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RÉSUMÉ DE l i GEOLOGIE DES PYRÉNÉES FRANÇAISES 

I N T R O D U C T I O N 

Les pages qui vont suivre ne cont iennent pas e n réalité un travail n o u v e a u , 
mais b ien la réunion e n un seul e n s e m b l e des résumés d i s séminés dans les s ix 
v o l u m e s de ma Géologie des Pyrénées françaises dont le dernier vient d'être 
publ ié . J'ai seulement modi l ié que lques parties d'après le résultat des observat ions 
nouve l l e s , surtout pour la rég ion occ identa le : la publ icat ion du vo lume qui la 
concerne remonte , e n elle t., à neuf années pendant l e sque l l e s de n o m b r e u s e s 
recherches ont élé effectuées tant par moi -même q u e par d'autres g é o l o g u e s . 

J'ai ajouté les cons idérat ions généra les qui n'avaient, pu trouver place dans l e s 
é ludes locales contenues dans les différents v o l u m e s . 

J'ai suivi le m ê m e ordre que dans l 'ouvrage que je v iens de citer. J'ai débuté 
par l 'élude des divers terrains séd imcnla ires e n c o m m e n ç a n t par les plus anc i ens 
et en indiquant pour chacun d'eux la compos i t ion , la faune, la classification et 
l 'étendue géographique . J'ai examiné ensui te les roches érupl ives , puis je suis passé 
à la structure (zones orographiques et géo log iques , — axe de la chaîne , — pl is , 
— fail les, — charriages, recouvrements et renversements ) . 

Enfin j'ai terminé par un aperçu de l'histoire géo log ique de la chaîne tel le 
qu'elle résulte des faits ac tue l l ement c o n n u s : ma lheureusement le m a n q u e de 
not ions préc ises sur beaucoup de points du versant espagnol e m p ê c h e souvent de 
conclure avec certitude. 

J'ai banni de ce mémoire toute bibl iographie , renvoyant pour ce qui c o n c e r n e 
les travaux relatifs à la rég ion cons idérée à la Géologie des Pyrénées françaises, 
où j'ai d o n n é à cette partie une très grande ex tens ion , — ex tens ion qui m'a valu 
d'être v i v e m e n t crit iqué. Malgré ces crit iques, je ne regrette pas d'avoir indiqué 
la part revenant à chacun dans les progrès successi fs de la géo log ie p y r é n é e n n e ; 
je cons idère , par u n scrupule peut-être exagéré , que c'était là œuvre de just ice, 
nécessa ire dans m o n travail d 'ensemble sur les P y r é n é e s . 

Tel est le plan de la première partie. D a n s une s e c o n d e partie, j 'examinerai l es 
théories proposées par M. L é o n Bertrand pour expl iquer la structure des P y r é n é e s , 
théories tout à fait différentes des m i e n n e s , et j 'exposerai l es raisons qui m ' e m p ê c h e n t 
de me rallier aux idées de notre savant confrère. 



P R E M I È R E P A R T I E 

C H A P I T R E I. — T E R R A I X S S É D I M E X T A I R E S 

I. — Groupe primaire 

Composition. — Le Primaire des P y r é n é e s se c o m p o s e principalement de schistes 
et de calcaires . L e s schistes , très uniformes, occupent des surlaces cons idérab les ; 
il faut y rattacher les gneiss cl micaschis tes , produits de leur métamorph i sme par 
le granité et accesso irement par les autres roches érupl ivcs . Les gne iss et mica
schistes sont part icul ièrement d é v e l o p p é s dans le massif du Labourd, aux env irons 
du Pic du Midi d'Ossau, dans les massi fs des Trois -Se igneurs et du Sainl -Rarthé lemy, 
sur la feuille de l 'Hospitale l , dans les massifs du Canigou et des Albères . 

L e s calcaires , qui prennent u n e certaine importance à la partie m o y e n n e de 
l ' ensemble , sont assez f réquemment amygdal ins ; lorsqu'ils ont une be l l e couleur 
rouge , ils sont dés ignés sous le n o m de griottes. 

C o m m e roches m o i n s répandues , il faut citer l es phy l lades , l es grauwackes , 
les do lomies , les l yd iennes ( c a n t o n n é e s à la base d u Carbonifère) , les grès et 
poudingues ( local isés à la partie supérieure de l ' ensemble , dans le Carbonifère e l 
surtout dans le P e r m i e n de l 'Ouest) . 

Faune . — Le lecteur qui voudra connaître la l iste complè te des fossi les s ignalés 
à ce jour dans la rég ion p y r é n é e n n e française, devra se reporter aux différents 
v o l u m e s de la Géologie des Pyrénées françaises ; je ne puis ici que rappeler les 
principaux d'entre eux e n les groupant par rég ions . 

S I L U R I E N I N F É R I E U R . — Aucun fossile de cet âge n'a été recueilli. 

S I L U R I E N MOYEN ( O R D O V I C I E N ) . — Feuille de Luz : Asaphus, Calymene, Orthis 
Actoniœ Sow. , Strophomena expansa Sow. , Echinosphœrites cf. haïtiens E I C H W . ; feuille 
de Bagnères-de-Luchon : Asaphus, Calymene, Echinosphœrites balticus E I C H W . , Mono-
graptus colonus B A R R . ; feuilles de Quillan et Prades : Asaphus, Calymene Tristani 
B R O N G N . , Calymenella, Dalmanites, Orthis Actoniœ S o w . , 0. calligramma D A L M . , 

O. oespertilio Sow. , Strophomena expansa S o w . , Echinosphœrites balticus E I C H W . , 

Caryocistites Roiwillei V O N K O N E N . 

S I L U R I E N S U P É R I E U R ( G O T H L A N D I E N ) . — Feuille de Luz : Orthoceras bohemicum B A R R . , 

O. pyrenaicum L E Y M . , Retiolites Geinitzi B A R R . , Monograptus priodon B R O N N ; feuille de 
Bagnères-de-Luchon : Ogygya Edwardsi, Trinucleus Goldfussi B A R R . , Orthoceras bohe-



mie um B A R R . , O. originale B A R R . , 0. pyrenaicum L E Y M . , O. styloideum B A R R . , Gardiola 
inierrupta B R O D E R I P , Monograptus attenuatus H O P K . , M. Barrandei S U E S S , M. Becki 
B A R R . , M. priodon B R O N G N . , Retiolites Geinitzi B A R R . : feuille de Foix : Orthoceras, 
Cardiola inierrupta B R O D . , Monograptus attenuatus H O P K . , M. Becki B A R R . , M. convolutas 
His. , M. Lapworlhi B A R R O I S ; feuille de Quillan (Corbières) : Orthoceras bohemicum B A R R . , 

O. pyrenaicum L E Y M . , Cardiola inierrupta B R O D . , Cardiola gibbosa B A R R . , Pentamerus 
optatus B A R R . , Scyphocrinus elegans M Ü N S T E R , Monograptus ; feuille de Prades : Orthoceras 
bohemicum B A R R . , O. originale B A R R . , O. severum B A R R . , Cardiola inierrupta B R O D . , 

Spi ri fer sulcatus His. , Monograptus priodon B R O N N . feuille de Perpignan : Maminka 
cornata B A R R , Cardiola gibbosa B A R R . , Cardiola interrupta B R O D . , Pentamerus optatus 
B A R R . , Scyphocrinus elegans Z E N K . . 

D É v o N i K N I N F É R I E U R ( C O B L E N T Z I E N ) . — Feuilles de Saint-Jean-Pied-de Port et d'Urdos : 
Orthis slriatula S C H L . . O. hipparionyx S C H N U R . Strophomena Murchisoni D ' A R C H . et V E R N . , 

St. rhomboidalis W A H L . . Spirifer Pellicoi D E V E R N . , Atrypa reticularis L I N N É , Pleurodyc-
lium problematicuni G O L D F . ; feuilles de Luz et ï a r b e s : Cryphœus, Phacops, Streptorynchus 
crenislria P I I I L L . , Orthis devonica K E Y S . , Spirifer paradoxus S C H L . , Sp. macropterus 
H U M E R , Sp. Pellicoi DE V E R N . , Leptœna Murchisoni D E V E R N . , Atrypa reticularis L I N N É , 

Terebratula subwilsoni D ' O R R . , Fenestella plebeia Me C O Y , Pleurodyctium problematicuni 
G O L D F . , Zaphrentis; feuille de Bagnères-de-Luchon : Cyphaspis Belloci B A R R O I S , Phacops 
fecundus B A R R . , Dalmaniles Gourdoni B A R R O I S . D. Haussmanni B A R R . , Orthoceras gracile 
B L U M . , Cladochonus striatus G I E B E L , Petraia undulata F . R Ö M E R ; feuille de Foix : Dalma-
nites Gourdoni B A R R O I S , Trochurus Gourdoni B A R R O Ì S , Goniatites, Spirigera concentrica 
D E B U C H , Pentamerus globus B R O N N , Atrypa reticularis L I N N É . 

D K V O N I E N M O Y E N ( E I F E L I E N E T G I V É T I E N ) . — Feuille d'Urdos : Phacops occitanicus T R O M . 

G R A S S . , Atrypa reticularis L I N N É , Favosites GoldfussiM.-E. et H., Calceola sandalina L A M K . , 

Aulopora serpens G O L D F . , Alveolites subœqualis M I C H . ; feuille de Luz : Phacops occitanicus 
T H O M . G R A S S . , Spirifer cullrijugatus R Ö M E R , Atrypa reticularis L I N N É , Slreptorj-nchus 
umbraculum S C H L . , Favosites Guldfussi M.-K. et H., Calceola sandalina L A M K . , Aulopora 
serpens G O L F D . , Alveolites subœqualis Mien. ; feuille de Bagnères-de-Luchon : Goniatites 
Sancti Pauli L E Y M . , Clymenia. Orthoceras; feuille de Quillan (Corbières) : Phacops 
occitanicus T R O M . G R A S S . , Spirifer gerolsteinensis S T E I N . . Atrypa reticularis L I N N É , 

Calceola sandalina L A M K . , Favosites Goldfussi M-.E. et H., Gyatophyllum helianthoides 
G O L D F . , Alveolites subœqualis Mien . . 

D É V O N I E N S U P É R I E U R ( F R A S N I E N E T F A M E N N I E N ) . — Feuilles de Saint-Jean-Pied-de-
Port et d'Urdos : Chiloceras curvispina, Athj-ris concentrica HE B U C H . Atrypa reticularis 
L I N N É , Spirifer Verneuili M U R C H . ; feuille de Luz : Cyrtoclyrnenia lœvigata M Ü N S T E R , 

Chiloceras amblylobum S A N D B . , Spirifer Verneuili M U R C H . ; feuille de Bagnères-de-
Luchon : Cyrtoclyrnenia lœvigata M Ü N S T E R , Oxj-cljmenia striata M Ü N S T E R , Brancoeeras 
sulcatum M Ü N S T E R ; feuille de Foix : Goniatites, Fenestella, Encrines ; feuille de Quillan 
(Corbières) : Orthoceras, Gephyroceras retrorsum V O N B U C H , Chiloceras amblylobum 
S A N D B . , Bactrites carinatus B E Y R . , Clymenia, Cardiola Nehdensis K A Y S . . 

C A R B O N I F É R I E N I N F É R I E U R ( D I N A N T I E N ) . — Feuilles d'Urdos et de Mauléon : Phillipsia 
Derbyensis M A R T I N sp., Gyphioceras crenislria P H I L L . sp., Pronorites cyclolobus P I I I L L . 

sp., Orthoceras giganteum S o w . , Prolecanites Henslowi S o w . sp. , Brancoeeras orna-
tissimum D E K Ö N I N C K sp., Orthoceras giganteum Sow. , Hyolites cf. simplex B A R R . , 

Productus giganteus M A R T . , Marlinia glabra M A R T , sp. , Nereites Ollivanti M U R C H . , 

N. vermicularis D E S A P O R T A , N. Sedgwicki M U R C H . , Amplexus coralloides S o w . , 



Zaphrcntis, Oldliamia Hovelaci/uei B A R R O I S , Archwocalamites Suekowi B R O N G N . sp. ; 
feuille de BagnèresdeLuchon : Glypliioccras crenistria Pim.i.., Productus, Calamités 
Suclcowi B R O N G N . ; feuille de Foix (Larbont) : Phillipsia, Productus gigantens M лит.. 
Pr. cora U ' O R R . , Pr. semircliculatus F L E M . , Zaphrentis ; feuille de Prades (versant 
espagnol) : Encrines, Polypiers, Diclyodora Liebeana G F . I N I T Z . 

C A R B O N I F É R I E N S U P É R I E U R ( W E S T P I I A L I E N ET S T É P I I A N I E N ) . — Feuilles de Bayonne et 
SaintJeanPieddePort : Pecopteris arboresccns S C H I . . sp., P. oreopteridius S C I I L . sp. , 
P. polymorplia B R O N G N . , Odontopteris lirardi A D . B R O N G N . . Alethopteris Grandi ni 
B R O N G N . , Callipteridinm pteridium Sein., sp., etc. : feuilles d'Urdos et Mauléon : Calamités 
Suckowi B R O N G N . , Annularia, Asterophyllites. Nevropieris : feuilles de Quillan et Per

pignan (Ségure et Durban) : Calamités approximatifs S C H L O T H . , C. cannœformis 
S C I I L O T H . , C. dubius A R T . , Sigillaria Brardi B R O N G N T . , S. pachyderma B R O N G N T . . Lepi

dophyllum ma/us B R O N G N T . , Pecopteris oreopteridius S C H L . sp., /'. plumosa A R T I S , 

P. polymorplia B R O N G N . , Odontopteris Brardi A D . B R O N G N T . , Sphenophyllum Schlotheimi 
B R O N G N T . . 

P E R M I E N ('.'). — Feuille de BagnèresdeLuchon (environs de SaintGirons) : Phillipsia 
derbyensis ? M A R T . , Daraelitcs ail'. Meeki G F . M M . . Paraceltites Mi'msteri V O N B U C H , 

Pronorites ouraiensis К А И Р . , Gastrioceras ad'. Suessi K A R P . OU Rômeri G E M M . . Popa

noceras. 

Classification. — La class i l ical ion du Primaire pyrénéen est résumée dans le 
tableau cijoint (pp. i o  u ) q u i n'appel le guère d'observat ions . On remarquera seu lement 
(pie je fais suivre d'un point de doute l'attribution au P e r m i e n des schis tes de 
SaintGirons: e n effet, malgré l'autorité du paléonto log is te qui a étudié les débris 
informes recueil l is dans ces couches , je ne crois pas poss ib le d'asseoir une 
op in ion ferme sur l ' examen d'échanti l lons aussi incomplets cl d'aussi mauvaise 
conservat ion . J' incl ine à rapprocher les schistes de SaintGirons de ceux de 
Larbont cl à en faire la partie supérieure du Dinant ien . Si l 'opinion contraire 
était maintenue , il faudrait certa inement faire passer dans le Permien une grande 
partie des schistes c lassés dans le Carboniférien et dans l esquels o n n'a jusqu'à 
présent trouvé aucun fossi le , sauf dans q u e l q u e s points très peu n o m b r e u x . Il 
est imposs ib le en effet d'admettre que des dépôts vaseux lins et marins se soient 
formés seulement auprès de SaintGirons, alors (pie dans toutes les autres parties 
de la chaîne , il ne se serait d é p o s é pendant le Permien que des poudingues et 
des grès grossiers . 

Toutes les div i s ions du Primaire ont fourni, ne fûtce qu'en q u e l q u e s points , 
des fossi les assez ne l s pour ne pas laisser de doute sur leur attribution : il n'y 
a d'except ion que pour le Silurien inférieur. La faune cambr ienne n'a en effet 
jamais été rencontrée dans les Pyrénées , ce qui l ient vra i semblab lement au 
métamorphisme intense des c o u c h e s dans l e squel les elle devrait se trouver. 

Etendue géographique. — Les affleurements des dépôts primaires o c c u p e n t 
l 'axe géographique de la chaîne depuis les caps Béar et Creus, sur la Méditerranée , 
jusqu'au delà de Lescun ; ils disparaissent alors par aba i s sement d'axe sous le 
Crétacé qui iorme la crête frontière. Mais une bande de terrains primaires plus 



septentr ionale se détache de ral l leuremcnl principal vers Lalalte de Bazen , passe 
à Laruns , puis , après une interruption de que lques k i lomètres , au Nord de Sainle-
Engrace, à Larrau, forme le massif entre Larrau et Esterencuby, se d é v e l o p p e sur 
les feuil les de Saint -Jcan-Pied-de-Porl et B a y o n n e et vient à son tour s 'enfoncer 
sous le Secondaire avant d'avoir atteint la côte de l 'Atlantique. 11 est à remarquer 
que cette bande , qui doit être cons idérée c o m m e l'axe géo log ique de la chaîne , 
passe au Nord de l'axe -géographique, const i tué par le Crétacé supérieur. 

On' trouve e n outre que lques lambeaux, plus ou moins importants , de terrains 
primaires, séparés par des terrains plus récents de l'atlleurement principal dont 
ils ne sont qu'une d é p e n d a n c e : ce sont : la b a n d e de Montner à Fenoui l l e t , les 
al l leureinents de Salvez ines , Bes sède , du massi f du Saint-Barthélémy, du massif de 
Riverenert , de Milhas (Haute-Garonne) , de Saint-Béat à Sarrancol in, des env irons 
de Bagnères-de-Bigorre , d'Hosta. E n h n , plus au Nord, apparaissent le n o y a u primaire 
des Corbières et les lambeaux restreints des env irons de Camarade, de Betchat 
et de Salies-du-Salat. 

Entin, plus au Nord encore , le Primaire allleure à Pechlat au mil ieu des s éd iments 
crétacés supérieurs et tertiaires de la région de l'Alaric. 

P e n d a n t le Si lurien, le D é v o n i e n et le Carboniférien (Dinant ien) , les mers 
occupaient toute la zone p y r é n é e n n e et sous -pyrénéenne ; toutefois, la partie supé
rieure du Dinant i en présente déjà des schistes à p lantes terrestres alternant avec 
des couches marines . Quant aux dépôts du Carboniférien supérieur, un iquement 
cont inentaux , ils sont s ignalés à la Rhune , Ibantel ly , Hosla , la Maladetla, Fréchet-
Aure, Ségure et Durban ; il est donc infiniment probable qu'ils ex is tent sur toute 
la longueur de la chaîne , b ien qu'i ls n'aient pas été reconnus sur les feuil les de 
Luz, F o i x et Lhospitalet . 

A l 'époque permienne se' sont d é p o s é s des p o u d i n g u e s (d'une puissance 
co lossa le à l 'Ouest), des grès et des schis tes rouges , le tout sans fossi les , mais 
d'origine très probablement lacustre. D'après MM. Caralp et Haug, il y aurait des 
dépôts marins de cet âge à Saint-Girons et à Fréche l -Aure : j'ai beaucoup de 
peine à me ranger à leur op in ion qui ne me parait pas appuyée sur des preuves 
convaincantes , mais si o n l 'admet, il faut certa inement rapporter aussi au Permien 
des c o u c h e s cons idérées c o m m e carbonifér iennes sur toute la longueur de la 
chaîne , car il est inadmiss ib le que la mer p e r m i e n n e n ait laissé de dépôts que 
dans les deux points cités de la feuille de Bagnères -de-Luchon. Cela conduirait à 
un remaniement c o m p l e t d e s elassit icalions de tous les autres g éo lo g u es qui se 
sont o c c u p é s du Primaire des Pyrénées . 

Discordances cl transgressions. — U n e d iscordance 1 res importante exis te 
partout à la base du Permien ; aux environs de Saint-Girons, la d iscordance est 
au-dessus des couches marines dont je v iens de parler, entre ce l les-c i et les grès 
et poudingues qui les surmontent . 

M K M S O C . G K O L . D E F H . — (4), II , 2 M K M 7 , 2 . — io M A R S 191a. 
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DlNAMIKN 

F E U I L L E 

DE S A I N T - J E A N -

PlED-l>E-P(>liT 

S c h i s t e s a r g i l e u x , 
p o u d i n g u e s à ga l e t s 
de quartz , g r è s , en
s e m b l e de cou leur 
r o u g e o u v e r d à t r e . 
E p . iooo m . 

Discordance. 

S c h i s t e s , p o u d i n 
g u e s et quarz i t e s , 
a v e c v é g é t a u x . — 
La K h u n e , I b a n t e l l y . 

(Vo ir la l i s te d e s 
foss i l es ) . 

F E U I L L U S 

D E M A u L É o N 

ET D ' U R D O S 

S c h i s t e s ru t i l an t s 
et p s a m i n i t e s . 

P o u d i n g u e s quart -
z e u x à l 'Ouest; g r è s 
r o u g e à l'Est. 

Discordane! 

S c h i s t e s , p o u d i n 
g u e s et quar tz i t e s de 
la B idouze , àAstero-
phyllites, Ännularia, 
Newopleris. 

S c h i s t e s n o i r s ou 
gr i s foncé et grès 
t e n d r e s , p a r f o i s a v e c 
l y d i e n n e s et q u a r t 
z i tes . 

Calca ires de la foret 
d ' i b a n l e l l y . 

D
É

V
O

N
IE

N
 

SUPERIEUR 

INFERIEUR 

Calcaires gr i s avec 
d é b r i s d'F.ncrincs; 

ca l ca i re s d i v e r s et 
b r è c h e s . Faune co 
b l e n z i e n n e . 
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Oi'dovic ien. Schis-! 
t e s no ir s 1res é p a i s 
s o u v e n t a r d o i s i e r s et| 
quar tz i t e s . 

? P h y l l a d e s lui
s a n t s , s c h i s t e s car
b u r e s o u p y r i t e u x 
avec b a n c s de quart
z i tes et ca l ca i re s (St-
J e a n - P i e d - d e - P o r t , 
les A l d u d e s ) . 
G n e i s s et micaschis- l 

t e s (Le Labourd) . 

S c h i s t e s à Cala 
mites Suckowi a v e c 
n i v e a u x de ca lca ires 
i m y g d a l i n s . Gly-

phioceras crenistria, 
l'rolecanites Ilenslo-
<i'(. Phillipsia. 

Calca ires g r i s ou 
n o i r s e t s c h i s t e s 
r o u g e s et v e r t s . 
Ca lca ires subaniyg-

d a l i n s . 

F E U I L L E S 

DE T A U B E S ET LUZ 

P o u d i n g u e s , brè
ches ca lca ires e t g r e s 
rouge l ie -de-vin à la 
t raversée de la val lée 
d'Aure. 

M ê m e s c o u c h e s sur j 
le v e r s a n t e s p a g n o l 
entre la front ière et| 
la v a l l é e de P i n è d e . 

F E U I L L E 

DE B A G N È H E S - I 

D K - L u C I I O N 

C o n g l o m é r a t s et 
arg i lo l i thes r o u g e s 
do C a m o u s . 

? S c h i s t e s à foss i l es 
m a r i n s et v é g é t a u x 
de ha v a l l é e d'Aure. 

S c h i s t e s de la Ma-
lade l ta . 

S c h i s t e s à Cala-
mites de Frcchet-
Aure . 

L y d i e n n e s à no 
d u l e s p h o s p h a t é s 
d a n s la va l l ée d'Os-
sau s e u l e m e n t (S à 
io mètres ) . 

Calcaire à Gly-
ph ioceras crenistria. 
l'ronoriles cyclolo-
bus. 

Calcaire à Produe-, 
tus giganteus d'Ar-i 
d e n g o s t . 

S c h i s t e s c l grès 
d 'Arrcau à l'roduc-
lus punctalus'.', Phil
lipsia. 

P o u d i n g u e s à dra
g é e s . 

Sch i s t e s à Nereites 
et Oldliarnia de la 
va l l ée d'Aure. C a u -
lere l s , Lia-Magès. 

Calca ire à Gly-
phyoceras. 

L y d i e n n e s à no-, 
(Iules p h o s p h a t é s . 

