Anonia tenuistriata. 
Le Calcaire grossier moyen, paraît avoir au plus 3 m. 5o; len° 28, 

peut, à mon avis, être considéré comme l'équivalent du Banc royal. 
U n banc de sable coquillier existe dans l'épaisseur du Calcaire 

grossier moyen, malheureusement, les échantillons n'ont pas été 
conservés, et on ne peut classer cette coupe que d'une façon un peu 
arbitraire. 
Le Calcaire grossier inférieur est un peu plus développé (8 m.), 

on y remarque des calcaires coquilliers à la partie supérieure qui 
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sont probablement les calcaires à gros bivalves (Cosaques). La 
glauconie est très abondante dans toute l'épaisseur du Calcaire 
grossier inférieur. Sa base est à l'état sableux. 
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D'après ce qui précède, le Calcaire grossier a une épaisseur 
totale de 23 m. 35. 

ARGILE PLASTIQUE. —L'Argile plastique est très puissante dans 
la région, elle atteint 6o -mètres, à Meaux, àïrilbardou; à Sescb.es, 
elle doit présenter une épaisseur à peu près semblable. On y 
remarque de nombreux bancs de lignite et de marnes et argiles 
ligniteuses renfermant des bancs de sable souvent très puissants, 
qui sont autant de niveaux aquifères dont plusieurs sont ascen
dants. On en a constaté 4 et plus. Ces sables correspondent aux 
sables dit d'Auteuil. 
Les eaux montent ordinairement à la cote 52 ou 54-
La Craie doit se trouver ici à la cote — 45-
T E C T O N I Q U E . — La vallée de la Marne depuis Lagny jusqu'à 

environ 4 km. en amont, jalonne une ligne de points bas que 
M. G.-F. Dollfus a appelée synclinal de la Seine ou de Saint-Denis ; 
ce synclinal paraît se diriger vers l'E. S. E., passer par Chessy et 
continuer dans la même direction. A Chalifert, on constate une 
assez forte inclinaison vers le S. S.E. 
De toute la partie étudiée, le point le plus haut atteint par les 

couches est à Chalifert; les Sables moyens y sont à 66 m ; le 
Calcaire de Saint-Ouen à 75,75 ; les Marnes à Pholadomyes à 
8o m. et le Travertin de Champigny à 90 m. 
Le terrain s'abaisse ensuite rapidement, et àDampmard, le Tra

vertin de Champigny qui était à 90 m. à Chalifert n'est plus 
qu'à 71,14, il s'abaisse encore entre Dampmard et Thorigny pour 
atteindre son point le plus bas entre ces deux communes ou sa 
partie supérieure est à 48 m 3o. 
On a ensuite un relèvement assez rapide. 1 km. plus loin, le 

Calcaire de Saint-Ouen est à 5o,54 ce qui met le Calcaire de 
Champigny entre 68 et 70 m. Un nouvel affaissement se mani
feste vers Pomponne où on trouve le Calcaire de Champigny à 
56,5o etle'Calcaire de Saint-Ouen à 46,35. 
Les Glaises vertes sont à Pomponne à la cote 80, et à environ 

110111. à Chalifert. Le profil de la figure 5, tracé à mi-côte du plateau 
de l'Aulnay, et traversant la Marne à Chalifert pour donner la 
coupe du coteau, a été exécuté d'après de très nombreux documents 
recueillis ces dernières années, il donnera une idée de l'allure des 
couches dans la région décrite. Les ondulations y sont un peu 
atténuées, elles seraient beaucoup plus fortes si le profil était pris 
encore plus bas sur la pente du coteau. Ces ondulations ne sont 
pas dues au creusement de la vallée, car elles se continuent en 
profondeur. L'altitude supérieure du plateau a été indiquée par 
une ligne pointillée à titre de simple renseignement, les couches 
remontant rapidement vers le Nord. 

http://Sescb.es


SUR L'ÉTAGE STAMPIEN 
ET LA PRÉSENCE DES GRÈS DE ROM AIN VILLE 

A THORIGNY-DAMPMARD (S.-ET-M.) 

PAR Maurice Morin 

Sur la majeure partie du plateau de l'Aulnay, les Sables de 
Fontainebleau ont complètement disparu. On ne les trouve plus 
que sur l'éperon sud-est (communes de Thorigny-Dampmard) 
(S.-et-M.) où ils atteignent leur maximum de développement, et 
au sommet des buttes de Chelles et de Garnetin. Mais en ces deux 
points, la formation entièrement remaniée ne peut plus être utilisée. 
Sur l'éperon sud-est du plateau, la partie inférieure du Stampien 

est très bien représentée depuis les Marnes à Huîtres jusqu'au 
« niveau de Morigny ». 
Sa base se voyait encore nettement, il y a peu d'années, en 

contact avec le Calcaire de la Brie, dans la carrière dite des 
« Ecornâts », sur la commune de Thorigny et au-dessus du bois 
des Vaillières. Cette carrière est depuis longtemps abandonnée. 
On peut encore cependant y observer la coupe des Marnes à 

Huîtres. Les petits travaux entrepris à chaque excursion géolo
gique maintenant les couches visibles. 
Cette carrière, signalée par Jannel1 et décrite en 1880, par 

M. Stanislas Meunier2, est restée la même dans son ensemble, 
malgré l'avancement de l'exploitation, comme on peut s'en con
vaincre ci-dessous : 
COUPE DE M . ST. MEUNIER C O U P E EN 1904 

6. Terre végétale . 0 m. 4o Terre végétale (ait. 
5. Limon quater - ii3m;) . . . . o m. 20 

naire . . . o 20 Sable limoneux . o 60 
Marne sableuse avec 
poches d'argile, lit 
calcaire au centre . o 5o 

1. JANNKL. Profil géologique de la ligne de Paris à Château-Thierry. C" du 
Chemin de ter de l'est. 
2. St. MEUNIER. Présence et caractère spécial des Marnes à Huîtres à 

Carnetin (S.-et-M.). CR.Ac. Se, XC, 1880, p. 1495. 



., / Plaquette calcaire a 4. Argile sableuse \ Dr.. . ^ 0 „. \ Bitinies . . . . o oq remplie dm- I T.. ... . „ 3 

, ,, „. \ Lit entièrement forme nombrables Bi- j , , . x ... / de moules internes thinies . . . o 5o j D-̂ . . . \ de Bithinies... o 08 
Marne verte . . . o 10 

3. Calcaire très dur, Calcaire siliceux très 
plein de fos- dur à fossiles ma-
siles marins . o 25 rins o 10 

2. Marne argileuse, . ., ,„ 0 ' 1 Argile rouge avec verdâtre avec \ ... . ••• „ ., , , . marnolites geodiques o 80 nids de sable / . , < Argue rouge . . . o 20 et rognons de \ „ , . F .„ . ,. , j Calcaire niviforme . o 08 marnolites geo- ; . .. n ,. I Argue rouge . . . o 80 diques . . . 1 20 [ 
1. Meulière de Brie ( Meulière dans l'argile 1 20 

visible sur. 6 00 ( Marne grisâtre . . ? 

A la base des Marnes à huîtres, on trouve une argile rouge 
contenant un banc très irrégulier de calcaire niviforme ; cette 
argile passe insensiblement à la partie supérieure à une marne 
très argileuse, contenant une très grande quantité de marnolites 
geodiques avec cristaux de calcite. Je range sous toutes réserves 
ces argiles dans le Calcaire de Brie. 
Au-dessus vient un petit banc de calcaire siliceux très dur (3), 

employé autrefois dans le pays pour servir de bordures de trottoirs. 
Ce calcaire siliceux ne dépasse pas i5 cm. Il est rempli de moules 
de coquilles marines, parmi lesquelles on peut reconnaître : 
Meretrix incrassata. Natica sp. 
Ostrea cyathula. Cerithium plicatum, etc., etc. 
— longirostris. 

Je rattache ce niveau à la Mollasse d'Etréchy. 
Séparé de ce banc par un petit lit de marne verte, on trouve un 

banc de calcaire avec nombreuses Nystia Duchasteli, Nys.tia sp., 
Sphœrium sp., la base de ce banc est entièrement formée par des 
moules internes de ces coquilles. En débitant le calcaire on en 
trouve de véritables nids, où les moulages se pressent par milliers 
dans un espace restreint. Ce niveau doit représenter la Marne de 
Lonjume.au, surmonté qu'il est, par une marne et des sables à 
Ostrea cyathula qui correspondraient à Yhorizon de Jeurs. 
Les Sables de Fontainebleau proprement dits, qui ne sont pas 

visibles dans cette exploitation, sont observables à Dampmard, 

http://Lonjume.au


dans une carrière (ancienne briqueterie de M M . Le Paires), à envi
ron 7 à 800 mètres du point coté 124 de la Carte de l'État-Major à 
1/80000, dans la direction E.N.E. 
Jannel signale les Sables de Fontainebleau avec 8 m. d'épais

seur, ce qui donnerait aux sables une puissance totale de 11 à 
12 m. sous le point culminant du plateau à la cote 125. Le fait 
intéressant est la présence d'un banc de grès très disloqué, vers la 
partie supérieure de la formation sableuse, et d'une petite couche 
de sable limoneux au-dessus. 
Ce banc de grès très ferrugineux, contient d'innombrables 

moules de fossiles marins, ainsi que le sable argileux, mais dans 
ce dernier, les moules (internes) sont à l'état libre et d'une con
servation parfaite. 
Voici la liste des fossiles que j'ai pu y reconnaître : 

Meretrix splendida MERIAN T.C. Megatylotus crassatinus 
— incrassataSow. C. LMK. R. 

Pectunculus obovatus LMK. T.C. Bayania semidecussata LMK. T.C. 
— angusiicostatus Potámides plicatus BRUGUIÈRET. C. 

LMK. T.C. — trochleare LMK. R. 
Avicula stampinensis DESH. R. Cominella Gossardi NYST. T.C. 
Perna sp. R. Sarcula Belgica GOLDFUSS. T.R. 
Natica sp. C. 
Cette faune est celle des Grès de Romainville et de l'horizon 

de Morigny près Etampes. Les Grès de Romainville et de Damp-
mard paraissent donc représenter les Faluns de Morigny dans 
notre région, et non le niveau de Jeurs comme on l'avait supposé 
jusqu'à présent. 

COUPE DE L A CARRIÈRE L E PAIRES, A D A M P M A E D (S.-et-M.). 

Terre végétale (ait. 124) o m. 60 
Limon des plateaux 2 60 
Sable limoneux o 65 
Sable argileux avec moules internes de fossiles marins o i5 
Blocs de grès dans le sable argileux, mômes fossiles que 

ci-dessus o 80 
Sable ferrugineux à la partie supérieure, très blanc à la 

base 8 à 10 00 
(Marnes à Huîtres). 

Il convient d'insister, tout particulièrement, sur la conserva
tion parfaite des moules internes de la couche de sable limoneux. 
Ceux-ci présentent, en effet, parfaitement moulés, tous les détails 



des coquilles qu'ils remplissaient; charnières, empreintes muscu
laires, etc., y sont représentées avec une finesse extraordinaire, 
les moindres stries n'y ont pas été oubliées, et malgré l'absence 
de test, on peut les déterminer spécifiquement avec une certitude 
presque absolue. 
Il est assez difficile d'expliquer la formation de ces moules ; 

j'avais d'abord pensé que leur origine était l'inverse de celle 
des nodules creux des Sables de Beauchamp ; mais j'ai, depuis, 
reconnu l'impossibilité de cette origine. Il serait, je crois, plus 
logique de supposer qu'il s'est d'abord formé un banc de grès avec 
un ciment probablement calcaire ; puis, ce ciment s'est dissous 
par suite de changement de régime ; le test calcaire des coquilles 
existant encore à ce moment dans le grès, aurait protégé les 
moules internes, assez longtemps pour permettre la dissolution en 
partie totale du banc de grès, dont les blocs situés en dessous 
seraient les derniers vestiges. Plus tard, le test calcaire se serait 
dissous à son tour tandis que les moules intérieurs auraient été 
respectés, peut-être à cause de la présence du sable. Un fait à 
l'appui de cette opinion est que les seuls moules trouvés sont ou 
des Gastropodes, ou des Pélécypodes présentant les deux valves. 
De rares galets de silex noirs, sont épars dans les sables. 

Comme on le voit, sur le plateau de l'Aulnay, le Stampien est 
assez bien représenté, et son étude montre quelques points inté
ressants, qu'il était utile de signaler. 



R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N D E C O M P T A B I L I T É 

La Commission de comptabilité chargée d'examiner les comptes dè 
l'exercice 1907, n'a reçu ces comptes qu'en février 1909. Ce retard de 
huit ou dix mois est dû, comme celui de l'année dernière, au retentisse
ment, sur tout l'exercice 1907, de la longue grève des typographes en 
1906, l'arrêt momentané de nos publications ayant eu pour consé
quence inévitable l'ajournement du règlement des principales factures. 
En 1908, nous sommes revenus, à cet égard, aux conditions normales 

et les comptes de 1908 pourront être soumis au Conseil dès le mois de 
mai prochain. 
La situation budgétaire de la Société, mauvaise en 1906 (déficit appa

rent de 12 4o4 fr. 36), s'est quelque peu améliorée, et s'est, en tout cas, 
régularisée pendant 1907. Beaucoup de cotisations impayées, en 1906, 
sont rentrées, avec un an de retard, et les dépenses relatives aux 
publications ont été ramenées dans les limites raisonnables. 

Recettes 

En 1907, la rentrée des cotisations courantes s'est faite normalement 
et l'on a encaissé plus de i5oo francs de cotisations arriérées, alors que 
la recette moyenne annuelle provenant des cotisations arriérées est 
seulement d'environ 400 francs. Mais nous n'avons eu que i5 membres 
nouveaux et nous n'avons reçu que 240 francs de droits d'entrée. Les 
revenus des fonds placés ont encore diminué par suite du rembour
sement de sept obligations et de l'impossibilité matérielle de réemployer 
le montant de ces remboursements. 
Le chapitre de la vente des publications a encaissé, en 1907, deux 

subventions ministérielles de 675 francs, soit en tout i35o francs. La 
vente des Mémoires de Géologie a donné 809 fr. 90 ; les souscriptions 
aux Mémoires de Paléontologie ont été de 852 fr. i5 pour les tomes XIV 
et XVI, et de 777 fr. 90 pour le tome XV ; la vente de ces Mémoires a 
procuré une recette de 772 fr. 55. 
La dotation des fonds spéciaux n'a subi aucune modification. Elle a 

été de 2866 francs, pour 1907, comme pour l'année précédente. 
Le nombre des membres a diminué d'une unité en 1907. Il était de 

552 au 3i décembre 1907, alors qu'il atteignait 558 au3i décembre igo5. 
Le recul est peu sensible, mais il y a cependant recul, alors que nous 
devrions être en progrès continuel. 

Dépenses 

Sur le chapitre 1", frais généraux, il y a eu augmentation de dépenses 
d'environ 800 francs par rapport à 1906. Cette augmentation provient, 
pour 375 francs environ, de l'installation de l'appareil à projections, et 
pour environ 200 francs des frais de bureau, un peu trop réduits 



a Comptes de 1007 et Projet de budget pour 1908 

RECETTES 

1° Ordinaires 

Revenus nets 
Cotisations arriérées 

» courantes '. . 
» anticipées 

Droits d'entrée 
Divers 

2° Vente des Publications 

Bulletin, tables, etc 
Mémoires de Géologie 

» de Paléontologie 
Souscription du Ministère . . . . . 

T O T A L D E S R E C E T T E S 
Frais généraux à retrancher. . . . 

Dotation des publications 

Manquant en caisse au commence
ment de l'exercice 

Actif disponible 

1906 

4622,3.5 
36o » 

Il32I, 95 
60 » 
340 » 

5oo » 

17204,5o 

1625,85 
I2G,25 
Il84,80 
6̂ 5 » 

36o5,90 

20810,40 
10128,90 

1068i,5o 

» 

- 2396,86 

8284,64 

P R É V U E S 
pour 1907 

4700 » 
400 » 

12400 » 
» » 
600 » 
» » 

18IOO » 

3o25 » 
200 » 
3ooo » 
i35o » 

7675 » 

25675 » 
ioi83 >: 

15492 » 

» 

» 

» 

1907 

4554,25 
i58g 90 
12581,80 

» » 
240 10 
» x 

18966,05 

2902,95 
809,90 
2402,60 
i35o » 

7465,45 

26431,50 
10910,30 

i552i, 20 

» 
-i24o4,36 
3116,84 

PRÉVUES 
pour 1908 

4<>5o » 
400 » 

12250 )) 
» » 
5oo » 
» » 

17800 » 

25oo » 

200 » 
2800 » 
675 » 

6175 » 

23975 » 
10128 » 

I38Î7 » 

» 

» 

» 

DÉPENSES 

1° Frais généraux 

Retraite de l'agent 
Traitement du gérant 
Loyer, assurances, contributions. . 
Éclairage 
Mobilier 
Bibliothèque 
Frais de bureau, publicité 
Ports divers 
Divers (Etrennes, etc.) 

2" Frais des Publications 

Réunion extraordinaire 
Bulletin année courante 
Compte rendu sommaire 
Port du Bulletin et du G. R. S. . . . 
Mcm. de Paléont., port compris. . . 
Table des 20 prem. tomes, 3" série . 
Mémoires de Géologie 

3° Dépenses extraordinaires 
Souscription Lamarck 
Contribution aux prix 

DÉPENSES TOTAI.ES (AUTRES Q U E LES 

FRAIS G É N É R A U X ) 

En fin d'exercice, manque en caisse. 

TOTAL ÉGAL à l'actif disponible. . 

1906 

800 » 
3ooo » 
4686 6c 
66 10 
15,75 
538,20 
443,85 
490,40 
» 

88 » 

10128.90 

2638,70 
996i,55 
«99,25 
743 40 
3329,85 
2826,5o 
287,75 

20687 » 

» 
2 » 

20689 » 

-12404,36 

8284,64 

P R É V U E S 
pour 1907 

800 » 
3ooo » 
4688 » 
45 » 
5o » 
700 » 
45o » 
35o » 
» 
100 » 

10183 » 

1200 » 
6000 » 
900 » 
g5o » 
35oo » 
i326,5o 
6i5,5o 

14492 » 

» 
» 

14492 » 

» 

» 

1907 

800 » 
3ooo » 
4700,45 
73,95 
386,70 
685, » 
642,95 
53i, 25 
» 
90 » 

10910,30 

1019,60 
7121,20 
817,70 
io56,4o 
33o9,75 
» 

1900,40 

15225,05 

5o » 
i,45 

15276,50 

-12159,66 

3116,84 

P R É V U E S 
pour 190S 

800 » 
3ooo » 
4688 » 
70 » 
20 » 
700 » 
4oo » 
35o » 
» 
100 » 

10128 » 

1000 » 
7247 » 
900 » 
800 » 
800 » 
» 
5oo » 

13847 x 

» 
» 

13847 » 

» 

» 



Résumé des comptes de l'Exercice 1907 

RECETTES 

1° Ordinaires 

Revenus 
Balance des intérêts du 
compte de chèques 
et des frais du même 
compte. 

4610,00 
t 

Cotisations, droits d'entrée et divers. 

2° Vente des publications 

Bulletin, etc . . . . . . . 
Mémoires de Géologie . . 
Mémoires de Paléontologie 
Souscription ministérielle. 

2402, 60 j 
i35o.00 ; 

3" Compte capital 

Cotisations à vie 
Remboursement de j obligations Ouest. 

4° Fonds spéciaux 
A. Barotte. Revenus en 1907 
B. Fr. Fontannes id. 
c. Viquesnel id. 
D. Prestwich id. 
E. M m e C. Fontannes id. 
F. Legs Danton 

TOTAL DES RECETTES. 

Encaisse au 1 e r Janvier 1907 
Budget ordinaire 
Fonds spéciaux. 
Compte capital. 

4554.2.5 

14411.^i» 

2902,9a 
809,90 
3702,60 

800 » 
3438, 89 

011 
65o 
333 

1045 
4235 

TOTAL GÉNÉRAL 

— i2404•36 

+ 4434-63 

18966,05 

460,45 

4338,89 

7101 » 
37771,39 

— 6953,52 

30817,87 

DÉPENSES 

1° Ordinaires 
Personnel, loyer, chauffage et éclairage. 
Mobilier et bibliothèque 
Frais de bureau, ports et divers. . . . 

2° Frais des publications 
Bulletin de 1906 
Réunion extraordinaire 
Compte Rendu sommaire 
Port du Bulletin et du C. R. S 
Mémoires de Paléontologie, port compris. 
Mémoires de Géologie 

3" Dépenses extraordinaires 
Souscription Lamarck 
Contribution aux prix 

4° Compte capital 

5° Fonds spéciaux 

a. Fonds Barotte 
b. Prix Fontannes 

TOTAL DES DÉPENSES. 

Encaisse au 31 Décembre 1907 

Budget ordinaire Manque 
tonds spéciaux 6267,21 ¿ , , 0 0 u 
Compte capital . + i'k..*o.;3 • + .821,07 

8674, 4° 
1071,70 
1264,20 

7121, 20 
1019.60 
817,70 
io56,4° 
3309,75 
1900,40 

.M) » 

1,45 

010 )) 
i-3oo » 

12109 

'I OTAL GÉNÉRAL . 

109IO,3o 

10220,00 

51,45 

1810 » 

27996,80 

30817,87 

в 



en 1906, et qui ont repris leur valeur à peu près normale (621 francs en 
1905) ; le restant du surplus des frais généraux est imputable aux 
articles bibliothèque et ports -divers. Ce dernier article comprend, 
comme l'année dernière, une assez forte somme afférente au port du 
Bulletin, qu'if n'a pas été possible d'en séparer et qui figure en moins 
au chapitre suivant. 
Le chapitre 2% frais des publications, présente un totat de 10225 fr. o5, 

inférieur de près de 5 000 francs au totai de 1906 et à peine supérieur 
aux prévisions. Le Builetin a coûté 7 121 i'r. 20 (au lieu de 9961 fr. 55). 
On n'a rien dépensé pour la table de la 3e série. En revanche, les 
Mémoires de Géologie ont coûté 1900 fr. 4o. Les dépenses de port ont 
été très élevées, par suite de l'obligation où nous nous sommes trouvés 
d'envoyer, pendant l'année 1907, au fur et à mesure de la rentrée des 
cotisations arriérées, les fascicules de 1906. 
Pour les Mémoires de Paléontologie, le prix de revient est resté le 

même, mais le nombre des souscripteurs, loin d'augmenter, a diminué, 
par suite de trop nombreux décès. Beaucoup de souscriptions, il est 
vrai, n'ont pas été versées à cause du retard apporté à la publication 
du tome XV (terminé en 1908) ; mais, tout compte fait, il est certain, 
malheureusement, que le nombre des souscripteurs est en diminution 
constante. 

Règlement des exercices clos 

Le déficit réel de 1906 est de 8o63 fr. 3o. En ajoutant ce nombre aux 
déficits réels de 1904 (2507 fr. 25) et de igo5 (1 358 fr. 21), on obtient un 
total, assez effrayant, de 11928 fr. 76, soit près de 12000 francs de 
déficit en trois exercices. 11 était temps de s'arrêter sur cette pente. 
Il semble bien que l'on se soit à peu près arrêté. L'exercice 1907 se 

soldera par un déficit inférieur à 600 francs et qui devra être considéré 
comme la liquidation de l'ère des trop fortes dépenses. La Commission 
de Comptabilité exprime le vœu que les exercices suivants, grâce à la 
sagesse de la Commission du Bulletin et à la prudence du Conseil, se 
soldent par des économies et permettent de reconstituer peu à peu 
notre ancien capital. Tout en réduisant les dépenses, il faut songer à 
augmenter les receltes, en recrutant de nouveaux membres. 
Les comptes sont parfaitement réguliers, et la Commission vous pro

pose de les approuver ; elle vous demande, en outre, de voter des 
remerciements à M. Ramond, trésorier de la Société en 1907. 

Présenté au nom de la Commission de Comptabilité. 
PIERRE TERMIER. 

Sur la proposition du Président, l'Assemblée approuve les 
comptes du Trésorier. 

Des remerciements sont votés au Trésorier en 1907, M. G. 
Ramond, et au rapporteur, M. P. Termier. 



SOCIETE GEOLOGIQUE 
D E F R A N G E 

R E U N I O N E X T R A O R D I N A I R E 

D E LA. 

S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

à N a n t e s , C h a l o n n e s et C h â t e a u b r i a n t 

du Mardi iei au Mercredi g Septembre igoS 

Les membres de la Société qui ont assisté à la Réunion extraor-
naire, sont : 
MM. A L M E R A (Chanoine J.), MM. D O U V I L L É (Henri), 

A Z É M A (L'-Colonel). D U M A S (Auguste), 
B A R R O I S (Charles), E U C H Ê N E , 
B E R G E R O N (Jules), F E R R O N N I È R E , 
B E R T R A N D (Léon), FILLIOZAT (Marius), 
BIGOT (A.), G O U R D O N (Maurice), 
B O F I L L Y P O C H , H B N R Y (J.), 
B O O N E (Abbé), J O D O T (Paul), 
B R O N G N I A R T (Marcel), J O U R D Y (Général). 
B U R E A U (Edouard), L A N G L A S S É (René), 
B U R E A U (Louis), L E C O I N T R E (G.), 
C A N U (Ferd.), LERICHB (Maurice). 
C A Y E U X (Lucien), L O R Y (P.-Ch.), 
C H A R T R O N , M I C H E L (Leopold), 
C L É R O , M I Q U E L (Jean), 
C O T T R E A U (Jean), Œ H L E R T (Daniel), 
C O U F F O N (Olivier), R A M O N D (G.), 
D A V Y (Paul-Louis), V A F F I E R (D R). 
D O L L É , 

Les personnes étrangères à la Société ayant pris part aua 
excursions sont : 
M» e GSHLERT, MM. F A B R Y (J. de), 
M11* D O U V I L L É , F O R T I N E A U (D R), 
MM. A L L A I R E , G R O T H , 

B A S T A R D (Paul), J O U R D Y (Paul), 
BARBIN, L A R O C H E - M A C É (de), 
B E A U L A T O N . L E C O U R G R A N D M A I S O N , 
B E R T H A N D (Paul), M I R O U D E L'ESPINAY, 
BÉZIER, M l T R Y (D R), 
B O I S G U É H E N N E U C (du), P É N E A U , 
BOURGEOIS, P O L O (D'), 
C A R T E R O N , R I C H A R D (Abbé), 
D A R D A L H O N , T H O M A S , 
L E T O U R N E A D , TRONQUOIS. 

I O Janvier 1910. — T. VIII. Bull. Soc. Géol. Fr. — 38. 



P R O G R A M M E D E S E X C U R S I O N S 
dirigées par M M . Edouard Bureau, Louis Bureau, L. Davy et A. D u m a s 

i° T E R R A I N S T E R T I A I R E S 

M a r d i 1 e r s e p t e m b r e . — R e n d e z - v o u s à N a n t e s . Séance d'ouver

ture à 8 heures d u soir, a u M u s é u m d'Histoire naturelle (entrée par le 
s q u a r e d e la M o n n a i e ) . 

M e r c r e d i 2 s e p t e m b r e . — D é p a r t d e N a n t e s (gare d e l'Etat), à 
6 h. 22 d u matin, p o u r le Pallet. E n voitures : visite d e s gabbros : rive 

gauche de la Sanguèse; carrière des Prinaux; carrière des Bois. 

D é j e u n e r à la Chapelle-Heulin. 

Miocène du Pigeon-Blanc. — Recherches des fossiles dans la fouille 

faite en vue de l'excursion. R e t o u r e n voitures a u Pallet; départ d u 
Pallet, e n c h e m i n d e fer, à 5 h. 23. Arrivée à N a n t e s (gare d e l'Etat), à 
6 heures. 

Dîner. C o u c h e r à N a n t e s . 

J e u d i 3 s e p t e m b r e . — D é p a r t d e N a n t e s , c h e m i n d e fer d'Orléans 
(gare d e la B o u r s e ) , à 6 h. 11 d u matin, p o u r S a v e n a y . Arrivée à S a v e n a y , 
à 7 h. il. D é p a r t e n voitures p o u r C a m p b o n . Eocène de Campbon : 

calcaire à Milioles, près le village d e la F o u a s ; sables coquilliers de la 

Close. Recherche des fossiles dans la fouille faite en vue de'l'excursion. 

Eclogites de Campbon. 

D é j e u n e r à C a m p b o n . 

Visite des carrières de Pancaud. Calcaire grossier supérieur marin, 

saumdtre et lacustre. R e t o u r e n voitures à S a v e n a y . D é p a r t d e S a v e n a y 
e n c h e m i n d e fer à 5 h. 9. Arrivée à N a n t e s (gare d e la B o u r s e ) , à 5 h 55. 

Dîner et coucher à N a n t e s . 

V e n d r e d i 4 s e p t e m b r e . — D é p a r t d e N a n t e s (gare d'Orléans), 
à 8 h. 29 d u matin, p o u r Nort. Arrivée à Nort, à 9 h. 16. D é p a r t eu 
voitures p o u r Saffré. Stampien : calcaire à Archiacines ; Aquitanien: 

calcaire lacustre. 

D é j e u n e r à Saffré. 

Sables coquilliers de Bois-Gouët. — Recherches des fossiles dans la 

fouille faite en vue de l'excursion; g i a e m e n t très fossilifère. R e t o u r en 
voitures à Nort. D é p a r t d e Nort, e n c h e m i n d e fer, à 6 h. 5. Arrivée à 
N a n t e s , à 6 h. 5i. 

Dîner et coucher à N a n t e s . 



D i m a n c h e 6 s e p t e m b r e . — D é p a r t d e N a n t e s (gare d'Orléans), 
à 6 h. 25 d u matin, p o u r C h a m p t o c é . Arrivée à C h a m p t o c é , à n h. 5j. 
E n voilures p o u r M o n l j e a n e t C h a l o n n e s . Etude du Gulm de la Basse-

Loire : grauwacke supérieure du Gulm, avec houille; tufs porphyriques, 

dits « pierre carrée », contenant d e s fossiles v é g é t a u x (carrière d e la 
G a r e n n e , à M o n t j e a n ) ; grauwacke inférieure du Gulm.— Calcaire dévo-

nien moyen (Givétien) de Montjean. — Gothlandien avec phtanites à 

Graptolithes. 

D é j e u n e r à C h a l o n n e s . 

D e C h a l o n n e s à Rochefort-sur-Loire et la Possonnière, e n voitures : 
Coupe complète de la grauwacke supérieure du Culm : mines de houille, 

tufs porphyriques, microgranulite. — Gothlandien avec phtanites, 

calcaires et tufs porphyritiques. — Westphalien de Rochefort-sur-

Loire. — Gothlandien métamorphique et porphyroïdes. Traversée d e la 
Loire e n voitures p o u r g a g n e r la gare d e la Possonnière à j h. 25. 
Arrivée à N a n t e s , à io h. 

Dîner et coucher à N a n t e s . 

L u n d i 7 s e p t e m b r e . — D é p a r t d e N a n t e s (gare d'Orléans), à 
6 h. 25 d u matin, p o u r O u d o n . D ' O u d o n à A n c e n i s e n voitures : 
Micaschistes, gneiss, amphibolites, schistes à sériciie avec phtanites 

(Précambrien métamorphique). — Gothlandien de Pierre-Meulière, en 

transgression sur le Précambrien. — Dévonien des Brûlis et de VEco-

chère. — Microgranulite de Saint-Géréon. 

D é j e u n e r à Ancenis. 

D'Ancenis à la gare d e Teitlé-Mouzeil ( c h e m i n d e fer d e l'Ouest), e n 
voitures : Schistes à Pélécypodes d'Ancenis. — Étude complète du 

Culm : grauwacke inférieure du Culm ou grauwacke à plantes; — 

éruptions de microgranulite à travers la grauwacke inférieure; — 

Granité de Mésanger. — Gothlandien sériciteux avec phtanites et 

porphyrite andésitique. — Base du Westphalien, à fossiles végétaux, 

surmontant la grauwacke supérieure du Culm. — Carrière de la 

Rivière, près Teille, dans la Grauwacke supérieure. — Grès argileux 

verdâtre divisant la grauwacke supérieure en deux bandes, l'une nord, 

l'autre sud. — Gothlandien et Précambrien ramenés au jour, par faille, 

et formant le bord nord du bassin d'Ancenis. — Calcaire dévonien 

Samedi 8 septembre. — Nantes. Le matin, à 8 heures, visite du 
Museum d'Histoire naturelle. 
Après-midi, visite de la ville. Carrières de granulite exploitées pour 

pavés et pierres de taille. 
Diner. Séance le soir, à 8 heures, au Museum. Coucher à Nantes. 

2" TERRAINS PRIMAIRES 



supérieur de Cop-Choux (fossiles) ; galets de grès gothlandien empâtés 

dans le calcaire. — Poudingue de la grauwacke inférieure du Culm, 

Mines de houille de Mouzeil. D é p a r t d e la gare d e Teillé-Mouzeil 
( c h e m i n d e fer d e l'Ouest), à 6 h. 5i. Arrivée à N a n t e s , à 7 h. 53. 

Dîner et coucher à N a n t e s . 

M a r d i 8 s e p t e m b r e . — D é p a r t d e N a n t e s (gare d'Orléans), à 
8 h. 29 d u m a t i n , p o u r Châteaubriant. Arrivée à Châteaubriant, à 
10 h. 17. Visite d u C h â t e a u et d u M u s é e . 

D é j e u n e r à Châteaubriant. 

Excursion e n voitures à S t - A u b i n - d e s - C h â t e a u x et Sion. Grès armo

ricain avec Bilobites en place à la face inférieure des bancs. — Schiste 

ardoisier inférieur à Graptolithes du moulin Hubert, schistes à Caly-

mene Tristani de la Hunaudière et de Sion. — Précambrien. 

Dîner à Châteaubriant. Séance le soir, à 8 h. C o u c h e r à C h â t e a u 
briant. 

M e r c r e d i 9 s e p t e m b r e . — Châteaubriant. L e m a t i n : Précambrien, 

Cambrien, Grès armoricain de la carrière du Prince, avec Bilobites et 

Scolithes. 

D é j e u n e r à Châteaubriant. 

E x c u r s i o n e n voitures à E r b r a y : G r è s armoricain ; schiste ardoisier; 

Gothlandien ; calcaire dévonien d'Erbray. R e t o u r à Châteaubriant. 
Le soir, séance de clôture de la Réunion. 



L I S T E 

DES PRINCIPALES PUBLICATIONS RELATIVES AUX RÉGIONS VISITÉES 

83o. — DUBUISSON. Catalogue de la Collection minéralogique, paléontolo-
gique et minéralurgique de la Loire-Inférieure, etc. Nantes ; i vol. 
in-8°, 319 p. 

837. — DESVAUX. Minéralogie du département de Maine-et-Loire. Angers, 
vol. in-8°, et Mêm. Soc. Agr. Se. et Arts d'Angers, (1), II, p. 212-328. 

838. — DUPRÉNOY. Mémoire sur l'âge et la composition du terrain de tran
sition de l'Ouest de la France; Ann. des Mines, (3), XIV, p. 2i3-258, 
35i-3g8. 

841 — ROLLAND-BANÈS. Notice sur le terrain anthracifère des bords de la 
Loire aux environs de la Haie-Longue, entre Rochefort et Cha
lonnes (Maine-et-Loire). B.S.G.F., 1841, (1), XII, p. 463-75, 2 pl. et 
Angers : Soc. linn. de Maine-et-Loire, I, p. 4i-52. 

843. — VIQUESNEL (A.). Note sur le terrain à combustible exploité àMouzeil 
et à Montrelais (Loire-Inférieure). B.S.G.F., (2), I, p. 70-105, 1 pl. 

843. — WOLSKI. Mémoire sur le gisement du bassin anthracifère dans le 
département de Maine-et-Loire et sur les relations géologiques 
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se. de Fr. XL, Angers. Nantes. Ann. Soc. acad. i854, XXV, p. 17. 

840. — CACARKIÉ. Description géologique du département de Maine-et-
Loire, Angers, 144 p., 1 carte 

85o. — L E CHATELIER. Géologie du département de Maine-et-Loire [in Statis
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B . S. G. F., (2), XIII, p. 36-43. 
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2 flg. 
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p. 37 et suiv. 
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1867. — LORIEUX (Edmond). Notice sur le terrain à combustible de la Loire-
Inférieure. Ann. des Mines, (6), XI, p. 247 269, 1 coupe. 
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Séance d'ouverture, Mardi 1" Septembre 1 9 0 8 

P R É S I D E N C E D E M . H. D O U V I L L É , 
PUIS D E M . É D . B U R E A U , P R É S I D E N T D E L A R É U N I O N 

La Société se réunit à 8 heures du soir dans la salle de la 
Bibliothèque du Muséum de la ville de Nantes. 
Le Maire de Nantes a bien voulu accepter la présidence d'honneur 

de cette séance, à laquelle assistaient le Préfet de la Loire-Inférieure 
et le Général commandant le XIe corps. 
M. Henri Douvillé déclare ouverte la Réunion extraordinaire de la 

Société. 11 remercie, au nom de la Société, le Maire de Nantes de 
l'empressement qu'il a mis à lui offrir un local; il remercie également 
les organisateurs du Congrès, MM. Edouard et Louis Bureau, Dumas 
et Davy, de la peine qu'ils se sont donnée; il insiste tout parti
culièrement sur l'heureuse innovation du Livret-guide qui a été remis 
à chaque excursionniste. 
Le Président fait ensuite part des décès de MM. Peron, F. Arnaud, 

Nery Delgado et Sir John Evans, survenus depuis la dernière séance. 
Le Maire de Nantes souhaite la bienvenue aux Congressistes; il 

espère avoir le plaisir de les recevoir à l'Hôlel-de-Ville le 4 septembre, à 
8 h. 1/2 du soir. Il termine en se mettant à la disposition des membres 
de la Société pour leur faciliter la visite des divers Musées de la Ville. 
Le général Jourdy invite les Congressistes à se rendre le 3 sep

tembre, à 8 h. 1/2 du soir, à l'Hôtel du XI" corps, où il aura l'honneur 
et le plaisir de les recevoir. 
On procède ensuite à l'élection du Bureau définitif de la session 

extraordinaire. Sont élus : Président : M. Edouard BUREAU ; Vice-
Présidents : MM. Louis BUREAU et L. D A V Y ; Trésorier : M. René 
LANGLASSÉ ; Secrétaires : MM. COUFFON, FERRONNIÈRE, PÉNEAU. 

M. Edouard Bureau remercie vivement ses confrères du témoi
gnage de sympathie qu'ils viennent de lui donner, puis en quelques 
mots, il expose le but des excursions autour de Nantes, de Cha
lonnes et de Châteaubriant. 
M. Henri Douvillé présente les observations suivantes : 
Henri Douvillé. — Sur l'âge des couches du Tertiaire inférieur 

de la Basse Loire. 
Les travaux récents ont conduit à modifier les assimilations 

proposées par M. Vasseur. L'étude de l'évolution des Cerithidés 



(CR. Ac. Se, 4 février 1907) a amené M. Boussac à ranger les 
couches de Bois-Gouët (et de Fresville) dans l'Auversien. La 
comparaison avec les couches d'Angleterre, l'a conduit aux mêmes 
conclusions : il a retrouvé les assises à Alveolina elongata, si 
caractéristiques de l'Éocène de la Basse-Loire et du Gotentin, à la 
partie supérieure des couches de Bracklesham, caractérisées par 
Nummulites çariolarius, couches que M. Leriche avait déjà mon
tré être l'équivalent de l'Auversien (Ludien). Ces couches sont 
immédiatement inférieures au Bartonien, qui correspond au niveau 
des Nummulites wemmelensis-elegans tandis qu'elles recouvrent 
directement les assises à Nummulites scaber. M. Boussac en conclut 
qu'il n'existe pas de faune marine spéciale correspondant au Luté-
tien supérieur, de sorte que les assises rangées par différents 
auteurs, dans le Lutétien supérieur, appartiennent en réalité à 
l'Auversien ; ce serait en particulier le cas pour le gisement si 
connu de Ronca à Nummulites Brongniarti. L'abondance de cette 
espèce dans les couches les plus inférieures de la Basse-Loire et 
l'absence dés Nummulites du groupe lœvigatas-scaber semblent 
bien indiquer que ces assises appartiennent déjà à l'Auversien. 
Une légère modification pourrait également être apportée au 

classement des couches qui représentent l'Oligocène : cet étage est 
représenté par les couches marines à Archiacina (Stampien), 
surmontées par des calcaires lacustres ; d'après les travaux de 
M. G. Dollfus, M. Henri Douvillé serait porté à ranger ces 
calcaires dans le Stampien supérieur, de sorte que l'Aquitanien 
ferait complètement défaut. 

Séance du Samedi 5 Septembre 

PRÉSIDENCE D E M. E D O U A R D BUREAU, PRÉSIDENT 

La séance est ouverte à 8 heures du soir au Muséum d'Histoire 
naturelle de Nantes. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
Un nouveau membre est présenté. 
Général E. Jourdy. — Sur le sillon de Bretagne et la Fosse 

Bas-Bretonne. 
La région de Nantes est pays de micaschistes, massif de structure 

confuse qui ne peut se comprendre qu'après l'étude des plages et 
des falaises bretonnes, où ces roches sont plus facilement observables. 
L'absence de fossiles réduit les moyens d'investigation à la boussole et 



à la pétrographie. Les observations, au nombre de près de 200, ont 
permis de dresser des tableaux, des coupes et des cartes qu'on peut 
résumer ainsi qu'il suit : 
Des trois coordonnées géographiques, le sens des plongements révèle 

les plissements dont les anticlinaux correspondent au système de Cor-
nouaille (Barrois), au Sillon de Bretagne et à un faîte observable à la 
Noue de la Verrière. Le synclinal le plus saillant est celui de Nantes 
(L. Bureau) qui se prolonge dans la vallée de la Sèvre. Des plissements 
secondaires s'accolent aux deux flancs du Sillon de Bretagne. L'inten
sité de l'inclinaison accuse, pour l'anticlinal de Cornôuaille, une forme 
aplatie due à la poussée tangentielle vers le Nord (la forme bretonne) 
et une forme subverlicale, en éventail renversé vers la fosse du lac de 
Grand-Lieu (la forme vendéenne). Entre l'anticlinal aplati et le Sillon 
de Bretagne, comme sur le flanc nord de ce Siflon, les inclinaisons sont 
très fortes, comme si le dernier plissement, dont le noyau est de gra-
nulite, était survenu postérieurement à l'anticlinal de Cornôuaille et 
avait comprimé latéralement toutes les strates pour se faire ptace dans 
le massif. 
L'orientation générale est celle du N'.O.-S.E. avec crochets E.O., 

crochets qui s'accentuent jusqu'à la forme en c< trait de Jupiter », fré
quente dans les micaschistes au contact des amas de quartz. 
Les champs de diaclases sont généralement orthogonaux à l'orienta

tion précédente, c'est-à-dire N.E.-S.O. Le long de la vallée de l'Erdre, 
s'observe fréquemment la direction N.S., correspondant au méridien 
de Rennes (4° long. O.). 
La pétrographie permet de pénétrer quelque peu la structure si 

diverse des micaschistes 
Le mica affecte un caractère de dispersion régionale. Le quarts se 

présente : ou en filons, dont le plus remarquable est celui qui longe le 
flanc s u d du Sillon de Bretagne sur 3oo km. ; ou en couches intra-
stratiflées, comme à Belle-Ile, où il apporte un contingent égal au 
quart du volume des micaschistes ; ou en injections en amas irrégulier, 
perforant les roches et les plissant en crochets zig-zags, traits de 
Jupiter. Le feldspath s'insinue dans la pâte elle-même et transforme 
fréquemment les micaschistes en gneiss; elle les pénètre même sans 
modilier leur aspect miroitant. Au contact de la granulite, il chasse le 
mica et produit de la leptynite; parfois aussi apparaît l'aplite. 
Au Nord du Sillon de Bretagne, au delà de l'anticlinal de la Noue de 

la Verrière, la région devient une pénéplaine, divisée par les diaclases 
en compartiments dont les inclinaisons varient sans loi observable, et 
en raison sans doute du froissement résultant de l'intrusion des quartz 
inierslratifiés ou injectés. 
Au delà on se trouve en présence de la grande fosse bas-bretonne 

1. M. L. Michel, professeur-adjoint de Minéralogie à la Sorbonne, a bien 
voulu étudier les plus intéressantes de ces roches et en préparer des 
plaques minces. 



qui commence à Chalonnes et finit au Raz-de-Sein, long synclinal 
houiller, crevé comme il résulte de l'allure des strates inclinées à 45° jus
qu'à 200 m. de profondeur (coupe de la mine de Chalonnes), verticales 
plus bas, et faille comme une vitre brisée, large de 20 km. dans la 
région est, et de 1 km. seulement à la baie des Trépassés, comprimé 
qu'il a été entre les deux fortes mâchoires du Sillon de Bretagne et de 
la Lande de Lanvaux qui sont deux dès quatre directrices tectoniques 
du sol de la France 
Il existe encore deux autres fosses : la fosse bocaine (Lecornu et 

Bigot) et la grande fosse médiane de la Bretagne (Barrois). Cette der
nière présente à son extrémité occidentale,entre Châteaulin et Camaret, 
un tracé de plissements qui rappelle le trait de Jupiter et qui semble 
être dû aux intrusions de diorites et de diabases, par analogie avec les 
relations du quartz et des micaschistes dans la région de Nantes. Le 
phénomène se complique, dans la presqu'île de Crozon, de la présence 
d'îlots cambriens, nœuds de résistance aux actions tectoniques, et 
d'étoilements de failles, indices de points faibles; double circonstance 
qui explique les bizarreries de la structure si intéressante de l'extrémité 
du continent. 
Au delà, les sondages révèlent des reliefs beaucoup plus accentués 

que le sol de l'Armorique, mais un relèvement de profondeur de 100 
mètres (8"35', long, O.) existe à la rencontre des deux axes de Cor-
nouaille et du Léon (Barrois et Bigot), et ferme ainsi la grande fosse 
tectonique du substratum du 48° lat. qui reparaît au pied méridional 
des Vosges. 

Lieutenant-colonel Azéma. — Sur la Tectonique de la pointe 
occidentale du Finistère. 
L'auteur adopte le tracé des failles de M. Kerforne 2, notamment celui 

de la grande faille Camaret-Morgat orientée du N.O. au S.E., le long de 
laquelle la lèvre occidentale aurait glissé dans le sens du N.O. d'environ 
3 km., mouvement tectonique qui concorde avec le sens général de 
la poussée, tangentielle du Sud au Nord. 11 estime même que cette 
faille se prolonge effectivement dans la direction du Nord, en coupant 
la pointe Saint-Mathieu entre l'anse de Bertheaume et celle des Blancs-
Sablons, puis en suivant une partie du chenal de la Helle entre le 
plateau d'écueils de l'île de Molène et le continent, ainsi que dans 
la direction du Sud, où elle se bifurque en mer, un peu avant 
Douarnenez, fournissant ainsi une première branche qui se dirige sur 
Quimper parallèlement au très long filon de diabase qui coupe la 
région entre l'Odet et la baie de Douarnenez, et l'autre branche 
paraissant jalonnée par plusieurs longs filons île quartz vers Pont-f Abbé. 
Le réseau des failles à peu près orthogonales à cette grande faille 

1. E. JOU.RDY. Esquisse de la tectonique du sol de la France. 
2. KERFORNE. Elude sur la région Silurique occidentale de la presqu'île 

de Crozon (1901). 



principale comprend : celle du passage du Fromveur entre les îles 
d'Ouessant et de Molène; les deux l'ailles du goulet de Brest et de 
Quelern, qui se soudent à l'Ouest de Landerneau, et six petites failles 
dans la presqu'île de Crozon. 
Les plissements principaux de la presqu'île de Crozon sont : 
Un brachyanticlinal en partie immergé dans l'anse de Dinan, sorte de 

voussoir central surhaussé au-dessus des effondrements latéraux de 
la rade de Brest et de la baie de Douarnenez ; 
Un fragment d'anticlinal à Port-Naye, occasionnant, par un mouve

ment de bascule, la réapparition du Précambrien du côté de l'axe et 
l'abaissement du Dévonien du. côté opposé, celui-ci venant s'appuyer 
sur le Silurien inférieur du brachyanticlinal de Dinan; les falaises de la 
Mort anglaise à l'E. de l'anse de Camaret dépendent de cet anticlinal. 
— Une ondulation au cap de la Chèvre se rattachant au massif du 
Menez-Hom. 
Le texte de cette communication est complété par deux cartes, une 

coupe du Toulinguet au cap de la Chèvre et une planche de belles 
photographies représentant les détails de cette structure très compliquée. 
Le Général Jourdy dit qu'il a parcouru avec le colonel Azéma 

les environs si pittoresques de Camaret, et que tous deux se sont 
décidés, après mûre réflexion, à juger que, à l'isthme de Port-Naye, 
au-dessous des strates très peu recourbées de l'Ordovicien, les schistes 
précambriens très relevés affectent la forme d'un anticlinal qui serait 
par conséquent d'origine huronienne. Ces schistes sont criblés d'émis
sions ferrugineuses réparties en gouttelettes sur les bords d'innombra
bles diaclases. 11 paraît donc certain qu'avant le dépôt du Silurien, 
cette contrée aurait été le théâtre de phénomènes tectoniques de 
quelque importance. 

M. 0. Couffon dépose sur le Bureau les 5o premières pages de 
copies dactylographiques d'anciens documents sur la géologie'de 
la Bretagne, de la Normandie et de l'Anjou, qu'il a fait exécuter 
à l'intention des géologues qui s'occupent du massif armoricain. 

Excursion du 2 Septembre aux gabbros du Pallet 
PAR Marcel Brongniart 

Partie par la gare de l'Etat à 6 h. 22 du matin, la Société descend 
du train à la station du Pallet, où attendent les voitures qui doivent 
continuer l'excursion. 
Pour étudier le gabbro à divine normal et ses modifica

tions endomorphes, qui ont fait l'objet d'une monographie de 
M. Lacroix la Société s'est rendue d'abord à l'ancienne carrière 

1. A. LACROIX. Le Gabbro du Pallet et ses modifications. Bull, des 
Serv. de la Carte géol. de Fr., X, n" 67. 



ouverte sous le calvaire du Pallet. Comme la roche éruptive est là 
au contact d'un îlot schisteux, elle est constituée par une nqrite 
andésitique à cordiérite, dont on pouvait à l'œil nu apprécier la 
richesse en grenat. De là, la Société s'est transportée dans le 
chemin creux qui va de la Sanguèzé à la route de Clisson, vis-à-
vis de la Sébinière, pour récolter la roche normale. A la carrière 
des Prinaux, nous avons observé les nombreuses enclaves schis
teuses et constaté la présence d'un petit filonnet basique (microdio-
rite à faciès lamprophyrique) traversant la roche endomorphisée. 
Enfin, à la carrière des Bois, nous avons pu récolter de très beaux 
échantillons de gabbro normal. 

Excursion du 2 Septembre au Pigeon-Blanc 
PAR Auguste Dumas 

Après la visite de la carrière des Bois, la société remonte en 
voitures pour se rendre à la Chapelle-Heulin. Aux Brouardières, 
le gabbro cesse, et on passe sur le micaschiste plus ou moins 
recouvert de limon et planté en vignes ; la route traversant au-
delà du village de la Ménardière l'extrémité de la bande d'amphi-
bolite de Vallet, la Société s'arrête pour constater le fait, mais on 
ne trouve que de très mauvais affleurements de cette roche. 
A la Chapelle-Heulin, la Société est reçue fort aimablement par 

M. Allaire, maire de la Chapelle-Heulin et M. du Boisguéhenneuc, maire 
du Landreau, commune où est situé le gisement du Pigeon-Blanc. 
Après un excellent déjeuner à l'Hôtel de la Belle-Etoile, la Société 

reprend les voitures pour se rendre au Pigeon-Blanc situé à 4 km. a3o 
de là, sur la route du Bas-Briacé au Landerneau. 
Le l'alun du Pigeon-Blanc a été découvert par Cailliaud lors du 

creusement d'un puits dans cette localité, et M. Vasseur a donné 
une description complète du gisement dans sa thèse, en 1881. L'al
titude du sol en ce point est d'environ 10 m.; l'étendue du gise
ment n'est pas exactement connue, mais il est probable qu'il 
occupe le fond du vallon jusqu'au Bas-Briacé, et peut-être aussi le 
fond du marais de Goulaine, car on retrouve le falun avec ses 
fossiles sur le bord opposé du marais, au droit des Cléons ; il est 
probable aussi qu'il s'étend en largeur beaucoup plus que ne l'in
diquent les cartes, c'est-à-dire du côté du château de la Jaunaie, 
car il paraît qu'on a trouvé des côtes d'Halitherium à la ferme de 
la Lairière, située à 5oo m. au S.O. du Pigeon-Blanc; ce dernier 
fait reste toutefois à vérifier. 
Le gisement du Pigeon-Blanc est un des meilleurs types des 



faluns d e la B a s s e  L o i r e r a p p o r t é s a u M i o c è n e s u p é r i e u r et d o n t 

M . G . D o l l f u s a fait r é c e m m e n t l'étage redonien. 

U n e fouille faite e n i 8 9 5 p a r M M . L o u i s B u r e a u et A . D u m a s 

a p r o d u i t u n e belle série d e fossiles s o u m i s a c t u e l l e m e n t à 

l'étude d e M M . D a u t z e n b e r g et G . D o l l f u s ( e n v i r o n 3 o o e s p è c e s ) . 

S o u s u n e é p a i s s e u r d e 2 m è t r e s d'alluvions o n a t r o u v é u n e c o u c h e 

d ' e n v i r o n i m è t r e d e sable grossier, j a u n e , très fossilifère, recou

v r a n t u n sable lin, s a n s fossiles, q u ' o n n'a p a s traversé. 

L e s fossiles les p l u s r e m a r q u a b l e s o n t été : 

D ' a b o r d d e s restes d e P o i s s o n s é n u m é r é s p a r M . L e r i c h e (Ann. 

Soc. géol. du Nord, X X X V , 1 9 0 6 , p . 2 9 0 ) ; d o n t les p l u s intéressants 

s o n t : Gadus cf. spectabilis K O K E N , Seisena sp., Labrodon pavi-

mentum G E R V . , etc. 

P u i s d e s M o l l u s q u e s e n parfait état d e c o n s e r v a t i o n c o m p r e 

n a n t b e a u c o u p d'espèces n o u v e l l e s d o n t o n a t t e n d la description. 

P a r m i les e s p è c e s c o n n u e s o n p e u t citer : 

Voluta Lamberti S o w . Solarium miserum D U J . 
Mitra fasiformis B R O C C . Eulima subulata D O N . 
Trivia avellana S o w . Calyptreea sinensis L . 

— europeea M O N T . Emarginulafissura L . 
Anelila obsoleta В н о с е , sp. Tellina serrata B R O C C . 
Nassa elegans D U J . Venus scalaris B R O C C . 

— granifera D U J . — multilamella L A M E . 
Cassidaria cf. eehinophora L . — ovata P A N N . 
Pirula reticulata B R O C C . Digitarla digitarla L . sp. 

— condita L A M E '? Cardita striatissima N Y S T . 
Typhis tetrapterus B R O N N . Leda fragilis C H E M N . s p . 
Mitromorpha phanaulax C O S S M . Limopsis recisas D E F R . 
Murex cristatus B R O C C . Enfin d e n o m b r e u x : Astarte, 

Biitium scabrum O L I V I . Arca, Pectunculus, Lima, Pec-

Potamides cf. Basteroti M . d e S. ten, Ostrea, etc. 
Cancellarla varicosa B R O C C . et p a r m i les Polypiers : 
Fossarus costatus B R O C C . sp. Sphenotrochus intermediasGOLDF. 
Natica millepunctata W O O D . Flabellum Woodi M . E . et H . 
Trochus miliaris B R O C C . 

E n v u e d e l'excursion d e la Société, u n e p r e m i è r e fouille avait 

été faite s u r u n terrain particulier et p r è s d e la r o u t e , m a i s elle 

n'avait d o n n é a u c u n résultat ; v e r s 2 m . 5 0 d e p r o f o n d e u r o n n'a 

t r o u v é q u ' u n e m i n c e c o u c h e d e falun a v e c coquilles brisées et 

d é c o m p o s é e s , r e p o s a n t s u r le r o c h e r . M . d u B o i s g u é h e n n e u c , 

m a i r e d u L a n d r e a u , a alors très o b l i g e a m m e n t autorisé l'ouverture 

d ' u n e s e c o n d e fouille le l o n g d ' u n c h e m i n c o m m u n a l et c o n t i g u e à 

celle q u i avait d o n n é u n b o n résultat e n i 8 9 5 . 



La Société a trouvé cette fouille en bon état et en pleine activité. 
Tous les fossiles cités ci-dessus ont été retrouvés, ainsi que 

beaucoup d'espèces non encore nommées ; mais le beau Gassidaria 
cf. echinophora s'est montré rarement entier, de même que les 
grosses espèces ; on a recueilli quelques échantillons du rare 
Potámides cf. Basteroti, et de beaux fragments d'un grand Fusus 
à tours carénés non encore déterminé ; enfin, M. Lericbe a 
trouvé un très bel otolithe de Seisena. 
Les caractéristiques de ce gisement sont l'abondance du Cardita 

striatissima NYST., et l'absence presque complète de Y Arca Dubuis-
soni CAILLIAUD, qu'on trouve en quantité dans le gisement voisin de 
la Chaucelière, près du Loroux-Bottereau. 
Plus dans le Sud de la Loire-Inférieure, et en Vendée, se trouvent 

d'autres intéressants gisements du même niveau que le Pigeon-
Blanc, notamment à Montaigu, où les localités de la Gaupinière et 
de Girondor ont été si bien explorées par le Dr Mignen ; enfin, plus 
loin encore, se trouve le beau gisement de Palluau. Ces localités 
étaient trop éloignées pour pouvoir être visitées par la Société dans 
cette session ; il aurait fallu d'ailleurs faire partout des fouilles avec 
épuisement pour atteindre les couches fossilifères. 
A 8 h. 43 on remonte en voiture pour le Pallet et Nantes. 

Excursion du 3 Septembre à Campbon 
PAR Auguste Dumas 

Partie de Nantes à 6 h. 10 du matin, la Société trouve à la gare 
de Savenay les voitures qui doivent la conduire à Campbon pour 
l'étude du bassin calcaire de cette localité. 
L'Eocène de la Loire-Inférieure a été parfaitement étudié et décrit 

en 1881 par M. Vasseur, dans sa thèse, où il a donné la classification 
reproduite ci-après (fig. 1 et 2). 

Vers 8 h. du matin, la Société aborde le bassin éocène de 
Campbon par le côté est, et on s'arrête un peu avant le village de 
LaFouas, à une fouille jiratiquée dans le calcaire à Milioles, assise 
la plus inférieure de l'Eocène sur ce point, les ire et 2 E zones n'af
fleurant qu'à l'extrémité ouest du bassin. 

Le calcaire à Milioles a été assez activement exploité autrefois ; 
dessous on trouvait un sable calcaire jaune, qu'on employait dans 
les constructions. Ce sable est rempli d'Alvéolines et d'Orbitolites, 
mais les Mollusques y sont rares et mal conservés (Ostrea, Crania 
cf. eocenica, Plicobulla Dumasi COSSM., etc.). 

10 Janvier 1910. — T. VIII. Bull. Soc. géol. Fr. — 39. 



Il a fourni surtout des Oursins intéressants décrits par Gotteau 
(Bull. Soc. des Se. nat. de l'O., 1891, t. I, p. 127), ce sont : 
Euspatangus Croizieri C O T T . Scutellina Michelini C O T T . 
Gaulthiera Heberti V A S S . Lenitapatellaris C O T T . 
Schizaster Dumasi C O T T . Echinocyamus campbonensis 
Pygorhinchus Desnqyersi D E S O R . C O T T . 

— Gregoirei C O T T . — Dumasi C O T T . 
Sismondia Gailliaudi C O T T . 

Aujourd'hui, les exploitations sont abandonnées, remblayées, 
et couvertes de prairies ; il a fallu faire une fouille de 2 m. 5o de 
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profondeur, pour faire voir ces assises à la Société ; mais à part 
les Alvéolines et Y Orbitolites complanata, la récolte des fossiles a 
été peu abondante. 
Remontée en voiture, la Société passe au village de la Fouas sur 

les grès à Ostrea mutabïlis, qu'on ne voit pas, et met pied à terre 



Fig. T. — ÉTENDUE D E LA M E R ÉOCÈNE DANS LA LOIRE-INFÉRIEURE 
A L'ÉPOQUE D U CALCAIRE GROSSIER, d'après M. Vasseur. 

m3,Miocène supérieur (Faluns de la Basse Loire); m2,Miocène moyen(Faluns 
de Noyai) ; m', Miocène inférieur (Cale, à Archiacines et Cale, de Beauce ; 
e1, Éocène moyen (Calcaire grossier). 

donnaient que des coquilles brisées : les efforts se sont alors portés 
sur une autre fouille, attenante à un abreuvoir au bord du chemin 
menant des Ghateliers à Campbon, et qui a paru meilleure que les 
précédentes. 

au Petit-Châtelier pour se rendre près de là, à pied, aux fouilles 
préparées parles soins de M. L. Bureau au Pré de la Glose, en 
vue de la récolte des fossiles du niveau des Sables de la Close. 
Plusieurs fouilles ont été ouvertes dans le pré, mais elles ne 



Sous un mètre d'alluvions, les sables se sont montrés très fossi
lifères ; la pluie ne ralentit pas l'activité des recherches des géo
logues dans le sable tamisé que les ouvriers mettent à leur dispo
sition. On a trouvé surtout : Batillaria campbonensis VASS. et 
B. britanna VASS., Potámides diacanlhinus GOSSM., Discohelix 
Dixoni VASS., Aurícula Douvillei VASS., Voluta proboscidifera 
COSSM. ; Coralliophaga campbonensis Dvv., Mactra orthogonalis 
DUF., Ostrea subelongata DUF., etc., etc. 

La faune de la Close est très riche ; Cailliaud et Dufour, qui 
l'ont étudiée les premiers, en ont donné des listes de fossiles qui 
ont été beaucoup augmentées par les recherches de M. Vasseur. 

Fig. 2. — COUPE DE CAMP B O N A U H A M E A U D U GRAND-BEC (d'après M. Vasseur) 
Long. : i/5oooo ; haut. : i/5ooo. 

g, Argiles à graviers (Quaternaire).— CALCAIRE GROSSIER SUPÉRIEUR. 6' zone: 
8, calcaire souvent siliceux et marnes saumàtres lacustres ; y, Marne 
argileuse verte {Banc vert). 5» zone : 6, Sables et grès calcarifères ou 
argileux et calcaire à empreintes de coquilles marines (Cerilh. parisiense, 
etc. {Banc de coquillages) ; 5, Sable coquillier de Campbon (Sable de la 
Close). 4* zone : 4> Grès calcarifère avec Orbitolites et Ostrea mutabilis. — 
CALCAIRE GROSSIER INFÉRIEUR. 3' zone : 3, Calcaire grossier à Milioles et 
Orbitolites complánala. — TERRAINS CRISTALLINS, a. Eclogite ; 1, Gneiss, 
Ç2, Micaschistes ; y1, Gneiss granulitique. 

Celui-ci, dans sa liste de la 5 e zone, porte le nombre des espèces à 
271, dont 246 pour les Mollusques seulement. 

Depuis M. Vasseur, quelques recherches, mais peu suivies, ont 
été faites ; elles sont comprises dans le travail de M. Cossmann, et 
ont porté à 384 I e nombre des espèces de Mollusques, seul embran
chement étudié jusqu'ici. 
Les espèces les plus abondantes à la Glose sont : 

Auricula Monthiersi VASS. Pleurotoma plebeia Sow. 
— Douvillei VASS. — rudiuscula DESH. 

Marinula labrosa COSSM. Drillia armoricensis COSSM. 
Bullinella Bruguieri DESH. — Vasseuri COSSM. 
Acrostemna coronatum LAMK. Raphitoma campbonensis VASS. 
Plicobulla Dumasi COSSM. Cryptoconus filosus LAMK. 



Hemiconus Tromelini VASS. 
— peraratus GOSSM. 

Olivetta impressa VASS. 
Anelila Ripaudi VASS. 
Marginella eburnea LAMK. 
Cryptospira ovulata LAMK. 
Voluta proboscidi/era COSSM. 
Mitra Berthelini COSSM. 
Melongena Dumasi COSSM. 
Suessionia Bergeroni VASS. 

— armoricensis VASS. 
Tritonidea poligona LAMK. 
Trophon Plini DE RAINC. 
Eutritonium Dumortieri BAUD. 

— polyzonalis VASS. 
Cyprsea elegans DEFR, 
Cerilhium Monthiersi VASS. 

— Morgani VASS. 
— fragile DESH. 

liillium semigranulosum LAMK. 
— Dagincourti VASS. 

Rhinoclavis unisulcatus LAMK. 
Potámides scalarvides DESH. 

— Douvillei VASS. 
— tricarinatus LAMK. 
— preeeinctus COSSM. 

Batillaria campbonensis VASS. 
— britanna VASS. 

Triphora inversa LAMK. 
Diastoma costellatum LAMK. 

Sandbergeria turbinopsis DESH. 
Aurelianella rissoides COSSM. 
Teliostoma Dumasi COSSM. 
Vermetus conicus LAMK. 
Mesalia Cailliaudi COSSM. 
Turritella Velaini VASS. 
Bayania Bezangoni VASS. 
Littorina armoricensis VASS. 
Discohelix Dixoni VASS. 
Solarium Dufouri VASS. 
Calyptrsea lamellosa DESH. 
Natica Vasseuri COSSM. 
Neritina lineolata et var. DESH. 
Monodonta multicordata CAILL. 
Ostrea subelongata DUF. 
Arca prserudis DUF. 
— articolata DESH. 
— proxima DUF. 
— mixa DUF. 

Axinsea fimbriata DUF. 
Trinacria deltoidea LAMK. 
Venerlcardiaserridata DISSH. 

— ornata DESH. 
Crassatella Lepeltieri DUF. 
Phacoides Geslini DUF. 
Chama turgidala LAMK. 
Cardium proximurn DUF. 
Coralliophaga campbonensis DUF. 
Mactra orthogonalis DUF. 

Etc., etc. 

Remontant en voitures, la Société se rend à Gampbon, où, en 
attendant le déjeuner, M M . Bézier et Dumas se rendent àla ferme 
du Bout-de-la-Lande, appartenant à M. Bastard, et où M. Bézier 
avait constaté que les limites de l'Eocène" s'étendaient beaucoup 
plus au Sud que ne l'indique la Carte géologique. 
En effet, à 100 mètres environ au S.E. de cette ferme, on a établi 

un abreuvoir dans lequel on a rencontré les Sables de la Close 
au dessous de i m. de terre végétale. Ces sables renferment beau
coup de coquilles brisées, entre autres Mactra orthogonalis 
DUFOUR, très reconnaissable. Le fond de l'abreuvoir paraît reposer 
sur le Grès à Ostrea mutàbilis, car on trouve des fragments de 
cette roche dans les déblais. 
Un peu plus loin, des fouilles pour la fondation d'un petit aqueduc 

ont atteint égalementJes Sables délia Close. 



Il résulte de ces constatations que la limite de l'Éocène doit être 
reportée, sur la carte, à 5oo m. au moins, plus au Sud aux abords 
de la ferme du Bout-de-la-Lande. 
Le déjeuner a lieu à l'Hôtel Macé, sous la très aimable présidence de 

M. Le Cour Grandmaison, maire de Campbon et sénateur de la Loire-
Intérieure. 

Après déjeuner, on va visiter le gisement des éclogites; le bourg 
de Campbon est bâti sur un filon de cette roche, mais elle est ici 
modifiée et mal représentée ; par suite, on se rend à un gisement 
situé entre le village de la Turpinais et le chemin de fer et qui 
présente de l'éclogite typique. 
La Société se rend ensuite aux fours à chaux de Pancaud, sous la 

conduite de M. Bastard, leur propriétaire. Les anciennes carrières, 
dont M. Vasseur a donné de belles coupes, sont aujourd'hui 
remblayées, et l'exploitation actuelle n'attaque plus que les couches 
supérieures, situées dans le calcaire lacustre, où on remarque un 
banc d'argile verte. On ne trouve pas de fossiles dans ces couches, 
mais M. Bastard met à la disposition de la Société les fossiles trouvés 
parles ouvriers dans le « banc de coquillages » ; ce sont surtout 
des moules peu déterminables spécifiquement ; on remarque princi
palement les moules internes du grand Cérithe rapporté jusqu'ici 
au Cerithium parisiense, puis de beaux fragments de troncs de 
Palmiers silicifiés. 
Au delà des carrières, M. Bastard nous fait voir une fouille qu'il 

a fait exécuter en vue de montrer à la Société un grès marneux qui 
contient beaucoup d'empreintes végétales, parmi lesquelles 
M. Edouard Bureau croit reconnaître son Nerium Vassenri. La 
position de ces grès relativement aux sables de la Close sera 
intéressante à rechercher. 
De Pancaud, la Société est conduite, par M. Le Cour Grand-

maison, au château de Coislin, sa propriété, bien connue par la 
riche faune qu'elle renferme ; malheureusement les gisements se 
trouvent pour la plupart dans le parc, et, malgré l'extrême obli
geance du propriétaire pour les géologues, il n'est guère possible 
d'abuser de son amabilité pour bouleverser ses pelouses et ses 
belles prairies, afin d'en extraire les fossiles. 
M. Le Cour Grandmaison avait eu l'obligeance de faire exé

cuter une fouille à côté d'un gisement qui avait fourni autrefois 
de fort beaux fossiles, notamment la belle Ampullina bathy-
glj'phis COSSM., mais cette fois nos recherches ont été malheu
reusement infructueuses sur ee point. 



Après un lunch au Château de Coislin, dont le propriétaire et sa famille 
ont fait gracieusement les honneurs, la Société remonte en voitures pour 
Savenay et rentre à Nantes à 6 heures. 
Dans la soirée, la Société est reçue dans les salons de l'hôtel du XI' 

corps d'armée, où le général Jourdy reçoit ses confrères avec la plus 
parfaite amabilité. 

Excursion du 4 Septembre à Saffré et au Bois-Gouët 
PAR Aug. Dumas 

A 8 h. 1/2 du matin, la société prend à la gare de Nantes le train de 
Chàteaubriant, et à la station de Nort, elle trouve les voitures qui la 
conduisent à Saffré pour l'étude des gisements de cette localité rendue 
célèbre par les travaux de M. Vasseur. 