Calcaire à Glj 
phioceras d e l à nion- | 
l a g n e d e T r é c h o u è r e ; 
gr io t t e s et m a r b r e s 
v e r t s . 

Calca ire à Produc 
tus d 'Ardengos t . 

S c h i s t e s à Nereites 
de B o u r g d'Oueil e l | 
s c h i s t e s à Oldliarnia 
du p a y s de L u d i o n 

L y d i e n n e s a IM: 
d u l e s p h o s p h a t é s . 

F E U I L L E S DE Foix 

E T L l I O S l ' I T A L K T 

ü r é s r o u g e s mi-
c a c é s et p o u d i n g u e s 
q u a r t z e u x ( R i m o n t , 
A l z c n , N e s c u s ) . 

Discordance. 
A u - d c s s o u s , ( ? ) 

s c h i s t e s d e S t - G i r o n s 
a v e c faune de l 'é lage 
d 'Arl insk . 

A b s e n c e de P e r -
ni ien d a n s la h a u t e 
c h a i n e . 

S c h i s t e s s a n s fos
s i l e s '.' 

F E U I L L E S 

D E Q u I L I. A N 

ET P l t A D E S 

F E U I L L E S . 

nu P E R P I G N A N 

ET C É R E T 

I n c o n n u . 

S c h i s t e s c l g r è s de Ségure à 
Lepidopiiyllum majas. Sphenop-
teris Schlolheimi. ( N i v e a u de 
C a r m a u x ) . 

A b s e n t au Cani-
g o u . 
C o n g l o m é r a t s , grès , 

a r g i l o l i t h e s r o u g e s 
et c a r g n c u l e s de la 
rég ion de D u r b a n . 

Calcaires et s c h i s tes 
de L a r b o n t a Pro-
ductus et Phillipsia. 

D a n s la haute 
c h a î n e , s c h i s t e s de 
n a t u r e var i ée , s a n s 
foss i l es . 

COUBIÈRES. S c h i s t e s gr i s , grès 
à v é g é t a u x , c o n g l o m é r a t s , cal
ca ires , g r è s et s ch i s t e s . 

R É G I O N .MÉRIDIONALE. S c h i s t e s , 
g r a u w a c k e s et p o u d i n g u e s . 

S c h i s t e s et g r è s d e 
D u r b a n à Lepido
piiyllum majus, 
Sphenopteris Schlo-
theimi. 

S c h i s t e s et hou i l l e 
de Surroca et O g a s a 
( E s p a g n e ) . 

L y d i e n n e s d a n s la CORRIERES. L y d i e n n e s 
rég ion de Larbont . j les p h o s p h a t é s . 

R É G I O N DE D U R B A N . 
S c h i s t e s et grès à 
Calamités. 
R É G I O N DU C À N I G O U . 

S c h i s t e s l u i s a n t s e t 
ca lca ires . 

! Sch i s tes g r é s e u x e t 
ardo i s i ers . 

R É G I O N MÉRIDIO
N A L E . Calcaires par
fois a n i y g d a l i n s , do 
l o m i e s , s c h i s t e s ver 
dàtres . Gon ia t i t e s et 
E n c r i n e s . 

I 

nodu-1 D a n s les d e u x pre
m i è r e s r é g i o n s , l y 
d i e n n e s parfois ac
c o m p a g n é e s de n o 
du le s p h o s p h a t é s . 

F a m e n n i e n . — Cal- F a m e n n i e n . — 
iürr à C l y i n é n i e s . ¡caire gr iot te à 

! nirn ics (hi ravi 
< loularie . 

Cal-
c i y -

II de l 

Frasn irn et Ka 
Miemiien. Calcaires 
a n i y g d a l i n s à Gonia
t i tes et C l y i n é n i e s . 
i.'ioànoo me très. Ca le
seli i s l e s à Spirifer 
Vernatili d e L c s c u n . 
Griotte d 'Accous . 

Idrasti i en.Ca lea ires 
a n i y g d a l i n s à Cltilo-
cerasainblylobuin cl 
G. retrorsimt. 

Calcaires b lancs , 
g r i s , no irs à Poly
piers . I 

S c h i s t e s no irs cl 
ca lcschi>tes à i>piri-> 

\fer Verneuili. I 

Givé l i en 
Ei fe l i en . 

à P o l y p i e r 
d u S.' d'Ur 
ca l ca i re s 
et Gère -

Calcaire 
s s i l i c e u x 
•dos, e t c . ; 
de Geteu 
B é l e s t e n 

s c h i s t e s et ca lca ires 
de Lesemi . 

C o b l e n z i c n . Schis 
tes gr i s , g r a u w a c k e s 
e t c a l c a i r e s roux très 
foss i l i f ères (Alrypa 
reticularis. Orlliis 
slrialula. etc.) . l>c-
hérob ie . Larrau, St 
M o n t , B i o u s - Arti 
g u e s . 2000 m è t r e s . 

G é d i n n i e n . ? 

G o t h l a n d i e n . S c h i s 
tes c a r b u r e s à Mono 
graptus (au p la teau 
d H e y l é s e u l e m e n t ) . 

Ordov ic i en . Schis-I 
tes s a t i n é s et quart-] 
z i tes (au p la teau 
d'Heylé s e u l e m e n t ) . 

G n e i s s et m i c a 
s c h i s t e s ( E a u x -
C h a u d e s , e n v i r o n s 
d u Pic du Midi d'Os-
sau) . 

! ; i : i s n i r l i . ( l a i e 
a i n v g d a l i n s . 

G i v é l i e n . M a n q u e . 
E i fe l i en . S c h i s t e s à 

Phacops de Nerbiou 
et de la I lour( |uet te 
d 'Arrean. Calcaire à 
P o l y p i e r s s i l i c e u x . 

i-din Coblenzien-( 
n i e n . S c h i s t e s 
w a c k e s el 
du col d ' A u b i s q u e 
d'Aria l eus , de Luz. 
de Gavarnic . 

G ivé l i en . D o l o m i e s 
et ca lca ires dolomi-! 
t iques . 

E i fe l i en . S c h i s t e s 
de Cathcrv ie l l c à 
Dalinanilcs Gour-
doni. 

Calcaires g r u m e 
l e u x e t s c h i s t e s 
r o u g e s a v e c par t i e s 
ver te s , à C l y i n é n i e s 
et G o n i a t i t e s ; cal 
ca ircs gr i s -no ir coin-
p a c l s , parfo is do lo 
iuiti(] i ies. 

Ca lca ires et calc-
E n c r i n e s , _, grau-! s c h i s t e s 

calcaires! Phacops et <trthis 

G o t h l a n d i e n . Sch i s 
tes c a r b u r e s , parfo is 
ca lca ire à O r l h o e c r e s 

O r d o v i c i e n . Schis
tes e l quar tz i t e s à 
f a u n e d e C a r a d o c , d e 
Pierre l i t le , L u z , C a u 
l e r e t s , A r r c n s . 

S c h i s t e s e l quart-
z i t c s d c l ' à g e d e L l a n -
de i lo , de Pierrel i t te , 
M o u d a n g . 

? C o u c h e s m ê l a 
n i o r p h i q u e s . 

G o t h l a n d i e n .-Schis
tes c a r b u r e s à Grap-
to l i l e s : g r a u w a c k e s ; 
l en t i l l e s de ca lca ires 
à Orthocères . 

O r d o v i c i e n . Schis 
tes i> Urthis Aclo-
lliil'. 

S c h i s t e s à Trinu-
cleus et Urthis bud-
leighensis de Se in-
te in . 

Ca lca i re s c l grau
w a c k e s à Echinos-
phœrites.Moiiograp-
lus colonus, de Mon-
t a u b a n , C a z a r i l h . 
B a d i n s . 

? S c h i s t e s a r g i l e u x 
ou s i l i c e u x . 

? G n e i s s , m i c a 
sch i s t e s , s c h i s t e s mi
cacés ( L u d i o n , St-
Béal , Mi lhas . va l lée 
de B c t h m a l e ) . 

Calca ires et schis
tes à faune cob len 
z i enne . 

G o t h l a n d i e n . Schis- | 
t e s carbures à Grap-
t o u t e s ( b a n d e deMé- 1 

rens . N. d'Ax, e n v i 
i o n s d 'Alzen) : cal 
caire ¡i O r t h o c è r e s et¡ 
Cardiola inlerruptai 
( S l - P a u l - d e - J a r r a t 
Pech d'Arbie l ) . 

S c h i s t e s d i v e r s ? 
A s s i s e s cristal lo-

p h y l l i e n n e s ? 

'.' S c h i s t e s lustrés 
et p h y l l a d e s . 

? A s s i s e s c r i s t a l l o -
p h y l l i e n n e s . 

RÉGION 

MERIDIONALE 

F a m e n n i e n Griot
tes et marno l i t e s 
C l y i n é n i e s 

Frasn ien .Ca lca ires 
d i v e r s , p a r f o i s 
a n i y g d a l i n s e l s ch i s 
tes gr i s à n o d u l e s . 
Gon ia t i t e s . 

G i v é t i e n ? 
Ei fe l i en .Calca ire à 

P o l y p i e r s s i l i c e u x , 
a v e c Calceolasanda-\ 
lina,Phacops; s c h i s 
tes ver t s et r o u g e s 
d o l o m i e s . 

Coblenz ien . Dolo
m i e s et ca lca ires do-
lon i i t iqucs à Encri
n e s et Po lyp iers . 

Calca ires 

parfois 

a n i y g d a l i n s , 

d o l o m i e s , 

s c h i s t e s 

v e r d à t r e s . 

G o n i a t i t e s 

et 

E n c r i n e s . 

G o t h l a n d i e n . S c h i s t e s c a r b u r e s , 
parfo i s g y p s i f è r e s . à l ent i l l e s et 
n o d u l e s ca lca ires . Urthoceras bo-
hemicum, Cardiola interrupta, 
Monograplus. (Corbières et z o n e 
mér id iona le ) . 

O r d o v i c i e n . S c h i s t e s a r d o i s i e r s 
a v e c l ent i l l e s de ca lca ires et de 
p o u d i n g u e s Asaphus, Orthis 
Actoniie. (Riv ière d e Galbe , Cani-
g o u ) . 

S c h i s t e s g r i s , g r a u w a c k e s , g r è s 
s i l i c eux à Orthis Actonise, Caly-
inenella, des Corb ières . 

S c h i s t e s s a t i n é s ou v e r s i c o l o r e s 
a l t ernant a v e c d e s quar tz i t e s de 
l'âge d 'Arenig et Trc inadoe . 
(Corbières) . 

S c h i s t e s lu s t ré s et s i l i c e u x a v e c 
m i n e r a i de fer; g n e i s s et mica 
s c h i s t e s (Canigou) . 

CANIGOU. E n h a u t 
m a r b r e s r o u g e s 
l l a m b é s de b lanc à 
Gonia t i t e s . Cardiola\\ 
retroslriata. 

Calca ires , que lques | 
s c h i s t e s verdàtres . 

M A S S I F DE F O R Ç A 
R É A L . Calcaires à En 
c r i n e s et Po lyp ier s . | 

R É G I O N DE D U R 
B A N . Griot tes sur 
m o u l a n t c a l c a i r e s ! 
d i v e r s et d o l o m i e s . 

G o t h l a n d i e n . Schis-I 
l es c a r b u r e s à Grap 
t o l i l e s e l Orthocères! 
( C a n i g o u , r é g i o n de 
D u r b a n ) . 

S c h i s t e s duinass i f j 
de F o r e a - R é a l ? 

O r d o v i c i e n . Sch i s 
tes ardois iers .quart 
z i tes et grau \vackes | 
à n o d u l e s ; faune 
Orthis Actonise (Ca-]| 
n i g o u ) . 

S c h i s t e s 
A c Ionise 
Réal ) . 

S c h i s t e s 

à Orthis 
( F o r e a-

e l gres 
( rég ion de D u r b a n ) . 

? Gne i s s et mica-li 
s c h i s t e s très méta-
m o r p h i s é s (lu massi!' 
de l 'Albère. 

S c h i s t e s de la ré-I 
g io i i de D u r b a n . 

M O Y E N 

M O Y K N 



II. — Groupe secondaire 

i. S y s t è m e tr ias ique 

Composition. — Les roches dominantes du sys tème triasique sont des marnes 
ou argiles à couleurs vives (rouges, vertes , jaunes , b lanches) avec gypse , sel 
g e m m e et cristaux de quartz bipyramidé : d e s calcaires do lomit iques et cargneules 
y sont s u b o r d o n n é s . 

A la base, il y a fréquemment u n grès rouge peu puissant . 
A u x extrémités de la région (E. de la feuille de Qui l lan et feuille de Perp ignan 

d'une part, feuilles de Mauléon et Sainl-Jean-Pied-de-Porl de l'autre), les cargneules 
et calcaires do lomit iques prennent beaucoup plus d' importance : ils ne forment 
p a s . u n e divis ion dist incte , mais sont , c o m m e partout, intercalés dans les marnes , 
occupant surtout la partie inférieure de l ' ensemble . 

Le Trias est percé de très n o m b r e u x d y k e s d'ophite : il y a pourtant une vaste 
région, allant de la Haslide de Sérou jusqu'à la l imite orientale de la feuille de 
Qui l lan où l 'ophile est absolument inconnue . Il en résulte nécessa irement que le 
faciès des marnes vers ico lores à g y p s e et à sel n'est pas un produit du métamor
phisme, c o m m e l'ont avancé un certain nombre d'auteurs. 

Faune . — Le Trias est presque complè tement azoïque, ce qui est d'ail leurs la 
c o n s é q u e n c e forcée de la nature de ses s éd iments d é p o s é s dans des eaux chargées 
de g y p s e et de sel , impropres à la vie organique . 

Les seuls fossiles cités ont été recuei l l is dans des calcaires des env irons d'Ascain 
et Sainl -Jean-Pied-de-Port ; ils sont peu nombreux et de très mauvaise conservat ion . 
O u ne peut guère retenir que Lingula tenuissinia et Lin gula latissima, et encore , 
m ê m e pour ces deux e s p è c e s , la déterminat ion n'est pas b ien certaine. 

Classilication. — Beaucoup d'auteurs ont voulu retrouver dans la zone p y r é n é e n n e 
les trois d iv is ions c lass iques : Grès bigarré, Muschelkalk , Marnes irisées. Je ne 
crois pas pouvoir les suivre dans cette voie, à cause du manque presque abso lu 
de fossi les qui laisse trop de place à l'arbitraire. Je suis d'ailleurs persuadé que 
les calcaires à Lingules de Saint-Jean-de-Pied-de-Port sont c o n t e m p o r a i n s des argiles 
à gypse de la partie médiane de la chaîne : il n'est pas poss ible d'attribuer les 
uns au Muschelkalk et les autres aux Marnes irisées. 

Etendue (jéomaphique. — L e s affleurements triasiques n o m b r e u x , mais ordinai
rement de faible é tendue , sont d i s s éminés dans toutes les parties de la région 
cons idérée ; dans la zone m o n t a g n e u s e , ils se présentent le p lus souvent e n bandes 
étroites d'une certaine longueur ; dans la plaine, les a l l leurements , presque toujours 
d' importance très réduite, sont plutôt circulaires. 

Transgressions et discordances. — Le Trias repose e x c e p t i o n n e l l e m e n t en 
concordance sur le Permien , c o m m e dans la bande de Lacourl à Saint-Martin-de-



Caralp ; niais presque toujours, il est Iransgrcssif sur les différentes ass ises du 
Primaire . 

A la partie supérieure, le Trias est recouvert en concordance par le Lias 
dans la plupart des a l l leurcmenls normaux de la région montagneuse ; par contre, 
les l ambeaux des co l l ines et de la plaine se présentent au mil ieu d'assises 
crétacées ou tertiaires de Ions âges , dans des condi t ions souvent fort étranges , 
ce qui a conduit q u e l q u e s géo logues à proposer pour les expl iquer , des transports 
mécan iques lo intains . 

Cette expl icat ion est pour moi inadmiss ible : la success ion irrégulière constatée 
autour des a l l l eurcmenls triasiques de la plaine est due à une discordance de 
dépôt incontes table . 

•2 S y s t è m e jurass ique 

Composition. — Le s y s t è m e jurassique est c o m p o s é de roches assez variées . 
Kn bas (Inl'ralias) se montrent des calcaires do lomit iques en petits bancs b ien 
réglés , puis v iennent des calcaires compacts très souvent bréehoïdes , b lancs o u 
gris, avec bancs cargneul iques (Hc l laug ien et S inémurien) . Ils sont surmontés par 
des calcaires marneux gris ou jaunes , avec que lques bancs calcaires jaunes ou 
blanchâtres (Charmouthicn et Toarcien) , puis l 'ensemble se termine par une ass ise 
de do lomie noire o u . brune, parfois pulvérulente , intercalée de que lques bancs 
calcaires et parfois de marnes (Bajocien-Bathonicn) . 

Celte compos i t ion se maintient très uniforme depuis les rivages de la Méditer
ranée jusqu'au méridien de Lourdios (feuille de Mauléon) ; à l'Ouest de cette l igne, 
le Charinoulhien et le Toarc ien dev iennent calcaires et la do lomie disparait pour 
faire place à une série de marnes et calcaires tendres . Enfin, sur la feuille de 
B a y o n n e , tout le Jurass ique est const i tué par une suite île calcaires foncés plus 
ou moins marneux et do lomi t iques et de schistes marno-calcaires de couleur 
noirâtre. 

F a u n e . 

I M ' H A L I A S . — Les fossiles recueillis dans cet étage sont peu nombreux : Tarriiella 
melania Qu. à Ascain ; Plicatnla intusstriata E M M R . dans la Barousse. de Saint-Girons 
à Foix. Montgaillard (Ariège). Lherm. col de Saint-Louis, Jonquières. Boutenae, 
Oruaisons. Montpénery, Roquesestière ; Avicula contorta P O K T L . au col de Saint-Louis, 
à Ornaisons, Houlenac et autres localités de la feuille de Xarbonne : Cardium rhetieum 
M E R . , Anatina pnreursor Qu. et plusieurs Poissons aux environs de Foix. 

L I A S I N F É R I E U R . — Faune nulle. 

L I A S M O Y E N ( C H A R M O U T I I T K N ) . — Sur les feuilles médianes, abondance de Bélenmites et 
Térébratules avec Ammonites rares: aux deux extrémités, mais surtout à l'Kst, au delà 
du méridien de Saint-Paul-dc-FenouilIet, la faune devient plus variée et les Ammonites 
plus nombreuses. Les principaux fossiles sont : 

Beleinnites Bruguicrci D ' O R B . . B. aciitus M I I . I . K K . Dactyloceras commune S o w . , 
Amaltheus ibex Q I E N S T K D T , A. Loscombi Sow. , agoreras capricornus Sun L U T H . . Ammo
nites Davœi S o w . , Pnlymorphitvs Jàmesoni Sow. , Ammonites margaritatus M O N T K O K T . 



Gryphea Maccidlochii Sow. , Gr. cymbium S o w . . Pecten a-quivah'is Sow. , P. acuticosla 
L A M K . , -Rhynchonella tclrae/lra S o w . . 7//). acuta S o w . . 1th. liasica R E Y N È S , Tercbratula 
punctata S o w . Tcv. subpunctata D A V . , Waldlwimia Jauber/i D E S L . . \V. numismalis 
L A M K . . Spiri/'erina piiiguis DK H U G H . Sp. rosirai a. Z I E T E N , Pentacrinus scalaris G O L D K U S S . 

L I A S s u r i h u E i i t ( T O A U C I E N ) . — Fossi les rares dans une assise peu distincte du Lias 
moven. sauf à l'extrémité orientale où la l'aune devient, comme pour l'étage précédent, 
plus abondante et pliis variée. 

Harpoceras aalense Z I E T E N . llildoceras bijrons Riu.ft., 11. Leoisoni S I M P S . , H. radians 
S C I I L O T H . . Dumortieria rugosa S E E B A C I I , D. radiosa S E E B A C U , Harpoceras serpentinum 
R E I N E C K E . 11. Stefanoi G E M M E L L A K O , Deroceras mucronatum D ' O I U Î . . Ca-loceras Braunia-
mun D ' O I U Î . , Belemnites triparti tus M I I . L E B . B. irregularis S C I I L O T H , Turbo subduplicatus 
D ' O H B . , T. capitaneus M Û N S T E U , Pecten pnmilus L A M K . , Terebralula ornilocephala S o w . , 
Ter. quadrijida L A M K . , Ter. bullata ZIETEN, Rhynchonellacynocephala Rica., Hh. tetraedra 
Sow. , Bh. epiliasina L E Y M . , Theeovyathus mactra M.-E. et H A I M E . 

R A J O C I E N . — Ludwigia Murchisonw Sow. . Lissoceras ooliticum D ' O U B . . Ancyloceras 
annnlatum D ' O H N . , Stephanoceras subcoronatuni O P P E L , Pecten punnlus L A M K . , à Cambo ; 
Beleninopsis canaliculatus S C I I L O T H . , Parkinsonia Parkinsoni Sow. , sur la feuille de 
Mauléon. Aucun fossile dans le reste de la région. 

R A T I I O X I E N . — Belemnites ait', bessinus u'Oun. et calloviensis D ' O H B . , Tercbratula 
dorsoplicala S U E S S , Aulacothyris pala DE B U C H , à Cambo. Azoïque partout ailleurs. 

C A L L O V I E N . — Reineckeia anceps R E I N E C K E , Perisphincles balinensis N E I M A Y H , 

P. curvicosla O P P E L . P. evolutus J V E U M A Y » , P. fnnalus O P P E L , P. Gottschei S T I Î I N M . , 

P. subbackeriie Sow. , Harpoceras kecticum H A K T M . , ilecticoceras lunula Z I E T E N , Belemnites 
hastatus R L A I N V . , Pecten Jibrosns Sow. , dans la région de Cambo ; Reineckeia anceps 
R E I N E C K E , Perisphincles Backeriw Sow. , Ilecticoceras lunula Z I E T E N , dans la partie 
occidentale de la feuille de Mauléon. 

Inexistant dans le reste de la chaîne. 

O X E O P . D I E N . — Belemnites hastatus R L A I N V . . à Cambo; Cardioceras cordatum S o w . , 
Pei'isphinetes Martelli O P P E L , dans la partie occidentale de la feuille de Mauléon. 

Classification. — La class i l icat ion du s y s t è m e jurass ique est ré sumée dans le 
tableau ci-joinl (p. i5) . 

Nature des sédiments . — Le Jurass ique est ent ièrement marin, avec ce l te réserve 
que le m o d e de dépôt de la do lomie est i n c e r t a i n ; il m e s e m b l e toutefois b i en 
peu probable que ce terrain soit d'origine lacustre. 

Les dépôts jurass iques de la région indiquent une situation littorale ou subli l-
torale, niais ils prennent un caractère de mer plus profonde aux deux extrémités 
de la chaîne, plus spéc ia lement à . l ' O u e s t ; dans la région de Cambo tout l ' ensemble 
est représenté par des s éd iments vaseux lins avec fossi les rares . 

Étendue ijéoyraphique. — Les s éd iment s jurass iques se monlrent dans une 
série d'affleurements, tous s i lués au Nord de la zone primaire centrale . La bande 
dans laquel le se trouvent ces a l l leurcmenls , n'a la plupart du temps qu'une faible 
largeur; e l le c o m m e n c e à Cambo, passe à Suint-Jean-Pied-de-Porl , B e d o u s , au 



T A B L E A U B . C L A S S I F I C A T I O N D U S Y S T È M E J U R A S S I Q U E 

F E U I L L E S D E B A V O N N E 

E T S A I N T - J E A N - P I E D - D E - P O R T 

F E U I L L E S O E M A U L É O N 

H T Uitnos 

F E U I L L E S I > E I . U Z . 

T A U B E S , B A G N K R E S - D E - L U C H O N , 

F O I X . Q U I L L A J X 

F E U I L L E S D E P E R P I G N A N 

E T C A R C A S S O N N E 

OXFORDIEN 
A R G O V I E N 

N l i U V I / . I E N 

? Calcaires noirs compacts, 
parfois dolomiliqiit's. 

Calcaires et marnes à Peris-
pltinctes martelli. —Aussurucq, 
Hosta. 

Calcaires noirs pyritcux avec 
lits de marnes. Belemnites has-
tatas. 

Calcaires et marnes à Cardio-
ceras cor datum. DeLecumberr y 
à Hosta. 

CALLOVIEN 
Calcaires marneux, souvent 

schistoïdes cl marnes, lleinec-
keia anceps, Heclicoceras hecli-
cum. 

Marnes à Reineckeia anceps. 
I.ecumberry à Hosta. 

? Dolomies noires avec inter
calations calcaires sur la feuille 
de Tarbes. 

BATHONIEN 

Calcaires marneux, souvent 
schisteux et mal lités. Béleni-
nites. 

Calcaires sans fossiles des 
environs de Leeumberry, Aus-
suruc(|. 

Dolomies noires à l'Est du 
méridien de Lourdios. 

BAJOCIEN 

Marnes gris-noirâtre avecquel-
<|ues calcaires marneux. Lud-
wigia Murcliisonse, Lissoceras 
oolilicum. 

Marnes et calcaires à Ammo
nites Parliinsoni (Bchorleguy) 
et Belcmnopsis canalicalatus 
(Licq-Atherey). 

Doloinic noire à l'E. du méri
dien de Lourdios. 

Dolomies noires ou brunes, 
parfois pulvérulentes, ayee in
tercalations de quelques bancs 
calcaires, iooo mètres à l'O.; 
épaisseur beaucoup moindre sta
les feuilles de Foix et Quillan. 

Dolomie fétide, calcaires mar
neux, calcaires à silex. 

LIASIEN 

T O A H C I E N 

CHAH IUIO-

T I I I E N 

S l N É M U I l I E N 

et 
H E T T A N G I E N 

Calcaires marneux noirâtres, 
parfois schisteux, llildoceras 
bijrons, II. Levisoni, Ludwigia 
aalensis, Belemniles tripartitas. 

Calcaires marneux noirâtres, 
parfois schisteux. Amallheus 
Loscombi. A. ihex. Pectén œqui-
valvis, • Iihynelionella lelracdra, 
Terebratula subpunctata. 

Calcaires gris plus ou moins 
foncés, sans fossiles. 

Marnes peu distinctes et de 
faible puissance. llildoceras 
bijrons. 

Marnes «ris-bleu, prenant une 
certaine importance (5o mètres) 
â l'E. de la montagne de Ca-
pronne. llildoceras bijrons, H. 
Levisoni, Helemnites tripartitas. 
Turbo subduplicatus, Thecocya-
thus mactra. 

Marnes et calcaires marneux 
noirs, gris ou bleuâtres. Hildo-
ceras bijrons, Levisoni, radians. 

Marnes à l'Est, calcaires à 
l'Ouest, avec nombreusesBélem-
nites et Térébratules ; quelques 
Ammonites. 20 mètres. 

Marnes brunes ou grises avec 
bancs de calcaires jaunes par
fois oolithiques, 100 mètres Bé-
leninites et Térébratules abon
dantes partout; fossiles nom
breux dans la partie orientale. 
Ammonites margaritatus, Pec-
ten IM/uifalvis, Terebratula sub-
pnnetata. | 

Alternance de marnes grises 
ou bleuâtres et de calcaires 
marneux en bancs minces. Am
monites spinatus. Anna, mar
garitatus, Gryphea cymbium. 
Terebratula subpunctata. 

Calcaires gris compacts et 
brèches parfoisà couleurs vives. 

Calcaires compacts bien lités, 
gris ou jaunâtres, brèches, 
calcaires marneux rosés, car-
gneules souvent roses, grès. 
3oo mètres. 

Calcaires à silex et dolomies 
foncées. 

Calcaires gris-clair dolomi-
tiques. 

INFBALIAS 

Calcaires compacts en lits 
niinee-I et réguliers. Turritella 
mela nia. 

Calcaires dolomitiques en pla
quettes. 

Calcaires dolomitiques en pla
quettes avec interealations de 
quelques marnes vertes et lunia-
chclle de petits fossiles : Avi-
cula conforta, Plicatula intns-
slriata, Mytilas minutus, Car-
dium rheticum. 

Calcaires dolomitiques en pla
quettes, intercalés de marnes 
verdàtres ; cargneules. Lunia-
chelle à'Avicula contorta. 



Nord d'Argelès , à Campan, Mauléon-Barousse . Saint-Girons , Tarascon-sur-Ariège 
et Foix . Relcaire, Es lagel , Tuclian : de ce point les al l leureuienls se portent au 
Nord dans la direct ion de Narbonne . 

Au Nord de la bande ainsi définie, le Jurass ique n'existe pas : l 'absence 
d'al l leuremenls n'est pas due à ce qu'ils sont recouverts par des s éd iment s plus 
récents , car des couches antérieures au Jurass ique v iennent au jour en de n o m b r e u x 
points (Trias dans les régions de Dax et Sal ies -de-Béarn : Trias et Primaire vers 
Sal ics-du-Salat , Camarade; Primaire des Corbièrcs et de l'Alaric). A Amélie-Ies-
Bains , il y a probablement du Lias inférieur (sans fossi les) , mais aucune autre 
ass ise jurass ique. 

Transgressions et discordances. — Le Lias repose en concordance sur le Trias 
et aucune discordance n'est à signaler entre les d iverses ass ises du Jurassique. 

L e s mers jurass iques sont en régress ion sur les eaux Iriasiqucs aussi bien au 
Nord qu'au Sud. 

'S. S y s t è m e cré tacé . — Série infér ieure 

Composition. — Ce terrain comprend , en gros, un e n s e m b l e calcaire à la base 
surmonté d'un c o m p l e x e marno-scl i isteux : niais la séparation des calcaires et des 
schistes n'est pas absolue et il existe des zones marneuses , parfois importantes , 
dans la partie inférieure du groupe et des bancs calcaires dans la partie supérieure . 
C'est u n fait qu'il ne faut pas oublier , car si l'on n'en tenait pas compte , o n serait 
a m e n é à voir des failles, des c h e v a u c h e m e n t s ou des renversements là où il 
n'en existe aucunement . 

Le calcaire est compact , souvent semi-cristal l in, très résistant, de couleur gris-clair 
le plus fréquemment , except ionne l l ement noirâtre: à l'air il devient blanc et tranche 
net tement sur les schistes qui l ' accompagnent et qui sont toujours foncés . Ce 
calcaire est fréquemment bréchoïde , l es é l éments de la brèche provenant du calcaire 
lu i -même et non de couches plus anc i ennes : c'est conforme à ce qui se voit dans 
les calcaires jurass iques de la m ê m e région. Les zones marno sch is teuses intercalées 
sont grises ou jaunes et renferment en certains points de gros cristaux cub iques 
de sulfure de fer (Nord de Ferrières , etc . ) . L'épaisseur de ce groupe atteint de 800 
à 900 mètres . 

L 'ensemble mari io-schis leux est encore p lus é p a i s : il doit b i e n avoir e n cer ta ins 
po ints jusqu'à i 5oo mètres . Il est toujours très foncé, parfois c o m p l è t e m e n t n o i r ; 
il devient au Sud de Lourdes , auprès de Labassère , etc . , assez schisteux pour 
fournir de b o n n e s ardoises ac t ivement exp lo i t ées . O n y trouve, c o m m e dans les 
schistes de la base, de fréquentes imprégnat ions de sulfure de fer qui d o n n e n t 
u n cachet anc ien et ont contribué à faire attribuer fréquemment ces schis tes aux 
terrains primaires; il y a aussi des fi lons de quartz. O n remarque e n outre que lques 
inlercalat ions de calcaires, le p lus souvent brécho ïdes , de petits bancs de brèches 
( ines et de grès, ces d iverses roches n'ayant d'ail leurs qu'une puissance très 
faible et l es schis tes formant la presque totalité de l ' ensemble . 



Faune . — Les calcaires c o n t i e n n e n t d' innombrables Rudis l e s ; m a l h e u r e u s e m e n t 
ces fossi les sont toujours d a n s des calcaires compac t s d'où il est très difficile de 
l e s extraire ; aussi les déterminat ions précises sonte l les e x t r ê m e m e n t rares. 

Il a été reconnu pourtant : Polyconites Verneuili R A Y L E , Toucasia Santanderensis 
Douv. , T. carinata M A T H . , Horiopleara Lamberli M U N .  C H . , Radiolites cantabricus 
D O U V I L L É . Les Orbitolines (O. conoidea A. G R A S , O. discoidea A. G R A S ) sont également 
très abondantes. 

Dans les marnes intercalées dans les calcaires ou dans celles qui les surmontent 
immédiatement, on trouve : Hoplites Deshayesi L E Y M . , H. Dufrenoyi D ' O R B . , Acantho

eeras Martini D ' O R B . , Belemnites semicanaliculatus R L A I N V . , Ostrea aquila D ' O R B . , ou 
sinuata Sow. . Ostrea macroptera S o w . , Janira atava R O M E R , Plicatula placunea L A M K . , 

Terebralula sella S o w . , Ter. prœlonga S o w . , Terebratella Delbosi H I Î B E R T , Zeilleria 
tamarindus Sow. , Rhynchonella latissima Sow., Echinospatagus Gollegnoi D ' O R B . , Cidaris 
pyrenaica Сотт., Peltastes Archiaci C O T T . , Orthopsis granularis Сотт., Pseudodiadema 
Malbosi Сотт., Salenia prestensis D E S O R , Orbitolina discoidea A. G R A S , O. conoidea 
A. G R A S . 

Cette faune est franchement apt ienne (sensu stricto), c'estàdire qu'el le appar

tient au niveau d'Api et de Gargas et ne renferme aucune e s p è c e du niveau 
d'Orgon . 

D a n s les couches marnoschis teuses supérieures , les fossiles sont presque 
partout ex trêmement rares ; il n'en est autrement qu'aux deux extrémités de la 
région cons idérée , part icul ièrement à l'Est. 

Fn réunissant les fossiles de toute la bande, on forme une liste encore assez fournie : 
Dcsmoceras Beudanti R R O N G N . , D. latidorsatum Mien., / ) . Mayori D ' O R B . , Schlon

bac/iia Senequieri D ' O R B . , Phylloceras Velledw D ' O R B . , Parahoplites Nolani S E U N E S , 

Acanthoceras Milletianus D ' O R B . , Doiwilleiceras Bigoureti S E U N E S , Belemnites minimus 
L I S T E R , B. semicanaliculatus R I . A I N V . . Natica gaultina D ' O R B . , Turritella Vibrqyeana 
D ' O R B . . Niicula bivirgata K I T T O N , N. pectinata Sow. , N. albensis D ' O R B . , Plicatula 
radiola L A M K , P. aspera S o w . , Trigonia aliformis P A R K . , Tr. Fittoni D E S H . , Rhyncho

nella compressa L A M K . , Rh. grasiana D ' O R » . , Rh. suleata P A R K . , Terebralula Dutempleana 
D ' O R B . . Echinoconns castanea D ' O R B . , E. mixtus D ' O R B . , Discoidea infera D E S O R , 

I). conica D E S O R , / ) . subuculus L E S K E , D. ai'izensis Сотт., Salenia prestensis D E S O R , Cidaris 
pyrenaica С О Т Р . , С. Sorigneti D E S O R , Epiaster Ricordeanus D ' O R B . . 

Celle faune appart ient à l 'Albien proprement dit. 
D a n s la région orientale , à Fontcouverte , M. Viguier a s ignalé l e s espèces 

suivantes qui, d'après lui, incliqueraient le V r a c o n n i e n : Protocardium hillanum 
S o w . , Arca carinata S o w . , Trigonia Fittoni D E S H . , Nucula pectinata S o w . , et de 
nombreux Gastéropodes . Mais c o m m e aucun de ces fossi les n'est spécial au 
Vraconn ien , je cons idère la présence de cet étage c o m m e très douteuse . 

Classification. — Elle se résume ainsi : 

V R A C O N N I E N ?? — Couches de Fontcouverte à Protocardium hillanum. 
Aï.MIEN. — Calcaires marnoschisleux noirs ou foncés, avec quelques calcaires compacts, 

bancs de grès, brèches et conglomérats lins. — Desmoceras Beudanti, D. Mayori, 
Acanthoceras Milletianus, etc.. 

M K . M . S O C . < : K O L . D E 1<"H. — (4), II, 3. M É M . 7, 3.  i5 M A H S 1912. 



A P T I E N . — Calcaires compacts gris-clair très durs lréqueniment bréchoïdes, avec inter-
calations de zones marno-schisteuses grises ou jaunes. — Polyconites VerneuUi, Tou-
casia Santanclerensis, Toucasia carinata, Horiopleura Lamberti, Hoplites Deshaj'esi, 
II. Dafrenoyi, Terebratella Delbosi. ZciUeria tamarindus. etc.. Ces calcaires sont souvent 
inétamorphisés dans la partie méridionale des feuilles de Bagnères-de-Luclion, Foix et 
Quillan. 

L ' U K G O N I É N et tous les autres étages du Crétacé intérieur jusqu'à sa base, font défaut 
dans toutes les Pyrénées. 

Etendue géographique. — L e Crétacé inférieur occupe une bande presque cont inue 
de Sainl -Jean-de-Pied-de-Port à R i v e s a l l e s ; il a c c o m p a g n e le Jurass ique dans tout 
ce parcours , mais avec une surface d'all leurement b e a u c o u p plus cons idérable . 
D a n s la région o c c i d e n t a l e , il se montre aussi au Nord de ce l le bande jusqu'à 
Saint-Palais et Orlhez et vient au jour en plusieurs points entre B a y o n n e et la 
Rluine. A l'Est, les affleurements contournent le mass i f primaire des Corbières et 
s 'avancent au Nord jusqu'à la Clape. 

Conformément à ce qui se passe pour le Jurass ique , il n'existe pas de dépôts 
du Crétacé inférieur autour des massi fs primaires ou triasiques que j'ai indiqués 
c i -dessus (voir page 16). Il n'y en a pas n o n plus dans le bass in d'Amél ie . 

Transgressions et discordances. — Malgré l 'énorme lacune qui existe à la base 
du Crétacé, o n ne constate presque jamais ni transgression ni d iscordance angulaire 
entre le Jurass ique et le Crétacé. La seule except ion se remarque dans la partie 
occ identa le , à partir du mér id ien de Saint-Palais : l 'Aptien se montre en légère 
d i scordance angulaire sur le Jurassique et m ê m e , auprès d'Iholdy, repose directe
ment sur les schistes cristall ins. 

4 S y s t è m e crétacé. — Série supér ieure 

Composition. — Elle est ex trêmement variable : aussi vais-je examiner succes 
s ivement les d ivers étages. 

C É N O M A N I E N . — Cet étage, à lui seul , présente à peu près toutes les roches 
que l'on peut imaginer : calcaires compact s , calcaires n o d u l e u x , calcaires e n 
bancs de faible épaisseur avec s i lex tabulaires , alternant avec des marnes bleuâtres 
ou grises, brèches et conglomérats à é l é m e n t s de d i m e n s i o n s très variées , parfois 
énormes , c o m p r e n a n t toutes les roches de la région, schis tes et marnes sch i s teuses 
gris ou bleuâtres , grès marneux verdàtres , etc . . Cette diversité tient à ce que l e 
Cénomanien pyrénéen est u n dépôt de mer très peu profonde, p a r s e m é e d'ilots et 
de bas-fonds : les s éd iments se sont formés aux d é p e n s des roches des terrains 
plus anc iens afileurant au vo i s inage . 

T U R O N I E N . — Le Turonien est f r é q u e m m e n t à l'état de calcaire compact à 
Hippur i les (haute chaîne sur les feuil les de Luz, U r d o s , M a u l é o n ; feui l les de F o i x , 
Quil lan) ; il prend le faciès gréseux dans la partie basse de la feuille de M a u l é o n , 
dans la région orientale de la feuille de Qui l lan et dans la rég ion de Fontfro ide ; 
enfin à l 'Ouest , il dev ient marneux . 



SÉNONiEN. — D a n s la haute chaîne de L u / , Urdos , Mauléon , calcaire compac l 
surmonté de marnes sch i s teuses alternant avec des bancs calcaires ou gréseux 
généra lement m i n c e s ; calcaire compacl avec s i lex à ï e r c i s ; faciès gréseux dans 
la région de Font fro ide ; partout ai l leurs, marnes et calcaires marneux b leuâtres . 

D A N I E N . — D e p u i s la Méditerranée jusqu'aux feuil les de F o i x et Pamiers 
inc luses , le D a n i e n se c o m p o s e de bas e n haut de grès (grès d'Alet), de marnes 
rouges avec q u e l q u e s poud ingues , de calcaire compact b lanc (calcaire l i thogra
phique) , de marnes rouges et poud ingues . A l 'Ouest , o n ne trouve plus de grès 
que dans la région m o n t a g n e u s e aux environs de Gavarnie : ai l leurs, calcaire 
compact souvent bréchoïde b lanc ou rosé, calcaire jaune dit calcaire nankin , mais 
le plus souvent marnes et calcaires marneux gris ou b leuâtres . 

Le D a n i e n est lacustre dans la moitié orientale, marin dans l'autre partie. 

Faune . — Le Crétacé supérieur comporte une suite de n iveaux pa léonto log iques 
dist incts que je suis obl igé ici de grouper e n un petit n o m b r e de d iv i s ions . 

La première est le C É N O M A N I E N avec : Acanlhoceras Mantelli Sow. , Turrilites plicatus 
D ' O R B . , Gassiope Depereti R É P E L I N , Turrilella Vibrayeana D ' O R B . , Caprina adersa D ' O R B . , 

Caprinula Boissyi D ' O R B . , Toucasia Levigata n'Oitis., Trigonia scabra L A M K . , Pecten asper 
L A M K . , Ostrea carinalaLxMK., O. flabellata D ' O H B . , O. columba L A M K . , Janira quinquecostata 
D ' O R B . , Rhynchonella Guvieri D ' O R B . , Rh. difformis D ' O R B . , Cidaris vesiculosa G O L D F . , 

G. RousseliCOTT., Epiaster distinctus D ' O R B . , Discoidea subuculus K L E I N , D. arizensis C O T T . , 

Gatopygus carinatas A G . , Gyphosoma variolare B R O N G . V . . Holaster subglobosus A G . , 

//. nodulosus G O L D F . , Salenia rugosa D ' A R C H , S. scutigera G R A Y , Orthopsis granulans 
C O T T . , Orbilolina concaca L K . , 0 . conica D ' A R C H . , O. subconcava L B Y M . , O. plana D ' A R C H . . 

var. mamillata D ' A R C H . , Alveolina cretacea D ' A R C H I A C . 

Le T U R O N ' I E N renferme : Pachydiscus Austeni S H A R P E , P. Linderi DE G R O S S . , Tissutia 
Ewaldi D E B U C H . T. Galliennei D ' O R B . . Mammites Rochebrunei D ' O R B . , M. cf. tevesthensis 
P E R O N , Geratites Fourneli D E S Ì I . , Acteonella crassa D ' O R B . . A. lœvis D ' O R B . , Cassiope 
Renauxi D ' O R B . , Hippurites corbaricus Douv. . / / . giganteus D ' H O M B R E S - F I R M A S , H. Moulinsi 
D ' H O M B R E S - F I R M A S , H. petrocoriensis D o u v . , H. inferus Douv. , H. Requieni M A T H . , 

H. resectus D E K R . , H. Rousseli Douv. , Spluvrulites Pailletleanus D ' O R B . , Sph. Ponsianus 
D ' A R C H . , Sph. Sauvagesi D ' H O M B R E S - F I R M A S , Oslrea eburnea C O Q . , Janira quadricostata 
D ' O U B . , Terebratulina Bourgeoisi D ' O R B . , Ananclvytes ovata L A M K . , Conulus subrotundus 
M A N T E L L , Gyphosoma variolare B R O N G N . , Periaster Verneuili D ' O R B . . Cj-clolites elliplica 
D ' O R B . , Lacazina. 

La faune du S É N O . M E N est prodigieusement abondante: je citerai seulement ici les 
espèces les plus caractéristiques en mettant à part celles des couches à Slegaster dont 
je discuterai l'âge plus loin : 

Pachydiscus Brandii R E D T E N B A C H E R , Schlônbachia Bertrandi DE G R O S S . , Mortoniceras 
Bourgeoisi D ' O R B . , Ammonites Boutanti D E G R O S S . . Pachydiscus Ganali D E G R O S S . , 

P. Carezi DE G R O S S . , Ammonites Garolinus D ' O R B . , Pachyaiscus Caj-euxi DE G R O S S . , Puzosia 
corbarica D E G R O S S O U V R E , I'ach)-discus colligatus V O N B I N K H O R S T (dans les Corbiêres d'après 
M . T O U C A S ) , Sonneratia Daubreei D E G R O S S . , Mortoniceras Desmundi DE G R O S S . , M. Ems-
cheris S C H L Û T E R , Tissotia Ewaldi DE B U C H , Hauericeras Faj-oli D E G R O S S . , Actinocamax 
granulatus B L . , A. Grossouvrei J A N E T , A. quadratus B L . , Tissotia haplophylla R E D T . , 



Pseudophyllites Indra F O R B E S . Muniericeras inconslans D E G R O S S . . Pachydiscus Jeani 
D E G R O S S . , Muniericeras Lapparenli DU G U O S S . . Puzosia Lemarchandi DE Guoss. , Paeiw-
discus Linderi DE G R O S S . , Gauthiericcras Marga' S C H L Ü T E R . Gaudr)-ceras mile F . v. 
H A U E R . Sonneralia Pailletteana D ' O H H . , Desmoceras pyrenaicum D E G R O S S . , Muniericeras 
rennense D E G R O S S . . Schliïleria liousseli DE G R O S S . , Gaudryceras Iiouvillei DE G R O S S . , 

Desmoceras rugatimi F O R R E S , Hamites rectìcostatus S E U N E S , Placentircras s>mrtale M O R T O N , 

Sonneralia Savini DE G U O S S . . Mortoniceras serrato-marginatum R E D I . , Lytoeeras Sicardi 
DE G R O S S . . Peronireras subtricarinatum D ' O H B . , Desmoeeras salsease D E G R O S S . , Turrilites 
Sicardi DE G R O S S . , Mortoniceras texanum R Ö M E R , Actinocamax Toucasi J A N E T . Haueri-
ceras Welschi DE G R O S S . . Cerithium a láxense D ' O R I » . . Acieoiiella Bayiei'LEYM., A. ¡¿¡"antea 
» ' O R B . , A. lœvis D ' O K B . , Turrite/la Coquandiana D ' O R B . . FUSUS Dumortieri D ' A R C I L , 

Nerinea flexuosa Z E K . . N. gracilis ZEH., Campanile Grossouvrei C O S S M . , Nerita Grossouvrei 
C O S S M . , Neritina Lacvivieri M U N . - C H . , Rostellaria pyrenaica D ' O R B . , Delphinula radiata 
Z E K . , D. spinosa Z E K . . Trochus soug'raigncnsis D ' A R C I L , Trochactcon Toucasi D ' O R B . . 