Fig. 3. — COUPE DES TERRAINS TERTIAIRES DB SAKI'RK. 
Long. : 1/5oooo; haut. : 1/2000. 

QUATERNAIRE ? : g, Argile à graviers. — MIOCÈNE INFÉRIEUR : Calcaire de 
Beauee, Aquitanien : 8, Meulières à empreintes de Bithinies et bois silicifiés : 
y. Calcaire à Limnma cornea et Bithinia Dubuissoni. — Sables de Fontaine
bleau, Stampien : 6b, Calcaire plus fin que le suivant, blanchâtre, compact, 
à empreintes de Cerithes, Lueines, etc. (Identique au banc des Lèches de la 
Chausserie) : 6a, Calcaire grossier marin àMilioles et Archiaeina armorica. 
Cerithium plicatum, C. trochleare, etc. : à, Argiles verdâtres ou jaunâtres.— 
EOCÈNE MOYEN ; Calcaire grossier supérieur: 4> Marnes et argiles blanches 
et verdâtres, sans fossiles; 5, Grès de Bois-Gouët à empreintes végétales et 
Cerithium trîcarinatum, etc. ; a, Sables coquilliers de Bois-Gouët. — 
GOTHLANDIEN : /, Schistes argileux et talqueux (Schistes métamorphiques, 
Cailliaud). 

Le bassin de Saffré a été étudié et décrit avec beaucoup de détails 
par M. Vasseur, dans sa thèse ; la coupe de la figure 3, donnée 
par lui, montre la succession des couches dans ce bassin. 
Au-dessus des schistes gothlandiens, l'Éocène y débute par les 
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Sables coquilliers de Bois-Gouët surmontés par des Grès à 
empreintes végétales et qui ont été assimilés aux Sables de la Glose; 
ces grès paraissent affleurer sur tout le pourtour du bassin et cons
tituent probablement les importants affleurements que M. Barrois 
a indiqués sur la feuille « Sainl-Nazaire», entre Saffré et le chemin 
de fer de Châteaubriant. Au-dessus des grès, M. Vasseur signale 
des marnes et argiles sans fossiles. 
UÉocène est surmonté, à Saffré, par le Miocène inférieur sans 

qu'on ait pu reconnaître jusqu'ici la relation exacte entre les deux 
étages. Le Miocène débute par des argiles, auxquelles succèdent 
des calcaires marins caractérisés par YArchiacina armorica, puis 
des calcaires plus fins à empreintes de coquilles saumâtres. Ces 
couches représentent le Stampien, qu'on retrouve beaucoup mieux 
développé dans le bassin de Rennes. 
Au-dessus de ces couches marines viennent des calcaires 

lacustres à Limnsea cornea et Bithinia Dubuissoni, puis des Meu
lières à Bithinies et bois silicifiés, ensemble qui représente le 
Calcaire de Beauce ou Aquitanien. 
Le grand intérêt stratigraphique du bassin de Saffré vient de la 

superposition, sur ce point, des deux étages Éocène et Miocène, 
circonstance qui ne se retrouve pas ailleurs en Bretagne. Malheu
reusement pour le stratigraphe, la surface du sol partout cultivée 
et recouverte de limon ne laisse rien apparaître de la constitution 
du sous-sol, et M. Vasseur n'a pu établir ses coupes et ses cartes 
qu'au moyen de nombreux sondages ; aussi n'espère-t-on pas faire 
beaucoup d'observations stratigraphiques, mais on compte se 
rattraper sur d'abondantes récoltes de fossiles au Bois-Gouët, but 
piincipal, d'ailleurs, de l'excursion. 
Arrivée à Saffré vers 10 heures, la Société se rend,avant déjeuner, 

à la bifurcation des routes d'Augrain et de Bois-Gouët pour voir 
le calcaire lacustre rapporté au Calcaire de Beauce (Aquitanien). 
Dans les débris des champs, on trouve d'assez nombreux moules 
de Limnées, Bithinies et Cyclostomes, mais peu déterminâmes. 
Le déjeuner a lieu dans une des salles de la mairie de Saffré, mise 

obligeamment à la disposition de la Société par le Maire, qui la prie 
d'agréer tous ses regrets de ne pouvoir assister à la réunion. Au dessert 
on adresse à M. Vasseur une dépêche lui exprimant les regrets de la 
Société de ne pas le voir assister à une réunion qui avait pour but de 
consacrer le résultat de ses brillantes études sur le Tertiaire de l'Ouest 
et dont elle eût été heureuse de pouvoir le féliciter sur place 1. 

i. M. VASSEUR a remercié par dépêche, adressée à JVL Bureau le n sep
tembre, les membres de la Société, en ajoutant « qu'il n'avait pas changé 
d'avis sur l'âge des Sables du Bois-Gouët, qui, pour lui, est indiscutable ». 



Fig. 4> — COUFE no CALCAIRE GROSSIER SUPÉRIEUR DU BOIS-GOUËT. 
Long : I/IOOOO ; haut. i/5oo 

¡í¡, Terre végétale ; ia-i3, Graviers de quartz, sables ferrugineux et argile 
(Pliocène?); 6-ji, Argiles et marnes sans fossiles; 2-5, Grès et argile 
sableux à empreintes de coquilles et de végétaux terrestres ; /, Sables coquil-
liers de Bois-Gouët. 

Rappelons succinctement les documents publiés jusqu'ici sur la 
faune de Bois-Gouët. 
Dans sa thèse, M. Vasseur a donné une liste de 438 espèces de ce 

gisement; comme suite à ce travail il devait publier une partie paléon-
tologique vainement attendue jusqu'ici ; seul, un atlas de 12 planches, 
qui n'a pas été mis dans le commerce, mais a été distribué par l'auteur 
à ses amis, a lait vivement regretter le retard apporté à cette publi
cation. 
En 1881, M. Duf'our, alors directeur du Musée de Nantes, a fait paraître, 

dans les Annales de la Société académique de Nantes, une « Etude des 
fossiles des sables éocènes de la, Loire-Inférieure » ; ce travail, qui n'a 
pas été continué, ne comprend que les Pélécypodes. 
En 1895, il a été fait, sur l'initiative de conchyliologistes parisiens, une 

importante fouille qui a été très fructueuse ; les matériaux répartis entre 
de zélés et patients chercheurs ont permis de retrouver non seulement 
toutes les espèces signalées par M. Vasseur, mais encore d en découvrir 
une grande quantité d'auires nouvelles. Cette faune a été décrite (avec 
celle de Campbon et d'Arthon toutes les espèces étant figurées) par 
notre éminent confrère M. Cossmann, dans le Bulletin de la Société des 
Sciences naturelles de l'Ouest de la France, années 1895 à 1906 (et tirage 

Après déjeuner la Société se rend en voitures à Bois-Gouët qui est 
situé à 3 km. S.O. de Saffré, et ot\ M. L. Bureau a l'ait préparer une 
belle fouille en vue de l'excursion de la Société. 
Voici la coupe détaillée du gisement de Bois-Gouët donnée par 

M. Vasseur, d'après ses sondages (fig. 4)-



à part en 3 vol., 45 planches). Le résumé statistique qui termine ce 
travail, en ce qui concerne Bois-Gouët seulement, montre que le nombre 
des espèces déterminées de Mollusques s'est élevée à y36 (la 'liste de 
M. Vasseur en comprend 38o, nommées ou non nommées), et que le 
nombre des espèces communes entre les Sables de Bois-Gouët et ceux de 
la Close s'élève jusqu'à 293. 
Parmi les espèces nouvelles provenant de cette dernière fouille 

et les plus intéressantes pour la faune éocène, on peut citer les 
suivantes : 
Belemnosis anomala Sow. 
Bayanoteuthis armoricensis Coss. 
Carinaría mirabilis COSSM. 
Hélix armoricensis COSSM. 
Daphnella eocenica COSSM. 
Campanile rarinodosum COSSM. 
Aurelianeila rissoides COSSM. 
Dumasalla pretiosa COSSM. 
Ceratia Damasi COSSM. 
Scala tenaicincta COSSM. 
Crassiscala millepanctata DU 

BOUUY. 
Otomphalus Dumasi COSSM. 
Eucyclas Bureaai COSSM. 

Sabemarginula paucicostala Coss. 
Emarginala gouetensis COSSM. 
Lima gouetensis COSSM. 
Perna incavata COSSM. 
Septifer cyrtomorphus COSSM. 
Modiola notorhine COSSM. 
Chonocardia Oppenheimi COSSM. 
Hindsellia Bourdoti COSSM. 
Namnetia discoides COSSM. 
Sportella namnetensis COSSM. 
Oiyctomya splendida COSSM. 
Gastronopsis Bureaai COSSM. 

Etc., etc. 

Pour faciliter les recherches, nous croyons devoir extraire du 
travail.de M. Gossmann une liste des espèces les plus apparentes 
ou qu'on trouve le plus abondamment à Bois-Gouët. 
Beloptera belemnitoidea BLAINV. Bela decussata COSSM. 
Belosepia Blainvillei DESH. 

— Dafouri VASS. 
Vasseuria occidentalis MUN.-CH. 
Limnœa gouetensis COSSM 
Auricula namnetensis VASS. 

— Heberli VASS. 
— Monthiersi VASS. 
— Douvillei VASS. 

Marinula labrosa COSSM. 
Actieon Odavi VASS. 

— Bevaleti BAUD. 
Scaphander tenuistriatus COSSM. 
Bullinella brachymorpha COSSM. 
Ringicula Morleti VASS. 
Terebra armoricensis COSSM. 
Pleurotoma uniserialis DESH. 

— andata LAMK. 

— Bourdoti COSSM. 
Drillia armoricensis COSSM. 

— Vasseuri COSSM. 
Borsonia obesula DESH. 

— turbinelloides DESÌI. 
Raphitoma plicata LAMK. 

— dyctiella COSSM. 
Peratotoma striarella LAMK. 

— ozoeolpa COSSM. 
Thesbia microtoma COSSM. 
Cryptoconus lineolatus DESH. 

— pilosus LAMK. 
— priscus Sow. 

Hemiconus peraratus COSSM. 
— Tromelini VASS. 

Conns Bareti VASS. 
— britannus VASS, 
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Uxia rhabdota BAYAN. 
— euteeniata COSSM. 

Olivetta impressa VASS. 
— gibbosula VASS. 

Ancilla aperta VASS. 
— dubia DESH. 

Marginella eburnea LAMK. 
— dentifera LAMK. 

Cry-ptospira Geslini VASS. 
— suboliva COSSM. 
— cenchridium COSSM. 

Volutilithes Bureauì COSSM. 
Lyria harpula LAMK. 
Mitra crebicosta LAMK. 
Conomitra fusellina LAMK. 

— namnetensis COSSM. 
Dolicholathyrus pacìvyozodes C. 
Lathyrus gouetensis COSSM. 
Melongena namnetensis VASS. 

— Dumosi COSSM. 
— conutoides COSSM. 

Slrepsidura brevispina COSSM, 
Suessionia armoricensis VASS. 
Sipkonalia Vasseuri COSSM. 
Tritonidea exisa LAMK. 

— Manieri VASS. 
— palygona LAMK. 

Murex contabulaius LAMK. 
— Athenasi VASS. 

Ocenebra Dubuisaoni VASS. 
Trophon Pimi DE RAIJNC 
Eutritonium Damortieri BAUD. 

— Bureav.i COSSM. 
— triangnhim VASS. 

Oypraea elegans DESH. 
— Cailliaudi VASS. 

Rime Lia fissurella LAMK. 
— princeps VASS. 

Te rette Uum a rmoricense VASS. 
Cerithium serratimi BBUG. 

— Renati VASS. 
— Gravesi DESH. 
— Monthiersi VASS. 
— Ludi VASS. 
— Morgani VASS. 

Rhinoclavis nnisulcatus LAMK. 
Benoistia millegranum COSSM. 

Potámides perditus B A Y AJÍ. 
— erróneas COSSM. 
— Philippi VASS. 
— Carezi VASS. 
— conoideas LAMK. 
— tricarinatus LAMK. 
— Andrei VASS. 
— Ripaudi VASS. 
— Athenasi VASS. 
— armorìcensis VASS. 
— Fernandi VASS. 
— interruptus LAMK. 
— scalaroides DESH. 
— Doavillei VASS. 

Tympanotomus Patrici VASS. 
— Lacazei VASS. 

Pyrazus pentagonatas SCIII.OT. 
fìatillaria Baylei VASS. 

— britanna VASS. 
fììttiam adelomorphum COSSM. 

— semigranulosnm LAMK. 
— Daginconrti VASS. 
— evanescens COSSM. 

Tenaicerithiu.m fragile DESTI. 
— Umbatum DESH. 

Cerithiopsis trachycosmeta COSSM. 
Newtonìella clavus LAMK. 

— quadrìsulcata LAMK. 
Trypanaxis paacilirata COSSM. 

— goniostropha COSSM. 
Triphora sinistrorsa DESH. 

— inversa LAMK. 
— singularis DESH. 

Diastema costellatam LAMK. 
— imbricatum COSS.M. 

Sandbergeria communis DESÌI. 
Teliostoma Damasi COSSM. 
Discovermetus planorbularis Coss. 
Vermetus cónicas LAMK. 

— conoidalis VASS. 
Mesalia vermetina COSSM. 

— Gailliaudi COSSM. 
Turrite/la Vasseuri COSSM. 

— Velaini VASS. 
Bayania Bezanconi VASS. 

gouetensis COSSM. 
Littorina armorìcensis VASS. 



Littorlna goniata COSSM. 
Discohelix Dixonì VASS. 
Solarium Dufoari VASS. 

— Lebescontei VASS. 
Rissoina clavula DESH. 

— plicatilis DESH. 
Pseudotaphras Bonrdoti COSSM. 
Nystia polita E D W . 
Bissostoma mumia LAMIC. 
Hipponyx dilataius LAMK. 

— cornucopim DEFR. 
Calyptreea aperta SOLAND. 

— lamellosa DESH. 
Xenophora rhytida COSSM. 
Ampullina grossa DESH. 

— parisiensis D'ORB. 
— Vasseuri COSSM. 

Cepatia cepacea LAMK. 
Natica microglossa DESH. 

— epiglottinoides DESH. 
— labellata LAMK. 
— arenularia VASS, 

Adeorbis semistriatus DESH. 
— similis DESH. 
— namnetensis VASS. 

Scala Margoni VASS. 
Crassiscala millepunctata DE BOUR • 
Acrilla Dubuissoni VASS. 
Arcisa britanna D E BOUR. 
Eulima rectilabrum COSSM. 
Syrnola Fattoti VASS. 
Odontostomia Oppenheimi COSSM. 

— Dumasi COSSM. 
Neriia tricarinata LAMK. 

— namnetensis VASS. 
— Baylei VASS. 
— Bourdoti COSSM. 

Neritina lineolaia DESH. 
— Malescoti VASS. 

Phasianella princeps VASS. 
— Morgani VASS. 
— parisiensis D'ORB. 

Turbo Manier i'VASS. 
Leptothyra occidenlalis COSSM. 
Collonia marginata LAMK. 

— acutispira COSSM. 
Gibbuta sulcata LAMK. 

Gibbulla fraterculus DESH. 
Solariella elevata COSSM. 

— subcraticulata COSSM. 
Eumargarita Bourdoti COSSM . 
Troehus britannus VASS. 

— Athenasi VASS. 
— Bareti VASS. 

Calliostoma Bezangoni VASS. 
Liotia Warni DESH. 

— Malescoti VASS. 
Delphinula calcar LAMK. 
Velainiella columnaris VASS. 
Subemarginnla radiala LAMK, 

— Defrancei COSSM. 
— paucicostata COSSM. 

Fissurella labiata DESH. 
Acmeea conica DESH. 
Patella Bourdoti COSSM. 
Dentalium substriatum DESH. 

— fissura LAMK. 
Siphonodenlalium armoricense 

COSSM. 
Ostrea subelongata DUJ. 
Plicatula elegans DESH. 
Chlamys injumatus LAMK. 
Lima spatulata LAMK. 

— Bureaui COSSM. 
Avicula fragilis DESH. 
Crenella cuculiata DESH. 
Mytilus armoricensis VASS. 
Arca parallelogramma DUF. 
— prserudis DESH. 
— spatulata DESH. 
— Marceauxi DESH. 
— angusta LAMK. 
— mixta DUE. 

Axineea gouetensis COSSM. 
Limopsis homala DUF. 
Trinacria deltoidea LAMK. 

— media DESH. 
Nucula securicula DUF. 
Leda striata LAMK. 
Venericardia serrulata'DBSìi. 

— ornata DESH. 
— onerata DESH. 
— Oppenheimi COSSM. 
— calcitrapoides Lamk. 



Microstagon pernitidum G O S S M . 
Crassatella intercrenata G O S S M . 

— trigonata L A M K . 

Phacoides axinoides D U E . 
— profundus D U F . 
— albèllus L A M K . 

Divaricella namnetensis G O S S M . 
Diplodonta difficilis C O S S M . 
Corbis lamellosa L A M K . 
Chôma turgidula L A M K . 
Cardium verrucosum D E S H . 

— sub-Passyi D U F . 
— proximum D U F . 
— cornutum G O S S M . 

Goniocardium H eberti V A S S . 
Cyrena Cailliaudi V A S S . 
Isodoma triangularis D U F , 
Sunetta Cailliaudi D U F . 

— Monthiersi V A S S . 

Meretrix sub-Heberti D U F . 

Meretrix andulifera C O S S M . 
— subanaloga D U F . 

Marcia sabtexta D U F . 
— subscobinellata D U F . 

Donax Pissarroi C O S S M . 
Psammodonax sab-Caillati D U F . 
Psammobia aratala D U F . 
Arcopagia namnetensis C O S S M . 
Tellina subcorneola D U F . 

— tellinella D U F . 
Corbala pixidula D E S H . 

— ficus S O L A N O . 

Sphenia Passyana D E S H . 
— Dubuissoni D U F . 
— haudradiata C O S S M . 

Solen proximus D E S H . 
Martesia scobinula D U F . 

— Dumosi C O S S M . 

Terebratulina squamuiosa B A U D . 
— lenuilineata BAUD. 

O u t r e les t r a v a u x ci-dessus, M . M . Leriche a d o n n é d a n s le Bulletin 

de la Société des Sciences naturelles de VOuest de la France ( 2 M E sér., 
t. V I , 1906, p. 179) u n e note sur les Vertébrés d e Bois-Gouët, suivie 
d'une s e c o n d e note o ù il fait u n r a p p r o c h e m e n t ingénieux entre les 
Vasseuria et les Belosepiella trouvés d a n s le gisement, r a p p r o c h e m e n t 
qui a été c o m b a t t u p a r d'autres géologues. 

A Bois-Gouët, la Société a trouvé la fouille e n pleine activité, 
à profondeur voulue, et très réussie. L e sable, criblé a u fur et à m e s u r e 
de l'extraction, est versé sur d e longues tables autour desquelles c h a c u n 
peut déployer toute s o n activité a u x recherches d e fossiles; les grosses 
espèces, retirées à la m a i n a u cours d e la fouille, sont mises à la dispo
sition d e s m e m b r e s , qui p e u v e n t e n faire a m p l e provision Enfin, a u fond 
de la fouille, les plus enthousiastes, d a n s l'eau jusqu'à la cheville, 
réussissent à pêcher d e fort b e a u x échantillons AAuriçula Heberti et d e 
gros Cérithes. L a plupart des fossiles é n u m é r é s ci-dessus ont p u être 
récoltés, c e p e n d a n t le curieux Potamides Andrei V A S S . s'est m o n t r é 
r a r e m e n t c o m p l e t ; o n a trouvé aussi trois belles dents intactes d e 
Lophiodon. 

Bref, grâce aussi a u t e m p s qui s'était remis a u b e a u , le succès d e la 
fouiile a été complet, et c h a c u n félicite et remercie M . L . B u r e a u d u 
résultat o b t e n u . 

C'est à g r a n d e peine q u ' a u signal d u départ, à 4 h. 1 / 2 , o n p e u t décider 
les excursionnistes à r e m o n t e r e n voitures p o u r rentrer à N a n t e s , o ù o n 
arrive à 7 h. d u soir. 



La Municipalité avait tenu à souhaiter la bienvenue aux membres de 
la Société géologique de France ; aussi le soir à 9 heures, M. Guist'hau 
Maire de Nantes, entouré des membres de son administration, recevait-
il, avec une parfaite amabilité, les nombreux congressistes dans les 
salons de l'Hôtel-de-Ville. 

Séance du Mardi 8 Septembre Î O O S 

PRÉSIDENCE D E M. E D O U A R D BUREAU, PRÉSIDENT 

La séance est ouverte à 9 heures du soir dans la salle des fêtes de la 
mairie de Châteaubriant. 
M. L.-P. Davy excuse en quelques mots le maire de Châteaubriant, 

qui, empêché, ne peut assister à la séance. Des remerciements sont 
votés au maire, qui a bien voulu mettre à la disposition de la Société la 
salle des fêtes. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

Nantes : Visite du Muséum d'Histoire Naturelle et de la Ville, 
le Samedi 5 Septembre 

Le matin, à 8 h., rendez-vous avait été donné au Muséum d'Histoire 
Naturelle, situé Square de la Monnaie, où les membres de la Société 
furent reçus par M. Louis Bureau, directeur. 

Dans le vestibule figurent quelques grands échantillons de 
paléontologie, particulièrement des spécimens en nature et des 
moulage de Bilobites et de Vexillum du grès armoricain : un 
moulage de la Pierre-de-la-Gionne, table d'un dolmen de la forêt 
d'Andaine, dans l'Orne, dont la face supérieure présente des Bilo
bites de grande taille, encore enchâssés dans la roche ; d'autres 
moulages reproduisant les empreintes de Bilobites de la Roche-
des-Vaux d'Aubin, près Trun, dans l'Orne, décrites par Deslong-
champs père sous ce nom : les pas de bœufs et les bouts de la 
canne de l'homme à la calotte rouge ; empreintes laissées sur la 
roche, suivant la légende normande, par un pâtre conduisant son 
troupeau. 

On monte ensuite au premier étage. Deux galeries sont consacrées à 
la zoologie générale, une troisième est réservée aux collections zoolo
giques régionales, comprenant les cinq départements de la Bretagne et 



celui de la Vendée. La collection des Poissons de la région est particu
lièrement remarquée. 
Après avoir visité la zoologie, les membres de la Société des

cendent au rez-de-chaussée, entièrement consacré à la minéralogie, 
à la géologie et à la paléontologie. 
M. Ch. Baret donne des explications sur la collection générale 

de minéralogie et sur celle de la Loire-Inférieure dont il a fait don 
au Muséum. 
M. A. Dumas montre aux géologues s'occupant plus spéciale

ment du Tertiaire, les fossiles des gisements de Campbon, de Bois-
Gouët et du Pigeon-Blanc, qu'ils viennent de visiter. 
M. Edouard Bureau présenté à ses confrères les premiers indices 

de la flore dévonienne du bassin d'Ancenis et la riche flore du 
Culm. 
De son côté, le directeur, M. Louis Bureau, montre les faunes 

paléozoïques du massif breton, provenant des récoltes du baron 
Bertrand-Geslin, de Cailliaud, et, surtout, de la collection Paul 
Lebesconte, acquise récemment par une souscription publique, 
ouverte par un comité d'initiative, dont beaucoup de membres 
sont présents, et offerte au Muséum de Nantes. 

A midi, les congressistes, au nombre de cinquante, se trouvaient 
réunis dans les salons Turcaud, où un déjeuner leur était offert par le 
directeur du Muséum, auquel assistaient M. Rault, préfet de la Loire-
Inférieure, le Général Jourdy, commandant le XI" corps d'armée et 
M. Guist'hau, maire de Nantes. 
Au Champagne, M. Louis Bureau aremerciéle Président de la Société 

géologique de France d'avoir choisi la région nantaise pour heu de la 
réunion extraordinaire. Il a vu avec plaisir l'intérêt qu'ont pris les 
excursionnistes, dans la visite des gisements tertiaires du Pigeon-Blanc, 
de Campbon et de Bois-Gouët. 11 espère que les excursions dans le 
bassin du Dévonico-Carboniférien de la Basse-Loire et celles dans le 
Silurien et le Dévonien de Châteaubriant, sous la direction de M. L. 
Davy, laisseront des souvenirs durables à ses confrères, qu'il remercie 
de tout cœur. 
M. Henri Douvillé, prend ensuite la parole, pour adresser ses remercie

ments au maire de Nantes et aux organisateurs de cette réunion, 
MM. Ed. et L. Bureau, L. Davy et A. Dumas. 11 félicite ces derniers de 
l'heureuse innovation du Livret-Guide, distribué aux excursionnistes, 
comme cela s'est fait dans les grands Congrès. Après le déjeuner on se 
divise par groupes pour visiter la ville, le musée des Beaux-Arts, le 
musée d'archéologie ou musée Dobrée, le jardin des Plantes, etc. 
Le soir, après dîner, les membres de la Société se sont réunis en 

séance au Musée d'Histoire naturelle. 



Excursion du 6 Septembre 
à Montjean, Ghalonnes et Rochefort-sur-Loire 

PAR Louis Bureau 

Partis de Nantes, gare d'Orléans, à 6 h. a5 du matin, les 
excursionnistes sont arrivés en gare de Champtocé à n h. 5j. 
Avant de monter en voitures, on a constaté près de cette gare, 
dans le talus de la route, les schistes goihlandiens habituellement 
verts et ronges, mais, ici, décolorés, sériciteux, avec cristaux de 
quartz, métamorphisme dû aux mierogranulites de la région ; 
puis les phtanites caractéristiques de l'étage, visible dans une 
petite carrière aujourd'hui abandonnée. 
Un banc de calcaire, intercalé dans les schistes, comme nous 

en observerons à Rochefort-sur-Loire, a été mis à découvert près le 
pont du chemin de fer, à l'époque de la construction de la voie. 
Nous retrouverons cet étage, non seulement sur le bord sud, mais 
au centre du bassin, entre le tombeau Leclerc, près la ferme de la 
Maison-Neuve (E. de Montjean) et le four Saint-Vincent (O. de 
Ghalonnes), où un anticlinal le ramène au jour. 
Nous montons dans les voitures pour traverser la Loire, et nous 

arrivons à Montjean situé sur la rive gauche du fleuve. 
Grauwacke supérieure du Gulm. — Montjean est construit sur 

la Grauwacke supérieure du Gulm (ce nom étant pris dans le sens 
géologique et non pétrographique), Jungste grauwacke des 
Allemands, avec houille, psammites, pierre carrée (tufs porphyri-
ques), grès de pierre carrée, poudingues de pierre carrée et 
poudingues quartzeux. 
Les exploitations de houille ont cessé, depuis quelques années, 

à la mine de Montjean, les galeries ayant été envahies par les 
infiltrations des eaux de la Loire. 
Carrière de pierre carrée de la Garenne. — Arrivés au 

sommet de la côte, dans le bourg de Montjean, les excursionnistes 
descendent pour visiter la carrière de pierre carrée de la Garenne, 
située dans un parc appartenant à M m e Poulain et activement 
exploitée pour l'empierrement des routes. C'est un tuf porphyrique 
jaune pâle ou verdâtre, se brisant en parallélipipèdes, d'où le nom 
de pierre carrée, alternant avec des lits gréseux et des poudingues 
à galets de pierre carrée, plongeant au Nord, vers le centre du 
bassin. 
Certains bancs sont riches en fossiles végétaux, conservés 

en relief, qui tranchent par leur coloration noire sur le fond de 



couleur claire de la roche. On recueille Dactylotheca aspera 
ZEILL., Lepidodendron lycopodioides STERNB.. et on peut cons
tater la présence de gros troncs conservés avec leur forme cylin
drique, qui semblent appartenir au Lepidodendron Velthei-
mianum STERNB. On trouve aussi parfois : Hymenophyllum anti-
quum ED. BUR., Sphenophyllum Dapyi ED. BUR., Bornia pachys-
lachya ED. BUR., Lepidophloios laricinus STERNB. 
Nous traversons le parc dans la direction du Sud et, dans le 

chemin qui le longe, nous observons un banc de poudingue 
quartzeux formant la base de la Grauwacke supérieure du Culm 
qui contient les veines de houille. 
Grauwacke inférieure du Culm.— Continuant à descendre la 

série géologique, nous voyons, au-dessous du banc de poudingue 
quartzeux, la Grauwacke inférieure du Culm. 
Elle se compose de schistes bruns ou rougeâtres, alternant avec 

des bancs de grès argileux, assez riches en fossiles végétaux dans 
la région de Montjean. Pour en recueillir, nous faisons un trajet 
de 5oo m. en voitures et nous descendons près du village de la 
Bégairie, où les talus d'un chemin montrent de bons affleurements, 
avec Stigmaria ficoides A D . BRONGN., Bornia trunsilionis F. A. 
R Œ M E R , Lepidodendron acuminatum G Œ P P . et deux fossiles carac
téristiques de l'étage : Rhodea Hochsletteri STLR., Lepidocladus 
fuisseensis VAFF. 
Les voitures, qui nous attendaient sur la route, nous transpor

tent ensuite dans la direction de Chalonnes, en descendant les 
assises de la Grauwacke inférieure du Culm. 
Au moment d'atteindre la cote 02, nous passons, sans en cons

tater la présence, sur les schistes et grès argileux dévoniens à 
Psilophyton princeps, dont nous aurons occasion d'étudier les 
faciès variés, et sur lesquels repose, en ce point, la Grauwacke 
inférieure du Culm. 
Nous atteignons ensuite le calcaire givétien couronné par les 

schistes et grès argileux à Psilophyton. 

Coup d'œil sur la région de Montjean à Châteaupanne. — Un 
chemin tortueux conduit à la carrière de calcaire givétien de 
Châteaupanne. Avant de s'y engager, les excursionnistes jettent 
un coup d'œil sur la constitution du pays : 
Au Sud, on aperçoit les coteaux élevés du Précambrien, suppor

tant, à mi-côte, les grès et schistes gothlandiens, puis le calcaire 
givétien. Ce dernier se trouve jalonné par les fours à chaux et les 
déblais de carrières formés, en partie, par les débris des faluns 

10 Janvier 1910. — T. VIII. Bull. Soc. géol. Fr. — 40. 



miocènes à Bryozoaires qui recouvrent généralement le calcaire 
dévonien. 
Le calcaire que nous allons examiner dans la carrière de Châ

teaupanne, propriété de M. Clemenceau, est subdivisé, au voisinage 
de l'Orchère, au Sud de Montjean, 
comme le montrent les coupes ci
jointes, par un anticlinal gothlan
dien, caractérisé par des grès blancs, 
autrefois exploités, et des schistes 
avec ampélites, visibles dans les talus 
de la route de Montjean à la Pomme
raye, entre la carrière de Paincôurt 
et l'ancienne carrière de l'Orchère. 
Cet anticlinal ne paraît pas se pro

longer beaucoup vers l'Est, car il n'atteint pas les exploitations de 
Châteaupanne, où les deux bandes de calcaire sont réunies. 
Sur la bande sud sont ouvertes les carrières de l'Orchère et du 

Fig. 5. — C O U P E PRISE A 5OO M. 
A L'EST D E L A C O U P E D E L A 
FIGURE 6, (même légende). 

Fig. 6. — R O U T E D E M O N T J E A N A L A P O M M E R A Y E . 
p, Sables et graviers pliocènes ; m , Faluns miocènes à Bryozoaires ; 

/iiva, Grauwacke supérieure du Culm ; avec houille H, poudingue p et tufs 
porphyriques (pierrecarrée) p c ; hwh, Grauwacke inférieure du Culm ; 
d65, Schistes et grès de SainteAnne à Psilophyton ; <№>, Calcaire givé
tien ; S43, Schistes et grès gothlandien avec ampélites A m ; xyl, Pré

cambrien. 

PetitLapin ; sur la bande nord, celles de Paincourt et de Mont
pellier. 

Carrière de calcaire givètien de Châteaupanne à Uncites Gai-
loisi. — La carrière de Châteaupanne est la plus importante de 
la région. Le calcaire y acquiert une épaisseur d'environa5o mètres. 
Il se présente au centre sous l'aspect d'un massif corallien, sans 
stratification, formé de calcaire bleu veiné de calcaire blanc spa
thique. Au Nord et au Sud de cette masse, les bancs nettement 



stratifiés p l o n g e n t a u N o r d . A u S u d d u calcaire se v o i e n t d e s 
schistes noirâtres, feuilletés, q u i s'effritent facilement à l'air et d a n s 
lesquels o n n'a p a s t r o u v é d e fossiles. Il est p r o b a b l e qu'ils s o n t 
d é v o n i e n s . 

U n e difficulté s'oppose toutefois à ce q u ' o n puisse préciser la 
limite entré le D é v o n i e n et le G o t h l a n d i e n . L e s schistes g o t h l a n -
d i e n s b r u n s o u noirâtres, lorsqu'ils sont d é p o u r v u s d e s a m p é l i t e s , 
d e s p h t a n i t e s et d e s Scolithes q u i les caractérisent, se c o n f o n d e n t 
a v e c les schistes d é v o n i e n s noirâtres q u i leur s u c c è d e n t . 

N o s o b s e r v a t i o n s n o u s c o n d u i s e n t c e p e n d a n t à a d m e t t r e q u e les 
schistes d é v o n i e n s situés a u S u d d u calcaire s o n t d'une faible 
épaisseur. 

S a u f les P o l y p i e r s , q u ' o n p e u t recueillir d a n s les déblais et 
éboulis d e la carrière, les fossiles sont g é n é r a l e m e n t e n g a g é s 
d a n s la r o c h e . O n e n voit q u e l q u e s - u n s e n partie d é g a g é s 
p a r les a g e n t s a t m o s p h é r i q u e s , d a n s les fissures d u calcaire. D a n s 
la partie n o r d d e la carrière, certains b a n c s m o n t r e n t , e n saillie, 
Uncites Galioisi, Amphigenia ? Bureaui, Pentamerus Davyi. 

L a f a u n e d u Calcaire à Uncites Galioisi a été étudiée p a r 
M M . N i c h o l s o n 1 , G E h l e r t * et B a r r o i s 3 , q u i y o n t cité les fossiles 
suivants : 

Uncites Galioisi Œ H L E R T . Ann. se. géol. 1881, X I I , p. 5, pl. 4> fig-1_4-
— M o n t j e a n . 

Rhynchonella sp. Œ H L E R T . L.C. p. 7. — M o n t j e a n . 
Pentamerus Davyi Œ H L E R T . L.C. p. 7, pl. 4> fig- io-i3. — M o n t j e a n . 

— galeatus D A L M A N (Atrypa); Schnur. Brach. d. Eifel, i853, 
p. 196, pl. 29, flg. 2 a , b. 

Pentamerus bi'evirostris P H I L L . (Stringocephalus).~P&\. foss. of C o r n w a l l , 
1841, p. 8 0 , pl. 32, fig. i43. = Pentamerus globus B R O N . (in coll.); fixé 
par S c h n u r . Brach. d. Eifel, i853, p. i53, p. 197, pl. 3i, fig. 4«, b. 

Amphigenia? Bureaui Œ H L E R T . L.C, p. 8, pl. 4, fig- 5-o. — M o n t j e a n , 
C h a l o n n e s . 