Biradiolites acuticosta D ' O R B . , Radiolites canaliculata D ' O R I » . , R. Toucasiana D ' O R B . , 

Plagioptychus A guillo ni D ' O R B . , P. dissimilis M U N . - C H . , P. incolli tus M U N . - C H . . P. Lacvivieri 
M U N . - C H . , P. paradoxus M A T H . , Spherulites angeiodes D E S M . , Sph. benaicensis M U N . - C H . , 

Hippurites Archiaci M U N . - C H . , H. Ray ani Douv . , II. bioculatus L A M K . , H. canaliculatus 
R O L L A N D D U R O Q U A X , II. Carezi Douv . , II. cornucopia? D E E R . , II. crassicostaius Douv . , 
H. dentatus M A T H . , H. dilatatus D E E R . , II. galloprovincialis M A T H . , / / . Ileberli M U N . - C H . , 

H. Jeani Douv . , H. latus M A T H . , Tí. Maestrei V I D A L , II. pnecessor Douv . , II. rennensis D o u v . , 
H. socialis Douv. , H. striatus D E F R . , H. subhvvis M A T H . , H. sulcatissimus Douv . , 
II. sulcatoides Douv . , H. sulcatus D E F R . , II. Toucasi M U N . - C H . , II. turgidus R O L L A N D D U 

RoQUAN, II. variabilis M U N . - C H . , H. Vidali M A T H . . H. Ziircheri D o u v . , Goralliochama 
Baj-ani Douv . , Rousselia Guilhoti Douv . . Baj-leia Pouechi M U N . - C H . , Ostrea cadcrensis 
Coq., O. frons P A R K . , O. galloprovincialis M A T H . , (). Matheroniana D ' O R B . , O. vesicu/aris 
L A M K . , Inoceramus Cripsii M A N T E L L , Cuvieri S o w . , I. digitatus S o w . , Chlaniys Dujarclini 
R Ö M E R , Spondj-lus hippuritarum D ' O R B . , Sp. hystrix G O L D F . , Sp. spinosus D E S H . , Lima 
marticensis M A T H . , L. ovata R Ö M E R , L. pedinata D ' O R B . , Janira quadricostata D ' O R B . , 

J. quinqiiecoslata D ' O R B . . Neithea striato-costata G O L D F . , Cardinal subgulliferum u A R C H . . 

Tellina Venei D ' A R C H . Terebratula Baugasi C O Q . , Terebratulina Venei L E Y M . . Rhj'nchonella 
deformis D ' O R B . , Cjyhosorna Archiaci C O T T . , C. magnificum A G . , Phj-rnosoma Carezi 
L A M B E R T , Rachiosoma Gregoirei C O T T . , R. Lorioli L A M B E R T , Pyrina ataxensis C O T T . , 

P. petrocoriensis D E S M . , Goniopygus Bazerquei L A M B E R T , G. letrapiyma L A M B E R T , Linthia 
Bazerquei L A M B E R T , Salenia Bourgeoisi C O T T . , S. Paquieri L A M B E R T , Micraster corbaricus 
L A M B E R T (prévis auctoruní), M. Heberti D E L A C V . , M. Matheroni D E S O H , Echinocorys 
conoideus G O L D F . , E. gibbus L A M K . , E. vulgaris R R E Y N . , Hemiaster Gaulhieri P E R O N , 

H. ligeriensis D O R B . , Cidaris' gibberula D E S O R , C. Jouanneti D E S M . , C. subvesiculosa D ' O R B . , 

Holaster integer D ' O R B . . Cljpeolampas Lesteli C O T T . , Off'aster Leynieriei C O T T . , Ortliopsi* 
miliaris C O T T . , Globator nucleus D L S O R , Holectypus proximus L A M B E R T , Cardias ter 
punctatus C O T T . , Diplodetus pyrenaicus L A M B E R T , Trochosmilia Archiaci DE F R O M . , 

Tr. compressa M . - E . et H . , Tr. inconstans DE F R O M . ' , C y cloutes discoidea D E B L . , C. elliptica 
D ' O R B . , C. Ilaueriana M I C H . , C. polymorpha R R O N G N . , C. Reussi D E F R O M . , Ihamnaslnra 
media M . - E . et H . , Dendrog) -rap) -renaica M I C H . , Astrocœnia reticulata G O L D F . , Columnastnva 
similis D E F R O M . , Lacazina compressa R o s e . 

Les fossiles des COUCHES A STKOASTEH sont : 

Baculites anceps L A M K . , B. incurvatus D U J . , P achy discus aurito-costatus S C H L Ü T E R , 



P. colli gatas v. B I N K H O H S T . P. epiplectus R E D T . , P. Eresvillensis H K D T . , / ' . Galicianas F A V R K 

P. J acquo ti S K U N K S , / ' . Larteti S E U N E S , P. neubergicus S C H L Ü T E R . P. subrolmslus S K U N K S . 

(iaudryceras Golloti un Gitoss., Pachydiscus Gollevillensis n'Ouït., P. Sturi IÎKDTKNBACIIER, 

Scaphiles constrictus Sow., Nautilus Dekayi M O U T O N , lleleroceras polyplocum D ' O I Î B . , 

Nerita rusosa I I O Î N I N G H A U S , Inoceramus Lamarckii. R Ö M E R . Ostrea Mrtlheroniana D ' O I Î B . . 

Stegaster alius S K U N K S , St. Jiouillei G O T T . . St. Glial masi S K U N K S , St. Gotteaui S K U N K S . St. 
Ileberti S K U N K S , Gibbaster MunieriSKUNKS. Galerites albogalerus D ' O H B . , Isasler aquitanicus 
D E S O Í » , Micraster aturicus H K H E R T . Micr. corcolunibarinm D K S O R , Echinocorys Arnaudi 
S K U N K S , E. Gotteaui L A M B E R T , E. Douvillei S K U N K S , E. Duponti L A M B E R T . E. fonticola A R N A U D , 

E. Ileberti S K U N K S , E. ovalas L A M K . . Galeota cunéala S E U N E S . 

La ialine D A N I E N N E esl lacustre dans la partie orientale, sauniàtre ou marine dans la 
partie occidentale. Je citerai parmi les fossiles d'eau douce et terrestres : Bognacia 
abbreviata M A T H . , Melanopsis avellanaSxsun., Gycloplioras hdicijormis M.vrn . . Leptopoma 
liaylei M A T H . , liauxia bulimoides M A T H . , H. dis/uncta M A T H . . Vivipara Jleaumonli M A T H . , 

V . Jlos(/iiiana M A T H . , Г . Dieulafaili Roui.к, l'aludina Desluiyesiana M A T H . , Helix Goqui 
H i t o N G N . , Gyclolus Ileberti L K Y M . , G. Lundi M A T H . , G. MatheroniXmw.. G. solarium M A T H . , 

/'/usa prisca Лоиькт. 

Les principaux fossiles marins du même étage sont : Baculites anceps L A M K . . Nautilus 
danicus Sein.., Hainiles recticostalus S E U N E S . Pleurolomaria dánica L K Y M . , Rostellaria 
Houzeaui B R I A R T et C O R N E T , Gerithium inopinaluin B H I A U T et C O R N E I ' . G. monteuse B R I A R T 

et C O R N E T , Trochas Lcfcbvrei B R I A R T et C O R N E T , Otostoma ponticumv'Onu., Gyrena auzacensis 
M U N .  C H . , G. garumnica L E Y M . , G. laie tana V I D A L , Ustrea frons D ' O H B . \ (). larva D ' O R B . , 

(). Mathcroniana D ' O R B . . O. lincine/la L E Y M . . ' O. Verneuili L E Y M . . 0. vesicularis L A M K . . Cra

nia ignabergensis R E T / . I U S , Ilippurites Lamarckii B A Y L E , / / . Lapeirousei, G O I . D K . . / / . radiosus 
D E S M . . Radiolitcs Lejmeriei B A Y L E . Spheruliles Martini D ' O R B . , Sph. Sauvagesi D ' I I O M B R E S 

F I U M A S , Neilhea striatocostata G O L D E . , Cardita Tuco L E Y M . . Isasler aquitanicus D K S O R , 

Hrissopneustes alurensis A R N A U D . Cidaris Beaugeyi S E U N E S , Coraster beneharnicus S E U N E S , 

C. Marsooi S E U N E S , C. M linieri S E U N E S , G. spluvricus S E U N E S , Coraster Vilanovw Сотт., 
Tholasler Berlrandi S E U N E S , Th. Munieri S E U N E S , Micraster Brongniai ti H E U E R T . Micr. 
subearinatus Сотт., Micr. lercensis Сотт.. Gyclaster colonise Сотт., Hemiaster constrictus 
Сотт.. H. nasululus S O K I G N E T , Echinocorj's Gotteaui L A M B E R T , E. Douvillei S E U N E S , E. pyre

naicus S E U N E S . E. tercensis C o i r . . E. tenuiluberculatus L E Y M . . E. vulgaris B R E Y N . , Isopneustes 
integer G R A T . , Hemipneustes Leymeriei H E U E R T , H. pyrenaicus H E U E R T , H. radiatus Ao. 
in G O L D E . . Offaster Leymeriei Сотт.. О. Manieri S K U N K S , Jeronia pyrenaica S K U N E S , 

Parasmilia Bouei R K U S S , Astrœa Caillaudi M I C H . , Ileterocœnia centralis D E F R O M . , 

Monllivaullia irregularis M .  E . et IL, Astrocamia minima D E F R O M . . Protea paillonica 
L E Y M . . Siphoneudea acaulis DE F R O M . . Siderolina calcitiapoides L A M K . , Omphalocyclus 
disculus L E Y M . , Orbitoides apiculata L E Y M . , O. gensacica L E Y M . , O. mandílala S C H L U M B . . 

(). media D ' A U C H . , O. papyracca D ' O R B . , O. secans L E Y M . , O. socialis L E Y M . , Operculina 
Ileberti M U N . C u . , Poljtrema marticensis D ' O R B . , Lithothamnium. 

Classii iealion. — Je résume la classit ication du Crétacé supérieur p y r é n é e n dans 
le tableau cijoint. Le Cénomanien n'appelle aucune observat ion. Le Turonien est 
souvent mal caractér i sé ; il ne montre des fossi les indiquant nettement, son âge 
(jue dans la partie m o n t a g n e u s e de la feuille de Mauléon et sur la feuille de 
Quil lan. 
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T A B L E A U С C L A S S I F I C A T I O N D U C R E T A C E S U P E R I E U R D E S P Y R E N E E S 

FEUILLES 

DE B A Y O N N E 

HT S A I N T  J E A N 

PlHD DEPoRT 

F E U I L L E S 

D'ORTIIEZ. MAULÎÎON. K U D O S 

R É G I O N 

SEPTENTRIONALE 

H É G I O N 

MÉRIDIONALE 

D A N I E N 

Calcaire rosé de Sab le s l ins, quart

15 i d a r t  C a s e v i 11 c' z e u x par [) laces; eal

avee. Nautilus dani e a i r e b l a n c c o n  , 
eus, fsasteraluriciis,* chctïde un peu dur. 
Coraster heneharni a v e c l i anes bréchoï

cus. jdes Coraster bene\ 
• kantiens. ( L a s s e u b e 
Orthcz) aoo mètres 

| Calca ires d'Audi 
^ « n o n , H o fj u e i o r l, 

V i l l a g r a i n s à Hc

mi/incustes et Orbi

toides socialis et 
gensacica. 

A Tere i s , calcaire 
à Operculina Ileber

ti, Micraster tereen

sis, Nautilus dani

cus 

SÉIVOIS'IKN 

SUPÉRIEUR 

( C a m p a n i e n ) 

S É N O N I E N 

I N F E R I E U R 

( S a n t o n i e n ) 

TURONIF.N 

CÉNOMANIKN 

Calcaire m a r n e u x 
bleuâtre à cas sure 
c o n c l i o ï d e d e B i d a r t , 
à Pachydiscus Jac

qnoli, P. fresvjillen

sis, Stegasler Bouil

lei. 

? Calcaire à Mi 
craster corangui

num de Sa in t Sever 

Calca ire à Radin 
lites lumbricali s 
d ' A u d i g n o n . 

Calcaire m a r n e u x 
g r i s o u bleuâtre a v e c 
r a r e s b a n c s de grès . 
Inoceramus. Stegas

ler Bouillei,St.al tus, 
Pachydiscus Jac

quoti, P. fresvillen

sis ( l . a s s e u b e , etc.) 

A T e r e i s , c a l c a i r e 
s a n s s i l e x r t c a l c a i r e 
b l i i n c d i i r , a v e c s i l e x 
v i o l a c é s à h'efiinoco

rys Jonlicola, Du

linnti, tenitilubcrcii

latus. Holasler ter

censis. Pachydiscus 
colligatiis, P. neu

bergieus. 

M a r n e s s c h i s t e u s e s 
al ternant a v e c des 
b a n c s ca lca ires ou 
g r é s e u x g é n é r a le 

inenl m i n c e s ; cal

ca ires b l a n c r o s é ; 
calca ires très durs 
à cas sure conc l io ïde 
bleu cla ir , parfo i s 
îvec s i l e x , a l t ernant 

a v e c d e s b r è c h e s cal

ca ires . Orbitoides, 
Lacazina. iooo m e t . 
au m o i n s . 

? C o u c h e s à Sphe

ruliles radiosus de 
T e r e i s . 

( i r e s j a u n e s mi

c a c é s a v e c q u e l q u e s 
i n i e r c a l a l i o n s d e 
m a r n e s et c a l c a i r e s ; 
e m p r e i n t e s d'a lgues 
et o r g a n i s m e s pro

b l é m a t i q u e s ( L a s 

seube ) . cSoo mètres . 

F E U I L L E S 

I>E T A U R E S ET buz 

A l 'Ouest, calcaire 
blancgr i sâ tre , con

c l io ïde . en b a n c s sé

parés par des dé l i t s 
de m a r n e s , s o u v e n t 
brée l io ïdes avec Os

iceli larva. Coraster 
beneliarniciis. Gale

aster Bertrandi, Je

ronia pyrenaiea. 

A l 'Est, calcaire 
t ineinent cr is ta l l in 
j a u n â t r e de Nodres t 
à Orbilnides apieu 
lata, O. secaus. O. 
socialis, Omphato 
eyclus. 

D a n s la r é g i o n 
m o n t a g n e u s e , grès , 
m a r n e s et ca lca ires 
j a u n e s â O r b i l o i d e s . 

Calcaire m a r n e u x 
conc l io ïde b l a n c h â 

tre ( zone â Stegas

F E U I L L E S 

DE S A I N T G A U D H N S 

ET ÎÎAGNÈIÎES

D E  I . I C U O X 

Marnes â Micras

ter Icrcensis et O per

çai inu lleberli. et 
s a b l e s â Orbi to ïdes 
de Mont inaur i i i . 

Calcaire c o m p a c t 
blanc lacustre , dit 
l i t h o g r a p h i q u e . 

Calcaire m a r n e u x 
à lleinipneusles et 
Orbitoides gensa 
eiea. de SaintMarcetj 
el c o u c h e s ca lcaréo 
m a r n e u s e s â Cyrcna 
garumnica cl S plie

rallies Leyineriei. 

Calcaire j a u n e dit 
calcaire n a n k i n à 
Il em i/> ne u s te s e l 
O r b i t o ï d e s à l'Est ; 
m a r n e s b l e u e s de 
( i e n s a c et M o n l é o n â 
l 'Ouest avec E. lenni

tuberculata.OJarva. 
A la part ie s u p ô 
Heure Hippurites va 
iliosus, II. Lamarc

/>•£. 

F E U I L L E S 

DE P A M I E R S , FOIX 

ET L'HOSPITALET 

M a i n e s b l e u e s 
d ' A u s s e i n g et de St. 
M a r t o r y â Oxtrea ve

ter) de C a n et N a y ; sie.ularis de g r a n d e 
m a r n e s b l e u e s d ' O r i  j ta i l l e , Pachydiscus 
g n a c â Stegasler. \colligalus. 

D a n s ln гец ion 
m o n l a i n e u s e , p a r t i e 
s u p é r i e u r e * 1 ti c a l 

c a i r e d u r d ' K a u x 

l î o n n e s ; c a l c a i r e â 
1lippurites sulcatis

simas d e la rég ion 
de G a v a r n i e . 

Calca ires c o m p a c t s 
gr i s  cla ir , parfo i s 
a v e c s i l e x ( p a r t i e 
s u p é r i e u r e ) . Défi lé 
d'Accous , etc. 

Calca ires à b a n c s 
de s i l e x , di t s cal

ca ires de Hidache . 
Orbitolina concava. 

Calca ireâ c a p r i n e s 
d ' A u d i g n o n , de Ro

quefort . 

A l t e r n a n c e d e 
p e t i t s b a n c s c a 1

ca ires gr i s b leu ,cr i s 

ta l l ins et de m a r n e s 
f i s s i l e s ; brèche va

cuola irc ; b a n c s de 
s i l e x t a b u l a i r e ; cal

ca ires m a r n e u x con

c h o ï d e s bleu cla ir ; 
c o n g l o m é r a t s s p o r a 

d i q u e s . — Orbi to 

l i n e s , l ù i e o ï d e s ; Ca

pr ines et C a p r i n u l e s 
à Orthez . 

Calcaires c o m p a c t s 
gr i s  clair, parfo i s 
a v e c s i l ex (partie in 
féricure) . llippuriles 
corbaiicus, Mou 
linsi, pelrocoriensis 
( E a u x  C h a u d e s , pla 
l e a n d'Anie) . 

Calcaire d u mass i f 
d ' E a u x  B o n n e s 
(part ie m o y e n n e ) . 

A u N o r d , alterl 
n a n c e de p e t i l s l i t s 
d e ca l ca i re s g r é s e u x 
gr i s ou j a u n e s el de 
m a r n e s . 

A u Sud, calcaire 
d ' E a u x  В о n n e s 
(part ie inférieure) . 

Calca ire rosé t rès 
dur et c o n g l o m é r a t s 
a v e c C a p r i n e s . P o l y 
piers , O r b i t o l i n e s . 

C a l c a i r e â .1/ i 
/•raster (preensin ; 
l ' O u e s t ; a r g i l e s 
r o u g e s â l'Est. 

Calcaire cornpacll 
b l a n c l acus tre , dit 
l i t h o g r a p h i q u e . 

Marnes â Cyrcna 
garuniniea. â l 'Ouest; 
arg i l e s r o u g e s infé 
H e u r e s l a c u s t r e s ; 
l 'Est. 

Calcaire n a n k i n 
foss i l e s m a r i n s a 
l 'Ouest; grès d'Alet 
s i l i c e u x , s a n s fos

s i l e s , format ion lit

torale, â l 'Est. 

.' M a r n e s de Saint 

Si rac â Spheralites 
aurigerensis, Neri

lina Lacvivieri. 
Marnes b l e u e s de 

l ' e y r i g u e i l , Bast ia , 
B e n a ï x à Hippurites 
lleberti, H. Archiaci, 

FEUILLES 

DE C A R C A S S O N N E , 

Q U I L L A N 

E T P U A D E S 

F E U I L L E S 

DE N A R M O N N E , 

P E R P I G N A N 

ET C É R E T 

Marnes rut i lantes Marnes rut i lantes , 
s u p é r i e u r e s . I 

Calcaire c o m p a c t 
b l a n c l acus tre , dit 
l i t h o g r a p h i q u e . 

Marnes rut i l an te s 

Calcaire c o m p a c t 
blanc l acus tre , dit 
l i t h o g r a p h i q u e . 

Marnes rut i lantes 
in fér ieures et p o u  j a v e c p o u d i n g u e s à 
d i n g u e s à couleurs ! c o u l e u r s v i v e s , 
v ives . I 

G r è s q u a r t z e u X i A u N o r d , p a r t i e 
t e n d r e , d i t G r è s ! supér i eure , s a n s f o s 

d'Alet (part ie supé  ! s i l e s , des g r è s de 
Heure) . | F o n t f i o i d e et de Dur

b a n . A u S u d ( v e r s a n t 
e s p a g n o l ) , c a l c a i r e s 
et grès à Ostrea Ver

natili et Cyrena la

letana. 

Grès d'Alet (part ie 
inférieure) . 

•m-ìfiìyìlì: 

i 1 r e s «le C e l l e s , f o r 

m a t i o n l i t t o r a l e , 
a v e c d é b r i s d e b o i s , 
Xcreitcs : u n b a n c à 
Hippurites biocula

tiis e t striatus e n t r e 
Madril e l Nalzen . 

C a l c a i r e à Hippu

rites canalïculalus, 
//. iinlloprovincialis, 
Placentieeras syr

tale. 

M a r n e s b l e u e s e t 
c a l c a i r e g r u m e l e u x 
â 1 lifUKirites biocu

latus. dilátalas, túr

gidas. Carezi.Jeani, 
gal loprovincialis, 
Aclinocamax Gros\ 
souvrei, Toueasi 
Placentieeras syr\ 
taie. 

Calcaires à llippu' Calca ires et grès à 
rites sublœvis. Mor Hippurites gallopro

loniceras U:\anum. vincialis, Mortonice

! ras lexanum. 

M a r n e s b l e u e s peuj M a r n e s b l e u e s p e u 
foss i l i fères . foss i l i fères . ! 

Calca ires à Hippu

• rites galloprovincia\ 
i lis. 

, . i 
Marnes calcaires; M a r n e s gr i s b leu a; 

d u r e s à Micraster\Micraster brevis et 
brevis et Ammonites] Ammonites Paille t^ 
Paillelteanns. teanus. 

Grès a v e c plus i eurs 
n i v e a u x d ' H i p p u 

rites . 

D a n s la p l a i n e son! 
l e incnt : 

A l 'Oues t , alter

n a n c e de m a r n e s 
b l e u e s et de p e t i l s 
b a n c s ca lca ires , алее 
s i l e x tabu la ires . 

A l 'Est, brèche â 
g r o s é l é m e n t s . Orbi\ 
ialina concava, О 
conica. 

M a r n e s s c h i s t e u s e s 
gr i s foncé , très pui s 

s a n l e s , a v e c b r è c h e s 
et c o n g l o m é r a t s 
Orbitolina. 

Calcaire blanchâtre.) Calcaire supérieurj Grès psanini i t iqu.es 
à S p h é r u l i t e s e l l l i p  ! â Hippurites Mou'.n Cassiope et plu 
pur i l e s de Morencij linsi, giganleus. s i e u r s n i v e a u x 
et du rocher de Nal , d ' H i p p u r i t e s (H. 

Gres avee b a n c s ,. , . , 
zen . . . . Housseli. resectus 

ca lca ires a Hipnti . 
' ' pelrocoriensis). 

rites resectus, pelro

coriensis. gallo/iro

vineialis. 

Calcaire in fc i i eur | 
à Hipp'uriles reseci 
tus. 

Marnes s c h i s t e u s e s 
o u noirâ tres avec , 
i n t e r c a l a t i o n s d e 
brèches et de cong lo 

m é r a t s à blocs s o u 

vent c o l o s s a u x ; par

fois grès et ca lca ires . 
C a p r i n e s , Caprinu

les , Ostrea carina/a,^ 
Orbitolina concavità 
О. plana. 

C a l c a i r e s i n t e r 

ca lés de m a r n e s avec 
Capr ines , Сщ» imita 
Boissyi, Holasler 
sub globosas,О rbito\ 
lina cónica, O. cón

cava. 

M a r n e s a v e c cal

c a i r e s n o d u I e u x ; 
m ê m e faune. A l'Est, 
grès m a r n e u x ver! 
dâtres à O r b i t o l i n e s . 

M arnes et g r è s glau

co n i e u x n o i r à 1res o u 
v e r d à t r e s алее Os

trea carinata, O. fla

bellata , Orbitolina 
с о n e a V a ; ca Icaires 
blancs â s i l e x à He

rnias ter bufo ; à la 
b a s e , p u i s s a n t s con

g l o m é r a t s . 
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Le San lon ien aussi est peu distille! dans la moit ié occ identa le : par contre , à 
partir de Foix vers l'Kst, on rencontre partout en a b o n d a n c e Mie ras ter brevis et 
Aininonil.cs J'aille!teanus et, un peu au-dessus , les premières Hippurites gallopro-
vinciulis (corbaricus D o u v . ) . 

Dans la moitié orientale (feuil les de Qui l lan et Foix) le C a m p a n i e n est représenté 
par les c o u e b e s à Hippurites de la montagne des Cornes et de Gabachou . avec 
M~ortoniceras lexannm à la base, Placenticeras syrtale un peu plus haut. J'y rattache 
encore la base du Grès d'Alet sur la feuille de Qui l lan et les marnes b leues de 
Leyehert et Benaïx à Hippurites Heberti, Arcliiaci et variabilis de la feuille de 
Foix. Jusque-là. il n'y a guère de d ivergences entre les n o m b r e u x auteurs qui 
se sont o c c u p é s de la ques t ion , mais il n'en est pas de m ê m e à l 'Ouest, où ne se 
retrouve plus , saut à Gavarnie . aucune des e s p è c e s d'Hippuri les , d'Oursins ni 
d 'Ammoni te s du Campanien oriental '. O n recuei l le dans ce l l e région occ identa le 
une faune toute différente où se rencontrent les Stegaster Bouillei, allas, Heberti, 
les Paehydiscus colligâtas, neabergicus, Fresvillensis et Jacquoli. B e a u c o u p de 
géo logues cons idèrent ce l l e faune c o m m e maës lr i ch l i enne ou dan ienne inférieure, 
mais je ne puis partager celte op in ion , les couches à Stegaster et l'achydiscus 
colligâtas é tant . incontes tab lement inférieures, dans les Pet i tes P y r é n é e s cl à 
Monlgail lard. aux c o u c h e s à llemipneusles et Orbiloidcs, l e sque l les sont du Macs-
Irichlien bien caractérisé. Jamais o n n'a trouvé les Stegaster ni les A m m o n i t e s qui 
les a c c o m p a g n e n t , dans les ass ises à Hcinipneastes, pas plus dans la Haute-
Garonne qu'à Sa in l -Sever , A u d i g n o n , Vi l lagrains , Landiras ou Roquefort ( L a n d e s ) . 
Lu classant les couches à Stegaster dans le Danien , o n donne à cet étage d e s 
d i m e n s i o n s e x a g é r é e s , tandis qu'il ne reste plus rien pour le S é n o n i e n , bien que 
la succes s ion soil régulière et sans lacunes (région de Lasseube , Nay). 

Le Danien comprend les couches à Heinipneus les, Orbitoides, Micrasler lercensis 
de la Haute-Garonne et de la partie o c c i d e n t a l e ; je -mets sur le m ê m e n iveau les 
assises à Coraster vis ibles de Nay à Bidarl et s u p e r p o s é e s aux marnes à Stegaster. 
Dans la moitié orientale de la chaîne , le D a n i e n esl saumàlre ou lacustre : ¡1 présente* 
la l'aune de Rognae . 

On a proposé de rattacher à l 'Eocène les couches à (Jorasler ainsi que ce l l e s 
à Micraster lercensis el Operculina Heberti ; ce l le manière de voir me s e m b l e 
inacceptable malgré l 'absence d ' A m m o n i t e s et la présence de q u e l q u e s G a s t é r o p o d e s 
rapportées à des e s p è c e s du calcaire de Mous , ' l e s (Joraster, Micraster el Rudis l e s 
formant un e n s e m b l e à caractères net tement secondaires . De plus les X u m m u l i l c s 
ne se montrent jamais dans ces c o u c h e s . 

Xalure des sédiments . — Le Crétacé supér ieur est ent ièrement marin à l ' O u e s t ; 
c'est seulement it partir de Saint-Marcel que des c o u c h e s saumàlres apparaissent 
pour devenir bientôt, vers l'Est, lacustres ou l ittorales. C o m m e n ç a n t à la partie la 
plus é l evée du Crétacé, e l l e s empiè tent peu à peu sur des couches plus anc i ennes 
el. atteignent le Campanien sur la feuille de Qui l l an . 

i . Ammonites Paillette anus a pourtant été citée à liidart par d'Orbigny et M. Toucas, et Micraster 
brevis à Tercis, par quelques anciens auteurs. 
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Les couches infirmes sont pr inc ipalement formées de marnes bleuâtres accom
pagnées de conglomérats dans le Génoinanien, de calcaires et de grès à divers 
niveaux ; la faune c o m p o s é e surtout d'Oursins et d'Hippurites indique un dépôt 
dans une mer peu profonde. 

Les séd iments lacustres ou littoraux sont des grès (grès d'Alet), des marnes 
généra lement rouges , des calcaires compact s . 

Etendue géographique. — Le Cénomanien occupe une très grande surface 
d'affleurement entre B a y o n n e , Orthez, Rébenacq , Aramits , Saint-Jean-Pied-de-Port, 
l lasparren, Ibantel ly . A l'Est de R é b e n a c q , la bande se rétrécit, puis ne se présente 
plus qu'en lambeaux discont inus jusqu'au méridien de Saint-Gaudens. Là, el le se 
d é v e l o p p e largement jusqu'auprès de la Bastide de Sérou, où el le se resserre de 
nouveau pour disparaître vers Bé les la (Ariège) sous un c h e v a u c h e m e n t de Jurass ique 
et de Crétacé inférieur. Le C é n o m a n i e n vient de nouveau au jour entre Qui l lan 
et Tuchan, puis il se montre dans la ehaine de Fontfro ide . 

Cet étage n'est pas c o n n u au Nord de celte bande ; dans les Corbières notamment , 
s'il a recouvert la partie méridionale du massif primaire, il ne se montre ni dans 
la partie septentr ionale de ce dernier, ni dans le massi f de l'Alaric. 

Ses dépôts n'existent pas non p lus au Sud de la bande principale, si ce n'est 
entre E a u x - B o n n e s et Saint-Et ienne-de-Baigorry où l'on remarque une série de 
petits alf leurements reposant souvent directement sur le Primaire. 

Le Crétacé supérieur au C é n o m a n i e n (Turonien et Sénon ien ) occupe une bande 
parfois masquée par des terrains plus récents ou interrompue par des accidents 
tectoniques : (die est s i tuée au Nord de la précédente , mais est beaucoup plus 
étroite. Partant de la côte au Nord de Bidarl, elle passe par Mouguerre , Urt, le 
Sud de Peyrehorade , Bel locq, Sauveterre, Navarrenx , Sud de Lasseube , R é b e n a c q , 
Monlgai l lard, Capvern, les Petites Pyrénées de la Haute-Garonne, le Nord de la 
Bastide de Sérou, Fo ix , Cel les , Bé les ta(Ariège) , Rennes - les -Bains , Cubières , Tuchan. 
Ces terrains occupent aussi le massif de Fontfroide : dans la région occ identale , ils 
reparaissent au Nord de la grande bande dans une série d'anticl inaux ( b o m b e m e n t s 
de Poui l lon-Terc i s , de Saint-Sever-Audignon, de Roquefort , de Vil lagrains-Landiras) . 

Le Danien suit à peu près partout le S é n o n i e n ; d'abord ent ièremenl marin à 
l 'Ouest, il devient saumàtre , puis lacustre ; la transformation est complè te vers le 
Mas d'Azil. A l'Est le D a n i e n , lacustre, s'avance vers le Nord beaucoup plus que le 
S é n o n i e n : il pénètre dans la partie é l evée des Corbières, occupe u n liseré sur s o n 
versant septentrional et se montre dans la région de l'Alaric. 

Au Sud, le Crétacé supérieur ( C é n o m a n i e n excepté) qui présente une grande 
surface d'affleurement e n Espagne , passe la frontière depuis le méridien de Saint-
Jean-Pied-de-Port jusqu'à Argelès-de-Bigorre et reparait aux environs de Gavarnie ; 
o n ne le retrouve plus ensui te vers l'Est que dans le l ambeau très restreint 
d'Amélie- les-Bains . 

Transgressions et discordances. — La transgression c é n o m a n i e n n e est la plus 
nette et la p lus importante de toutes ce l les que l'on peut constater dans la région 
p y r é n é e n n e : le C é n o m a n i e n repose indif féremment sur tous les terrains, depuis le 
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Primaire le plus inférieur jusqu'à l 'Alhien. et presque toujours avec une discordance 
très nette . 

Aucune autre d iscordance n'existe dans toute la hauteur du Crétacé supérieur 
qui est recouvert en concordance par l 'Eocène . 

Sur le versant méridional , la transgression a cont inué après le C é n o m a n i e n et, 
dans toute l a . z o n e frontière, c'est le Turonien ou m ê m e le S é n o n i e n qui repose 
sur les terrains anc iens . 

III. - ~ Groupe tertiaire (Système éocène) 

Composition. — A l'Ouest, l 'Eocène débute par que lques calcaires , puis la plus 
grande partie de son épaisseur est formée de marnes b leues o u grises , et il se 
termine par une assise gréseuse le long de la côte , une zone de poud ingues dans 
l'intérieur. 

A l'Est, les premières couches tertiaires sont const i tuées par un calcaire assez 
épais , suivi d'une al ternance de marnes généra lement grises , et de calcaires ; il se 
termine par une puissante assise de poud ingues intercalés de que lques marnes 
et calcaires . 

Le Miocène se c o m p o s e de marnes plus ou m o i n s calcaires et de poud ingues ; 
quant au Pl iocène , il comprend des argiles et des sables dans le bassin du 
Rouss i l l on , des l imons et des cai l loutis sur les plateaux. 

F a u n e . — Je ne puis donner ici une liste, m ê m e réduite, de la faune é o c è n e 
de la région ; son é tendue serait hors de proport ion avec le d é v e l o p p e m e n t de ce 
résumé. Je renverrai donc le lecteur aux divers v o l u m e s de la Géologie des 
Pyrénées françaises et je me bornerai ici à q u e l q u e s observat ions . 

U n fait qui a d'ailleurs frappé les plus anc iens observateurs est la différence 
extraordinaire entre la faune é o c è n e de l 'Ouest (de Biarritz à Tarbes) et ce l le de 
l'Est (feuil les de Foix , Qui l lan, Narbonne) : il n'y a pour ainsi dire aucune e spèce 
c o m m u n e à ces deux régions. 

Si l 'on e x a m i n e par e x e m p l e l e s Foramini fères , o n constate l ' ex i s tence à l 'Ouest 
de Nuinmulites alaricus J O L Y et L E Y M E R I E , N. hevigalns L A . M K . , N. crassus B O T J B É E , 

iV. Lucasi D E F R . , A 7, co/nplanalus L A M K . , N. Brongniarli O ' A R C H . , N. conlortus D E S H . , 

N. slriatus D ' O R D . , N. Bouil/ei D E L A H A R P E , N. vascus J O L Y et L E Y A I E R I E , N. 
inlerinedius D ' A R C H . , Orthophragniina disais R U T I M E Y E R , O. sella D ' A R C H . , O. stellata 
O ' A R C H . , O. radians D ' A R C H . , O. Forlisii D ' A K C H . , toutes e spèces i n c o n n u e s à l'Est ; 
dans cette d e u x i è m e région, au contraire, o n recuei l le Nummuïites alacicus L E Y M . , 

N. Ranwndl D E F R . qui, sans être tout à l'ait absente s à l 'Ouest , y sont fort rares. 
Que l'on étudie ensuite les Mol lusques ( spéc ia lement les Cérithes et les Turri-

telles), les Echinides , les A n n é l i d e s (Serpula spiralea L A M K . , si a b o n d a n t e à Biarritz, 
absente des Corbières), on arrive au m ê m e résultat : l es deux faunes n'ont aucune 
ressemblance et les e spèces c o m m u n e s aux deux groupes son t e n proport ion 
int ime. 

La première idée qui se présente à l'esprit à la suite de cette constatat ion, c'est que 



les deux groupes ne sont pas de m ê m e âge, mais si l'on se rappel le que , dans les 
Basses -Pyrénées et les Landes , la série eocène , en t i èrement marine, ne présente 
pas de lacunes , force est b ien de revenir sur cette impress ion et d'admettre que la 
différence de faune provient d'une différence de faciès. Du côté de l 'Océan, la mer, 
plus profonde, était largement o u v e r t e ; vers la Méditerranée, il n'existait qu'un bras 
de mer resserré, assez peu profond pour (pie des couches lacustres se so ient 
intercalées à divers n iveaux et aient remplacé ent ièrement les couches marines à 
la partie supérieure. 

U n e première l'aune lacustre (feuil les de Narbonne et Carcassonne) , montre 
Physa prisca N O U L E T , Physa elongata M. D E S E R R E S , une s e c o n d e Physa prmlonga 
M A T H , et P. Draparnaudi M A T H . ; e l les sont toutes deux à la base de l 'Eocène . 
Après une suite de couches marines , o n trouve une zone à Bulimus Hopci M. D E 
S E R R E S et Lophiodon, puis une autre à IJactylius hevolongus B O U R É E et Pahvothe-
rium qui termine l 'Eocène . 

Nature des sédiments . — Le long de la còte de l 'Atlantique, l 'Eocène est 
ent ièrement marin avec faciès vaseux dominant à la base, faciès sableux au s o m m e t ; 
mais déjà dans la moitié orientale de la feuille de Mauléon, la partie supérieure 
du sys tème est c o m p o s é e de poudingues , dépôts d'estuaire au moins , s inon 
lacustres . Ces poudingues se continuent jusqu'à la feuille de Narbonne , mais en 
prenant un caractère franchement lacustre ( intercalal ions de calcaires à fossi les 
d'eau douce ou terrestres dès la partie occ identa le de la feuille de Pamiers) . 

La partie m o y e n n e du sys tème reste marine ou tout au moins saumàlre sur 
toute l 'étendue de la chaîne , mais, vers la base, des bancs lacustres apparaissent 
à l'Est de la feuille de Fo ix , prennent plus d'importance en s'avançant vers l'Est, 
et Unissent, sur la feuille de Narbonne , par occuper toute la base de l 'Eocène . 

Classification. — Le nombre des classifications proposées pour l 'Eocène sous-
pyrénéen est très cons idérable , surtout pour les couches de Biarritz; les plus 
récentes pour cette dernière région, dues à MM. Seunes , Haug, Henri Douvi l lé et 
Boussac , ne concordent pas entre e l les . Celle (pic j 'adopte (voir le tableau ci-joint) 
se rapproche beaucoup de ce l le de M. H. Douvi l lé . 

R É G I O N o c c i D E N T A L E . — O n peut dist inguer dans la région occidentale trois 
groupes de couches dont les faunes sont bien individual isées : 

1. Couches à Nummulites lievigatus L A . U K . , N. alaricus J O L Y et L E Y . M . , N. Lucasi 
D E F R . , Assilina granulosa D ' A R C H . , A. exponens S o w . , A. spira D E B O I S S Y , Ortlio-
phragmina Fratti M I G H . , e t c . . C'est le L U T É T I E N . 

2. Zone à Nummulites contorlus D E S Ì I . , ; V . slriatus D ' O R R . , Ortliopliragmina 
Fortisii D ' A R C H I A C . — B A R T O N I E N . 

3 . E n s e m b l e à Nummulites Bouillei D E L A H A R P E , N. vasens J O L Y et L E Y M . , 

N. intermedius D ' A R C H . , Euspatangus ornatus D E F R . , Natica crassutina D E S H . . — 

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

Le Ludien-Sanno i s i en et le Bartonien ne comportent pas de subdiv i s ions dans 
l'état actuel des observat ions ; quant au Lutét ien, il a été divisé en trois, mais la 
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T A B L E A U D C L A S S I F I C A T I O N D E L ' É O C È N E P Y R É N É E N 

L U D I E N -

S A N N O I S I E N 

F E U I L L E S 

I>E B A Y O N N E , 

S A I N T - J E A N - P I ED-

D E - P O H T 

M a r n e s s a b l e u s e s 
et c a l c a r i l'è l ' e s à 
Nummiililes Bonil
la, vascus. interine-
diua, Operculina 
complánala, Euspa-
tangus ornatila, Scu
letta sublelragona. 
Biarritz au N . de la 
còte d e s B a s q u e s , 
Saint -Pierre d'Irube, 
Saint-Mart in de Sei-
g n a n x . 

B A R T O N I E N 

M a r n e s b l e u e s de 
la còte d e s B a s q u e s , 
S a i n t - B a r t h é l é m y à 
Nlimmulites contor-
liis. N. striaius, N. 
Lucasi. Orthophrag-
mina Fortisii, O. ra-
d i a n s . Operali lina 
ammonea, Serpillo 
spini lea. 

F E U I L L E S 

DU M A U L É O N . 

ORTIIEZ . 

M O N T - D K - M A R S A N 

C o u c h e s de C a a s , 
L e s p e r o n , Tue d u 
S a u m o n à Natica 
crassutina. (1res de 
Mugrón et Bucini -
ron . La C h a l o s s e de 
Moni tor i . Préchacq . 

Marnes de Peyrc -
h o r a d e , de Terois , 
d'Orthcz à Orlho-
phrag mina sella, O. 
radians, Serpula spi-
rulea. Marnes gr i s e s 
à Terebratulina te-
nuistriata de la Cha
lo s se . S u r la feuille 
de Mauléon, p o u d i n 
g u e ca lca ire . 

FEUILLES 

DE Lu/, ET T A R I Î E S 

F E U I L L E S 

DE B A G N È U I . S -

DE-LTICIION 

ET S A I N T - G A U D E N S 

P o u d i n g u e s c a l 
ca ires d u Sud de 
Pau. I l i b a r e l l e , Ori-

P o u d i n g u e s (partie 
supér i eure ) . 

I 

FEUILLES 

DK Foix ET P A M I E R S 

Calcaire de Mas-
S a i n t e s Pi ie l lcs et 
Vi l leneuve-Ia-Comp-
lal à Palœotherium 
et Dactylitis lievo-
longtts. 

Mol las se de Castel-
n a u d a r y : a l t e r n a n c e 
de s a b l e s , g r è s , a r 
g i l e s et p o u d i n g u e s . 

F E U I L L E S 

DE P K A D E S , Q U I I . L A N 

ET C A R C A S S O N N E 

Calcaire de Mira-
val à Palieotlierium 
et Dactylitis latvo-
longtts. 

F i ; i : i L L E s 

DE P E R P I G N A N 

HT N A R H O N N E 

(d'après 
M. D o n c i e u x ) 

Mol las se de Carcas
s o n n e ; p o u d i n g u e s 
de Malpère ; c o n g l o 
m é r a t s , grès g r o s 
s i e r s e t m a r n e s 
( p a r t i e s u p é r i e u r e 
d e s p o u d i n g u e s de 
Palassou) . 

LUTÉTIEN-

SUPÉRIEUR 

Calcairc à Nummii-
lites aturicus.Lucasi, 
complanalus, Bron-
gniarti, Assilina ex-
ponens. Orthophrag-
mina Pralti, stella
la, sella, radians. 
La Gouròpe , S. de 
B a y o n n e . l ' r c u i t , 
Saint -Pierre d'Irube, 
Sa in t -Bar l l i é l e inv . 

C o u c h e s à Niimmu-
litcs aturicus, com-
planatus, Ortho-
/ihragmina Pratlide 
Croix de P o u r l a u , 
M o n l f o r l . D o n z a e q , 
P e y r e h o r a d c , Or-
thez , G a m a r d e . 

! ? Base d e s p o u 
d i n g u e s c a l c a i r e s 
s u r l a Ce u i 11 e d e 
M a u l é o n . 

? C o n g l o m é r a i s 
ca lca ires (part ie in
fér ieure) . 

P o u d i n g u e s (part ie 
inférieure) . 

LUTÉTIEN 

MOYEN 

Calcaire à.Y(!»trmi-
lites aturicus, cras-
-siix, /.izt'/isf, cornfilti-

natus, Brongniarti, 
AssULna frraimiosa, 
spira, Oper-calina 
arnrnoriea. Ortho-
p h ragin t n a. 1 rchiaci. 
disais, sella, slella-
ta, Serpula spirulea. 
de P e y r e b 1 a n q u e 
(Biarritz) , Sic-Marie 
de G o s s e , St-Jean de 
Marsacq . 

LUTÉTIEN 

INFERIEUR 

C o u c h e s iiNummu 
liles liecigatits. ata 
cicas, Assilina gra
nulosa, spira, prie-
spira de Sa int Bar
t h é l é m y ; m a r n e s à 
Nanth-.psis. 

Y P R É S I E N 

C o u c h e s à Nlimmu
lites aturicus. Luca-
s ì . attirions. i# ' / -e«- i t -

laris. Assilina Ley
meriei . O/tercuUna 
a m m u n en . Ortlio-
phragriiinu l'ratli, 
Archtiici. de D o n 
zaeq. BasLcnnes , (fi
bre! , N o u s s e . Peyre 
h o r a d c . C a u n e i l l e , 
O r t h e z . I ' u y o o . S i e s t , 
B e n c s s e , B a i g l s , C a s 
s e n . G o o s , G a m a r d e , 
O g e n n e , M e i i l e i n . 

P o u d i n g u e s et grès 
avec Lophiodon sub-
pyrenaicum à Saint -
Quint in ; bancs ca l 
ca ires à ISulimus Ho-
pci. < yclostomafor
mosa m, Slrophosto-
ina lapidila. 

C o n g l o m é r a t s de 
P a l a s s o u (part ie in
fér ieure) ; m o l l a s s e à 
Lopltiodon d ' i sse l ; 
b a n c s ca l ca i re s à 
Bulimus liopei; cal
caire de V e n t e n a c . 

P o u d i n g u e s avec 
ca lca ires à Buliinus 
Uopei. 

C o u c h e s à Nummu-
litcs lœvigatus. Mnr-
chisoni. Assilina 
granulosa, A Incon
nu oblonga, de Ca-
h u r l , I lage t inau . 

Calcaire infér ieur 
de B a s t c n n e s . 

Marnes s a n s fos
s i l e s de la feui l le de 
M a u l é o n . 

S P A R N A C I E N 

T I I A N É T I E N 

Calcaire à Num-
muliles planulaliis. 
Murcliisoni, Alceoli-
na oblonga, Marcita 
J acq noti d ' 11 a g e t-
n i a u . d e la C h a l o s s e , 
de Sa in t -Sever . 

Calca ires et m a r n e s 
à Nlimmulites Lu-
t: a fi i . 1l'T'efr il l rzr- ifs. 
Murehisoni, Assi-
li/ni filtinasfiiru. A. 
I^cj-me rie i . ilrliia-
[thra^iiiiiia Arcliia-
(•/, Prattî. Chiitletilll. 
de Bos d'Arros . Gan. 
P ié tat . ( I s sun . entre 
O r i g n a c e l C ieu la t . 

Calcaires no irâ tres 
et j a u n e s du M o n t -
Perdu et des T o u r s 
du Marboré à Nlim
mulites Ramondi, 
Lueasi, Assit i n a 
Leymeriei, Orlho-
phragmina l'ratli. 

Calcaire à Nlim
mulites lœvigatiis, 
scaber, Murcliisoni. 
Orbitoliles compla
nalus, de P o n l a c q e l 
O r i g n a c inférieur. 

Couche supér i eure 
à Turr i te l les (à l'Est 
t..-„l..„..•„!). 

Couettes a g r o s s e s 
C r a s s a L e l l e s ( Urus-
satella plumbea), 
y umrii u ti tes l it. mon
di, alacicus, Assilinn 
s/iiru, Leymeriei. 

Couche s u p é r i e u r e 
à T u r r i t e l l e s ( à 
l'Oiti>R( «.'tiL-r»n.Titi 

C O U C I i e s a i^ras-
satella. Ostrea an-
c i fe r a . \~ e. la te .s 
S c il m t <• d e .' / / a n a , 
Nummuliles alaci
cus. 

Couches pr inc ipa
l e m e n t m a r n e u s e s 
avec q u e l q u e s b a n c s 
de grès e l de cal
ca ires (ca lca ires de 
F u r n e s ) . Alveolina 
subpyrenaica oblon
ga, Elosculina glo
bosa. Operai li ita 
ammonea. Nummu
liles alaciáis, Ba-
montìi, Assilina Ley
meriei. Ortkophrag-
mina Archiaci, Chu-
deaui, l'ratli. Vela-
Ics Schmiedelliann, 
Turrilclla trempina. 

? Calcaire à Orio-
lampas Michclini du 
P o n t de Louer . 