Spirifer cabedanus D E V E R N E U I L . B.S.G.F., 1845, (2),II, p.4?3, pl. i5, 
fig. 3. 

Athyris sp. B A R R O I S . Ann. Soc. géol. Nord, 1866, XIII, p. 204. 
Heliolites porosa G O L D F . (Astrea). Petref. G e r m . , 1826, p . 64, pl. 21, 

fig. 7. — C h a l o n n e s . 
Heliolites sp. aff. interstincta W A H L . Œ h l e r t , l.c, p. n . — M o n t j e a n . 

1. N I C H O L S O N . O n s o m e n e w or imperfectly k n o w n Corals from the devonian 
rocks of France. A n n . a n d M a g . o f N a t . H i s t . 1881, p. i3-24, pl. 1. 

2. D.-P. Œ H L E R T . Note sur le calcaire de Montjean et de Chalonnes (Maine-
et-Loire). A n n . d e s S e . g é o l . 1881, XII, p. 1-12, pl. 4 et 5. 
3. C H . B A R R O I S . M é m . sur le calcaire dévonien de Chaudefonds (Maine-et-

Loire). Lille, A n n . S o c . g é o l . N o r d , 1889, XIII, p. 170-205, pl. 4 et 5. 



Amplexus tortuosus P H I L L I P S . Pal. foss., 1841, p. 8, pl. 83, flg. 8. = Am-

plexus tortuosus G O L D F . Barrois, Ann. Soc. géol. Nord, i88ti, XIII, 
p. 204. 

Zaphrentis sp. G E H L E R T . L.C, p. 11. — M o n t j e a n . 
Cyathophyllum ceespitosum G O L D F . Petref. G e r m . , p , 56, pl. 19, tig. 2 a . 

b.c.d. = Barrois. Ann. Soc. géol. Nord, iöS'3, Xlll, p. 204. 
Spongoplvyllum torosum S C H L Ü T E R = Endophyllum Œhlerti N I C H O L S O N . 

Ann. and. Mag. nat. Hist. 1881, p. 14, flg. A, H et GEhlert, I.e., p. n . 
Favosites ümitarisROMINGER ? Nicholson in GEhlert, I.e., p . 10. 
Favosites fibrosa GOLUV. (Calamopora). L.c, p. 82, pl. 28, flg. '3a, b, \a, 

b.= Barrois. Ann. Soc. géol. Nord, 1886, XIII, p. 2 0 4 . 
Favosites inosculans N I C H O L S O N . L.C, p. 20, flg. 4. 4 a - — G h à l o n n e s . 
Pachypora cervicornis D E B L A I N V I L L E (AIveolites). Diel. se. nat., i83o, 

L X , p. 36g. = Calamoporapolymorpha var. ramosa-divaricata G O L D F . 
L.c, 1839, p. 79, pl. 27, f. 3a, 4«, 4 ^ e l 4 e - — (cœt. excl.). 

Pachypora reticulata G O L D E . (Syringopora). Goldf. I.e., p . 76, pl. 25, 
fig. 8. = Barrois, Ann. Soc. géol. Nord, i885, XIII, p. 204. 

Trachypora n. sp. B A R R O I S , l. c, p . 204. 
Stromatopora concentrica G O L D F . Petref. G e r m . 1862, p. 21, pl. 6, flg. 5 

( = suivant M . Barrois, les espèces distinguées p a r M . Nicholson in 

GEhlert, l.c, p . 11, s o u s les n o m s d e Caunopora Montis Johannis 

N I C H . , Clathrodictyon striatella D ' O R B . , C. sp. N I C H . , Stromatopora 

regularis V O N R O S E N ) . — M o n t j e a n . 

Schistes et grès dêvoniens de Suinle-Anne à Psilophyton 

princeps. — L e calcaire givétien est s u r m o n t é , a u N o r d , p a r les 

schistes à Psilophyton princeps D A W . d e S a i n t e - A n n e , q u e n o u s 

d é s i g n o n s ainsi d u n o m d e la carrière, p r è s C h a l o n n e s , o ù ils 

s o n t b i e n r e p r é s e n t é s . 

N o u s les d i s t i n g u o n s ainsi d e s schistes et g r è s à Strophodontu 

comitans, E n c r i n e s et Psilophyton princeps d u F o u r n e a u - N e u f , 

p r è s G h a u d e f o n d s q u i s o n t situés, n o n a u N o r d , m a i s a u S u d d u 

calcaire givétien. N o u s a v o n s c o n s i d é r é ces d e r n i e r s c o m m e eif'é-

liens, d a n s le l i v r e t - g u i d e e n r a i s o n d e leur position entre le 

G o t h l a n d i e n et le G i v é t i e n et d e la p r é s e n c e d e Strophodonta comi

tans, e s p è c e d e s schistes d e P o r s g u e n . 

A u p o i n t d e v u e lithologique, il y a identité entre les schistes et 

g r è s a r g i l e u x grossiers, b r é c h o ï d e s , d u F o u r n e a u - N e u f et c e u x d e 

la carrière S a i n t e - A n n e . L a p r é s e n c e , d a n s les d e u x g i s e m e n t s d e 

Psilopfryton princeps D A W S O N n'est p a s m o i n s r e m a r q u a b l e . L e s 

schistes d u F o u r n e a u - N e u f o n t f o u r n i : 

i° D e s tiges stériles lisses, a v e c p r o t u b é r a n c e s transversales 

a y a n t p o r t é d e s o r g a n e s a p p e n d i c u l a i r e s décrits c o m m e feuilles ; 

1. B U R E A U Ed. et L., A. D A W et A u g . D U M A S . Nantes. B u l t . S o c . S e . n a t . 

O u e s t d e l a F r a n c e , 1908, (2), V L U , 



2" Des tiges stériles décortiquées, avec costules interrompues de 
distance en distance (assurément par le passage de cordons vascu-
laires se rendant dans les appendices). 
3 e Des rameaux nus, une ou deux fois fourchus, ayant dû porter 

des sporanges. 
Toutes ces formes se trouvent, avec les suivantes, dans les 

schistes qui surmontent le Calcaire de Sainte-Anne. 
4° Des rhizomes finement striés, avec cicatrices punctiformes 

laissées par la chute des racines ; 
5° Des rameaux enroulés en crosse ; 
6° Des traces de sporanges. 
Pour les raisons que nous venons d'exposer, nous avons dû avoir 

des doutes sur l'âge eifélien attribué aux schistes à Strophodonta 
comitans, Encrines et Psilophyton princeps du Fourneau-Neuf. 
S. comitans est une espèce des schistes de Porsgùen ; mais on sait 
tout ce qu'il a fallu à M. Barrois de recherches et de sagacité pour 
établir des niveaux dans cette grande épaisseur de schistes de la 
rade de Brest, s'étendant du Goblentzien auFâmennien, sans que 
le Givétien ait été reconnu. 
Il est donc possible que cette espèce survécut, en Bretagne,après 

le Givétien (onla rencontre en Bohême de d5 à g3). Dans ce cas, 
les schistes à Psilophyton du Sud et du Nord du calcaire peuvent 
être synchroniques et supérieurs au calcaire givétien, si on applique 
ici les vues de M. Dupont sur l'envasement des récifs coralliens. 
Revenons aux schistes à Psilophyton princeps qui surmon

tent, au Nord, le calcaire givétien de la carrière de Châteaupanne 
et plongent comme lui vers le Nord. 
Au point de vue lithologique, ce niveau offre des faciès variés. 

Au contact du.calcaire, sur une épaisseur de 5 à 10 mètres et plus, 
c'est un grès argileux, grossier, à grains de quartz, passant même 
à des poudingues et à des brèches formées de débris de schistes, 
alternant, avec des schistes micacés. 
Partout oii elles ont subi pendant longtemps le contact de l'air 

(et c'est généralement dans ces conditions qu'on les observe), ces 
roches ont une coloration jaunâtre on jaune brunâtre; mais, dans 
les tranchées récemment ouvertes, ou en profondeur dans les 
tunnels, elles ont une coloration violacée ou bleu noirâtre. Ce sont 
les bancs les plus riches en débris végétaux. 
Ces assises sont visibles sur une grande étendue du bassin. On 

les observe, de l'Ouest à l'Rst, à la carrière de Paincourt, près 
Montjean, où elles sont, par exception, verticales ; dans la tranchée 
pratiquée au sommet de la carrière de Châteaupanne ; dans celle 



du Petit-Fourneau, qui en est proche ; au Nord du calcaire de la 
Maison-Neuve (O. de Chalonnes) ; dans les carrières Sainte-Anne, 
Saint-Charles, Tarare; enfin au Nord du calcaire deCrépichon.près 
Chaudefonds. Comme on le voit, de Montjean à Chaudefonds, 
les schistes et grès de Sainte-Anne, à Psilophyton, sont intimement 
liés au calcaire. On constate leur présence partout où le bord nord 
de ce dernier est visible. 
Les assises qui succèdent, vers le Nord, à celles que nous venons 

de décrire, ne sont visibles que sur un petit nombre de points. 
Elles ont été mises au jour dans deux tranchées pratiquées l'une 

pour le service de la carrière du Petit-Fourneau, près Château-
panne, l'autre pour celui de la carrière Sainte-Anne. On peut 
aussi les observer dans les fossés de la route de Chalonnes à 
Saint-Laurent-de-la-Plaine qui, malgré de maigres affleurements, 
donne une coupe intéressante. 
En dehors de ces points ce n'est que dans les tunnels ouverts 

dans la paroi nord de 
la carrière de Château -
panne pour relier l'ex
ploitation de calcaire 
au bord de la Loire, 
qu'on peut observer les 
couches qui nous occu
pent. 
Elles sont partout les 

mêmes, ce qui nous per
mettra d'en abréger la 
description. 

A. — Tranchée et tunnels de la carrière de Ghâteaupanne. — 
La carrière de Ghâteaupanne, près Montjean, est reliée à la Loire 
par trois tunnels et une tranchée qui permettent d'observer le 
contact du calcaire avec les roches qui le surmontent au Nord. 
La figure j montre cette disposition. 
Notons que tunnels et tranchée sont dirigés du Sud au Nord, à 

peu près normalement à la direction des couches. 
a) Le tunnel de l'Ouest dessert le four à chaux situé au bord de 

la Loire. Sa longueur est de i36 m., dont 6 m. dans le calcaire et 
i3o m. dans les roches qui lui succèdent au Nord. Les couches 
plongent vers le Nord, comme dans tous les autres tunnels ou 
tranchées dont nous aurons à parler. 
b) Le tunnel de a3o mètres, nouvellement percé, établi à 6 m. 

au-dessus de l'étiage de la Loire, dessert le fond de la carrière et 

Fig. 7. — L B S T U N N E L S D E L A^C A R R T È R E D E 
C H A T E A U P A N N E 

a, Tunnel de l'Ouest (i36 m.) ; b, Nouveau 
tunnel (23o m.) ; c, Ancien tunnel (85 m.) ; 
d, Tranchée (4o m.). 



permet aux wagons d'apporter le calcaire au "bord du fleuve, d'où 
il est expédié par bateaux. 

Il traverse les bancs cal
caires sur une longueur 
de 70 m., et les roches 
plus au Nord sur 160 m. 
Nous en avons recueilli 
les roches sur toute la 
longueur. On ne tardera 
probablement pas à le gar
nir de maçonnerie, pour 
arrêter les éboulements 
qui se produisent. 
c) \J ancien tunnel, long 

de 85 m., situé au-dessus 
du précédent, près la ma
chine, traverse 26 m. de 
calcaire. La grauwacke à 
Psilophyton, qui vient 
ensuite, n'est visible que 
sur une longueur de quel
ques mètres, le tunnel 
ayant été revêtu de ma
çonnerie sur le reste de 
son étendue. 
d) La tranchée, longue 

de /jo m., située au som
met de la carrière, desti
née à l'accès des voitures, 
est ouverte dans les grès 
et schistes argileux jaunâ
tres, avec débris végétaux, 
plongeant au Nord,comme 
le calcaire. 
Pendant que la plupart 

des excursionnistes res
tent dans la carrière de 
Châteaupanne, à la recher
che des fossiles, quelques-
uns franchissent la tran
chée dont nous venons de 
parler pour visiter; non loin de là, la tranchée du Petit-Fourneau 
ouverte également dans la grauwacke à Psilophyton. 

Fi
g-
. 
8.
 —
 T
UN
NE
LS
 E
T
 T
RA
NC
HÉ
E
 A
U
 N
O
R
D
 D
U
 C
AL
CA
IR
E 
GI
VÉ
TI
EN
 D
E
 M
O
N
T
J
E
A
M
 

a.
 T
un
ne
l 

de
 l
'O
ue
st
, 

ca
rr
iè
re
 d
e 
Ch
ât
ea
up
an
ne

 ;
 b
, 
Tu
nn
el

 d
e 
23
o 

m.
, 
ca
rr
iè
re
 d
e 
Ch
ât
ea
up
an
ne
; 

d',
 T
ra
nc
hé
e 

du
 P
et
it
-F
ou
rn
ea
u,
 p
rè
s 
Ch
ât
ea
up
an
ne
. 

Sc
hi
st
es

 e
t 
gr
ès
 d
e 
St
e-
An
ne
 à

 P
si

lo
ph

yt
on

 :
 e

, 
Sc
hi
st
es
 n
oi
rs

 ; 
d,
 G
rè
s 

no
ir
 b
le
uâ
tr
e 

ca
lc
ar
if
èr
e 
à 
dé
br
is
 v
ég
é

ta
ux

 ; 
b,
 G
rè
s 
ar
gi
le
ux

 e
t c

, 
Sc
hi
st
es
 à

 s
il
op
hy
to
n 

pr
in
ce
ps
. 

a,
 C
al
ca
ir
e 
gi
vé
ti
en
 



B. — Tranchée du Petit-Fourneau. — La carrière du Petit-
Fourneau, aujourd'hui abandonnée, située un peu à l'Est de la car
rière de Châteaupanne, est reliée au bord de la Loire par une 
tranchée étroite et profonde, longue de 42 mètres à partir du cal
caire. Sa coupe donne une parfaite idée des tunnels que n'a pu 
visiter la Société. 
Toutes les roches plongent au Nord : Les premiers bancs, au 

contact du calcaire, sont à grains plus ou moins gros, de colora
tion jaunâtre ou bleu noirâtre, non calcarifères, avec débris de 
végétaux (4 à 5 m.); viennent ensuite des grès bleu noirâtre, cal
carifères, avec veinules de calcaire blanc spathique (35 m.) ; puis 
des schistes noirâtres micacés (io m.). Le manque d'affleurement 
ne permet de voir, au Nord du calcaire, que les 5o mètres dont 
nous venons de donner le détail. 
L'intérêt de cette tranchée, typique pour la zone qui nous 

occupe, consiste dans la comparaison que nous aurons à faire 
entre les roches devant lesquelles nous sommes en présence et 
celles que nous rencontrerons au tombeau Leclerc, près la ferme 
de la Maison-Neuve, où nous constaterons, au même point, la 
présence d'un anticlinal gothlandien, caractérisé par les phta-
nites à Graptolithes. 
La question qui se pose est de savoir si les roches de la tranchée 

du Petit-Fourneau et des tunnels de Châteaupanne appartiennent" 
au Gothlandien, auDévonien ou au Culm, et, sm'tout, s'il faut voir 
ici, soit dans les grès bleu-noirâtre, soit dans les schistes noirs du 
Sud de la tranchée, le prolongement vers l'Ouest du Gothlandien 
du tombeau Leclerc dont nous venons de parler. 
Les coupes que nous donnons des tunnels de Châteaupanne et de 

la tranchée du Petit-Fourneau (fig. 8) nous dispensent d'en faire 
une description détaillée. Nous nous bornons à exposer briève
ment pourquoi cette tranchée n'est pas gothlandienne et les 
raisons pour lesquelles 'nous la rangeons dans le Dévonien et non 
dans le Culm. 
Les assises qui sont au contact du calcaire ont fourni assez de 

fossiles végétaux, depuis Montjean jusqu'à Chaudefonds, princi
palement dans les carrières de Paincourt et de Sainte-Anne, pour 
montrer qu'on est en présence d'une flore dévonienne caractérisée 
par des Psilophylon. 

Un grès noir, recueilli autrefois dans l'un des tunnels de Châ
teaupanne, à 2.5 mètres au Nord du Calcaire, contient un rameau 
de Psilophyton recourbé en crosse et des empreintes elliptiques 



qui paraissent être des sporanges, en tout semblables à celles 
figurées par J.-W. Dawson 
Enfin, des débris végétaux ont été recueillis dans la série dés 

grès et schistes noirs du tunnel de l'Ouest à 115 mètres au Nord 
du calcaire. 
Il ne peut donc être question de roches gothlandiennes dans 

toute l'épaisseur que nous venons d'indiquer, et, ni les roches, ni 
la flore ne sont celles de la Grauwacke du Culm. 
Dans la région Montjean-Châteaupanne, nous n'avons trouvé 

aucune trace de l'étage gothlandien entre le Dévonien et le Culm. 
11 ne nous a pas été donné, il est vrai, d'observer, dans cette 

région, le contact des schistes et grès à Psilophyton et de la 
Grauwacke inférieure du Culm; mais, au Nord de la carrière de 
Paincourt, près Montjean, leurs affleurements sont si voisins l'un 
de l'autre que, si on attribue aux grès à Psilophyton une épaisseur 
de n 5 m., comme dans le tunnel de l'Ouest, les deux étages sont 
en contact. 
Les excursionnistes pénètrent dans la carrière de calcaire givétien 

du Petit-Fourneau, par la tranchée étroite dont nous venons de 
parler, en gravissant la paroi par un sentier, passent sous une 
arcade formée par les grès et schistes à Psilophyton, et gagnent, à 
travers d'anciennes carrières de calcaire à Stromatopores, le 
sentier de la fontaine Saint-Méen, qui les conduit sur la route où 
toutes les voitures se réunissent, amenant ceux des excursionnistes 
qui étaient restés à la recherche des fossiles dans la carrière de 
Châteaupanne. 
Cette partie de l'excursion nous a montré, avec quelques lacunes, 

la succession régulière du Silurien, du Dévonien et du Carbonifé-
rien, savoir : le Gothlandien avec phtanites à Graptolithes, le 
calcaire givétien à Uncites Galloisi, la Gramvacke à Psilophyton 
princeps, la Grauwacke inférieure du Culm à Bhodea Hochstetteri, 
la Grauwacke supérieure du Culm à Galymmatotheca Dubuis-
soni, avec poudingues, grès, psammites, tufs porphyriques et 
houille. 
Coupe du oillage des Aireaux au Tombe au-Leclerc, près la 

ferme de la Maison-Neuve (fig. 9). — Après avoir fait environ 
2 km. dans la direction de Chalonnes, les géologues descendent 
des voitures, vis-à-vis le village des Aireaux, pour gagner à pied 
le tombeau Leclerc. 

1. J.-W. DAWSON The fossil plants of the Devon. and upper sil. formar 
tions of Ganada, 1871, pl. ix, fig. 102 et io3. 



Le village des Aireaux, que le manque de temps ne permet pas 
d'atteindre, est situé sur les schistes précambriens sériciteux 
plissés et redressés. Les schistes gothlandiens les recouvrent 
transgressivement, en couches inclinées vers le Nord. 
En gagnant le Tombeau-Leclerc, nous traversons les schistes et 

grès gothlandiens, en lits alternants, très puissants en ce point, en 
raison, sans doute, d'ondulations qui ramènent au jour les mêmes 
couches. Une carrière ouverte dans ces grès fournit des Scolithes 
et des traces de Vers sur la surface des bancs. 
A ces grès et schistes succèdent des schistes dévoniens, intime

ment liés au calcaire; mais, en l'absence de fossiles, il n'a pas 
été possible de les séparer des schistes gothlandiens. 
Nous arrivons au calcaire givétien de la Maison-Neuve, 

/iivb, Grauwacke inférieure du Gulm ; d6-5, Schistes et grès à Psilophyton de 
Sainte-Anne; rf4\ Calcaire givétien; S4-8,Schistes et grès gothlandiens avec 
Scolithes, phtanites à Graptolithes ; Xy1, Schistes sériciteux. 

prolongement de celui de Ghâteaupanne, dont il est séparé par les 
marais de Montillais. Ce calcaire, réduit ici à une puissance de 
quelques mètres, se montre en gisement très limité, au bord des 
prairies, où on a tenté, sans succès, d'en faire l'exploitation. 
Il est en lentilles au milieu des schistes, de sorte qu'il vient à 

manquer tout à coup, pour reparaître plus loin, formant ainsi des 
dépôts de longueur et d'épaisseur très variables, disposés sur une 
même ligne. 
Ces lentilles calcaires sont, sans doute, reliées entre elles par 

des schistes dévoniens qui les accompagnent aussi sur leurs bords 
sud et nord. Mais, nous pensons que ces schistes, difficiles à 
séparer des schistes.gothlandiens, sont généralement très réduits. 
Plutôt que d'en tracer une limite idéale, il nous a paru plus utile 
de n'indiquer les schistes dévoniens, sur les cartes du livret-
guide, que là où nous les avons reconnus. 
Entre la Maison-Neuve, où se trouvent les excursionnistes, et 

Chalonnes, que l'on doit atteindre pour le déjeuner, le calcaire 

Fig. 9. — COUPE DES AIREAUX AU TOMBEAU LECLERC 



affleure à 200 m. à l'Ouest, et à 800 m. à l'Est de la métairie de 
la Grange, où il a été mis au jour par les travaux de labour. 
On le rencontre ensuite à la carrière des Pierres-Blanches, qui 

servait à alimenter le four Saint-Vincent, situé au bord de la Loire. 
Le calcaire givétien de la Maison-Neuve est surmonté au Nord, 

comme celui de Cbâteaupanne, par des schistes et grès argileux, 
parfois grossiers et jaunâtres, caractéristiques du niveau à Psilo-
phyton. Des débris végétaux s'observent, près le calcaire, au bas 
du chemin qui monte à la métairie. 
Ce niveau est supérieur au calcaire, comme nous le verrons à la 

carrière Sainte-Anne. 
Nous gravissons ensuite un coteau gothlandien formé de 

schistes, de grès et de phtanites à Graptolithes, par un sentier 
qui nous conduit au tombeau Leclerc, abrité par un bouquet de 
pins, situé sur le point culminant de la vallée de la Loire. 
Un magnifique panorama se déroule sous nos yeux : la large vallée 

dans laquelle coule le fleuve divisé en plusieurs bras par de vastes îles, 
nous permet d'étendre notre vue, à l'Est jusqu'à la Possormière et 
Rochefort-sur-Loire, à l'Ouest jusqu'à Monjean. 
Le moment est venu de prendre un peu de repos, auquel invitent 

quelques rafraîchissements étalés sur la pelouse. 
L'escarpement abrupt qui est au pied du tombeau Leclerc, 

dominant la vallée de la Loire, est formé de grès argileux gros
siers, passant parfois à un poudingue à galets de schistes compri
més, avec schistes bruns ou grisâtres, contenant des débris 
végétaux. 
L'âge n'en est pas encore déterminé d'une façon certaine ; mais 

la nature de la roche dominante et la présence, au pied du coteau, 
à. quelques centaines de mètres vers l'Est, de grès calcarifères bleu-
noirâtre avec veines de calcaire blanc spathique, comme on en 
observe seulement dans les schistes à Psilophyton de la tranchée 
du Petit-Fourneau et des tunnels de Châteaupanne, ne nous laisse 
guère de doute sur le synchronisme de ces assises. La grauwacke 
inférieure du Culm, de coloration rouge, ne se voit pas au-dessus 
des schistes précédents. Elle est dans le lit de la Loire. 
Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de.faire intervenir 

une faille au Nord de la grauwacke à Psilophyton qui surmonte le 
calcaire. Le tombeau Leclerc est un anticlinal gothlandien qui 
s'est fait jour à travers les sédiments dévoniens détritiques enva
sant le récif givétien. 
Phtanites à Graptolithes de la ferme de la Grange.— L'heure 

avancée nous oblige à poursuivre sans retard notre route vers 



l'Est, par un sentier situé sur la crête du coteau, à la limite du 
Gothlandien et des schistes, probablement dévoniens, dont nous 
venons de parler. 
Le Gothlandien est ici formé de grès blancs ou sombres, de 

schistes noirs micacés et de phtanites. Il forme une longue bande 
que l'on peut suivre, vers l'Est, jusqu'au signal pour les crues de 
la Loire, près la Motte. U n beau gisement de phtanites à Grap-
tolithes est actuellement visible, par suite du défrichement récent 
des coteaux boisés de la Loire, près la ferme de la Grange, et 
dans une petite fouille voisine sur le sommet du coteau, où arri
vent bientôt les excursionnistes. 
Les phtanites se présentent ici dans des conditions particulière

ment favorables à la recherche des Graptolithes et à leur bonne 
conservation. Ce sont des plaquettes minces, lisses, noires et d'une 
dureté suffisante pour qu'elles ne s'effritent pas par frottement, en 
sorte que tous les détails d'organisation des Graptolithes se trou
vent conservés. 
Ce gisement est semblable à celui qui se trouve à l'Est de Cha-

lonnes, près le château des Fresnais, découvert par M. Davy 1 et 
rattaché au Llandovery supérieur par M. Barrors. 
Entre autres espèces, le gisement de la Grange a fourni : Mono-

graptus tennis L A P W O R T H , M. convoliitus HiswGr, Glimacograp-
tas scalaris (LINN.). 
NOUS gagnons, à travers champs, la métairie de la Grange, où 

nous attendent les voitures qui prennent ensuite la direction de 
Ghalonnes. 
Nous passons, sans nous arrêter, auprès de la carrière de cal

caire dévonien des Pierres-Blanches, surmontée par un falun 
découvert par M. Davy et rapporté par M. O. Gouffon au Redo-
nien de M. G. Dollfus. 
La route tourne ensuite et coupe du Sud au Nord, près le port 

Saint-Vincent, toutes les couches que nous avons déjà examinées. 
Enfin, arrivés à Chalonnes, construit sur les schistes rouges de la 
Grauwacke inférieure du Culm, nous descendons à l'Hôtel de 
France à i h. i5, où nous déjeunons. 
Après déjeuner, l'heure avancée ne permettant pas aux personnes 

qui désirent accomplir le programme en entier, de prendre, à la Posson-
nière, le train qui doit les mettre en gare de Nantes à 7 h. fyj, les uns 
rentrent à Nantes par la gare de Saint-Georges-sur-Loire, tandis que les 
autres continuent l'excursion. 

1. L. DAVY, Contribution à l'étude géol. des env. de Chalonnes-sur-Loire 
(Maine-et-Loire). Terrain silurien sup. Nantes, Bail. Soc. Se. Nat. Ouest Fr. 
1895, p. 199-204. 



Carrière Sainte-Anne. — Les voitures nous conduisent à la 
carrière Sainte-Anne, située à i km. au Sud de Chalonnes, sur 
la route de Saint-Laurent-de-la-Plaine, et ouverte sur le prolonge
ment du calcaire givétien. 
De la chaussée de la route, la vue s'étend sur la carrière. Le 

calcaire, de coloration bleuâtre, se présente sous l'orme d'une 
lentille,dont l'exploitation a atteint la limite à l'extrémité ouest. Kn 
ce point, les schistes encaissants des parois nord et sud se rejoi
gnent presque. Ils ne sont séparés que par quelques mètres de 
sables provenant de la décalcification des faluns miocènes. 
C'est, du reste, un fait général, dans la région comprise entre 

Montjean et Chaudefonds, que les faluns accompagnent le calcaire 
dévonien sur lequel ils reposent, tandis qu'on les observe rarement 
sur les terrains schisteux. Sous l'influence des agents extérieurs, 
les calcaires dévoniens corrodés forment des poches dans 
lesquelles les faluns se sont trouvés préservés, tandis qu'ils ont 
été plus généralement enlevés sur les grès et schistes, par les phé
nomènes de dénudation. 
Les schistes qui limitent le calcaire au Sud, de coloration 

noirâtre, n'ont pas fourni de fossiles. 11 n'est pas douteux qu'ils 
soient dévoniens ; mais, comme il arrive sur toute la longueur du 
bord sud du bassin, il n'est le plus souvent pas possible de tracer 
la limite entre eux et les schistes gothlandiens sur lesquels" ils 
reposent. 
Le calcaire, plongeant au Nord, est recouvert, comme à Château-

panne, par la grauwacke à Psilophyton. Une tranchée, longue 
de 80 mètres environ, ouverte dans ces couches et donnant accès 
dans la carrière, permet d'en examiner la constitution. Les assises 
débutent, au contact du calcaire, par un grès argileux brun ou 
noirâtre, à grains généralement fins, avec Psilophyton princeps, 
tiges et feuilles de Bornia, alternant avec des schistes noirâtres. 
Un banc calcaire gris bleuâtre, comme celui de la carrière, épais 
d'environ 5o cm., sans continuité, forme lentille au milieu des 
schistes. Les schistes noirs qui succèdent à ces premières assises, 
plus développés que dans les autres tranchées ou tunnels, alter
nent avec des lits peu épais de grès noirs micacés, calcarifères, 
avec veinules blanches de calcite et de rares nodules siliceux. Ce 
sont des roches semblables à celles des tunnels de Châteaupanne 
et de la tranchée du Petit-Fourneau. Les bancs voisins du calcaire 
ont seuls fourni des fossiles végétaux. 
Mais, la roule de Chalonnes à Saint-Laurent-de-la-Plaine, par 

laquelle nous sommes venus et que nous allons examiner, comble 



largement cette lacune. Nous quittons donc la carrière, pour 
revenir au point où nous sommes descendus des voitures, afin 
d'examiner les affleurements que présente la route entre la carrière 
Sainte-Anne et la ville de Ghalonnes. La coupe suivante montre 
la succession des couches. 
En allant du Sud au Nord, c'est-à-dire en s'élevant dans la série 

des couches, on observe : les schistes dévoniens noirs, sans 
fossiles, qui limitent au Sud le calcaire ; le calcaire givétien de la 
carrière Sainte-Anne ; 120 mètres de schistes et grès à Psylo-
ptvyton et autres débris végétaux à pendage nord ; un banc de 
calcaire gris bleuâtre, épais de 2 m. environ, semblable à celui de 

Fig. 10. — COUPE DE CHALONNES A LA CARRIÈRE SAINTE-ANNE. 
/, Grauwacke inf. du Cuira ; d, Grès noir-bleuâtre calcarifère et e, schistes 
noirs à débris végétaux pl. ; b, Grès argileux et c, schistes à Psilophyton 
princeps ; a, Calcaire givétien. 

la carrière, attestant l'unité de l'ensemble ; 73 m. de schistes noirs 
à pendage sud, avec débris végétaux, auxquels succèdent les 
schistes rouges de la Grauwacke inférieure du Gulm, à pendage sud, 
puis verticaux et reprenant bientôt leur inclinaison normale 
vers le Nord. 

Conclusion : La tranchée de la carrière Sainte-Anne, située au 
Nord du calcaire givétien, se trouve en un point correspondant à 
l'anticlinal gothlandien du tombeau Leclerc ; mais ici, aucun 
accident ne s'est produit. D n'y a pas d'anticlinal. 
Malgré la grande analogie des roches de cette tranchée avec les 

roches gothlandiennes, nous sommes en présence de schistes 
et grès dévoniens à Psilophjyton, surmontant le calcaire givétien et 
surmontés eux-mêmes par la Grauwacke inférieure du Gulm. 
Le passage du Givétien au Culm se fait donc, ici, d'une façon 

graduelle, par des sédiments détritiques : grès et brèches, grès 
calcarifères, calcaires, schistes avec fossiles végétaux : Psilo-



phyton princeps et Bornia indiquant la présence d'une terre 
voisine et le début d'un régime continental, qui s'est définitive
ment établi à l'époque du Gulm. 
A.Chalonnes, comme à Montjean, le bassin dévonico-carboni-

férien présente donc sa constitution normale et sans accident. Il 
forme un synclinal unique dans lequel les couches se succèdent 
régulièrement du Sud au Nord : 
i° Schistes précambriens sériciteux; i° Schistes et grès gothlan-

diens avec phtanites à Graptolithes ; 3° Schistes et calcaires 
givétiens à Ulicites GaUoisi ; 4° Schistes et grès dévoniens à 
Psilophyton princeps de la carrière Sainte-Anne (Frasnien-
Famennien ) ; 5° Grauwacke inférieure du Culm. à Rhodea 
Hoschstetteri ; 6° Grauwacke supérieure du Culm à Galymmato-
theca Dubuissoni. 
Plusieurs niveaux dévoniens et carbonifériens du bassin de la 

Basse-Loire font ici défaut. Cette lacune sera comblée en partie 
par l'excursion d'Ancenis. 

Les excursionnistes prennent place dans les voitures qui tra
versent, à nouveau, la ville de Chalonnes, pour prendre la route 
de Rochefort-sur-Loire, longeant les coteaux de la rive gauche du 
Louet, petit bras de la Loire. 
Cette partie de l'excursion a pour but de donner un aperçu de 

la Grauwacke supérieure du Culm, contenant les couches à com
bustible de la Basse-Loire, et du Gothlandien, formant le bord 
nord du bassin, déjà vu à la gare de Champtocé. 
Le détail des couches à combustible a été donné par Louis 

Rolland-Banès, alors directeur des mines de Layon-et-Loire, 
lors de la réunion extraordinaire de la Société géologique de 
France à Angers, en septembre 1841. 
La carte et la coupe qu'il a dressées, de la région comprise 

entre Chalonnes et Rochefort-sur-Loire, ont été faites avec une 
telle exactitude qu'on devra toujours y recourir. 
Rolland a divisé le Carbonifère productif de Chalonnes en huit 

systèmes, en allant de Rochefort-sur-Loire à Chalonnes, chacun 
compris entre deux bancs de pondingues. La Société les ayant 
visités en sens inverse, nous les énumérerons dans l'ordre où ils 
se sont présentés à notre examen, renvoyant au travail de Rolland 
pour les détails. Ces systèmes sont les suivants : 
i° Le système du Poirier-Samson, avec veine de houille. 
2° Le système des Bourgognes débute, au Grand-Ponceau, par un 

puissant poudingue de pierre carrée, formant un rocher escarpé, couvert 



de lierre, visible avant le pont du chemin de 1er. Un moment d'arrêt 
nous permet de l'examiner. 
3° Le système Goimard, englobé dans la pierre carrée, paraît d'un 

développement d'autant plus grand que la route le coupe obliquement. 
Plusieurs carrières y sont ouvertes pour l'entretien des routes. La plus 
intéressante est la carrière de Gaudinet ou de la Dressière, qui fournit 
parfois de grands troncs de Lépidodendrées. 
Les excursionnistes descendent pour en examiner les escarpements. 