M a r n e s à Turri 
t e l l e s . T u rei I e II a 
trempina . Jigolina. 
rodensis. caria if era, 
Serpula corbarica. 
Tro c li oej-at h u s si-
nu osas, Nlimmulites 
Bamondi. alacicus. 
Assilina Leymeriei, 
e.x/ionens, Ortho-
jiliragminn Pratti. 

Marnes à Turri
te l les (n iveau infé
r i e u r ) , de Couiza . 
Turrilclla trempina, 
Trochocyalhus si
nuosas. 

Grès à c c r i t h e s , 
Cerithiiim Romani, 

aek JJepereti, Aiim-
mulites aiacicus, 
Onettai'di .lia mnntii, 
Alreol ina sithpy re
nai c a, FI o s eu Ii na 
melo. 

Marnes à Turri 
te l les . Turritella Ji
golina, alaciaría, 
Dufrenoyi, Veíales 
Schmieden, Trocho
cyalhus sinuosus. 
Nlimmulites ataci-
cus, Guettardi. Ba
mondi, Assilina Ley
meriei . 0]iercalina 
ammonea. granulo
sa. Alveolina subpy
renaica , Elosculina 
melo. 

Calcairc à Ccri-
Ihium cf. subacu-
Inm ; c o n g l o m é r a t s . 

Marnes et ca lca ires 
à AI v é o l i n e s t i c s 
a b o n d a n t e s (/I. sttb-
/lyrenaica), Opercu
lina ammonea, Tur
ritella rodensis. T. 
carinifera, Ceri!Ill
uni cf. subaculum. 

Calcaire à Mil io-
l i t c s f o r m a n t d e s 
c r ê t e s t r è s a c c e n 
t u é e s . Ostrea unci-

fera. Echinanthus. 

Calcaire à Milio-
l i l e s , avec Alceolina 
pyrenaica, Ostrea 
uncifera, Tcrebra-
tula montolearen-
nis, Echinanthus ; 
b a n c s l acus tre s , (io 
m è t r e s . 

M a r n e s et grès à 
Cerithinm cf. sub
aculum,C. biseriale. 
Nnmmnliles ataci-
cus, Guettardi, Ba
mondi. Alveolina 
subpyrenaica. Flos-
cttlina melo. 

M a r n e s r o u g e s 
a v e c g y p s e à l'Est ; 
m a r n e s g r i s e s a v e c 
a l v é o l i n e s â l 'Ouest ; 
b a n c s de grès et con
g l o m é r a t s . Physa 
prielonga. Ph. Dra-
parnandi. 

C a l c a i r e a v e c 
Physa prœlonga, 
l'h. Draparnaudi, 
Potámides funatus, 
Ostrea uncifera. 

Calcaire à Milio-
l i tes a v e c in terca la 
t i o n s l a c u s t r e s à 
Physa prisca, Lim
ited. Chara. 25 m è i . 

Calcairc lacustre 
c o m p a c t à Physa 
prisca, elongata, Me
talloides thezanen-



partie inférieure seule est facile à reconnaître à cause de la présence de Nummulites 
lœvigatus L A M K . el N. scaber L A M K . ' Q u a n t aux sous-étages m o y e n et supérieur, 
ils ne renferment pas de fossi les permettant de les séparer l'un de l'autre avec une 
certitude absolue . 

L'Eocène inférieur n'existe pas sur la côte , ni dans l es a l l l euremenls méridionaux : 
o n ne le rencontre que dans l'angle N. E. de la feuille d'Orthez et sur cel le de 
Mont-de-Marsan, représenté par les calcaires à Nummulites planulatus L A M K . 
N. Murchisoni B R Ù . N N E R , Alveolina oblonga O ' O R I Î . , et peut-être aussi par les 
calcaires à Oriolampas Michelini C O T T . . 

Le Lutét ien inférieur el le Lutét ien m o y e n se poursuivent avec les m ê m e s 
faunes jusqu'à l'extrémité orientale de la feuille de Tarbes . A u contraire, les couches 
marines du Lutét ien supér ieur et du Bartonien se rencontrent un iquement sur les 
feuil les de B a y o n n e , Orthez et dans la partie mér id ionale de cel le de Mont-de-
Marsan, tandis que sur les feuil les de M a u l é o n e l de Tarbes ces div is ions sont 
représentées par les poud ingues lacustres o u d'estuaire, c o n n u s sous le n o m de 
« poud ingues de Palassou ». Quant au Ludien -Sanno i s i en , il n'a été r e c o n n u 
e n dehors des environs de B a y o n n e , que dans l 'angle nord-ouest de la feuil le 
d'Orthez, dans la partie méridionale de cel le de Mont-de-Marsan e l à l'Est de 
Roquefort (Landes) sur la feuille de Montréal ; il ne se montre ni sur la feuille 
de Mauléon ni sur cel le de Tarbes . 

R É G I O N O R I E N T A L E . — Après u n e interruption par le Miocène transgressif, 

l 'Eocène reparaît dans l es « Pet i tes P y r é n é e s » (partie orientale de la feuille de 
Saint-Gaudens) ; quo ique peu puissant , il présente déjà les caractères qu'il 
conservera jusqu'à la Méditerranée . O n voit : 

1. A la base, un calcaire rempli de Miliolites, d'où le nom sous lequel il est connu 
et renfermant en outre de nombreux Echinanthus et Ostrea uncifera L E Y M . ; il n'a 
pas fourni de Nummulites. — T I I A N E T I E N . 

2. Une série de marnes et calcaires marneux contenant Nummulites atacicus L E Y M . , 

N. Ramondi D E F U . , Assilina Leymeriei D ' A R C H . et H . , Alveolina subpyrenaica L E Y M . , 

A. oblonga D ' O K B . . Turritella trempina L. C A R E Z . — Cette assise, très peu épaisse, se 
rapporte au L U T É T I E N I N F É R I E U R E T M O Y E N , mais il semble probable qu'elle représente 
aussi I ' Y P R É S I E N et le S P A R N A C I E N bien que ces étages n'aient pu être discernés. 
Autrement il faudrait supposer une lacune que rien ne fait considérer comme vraisemblable. 

3 . Poudingues de Palassou. L U T É T I E N S U P É R I E U R et B A R T O N I E N . 

Sur les feuil les de Pamiers , F o i x , Carcassonne et Qui l lan, l 'Eocène est p lus 
complet , et sa partie marine surtout dev ient p lus épaisse et p lus facile à subdi
viser. D e haut e n bas : 

1. Calcaire de Mas-Saintes-Puelles, Villeneuve-la-Comptal et Miraval â Palseotherium 
et Dactylius lievolongus B O U B É E . — L U D I E N - S A N N O I S I E N . 

2. Molasses de Castclnaudary et de Carcassonne et poudingues. — B A R T O N I E N . 

3. Poudingues de Palassou (partie inférieure) avec Lophiodon, Bulimus Hopei M A R C E L 

D E S E R R E S , Cyclostoma formosum B O U B É E . — L U T É T I E N S U P É R I E U R . 

I . Ce niveau n'existe pas sur la côte au Sud de Biarritz. 



4. Couches à Crassatella plumbea D E S I I . , Vêlâtes Schmicdelliana C H E M N I T Z , Nummu

liles alacicus L E Y M . , TV*. Ramondi D E F R . , Assilina spira DE B O I S S Y , A. Leymeriei D ' A R C H . 

et Н А Ш Е . — L U T É T I E N M O Y E N . 

5. Marnes à Turritelles avec Tnrrilella trempina\,. G A R E Z , Serpula corbarica M U N .  C H . , 

Trochocyathus sinuosas A L . B R O N G N . , Nummulites Ramondi D E F R . , TV. atacicus L E Y M . , 

Assilina Leymeriei D ' A R C H . et Н А Ш Е , A. exponens Sow. , Orthophragmina Pratti Mien.. 
— L U T É T I E N I N F É R I E U R . 

6. Marnes et calcaires à Alvéolines très abondantes avec Alveolina subpyrenaica L E Y M . , 

Operculina ammonea L E Y M . , Turritella rodensis L . C A R E Z , T. cariai fera D E S I I . , Cerilhium 
au', subaculum D ' O R I Î , Numrnulites atacicus L E Y M . , N. Ramondi D E F R . , Assilina Leymeriei 
D ' A R C H . et Н А Ш Е . — Y P R É S I E N et S P A R N A C I E N . 

Sur les feuilles de Quillan et Carcassonne, marnes rouges avec gypse, calcaires, grès 
et conglomérats. Physa prœlonga M A T H . , Ph. Draparnaudi M A T I I E R O N . — S P A R N A C I E N . 

j . Calcaire à Miliolites avec Alveolina subpyrenaica L E Y M . , Ostrea uncifera L E Y M . , 

Terebratula montolearensis L E Y M . , Echinanthus. Intercalations de bancs lacustres devenant 
plus importants au NordEst et renfermant Physa prisca N O U L E T dans le massif de 
l'Alaric. — T H A N E T I E N . 

Sur les feui l les de Perpignan et Narbonne , le LudienSannois ien et le Bartonien 
n'existent pas : quanl aux autres assises é n u m é r é e s ci dessus , el les s'y retrouvent 
avec de l égères modifications. Toutefois , le Thanet ien devient ent ièrement lacustre 
et le Sparnac ien est, lui aussi, formé en majeure partie de séd iments d'eau douce . 
Il est à remarquer que M. D o n c i e u x cite dans ce qu'il n o m m e Yprés ien sur ces 
dernières feuilles Niimmuiites atacicus L E Y M . , N. Guettardi D ' A R C H . , N. Ramondi 
D E F R . , Alveolina subpyrenaica L E Y M . , Flosculina melo D ' O R B . , c'estàdire une 
série de Foraminifères appartenant au Lutét ien. 

La classification de la partie orientale appel le que lques observat ions : e n ce 
qui concerne les ass ises les plus é levées , je ne pense pas qu'il puisse y avoir 
beaucoup de controverses , bien que M. Vasseur mette les couches à Bulimus 
Hopei dans le Lutét ien m o y e n au l ieu du Lutét ien supérieur pour u n e raison 
qui m'échappe. Les couches à Crassatelles et les marnes à Turritel les paraissent 
bien représenter respec t ivement le Lutét ien m o y e n et le Lutét ien inférieur ; mais 
les difficultés c o m m e n c e n t avec les ass ises qui v i e n n e n t audessous , n o t a m m e n t 
les calcaires à Cerithiwn cf. subacutum D ' O R B . et l e s marnes à A l v é o l i n e s . Je 
les ai rapportées dans le tableau cijoint (pp. 28) à l 'Yprésien et au Sparnacien, 
c o m m e je l'ai fait aussi sur la carte géo log ique à 1/80000 (feuilles de Quil lan 
et Pamiers) , mais j 'hési te beaucoup à maintenir cette classif ication qui est mot ivée 
seu lement par la présence de Cerilhium cf. subacutum D ' O R B . et Cer. biseriale 
D E S H A Y E S . Or, après un e x a m e n attentif du premier fait à l 'Ecole d e s Mines avec 
M. Henri Douvi l l é , je cons idère les échant i l lons des Corbières c o m m e tout aussi 
vois ins , s inon plus , du Cerithium echidnoides L A M K . , du Calcaire grossier supérieur 
de Paris que du Cer. subacutum ; quant au Cer. biseriale, je ne l'ai jamais 
recueil l i , et il suffit de se reporter aux figures de M. D o n c i e u x pour voir que 
ses échanti l lons , dépourvus de bouche , sont indéterminables '. D'autre part, 

1 . L. D O N C I E U X . Monographie géologique et paléontologique des Corbières, pl. III. 



M . D o n c i e u x cite, suc la feuille de Narbonne , assoc iées à ces Céritlics, trois 
e spèces de Xuininul i les (Nainnialites alaciáis L E Y . M . , N. Gurí lardi n'Anc.ii., N. lìa-
moiìdi D E K R . ) qui se montrent dans le Luté l ien des Corbières en abondance et 
qui sont partout cons idérées c o m m e luté l i ennes , en Algérie c o m m e e n France . 
J'ajouterai (pie les Numinul i tes y p r é s i e n n e s (Nuinmulites pl anuíalas L A M K . , N. Mar-
chisoni BitüNNKii ¡n Ri'ilimeyer) font, abso lument défaut dans ces couches '. 

La paléontologie plaide donc pour l'âge latétien et non yprósien des couches 
en quest ion : ce qui nie fait malgré cela hésiter à les attribuer au Luté l ien , c'est 
que , dans ce l te hypothèse , rien ne représenterait ni l 'Yprésien ni le Sparnaciei i et 
que pourtant il n'y a aucun indice d'arrêt de séd imentat ion ni de d i scordance 
dans toute la série, depuis le Crétacé supérieur jusqu'aux n iveaux les plus é l evés 
de l 'Eocène . 

Quant au calcaire à Miliol ites , il a été rapporté au Thanét i en à cause de la 
présence , dans les bancs lacustres intercalés , de Pliysa prisca N o i : L U T et P/tysa 
elongata M A R C E L D E S E R R E S ; ces fossiles n'existent que sur la feuil le de Narbonne 
et dans la partie orientale de ce l le de Carcassonne. 

Étendue géographique. — L'Eocène marin forme une bande d i scont inue qui part 
de la côte de l'Atlantique à Biarritz, passe vers Peyrehorade , Navarrenx, Bos 
d'Arros, Politaci] , le Sud de Tournay , suivant partout le Crétacé supérieur. 
Interrompu par le plateau de L a n n e m e z a n , il reparaît dans les Pet i tes P y r é n é e s 
de la H a u t e - G a r o n n e pour se suivre alors sans interruption jusqu'auprès de Durban ; 
il se porte ensui te vers le Nord et prend u n grand d é v e l o p p e m e n t dans la région 
de l'Alaric. Il est à remarquer que l 'Eocène marin ne passe pas au Sud des 
Corbières, mais qu'il contourne par le Nord le massif primaire de M o u l h o u m e t . 

D a n s la région occ identa le , l 'Eocène marin apparaît e n que lques points au mil ieu 
des terrains p lus récents de la région de D a x et Saint-Sever ; on connaît m ê m e 
un g i sement de Ludien-Sanno i s i en au N. E. de Mont-de-Marsan. 

Tel le est la distribution géographique de l 'Eocène marin ; niais j'ai e x p o s é 
c i -dessus que la plus grande partie de ce terrain devient lacustre à partir de 
Navarrenx vers l'Est. Aussi trouve-t-on de l 'Eocène lacustre b i en d é v e l o p p é au Sud-Ouest 
de Pau : que lques lambeaux pointent ensuite au-dessous du Miocène jusqu'au Sud 
de Tournay. L 'Eocène lacustre ne réparait plus alors (pie dans les Petites P y r é n é e s 
de la Haute-Garonne ; puis ses a l l leurements prennent un grand d é v e l o p p e m e n t à partir 
de la val lée de l'Ariège et surtout dans la région de Carcassonne qui e n est 
presque ent ièrement formée. Il n e pénètre pas dans la chaîne de Fontfroide. 

A u Sud, l 'Eocène, qui est si d é v e l o p p é e n E s p a g n e , pénètre aussi en France ; il 
dépasse u n peu la frontière sur la feuille d'L'rdos, s'en approche beaucoup dans 
le massif du Mont-Perdu et l'atteint a la Bague de Bordei l lat dans les P y r é n é e s -

i. M. Doncieux cite encore quelques autres espèces de l'Yprésien ou du Sparnacien du bassin de Paris : 
Lampania cf. Fischeri D E S Ì I . , Cerithium art", labiatuin D E S Ì I . , Cer. pireniforme D E S Ì I . , Potámides cf. fiinalus 
M A N T E L L , niais connue pour C. Inseriate, il sullit de se reporter aux iigures pour se convaincre que ces 
fragments de Cérithes sans bouche, sont absolument indéterminables. C'est d'ailleurs pour un seul d'entre 
eux que M. Doncieux a cru pouvoir se prononcer sans hésitation. 



Orienta les . Ces divers affleurements appart iennent au versant méridional des 
P y r é n é e s . 

Transgressions et discordances. — O n a vu c i -dessus que l 'Eocène inférieur 
manque dans loute la région occ identa le , sauf dans les env irons de Saint-Sever 
et d'Hagetniau ; cette lacune est marquée par une discordance très nette le l o n g 
de la falaise de Biarritz où le Lutét ien m o y e n repose sur le Crétacé ou m ê m e 
le Trias. La d i scordance se reconnaît aussi dans les environs de Lasseube , Nay 
et Orignae : le Lutél ien inférieur reposant sur divers n iveaux d u Crétacé supérieur 
(voir carte géo log ique à 1/80000, feuilles de. Mauléon et Tarbes) . 

Je crois aussi à une d iscordance entre les marnes b leues de la Côte des 
B a s q u e s à Biarritz (Barlonien) et les marnes sableuses à N. intermedias du 
Vieux-Port (Ludien), l ' incl inaison des deux séries étant différente. 

D a n s l'intérieur, il y a transgress ion des poudingues (Lutét ien supérieur ? et 
Bar lonien) ; ils reposent parfois d irectement sur le Crétacé supérieur (région de 
Lasseube et Bos d'Arros). 

D a n s la rég ion orientale, au contraire, il n'y a aucune transgress ion ni 
d iscordance à s ignaler : l 'Eocène succède régul ièrement au Crétacé supérieur et 
toutes ses ass ises sont concordantes entre e l les . (Test pour cela qu'il m e parait 
difficile d'admettre une lacune du Sparnacicn et de l 'Vprésien et que j'ai conservé 
ces é tages dans le tableau de la classification générale , malgré les arguments 
pa léon lo log iques que l'on peut, faire valoir contre cette so lut ion. 

Il y a partout transgress ion du Miocène sur tous les terrains antérieurs ; le 
P l i o c è n e de P e r p i g n a n est éga l ement transgressif. 

IV. — Groupe quaternaire 

Dépôts lacustres et fluviátiles. — Les dépôts de ce l te nature sont presque 
absents dans la partie montagneuse , peu d é v e l o p p é s dans la zone des hautes 
co l l ines et ne prennent de l ' importance que dans la pla ine ; je n'ai donc que 
peu de chose à e n dire dans ce travail. 

Je me bornerai à rappeler que les deux val lées les mieux partagées sous le 
rapport d e s dépôts quaternaires , présentent quatre terrasses pouvant être rapportées 
à cet âge : 

1. Alluvions récentes, a-. — A quelques mètres au-dessus des rivières. 
1 . Alluvions anciennes, a l c . Niveau non constant; de 6 à 10 mètres au-dessus du 

précédent. 
3 . a11'. — De 10 à i5 mètres au-dessus du deuxième niveau. Synchronique de la 

l'aune à Ursus spelieus B L U M . et Renne, trouvée dans les grottes. 
Deuxième extension glaciaire. 
Faune de Montsaunès et Montmaurin à Hj'ena brunnea T H U N B . et Rhinocéros Merckii 

K A U P dans les grottes. 
4 . A 3o ou 35 mètres plus haut que le numéro 3, se voit une quatrième terrasse, a1». 
Première extension glaciaire. 
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Les dépôts quaternaires fluviátiles n'ont jamais fourni aucun fossile dans la 
région à laquelle je borne mon é t u d e ; aussi est-ce s eu l ement par la faune 
recueil l ie dans les grottes (pie l'on peut arriver à dater les d iverses terrasses. 
Ce procédé est d'ailleurs suffisant puisqu'il est év ident qu'une grotte n'a pu être 
habitée que lorsque le n iveau des eaux ou des g laces est d e v e n u inférieur à celui 
du sol de la grotte. J'ai été ainsi a m e n é à cons idérer qu'il ex i s te dans la partie 
m o y e n n e du cours des principales rivières du versant nord des P y r é n é e s , 
quatre terrasses quaternaires se poursuivant avec régularité. D e u x n iveaux de 
cai l loutis se montrent, encore à des n iveaux plus é l e v é s : je rapporte le premier 
au P l i o c è n e , le s econd au Miocène supérieur ^plateau de L a n n e m e z a n ) . 

Je n 'admets que deux pér iodes d'extension glaciaire, la première datant de la 
fin du P l iocène , la s e c o n d e étant comprise, entre la faune à Hyena brunnea T H U N B . 
et ce l le de Y Ursm spelspm B L U M . et du R e n n e . Je sais b i e n que pour M. P e n c k , 
ce nombre doit être porté à trois et pour M. Obermaier , à quatre, mais l 'opinion 
de ce dernier n'est basée que sur l 'existence d'un pareil n o m b r e de terrasses ' . Or, 
si les terrasses marquent des phases succes s ives du c r e u s e m e n t des va l l ées , r ien 
ne p r o u v e que ces phases correspondent à un a v a n c e m e n t des glaciers . 

En ce qui concerne spéc ia lement le cail loutis du L a n n e m e z a n , le p lus anc ien 
de ceux cons idérés c o m m e glaciaires par M. Obermaier , il me parait tout à fait 
abusif de lui d o n n e r ce l le origine, un iquement parce qu'il présente au milieu 
d'un amas de cail loux roulés, que lques gros b locs à angles peu é m o u s s é s . 

C H A P I T R E IL - ROCHES Ê R U P T I V E S 

Je ne. m'occuperai pas ici de l'étude des roches érupl ives e n e l l e s - m ê m e s : je 
me bornerai à indiquer pour chacune d'elles l'âge d'éruption et l 'étendue de ses 
affleurements. 

Granités et jjranulites. — Tous les géo logues sont d'accord pour admettre que 
d e s granités ont fait éruption à diverses é p o q u e s de l'ère primaire jusqu'au Carboni-
férien inclus : mais un certain n o m b r e déclarent qu'il n'y a pas eu d'éruptions 
grani t iques p lus récentes , alors que d'autres e n reconnaissent ayant traversé le 
Trias et m ê m e le Crélacé inférieur. Je cons idère c o m m e b ien établi que des 
filons de granité et de granulite ont traversé le Trias : je citerai c o m m e g i sements 
incontes tables de cet âge ceux des env irons de Sal ies-du-Salat et de Betchat dans 
les Pet i tes P y r é n é e s et du Mas Santol dans les Pyrénées -Or ienta l e s . 

Mais y a-t-il aussi du granité crétacé ? La d i s c u s s i o n sur ce sujet n'est p a s 
n o u v e l l e : el le était déjà ouverte entre L e y m e r i e et Magnah , le dernier cons idérant 
tous les granités c o m m e primaires, alors que le premier e n reconnaissai t de p lus 
récents , et e l le n'est pas encore c lose . Sur la feuille de Tarbes de la carte géo log ique 

i . D'après l'analyse du travail de M. Obermaier, par de I.apparent, dans la Géographie, t. XIII, p. 4'7 • 
Je n'ai pas vu le travail original. 



à 1/80000, j'ai indiqué plusieurs po in temenl s de granité et de granulite dans le 
Crétacé inférieur, po in tements parfois entourés d'une auréole de schistes métamor-
pli isés, transformés e n gne iss et micaschis tes , et malgré la difficulté de donner une 
démonstrat ion absolue de cette manière de voir, je crois encore qu'elle est exacte -
Pour la contredire , il faudrait prouver que la grande é tendue de schistes que je 
rapporte au Crétacé inférieur sur cette feuille doit être attribuée en partie au 
Primaire : n o n s e u l e m e n t cette preuve n'est pas faite, mais au contraire tous ceux 
qui ont examiné ces schistes , n o t a m m e n t ceux de Julos , trouvent qu'ils ne ressem
blent en rien à ceux des différentes ass ises primaires de la région. 

Des granités crétacés ont été s ignalés par divers auteurs dans d'autres points 
des Pyrénées : je ne crois pas à leur ex is tence . 

Les principaux massifs granit iques sont les suivants : celui de la Haya (presque 
ent i èrement e n Espagne) , ceux des Eaux-Chaudes , du Pie du Midi d'Ossau, de 
Cauterels , de Néouv ie l l e , de Bordères , du Pic du Midi de Bigorre, de Bagnères-de-
Luchon , du Monl-Vall ier , de Casti l lon (Ariège), de Laeourl au Roc d'Amplaing, de 
la Bargui l lère , d e s Trois-Seigncurs , entre Miglos et V i c d c s s o s , entre Auzat et le 
Pic de Carbouère, du Pic de N e y c h , de la val lée d 'Aston, des env irons de Mérens , 
du sud d'Ax, du Saint-Barthélemy, de R o d o m e , B e s s è d e , Sa lvez ines , de Lansac , de 
Quérigut , de Sournia, de Montlouis , du Canigou, du R o c de France , de la Forêt 
de Sorède . 

Pegmati te . — Les pegmat i tes accompagnent f réquemment les granités de tous 
âges ; e l l e s se montrent traversant le Trias de Bctchat. 

Syénite . — Les syéni tes n 'occupent jamais que des surfaces d'al l leurement très 
restreintes ; e l l e s ont traversé, sans aucun doute , les schistes du Crétacé inférieur 
(feuil le de Tarbes) . 

U n e mention spéciale doit être faite de la syéni te cléolit l i ique de Pouzac, 
certa inement plus récente que l 'ophite qui l 'entoure. 

Les syénites sont presque c a n t o n n é e s sur la feuille de Tarbes : pourtant une 
syéni te néphé l in ique existe sur la feuille de Perpignan où el le a traversé le Trias. 

Microgranulite. — La microgranul i te ex is te e n l i ions dans le granité et dans tous 
les étages du Primaire, sauf le Permien . 

Porphyre. — Dans le Si lurien, le D é v o n i e n et le Carbonifère. Les seuls affleu
rements é tendus sont au Pic du Midi d'Ossau el dans les env irons . 

Ophite. — Les po intemenls d'ophite sont ex trêmemenl nombreux sur toute 
l 'é lendue de la chaîne, sauf sur la feuille de Qui l lan et sur la moitié orientale de 
ce l le de Foix : leurs d i m e n s i o n s son t généra lement res lre inles . 

La plupart de ces po intements se trouvent incontes tablement dans le Trias : il 
y e n a aussi dans le Lias, la do lomie jurassique, l 'Aptien el l 'Albien. Je n'en 
connais pas de plus récents et je ne crois pas qu'il en exis te , quoique l 'opinion 
contraire ait été fréquemment soutenue : toutes l es ibis que l'ophite se trouve en 
contact avec des couches plus récentes que l 'Albien, c'esl par discordance de 
dépôt ou par suite d'un p h é n o m è n e mécanique . 



Lherzol i le . — Cette roche a c o m m e n c é à venir au jour u n peu plus tard que 
l 'ophile et a cessé plus tôt ; ses po in tcments se montrent depuis le s o m m e t du Trias 
jusqu'à l 'Aptien. El le se voit dans que lques p o i n t e m e n t s sur les téuil les de 
Mauléon et de Tarbes , dev ient p lus fréquente sur cel le de Bagnères -de -Luehon 
et prend s o n principal d é v e l o p p e m e n t sur ce l le de F o i x , dans le massi f montagneux 
entre Aulus et Prudes (Ariège) . Elle n'est pas c o n n u e plus à l'Est. 

Serpentine. — La serpent ine traverse le Lias, le Jurass ique m o y e n , l 'Aptien, 
l 'Albien et le C é n o m a n i e n : ses affleurements, assez rares, sont cantonnés sur les 
feuil les de Mauléon, Tarbes et Bagnères -de -Luchon . 

Les principales autres roches , occupant toutes de très pet i tes surfaces, sont : 
porphyrite (granité, D é v o n i e n , Apt ien , Alb ien) ; d iabase (granité, D é v o n i e n , Jurass ique 
m o y e n , Apt i en , Alb ien) ; diorite (granité, D é v o n i e n , Apt ien , Alb ien) ; avezacite 
(Albien) ; picrite (Albien) ; monzoni te n é p h é l i n i q u e ( C é n o m a n i e n ) . 

C H A P I T R E III. — S T R U C T U R E 

I . — Z o n e s orographiques et géologiques 

Zones orographiques. — i . Z O N E M O N T A G N E U S E . Cette z o n e suivie par la l igne 
frontière n'est franchement montagneuse (pie dans la partie centrale de la chaîne 
où el le renferme des s o m m e t s atteignant de 12000 à 33oo mètres sur les feuilles 
de Prades , Fo ix , L'Hospita le l , Bagnères -de-Luchon et Luz. D e s deux côtés de cette 
partie centrale , l es m o n t a g n e s s 'abaissent progress ivement aussi b ien à l'Est qu'à 
l 'Ouest , mais e n conservant encore une altitude notable jusqu'aux approches des 
mers : 900 mètres à la R h u n e du côté de l 'Atlantique, crêtes se maintenant au-dessus 
de 1000 mètres sur la feuille de Céret, jusqu'à une très faible d is tance du cap 
Cerbère. 

D u Sud au Nord la hauteur des s o m m e t s d iminue , tout e n se maintenant encore 
assez forte sur une grande é tendue dans la partie centrale ; c'est ainsi que le Sainl-
Barthé lemy, près de F o i x , atteint encore 2004 mètres , soit 900 mètres s e u l e m e n t de 
m o i n s que les points l es plus é l evés du vo i s inage de la frontière sur le m ê m e 
mérid ien . 

Cette zone , e n dehors d e s o n alt itude, est e n c o r e caractérisée par s e s va l l ées 
étroites et profondes , à flancs abrupts ; il n'est pas rare que la différence de n iveau 
entre les s o m m e t s et le fond des va l lées atteigne 1000 mètres . 

La limite septentr ionale de cette zone est souvent très nette ; e l le est a lors 
marquée par u n ressaut brusque , depuis l o n g t e m p s signalé par les anc iens auteurs 
sous le n o m de fosse de Flamichon, et surtout vis ible sur les feui l les de Mauléon , 
Tarbes , F o i x et Qui l lan . J e fais passer la l imite par Biriatou, Saint -Pée-sur-Nive l le , 
Cambo , Hasparren, Suhescun , Saint-Just-Ibarre, Tardels , Lurbe, Arudy , Arthez 



d'Asson, Lourdes , Germs, BagnèresdeBigorre , Banios , Hèches , BazusNeste , Seich, 
Siradan, Moncaup, Aspe l , Arbas, Cazavet, SaintGirons, Casle lnauDurban, Saint

MartindeCaralp, F o i x , Freychenet , Bélesta (Ariège), Sud de Puivcrt, Nord de Quil lan, 
Pic de Bugarach, Cubières , Padern, Estagel , Millas, Tliuir, le Boulou , Coll ioure. 

2 . Z O N E D E S C O L L I N E S . A U Nord de la zone montagneuse , vient une zone de 
co l l ines plus ou moins é l evées (feuilles de B a y o n n e , Mauléon, Foix , Quil lan) ou de 
plateaux (feuilles de Tarbes, SaintGaudens) s'abaissant graduel lement au Nord. La 
régularité de cet abaissement est troublée par l 'existence de plusieurs massifs 
re lat ivement é levés : l e s Petites P y r é n é e s de la HauteGaronne qui surgissent des 
plateaux de la feuille de SaintGaudens ; les pechs de SaintSauveur et de Foix sur 
la feuille de F o i x ; le massif de Moulhoumet sur la feuille de Quil lan et l e massi f 
de l 'Alaric sur cel le de Carcassonne. 

D a n s cette zone les val lées sont larges, à bords peu escarpés , et la différence 
de niveau entre l e tha lweg et l e s sommets est peu considérable . Seuls les massifs 
que je v iens d'énumérer ont des caractères mal définis se rapprochant de ceux des 
régions m o n t a g n e u s e s : ceci est surtout à s ignaler pour le massif de Mouthoumet. 

Zones géologiques. — / . Zone crétacée supérieure et éocène du versant méridional. 
Cette zone est presque ent ièrement située e n Espagne et pénètre fort peu sur le 
territoire français. Elle dépasse u n peu la frontière sur les feuilles de Mauléon et 
d'Urdos , const i tue l e s hautes m o n t a g n e s du Sud de Gavarnie (Marboré, MontPerdu, 
etc . ) , puis s'éloigne vers le Sud pour entrer de nouveau en France seu lement vers 
Coustouge et la Manère dans les Pyrénées Or ienta les . Les affleurements i solés du 
pic de (тег près E a u x  B o n n e s , du pic Bazès sur la feuille de Tarbes . d'Amélie les

Bains sur cel le de Prades., sont des lambeaux avancés appartenant à celte zone . 

2 . Zone primaire centrale. F o r m é e des différentes assises du groupe primaire 
et des massifs granit iques qui les ont traversées, cette zone débute par le massif 
de la R h i m e à une très faible distance de l 'Océan, puis après une très courte 
disparit ion sous le Crétacé supérieur, le Primaire s'étale beaucoup au méridien de 
SainlEl iennedeBaigorry où il se montre depuis Hasparren jusqu'à R o n c e v a u x e n 
Espagne . Il occupe une bande beaucoup plus étroite sur la feuille de Mauléon, 
où il pénètre par Eslerençuby et se poursuit par Larrau et SainteEngrace ; il 
devient alors beaucoup plus large et englobant quelques parties de Crétacé supérieur, 
recouvre toute la partie française de la feuille d'Urdos, ainsi que la partie méri

d ionale de cel le de Mauléon. A partir de la limite occidentale des feuilles de Tarbes et 
Luz jusqu'à la Méditerranée, le Primaire se montre sur toute la longueur de la fron

tière, sauf aux deux points indiqués cidessus (Sud de Gavarnie, environs de Cous

touge) ; quant à la l imite septentr ionale de la zone , elle passe au Nord de la l ihune , à 
Hasparren, vers SaintJeanPieddePort , à LicqAtherey, A s t é  B é o n , Ferrières , Ayzac, 
Ourdis , l e s Arribas, la val lée de l 'Adour entre Campan et SainteMarie, Sarrancolin, 
le Sud du Pie de Montlas , de Cap de Bié , de Cap del Mounl , au col de Menlé , 
à SaintLary, aux BordesdeCasti l lon, à Moulis , A u l u s , Vicdessos , Taraseon, Caussou, 
Camurat, la Forêt de Niave , F o n l a n è s , SainteColombe, Raboui l le l , Sournia, Força 



Réal, se porte alors au Sud en contournant vers l 'Ouest la dépres s ion de Perpignan, 
passe au Boulon , à Argelès-sur-Mer et vient enfin aboutir au cap Béar. 

3. Zone de Trios, Jurassique et Crétacé inférieur. A l 'Ouest e l le est presque 
ent ièrement recouverte par le C é n o m a n i e n transgressif qui laisse s eu lement pointer 
que lques affleurements de Biriatou à Sare et d'Espelette à Hasparren. Il faut al ler 
jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port pour voir cette zone s'établir ne t t ement ; sa l imite 
septentr ionale passe par le Pic d'Elaudy. Mendit te , le Pic d'Ereteu, Aramits , Arudy, 
R é b e n a c q , Ossun , Monlgai l lard, Mauvezin, Montréjeau, Ganl ies , Taurignan, Ai l l ères , 
Vernajoul ; en ce point la bande envo ie vers Lave lane l une digi ta l ion qui s'enfouit 
sous des couches plus récentes avant d'arriver à cette vil le et se porte au Sud 
pour contourner la val lée crétacée supérieure de Cel les . Sa l imite septentr ionale 
passe alors vers Cel les , Bé les la (Ariège) , le Nord de Qui l lan , le pic de Bugarach, 
Padern , puis se porte au Nord par Durban dans la direct ion de Léz ignan. D a n s 
cette bande sont enc lavés des affleurements d'autres terrains que le Trias, le 
Jurassique ou le Crétacé inférieur. Ce sont d'abord q u e l q u e s lambeaux de Crétacé 
supérieur (Arbas , Oust , Saurai) , puis des apparit ions b i en p lus importantes de 
terrains primaires et de granité : le premier est celui d'Hosta, les autres cons 
tituent la quatrième zone . 

4- Zone de Primaire et de granité. Celte zone est d i s c o n t i n u e ; el le se c o m p o s e 
d'une suite d'affleurements entourés par le Secondaire inférieur. Le premier à 
l 'Ouest (celui d'Hosta étant mis à part) est celui de Mauléon-Barousse qui 
c o m m e n c e à Sarrancol in pour se terminer à Sa int -Béat ; le s e c o n d est le mass i f 
de Milhas : puis v iennent : celui des Trois -Se igneurs s 'étendant de Casti l lon à 
Capoulet : celui du Prat d'Albis et du Sa int -Barthé lémy qui émerge du Secondaire 
à Lacourt et vient s'enfoncer à n o u v e a u sous le Secondaire du massi f de l'Affrau 
et du signal de Caussou. A l'Est de cet important massif, le Primaire apparaît 
dans d'étroites boutonnières à Camural, Espezel , Bessède-de-Saul t , Sa lvez ines , mais 
il se montre de nouveau plus largement à partir de Fenou i l l e t et v ient par 
Lansac rejoindre au Sud d'Kstagel la zone primaire centrale (numéro 2 ) . 

;J . Zone cénomanienne. Au Nord de la trois ième z o n e v ient u n e b a n d e où le 
C é n o m a n i e n est le terrain dominant , presque exc lus i f ; o n y trouve q u e l q u e s 
po intements très l imités de terrains primaires et de Crétacé inférieur. Cette zone 
débute sur la côte de l 'Atlantique où elle va de Bidart jusqu'à la frontière espa
gno le : e l le est très d é v e l o p p é e sur les feuil les de Mauléon et d'Orthez où sa 
limite septentrionale passe par Bidache , Navarrenx, le Nord d'Oloron. El le se 
rétrécit b e a u c o u p en pénétrant sur la feuille de Tarbes où e l l e est seulement 
ja lonnée par que lques affleurements d i s c o n t i n u s ; e l le reprend de l ' importance au 
mér id i en de Sa in l -Gaudens pour disparaître déf in i t ivement vers la Bast ide de Sérou. 

6. Zone de Crétacé supérieur et d'Eocène. Partant de l 'Océan au Nord de la 
zone précédente , elle passe par B a y o n n e , Peyrehorade , Navarrenx, Gan, l e s Bains 
de Capvern : el le disparaît sous les dépôt s m i o c è n e s d u plateau de L a n n e m e z a n 
pour venir de nouveau au jour dans les Petites P y r é n é e s de la H a u t e - G a r o n n e 
et se cont inuer par .Mas d'Azil, Lherm, Lavelanet , Couiza : e l le est alors très 



d é v e l o p p é e et s'étend au Nord jusqu'aux premiers contreforts de la Montagne 
Noire. Il y a dans cette zone des affleurements de Trias. 

_7. Zone primaire des Corbière*. Cette zone qui s'étend d'Alet à D u r b a n est 
entourée de trois côtés par la zone 6 et du quatrième côté (Est) l imitée par la 
zone 3. 

S. Zone miocène et pliocène. Elle occupe toute la plaine de D a x , Pau, Tarbes 
et Pamiers , mais s'arrête à la l imite de la feuille de Carcassonne ; e l le ne cont inue 
pas au delà vers l'Est. 

y. Zone pliocène de Perpignan. Entin la dépress ion où s'est d é p o s é le P l iocène 
des env irons de Perpignan mérite d'être dis t inguée c o m m e zone spéciale ; el le est 
l imitée au Sud par la zone a et au Nord par la zone 3. 

II. — A x e de la chaîne 

D a n s une chaîne de montagnes c o m m e les P y r é n é e s , où les m o u v e m e n t s 
orogén iques ne se sont pas bornés à des p l i s sements s i m p l e s , mais où, b ien au 
contraire, les c h e v a u c h e m e n t s sont innombrables , l ' emplacement de l'axe n'est pas 
toujours facile à déterminer par suite de l'apparition à plus ieurs reprises , sur le 
m ê m e méridien, des c o u c h e s les plus anc iennes . Sous ce l te réserve , je dés igne 
c o m m e axe de la chaîne (A, pl. I), l'anticlinal indiqué par la présence de couches 
s i lur iennes dans la haute va l lée de Baigorry auprès des A l d u d e s . Ce pli pénètre 
sur la feuille de Mauléon vers Esterençuby, suit la b a n d e primaire de Larrau, 
passe à Bedous et à Laruns . D e ce point , l 'axe ob l ique au Sud, passe par le 
Nord d ' E a u x - B o n n e s , Arrens , le pic de Vi scos et le massif de Néouvie l l e ; 
au delà, l'anticlinal que n o u s su ivons s'abaisse rapidement et est re layé par u n 
autre acc ident plus méridional . Il n'y a donc pas un axe unique et régulier 
al lant d'un bout à l'autre de la chaîne . 

L'anticlinal qui dev ient maintenant l'axe de la chaîne en se portant vers l'Est 
a débuté sur la feuille d'Urdos, mais , moins important que celui qui passe par 
Laruns, il ne faisait pas apparaître les couches s i luriennes ; c'est s eu lement à 
partir de Héas qu'il a m è n e au jour des ass ises très anc iennes . Il passe ensuite 
par le pic de Lustou, la haute val lée de la Neste de Louron, vers le pic Spijeoles 
el le pic Quairat, longe au Nord la frontière franco-espagnole , pénètre e n Espagne 
au s o m m e t de l 'Escalette, passe au Sud de Viel la , de Salardu et de Tabesean , 
laisse au Nord le pic du Port Médocourbe , traverse l 'Andorre, puis , rentrant e n 
France, passe au Nord de l 'Hospitalet , à l 'étang du col Rouge , entre Montlouis 
et F o u n n i g u è r e s , vers Olet le , Corneil la de Confient, Fi l lo ls , Bal les tavy , Oins , le 
Sud du B o u l o u . Arrivé au mér id ien d'Argelès, il se courbe brusquement au Sud 
pour pénétrer en Espagne , et par Llansa, aboutir au cap de Creus. 

Je rappellerai ici, ce qui a été observé depuis fort l ongtemps , (pue l'axe géologi
que de la chaîne ne correspond pas à l'axe topographique . En partant de l 'extrémité 
occ identa le , la l igne des points culminants 1 est d'abord u n peu au Nord de l 'axe 

1. Cette ligne ne correspond pas non plus à la ligne de partage des eaux. 



géo log ique , mais el le passe au Sud de ce dernier dès la traversée du Val Carlos 
pour pénétrer dans le Crétacé supérieur et suivre dans ce m ê m e terrain par le 
Mont Orsansurie la , le pic d'Orhy, le pic d'Anie. De là, e l le traverse le mass i f 
primaire par le pic du Midi d'Ossau et le V i g n e m a l e , toujours d'ailleurs au Sud 
de l'axe, puis atteignant le Marboré et le Mont Perdu, el le est de n o u v e a u 
occupée par le Crétacé supérieur ou m ê m e l 'Eocène . 

La l igne des points cu lminants rejoint alors les aff leurements primaires o u 
granit iques , mais en restant toujours au Sud de l 'axe par les Pose t s , la Malade! la , 
la Punta alta, le pic de Peguera ; au delà, e l le passe au Nord de l'axe par le pic 
des Estats et le Montcalm, rejoint l'axe au pic de Serre re, le suit pendant 
que lque temps, puis le longe à u n e faible d is tance au Sud jusqu'au cap Creus 
par le Canigou, le Puig de Les te l l e , le pic de Sal inas . 

La l igne des points cu lminants est donc presque partout au Sud de l 'axe. 

m . — Plis 

Les principaux plis reconnus dans les P y r é n é e s sont figurés sur la p lanche I, 
les anticl inaux e n traits p le ins , l es sync l inaux e n l ignes d i s c o n t i n u e s ; les premiers 
sont numérotés en chiffres romains , les s e c o n d s en chiffres arabes . Les plis qui 
intéressent le Primaire sont tracés en rose ; ceux qui ont modifié l'allure du 
Secondaire ou du Tertiaire e n b leu . Je vais passer en revue les principaux 
d'entre eux e n c o m m e n ç a n t par le versant septentr ional et par la còte de 
l 'Atlantique '. 

a. Versant septentrional 

Le premier syncl inal au Nord de l 'axe tel que je l'ai défini c i -dessus ( sync l ina l 
n° i ) v ient d'Espagne par Maya et se dirige au N . E . jusque vers Bidarray ; là il 
se recourbe brusquement au Sud pendant une dizaine de k i lomètres , puis il se 
porte à l'Est, ensuite au S .E. , et après une série d'ondulat ions dont la résultante 
est la direction ouest-est , il se termine à la val lée d'Ossau. S o n axe est o c c u p é 
d'abord par le Trias, puis s u c c e s s i v e m e n t par le Lias, le Jurass ique m o y e n et le 
Crétacé inférieur. S o n flanc septentrional est fa ib lement incl iné ; s o n flanc méri
dional vertical ou renversé au Nord dans sa partie orientale . 

L'anticlinal I vient de T o l o s a e n Espagne , passe à Vera, au Sud de la frontière, 
et se dirige sur M e n d i o n d e ; dans ce l te première partie, il a u n e direct ion généra le 
S u d - O u e s t - N o r d - E s t quoique avec des ondula t ions cons idérables . A p r è s Mendionde , il 
se porte au S .S .E . jusqu'à Lacarre (il est d'ailleurs dillicile à suivre dans ce parcours), 
puis se dirige presque Ouest-Est (avec légère inc l inaison au Sud) jusqu'à Aussurucq. 
Il se perd pendant que lque t e m p s pour reparaître à Monlory avec la m ê m e 
direct ion qu'auparavant. E. que lques degrès S. ; à Sarrance il cesse , mais est 
relayé par un autre anticl inal ( / ' ) situé u n peu plus au Nord . Ce dernier n'a pas 

i. J'ai étendu au versant méridional le tracé des plis et accidents, anticipant ainsi sur le travail d'ensemble 
que je compte consacrer aux Pyrénées espagnoles. 



une longue ex is tence el disparaît, peu après le col d'Aran. D a n s le Crétacé inférieur 
et le Lias, à son origine en Espagne , cet anticl inal passe dans le Si lurien, le granité, 
le Carboniférien ; puis, son axe s'abaissant, il n'est plus ja lonné que par d e s 
c o u c h e s s e c o n d a i r e s : Trias, Lias , Crétacé inférieur, sauf entre Lacarre c l la B idouze 
où il rencontre le Permien et le Carboniférien. 

Le synclinal iy c o m m e n c e à la côte près Sainl-Jean-de-Luz, se porte au N . E . 
jusqu'à Hasparren pour se courber alors au S.E. c o m m e les plis précédents , passe 
vers Saint-Pala is , Féas, Arros ; de là, il se dirige à l'Est vers Sév ignacq et se 
re lève un peu vers h; Nord jusqu'au Sud d 'Ossun où il se termine. Il est s i tué, de 
son origine jusqu'à Buzy, dans le Cénoinanien , puis il suit des aff leurements de 
Crétacé inférieur ou m o y e n . 

Lanticlinal XXII part de la plage aux abords des cuis ines du baron de l 'Espée 
près Biarritz, suit un tracé ondu leux , descend vers le Sud à Vi l lefranque, remonte 
au Nord jusqu'à Orlhevie l le , s ' incl ine alors au S.E. et se divise e n deux branches 
qui se terminent l'une el l'autre à peu de d is lance après avoir pris la direction 
Nord-Sud. 

Ce pli est ja lonné d'abord par du Trias, puis par des al l leurements d i scon
tinus de Crétacé, inférieur ou de Trias émergeant au mil ieu des formations 
plus récentes . La direct ion suivie par cet anticlinal présente , c o m m e cel le des 
plis précédents , une convex i té très p r o n o n c é e vers le Nord, aux abords d'Orthe-
viel le , mais une autre l igne de points hauts, ja lonnée par des po intements de 
Trias, suit une direction toute différente : c'est ce l le que j'ai notée X X I I 1 et qui 
va de Briscous à Gassaber, dess inant la corde de l'arc formé par l 'anticl inal X X I I 
dans ce l l e partie. 