On voit,dans les tufs porphyriques, des liions de microgranulite et une 
bombe de projection (observation de MM. Barrois et Bigol). 
4° Le système da Vouzeau ou de la Barre débute, à l'Ouest, par un 

poudingue à grains de quartz de petites dimensions. 11 contient trois 
veines de houille. On l'exploite actuellement au puits n" 4- L'une des 
veines, dite des Trois-Filons, visible près l'Eglise de Sainte-Barbe, 
fournit de nombreuses empreintes végétales. 
Après avoir suivi la rive gauche du Louet, jusqu'à l'église, la 

route fait un coude brusque et prend la direction du Sud, en 
suivant la vallée de la rue d'Ardenay décrite etfiguréepar Rolland. 
Elle traverse ainsi, avant d'atteindre le village d'Ardenay, le 
système du Vouzeau, et recoupe celui des Bourgognes que nous 
avons déjà vu. 
Arrivées à Ardenay, les voitures suivent la route qui se déroule 

sur le sommet du coteau et coupe de nouveau le système du 
Vouzeau, au puits des Malécots. 
Viennent ensuite : 
5° Le système de Bel-Air; 
6° Le système des Noulis ; 
7° Le système de la Haie-Longue ; 
8° Le système des Essards, limité à l'Est par un banc de poudingue, 

qui repose tantôt sur les schistes verts et rouges gothlandiens, tantôt 
sur un puissant banc de tuf porphyritique. 
Les systèmes i à 4 plongent auNord, le système n° 5 est sensiblement 

vertical, les systèmes 6 à 8 plongent au Sud. 
Rolland et les géologues qui l'ont suivi admettent que les couches 

à combustible forment un pli synclinal. Ce synclinal serait faille. 
La Loire coule, en effet, sur l'emplacement d'une faille sinueuse 
qui se révèle sur bien des points de son parcours. Cette taille a 
sensiblement dévié le bord sud du bassin d'Ancenis, ainsi que le 
témoigne l'allure du grès gothlandien et du calcaire dévonien, au 
voisinage de cette ville, sur les deux rives du fleuve.. Près la 
Possonnière, elle a rejeté le Carbonifère de Laleu à 2 km. vers 
l'Est, comme on peut s'en rendre compte en prolongeant graphi
quement, sous le lit de la Loire, le bord nord du Carbonifère de 
Saint-Aubin-de-Luigné. 



Arrivés au village de la Roche-Moreau, situé sur les schistes 
gothlandiens verts et rouges qui constituent le bord nord du 
bassin, les excursionnistes sont descendus des voitures pour 
examiner, au bas du coteau, un bel affleurement de tuf porphy-
ritique. 
La même roche s'observe sur la route, entre les schistes goth-

landiens et le poudingue de base du Carbonifère productif, dans 
lequel on la trouve en galets. Elle date de l'époque gothlandienne. 
Poursuivant ensuite notre route, nous voyons un beau dévelop

pement des schistes rouges et verts gothlaudiens, avec assises peu 
épaisses de phtanites et de calcaire, formant un synclinal dans 
lequel repose le dépôt westphalien de Rochefort-sur-Loire. Le 
manque de temps ne nous permet pas de nous y arrêter. 
Ce dépôt westphalien est formé de poudingues, psammites, 

schistes et grès argileux jaunâtres. Sa flore est semblable à celle 
du gisement de Teillé, que nous visiterons demain. 
Au Nord du synclinal westphalien, les schistes gothlandiens 

deviennent sériciteux, et se chargent de feldspath et de cristaux 
de quartz bipyramidé, au voisinage des porphjyroïdes des envi
rons de Rochefort-sur-Loire, qui forment le Pic-Martin, les buttes 
de Dieuzy et du vieux château de Saint-Offange, prolongement, 
sur la rive gauche du fleuve, des buttes des moulins de Laleu, 
que l'on aperçoit dans le lointain sur la rive droite. 
Un moment d'arrêt nous permet de recueillir des échantillons 

de porphyroïde près l'église de Rochefort. 
L'heure est arrivée de gagner la gare de la Possonnière en traversant 

la Loire et le bourg de Savennières. 
Après avoir dîné à l'Hôtel de la gare, les excursionnistes prennent à 

la Possonnière, le train de 7 h. 25, qui les met en gare de Nantes à 
10 heures. 

Excursion du 7 septembre à Oudon, Ancenis, Mésanger, 
Cop-Choux, Mouzeil. 

PAR EDOUARD BUREAU HT LOUIS BUREAU 

Les membres de la Société ont pris à Nantes, gare d'Orléans, le train 
de 6 h. 25, qui les a mis en gare d'Oudon à 7 h. 5 ; des voitures les 
attendaient pour les conduire à Ancenis. 
En descendant du chemin de fer, les excursionnistes ont fait 

5oo mètres à pied avant de monter dans les voitures. Ils ont 
examiné les amphibolites grenatifères et les micaschistes de la 
tour d'Oudon, et, plus loin, à la sortie du bourg, une carrière 
ouverte dans les gneiss à amphibole. 

10 Janvier 1910. — T. VIII. Bull. Soc. géol. Vr. — 41. 



On monte en voitures, et, après un trajet de 4 kilomètres sur les 
coteaux de la rive droite de la Loire, on arrive au village de 
Blanche-Lande. Les micaschistes ont perdu leur cristallinité ; ils 
passent à des schistes précambiens luisants, satinés, sériciteux 
avec phtanites noirs semblables à ceux dans lesquels M M . Barrois 
et Gayeux ont signalé, dans le Nord de la Bretagne, des traces de 
Radiolaires, Foraminifères et Spongiaires. 
Remontant en voitures, nous traversons, sans nous arrêter, un 

anticlinal formé de micaschistes avec amphibolites, répétition de 
ce que nous avons vu à la tour d'Oudon, auxquels succèdent, à 
nouveau, les schistes sériciteux avec phtanites intercalés. 
Tournant au Sud, nous arrivons au Pont-Moricault, situé au bord 

de la Loire, sur les schistes précambriens. 
Les excursionnistes mettent pied à terre pour traverser la série 

dévonienne des environs d'Ancenis. Les voitures vont les attendre 
à a km. plus loin, au calcaire de l'Écochère. 
Nous traversons une prairie pour arriver au coteau de Pierre-

Meulière, dont la base est formée de schistes précambiens plissés, 
gaufrés, sériciteux, présentant souvent une coloration rose. 
Gothlandien. — Sur les schistes précambiens repose l'étage 

gothlandien, composé de schistes droits, micacés, alternant avec 
les grès qui percent le sol et se dressent comme une muraille sur 
le sommet du coteau. 
Les schistes et les grès présentent des Scolithes et des traces de 

Vers à la surface des bancs. Les travaux d'exploitation ont fourni 
à M. A. Dumas des ampélites, intercalées dans les bancs de grès, 
qui suffiraient à en déterminer l'âge, si d'autres ampélites et des 
phtanites à Graptolithes visibles sur plusieurs points, au Sud de 
la Loire, ne venaient confirmer cette détermination. 
Le contraste entre les schistes précambriens plissés et les schistes 

gothlandiens aux feuillets droits est très frappant ici, comme sur 
tout le bord sud du synclinal carboniférien de la Basse-Loire. On 
voit que les premiers ont subi des efforts dynamiques très puis
sants avant les plissements hercyniens qui ont principalement 
contribué à donner à la Bretagne sa structure actuelle. 
Du sommet du coteau de Pierre-Meulière, on embrasse une 

partie du bassin dévonico-carboniférien d'Ancenis-Teillé, dont la 
coupe de la figure 11 donne la constitution. 
Synclinal dévonien des Brûlis. — Après avoir franchi lé coteau 

de Pierre-Meulière, nous arrivons au calcaire des Brûlis, près 
Ancenis, depuis longtemps inexploité, contenu dans un petit 



synclinal gôthlandien, distinct de celui de l'Écochère, et qui n'a 

fourni] usqu'ici que des traces de fossiles indéterminables. Il forme 
lentille au milieu des schistes, auxquels il passe par des transitions 
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insensibles, chaque feuillet schisteux se continuant avec un 
feuillet calcaire. Les schistes encaissants, de coloration noirâtre, 
n'ont pas fourni de fossiles, ce qui n'a pas permis de préciserla 
limite entre le Gothlandien et le Dévonien. L'âge de ce calcaire 
reste indéterminé. Il est probable qu'il appartient à un niveau un 
peu élevé, car on ne connaît aucun dépôt dévonien inférieur dans 
le bassin de la Basse-Loire. 
Un anticlinal gothlandien, composé de grès et schistes avec 

Scolithes, détaché de la bande de Pierre-Meulière, sépare le 
petit synclinal des Brûlis du grand synclinal dévonico-carboni-
férien d'Ancenis, dont nous allons étudier la constitution. 

*-
*- # 

Les études préliminaires faites en vue de la réunion de la 
Société géologique ont fourni des données nouvelles sur la consti-
titution du Dévonien du bassin de la basse Loire ; d'autres ont 
été acquises au cours de l'excursion, d'autres enfin sont venues 
s'y ajouter depuis. 
Nous avons exposé, dans le Livret-Guide, l'état de nos connais

sances au moment de l'excursion ; aujourd'hui nous devons y 
apporter quelques modifications, dues aux faits récemment acquis. 
Le bassin de la Basse-Loire contient, sur son bord sud, des 

dépôts appartenant au Dévonien moyen et supérieur. Le Dévonien 
inférieur : i° Quartzites de Plougastel ; 2° Grès de Gahard, 
3° Grauvvacke et calcaire de Néhou, y fait défaut. Sur le bord nord 
on ne connaît que le calcaire frasnien de Cop-Choux. Le centre est 
occupé presque entièrement par le Culm, auquel il faut ajouter 
deux dépôts très limités : l'un westphalien (Teillé), l'autre 
stéphanien (Minière, près Doué-la-Fontaine). Les dépôts westpha-
liens de Rochefort-sur-Loire et de l'Écoulé, près St-Laurent-du-
Monttay (Maine-et-Loire), sont en dehors du bassin. 
Schistes eiféliens de Lire. — Les schistes de Lire, qui n'ont pu 

être visités par la Société, situés au Sud et au bord de.la Loire, 
vis-à-vis d'Ancenis, sont aujourd'hui en partie recouverts par le 
remblai d'un chemin. Us sont au Sud et au contact du calcaire 
exploité, dans cette localité, pour la fabrication de la chaux. On 
trouve dans ces schistes : Phacops Potieri BAYLE, Leptœna depressa 
Sow., Atrypareticularis(Lw.), ReceptaculitesNeptuniDiE,vn:,Pleu-
rodictyum problematicum GOLDP. C'est le faciès eifélien le plus 
répandu dans l'Ouest. 
Le calcaire qui les surmonte a le faciès des calcaires de Montjean 



TABLEAU D U DÉVONIEN DU BASSIN DE LA BASSE-LOIRE 

et de l'Écochère, sur le prolongement desquels il se trouve. C'est 
pour cette raison qu'il a été jusqu'ici rattaché au Givétien, mais sa 
faune n'est pas connue. 
Le tableau ci-joint résume l'état actuel de nos connaissances : 

B O R D N O R D B O R D SUD 

FAMENN1EN 

F R A S N I E N 

GIVÉTIEN 

E1FÉLIEN 

Mouzeil Ancenis, Lire Montjean, Chalonnes 
Chaudefonds 

Schistes d'Ance
nis àPélécypo-
des, Encrines 
et Sphenophyl-
lum involutum. 

Calcaire de Cop-
Choux à 

Rh. cuboides 

Schistes de l'Eco
chère à S/nW/er 
Vernenili et 
Psilophyton 
glàbrum. 

Schistes et grès argi
leux de S1"-Anne, 
près Chalonnes, à 
Psilophyton prin -
ceps et du Fourneau-
Neuf, près Chaude-
fonds,à Psilophyton 
princeps et Stropho-
donla comitans. 

Calcaire de l'Eco
chère à (Incites 
Galloisi. 

Calcaires de Montjean 
à Uncites Galloisi. 

Calcaire de Vallet, 
près Chaudefonds, à 
Orthisina Davyi. 

Schistes de Lire 
à Phacops Po-
tieri. 

Calcaire gwétien de l'Ecochère. — Parlons maintenant du 
calcaire de l'Ecochère, situé sur le bord de la route de Paris à 
Nantes, où arrivent les voitures. On l'exploitait autrefois pour la 
fabrication de la chaux ; mais le calcaire vint de suite à manquer. 
Il forme, en effet, lentille, au milieu des feuillets schisteux et passe 
ainsi à l'état de calschiste. Sa coloration est rose où noire. Le 
calcaire noir contient seul des fossiles. On y a trouvé autrefois 
Uncites Galloisi, ce qui permet de le synchroniser avec le calcaire 
de Montjean. Ce calcaire n'a pas de continuité vers l'Est; mais, on 
peut le suivre, à l'Ouest, sur le bord sud de la route de Paris, sur 
une longueur de 3oo m. environ. 
Il se montre à nouveau, comme nous venons de le voir, à Lire, 



sur la rive gauche dé la Loire, et il se continue vers l'Est, avec de 
nombreuses interruptions, dues soit à des failles, soit à l'absence 
de dépôts calcaires. 
Dans la carrière de l'Ecochère, on voit des schistes recouvrant 

le bord nord du calcaire et plongeant au Nord. Ils sont parfois 
rouges, le plus souvent verts, lisses, à cassure conchoïdale et à 
surface bronzée. Ce sont les schistes famenniens à Pélécypodes 
d'Ancenis, que nous avions considérés jusqu'ici comme formant 
le niveau le plus inférieur du Culm. 
Nous nous rendons au passage à niveau n° 285 du chemin de fer 

d'Orléans, situé sur la route qui conduit de Saint-Géréon aux 
prairies de la Loire. Cette route, située à 3oo m. à l'Est du calcaire 
de l'Ecochère, coupe normalement les couches sur une longueur 
de 3oo m. environ. Elle donne la meilleure coupe des environs 
d'Ancenis. 
On observe, du Sud au Nord, la série suivante : 
i° Les schistes et grès gothlandiens, avec Scolithes, formant le bord 

sud du bassin, traversent la voie ferrée, tout près et un peu à l'Ouest 
du passage à niveau. On peut les observer dans un petit vallon à proxi
mité de la voie. 

2° Des psammites jaunâtres avec Psilophyton ? glabrum DAWSON, 
Psilophyton princeps DAWSON, associés à des Encrines, qui passent 
graduellement à des schistes et grauwackes parfois calcarifères. 
3° Des schistes et grauwackes dans lesquels nous avons signalé : 

Productus subaculeatus MURCH., Cyrtia heteroclyta DEFR., Atrypa 
reticularis LINN., Pentamerus brevirostris PHILL., etc., associés à un 
Spirifer que nous avions pris pour le Spirifer Trigeri D E VERN. 
M . Barrois l'a reconnu pour le Spirifer Verneuili, fixant ainsi l'âge 
de ces couches, qui représentent le Dévonien supérieur. 
D'autre part, nous avons trouvé Psilophyton ? glabrum associé aux 

Spirifères et autres fossiles marins, ce qui démontre fa li«son de ces 
couches avec celles qui précèdent. 
£° Les schistes verts et rouges ou Schistes à Pélécypodes et Sphe-

nophyllum involutum ED. BUR. d'Ancenis, qui occupent le sommet 
du Dévonien supérieur. 
La stratigraphie a montré que, dans la tranchée du chemin de 

fer d'Orléans, le calcaire givétien de l'Ecochère faisant défaut, de 
même que la grauwacke à Sp. Verneuili, les schistes à Psylo-
phyton ? glabrum, P. princeps et Encrines du passage à niveau, 
passent graduellement aux schistes à Pélécypodes, qui contien
nent également des Encrines. 
D'autre part, nos connaissances se sont accrues sur la flore de 

ce dernier niveau qui nous a fourni Psilophyton princeps DAWSON, 



Psilophyton? giabrum DAWS., Bornia transitions F. A. RŒM., 
Calamodendron tenuistriatum DAWSON, Lepidostrobus, Pinnu-
laria, Sphenophyllum involutum ED. BUB. Enfin, M. G. Ferron-
nière a trouvé, associé aux Pélécypodes, dans une petite carrière, 
entre la route d'Ancenis à Saint-Géréon et le chemin de fer 
d'Orléans, un fragment de fronde fructifère très caractérisée de 
Gephalotheca mirabilis NATI-IORST, plante connue seulement 
aujourd'hui dans le Dévonien supérieur de l'île des Ours (Bàren-
Insel), entre le cap Nord et le Spitzberg. 
Les schistes dévoniens à Pélécypodes et Psilophyton sont très 

puissants dans la région d'Ancenis. Ils passent graduellement à la 
Grauwacke inférieure du Gulrn, caractérisée par des bancs plus 
compacts, brunâtres ou rougeâtres, qui finissent par prédominer. 
Dans ces conditions, il y a tout lieu de croire qu'il n'y a pas de 
lacune entre le Dévonien et le Culm : les schistes à Spirifer Ver-
neuili représenteraient le Frasnien, qui passerait graduellement 
au Famennien représenté par les schistes à Psilophyton, Spheno
phyllum involatum ED. BUR., Gephalotheca mirabilis NATHORST et 
Pélécypodes. 
Le calcaire à Uncites Galloisi présente ainsi les caractères 

d'un récif côtier ou frangeant, peu à peu envasé, aussi bien au 
Nord qu'au Sud, par des sédiments littoraux, détritiques, apparte
nant au Dévonien supérieur. 
On s'est rendu ensuite à la carrière de microgranulite et tufs 

porphyriques, à divisions columnaires, de Saint-Géréon, située 
dans les schistes à Pélécypodes, puis on a gagné Ancenis où l'on 
a déjeuné à midi à l'Hôtel des Voyageurs. 
Après ie déjeuner, nous remontons en voitures et nous nous 

dirigeons vers Mésanger. 
Nous traversons d'abord les schistes dévoniens à Psilophyton et 

Pélécypodes, sur lesquels est construite la ville d'Ancenis, puis nous 
arrivons à la Grauwacke inférieure du Culm à Rhodea Hochstetteri, 
déjà vue, dans l'excursion d'hier, à la Bégairie, près Montjean. 
Le tableau suivant donne la succession des assises carbonifères 

du bassin de la Basse-Loire, dont nous verrons une bonne partie. 
La Grauwacke inférieure du Culm est l'étage qu'ont percé le plus 

fréquemment les roches porphyriques et il fallait que les excur
sionnistes en vissent les principaux types. C'était facile, pour la 
microgranulite, autrefois exploitée à 3 km. au Sud de Mésanger, 
sur la route même que nous parcourons. Dans ces anciennes 
carrières, la roche est d'un jaune nankin, avec petits cristaux de 
quartz et de feldspath de première consolidation. 



T A B L E A U DU S Y S T È M E C A R B O N I F É R I E X D U B A S S I N D'ANCENIS-TEILLÉ 
O U D E L A B X S S E - L O I R E 

Étage supérieur 
ou STEPHANIEN 

Schistes de Minière, près Doué-la-Fontaine, à 
Cannophylûtes Virleti. 

Étage moyen 
ou 

W E S T P H A X I E N 

Schistes et poudingues de l'Écoulé en Saint 
Laurent-du-Mottay à Nevropteris gigantea. 

Schistes et poudingues de Teillé et de Rochefort 
sur-Loire, à Eremopteris artemisisefolia. 

Étage inférieur 
D I N A N T I E N 

ou 
C D L M 

Grauwacke supérieure du Culin : poudingues, 
grès, psammites, houille et tufs porphyriques 
(pierre carrée) à Calymmatotheca Dubuissoni. 

Grauwacke inférieure du Gulm à Rhodea Hochs-
tetteri et poudingue dTngrandes. 

Le porphyre rouge, à quartz globulaire de Tacon, étudié par 
M. Ch. Barrois ' était hors de notre parcours ; mais une charrette 
pleine de pierres de ce gisement était venue au devant de nous, à 
notre première halte. 
« Les porphyres de Tacon (Loire-Inférieure), dit M. Barrois, me 

paraissent se rapprocher des porphyres de Sillé-le-Guillaume 
(Sarthe), et des porphyres houillers, par leurs gros cristaux de 
quartz ancien, rongés, ternis comme les feldspaths parles produits 
d'oxydation du fer, ainsi que l'absence de mica magnésien, la 
petitesse des éléments de la pâte, et la présence d'une matière 
stéatiteuse jouant dans le magma cristallisé le même, rôle que le 
mica blanc chez les Elvans ». 
Arrivés à Mésanger, nous prenons à l'Est une route qui nous 

conduit à la carrière de l'Hactraie, où nous voyons le granité 
exploité comme moellons, qui s'est fait jour à travers la Grauwacke 
inférieure du Culm, son étendue est d'environ i5oo m., dans 
chacun de ses diamètres. 
C'est une roche massive à gros éléments, contenant: i. apatite, 

mica noir, oligoclase. orthose ; n. orthoze, quartz. Elle est 
traversée par des filons de microgranulite. 
Dans l'excursion de ce matin, nous avons coupé les terrains 

primaires du bassin d'Ancenis du S.O. au N.E, et nous avons 

i. CH. B A H U O I S Ann Soc. géol. du Nord, 1881, VIII, p. 109. 



rencontré successivement les micaschistes, le Précambrien, le 
Gothlandien, le DéA^onien et le Culm inférieur : c'est-à-dire que 
nous nous sommes élevés graduellement des dépôts les plus 
anciens jusqu'à la base du terrain houiller inférieur. 
Il nous reste à procéder de même dans le bassin de ïeillé ; mais 

maintenant nous irons du Nord au Sud, et, après avoir traversé 
des dépôts houillers moins anciens que le Culm inférieur, nous arri
verons à l'anticlinal qui sépare les deux bassins, et qui est formé, 
comme le bord sud du bassin d'Ancenis, de Précambrien, de Goth
landien et de Dévonien, avec cette différence qu'ici, par suite du 
relèvement, c'est le Précambrien qui est au Nord et le Dévonien 
au Sud. 
Nous allons donc directement de Mésanger à Teillé, où nous 

sommes sur les schistes gothlandiens avec phtanites. 
Ces schistes, comme nous l'avons vu à Champtocé, au début de 

l'excursion précédente, de vert et rouge qu'ils sont habituellement, 
sont décolorés et devenus sériciteux,sous l'effet des microgranu-
lites, restées ici en profondeur, mais qui se sont fait jour, dans la 
même situation, sur de nombreux points du bord nord du bassin. 
Des porphyrites andésitiques s'observent dans les schistes goth

landiens. Une carrière près le bourg de ïeillé ne pouvant être 
visitée, on a fait apporter, sur le bord de la route, des échantillons 
qui sont mis à la disposition des excursionnistes. 
A i km. au Sud de Teillé, la route qui conduit au Boulay-des-

Mines tourne brusquement à l'Ouest et entame un talus de plus de 
ioo m. de long. Ce talus est entièrement formé par les dépôts 
houillers les plus récents de la grande bande anthracifère de la 
basse Loire. Ils appartiennent à la partie inférieure de l'étage 
westphalien, au sous-étage appelé infra-houiller par M. Grand' 
Eury. Ce gisement est riche en fossiles végétaux. Nous avons 
traversé hier un dépôt de même âge qui se trouve près de Rocbe-
fort-sur-Loire. En réunissant les plantes fossiles de ces deux loca
lités on obtient la liste suivante : 
üactjlotheca aspera ZEILL. (Pecopteris aspera AD. BU.), Trillé, Roche-

sur-Loire. 
— dentata ZEILL. (Pecopteris dentata AD. BKONGN.), Teillé, 

Rochefort-sur-Loire. 
— dentata var. delicatula ZEILL., Pecopteris piumosa An. 

BRONGN. Teillé. 
Schisopteris appartenant très probablement au D. dentala, Teillé. 
Eremopteris artemisisefolia SCHIMP., Teillé, Ro.cheforl-sur-Loirç. 
Mariopteris muricata ZEILL., forme trpica, Rochefort-sur-Loire. 
Alethopteris Mantelli GŒPP., Teillé, Rochefort-sur-Loire. 



Alethopteris Serlii GCËPP., Teillé, Rochefort-sur-Loire. 
Sphenopleris furcata AD. BRONGN., Rochefort-sur-Loire. 

— stipulata GUTB., Rochefort-sur-Loire. 
— distans STERNB., Rochefort-sur-Loire. 
— intermedia ETTINGS., Rochefort-sur-Loire. 
—- Sauveurii GRÉPIN, Rochefort-sur-Loire. 

Asierophylliies equisetiformis AD. BRO.NGIW, Rochelbrl-sur-Loire. 
longifolia AD. BRONGN., Teillé, Rochefort-sur-Loire. 

Pinnularia. Teillé. 
Cordaites Goldenbergiunus WEISS., Rochefort-sur-Loire. 

— bordssifolius UNÛ., Rochelbrl-sur̂ Loire. 
— principalis GEINITZ., Teillé, Rocliefort-sur-Loire. 

Arlisia approximàta FEITSM., Teillé, Rochefort-sur-Loire. 
Cordaitanthus commuais FEITSM., Teillé, Rochetorl-sur-1 oire. 

Malheureusement l'heure s'avance et ne laisse pas le temps de 
chercher dans les amas de schistes qui ont été extraits à notre 
intention. Nous sommes même obligés de modifier notre pro
gramme, en nous rendant directement à Cop-Choux, tandis que 
nous avions l'intention d'examiner les carrières de la Rivière, 
ouvertes dans le Culm supérieur, immédiatement au-dessous du 
Westphalien que nous venons de voir, et de monter à pied, en 
traversant le Précambrien, au sommet de la butte de l'Angéllerie, 
formée par des grès gothlandiens semblables à ceux de Pierre-Meu
lière, ou plutôt par les mêmes grès qu'une longue faille E.O. a 
mis au jour. Nous devions descendre ensuite, à travers les rochers 
de grès, jusqu'aux carrières dans lesquelles a été exploité, et l'est 
encore, le calcaire dévonien de Cop-Choux. 
Notre arrivée en voitures directement à Cop-Choux nous a obli

gés à sacrifier quelques-unes de nos stations; mais elle nous permet 
de voir un affleurement de Précambrien dans lequel la roche est 
sériciteuse et à feuillets ondulés, telle que nous l'avons vue sous 
le Gothlandien de Pierre-Meulière. 
Au bas d'une descente rapide, sur le bord du ruisseau nommé le 

Donneau se voient les schistes gothlandiens qui contiennent les 
grès, et, immédiatement au Sud, le calcaire de Cop-Choux, qui 
appartient à l'étage frasnien. La mer qui a déposé ce calcaire 
avait sûrement pour rivage le grès gothlandien ; des galets de grès 
nyant depuis la grosseur d'une noix jusqu'à i5 à ao centimètres 
de diamètre, en donnent la preuve. Les uns sont empâtés dans le 
calcaire, les autres, les plus nombreux, devenus libres par l'érosion 
du calcaire, sont maintenant mêlés à des sables qui forment un 
puissant dépôt, vraisemblablement de l'époque pliocène. 
Le calcaire est un marbre bleuâtre veiné de blanc, parfois rose, 



Il forme une masse compacte, dans laquelle cependant o n a p u 
reconnaître des bancs et s'assurer que, bien qu'ils semblent 
plonger a u N o r d , ils sont en réalité renversés. Il en résulte que le 
calcaire dévonien est surplombé par le grès gothlandien, beau
coup plus ancien que lui. 

L I S T E D E S F O S S I L E S D Û C A L C A I R E F R A S N I E N D E G O P - C H O U X 

à Rhynchonella cuboides 

Goniatites sp., B A R R O I S , /1««. Soc. géol. Nord, 1898, X X V J I , p. a5i. 
Rhynchonella cuboides S o w . (Terebratula). Schnur, Brach, der Eitel, 

i853, p. 2"Î9, pl. 45, (ig. 4. 
— pugnus ( M A R T I N , Conchyliolithus anomites pugnus). Mar

tin, Petriflcata Derbensia, 1809, pl. 22, fig. 4> 5 ; 
Davidson, Brit. foss. Brach., II, p. 97, pl. 22, flg. 1-16. 

Gamarophoria rhomboidea P H I L L . (Terebratula). Phillips, Pal. foss. of. 
Cornwall, etc., 1841, p. 88, pl. 35, lig. i58. 

— seminula P H I L L . (Terebratula). Phillips, Yorkshire, i836, 
II, pl. 12, fig. 21-23. 

Atrypa reticularis L I N . (Anomia), Syst. nat., XII e éd. 1767, p. n52. 
— aspera S C H L O T H E I M ( Terebratula). Das Rhein. Uëbergangs, i844, 

p. 65, pl. 5, fig. 2a, b, c. 
Productus subaculeatas M U R C H I S O N , B. S. G. F., i8$i, (2), XI, p. 255, 

pl. 2, flg. 9a, b, c. 
Spirifer glaber M A R T . (Conchyliolithus anomites glaber), Petr. Derb., 

1809, pl. 40, fig. 9, 10). 
— conoideus F. A. R C B M E R , Die Verst. de Harzg, i84'3, p. 12, pl. 4, 

flg. i3. 
— striatosulcatus F. A. R Œ M E R , Beitr. z. geol. Kennt, d. nordw. 

Harz. Pal. Dunk, und Meyer, i845, III, p. 3o, pl. 4, ûg- 22, 
a, b, c. — Barrois, Ann. Soc. géol. Nord, 1898, XXVII, 
pl. 25l . 

Pentamerus brevirostris P H I L L I P S (Stringocephalus). Pal. foss of. Corn-
wal, i84i, p. 80, pl. 32, flg. i43. — Pentamerus globus 
(Bronn in coll.) fixé par Schnur, Brach, d. Eitel, i853, 
p. i853, p. 197, pl. 3i, fig. 4«, b. 

Les espèces ne sont pas uniformément réparties dans la roche. 
L'exploitation a permis de reconnaître quatre zones de la base au 
s o m m e t , c'est-à-dire d u N o r d au Sud. 

L a première zone, située au contact d u grès gothlandien, est 
formée d'un m a r b r e d'une extrême dureté, souvent rose, et carac
térisé par u n e espèce voisine de Retziaferita v. B U C H . ' et de 
R. subferita D E V E R N . 2 

1 v. B U C H . Ueber Terebrateln, i834, p. 7 6 , pl. 2, fig. 8 7 . 
2. O E V E R N E U I L ; B.S.G.F., i85o, (2), VII, p. 174, pl. iv, tig. 1 a, b, c, d. 



La seconde, assez étroite, est formée par un marbre d'un bleu 
noirâtre veiné de blanc et renfermant de nombreux fossiles : 
Rhynchonella cuboides Sow., R. pugnus MART., Spirifer glaber 
M A R T . 
La troisième zone est, au contraire, très puissante et comprend 

la plus grande partie de la masse du calcaire. On y trouve le 
Pentamerus breçirostris PIIILL. 
Enfin, la quatrième zone présente les mêmes fossiles que la 

seconde, dans un calcaire d'une dureté plus grande et d'une 
couleur bleuâtre. 
A moins de cent mètres au Sud-Est du calcaire de Gop-Choux, 

est une petite carrière ouverte dans les poudingues delà Grau
wacke inférieure du Gulm. La pâte est de grès argileux, ou 
grauwacke ; les noyaux sont de grauwacke, de micaschiste, de 
gneiss, de schiste précambrien, de grès gothlandien, de microgra-
nulite et de calcaire marbre de Cop-Choux, ce qui prouve que le 
dépôt frasuien avait déjà subi une action métamorphique lorsque 
coulaient les eaux qui ont formé le poudingue. Dans les schistes 
déposés entre les bancs de poudingue il y a des fossiles végétaux, 
particulièrement des Stigmaria. 
Une centaine de pas plus loin, on est sur la Grauwacke inférieure 

du Culm, à l'état de grès, sans poudingue. 

Les excursionnistes gravissent le coteau qui domine la carrière 
et arrivent à Cop-Chôux où les attendaient les propriétaires, 
M. et M m e Joseph Bureau, avec leur famille et de nombreux amis. 
Un lunch est servi sous les ombrages. Mais l'heure avance ; 
avant de poursuivre notre route, M. Ch. Barrois se fait l'interprète 
des sentiments de ses confrères pour la gracieuse réception qui 
leur a été faite par les propriétaires de Cop-Choux. 
Des fossiles du calcaire dévonien supérieur et des végétaux 

fossiles du Culm, recueillis à l'avance, sont distribués, et nous 
remontons en voitures pour nous rendre aux mines de la Tardivière 
(concession de Mouzeil). Là, par les soins du Directeur général, 
M. Carteron, et du Directeur particulier des mines de Mouzeil, 
M. Beaulaton, une quantité considérable d'empreintes végétales 
étaient exposées et rangées sur les déblais d'un puits, à l'intention 
des excursionnistes qui, en peu de temps, ont pu rassembler une 
belle collection de plantes fossiles du Culm supérieur, niveau qui 
nulle part en France n'est aussi bien représenté qu'ici. 
Nous avons terminé la journée par une visite aux collections 

de la mine. Ces collections sont soigneusement recueillies et 
scientifiquement étudiées et étiquetées par M. Beaulaton. Chaque 



étiquette porte, outre le n o m d u fossile, l'indication exacte de la 
couche et d u point de la m i n e où il a été trouvé. 

L a flore de ce niveau est riche, c o m m e o n en peut juger par la 
liste ci-jointe : 

Dactylotheca aspera Z E I L L , (Pecopteris aspera A D . B R O N G N . ) 
— dentaia ZEILL., (Pecopteris dentata A D . B R O N G N . ) 

Sphenopteridium dissectum S C H I M P . 
— Virleti E D . B U R . , (Sphenopteris Virleti A D . B R O N G N . ) 

Odontopteris antiqua D A W S O N . 
Mariopteris acuta ZEILL., (Sphenopteris acuta A D B R O N G N . ) 
Nevropteris antecedens S T U R . 

— Schleani S T U R . 
Diplotmema dissectum S T U R . em., (Sphenopteris dissecta A D . B R O N G N . ) 

— elegans S T U R . em., (Cheilanlhttes elegans G C E P P . ) 
— contractum E D . B U R . 
— Schonknechti S T U R . em. 

Bymenophyllam antiquum E D . B U R . 
Aspidites dicksonioides G C E P P . 
Calymmalotheca Dubuissoni S T U R . em., (Sphenopteris Dubuissoni A D . 

B R O N G N . ) 
— tridactylites S T U R . em., (Sphenopteris tridactylites 

A D . B R O N G N . ) 
— silesiaca E D . B U R . (Sphenopteris elegans A D . B R O N G N . ) 
— tenuifolia S T U R . em., (Sphenopteris tenuifolia A D . 

B R O N G N . ) 
Zeilleria moravica E D . B U R . (Calymmatoiheca moravica S T U R em.) 
Lepidodendron lycopodioides S T E R N B . 

— Veltheimii S T E R N B . 
— Ophiurus A D . B R O N G N . 
— selaginoides S T E R N B . 
— rimosum S T E R N B . 
— Vo Ikmannianum S T E R N B . 

Lepidostrobus variabilis L I N D L . et H U T T . 
— (Microcystis) Iruncatus L E S Q . 

Thomasiodendron andegavense E D . B U R . 
Ulodendron majus L I N D L . et H U T T . 

— minus L I N D L . et H U T T . 
Lepidophloios laricinus S T E R N B . 

— fimbriatus E D . B U R . 
— Grand'Euryi E D . B U R . 

Lomatophloios crassicanlis C O R D A . 
Halonia tuberculata A D . B R O N G N : 
Lepidophyllum majus A D . B R O N G N . 

— lanceolaium L I N D L . et H U T T . 
Lepidophyllum intermedium L I N D L . et H U T T . 

— triangulàre Z E I L L . 



Knorria imbricata STERNB. 
Sigillaria rninima Ad. BRONGN. 

— antecedens STUR. 
Stigmaria ficoides Ad. BRONGN. 

— ficoides (3 undulata GCSPP. 
— ficoides Y reticulata GCSPP. 
— ficoides ç inœqualis GCSPP. 
— ficoides 6 elliptica GCSPP. 
— ficoides i leevis GCEPP. 
— ficoides u. rugosa, (Stigmaria ficoides rugosa HEER.) 

Stigmariopsis sequalis ED. BUR. 
Sphenophyllum Davyi ED. BUR. 

— tenerrimum STUR. 
Equisetum antiquum ED. BUR. 
Calamités Suckowii A D . BRONGN. 

— undulatus STERNB. 
— canneeformis SCHLOTH. 
— Cistii AD. BRONGN. 
— ramosus ARTIS. 
— dubius ARTIS. 

Caiamostachys ramosa WEISS. 
— paniculata WEISS. 

Bornia transitionis F. A. R Œ M E R (tige). 
— pachystachya ED. BUR. (rameaux, feuilles et épis). 

Pinnularia columnaris ZEILL. 
— laxa ED. BUR. 

Cordaites borassifolias UNG. 
— principalis GEINITZ. 

Carpolithes umbonatus STERNB. 
Graines de Pteridospermées. 
Les caractères de cette flore sont très nets. Par la présence de 

nombreux Lepidodendron et de très nombreuses Sphénoptéridées 
appartenant aux genres Diplotmema et Calymmatotheca, ainsi 
que par la rareté des Fougères à formes archaïques, elle se place 
non seulement au dessus des flores du Roannais, du Maçonnais, du 
terrain de transition des Vosges et des schistes tégulaires de 
Moravie et de Silésie, qui appartiennent au Gulm inférieur, mais 
au-dessus de celle des anthracites de la Baconnière (Mayenne), où 
l'on a trouvé Gardiopteris polymorpha SCHIMP. (Çyclopteris 
polymorpha. GCEPP.), et qui n'ont fourni aucune Lépidodendrée. 
Ses affinités paraissent plus étroites avec la flore de la formation 

de Saint-Laurs (Deux-Sèvres) et avec celle des schistes d'Ostrau 
(Moravie) et de Waldenburg (Silésie), qui appartiennent au Culm 
supérieur. Les espèces sont, en majeure partie, les mêmes. 
Mais la flore anthracifère de la Basse-Loire se distingue de 



toutes celles que nous venons d'énumérer par sa richesse plus 
grande en individus et en espèces de Lépidodendrées. 
Ce caractère la rapproche de la flore de l'étage infra-houiller, 

avec laquelle cependant la fréquence du Bornia transitionis R Œ M . 
et du Lepidodendron Veltheimi STERNB., ainsi que la présence de 
quelques Fougères anciennes : Neçropieris antecedens STUR., 
Zeilleria moravica ED. BUR., (Gatymmatothecamoravica STUR.), 
etc. ne permettent pas de la confondre. 
La flore houillère de la Basse-Loire appartient donc à la partie la 

plus élevée du Culm. Elle a précédé immédiatement la flore infra-
houillère qui ouvre la série des flores houillères moyennes. 
A 6 h. t>i, nous prenons le chemin de fer de l'Ouest à la gare de Teillé-

Mouzeil, pour rentrer à Nantes à 7 h. 53. 

M. Ch. Barrois estime que M M . Edouard et Louis Bureau ont 
rendu des services signalés à la géologie bretonne, et provoqué 
les plus grands progrès. M. Louis Bureau a reconnu l'existence, 
dans le bassin de la Basse-Loire, d'un Gothlandien plus déve
loppé qu'en aucune autre partie delà Bretagne et montré sa trans
gression sur l'Ordovicien, jusqu'à reposer directement sur le 
Précambrien. 
Ses observations sur le Dévonien ne sont pas moins intéres

santes. On attribuait à ce terrain deux faciès : le faciès lacustre 
du vieux grès rouge limité au Nord de l'Europe et le régime fran
chement marin au Sud du Comté de Devon. M. Louis Bureau a 
appris, qu'au Midi de la Bretagne, il y eut alternance de faciès 
marin et de faciès d'eau douce. M. Edouard Bureau nous a fait 
connaître la flore remarquable du Culm et la succession de quatre 
flores terrestres successives dans la Basse-Loire, tandis que la 
mer s'étendait de Chateaulin à Laval. L'étude d'ensemble sur la 
flore de la Basse-Loire, dont il a montré les planches terminées, au 
cours de l'excursion, constituera une œuvre fondamentale pour 
l'histoire géologique de la Bretagne. Ainsi les géologues de l'Ouest 
de la France doivent aux efforts parallèles de M M . Edouard et 
Louis Bureau des idées générales nouvelles et des notions capi
tales sur la géologie de la Bretagne, pendant la période paléozoïque 
toute entière. 
M. Gh. Barrois se félicite de pouvoir témoigner aussi devant la 

Société géologique, des éminents services rendus par M. L. Davy 
à la géologie bretonne. C'est à M. L.-P. Davy que revient une 
bonne part des progrès de nos connaissances sur la géologie du 
Massif annoricain ; tous les géologues qui se sont occupés de cette 



région l'ont eu pour guide et pour aide, depuis l'Anjou jusque 
dans le Finistère. 
M. Edouard Bureau donne l'aperçu suivant des Flores fossiles 

qui se sont succédées dans le Bassin de la. Basse-Loire. 
Les plantes dévoniennes.dont on connaît si peu de gisements en 

Europe, se trouvent au Sud et au Nord de la grande bande de 
palcaire de l'Écochère, Montjean, Chàteaupanne, Chalonnes et 
Cbaudefonds, sans que cette situation puisse être attribuée à un 
synclinal. Les débris végétaux y sont nombreux, mais triturés. 
Tous semblent appartenir au Psilophyton princeps DAWS., sauf 
près de l'Écochère, où l'on a recueilli le fossile décrit et figuré par 
Dawson sous le nom de Psylophiton ? giabrum, un Bomia, le 
Cephalotheca mirabilis, etc. 
La Grauwacke inférieure du Gulm est assez pauvre, mais sa flore 

ne laisse pas de doute sur le niveau qu'elle représente : c'est 
celui de la grauwacke de Thann, du Culm de Moravie et du Car
bonifère inférieur du Maçonnais. O n y a trouvé : Sphenopteris 
pachyrrachis {i stenoplvylla GCEPP., Rhodea Hochstetteri ST., 
Lepidodendron rimosum STERNB., Lep. acuminatum VAFFIER, 
L. Veltheimianum STERNB., Bothrodendron Depereti VAFFIER, 
Sligmaria jicoides A D . BRONG., Bornia transitionis F .-A. R Œ M E H . 

La Grauwacke supérieure est, au contraire, d'une richesse en 
végétaux fossiles bien remarquable pour le niveau fort bas qu'elle 
occupe dans le système carboniférien : 80 formes végétales environ 
y ont été reconnues jusqu'ici. La plupart ont été indiquées dans le 
Livret-Guide, et nous ne pouvons que signaler les caractères de la 
flore. Elle frappe tout d'abord par l'absence des Nepropteris à 
grandes folioles et des Sigillaria'k côtes. Les Pecopteris arbores
cents y sont d'une excessive rareté, mais les Lepidodendrées sont 
riches en individus et en espèces. Toutes les Filicinées : Fougères 
vraies ou Cycadofilicinées, sont à frondes très découpées et à pin-
nules petites, profondément lobées ; c'est une flore correspondant ' 
à celle des schistes d'Ostrau (Moravie) et de Waldenburg (Silésie). 
Ici, elle est surmontée immédiatement par la flore infra-houillère, 
qui ouvre la série des flores houillères moyennes. 

Cette base de l'étage westphalien a fourni, tant à Rochefort-sur-
Loire qu'à Teillé, 21 espèces dont 14 Fougères parmi lesquelles 
plusieurs ont commencé dans l'étage précédent ; mais d'autres : 
Eremopteris artemisisefolia SCHIMP., Sphenopteris stipulata GUTB., 
S. Haidingeri ETTINGSH., S. Saupeuri CRÉPIN, décèlent nette
ment le Houiller moyen. Les Cordaites prennent tout-à-coup un 
développement numérique remarquable. 



Un tout petit bassin, situé à l'Ecoulé, au Sud du grand bassin 
carboniférien, a fourni le Nevropteris gigantea A D . BRONGN. et 
nous parait appartenir à un niveau plus élevé du Westphalien. 
Enfin, à Minière, près de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), un 

lambeau de Carboniférien supérieur se trouve placé en discordance 
sur le Carboniférien inférieur. Virlet y a recueilli le Gannophyllites 
Virleti AD. BRONG., qui se trouve aussi dans le Stéphanien de 
Kergogne (Finistère). 

M. le D r Vaffier signale le synchronisme absolu de la Grauwacke 
inférieure du Gulm nantais et du Culm des environs de Macon. Il 
a vu recueillir devant lui à Montjean un bel échantillon de Stig-
maria et des empreintes bien conservées de Rhodea Hochstetteri 
et de Bornia radiata, espèces caractéristiques du Dinantien 
inférieur. 
Esquissant à grands traits le faciès du Culm maçonnais, il montre 

ia série des dépôts de cet étage reposant à l'Est sur un terrain 
métamorphique formé de diorite, de granulite et de schistes 
amphiboliques altérés, et à l'Ouest, sur le massif cristallin des monts 
du Beaujolais, prolongation des Cévennes, presque entièrement 
formé à cette latitude de tufs d'orthophyre et d'orthophyre en 
coulée. 
Ces roches orthophyriques contemporaines du Culm ont précédé 

dans leurs premières manifestations éruptives les dépôts dinan-
iens, qui ont été surtout influencés par la microgranulite, qui, 
tantôt à l'état de tufs, tantôt à l'état de roche franchement cristal
line, se trouve partout intercalée dans les schistes, les grès et les 
poudingues de la formation. 
Les porphyres globulaires et les porphyrites de la région 

mâconnaise sont post-dinantiens. 
La flore du Culm des environs de Macon est très ancienne par 

ses Archœopteris, ses Rhodea, ses-Cardiopteris et ses Lepido-
dendron ; elle présente quelques affinités avec la flore ursienne, 
tandis qu'elle ne renferme aucune espèce de la Grauwacke supé
rieure du Culm. Elle appartient donc à la plus ancienne phase de 
l'époque carbonifère et est contemporaine de la Grauwacke infé
rieure du Culm nantais, de la Grauwacke de Thann et des 
couches de Burdie-House en Ecosse. 
Les dépôts du Culm maçonnais ont dû se produire avant que le 

Morvan, alors immergé, ne se relevât par un mouvement de 
bascule, qui devait amener l'affaissement du Plateau Central et 
préparer les dépôts stéphaniens. 

10 Janvier 1910. — T. VIII. Bull. Soc. géol. Fr. — 42. 



Séance de clôture du Mercredi 9 Septembre 

PRÉSIDENCE D E M. E D O U A R D B U R E A U 

La séance est ouverte à la mairie de Châteaubriant, à 6 heures du 
soir. 
Le procès-verbal de la féance précédente est lu et adopté. 

Excursions du 8 et du 9 Septembre à Châteaubriant 
PAR L. D a v y 

Le but de la réunion à Châteaubriant était l'étude des terrains 
qui forment le Sud de la tranche de l'anticlinal qui s'étend de 
l'Est à l'Ouest entre la Mayenne et la Vilaine. Châteaubriant est 
en partie bâti sur les couches précambriennes qui occupent l'axe 
de cet anticlinal. 
En se rendant de Châteaubriant à Sion par Saint-Aubin-des-

Châteaux, on ne tarde pas à se trouver (au passage à niveau de la 
ligne de Châteaubriant à Ploermel) sur le grès armoricain, que l'on 
ne cesse de suivre sur le plateau. Le bourg de Saint-Aubin est 
bâti sur ce même grès sur le bord ouest d'une faille nord-sud 
indiquée par le lit de la rivière la Chère. 
A u Sud de Saint-Aubin,on a vu la carrière du bois de la Hoche, 

où l'on exploite, pour macadam, un grès compact sombre, en 
couches minces presque horizontales, sans fossiles ; mais, à quel
ques mètres en contre-bas, près de la rivière, les excursionnistes 
ont pu voir une roche isolée pittoresque qui montre des Bilobites 
en place à la partie inférieure des bancs de grès. 
Un peu plus au Midi, on a pu constater le passage progressif des 

grès aux schistes sans que l'on puisse préciser la limite entre les 
grès armoricains et les schistes à Calymènes. Au moulin Hubert, 
sur un affleurement schisteux étendu, on a pu recueillir une grande 
quantité de Graptolithes (Didymograptus Murehisoni BECK). Cet 
horizon, qui précède celui plus étendu où les nodules à Calymènes 
abondent, se retrouve près de l'étang de la Touche, entre Château
briant et Erbray et en plusieurs autres points. 
Au Sud du moulin Hubert, c'est la région des nodules à Caly

mènes qui s'étend à l'Est jusqu'à Angers et à l'Ouest jusqu'au delà 
de la Vilaine. 
Les excursionnistes ont pu faire une ample récolte de nodules 



fossilifères au Nord du village de la Chapelle. Ce gisement est cité 
dans_tousles ouvrages sous le nom bien connu de la Hunaudière, 
déjà signalé par Brongniart et Desmarets en 182a. 
Ala Hunaudière se trouvait une des dernières forges à charbon 

de bois qui existaient en Bretagne jusqu'en 1880. 
Après avoir traversé ce joli village, on retrouve au Nord, sur le 

sommet du coteau, les grès armoricains,et on constate vers la limite 
entre eux et les schistes une longue bande de minerai de fer, 
exploité autrefois, à la Haute-Noë, pour la forge de la Hunaudière 
et, tout dernièrement, pour l'exportation en Allemagne. 
Les excavations de la Haute-Noë montrent immédiatement sous 

la terre végétale une couche argileuse superficielle, ne dépassant 
pas un mètre d'épaisseur, qui contient des morceaux arrondis de 
minerai de fer, d'abord fort espacés les uns des autres, mais qui, 
augmentant rapidement en nombre et en volume, ne lai'dent pas 
à former une masse continue d'hématite compacte très siliceuse. 
— L'épaisseur minéralisée ne dépasse pas quatre mètres. — Au-
dessous du minerai il y a de l'argile ordinairement plus blanche 
que celle du dessus. La surface occupée par le minerai est longue 
et étroite ; elle est orientée dans le sens de la stratification des 
couches profondes; elle se trouve au point même où une couche 
de minerai existe constamment en Normandie et en Anjou ; il est 
donc tout naturel de supposer que ce minerai n'est que l'affleure
ment d'une couche paléozoïque ; des recherches faites pour éclairer 
cette question sont restées jusqu'ici infructueuses en ce point. 
Le bourg de Sion a fourni pendant longtemps de magnifiques 

échantillons aux collectionneurs. Dans le schiste, au Sud, on 
trouvait toute la série de ses fossiles ; dans le grès armoricain, au 
Nord, VAsaphus (Ogygites) armoricanus TROM. et LEBESC, etc. 
Aujourd'hui, les carrières dans le schiste sont abandonnées, et dans 
le grès, les fossiles deviennent déplus en plus rares. 

* 
* * 

Dans toute la région visitée le 9 Septembre à l'Ouest de 
Châteaubriant, on ne voit aucun affleurement des couches immé
diatement inférieures au grès armoricain ; partout, elles sont 
cachées par les éboulis, mais on en trouve à l'Est de la ville, 
dans les carrières qui fournissent la pierre pour les construc
tions. Les géologues ont visité les carrières dites du Breuil ; ils 
y ont vu une roche compacte schisteuse, se débitant en prismes 
irréguliers, dont les grandes faces sont perpendiculaires à la 



stratification ; le milieu de chaque bloc est coloré en rouge ; 
les parties voisines des surfaces sont vert clair. Les bancs 
plongent au Midi sous le grès armoricain. Ces schistes rouges 
existent d'une façon continue au-dessous des grès en suivant tous 
les méandres que forment ceux-ci sur la carte ; mais on remarque 
presque partout, et particulièrement au Sud et au Nord de l'îlot 
occupé par la carrière du Prince, qu'ils sont beaucoup plus 
inclinés que ces derniers. Parce que le contact des deux roches 
est très difficile à observer, on ne peut savoir d'une manière 
certaine s'il y a entre elles discordance. Dans ces schistes rouges, 
les fossiles sont très rares; on n'y a trouvé que des Vexillum 
Desglandi ROUAULT et des Lingules, etc. 
En profondeur, les schistes contiennent des noyaux de quartz de 

plus en plus gros et nombreux et deviennent un poudingue de 
structure et d'aspect tout particulier, que l'on retrouve dans la 
région sur une grande étendue. 
Plus bas, l'étude des roches, à cause de leur diversité, du manque 

d'affleurement et du défaut complet de fossiles, devient de plus en 
plus difficile, et l'on ne sait avec certitude à quel point finit le 
Cambrien et commence le Précambrien. 
Les grès armoricains exploités à la carrière dite du Prince, 

parce qu'elle se trouve dans l'ancien parc du château de Château-
briant, sont célèbres par le grand nombre de Cruziana qu'ils ont 
fourni à toutes les collections ; leurs bancs sont horizontaux, 
minces, séparés par des lits argileux encore plus minces. 
Cette carrière est située à l'Est de la ville sur un plateau séparé 

du bord sud de l'anticlinal par la petite vallée du Rollard, parallèle 
à celle de la Chère. 
Les schistes à Graptolitb.es vus au moulin Hubert se retrouvent 

à proximité de la chaussée de l'étang de la Touche ; ici comme là-
bas, ils supportent les schistes à nodules fossilifères de l'Ordovieien 
qui s'étendent sans interruption de la Touche à Erbray sur une 
largeur de 2 km. 5oo. 
Ces schistes sont régulièrement surmontés par un banc continu 

de grès blanc parcouru de nombreux filonnets de quartz cristallin 
et caractérisé par le manque absolu de fossiles déterminables ; ces 
grès, exploités partout pour l'empierrement des routes, se suivent 
depuis la carrière de la Sauvagère à l'Est d'Erbray jusqu'au-delà 
de Saint-Julien-de-Vouvantes. 
Au-dessous des grès dits azoïques ou culminants, que l'on 

rattache au sommet de l'Ordovieien ou à la base du Gothlandien 
et qui forment un horizon bien défini, les schistes ordoviciens ne 

http://Graptolitb.es


renferment plus de nodules ; ils sont plus massifs, moins fissiles, 
et, à une distance variable de leur sommet, on trouve des bancs 
gréseux réguliers qui se suivent sur de grandes longueurs ; de ces 
observations, on a pu conclure que ces grès représentent le grès 
de May ou de Saint-Germain-sur-Isle et ces schistes la zone à 
Trinucleus. 
Au Sud des grès azoïques. sur une étroite bande de nature indé

terminée, mais certainement schisteuse, dont les affleurements 
sont inconnus, se trouvent Les grandes lentilles du calcaire 
exploité pour la fabrication de la chaux et à propos desquelles 
de nombreux travaux ont été publiés. 

Réunis sur le bord sud de la grande excavation de la Ferron
nier*, les excursionnistes voyaient au Nord des calcaires blancs 
fossilifères ; au Sud, des calcaires gris-foncé nmins fossilifères ; la 
masse présente des plans de rupture ou de stratification tellement 
confus qu'il semble impossible de les distinguer les uns des autres. 
Les parois du Nord et du Sud de la carrière sont aussi confuses 
que la masse elle-même. Bien que des travaux très importants et 
d'une grande valeur aient été faits tant au point de vue stratigra-
phique qu'au point de vue paléontologique sur ces calcaires de la 
Ferronnière d'Erbray, l'accord entre les savants qui s'en sont 
occupés n'est pas encore complet ; l'un pense que le calcaire de la 
Ferronnière est à la base du Dévonien ; l'autre croit qu'il est seule
ment au-dessous du Goblentzien, au-dessus du calcaire à Athyris. 
Les calcaires blancs sont, pour les uns, supérieurs aux calcaires 
gris ; pour les autres, c'est le contraire. 
Au-dessus des terrains anciens on rencontre, dans un grand 

nombre de points aux environs de Ghâteaubriant, des îlots, le plus 
souvent appuyés sur le flanc des coteaux, de sables rouges plus ou 
moins agglutinés par de l'argile ou de l'oxyde de fer. Les excur
sionnistes ont visité deux des carrières creusées dans ces sables ; 
l'une s'appuie sur les grès culminants de la Sauvagère à l'Ouest 
d'Erbray ; les autres sont dans la ville même de Châteaubriant. 
Les fossiles y sont presque inconnus et il a fallu des circonstances 
toutes spéciales pour qu'ils .aient été conservés : tels sont ceux que 
M. Davy a trouvé dans la forêt de Gâvre et M. Danton aux envi
rons d'Angrie ; les premiers, étudiés par M. "Vasseur, ont été attri
bués par lui au sommet du Miocène ou à la base du Pliocène. Ces 
sables sont, le plus souvent, considérés comme le résidu de la 
décalcification d'un calcaire. 



M. Œhlert fait remarquer que les schistes rouges et verts des 
carrières du Breuil, au Sud de Ghâteaubriant, ne paraissent pas 
devoir être considérés comme appartenant à l'assise des schistes 
lie-de-vin, associés au Poudingue pourpré, et constituant la base 
du Cambrien. Il cite, à titre de comparaison, la coupe de la tran
chée de Sainte-Croix, près de Rhétiers, où l'on voit se succédant 
régulièrement une série d'assises bien différenciées par leur faciès 
et représentant évidemment des subdivisions dans le Cambrien ; 
ce sont, de bas en haut : des schistes roses ou saumonés par déco
loration, puis des schistes et des quartzophyllades zones auxquels 
succèdent des grès exploités près de la ferme de Sainte-Croix ; 
enfin, au sommet, des schistes en dalles, violets, parfois verdâtres. 
Cet ensemble, qui représente le Cambrien, est surmonté par le 
grès armoricain, sur lequel reposen Jes schistes à Galymene 
Tristani. Il ajoute qu'il y aura peut- tie îeu de rattacherai! Cam
brien certains calcaires considérés jusqu ici comme précambriens 
et, en particulier, celui qui est exploité à Saint-Thurial. 

M. Œhlert rappelle qu'il a exposé de vive voix dans la carrière 
d'Erbray les différentes opinions émises successivement sur l'âge 
du calcaire qui y est exploité. De plus il a indiqué l'existence de 
couches gréseuses qui, au milieu des schistes ordoviciens, repré
senteraient les grès intermédiaires (S'2h) séparant les schistes à 
Calymene (S-&) des schistes à Trinucleus (S2c). 



C O Ü P E GÉOLOGIQUE D E L'ANTICLINAL P A L É O Z O I Q U E 
D E G H Â T E A U B R I A N T ( L O I R E - I N F É R I E U R E ) 

I'AR XJ. Davy 

Une étude, même superficielle, de la géologie de la Bretagne 
fait voir une série de plis alternativement synclinaux et anticlinaux 
sensiblement parallèles et arasés à une laible hauteur au-dessus 
du niveau de la mer, compris entre deux régions occupées, au 
Nord et au Sud par des roches éruptives. 
La manière d'être des roches qui composent un pli quelconque 

varie souvent dans le sens delà direction; mais cette variation est 
surtout considérable lorsque l'on compare un côté à l'autre et un 
pli à son voisin immédiat ; elle devient encore plus grande si les 
deux plis que l'on considère sont agrande distance l'un de l'autre. 
Ces différences sont facilement explicables lorsqu'on peut faire 

intervenir le métamorphisme, les pressions latérales, ou des 
différences sensibles dans les dépôts stratifiés antérieurement aux 
plissements, lorsque par exemple on compare un pli de la région 
centrale à son parallèle de l'extrême Sud ou de l'extrême Nord, 
un pli de la Normandie à un autre de la région étranglée de la 
Bretagne centrale; mais il arrive le plus souvent que les deux 
côtés parallèles d'un même plissement sont très différents non 
seulement par l'inclinaison des strates mais aussi par la nature de 
celles-ci, par leur épaisseur, par leur aspect, par la composition 
de leurs éléments. Sur un des flancs, par exemple, on trouve une 
grande épaisseur de grès avec de nombreuses couches de minerai 
de fer interstratifiées, sur l'autre plan, à quelques centaines de 
mètres de distance, le grès aura presque disparu et avec lui le 
minerai de fer ; d'un côté le grès sera blanc, de l'autre, il sera 
rouge. 
Dans le pli suivant il pourra arriver que ce soit le contraire qui 

se produise. Ces variations, quelque intéressantes qu'elles soient, 
restent le plus souvent inexpliquées. 
Pour ce motif, l'étude détaillée du plus grand nombre possible 

de coupes normales aux directions me semble présenter un grand 
intérêt et ce n'est qu'en les multipliant que l'on pourra découvrir 
les raisons d'être de ces variations. 
Tous les géologues qui ont étudié la Bretagne et particulièrement 

Tromelin, Lebesconte, M M . Delage, Œhlert, Barrois, etc., ont 
multiplié ces coupes. 



I. — Je vais essayer d'en décrire, avec quelques détails, une de 
plus. Je l'ai choisie traversant Châteaubriant suivant le méridien et 

presque suivant le chemin 
de fer de Nantes à Rennes ; 
le profil de la ligne m'a 
servi de base (fig. i). A 
chaque extrémité, une 
tranchée coupe les flancs 
opposés d'un anticlinal ; 
le centre est occupé par 
une large plaine précam-
brienne. 
Si cette coupe était pro

longée dans les deux sens, 
elle rencontrerait le Silu
rien supérieur et le Dévo-
nien qui le recouvre quel
quefois dans les syncli
naux parallèles \ 

SCHISTE ORDOVICIEN A 
Calymene Tristani, S-B ; 
SCHISTE D'ANGERS. — La 
.partie nord de la tranchée 
du chemin de 1er, dite 
de Groquefer, est creusée 
dans le schiste ordovicien 
immédiatement superposé 
au Grès armoricain, qui 
occupe la partie centrale 
et la plus profonde de 
cette tranchée. Le contact 
entre les deux terrains 
n'est pas bien net en ce 
point, il se voit mieux à 
l'Ouest, entre la ligne et le 
village du Grand-Sausay. 
Plus à l'Ouest,le schiste, 

avec ses fossiles caracté
ristiques, a été coupé par la route de Châteaubriant à Fercé, entre 
les villages de la Thouardière et de la Dumanchère ; j'ai trouvé 

i. Pour l'intelligence du texte, il est indispensable d'avoir sous les yeux 
la Carte géologique n" 91 « Château-Gonthier ». 
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en ce point, des nodules avec Galymene Tristani, Illœnus, Gonu-
laria, Brachiopodes, etc. 
Encore plus à l'Ouest, on y a creusé les ardoisières de la Guéri-

vais et l'on vient de faire des recherches d'ardoises, sur ce même 
bancau Sud de Rougé. 
A l'Est, on le retrouve à Pouancé, etc. 

GRÈS ABMORICAIN, Slh. — Au dessous du schiste, le Grès armori
cain occupe le point culminant du coteau de Croquefer, on le voit 
jusqu'à 4oo m. au Nord du pont et 200 m. au Sud du même point, 
ce qui, en tenant compte de l'obliquité de la voie par rapport à la 
direction des bancs et à l'inclinaison de ceux-ci, lui donne une 
épaisseur de 270 m. Dans l'état actuel de la tranchée, on distingue 
difficilement le pendage de la roche, il est peu incliné (3o° ?). Les 
affleurements disparaissent sous un épais manteau d'argiles super
ficielles, et la nature de la roche resterait inconnue, si elle n'avait 
été dévoilée par la tranchée et de nombreuses carrières pour 
macadam, ouvertes sur un chemin rural au Sud de la Tinolais. — 
(fig. 3). Une coupe normale à la direction des bancs et s'étendant 
du Nord au Sud, sur 4oo m., à partir du puits de la Tinolais fait 
voir: i° Des grès gris, à grains fins très siliceux, très< compacts, 
en lits minces, séparés par des filets foncés très voisins les uns des 
autres, le tout est un peu micacé, le mica est quelquefois concentré 
en petits lits très minces. La masse est traversée par de nom
breux petits filets de quartz cristallin, blanc, jaune ou brun ; 
•2" Entre le puits delà Tinolais et les carrières, la masse est formée 
de grès en bancs peu épais, brisés en parallélipipèdes, les surfaces 
de chaque fragment sont blanc jaunâtre ; mais si on les brise on 
constate que l'intérieur est coloré en rouge brun foncé et que la 
partie blanche superficielle n'a souvent pas plus d'un quart de 
millimètre d'épaisseur ; 3° Le grès exploité est à grains plus fins, 
véritable quartzite, d'aspect général rosé ; cette couleur est due à 
ce que la masse quartzeuse gris très clair est criblée de vacuoles 
renfermant une matière argileuse rose, résidu d'un minéral disparu, 
probablement de la pyrite : 4° Entre les bancs de grès se trouvent 
des bancs minces de schiste gris-bleu micacé, se clivant difficile
ment et renfermant encore des feuillets siliceux; 5" Il y a aussi 
des bancs formés d'assises minces de quartz blanc (quartzite 
saccharoïde à grains très fins, alternant avec des schistes micacés 
gris bleuâtre) ; 6° Dans la carrière située le plus au Sud, la roche 
très compacte est gris-bleu très foncé, avec mica blanc ou jaune et 
filets de quartz blanc, les feuillets n'ont que 1 à 10 millimètres 
d'épaisseur. 



Ces roches siliceuses ne ressemblent guère à celles du même âge 
du bord sud de l'anticlinal ; mais leur âge est nettement indiqué 
parles Bilobites nombreux que l'on y rencontre. 
Aux environs de la Tinolais les strates sont presque verticales en 

s'appuyant au Sud. — Les affleurements se prolongent à l'Est 
jusqu'à la Grande-Haie et le moulin d'Ercéeen Soudan, etc. mais 
ils se suivent difficilement vers l'Ouest. 

SCHISTES POURIJRÉS ; SCHISTES VERTS ET ROUGES ; GAMBRIEN Sia. — 
Dans la tranchée de Croquefer, immédiatement au-dessous des 
Grès armoricains, se trouvent les grès et schistes rouges et verts 
dont on reconnaît l'analogie avec ceux du bord sud de l'anticlinal ; 
mais ici ils sont mal caractérisés et on a de la peine à reconnaître 
leur pendage et leur direction; on constate cependant que les 
strates sont peu inclinées. 
On le voit mieux de part et d'autre du chemin de 1er ; à l'Est 

dans une carrière au Sud-Ouest du moulin de Croquefer, à Ijtjuest 
entre la ligne et la route de Martigné. 
Dans le premier point (direct. O. io° N., pendage 8o° N.), on a 

exploité un schiste très gréseux micacé verdâtre ou rosàtre. à 
cassures irrégulières, en gros bancs, dont les assises, de plusieurs 
mètres d'épaisseur, sont séparées par des grès grossiers ou poudin-
gues à grains fins de quartz hyalin en cristaux émoussés blancs ou 
bleuâtres. 
Dans le second point, est une carrière abandonnée dont on a 

extrait des schistes et des grès pourprés à très gros grains. 
Des rochers analogues se retrouvent à l'Est, au Nord de la 

Brichetière (ûg. 21, à l'Ouest, au Sud des Hautières et dans le 
chemin rural qui mène du Grand Rignier à la Guérivais, etc. 
Le contact entre les schistes pourprés et le terrain précambrien 

est ici, comme je l'ai vu partout, bien difficile à déterminer. 
II. — Si nous nous transportons au Sud de la coupe (fig. 1), nous 

allons retrouver, en sens inverse et avec des caractères différents, 
dans la tranchée de la ligne de Chateaubriant à Nantes, dite des 
Briottais et de la Ferrière, les trois terrains que je viens de signaler. 

SCHISTE ORDOVICIEN. S-a. •— L'Ordovicien recouvre nettement 
le Grès armoricain à l'origine sud de la tranchée et l'on peut suivre 
assez facilement lè contact sur une grande longueur. Les premières 
assises schisteuses sont caractérisées, à l'Est de l'étang de la 
Touche, Nord d'Krbray, au moulin Hubert, Sud-Ouest de Saint-
Aubin-des-Cltàteaux et à Sion, par DidymogTtiptus Murchisoni 
BECK en colonies nombreuses. 



Toute cette région schisteuse contient des nodules avec les fossiles 
ordinaires qui caractérisent ce terrain ; c'est dans son prolonge
ment ouest que se trouvent les localités fossilifères devenues 
classiques de Sion et de la Hunaudière ; on y exploite l'ardoise à 
Saint-Vincent des Landes et à Juigné-les-Moutiers. Les strates 
plongent au Sud, mais sont très peu inclinées. 

GRÈS ARMORICAIN. — Sous le schiste le Grès armoricain débute 
par du minerai de fer que l'on voit dans les roches argileuses super
ficielles ; la profondeur de l'excavation n'est pas suffisante pour que 
l'on sache bien s'il se poursuit en profondeur, mais il est bien là à la 
place où on le rencontre ordinairement et ses affleurements se 
poursuivent dans la même situation sur une grande longueur vers 
l'Est et il a été exploité au Sud de Launay-Pitro, à la Sépellière, à 
la Feuvrais (fig. 2), etc. 
Le Grès armoricain occupe presque toute la tranchée sur une 

longueur'de plus d'un kilomètre ; en admettant que son inclinaison 
soit uniformément de 35°, l'épaisseur totale serait de 58o m. 
La roche est un grès gris à grain fin, divisé en parallélipipèdes 

réguliers, séparés par des fissures planes argileuses ; les bancs 
sont séparés les uns des autres par des strates argileuses d'épais
seur variable ne dépassant jamais quelques décimètres, ces argiles 
sont probablement le produit de l'altération au voisinage de la 
surface des schistes ; la structure feuilletée est souvent conservée. 
Vers le milieu de l'épaisseur du grès on remarque des traces de 

passage d'une couche de minerai de fer ; ce minerai mieux défini 
et laissant voir des traces d'exploitation ancienne se retrouve, à 
l'Est, dans une situation analogue au Sud de la forêt de Juigné. 

A l'Ouest de la tranchée, une faille reporte brusquement le Grès 
armoricain à 5oo m. vers le Sud-Ouest. 
Cette bande de grès est très fossilifère, c'est sur son prolonge

ment ouest que se trouvent les carrières des Ridais, de Saint-Aubin-
des-Châteaux et de Sion, tandis qu'à l'Est se trouvent celles de 
Beauchêne, des Touches, etc., avec Dinobolus Brimonti ROUAULT, 
Asaphus (Ogygites) armoricanus LEBESCONTE, de nombreux 
Bilobites, des Vexillum, etc. 

SCHISTES POURPRÉS ; (JAMBRIEN. — Le terrain cambrien se 
trouve bien à sa place au-dessous du Grès armoricain, à l'extrémité 
nord de la tranchée, mais la position du plan de séparation, qui 
ne se voit d'ailleurs en aucun autre point, reste ici indécise sous des 
éboulis de grès; on distingue cependant, de part et d'autre d'un 
pont sous lequel passe la voie, des phyllades rouges et jaunes 
ferrugineux ; les bancs semblent très plats et plongent au Sud. 



Les affleurements des schistes pourprés disparaissent complè
tement sous les éboulis des Grès armoricains à l'Ouest de la 
tranchée, mais ils sont visibles vers l'Est, et c'est sur eux que sont 
ouvertes les principales carrières (dites du Breuil), pour pierres 
de constructions de la ville de Châteaubriant, de part et d'autre 
de la route de Saint-Julien de Vouvantes (direct. O. 25° N. pendage 
i5° S.). O n y exploite une grosse masse de phyllade superposée à 
des poudingues. C'est une roche argileuse massive, non fissile, 
divisée par des plans perpendiculaires à la stratification, sa couleur 
est rose ou verte, ces deux teintes se fondent l'une dans l'autre sans 
règle; dans certains bancs, c'est le rose qui domine, dans d'autres, 
c'est le vert. Les poudingues, de même couleur que les schistes, 
ont un aspect tout spécial ; c'est encore, le schiste dans la pâte 
duquel entrent des galets de toutes dimensions, quelquefois fort 
éloignés les uns des autres, d'autres fois, se touchant. Les galets 
sont en quartz laiteux, cristallin ou non, en grès, en schiste vert 
ou rose (Précambrien), etc.. 
Ce terrain peut avoir 4° ni. d'épaisseur, son contact avec le 

Précambrien qui le supporte, n'est, à ma connaissance, visible en 
aucun point. 
Les fossiles sont jusqu'ici inconnus dans les carrières du Breuil. 
PRÉCAMBRIEN X; SCHISTES DE RENNES. — L'espace de quatre 

kilomètres qui, suivant l'axe de la coupe, sépare les deux groupes 
de couches; du même âge plongeant en sens inverse, dont je viens 
de parler, est occupé par le Précambrien. 
L'étude de ce terrain est très difficile parce que : les roches qui 

le composent sont peu utilisées ; le sol très peu mouvementé est 
couvert d'alluvions de divers âges et de végétation; la voie ferrée 
est, le plus souvent sur remblais ; les rares tranchées sont peu 
profondes, etc. 
Les couches très voisines de la verticale sont, le plus souvent, 

de nature très variable tant en direction que normalement à celle-ci. 
* 
* * 

A propos de la description de la coupe de la tranchée de 
Rhétiers, Lebesconte 1 a divisé le Précambrien en trois groupes 
de couches ; j'ai vainement cherché à retrouver ces divisions à 
Châteaubriant ; l'absence complète de fossiles et d'horizons 
continus bien distincts rend cette division difficile. 
Je vais me borner à énumérer et à décrire, en allant du Nord au 

Sud, les principaux affleurements que j'ai pu reconnaître. 
i. LiiiîiiscoNTE. Sur la classification des assises siluriennes de l'Ille-et-

Vilaine et des départements voisins. B. S. G. F., (3), X, 1881, p. 55, 



De la Courjonnais au Grand-Régnier en passant par la Buffais.— 
Le contact avec le Cambrien n'est pas visible, les premières roches 
que l'on rencontre, sinon en place, au moins en abondance près la 
surface du sol, sont des poudingues ressemblant à tons ceux que 
nous verrons plus loin dans le Précambrien. 
Dans la tranchée de la Buffais ce sont des schistes verts, rouges 

et bleus. Dans le prolongement est de cette tranchée on trouve, 
au Nord de la Buffais, dans une vieille carrière, des grès sombres 
à mica blanc traversés par de nombreuses veines de quartz et 
des cristaux de pyiùte, ces roches gréseuses se poursuivent de ce côté 
au Sud de la Brichetière (fig. 2), où l'on voit une longue carrière 
dans un grès analogue un peu rosé. Plus à l'Est encore, près la 
Courjonnais j'ai vu des grès de même nature intercalés au milieu 
des schistes lustrés. Les strates de tous ces affleurements sont 
verticales. 
A l'Ouest de la coupe on trouve à la Basse-Laye des grès ; à la 

Haute-Laye, dans un puits profond, des schistes compacts non 
fissiles. A la Chevaleî ie, du grès et des schistes analogues. 
Il y a de ce côté de beaux affleurements entre la Galissonnière et 

le Grand-Régnier qui permettent de reconnaître la nature de la 
roche sur une grande largeur (200m.) ; ce sont des schistes gris, 
bleu foncé ou vert, très siliceux, parcourus par des filonnets de 
quartz blanc ; vers le Nord on voit des grès très minces, en couches 
formant promontoire par rapport à la plaine ; au Sud, elles sont 
beaucoup moins inclinées, plongeant au Nord de i5° à 20o seule
ment, un peu plus à l'Ouest elles redeviennent verticales. 
A la hauteur du Bois-Robert et de la Jarretière. — Entre la 

Jarretière et l'étang de Deil, sur le flanc du coteau qui regarde le 
Sud, on voit des bancs verticaux très minces, de grès grossier un 
peu feldspathique avec cubes de pyrite, de schiste, de quartz, 
d'argile, etc., de très grande variété. 
Entre la Baguais et la Borderie. Ouest de la coupe (fig. 1). — 

Voici une coupe prise du Nord au Sud, dans le sol du chemin 
creux, allant de la Baguais à la Borderie sur une longueur d'environ 
35o m. : 
Grès lins traversés par des filons de quartz parallèles aux strates et 

de o à o m. 20 d'épaisseur. 
Autre grès foncé zone à grains moyens. 
Schiste compact un peu feuilleté. 
Banc de grès rouge t'cuilieté. 
Bancs gréso-schisleux à mica blanc. 
Bancs verts blanchâtres et pourprés, durs compacts, irréguliers. Grès 

zone. 



Toutes ces roches sont verticales et n'ont qu'un caractère com
mun, elles contiennent toutes des cristaux de pyrite et des fîlonnets 
quartzeux ; on n'y voit pas de poudingue et cependant dans leur 
prolongement ouest, à 200 m., sur la route de Percé, le poudingue 
est bien caractérisé. 
Sur le prolongement Est de ces couches, avant d'atteindre à la 

chaussée de l'étang de Deil, on a ouvert trois petites carrières 
dont on extrait des schistes bleu-verdâtre grossièrement fissiles. 
Des schistes gris clair massifs un peu rosés. Des grès gris-verdâtre 
à grains distincts de quartz hyalin dominant et de grains noirs 
traversés par des filons de quartz blanc. Les bancs sont verticaux 
et d'après leur direction ils devraient passer par la tranchée de la 
Muloche (fig. 1). 
Les parois de cette tranchée sont aujourd'hui tellement masquées 

par les éboulis et la végétation qu'il est bien difficile de préciser 
l'épaisseur des bancs, leur pendage et leur épaisseur. 
Au Nord du pont, on ne peut que constater, au milieu d'une masse 

argileuse, des affleurements d'un poudingue mal caractérisé formé 
de noyaux de grès réunis par une masse de même composition et 
de même couleur, de bancs de grès et de schistes ; le grès domine. 

Au Sud du pont c'est un puissant massif (environ 100 m.) de 
phyllades non fissiles en gros bancs, tantôt rouge, tantôt jaune, 
presque verticaux (7o°S.). On voit ensuite des grès argileux jaunes 
très tendres, encore des schistes, puis l'argile superficielle 
envahit et cache tout. 
A moins de 100 m. à l'Est de la tranchée de la Muloche, au 

point le plus élevé du coteau, on a ouvert une carrière sur un 
banc de poudingue, d'une puissance indéterminée mais qui ne 
saurait être inférieure à 6 m. Les bancs sont nettement séparés les 
uns des autres et leur direction indique qu'ils devraient traverser 
la tranchée dans sa partie méridionale et cependant je n'ai 
trouvé aucune trace de ce passage. Ceci me semble prouver 
l'irrégularité grande de ces bancs de poudingue au milieu du 
Précambrien. La grande masse que l'on voit à 5 km. à l'Ouest 
près la ferme de l'Ecluse, celle qui existe au Perray, etc., sont tout 
aussi difficiles à suivre en direction. Les poudingues diffèrent 
beaucoup de ceux du Cambrien, ce sont des galets bien arrondis de 
quarlz blanc réunis par un ciment de grès argileux très dur, gris 
clair, les masses diffèrent les unes des autres par les dimensions 
des galets. 
Les roches de la tranchée de la Muloche se retrouvent plus à 

l'Est à la Cochonnais, au Pas-Bernier, etc. 



Ripe droite de la Chère à Châteaubriant. — Une roche spéciale 
forme le sous-sol du coteau dit de la Torche, qui domine la rive 
droite de la Chère à Châteaubriant, ainsi que la colline sur laquelle 
est bâti le bourg de Béré. 
L'espace qu'elle occupe a une largeur d'environ 3oo m. et une 

longueur de plus de 2 kilomètres. 
On la voit dans toutes les excavations, dans tous les puits et 

particulièrement dans le chemin qui mène de la route de Martigné 
au passage à niveau de la Maison-Brûlée, etc. 
C'est un grès argilo-schisteux gris-jaunâtre tendre, on y trouve 

quelques lames de mica ; la roche semble profondément altérée, 
salpêtrée, dans quelques bancs les grains sont très grossiers et 
discernables à l'œil nu, dans d'autres on distingue les fines assises 
parallèles par leur couleur qui passe du vert clair au jaune ; dans 
les excavations un peu profondes la roche devient plus dure et de 
couleur plus foncée. Les bancs sont en général fort minces, et leur 
composition comme leur faciès changent à chaque instant. 
Leur pendage est aussi très variable, le plus souvent il est 

vertical, mais en certains points l'inclinaison n'est que de 45° à 6o° 
tantôt nord, tantôt sud. 
Cette roche, qui me semble indiquer un horizon remarquable 

disparaît un moment sous les sables tertiaires de Chécheux ; à 
l'Ouest on la retrouve quelquefois au milieu des schistes et je l'ai 
revue avec une certaine épaisseur au Moulin-Neuf à 2 5oo m. de 
Châteaubriant au Sud de l'horizon indiqué par la direction géné
rale. 
A travers la pille de Châteaubriant, de la Chère au Rollard. — 

A travers la ville de Châteaubriant, du Nord au Sud, le sol a été 
recoupé par les douves du vieux château et les travaux d'installa
tion de la gare ; voici l'énumération des couches qui sont ou ont 
été visibles. 
A 5o m. au Sud de la rivière la Chère la première roche que l'on 

trouve entamée par les douves du vieux château est un schiste 
zone gris clair peu ou pas fissile, de composition très variable, il 
renferme de petits bancs ou feuillets plus clairs gréseux avec filets 
quartzeux et traces de pyrite (épais. i5 m., incl. 70°3 ; direct. O. 
io'N.). 
Puis vient un grès rouge à structure lâche, rubannée, en petits 

bancs de quelques centimètres (20 au maximum) ressemblant à 
quelques assises de l'extrême Nord de la coupe. 
Il est surmonté par une roche analogue mais de couleur beau-



cc-np plus claire, formée de feuillets minces très distincts. L'en
semble de ces grès a 4 m. 5o. 
Viennent ensuite : des schistes gi'éseux gris-bleu très clair, très 

contournés, en feuillets minces irréguliers ; les bancs de schiste 
sont quelquefois séparés par des feuillets gréseux, on y voit des 
traces de pyrite. L'ensemble de ces schistes peut avoir 16 m. 
Un banc épais de grès très siliceux dur, gris et rose (2 m.) sur

monté de schistes bleu très foncé avec pyrite (4 m.). 
Un grès rouge, lâche, altéré, vertical, analogue à celui cité plus 

haut (2 m.). 
Un schiste argileux en petits bancs couleur ardoise claire (3 m.). 
Un grès grossier intercalé dans du schiste à pendage presque 

vertical, un peu Sud, avec de petits bancs schisteux très minces 
interstratifiés (2 m.). 
Des grès schisteux de 4 ni. d'épaisseur à pendage Sud. 
Puis vient un banc puissant (peut-être 25 m.) d'un schiste gris 

verdâtre, compact, en esquilles à pendage sud, avec traces de pyiite. 

Fig. 3. — C O U P E : FOSSÉ E S T D U V I E U X C H Â T E A U D E C H A T E A U B R I A N T 

La roche cesse ici d'être visible et ne reparaît qu'à quelques 
mètres plus loin sur la surface arasée de la place des Terrasses où 
l'usure du sol la fait voir horizontalement, surtout après une pluie 
abondante, sur 80 m. de largeur. C'est un assemblage irrégulier 
d'un grès gris clair, zone, moucheté de fines ponctuations de 
pyrite et d'un schiste gréseux compact, peu fissile, de couleur 
ardoisée; cassures,rejets,plissements se multiplient si bien qu'une 
nième assise ne peut pas se suivre pendant plusieurs mètres (bancs 
verticaux, direct. O. io°N.). Cette coupe donne une idée de la 
difficulté que l'on a à suivre en direction un banc quelconque dans 
un terrain aussi tourmenté. 
Pendant 200 m. encore, les roches cessent d'être visibles, mais 



o n les retrouve rue d'Erbray, sur le flanc d u coteau coupé- vers 
l'Est, pour faire l'emplacement de la gare, sur une longueur de 
33o m . ; la section est continue, sauf l'échancrure de la station d u 
t r a m w a y formée par l'axe d'une petite vallée creusée en direction. 

L a tranchée n'est pas assez récente pour que je puisse donner le 
détail des couches. O n y remarque cependant, en allant d u N o r d 
au S u d : 

D e s schistes massifs gris jaunâtre, très altérés, zones de petits 
feuillets gréseux (incl. 70°N.). Ces schistes passent à u n grès de 
m ê m e couleur et m ê m e structure. Puis, viennent des schistes com
pacts en bancs épais et encore d u grès avec des mouchetures de 
rouille. L e schiste d o m i n e et se trouve en bancs relativement puis
sants, les grès sont en couches plus minces, la variété d'aspect est 
très grande, il n'y a pas deux assises identiques. 

Les roches que l'on trouve au-delà de la station d u t r a m w a y ont 
beaucoup d'analogie avec les précédentes, mais leur pendage est en 
sens inverse, voisin de la verticale. 

Plus a u Sud, o n arrive à la vallée d u Rollard, petit ruisseau 
affluent de la Chère qui prend sa source à 4 k m . à l'Est et qui 
occupe le thalweg d'une petite vallée sensiblement parallèle à la 
direction des couches ; ici, tout affleurement de quelque continuité 
disparaît, ce n'est plus qu'accidentellement, en quelques points 
isolés, que l'on peut retrouver des roches analogues à toutes celles 
que l'on voit des deux côtés de la route de Saint-Julien, avant la 
Fayère, à très petite distance des poudingues d u Cambrien. L e 
contact entre les deux terrains reste, c o m m e je l'ai dit, constam
m e n t invisible. 

E n résumé, nous venons devoir que l'anticlinal de Ghâteaubriant 
a ses deux flancs composés de trois m ê m e s terrains parallèles et 
probablement concordants, inclinés en sens inverse, mais présen
tant de notables différences c o m m e composition des roches, 
épaisseur des bancs, etc. Ils sont séparés par le Précambrien 
c o m p o s é de roches d'aspect tout spécial en complète discordance 
de stratification. 

E n d'autres points de la Bretagne, toute la série a été signalée 
c o m m e concordante. 

C O U P E P A R A L L È L E A L A P R E M I È R E , A I5OO M È T R E S A L ' E S T . — 
U n e coupe parallèle à celle que je viens de décrire, mais située à 
i5oo m . à l'Est, est sensiblement semblable à celle-ci à ses deux 
extrémités et à sa partie centrale, mais elle en diffère beaucoup dans 
toute la partie comprise entre la Chère et le Rollard, c o m m e je vais 
le faire voir. 

10 Janvier 1910. — T. VIII. Bull. Soc. géol Fr — 43. 



Ici, les Schistes de Rennes sont recouverts par les schistes rouges 
et le Grès armoricain. 
Grès armoricain. — Le Grès armoricain occupe le sommet du 

plateau sensiblement horizontal, sur une largeur d'environ i km., 
de part et d'autre des fermes des Cohardières au Nord et de la 
Gohorais au Sud. L'épaisseur du terrain vers son centre ne saurait 
être inférieure à 25 m. Les strates sont sensiblement horizontales 
au centre, mais peut-être un peu relevées au Sud et au Nord; elles 
sont brisées par de nombreux accidents, comme le fait voir la 
figure 4-
Ces grès sont activement exploités pour l'entretien des routes ; 

il existe une vieille carrière au Sud près des Fougerais, une autre 

FIG. 4. — T Y P E S D'ACCIDENTS D A N S L B S G H È S A R M O R I C A I N S 

a u N o r d aux Cohardières, mais la principale, celle dite d u Prince, 
est au centre. Cette carrière d u Prince est célèbre par les fossiles 
qu'on y a depuis de longues années recueillis et qui se trouvent 
dans tous les musées, ce sont des Bilobites (Gruziana) des 
Vexillum, des Tigillites (Scolithus). 
Les Bilobites, dont la nature reste problématique, se trouvent 

ordinairement sur la surface inférieure des bancs de grès, m ais 
o n en voit aussi dans la masse m ê m e , normalement à la stratifica
tion. Les bancs de grès ont u n e épaisseur de 6o cm., ils sont 
séparés par des lits argileux et schisteux qui représentent environ 
le cinquième de la m a s s e totale (fig. 4)- L e grès est d'une régula
rité de composition remarquable, il est gris clair et exclusivement 
c o m p o s é de grains de quartz réunis par u n ciment siliceux ; dans 
les cassures parallèles à la stratification, o n voit des paillettes de 
mica blanc. Les bancs se divisent en parallélipipèdes irréguliers 
dont les surfaces planes sont toujours de couleur plus claire que 
celles de la tranchée des Briotais, mais ils différent de ceux de 
Croquefer et surtout de ceux de la Tinolais. 



A u c u n e des carrières n'est assez profonde pour atteindre le 
contact avec le terrain cambrien sous-jacent. 

Cambrien ; flanc nord du plateau. — L e s roches que recouvre 
le Grès armoricain sont invisibles tout auprès de Chateaubriant, 
o ù elles sont cachées par les éboulis des grès, dans des argiles 
superficielles et aussi sous les sables rouges pliocènes. 

Sur le versant nord d u plateau, il faut aller jusqu'à la ferme d u 
Bois de Sion, à plus de 2 k m . de la ville pour c o m m e n c e r à les 
apercevoir. Là, dans une petite carrière aujourd'hui presque 
entièrement recomblée, o n voyait les schistes et poudingues 
pourprés bien nettement caractérisés, en bancs épais (pâte de 
schiste rouge et vert contenant des galets petits et rares de quartz 
coloré e n rouge à la surface et de grès quartzite rosé, ou de grès 
vert à gros grain ; les galets sont au m a x i m u m de la taille d'un 
œ u f de poule) ; le poudingue domine. 

Ces roches sont visibles jusqu'à 200 m . d u Grès armoricain, et à 
la m ê m e distance a u Nord, sur la route de Segré, o n voit u n affleu
rement de grès argileux précambrien semblable à celui d u fau
bourg de la Torche. Ces constatations apprennent qu'en ce point, 
entre les schistes pourprés et le grès, il n'y a pas de place pour u n 
autre terrain et qu'il en est de m ê m e entre eux et le Précambrien. 

A 3oo m . à l'Est, entre le Jarrier-aux-Moines et le Grès armori
cain, dans u n petit vallon de direction normale à celle des couches, 
o n ne retrouve plus le poudingue, mais bien le schiste rouge et 
vert en bancs puissants et o n le suit à l'Est jusqu'au-delà d u 
c h e m i n qui m o n t e des Chaussées au s o m m e t de la colline. D a n s ce 
dernier chemin, a u m o m e n t o ù l'on cesse de s'élever, existe une 
carrière dans u n schiste bleu verdâtre très clair, quelquefois rose, 
en bancs puissants, dans lequel o n trouve des Lingules. 
C e schiste à Lingules devient de plus en plus épais à mesure que 

l'on m a r c h e à l'Est (carrière d u Margat, le Bois-Gerbaud, etc.). 
L a Lingule des Chaussées et d u Margat ressemble beaucoup à la 

Lingula Lesueari R O U A U L T représentée par Guillier 1 ; d'après 
Lebesconte, ce fossile appartient au Grès armoricain. Les rares 
échantillons que j'ai p u recueillir m e semblent par trop mauvais 
pour que l'on puisse les spécifier avec quelque certitude. Quoiqu'il 
en soit, il semble probable que les couches de schistes à Lingules 
qui prennent naissance au-dessous des grès, au S u d des Chaussées, 
s'épaississent de plus en plus vers l'Est. 

1. G U I L U E R . B.S.G.F., (3), IX, pi. vu. 



Toutes les assises cambriennes que je viens de citer sont voisines 
de l'horizontale, mais il est difficile de préciser leur pendage 
car il est variable d'un point quelconque au voisin. 

Cambrien; flanc sud du plateau. — A u S u d d u plateau recouvert 
par le Grès armoricain de la carrière d u Prince, sur le versant 
N o r d de la vallée d u Rollard, existe une série de carrières sensi
blement dans le prolongement les unes des autres.Ce sont, en allant 
de l'Ouest vers l'Est : 

L'ancienne carrière d u Bois-de-Renac, creusée dans des schistes 
compacts verdâtres, en bancs puissants, qui n e sont colorés en 
rouge qu'au voisinage d u sol (pendage 3o° à /¡.0° N . ) . 

A 800 m . plus loin, au N o r d de l'avenue des Pougerais, une 
carrière abandonnée a exploité,'sur une longueur de 3oo m., des 
poudingues analogues à ceux d u Breuil et d u Bois-de-Sion. L a pâte 
abondante est u n schiste gris vert et rose contenant de rares petits 
galets de quartz blanc, quelquefois traversé par des filons siliceux. 
Les bancs sont bien distincts, ils ont de 2 à 5 m . d'épaisseur. 
Ces poudingues sont recouverts par des schistes verts et rouges, 
c'est bien le terrain cambrien (pendage 45° N.) et o n peut le suivre 
presque sans interruption sur une longueur de 900 m . jusqu'au-delà 
des Hauts-Fougerais ; le poudingue disparaît de ce côté, il est 
remplacé par des schistes massifs analogues à ceux d u Bois-de-
Renac. 

Encore plus à l'Est, les schistes pourprés se revoient a u S u d d u 
Drouillais et ce point, à proximité de l'origine d u Rollard, semble 
aussi dans le prolongement des roches cambriennes d u Breuil ; ce 
serait donc le fond d u petit golfe précambrien tout entier occupé 
par le Rollard. D e mauvais affleurements vus en plusieurs points 
de la vallée m e font en effet penser que son thalweg est tout entier 
dans la roche ancienne. 

L e Grès armoricain se trouve partout à proximité des affleure
m e n t s cambriens ; il les touche absolument a u x Grands-Fougerais, 
il n'y a place pour aucun autre terrain entre eux. 

O n peut constater que les bancs de Grès armoricain sont horizon
taux tandis que ceux qu'ils couvrent immédiatement plongent 
toujours au N o r d en faisant u n angle très variable, de o à 35° et 
m ê m e 45° ; il semble donc qu'il y a ici discordance entre le 
C a m b r i e n et le Silurien. 

Ici, c o m m e partout ailleurs, je n'ai pas v u le contact. 
O n peut constater aussi une notable différence de faciès entre 

les roches qui se trouvent de part et d'autre d u plateau d u Prince. 



En .terminant cette séance de clôture, M. Œhlert émet le vœu 
que la prochaine réunion ait lieu dans le Maine, de façon à y 
continuer et compléter l'étude des terrains paléozoïques que M M . 
Ed. et L. Bureau ont explorés avec tant de sagacité et de succès 
dans la vallée de la Basse-Loire. 

M. 0. Goufion prend la parole au nom des membres de la 
Société qui ont assisté à cette très intéressante réunion ; il remercie 
M M . Edouard et Louis Bureau, Davy et Dumas, d'avoir si habile
ment dirigé les courses géologiques; M M . Ferronnière et J. Péneau, 
Secrétaires, et surtout M. René Langlassé, Trésorier, qui ont 
contribué par leur zèle au succès de l'Excursion. 

Le Président déclare close la Réunion extraordinaire de 1908. 

Je crois avoir bien fait comprendre que le Grès armoricain et le 
Gambrien qui l'entourent forment un îlot reposant sur les schistes 
de Rennes et respecté par l'érosion. Plusieurs îlots analogues 
se trouvent plus à l'Est entre Chateaubriant et Pouaneé. 
A l'époque tertiaire, la grande vallée de la Chère a été comblée 

par de puissants dépôts dont il ne reste plus que des traces sous 
forme de sables rouges pliocènes, le plus souvent en placages 
abrités sur le flanc des coteaux anciens ; leur épaisseur peut 
atteindre 15 et 20 m. Les figures 1 et 2 font voir ces sables. 

On voit doue combien est compliquée la géologie d'un petit 
coin de la Bretagne, pris au hasard, et cependant j'ai été forcé de 
supprimer beaucoup de détails. Des coupes parallèles faites à 
courte distance, dans toutes les directions, donneraient des résul
tats différents, il n'y en aurait pas deux semblables. 
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NILLON, p. 524, pl.;XI. 

http://Obs.de


Massif Central. Sur la continuité des 
phénomènes orogéniques dans une 
partie du — aux époques oligocène 
et miocène, par Ph. G L A N G E A U D , 
27З. Les éruptions volcaniques de la 
Limagne, par Ph. G L A N G E A U D [Obs. 
de P.LEMOINE], аба.— Sur les nappes 
antéstéphaniennes du bord orien
tal du — par Pierre T E R M I E R , 479

Mauritanie. Le golfe de — par R. 
CIIUDEAU, 56o. 

M A U R Y (Gap"). Note sur la décou
verte, par le — , de la houille dans 
l'extrême SudOranais. par le G " 
J O U R D Y [Obs. fLjDotJVILLE, 83.). 

M A Y E R  E Y M A R . Notice nécrologique 
sur — , par R. D O U V I L L É , 209. 

Meaux. Contrib. à l'étude stratigr. 
des sables moyens de la vallée de 
la Marne entre—et ChâteauThierry, 
par L. M O R E L L E T [Obs. de G. RA
MONDJ, 533. 

M E C Q U E N E M (R. DE) et R. DOUVILLÉ. 
Sur les Céphalopodes jurassiques du 
lac d'Ourmiah (Perse occidentale.), 
3o3. 

M E N G A U D (L.). Sur les environs de 
SanVicente de la Barquera [Obs. 
de H. D O U V I L L É ] , 544

M E N G E L . Prés, d'ouv., 507. 
M E R C E Y (N. DE). Nécrologie, 477

Mésanger. R É U N I O N EXTR. A NANTES, 
C H A L O N N E S E T C H A T E A U B R I A N T . EXC. 
à Oudon, Ancenis, —, СорChoux, 
Mouzeil, par Ed. B U R E A U et L. 
B U R E A U [Obs. de Ch. B A R R O I S et 
D' VAFFIERJ, 641. 

Métropolitain. Le — de Paris (Ligne 
n" 1), par A. D O L L O T , 488. 

M E U N I E R (STANISLAS). Prés, d'ouv., 
45a. 

M I C H E L  L É V Y (Al.). Prés, d'ouv., 
45a. 

Midi. Contribution à l'étude de la 
formation des phosphorites du — 
de la France, par G. N È G R E , 490. 

M I E G (M.). Prés, d'ouv., 5o6. 
Miocène. Position stratigraphique 
des gisements à Lépidocyclines 
dans le — de Provence, par R. 
DOUVILLÉ, 10. — Sur la continuité 
des phénomènes orogéniques dans 
une partie du massif central aux 
époques oligocène et — par Ph. 
G L A N G E A U D , 272. — Esquisse com
parative des séries — s de l'Algérie 
et du SudEst de la France, par 
L. JOLEAUD, 284. — Terrains — s 

d'une partie de la bordure Sud de 
l'Atlas tellien, par J. SAVORNIN, 
3I6. — Sur des toraminifères oli
gocènes e t — s de Madagascar, par 
R. DOUVILLÉ, 3ai. A prop. des 
subdiv. du — de l'Algérie et de 
leur comparaison avec les assises 
européennes, par J. W E L S C H , 545. 

Montamxy. Note sur les grès cupri
fères à uranium et vanadium de — 
(Aragon), par J. C A R A L P , 480. 

Montjean. R É U N . E X T R A NANTES, 
C H A L O N N E S HT CHATEAUBRIANT. 
Exc. à —, Chalonnes et Rochefort
surLoire, par L. B U R E A U , 624. 

Montpellier-le-Vieux. Sur un Echi
nide découvert dans les calcaires 
ruiniformes de — (Aveyron), par 
J. COTTRBAU, 16. 

Morbihan. Note sur la Géologie des 
env. de Coëtquidan, par F. KER
F O R N E , 375. 

M O R E L L E T (L.). Deux algues sipho
nées verticillées du Thanétien de 
Boncourt (Oise), 96. — Contrib. à 
l'étude stratigr. des sables moyens 
de la vallée de la Marne entre 
Meaux et ChâteauThierry, [Obs. 
de G. R A M O N D ] , 533. 

M O R I N (M.). Sur la géol. de la vallée 
de la Marne entre Lagny et Cha
lifert, p. 562. — Sur l'étage stam

pien et la présence des Grès de 
Romainville à ThorignyDamp

mard (S.etM), 583. 
Mouzeil. R É U N . EXTR. A NANTES, 

C H A L O N N E S ET CHATEAUBRIANT.EXC. 
à Oudon, Ancenis, Mésanger, Cop
Choux,  , par Ed. B U R E A U et L. 
B U R E A U , [Obs. de Ch. B A R R O I S et 
Dr VAFFIER], 641. 

Myricacées. Revision des — fossiles 
du giès de Belleu, par P. H. FRITEL 
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Radiolitidês. Class. et évolution des 

— , par A. TOUCAS, 79. — Sur la 
classification des —, par H. D O U 
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gique, par A. DEI.AGE, 211. 

R O U Y E R (C). Prés, d'ouv., 452 
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Obs. sur les — par G.DOLLFUS, ¡35. 
— Sur les — du Bassin de Paris, par 
A. D E G R O S S O U V R E , I36. 

Voir : Sables éruptifs. 
Saffré. R E U N EXTR. A NANTES, CHA

L O N N E S ET C H A T E A U B R I A N T . Exc. à — 
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Acteon sinemuriensis M A R T I N ? p,53o; 
pi. XI, fig. 5. 

Astarle subcarinata M U N S T E R , p. 53i; 
pi. XI, fig. n. 

— Voltzii G O L D , p. 53i; pi. XI, 
fig. 12. 

Belzungia Borneti M O R E L L E T , p. 97, 
fig. 2. 

Cassidulus Voncieaxi L A M B E R T , p. 369; 
pi. V, fig. 14.! 

— ovalis COTT., p. 36g. 
Cerithium Dumortieri M A R T I N ? p. 

53o; pi. XI, fig. 4. 
Chemnitzia polita. M A R T I N ? p. 529 ; 
pi. XI. fig. 3. 
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— pedunculata W A T . 274. 
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Conoclypeus LeymeWei COTT.,p.362.— 
C. Leymerianus COTT., C. pyrenai-
cus COTT., C. conoideus (pars.)var. 
Leymerianus D E S O R . 

Cyclaclinia sp., p. 14, pi. I. 
Cyrtograptus tabuliferus P E R N E R , 

34o. 

Dictyonema sp., 34i. 
Dorocidaris Bazerqaei L A M B E R T , p. 
36o ; pi. V, fig. iS. 
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pi. I. 
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BERT, p. 36g; pi. V. fig. 
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boscidea MILN. E D W . , 
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1. Les noms de genres et d'espèces en caractères romains sont ceux que 
les auteurs placent en synonymie. 
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coronopus D E F R A N C E , p. 385. — 
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96, flg. i. 

Lepidocyolina dilatata M I C H T : p. 92, 
fig. 6. 

— marginata M I C H T : p. 
91, fig. 3, 4. 

— priemarginata R. 
DOUVILLÉ, p. 91, fig. 1, 2, 4. 

Lepidocydina sabdilatata R. D O U 
VILLE, p. 92, flg. 5, 7, 8. 

Lichenopora hispida FLEMING, fig. 
388 ; pl. VII. fig. 18.— Dis-
cocavea girondina D'ORB. 
Lichenopora depressa 
D'ORB. 

Linthia Leymeriei C O T T (Pericosmus) 
p. 369. 

Lunulites punctata LEYMERIE,p. 388 ; 
pi. VII, fig. i3 à i5. 

Membranipora 

— ledensis FILLIOZAT p. 
555 ; pi. XIII, flg. 1. 

Monograptus attenuatus H O P K I N S O N 
p. 33 9 ; pi. IV, flg. 7 -
Graptolithus attenua-" 
tus H O P K . 

Monograptus Bohemicus BARR.,p.338 
pl. IV. fig. 5. - Grap
tolithus bohemicus, 
B A R R . 

— Colonus BARR., p. 337 ; 
pl. IV, flg. 4i — Grap
tolithus colonus B A R R . 

— Communis L A P W . , p. 
34o. 

— aff.crispus LAPW.,p. 336 
— dubius SUESS, p. 337 ; 

pl IV, flg. 3. — Grap
tolithus colonus B A R R . 
grapt. dubius, SUESS. 
— Monogr. colonus, 
var. dubius L A P W . 

— Halli B A R R , p. 33o. ; 
Graptolithus Halli, 
B A R R . 

— Hisingeri C A R R U T H E R S , 
p. 338 ; pl. IV, flg. 6. 

— Jaekeli P E R N E R , 335. 
— Marri P E R N E R , 335. 
— mirus B A R R , p. 34o ; 
— pl. IV. iig. 8 
— Nilssoni B A R R , p. 336 ; 

pl. IV, flg. 2. — Grap
tolithus Nilssoni B A R R , 
Mon. proteus GEINITZ, 

— priodon B R O N N , p. 334 ; 
pl. IV. flg. 1.. — Grapt. 
priodon B A R R . 

— testis B A R R , p. 338. — 
Grapt. testis B A R R . 
unguiferus P E R N E R , 325 

— vomerinus MICH., 339. 
— Grapt. colonus BA R R . 

Monotis substriata ZIETEN, p. 53o ; 
pl. XI, fig. 7. 

Myrica attenuata W A T . 274. 
— angustissima W A T . 274. 
— curticellensis W A T . 274. 
— Marceauxi W A T . 274. 
— Roginie W A T . 274. 
— verbinensis W A T . 274. 
— (ComptoniaJ asplenifolia 

Rich. flg. 1-7, 276. 
— fComptonia) suessionensis 

W A T , 278, pl. III, flg. 2, 3, 4. 
Nelumbium palseocenicum FRITBL, p. 
472; pl. X, fig- 3. 



Nncula ovum Sow., p. 53i ; pi. XI, 
fig. 9-

— sabovalis GOLD., p. 53i ; pi. 
XI, fig. io. 

NammnlUes atncicus. — N. biarrit-
zensis (auct.) 267. 

— Contortus D E S H A Y E S , p. 
g4 ; pi. II, fig. 6. 

— Cra~sm, 268. 
— distans, 268 
— globulus, 267. 
— Gueltardi, 267. 

Nummiilites Lamarcki, 268. 
— Lucasanas, 268. 
— miocontortus TELL., p-

94; pi- II, % • i,5, 7. 
— perl'oratus, s68. 

Ramondi — AssiUna 

Leymeriei, 267. 
— Rouaulti, 268. • 
— /ÌOSOÌTELL., p,g4;pl. II. 

% • 2, 3, 4. 
— scaber, 268. 
— Tchiliatcheffi, 268. 
— oascus J. et L., p. 94, tìg. 

9. io-
Nupliar luteum SMITH, p. 47 1, UK- 2, 
Nympheea Marini FRITEL, p. 433, 

fig. 4-6; pi. X,fig. 0 à 10. 
— polyrhiza S A P O R T A , p.473, 

tìg. 3, 6. 
— callophyla SAP.,P. 474. fig-

5, 6. 
— gypsorum SAP. p. 470, fig. 

6. 
Nymphsailes nupharoides FBITEL, p. 

470, fig, 1; IX. pi. 1, 2. 
Palusdestrina limnseiformis CAZIOT, 

page i3, fig. 1. 

Peden, sp., p. 53o; pl. XI, fig. 6. 
Plesiblampas D U N C A N et SLAOEN. 363, 

— Sallarse BATHER, p. 55o, 
pl. XII, «g. 1-6. 

— Paqiiieri LAMBERT,p. 552, 
pl. XII, fig. 78. 

Poricella Siitnerie KOSCIIINSKY, 388; 
pl. VI, lig. 7 — Mucro-
nella Sutnerie KOSCH. 

Protocardium Philippianum DUNK., 
p. 532; pl. X L lig 14. 

Psiloceras longi/ ontimun OPPEL, p. 
528; pl. X. íig. i. - A m 
monites longipontinus 
OPPEL. 

Reticulipora nummulitorum D'OMB. 
p. 387; pl. VII, fig. 10 
à 12. 

Rhagasostoma lanceolata FILLIOZAT, 
p. 559; pl. XIII, fig. 7. 

— spatiilatu FILLIOZAT, 
p. 55g; pl. XIII, 
lig. 8. 

Rosseliana Canai FILLIOZAT, p. 558 ; 
pl. XIII. lig. 6. 

Scutellina (Lorpitell'i) Alexati GOTT. 
et ALEX., p 358; Pl. V. 
fig. i, 12. . 

Smittipora oculata FILLIOZAT, p. 556; 
Pl. XIII. fig. 3. 

Stornatopora granulata MILNE-ED
W A R D S , p. 382 —Alec
to granulata MIL. -
E D W . , Al. n u m m u -
litorum D'ORB., 
Slom numm. D'ORB. 

Tancredia marcignrana M A R T I N , p. 
521 ; pl. XI, lig. i3. 

Tubucellaria Grateloupi O'ORU. p. 
3S 9; pl. VI, fig. 8,9.-
Entalophora Grate
loupi D'ORB. 

Turriiella Rhodana M A R T I N ; p. 529 ; 
pl. XI, fig. 2. 



D E S F A S C I C U L E S Q U I C O M P O S E N T C E V O L U M E 

Fascicule 1-2 — (Feuilles 1-4, pl. 1), avril 1908. 
— 3-4 — ( — 5-i3, pl. II), septembre 1908. 
— 5 — ( — 14-20, pl. Ill), octobre 1908. 
— 6 — ( — 21-27A, pl. IV-IX) novembre 1908. 
— 7-8 — ( — 27B-37, pl. X-IX), mai 1909. 
— 9 — ( — 38-45,) «avril 1910 

DATE DE PUBLICATION 

E R R A T A 

au lieu de : lire : 

p. 309, 1. 25. La zone à Sculellina La zone à Scntellina Alexati 
p. 359, 1. 3o. La découverte de Scutel- La découverte de Sculellines dans 

iines dans les couches , les couches -inférieures. ... 
supérieures ....... 

p. 359, 1. 3o. M. Ilovaïsky pense M. Alexat pense 

p. 399, 1. 19. Peroniceras. Peronoceras. 
p. 400, 1. 27, irt col. Harpoceras cumulatum \ 
et 1. 15, 2 e col. H Y A T T . I Harpoceras cumulatum H Y A T T 

Harpoceras bicarinatum ( ( = H. bicarinatum ZIHT. 
MUNST. in ZlET. ) 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E I 

Cyclactinia sp. 

Dragué par M. Diguet sur les côtes de Californie par 7 à 8 m. de profondeur 
sur fond de sable 

Fig. 1. — Echantillon conservé dans l'alcool, avec VEupagurus varians qui 
l'habite ; la pince gauche de ce dernier est modifiée de manière à 
jouer le rôle d'un opercule. 

ia, vue de côté, grossie 1 fois et demie. 
ib, vue de face, grossie 2 fois et quart. 

Fier. 2. — Autre échantillon sec ; on a brisé la corne droite pour mettre à 
découvert la petite coquille initiale. 

2a, vue de côlé, grossie 1 fois et demie. 
26, vue de face, grossie 2 fois et quart. 

BULL. SOC. GÉOL. UE FR., (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . Henri Douv i l l é 
Bul. Soc. Géol. de France S. 4; T. VIII; Pl . I (20 Jany. 1908) 

Phototypie Sohier et Cie 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E II 

Fig. i. Nummulites miocontortus TELLINI. Monte Berieo (Vicenee). 

2. N. Rosai TELE. Belforte (Piémont). 
3. — Cassinelle [Casa Vallerano] (Piémont). 
4. — Priabona (Vioentin). 
5. N. miocontortus TELL. Monte Berieo (Vicenee). 

6. N. contortus D E S H A Y E S . Faudon (Alpes-Maritimes). 
7. N. miocontortus TELL. Brendola (Colli Berici). 

Le grossissement est de 7 fois 1/2. 

N O T A — Nummulites Rosai (fig. 2, 3, 4) est caractérisée par sa forme rela
tivement renflée et par des filets rigides et rayonnant toujours exactement 
du centre. 

Numrn. miocontortus (fig. 1, 5, 7) est au contraire beaucoup plus aplatie 
et ses filets sont plus tourbillonnants. Ils admettent généralement plus d'un 
centre de divergence, ce qui la distingue de l'espèce précédente. 

La Numm. contortus, type, de l'Auversien de Faudon, a été figurée pour 
comparaison. O n voit que sa taille est beaucoup plus grande que celle des 
espèces précédentes. Les filets sont intermédiaires entre ceux des deux 
espèces précédentes. H est d'ailleurs à remarquer que plus une forme de 
Nummulite est épaisse, plus ses filets sont raides, et que plus elle est aplatie 
plus ils sont tourbillonnants. 
Pour tout ce qui a trait à la morphologie interne de ces Nummulites se 

reporter : 
pour miocontortus et Rosai à : TELLINI. N u m m . terz. alta ltalia occidentale. 

Bull. Soc. geol. ital., 1888, vol. VII. 
pour contortus à : BOUSSAC. Nummulites contortus D E S H . Palœontologia 

universalis, fiche 116. 

BULL. SOC. GÉOL. DE FR., (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . Rober t Dou v i l l é 
B u l . S o c . G é o l . d e F r a n c e S . 4; T . V I I I ; P l . II (16 Mars 1908) 

Phototypin Sohiev et Gie 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E III 

Fig. i. — Dryophyllum. curticellense W A T . sp.— Type du Myrica Marceanxi 
de Watelet. Grès sparnaeiens de Courcelles (Aisne). — Réd. 
de I/IÔ. 

2. — Myrica (Comptonia) suessionensis (WAT.). — Forme correspondant 
au C. suessionensis de Watelet, échantillon-type. — Grandeur 
nature. 

3. : — Myrica (Comptonia) suessionensis ÇWat.) — Forme correspondant 
au C. triangulata de Watelet, échantillon-type. — Grandeur 
nature. 

4- — Myrica (Comptonia) suessionensis (Wat.). — Forme correspondant 
au C. concisa de Watelet, échantillon-type. — Grandeur nature. 

5. — Myrica (Comptonia) magnifica (WAT.), échantillon-type du C. 
magnifica de Watelet. — Grandeur nature. 

Tous ces échantillons appartiennent à la collection paléobotanique du 
Muséum national d'Histoire naturelle. 

BULL. Soc GÉOL. d e FR., (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . P - H . Fritel 

Bull. Soc. Géol. de France S. 4; T. VIII; Pl. III (.18 Mai 1908) 

Phototypie Sohiei' el Cíe Clichés Ph. Fritel 



E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E IV 

Fig. i. — Monograptas priodon B R O N N . Gross. 2 fois. 

2. — Nilssoni B A R R . — 

3. — dubius Stress. — 

4- — colorias B A R R . — 

5. — bohémiens B A R R . — 

6. — Hisingeri C A R R . — 

— attenuatus H O P K . Gross. 4 fois. 

8. — minis B A R R . — 

BULL SOC. GBOL. DE FR., (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . D . A l l a h v e r d j i e w 

Bull. Soc. Géol. de France S. 4 ; T. VIII; P l . IV ft5 Juin 1908) 

Pholotypie Sohier el Cié Clichés Cintrad 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E V 

N O T E D E M M . Cottreau E T Alexat 

Fig. i, 2, 3. — Scutellina, Alexati n. sp. Echantillon-type: Grandeur naturelle. 
Face supérieure, face inférieure, profil. — Localité : Sel-Roklio, 
territoire du Ferghana, district de Kokan, commune de Kahharame. 

4. — M ê m e échantillon. Face supérieure. Grossi 3 fois. 

0. — M ê m e échantillon. Face inférieure. Grossi 3 fois. 

6. — M ê m e échantillon. Profil. Grossi 3 fois. 

7, 8, 9. — Scutellina Alexati n. sp. Autre échantillon, grandeur natu
relle. Face supérieure, face inférieure, profil. — M ê m e localité. 

10. — M ê m e échantillon. Face supérieure. Grossi 3 fois. 

11. — M ê m e échantillon. Face inférieure. Grossi 3 fois. 

ia. — M ê m e échantillon. Profil. Grossi 3 fois. 

N O T E D E M. J. Lambert 

Fig. i3. — Dorocidaris Bazerquei L A M B E R T , du calcaire à Miliolites du Fréchet, 
vu de profil, grandeur nalurelle. 

i4-— Cassidulus Doncieuxi L A M B E R T , du Nummulitique de Sle-Croix, vu 
en dessus, grandeur naturelle. 

i5. — Echinanlhus angustipneustes L A M B E R T , du Nummulitique de Mar
tres, vu en dessus. 

Burx. Soc. GÉOL. DE FK., (4), VIII, f908. 



NOTE DE M M . Cottreau et A l e x a t 

Bull. Soc. G é o l . de France S. 4 ; T. VIII; Pl . V (15 Juin 1808) 

NOTE DE M . J. Lambert 

Phototypie Sohier et Cie 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E VI 

Fig. i. — Entalophora gracilis M I L N E - E D W A R D S . Lutécien de Gibret. 

2-3. — Fiîisparsa nummalitornm D'ORBIGNY. Lutécien de Gibret. 

4-5. — Hornera serrata RKUSS. Lutécien de Gibret. Faces antérieure et 
postérieure. 

6. — Hornera asperula REOSS. Lutécien de Gibret. 

7. — Poricella Sutneri KOSCHINSKY. Lutécien de Saint-Jean-de-Verges. 

8-9. — Tubucellaria Grateloupi D'ORBIGNY. Lutécien de Baigts. 

BULL. SOC. GÉOL. DE FR., (4), VIII, 1908 



NOTE DE M . F. Garni 

B u l l . S o c . G é o l . d e F r a n c e S . 4; T . V I I I ; P l . VI (15 Juin îflosj 

Photolypie Sohier el Cíe 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E VII 

Fig. io-n-12. — Reticulipora niimmuliiorum D'ORBIGNY. Lutécien de Couiza. 
io, grossie 23,5 ibis ; n, 12, grandeur naturelle. 

i3-I4"-iô. — Lunulites punctata L E Y M E R I E . Lutécien de Fabrezan. i3, face 
supérieure ; 14, grandeur naturelle ; i5, face inférieure. 

îfi. — Idmonea Milneana D'ORBIGNY. Lutécien de Gibret. 

17. — Entalophora proboscidea M I L N E - E D W A R D S . Spécimen du 
Lutécien du Bassin de Paris. 

18. — Lic/ienopora hispida FLEMING. Lutécien de Blayes. 

BULL. Soc. GÉOL. DE FR., (4), VIII. 1908. 



NOTE DE M . F. Canu 

Bull . S o c . G é o l . d e F r a n c e S . 4 ; T. VIII; P l . VII (!5 Juin 1908) 

Photolypie Sohier et Cié 



Bulletin de la Société Géologique de France NOTE DE M. Louis Gentil S. 4; T. VIII; Pl. VIII (Séance du 15 Juin 1908) 

ESSAI D E C A R T E G É O L O G I Q U E 
D U MASSIF 

DES BENI S1MASSEN 
par Louis G E N T I L 



Bulletin de la Société Géologique de France NOTE DE M . Louis Gentil S. 4; T. Vili; Pl. IX (Séance du 15 Juin 1908) 

ESSAI S U R L A T E C T O N I Q U E D U 
M A S S I F D E S B E N I S N A S S E N 

par Louis G E N T I L 

Echelle I : 150,000 

q Alluvions et dunes pleistocenes actuelles. 

p Pliocène. 

nîp Conglomérats posthelt'étiens. 

m Miocène moyen. 

js Jurassique supérieur. 

j 3 Séquanien. 

j Callovien et Occfordien. 

jj Bajocien et Bathonien. 

Is i/as supérieur. 

lm ¿¿«5 moyen. 

s Silurien. 

X Volcans néogènes. 

a Volcans antêliasîques. 

Y Granites primaires. 

S Filons de kersantite et de porphyrite, 

f f Failles. 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E X 

Fig. i. — Nymphxites nupharoides FRIT. Portion de rhizome orné de cica
trices pétiolaires et radiculaires. 

De l'argile plastique de Vanves (Seine). 

2. — Fragment de radicules ayant appartenu à la m ê m e espèce. 
Argile plastique de Tavers (Seine-et-Marne). 

3. — Nelumbium palseocenicum FRIT. Akènes dont le style est détruit. 
Argile noire des fausses glaises d'Areueil (Seine). 

4. — Akènes du N. luteum W I L L D . , actuel de l'Amérique du Nord; 
donné comme terme de comparaison. 

5. — Nymphœa Marnu FRIT. Disque pétiolaire montrant les cicatrices 
laissées par les lacunes aérifères. 

Argile plastique de Cessoy (Seine-et-Marne). 

6 — Cicatrice pédonculaire de la m ê m e espèce. D u m ê m e gisement. 

7. — Cicatrice pétiolaire dans laquelle les lacunes aérifères centrales 
sont effacées. Au-dessus se voient les restes de la bractée et 
au-dessous la série des 9 cicatrices radiculaires, auxquelles 
adhèrent encore les restes des radicules représentées sur 
l'empreinte par des traces plus foncées. D u m ê m e gisement. 

8. — Portion de rhizome avec cicatrices pétiolaires à contour subpen-
tagonal et cicatrices radiculaires de différentes grandeurs. D u 
m ê m e gisement. 

9. —Portion de rhizome avec cicatrices pétiolaires à contour ovalaire, 
et 3 séries de cicatrices radiculaires, dont une complète. D u 
m ê m e gisement. 

10. — Portion d'un organe semblable, mais plus âgé, sur lequel les cica
trices radiculaires sont plus fortes, mais moins régulièrement 
isposées. 

Toutes les ligures de cette planche sont de grandeur naturelle. 

BULL. Soc. GÉOL. DE FR., (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . P . H. Fr i te l 

B u l l . S o c G é o l . d e F r a n c e S . 4 ; T . V I I I ; P l . X (2 Nov. 1908) 

Clichés P. H. Fri lei 



E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E XI 

ig. i. — Psiloceras longipontinum OPPEL. 

2. — Turrilella rhodana MARTIN. 

3. — Ckemnitzia Polita MARTIN. Gr. 2,0/1 

4. — Cerithinm Dumortieri MARTIN . 

ha, ób, oc, od. — Acteon sinemuriensis MARTIN. Gr. 2,0/1 

6. — Pecten sp. 

ja, jb. — Monotis substriata ZIETEN. 

8. — Gervillia cf. lanceolata SOWERBY. 

9. — Nucula ovam Sow. 

10. — Nucula subovalis GOLD. 

11. — A starle subcarinata MUNSTER . 

12. — Astarte Voltzii GOLD. 

13. — Tancredia marcignyana MARTIN. 

I4- — Prolocardium Philippianum DUNK. 

I5. — Goniomya sp. 

BULL. Soc. GÉOL. UE FR. 4), Vili, 1908. 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E XII 

Fig. 1-2. — Plesiolampas Saharee BATIIER, jeune. Face supérieure et i'ace 
postérieure. — Localité : Déoulé (Ad'rar de Tahoua). 

3-/j. — Plesiolampas Saharee B A T H E R . Forme déprimée. Face antérieure 
et face inférieure. Localité : Tenekart au Nord de Tahoua, 
latitude d'Agadem. 

5-6. — Plesiolampas Saliarœ BATIIER. Forme bombée. Face antérieure 
et l'ace supérieure. Localité : Tenekart au Nord de Taiioua. 

7-8. — Plesiolampas Paquieri L A M B E R T var. Face inférieure et prolil. 
Localité : Tenekart au Nord de Tahoua. 

Les échantillons ligures appartiennent aux collections de Paléontologie du 
Muséum. 
Ils sont tous reproduits en grandeur naturelle. 

BULL, SOC. GÊOL. D E FR , (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . J. Cottreau 

Bull. Soe. Géol. de France S. 4 ; T. VIII; Pl. XII (21 Décembre 1908) 

Photocollogr. Torlellier Clichés Cinlract 



EXPLICATION D E L A P L A N C H E XIII 

Fig. I. — Membranipora ledensis n. sp. — x 25. Rue Chèvre (commune de 
Sl-Firmin-des-Prés). Assise à Crania ignabergensis, zone n° 3. 

2. — Floridina Cottreaui n. sp. — x 3o. Vendôme. Assise à Marsupites 
testudinarius, zone n" 2. 

3. — Smiliipora oculata n. sp. — x 3o. Vendôme. Assise à Marsupites 
testudinarius, zone n° 2. 

4. — Euritina obtorta n. sp. — x 25. Rue Chèvre. Assise à Crania igna
bergensis, zone n° 3. 

5. — Coscinopleura vindocinensis n. sp. — x 3o. Vendôme. Assise à Tiar-
supites testudinarius, zone n° 2. 

6. — Rosseliana Canui n. sp. — x 3o. St-Ouen (Loir-et-<;i'er). Assise à 
Crania ignabergensis, zone n* 2. 

7. — Rhagasostoma lanceolata n. sp. — x 3o. Vendôme. Assise à Crania 
ignabergensis, zone n" 2. 

8. — Rhagasostoma spatulala n. sp. — x 3o. Vendôme. Assise à Crania 
ignabergensis, zone n» 1. 

BULL. SOC. GÉOL. DE FR., (4), VIII, 1908. 



NOTE DE M . M . Filliozat 
Bull. Soc. Géol. de France S. 4 ; T. VIII ; Pl. XIII (21 née. 1908) 

Clichés Cinlract 
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	Fig. 1, 2, 3. - Coupes des Dj. Taya et Debar


	Séance du 16 Mars 1908
	Proclamation de nouveaux membres : M. P. H. Fritel, le Laboratoire de géologie de l'Université de Liége
	Carl Renz. - Existence du Lias et du Dogger dans l'île de Céphalonie
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	Fig. 6. Lepidocyclina dilatata Micht
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	J. Blayac, Pervinquière, L. Bertrand. - Observations
	Paul Combes. - Sur l'âge de quelques gisements de l'Orléanais
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	A. de Grossouvre. - Sur les Sables granitiques du Bassin de Paris
	Léon Bertrand. - Sur l'extension originelle probable des nappes de charriage alpines dans les Alpes-Maritimes
	Fig. 1. Carte de l'extension des nappes de charriage alpines dans les Alpes-Maritimes 1/450.000
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	Fig. 5. Coupe du Guelb Loughraa
	Fig. 6. Coupe du Sanghar vers Guelb-es-Sbaïhar
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	Fig. 8. Coupe du Talebia (Versant Nord-Est)

	Henri Douvillé. - Le Jurassique de l'Extrême-Sud tunisien
	Pervinquière. - Observations
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	G. B. M. Flamand. - Sur l'existence de la Houille dans le bassin de l'oued Guir (Sud-Oranais)
	J. Deprat. - Observations sur une note de M. Millosevich, à propos du basalte de Montresta (Sardaigne)
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	Armand Thevenin. - Remerciements
	Paul Combes fils, Ph. Glangeaud, G.-F. Dollfus, F. Jaccard, J. Deprat, A. Martel. - Présentations d'ouvrages
	Ph. Glangeaud. - Les éruptions volcaniques de la Limagne
	Pierre Termier. - Sur un gisement d'alunite au contact de rhyolites anciens près de Réalmont (Tarn)
	Fig. 1. Coupe du gîte du vallon du Siex, près Réalmont
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	Nécrologie. - Albert de Lapparent
	Proclamation d'un nouveau membre : M. Guillaume
	L. Pervinquière. - Présentation d'ouvrage
	Henri Douvillé. - Sur quelques gisements à Nummulites de l'Est de l'Europe
	Henri Douvillé. - Rectifications à la nomenclature de quelques Nummulites
	Henri Douvillé. - Sur le développement des Hippurites
	A. Toucas, E. Haug. - Observations
	W. Kilian. - Sur l'âge de la couche jaune, à Asticria, du Jura Neuchâtelois
	G. Rovereto. - Sur le Stampien à Lépidocyclines des environs de Varazze
	Robert Douvillé. - Observations à propos de la note de M. Rovereto « Sur le Stampien des environs de Varazze »
	Ph. Glangeaud. - Sur la continuité des phénomènes orogéniques dans une partie du massif Central, aux époques oligocène et miocène et leurs relations avec les phénomènes volcaniques et hydrologiques.
	Tableau des principaux épisodes miocènes dans le Massif central et dans quelques régions voisines

	P. H. Fritel. - Revision des Myricacées, fossiles du grès de Bellen
	Fig. 1 à 7. - Comptonia aspleniifolia Rich

	Pl. III. - Fig. 1. Dryophyllum curticellense Wat. sp. - Type du Myrica Marceauxi de Watelet. Grès sparnaciens de Courcelles (Aisne)
	Fig. 2. Myrica (Comptonia) suessionensis (Wat.). - Forme correspondant au C. suessionensis de Watelet, échantillon-type
	Fig. 3. Myrica (Comptonia) suessionensis (Wat.). - Forme correspondant au C. triangulata de Watelet, échantillon-type
	Fig. 4. Myrica (Comptonia) suessionensis (Wat.). - Forme correspondant au C. concisa de Watetet, échantillon-type
	Fig. 5. Myrica (Comptonia) magnifica (Wat.), échantillon-type du C. magnifica de Watelet
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	Tableau indiquant les rapports entre la série miocène d'Algérie et celle du S. E. de la France
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	Proclamation d'un nouveau membre : Mlle Ad. Machkewitch
	Labat, G.-F. Dollfus, A. de Grossouvre. - Présentations d'ouvrages 
	P. Termier expose quelques vues nouvelles sur la tectonique de la Corse
	G. Sayn. - Sur l'Urgonien de Barcelonne (Drôme)
	Ed. Harlé. - Faune quaternaire de la province de Santander (Espagne)

	Séance du 15 Juin 1908
	Proclamation d'un nouveau membre : M. D. G. Allahverdjiew
	V. Paquier, Fraipont, O. Couffon, Louis Gentil, L. Pervinquière. - Présentations d'ouvrages
	R. de Mecquenem et R. Douvillé. - Sur les Céphalopodes jurassiques du lac d'Ourmiah (Perse occidentale)
	V. Paquier. - Analogies de certains termes de la série secondaire de Vence (A.-M.) avec ceux des environs du col de l'Argentière (Italie)
	A. Toucas. - Sur les formes primitives des Hippurites
	Henri Douvillé. - Sur la classification des Radiolitidés
	A. Toucas. - Observations
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	Robert Douvillé. - Sur des Foraminifères oligocènes et miocènes de Madagascar
	Maurice Piroutet. - Note sommaire sur le Trias de la Nouvelle-Calédonie
	D. Allahverdjiew. - Contribution à l'étude du système silurien en Bulgarie
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	Monograptus bohemicus Barr
	Monograptus Hisingeri Cau
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	Monograptus mirus Barr

	J. Révil. - Sur la « désharmonie » des plis superficiels et des plis profonds aux environs de Chambéry
	Fig. 1. Coupe de la rive droite de la Leysse, près de St-Jean d'Arvey
	Fig. 2. Coupe de Curienne au mont Pennay, perpendiculaire à la coupe précédente
	Fig. 3. Coupe de Barby à Montgellaz

	Cottreau et Alexat. - Sur une Scutelline nouvelle de l'Asie centrale
	Pl. V. - Fig. 1 à 6, Scutellina Alexati n. sp. Echantillon-type, Sel-Rokho
	Fig. 7 à 12, Scutellina Alexati n. sp. Sel-Rokho

	J. Lambert. - Notes sur quelques Echinides de la Haute-Garonne. II.
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	Synchronismes du Crétacé et du Tertiaire dans les Pyrénées, le Nord de la France et les pays voisins
	Pl. V. - Fig. 13. Dorocidaris Bazerquei Lambert, du calcaire à Miliolites du Fréchet
	Fig. 14. Cassidulus Doncieuxi Lambert, du nummulitique de Ste-Croix
	Fig. 15. Echinanthus angustipneustes Lambert, du nummulitique de Martres

	F. Kerforne. - Notes sur la géologie des environs de Coëtquidan (Morbihan)
	Fig. 1. Coupe schématique N O.-S E. de la butte de Coëtquidan

	F. Canu. - Les Bryozoaires fossiles des terrains tertiaires du Sud-Ouest de la France, II
	Pl. VI. - Fig. 1. Entalophora gracilis Milne-Edwards, Lutécien de Gibret
	Fig. 2-3. Filisparsa nummulitorum d'Orb., Lutécien de Gibret
	Fig. 4-5. Hornera serrata Reuss., Lutécien de Gibret
	Fig. 6. Hornera asperula Reuss., Lutécien de Gibret
	Fig. 7. Poricella Sutneri Koschinsky, Lutécien de Saint Jean-de-Verges
	Fig. 8-9. Tubucellaria Grateloupi d'Orbigny, Lutécien de Baigts

	Pl. VII. - Fig. 10-11-12. Reticulipora nummulitorum d'Orb., Lutécien de Couiza
	Fig. 13-14-15. Lunulites punctata Leymerie, Lutécien de Fabrezan
	Fig. 16. Idmonea Milneana d'Orb., Lutécien de Gibret
	Fig. 17. Entalophora proboscidea Mil.-Ed., Lutécien du Bassin de Paris
	Fig. 18. Lichenopora hispida Fleming, Lutécien de Blayes

	Louis Gentil. - Esquisse géologique du massif des Beni Snassen
	Fig. 1. Coupe montrant l'allure des schistes et des quartzites dans le djebel Bon-Zabel
	Fig. 2. Coupe du dj. El Hamra
	Fig. 3. Coupe d'Ain Ar' bal
	Fig. 4. Coupe de l'oued Tazarin
	Fig. 5. Coupe de la vallée de l'oued Moulaï Idriss
	Fig. 6. Coupe à travers la vallée de Beni-Amir

	Pl. VIII. - Essai de carte géologique du Massif de Beni Snassen. 1/300 000
	Pl. IX. - Essai sur la tectonique du Massif des Beni Snassen (7 coupes)
	Ph. Nègris. - Submersion et Régression quaternaires en Grèce
	G. F. Dollfus. - Observations
	J. Bergeron. - Remarques au sujet de plaques calcaires d'âge cambrien, provenant de Chine

	Séance du 2 Novembre 1908
	Nécrologie. - Sir John Evans, A. Peron, F. Arnaud, Nery Delgado, A. Boistel
	Proclamation de nouveaux membres : La Bibliothèque de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, Le colonel Julien, T. Bezier
	Georges Negre, Stanislas Meunier, Lantenois, J. Vidal de la Blache, Cl. Gaillard, C. Rouyer, P. Lemoine, Albert Michel-Lévy, Le chanoine Jaime Almera, - Présentations d'ouvrages
	A. Toucas. - Sur les formes primitives des Hippurites dans les Préalpes vénitiennes
	A. Toucas. - Sur les Rudistes de la Serbie
	G. Rovereto. - Sur la distribution chronologique des Lépidocyclines dans l'Oligocène ligurien
	Henri Douvillé. - Sur le Tertiaire des environs de Tolède
	Henri Douvillé. - Observations sur le Lias des environs de Luçon (Vendée)
	Jules Welsch. - Le Lias de la Chapelle-Thémer, près Luçon (Vendée)
	A. de Grossouvre. - Sur le prétendu Hettangien de la Vendée
	J. Boussac. - Observations
	Jules Welsch. - Sur les divisions du Lias en Poitou
	Edouard Harlé. - Faune de la grotte Das Fontainas (Portugal)
	A. Toucas. - Sur la classification des Radiolitidés
	Fig. 1. Agria triangularis. sp. du Cénomanien d'Angoulême
	Fig. 2. Præradiolites Fleuriaui d'Orb. sp. du Cénomanien d'Angoulême
	Fig. 3-3a. Præradiolites biskarensis Coq, sp. Turonien inférieur. Col de Spa, près de Batna (Prov. de Constantine)

	P. H. Fritel. - Note sur trois Nymphéacées nouvelles du Sparnacien des environs de Paris
	Fig. 1. Nymphæites nupharoïdes Fritel
	Fig. 2. Nuphar luteum Smith
	Fig. 3. Disque pédonculaire du Nymphæn polyrhiza Saporta
	Fig. 4. Disque pédonculaire du Nymphæa Marini Fritel
	Fig. 5. Disque pétiolaire du Nymphæa callophyla Saporta
	Fig. 6. 1, Nymphæa gypsorum Saporta, des gypses d'Aix-en-Provence : 2, Nymphæa polyrhiza Saporta, St-Zacharie {Var) ; 3, Nymphæa callophyla Saporta, Manosqne (Bsses Alpes) ; 4, Nymphæa Marini Fritel, Cessoy (Seine-et-Marne) 

	Pl. X. - Fig. 1 et 2. Nymphæites nupharoïdes Frit. Argile plastique de Vanves (Seine) et de Tavers (Seine-et-Marne)
	Fig. 3. Nelumbium palæocenicum Frit. Argile noire des fausses glaises d'Arcueil (Seine)
	Fig. 4. N. luteum Willd., Amérique du Nord
	Fig. 5-10. Nymphæa Marini Frit. Argile plastique de Cessoy (Seine-et-Marne)


	Séance du 16 Novembre 1908
	Nécrologie. - N. de Mercey, Ferdinand Reymond
	Legs Reymond
	Proclamation de nouveaux membres : MM. Frédéric William North, Paul Fallot, Henry Hubert
	Léon Bertrand, Em. Haug, Pierre Termier, Jules Welsch, Louis Doncieux, L. Joleaud, Ch. Lallemand, Jean Chautard. - Présentations d'ouvrages
	Pierre Termier. - Sur les nappes antéstéphaniennes du bord oriental du Massif Central (3e communication)
	J. Caralp- - Note sur les grès cuprifères à Uranium et Vanadium de Montanuy (Aragon)
	G. F. Dollfus. - Découverte à Darvault (Seine-et-Marne) d'un calcaire lacustre inséré dans la partie moyenne des Sables de Fontainebleau
	Fig. 1. Carrière de Darvault (Saint-Louis)

	G. Ramond. - Observations
	A. de Grossouvre. - Sur le Stampien et l'Aquitanien
	A. Dollot. - Le Métropolitain de Paris (Ligne n° 1)
	Georges Negre. - Contribution à l'étude de la formation des Phosphorites du Midi de la France

	Séance du 7 Décembre 1908
	Nécrologie. - Albert Gaudry, Fliche
	Proclamation d'un nouveau membre : M. Edouard Coëz
	Ph. Glangeaud, Georges Negre, Mathieu Mieg, A. Lacroix, Henry Hubert, M. Leriche, A. Thevenin, E. Faupin, L. Carez, Bresson, Mengel. - Présentations d'ouvrages
	Léon Bertrand. - Observations
	Arnold Heim. - Présentation d'ouvrage
	R. Sevastos. - Présentation d'une note : Un nouvel Isopode du Flysch de la Moldavie
	V. Paquier. - Sur les Rudistes de l'Urgonien de Serbie
	C. G. S. Sandberg. - Observations à propos d'une brèche, étudiée par M. Steinmann
	Léon Bertrand. - Sur la tectonique des gorges de l'Aude en amont d'Axat (Gorges de Saint-Georges)
	Fig. 1. 2. Croquis-perspective et coupe de l'entrée des Gorges de Saint-Georges

	L. Carez, Léon Bertrand. - Observations
	Carl Renz. - Sur les preuves de l'existence du Carbonifère et du Trias dans l'Attique
	H. Counillon. - Sur le gisement liasique de Huu-Nien, province de Quang-Nam (Annam)
	Fig. 1. Coupe par Tholam, synclinal du Ke-Koa
	Fig. 2. Coupe du gisement de Hun-Nien

	Pl. XI. - Fig. 1. Psiloceras longipontinum Oppel
	Fig. 2. Tunsitella rhodana Martin
	Fig. 3. Chemnitzia Polita Martin
	Fig. 4. Cerithium Dumortieri Martin
	Fig. 5. Acteon sinemuriensis Martin
	Fig. 6. Pecten sp.
	Fig. 7. Atonotis substriata Zieten
	Fig. 8. Gervillla cf. lanceolata Sowerby
	Fig. 9. Nucula ovum Sow
	Fig. 10. Nucula subovalis Gold
	Fig. 11. Astarte subcarinata Munster
	Fig. 12. Astarte Voltzii Gold
	Fig. 13. Tancredia Marcignyana Martin
	Fig. 14. Protocardium Philippianium Dunk
	Fig. 15. Goniomya sp.

	L. Morellet. - Contribution à l'étude stratigraphique des Sables moyens de la vallée de la Marne entre Meaux et Château-Thierry
	G. Ramond. - Observations

	Séance du 21 Décembre 1908
	Legs Albert Gaudry
	Proclamation d'un nouveau membre : M. Popescu-Voitesti
	Antoine Vacher, E. de Martonne, Jean Boussac, L.-A. Martel, Deprat - Présentations d'ouvrages
	Deprat. - Observations
	L. Cayeux et Négris. - Présentation d'échantillons et observations
	G.-F. Dollfus. - Observations
	L. Mengaud. - Sur les environs de San Vicente de la Barquera
	Henri Douvillé. - Observations
	Henri Douvillé. - Les buttes de St-Michel-en-l'Herm
	L. Pervinquière, M. Chevalier. - Observations
	Jules Welsch. - A propos des subdivisions du Miocène de l'Algérie et de leur comparaison avec les assises européennes
	G. Dollfus. - Sur la source minérale de la vallée de Pompéï
	Paul Combes. - Contribution à l'étude stratigraphique de l'Orléanais
	G.-F. Dollfus. - Observations
	J. Cottreau. - Echinides du Soudan
	Pl. XII. - Fig. 1. 2. Plesiolampas Saharæ Bather. Déoulé (ad'rar de Tahoua)
	Fig. 3 à 6. Plesiolampas Saharæ Bather. Tenekart au Nord de Tahoua
	Fig. 7. 8. Plesiolampas Paquieri Lambert. Tenekart

	Marius Filliozat. - Nouveaux Bryozoaires chéilostomes de la Craie
	Pl. XIII. - Fig. 1. Membranipora ledensis n. sp. (St-Firmin-des-Prés) Assise à Crania ignabergensis, zone n° 3
	Fig. 2. Floridina Cottreani n. sp. (Vendôme) Assise à Marsupites testudinarius, zone n° 3
	Fig. 3. Smittipora oculata n. sp. (Vendôme). Assise à M. testudinarius, zone n° 2
	Fig. 4. Euritina obtorta n. sp. (St-Firmin). Assise à Crania ignabergensis, zone n° 3
	Fig. 5. Coscinopleura vindocinensis n. sp. (Vendôme) Assise à M. testudinarius, zone n° 2
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