Entre les deux branches XXII et XXII' se trouve le synclinal 18. 
L'anticlinal XX relaie e n que lque sorte le précédent . Il c o m m e n c e vers 

Méharin, se dirige E .S .E . , marqué par un b o m b e m e n t d'Albien au mil ieu du 
vaste a i l leurement céno inanien , jusqu'au droit de Moncayol le . Il ne peut être 
suivi à partir de ce point dans le Cénoinanien très uniforme, mais dev ient de 
nouveau discernable à l'Est d'Oloron pour se cont inuer jusqu'à A s s o n marqué 
par des al l leurements aptiens ou a lbiens . 

Au Nord de l'anticlinal X X I I , se vo ient le synclinal iy (Tortonien de Saubrigues) , 
puis l'anticlinal XXllL. Les sables des Landes e m p ê c h e n t de voir les terrains 
sous-jacents dans la région vo i s ine de la mer : aussi est-ce seu lement auprès de 
Tercis qu'apparaît un b o m b e m e n t crétacé avec axe triasique. Lîn autre affleurement de 
Trias se remarque à D a x et tous deux forment les branches d'un anticl inal qui 
passe à Benesse - l e s -Dax ; difficile à suivre pendant que lque temps, il dev ient de 
nouveau b i e n vis ible , avant la traversée de l 'Adour, par l 'apparition de Crétacé 
inférieur indiquant une l igne de points hauts. Il se perd déf init ivement au N . E . 
de Navarrenx, après avoir suivi une direction N o r d - O u e s t - S u d - E s t assez vois ine de 
cel le des pl is précédents à l'Est de leur avancée vers le Nord. 

Le synclinal 2 0 n'a que peu d'importance, puis v ient ïanticlinal XXIV 
ind iqué par des al l leurements crétacés o u é o c è n e s de Préchacq à Aire ; sa direction, 
assez aberrante dans cette rég ion, est Ouest-Est q u e l q u e s degrés Sud. 

Miiii. Soc. Q Û O L . db F R . — (4) , I I , 6 . M É M . 7, 6. — i5 M A R S 191a. 



Le pli suivant est le synclinal 2 / dont le tracé est très hypothét ique au 
mil ieu des séd iments m i o c è n e s et enfui on rencontre Y anticlinal XXV dont la 
direct ion, b ien marquée par les affleurements crétacés de Roquefort , Créon, 
Castéra-Verduzan, est N . n 5 ° E . . 

Ce pli est le dernier au Nord dont j'ai à m'occuper dans cette étude ; je vais 
maintenant cont inuer la marche vers l'Est, en reprenant une nouve l l e série aux 
abords de l'axe. 

Le synclinal 2 débute un peu avant la traversée de la val lée d'Ossau, passe 
vers Béost , Arbéos l , Arge lès et se termine entre les antic l inaux V el VI qui se 
réunissent au Sud du col d 'Aspin . Direct ion Ouest-Est , puis Nord-Ouest - Sud-Est , 
A x e en Carboniférien, puis D é v o n i e n inférieur. 

Le synclinal 16 c o m m e n c e auprès d'Araniits pour se diriger vers le col de 
Marie-Blanque ; il disparaît ensuite m o m e n t a n é m e n t sous les dépôts glaciaires pour 
se montrer de n o u v e a u après la traversée de la va l l ée d'Ossau et se poursuivre 
régul ièrement dans tout le massif entre cette val lée et cel le du Gave de Pau, 
qu'il traverse à L u g a g n a n ; il se cont inue au-delà, gagne Sainte-Marie de Campan, 
puis Beyrède-Jumet où il disparait. Ce syncl inal est dans l 'Albien jusqu'à la val lée 
d ' O s s a u ; ensuite il suit des affleurements soit apt iens , soit a lb iens jusqu'à B e y 
rède-Jumet . 

Le flanc nord d e c e syncl inal 16 est souvent incomplet ou a m ê m e ent ièrement 
disparu par places (entre la va l lée d'Aspe et le col de Marie -Blanque: entre Sainte-
Marie-de-Campan et la val lée d'Aure). 

L'anticlinal XXI surgit brusquement auprès d'Issor, suit la crête de Mail 
Arrouy , passe à Biel le , et après que lques ondulat ions se termine entre Lourdes 
et Bagnères . Sa direct ion générale est s ens ib l ement Ouest-Est ; son axe est marqué 
par du Jurass ique m o y e n , du Lias , puis de l 'Aptien. L'anticl inal X X V I I I e n 
est probab lement le pro longement . 

Le synclinal 20 dans le Gaull de Labarthe, n'a qu'une faible longueur . 
Passant alors à une nouve l l e tranche à l'Est, je trouve le synclinal 3 qui 

débute entre l'axe principal et u n e branche qui s'en détache au Sud d'Aucun. Le 
syncl inal passe vers S o u l o m , Barèges , le Sud du pic de T A r b i z o n , Avajan, Anti-
gnac dans la val lée de la P ique , vers Canéjan, la sierra de Escorchada où il se 
divise en deux b r a n c h e s ; la plus septentr ionale se porte d irec tement à l'Est et 
cesse bientôt ; l'autre vient se souder , au port de Salau, au sync l ina l 5 que 
j'étudierai tout à l'heure. Il est ind iqué fréquemment par du calcaire d é v o n i e n , 
mais se trouve parfois dans le Si lurien (Pontaul) . 

Anticlinal V. Il c o m m e n c e à l'Est de Pierretit le , se dirige Est-Sud-Est et n'a pas 
été reconnu au delà de la va l l ée d'Aure. S o n tracé est marqué par des affleure
m e n t s de Silurien. 

L a n t i c l i n a l VI débute aux env irons de Gazost contre le grand accident qui 
l imite le Secondaire et le Primaire et v ient se réunir au précédent à Quatre 
Véz iaux . Il est indiqué par du Silurienj puis du D é v o n i e n inférieur. 

Le synclinal 2 2 c o m m e n c e à la va l l ée de l'A dour vers Campan pour se 
porter sur I lhet et Sos l , dans l 'Aptien et l 'Alb ien à l 'Ouest de la val lée d'Aure, 



dans le calcaire aptien à l'Est de cette m ê m e va l lée . Je le considère c o m m e se 
pro longeant , malgré plusieurs interruptions, par l'affleurement des calcaires cristal
l ins de Cierp et de Sainl-Béat (calcaires aptiens entre deux zones primaires) . 

Anticlinal XXVI. Il c o m m e n c e auprès de Bagnères-de-Bigorre, dirigé S .E . , 
puis, s'inclinant un peu vers le Nord, arrive à la val lée d'Aure auprès de Sarran-
col in . Je cons idère c o m m e la suite du m ê m e pli, b ien que la continuité n'en soit 
pas év idente , celui qui, sur la' rive droite de la val lée d'Aure, passe au Nord du 
pic Pécarre, se dirige presque au Nord sur un court trajet, puis se porle de n o u v e a u 
à peu près à l'Est pour se terminer au Sud de Saint-Gaudens . D a n s la première 
partie, son axe est occupé par le Lias ou m ê m e le Trias ; vient ensuite le Primaire 
dans la zone de raccordement douteux , après quoi le pli se suit faci lement par 
une bande de do lomie jurassique au mil ieu du calcaire apt ien, puis par le calcaire 
apl ien lu i -même. 

Le synclinal a3 et l'anticlinal XXVII sont l'un et l'autre de faible longueur : 
ils vont de la val lée de l 'Adour à la val lée d'Aure. Le premier est dans les marnes 
schis teuses de l'Aptien supér ieur ; le second est const i tué par un b o m b e m e n t 
primaire (Permien de Pé-de-Lalizau) , puis par de l 'Aptien. 

P lus au Nord, le synclinal 24 et l'anticlinal XXVIII c o m m e n c e n t à se dess iner 
aussi à peu de distance de Bagnères-de-Bigorre . mais ils cont inuent à l'Est un peu 
plus loin que les précédents : jusqu'auprès de Monlréjeau. Leur direction est 
vers S .S .E. dans la première partie du parcours, E. que lques degrès N. dans la 
d e u x i è m e : le syncl inal est dans les schistes apt iens supérieurs ou a lb iens , l 'anti
clinal dans le Lias ou l 'Aptien. 

Le synclinal 4 débute à la val lée de la Nes le-de-Louron, passe au pic de 
l 'Enlécade. à Yie l la , et semble venir se terminer vers Salardu, mais cette région 
est encore incomplètement explorée . Sa direction m o y e n n e est O u e s t - N o r d - O u e s l -
Est-Sud-Est : il est constitué par le Carboni lér ien d'abord, puis par le D é v o n i e n . 

L'anticlinal II n'est reconnu que depuis le Sud de Bagnères -de-Luchon jusque 
vers Bagergue ; il est indiqué par le Si lurien. Peut-être devra-t-il être raccordé 
avec l'anticlinal XI , mais l'étude du Nord de la province de Lerida présente encore 
trop de lacunes pour qu'on puisse le faire, si ce n'est d'une manière tout à fait 
hypothétique^ 

Vient ensuite le synclinal 5, apparaissant à Bagnères-de-Luchon pour passer 
au Sud de Bosos l . au Pia de Béret, au port de Salau, où il est rejoint par le syn
clinal 3. Il traverse ensuite la haute Ariège , passe à Auzal . Siguer, au Sud de 
Cabannes el du co l de Marmare, vers Bouzé , et disparaît ensui te contre I accident 
qui limite le Secondaire un peu avant Montforl . S o n axe est occupé par des 
terrains très divers : Si lurien supérieur à Montauban, D é v o n i e n à la Séoube , 
Garboniférien à Roca Nera, Tue de Coslarjas, port de Salau. e le . 

Anticlinal III. De la val lée d'Aure a u ' c o l de Baguergue . Compris entre les 
sync l inaux 4 e l 5 au Sud et 3 au Nord, il est marqué par des affleurements 
ordovic iens . 

Anticlinal MIL De faible longueur éga lement . Il débute en Espagne dans 



la rég ion du pic Maubermé et se termine vers A u l u s au contact du Secondaire . 
A x e e n Si lurien et D é v o n i e n . 

Synclinal 6. Aux abords du pic d'Orle. Très c o u r t ; pr inc ipalement dans le 
Carboni iér ien. 

Anticlinal IV. Se dess ine à peu de d is lance du pic de l 'Arbizon pour cesser 
au Sud du Mont Val l ier . Il relaie e n que lque sorte l 'anticlinal V qui ce s se vers 
Arreau ; il passe par Bordères (granité), le Mail de la P ê n e de Rusl ier ( D é v o n i e n ) , 
vers Cier, au Raceanère , entre la frontière et Pontau l (Si lurien inférieur), au 
Mail de Rulard (Si lurien inférieur), à la m o n t a g n e d'Escausse . 

Synclinal y. D é b u t e un peu à l 'Ouest de la va l lée de la P ique qu'il traverse 
à Cazaux et aboutit auprès d'Aulus après avoir passé au Mont Vallier. A x e formé 
de Carboni iér ien, de D é v o n i e n et de Si lurien. 

Anticlinal IX. Très court. A u Sud du Tue de l 'Eychette . Vient buter à 
l'Est contre le Secondaire . 

Anticlinal VII. De la val lée d'Aure au Cap de Rouirech. D e u x crêtes dévo -
n i e n n e s apparaissent dans le Carboni iérien à peu de distance à l'Est d'Arreau ; 
e l l e s se réunissent avant d'atteindre la va l l ée de la P ique pour former un anti
cl inal unique dont l'axe est occupé d'abord par le Goth landien , puis par de 
l 'Ordovicien (Burgalays) , des schistes sat inés plus anc iens (Fos) , de l 'Ordovic ien 
de nouveau à Palo-Bidaou et au Sud de S e n t e i n . 

Le synclinal 8 est compris entre les deux branches de cet ant ic l inal . 
Synclinal 33. Je regarde les calcaires secondaires métamorph iques (Lias, Jurass ique 

m o y e n et surtout Apl i en) c o m m e indiquant un sync l ina l entre deux massifs 
primaires ou granit iques. Celte bande c o m m e n c e u n p e u à l 'Ouest de Seix et se 
termine à Niaux ; sa direct ion entre Se ix et V i c d e s s o s ( N . i o 5 ° E . ) diffère de 
ce l le d e s plis primaires du vo is inage , mais l'écart est beaucoup moindre si l'on 
prend c o m m e point de compara i son , la direction m o y e n n e générale de la b a n d e 
secondaire , ce l l e - c i se re levant s e n s i b l e m e n t vers le N o r d entre V icd es so s et 
Niaux . 

Anticlinal X. Le massi f granit ique et primaire des Trois -Se igneurs const i tue 
u n anticlinal entre les deux sync l inaux secondaires 3a et 33 . Il s 'ennoie à ses 
d e u x extrémités sous le Secondaire . 

Synclinal 33. Il est marqué par le bass in c é n o m a n i e n d'Oust-Massât et 
a c c o m p a g n é au Nord d'un d e u x i è m e syncl inal (non numéroté sur la carte), indiqué 
par des aff leurements jurass iques et apt iens . Ces d e u x sync l inaux se confondent 
vers Massât et sont probablement pro longés à l'Est par le syncl inal 3j. Le 
passage de 33 à 3j se fait par le col de Port où ex i s tent des l ambeaux secon
daires (Trias et peut-être Lias). 

Anticlinal XXIX. Crète d'Aptien dans les marnes a lb iennes près de Saint-
Lary. Très court. 

Synclinal 2b'. Bande a lb ienne et apt i enne supérieure débutant vers Moncaup, 
suivant la Be l longue et se terminant avec les dépôts s econda ires vers E n g o m e r . 
Direct ion d'abord S .E . , puis s ens ib l ement Ouest -Est . 

Anticlinal XXX. Débutant sur la rive droite de la Garonne vers Ant ichan , 



il se porte d'abord E .N .E . , puis S .S .E . jusqu'auprès de Couledoux ; il se redresse 
alors et, se dirigeant à peu près Ouest-Est , v ient traverser le Lez entre E n g o m e r et 
Moul is . A partir de ee point, il se porte au Sud-Est, mais à l'état de monoc l ina l , 
le, liane sud-ouest étant ou c o m p l è t e m e n t absent ou très réduit. Cet anticlinal parait 
être le prolongement, de l'anticlinal X X V I à travers le mass i f primaire de la 
Barousse ; à partir d'Antichan, son axe passe s u c c e s s i v e m e n t par des aff leurements 
de Lias, de Trias, de Perinien (Cazaunous) d'Aptien calcaire, de couches primaires 
anc iennes (haute val lée de Balaguères , Nord d'Engomer) . 

U n petit sync l ina l non numéroté sur la carte, débute vers Cazaunous, se porte 
d'abord au Sud-Est (parallèle dans cette partie à l'anticlinal précédent) , puis se 
re lève au Nord et se termine avant Arbas . 

Au Nord apparaît, un massif primaire, celui de Milhas : c'est l'anticlinal XXXI. 
Je laisse de côté une série de plis très courts de la région du pic Leste las 

et j'arrive au synclinal 2j qui c o m m e n c e au pic Pécarre, se porte Ouest -Est 
que lques degrés Nord, puis se courbe vers le Sud avant d'arriver au Salât, 
dev ient m ê m e un instant dirigé Sud-Sud-Ouest et disparaît après la traversée du Lez 
sous le recouvrement du Cap de Tucoredone . Son axe d'abord aptien, est a lb ien 
sur la plus grande partie du parcours. 

L'anticlinal XXXII vient couper à angle droit la direction du syncl inal précé
dent ; situé entre Moul is et la val lée du Salât, il est très b ien marqué par 
l ' incl inaison des différentes couches jurass iques et crétacées , ainsi que par l'appa
rition d'un n o y a u triasique. Si sa direction (presque exactement Ouest-Est) diffère 
c o m p l è t e m e n t de ce l le des plis secondaires l es plus vo i s ins , e l le est au contraire 
ident ique à ce l le des pl is primaires du massi f de Riverenert (anticlinal X X X I I I ) . 

L'important massif primaire qui c o m p r e n d le Riverenert est dans son e n s e m b l e 
un grand anticlinal (anticlinal XIV) dont le tracé préc is est difficile à suivre au 
mil ieu des masses granit iques : il va du Sud de Lacourt à la forêt de Basqui 
par Mercus. P lus au Nord, mais dans la partie occidentale seu lement du massi f 
primaire, on peut tracer une série d'anticl inaux à axe d é v o n i e n et de sync l inaux 
à axe carboniférien (anticlinal XXXIII et plusieurs autres n o n numérotés ; syncli
naux 3k, 35 et 36). C o m m e je l'ai déjà fait remarquer, le syncl inal primaire 
X X X I I I , dirigé exactement Ouest -Est , est le pro longement précis de l'anticlinal X X X I I 
qui intéresse les couches secondaires . 

A u Nord du massi f primaire v i ennent d'abord u n syncl inal et un antic l inal très 
courts situés au Nord-Est de Saint-Girons, puis o n remarque le synclinal 28 allant 
d'Audinac à la Bast ide de Sérou . Sa direct ion m o y e n n e est Ouest-Est , mais avec 
d' importantes ondulat ions ; son axe est en Crétacé inférieur ou e n d o l o m i e jurass ique . 

Il est suivi par Vanticlinal XXXIV qui c o m m e n c e vers Monlesquieu-Avantès , 
envo ie vers l 'église de Lescure une branche de faible longueur, cont inue par la 
Grange, le Sud d'Ail lères et se termine à Suzan. Sa direct ion générale est Ouest-Est , 
avec de n o m b r e u s e s ondulat ions ; son axe montre s u c c e s s i v e m e n t et à plusieurs 
reprises , le Lias m o y e n , le Lias inférieur et le Trias. 

L e s plis suivants sont ceux des Pet i tes P y r é n é e s ; i ls ont u n e direct ion 
c o m m u n e différant de que lques degrés de cel le des plis de la chaîne et n e se 



correspondent pas des deux côtés de la G a r o n n e qui a tracé son lit suivant une 
ligne passant par les points lias "des axes des plis des deux rives . 

Les plis des Pet i tes P y r é n é e s sont : 
L'ani ici inai XXXV dont l'axe est const i tué par une bande de Sénon ien qui 

émerge du Miocène à que lques k i lomètres au Nord de Saint-Gaudens et s'étend à 
l'Est par Salies-du-Salal jusqu'à Lasserre. S o n liane méridional est caché pat le 
Miocène dans la première partie ; dans la d e u x i è m e , ce m ê m e liane a disparu 
dans une grande l'aille et le pli devient monoc l ina l . 

Le synclinal ag qui passe par Sepx ; s o n axe est const i tué par le Crétacé le 
plus supérieur ou l 'Eocène; à l'Ouest, il disparaît sous le M i o c è n e : à l'Est il ne 
traverse pas la Garonne . Très aigu au Sud d'Arnaud-Gui lhem, ce pli devient m ê m e 
un pli-faille avec ét irement et suppress ion de couches ; son liane méridional , 
dans cette partie, est renversé au Nord, tandis qu'en approchant de Saint -Martorj , 
c'est au contraire l e flanc septentr ional qui se déverse au Sud. 

Lanticlinal XXX VI qui est b ien vis ible de Saint-Marcet à Saint-Martory, 
avec un axe const i tué par les marnes b l e u e s s é n o n i e n n e s ou except ionne l l ement 
par les calcaires apt iens . Aux abords de Saint-Martory le flanc méridional devient 
vertical ou m ê m e renversé au Sud, tandis que le flanc nord se renverse au 
Nord à Mancioux. C'est le type du pli en éventai l . A l'Kst de Saint-Marcet. ce 
pli est en partie caché par le Miocène , mais les affleurements de Crétacé supérieur 
de Monlmaurin et Monléon-Magnoac permettent de le reconnaître sur une certaine 
longueur. Il est probable que l'anticlinal X X I V qui se montre b e a u c o u p plus 
loin à l 'Ouest dans la rég ion de Saint-Sever est le p r o l o n g e m e n t de celui ci. 

Le synclinal 'io qui sort du Miocène aux env irons de Saint-Elix et aboutit à 
Mancioux . S o n axe est formé -par les p o u d i n g u e s é o c è n e s ; son flanc méridional 
est renversé au Nord : son liane septentrional fa iblement inc l iné Sud. 

L aulici inai XXXVII qui passe au Nord d'Aurignac. Il est incomple t et son 
axe est const i tué par le calcaire n a n k i n (Danien) . 

Sur la rive droite de la Garonne , le synclinal 3i ou de Fabas qui a son 
axe formé d'abord par les poud ingues é o c è n e s , puis , en avançant vers l'Est, par 
les ass i ses inférieures de l 'Eocène. S o n flanc méridional est renversé au Nord, 
son flanc septentrional fa iblement inc l iné Sud. 

Tous ces pl is des Pet i tes P y r é n é e s ont une direction variant de N . n o ° E . à 
N . i 2 5 ° E . , différant s e n s i b l e m e n t , c o m m e je l'ai déjà fait remarquer, de la 
direction des plis p y r é n é e n s du m ê m e méridien, laquelle s 'éloigne peu de la 
l igne Ouest-Est . 

L'anticlinal XXX Vll,"s a son axe const i tué par les marnes s é n o n i e n n e s dans la 
première partie, par le calcaire danien ensuite ; son versant méridional est peu 
inc l iné , son flanc septentrional est, au contraire, vertical ou renversé au Nord . 
En partant de la Garonne , il se porte presque au N . E . , ma i s se courbe b ientôt 
pour prendre une direction vo i s ine de ce l le des autres plis des Pet i tes P y r é n é e s . 

Je reprends maintenant l ' examen des plis vo i s ins de l'axe, en cont inuant à 
avancer vers l'Est. 



I.'anticlinal XI a un trace' hypothét ique sur la feuille de Fo ix , au riiilieu des 
granités et des g n e i s s ; il se précise sur la feuille de Quil lan où il se divise en 
deux branches , l 'une qui dess ine presque un demi-cerc le vers le Sud, l'autre 
continuant sens ib lement la direction Ouest-Est . Ces deux branches se réunissent de 
nouveau , et le pli unique vient se terminer contre l 'accident-l imite du Secondaire 
entre Monlforl et Sournia. Sur la feuille de Quil lan, son tracé est, indiqué par 
des a l l leuremenls s i luriens et d é v o n i e n s ; toutefois, la branche méridionale esl 
douteuse par suite de l 'abondance des granités et du métamorphisme intense des 
couches primaires. 

Entre les deux branches de l'anticlinal XI , se creuse le .synclinal r3 ja lonné 
par des lambeaux discont inus de Carboniférien métamorphique . 

Au Nord de l'anticlinal XI , o n trouve le synclinal 5 dont j'ai déjà parlé ci-
dessus , puis u n e série d'anticlinaux à axe dévonien séparés par des sync l inaux 
carbonifériens (XII, ¡4, XIII, 10 et d'autres n o n numérotés ) . Ces pl is , s itués 
entre Prades (Ariège) et Sainte-Colombe-sur-Guette , n'ont qu'une faible extens ion 
et disparaissent à leurs deux extrémités sous le Secondaire . 

Vient, ensuite le synclinal secondaire 3y qui débute à Saurat où il est vrai
s e m b l a b l e m e n t le pro longement du synclinal 33, par les affleurements triasiques du 
col de P o r t ; il se porte un peu vers le Sud pour passer aux Cabannes , puis 
remonte à Belcaire , passe au Nord de Sournia et cesse avec l'extrémité des affleu
rements secondaires au Nord de Nelfiach. D a n s ce long parcours dont la direct ion 
m o y e n n e est à peu près Ouest-Est sauf entre le col de Port et les Cabannes , le 
syncl inal 3^ suit d'abord les couches crétacées du bass in de Saurat, puis la traînée 
de calcaires secondaires principalement apl iens qui traverse les feuil les de F o i x et 
de Qui l lan. 

Bien que le raccordement direct de ce syncl inal avec le syncl inal 32 ne puisse 
pas être reconnu avec cert itude, je n'en cons idère pas moins ces deux sync l inaux 
c o m m e la cont inuat ion l'un de l'autre. 

Le 3~' est une branche détachée , à axe d'Aptien marneux . 
Le synclinal 38 ou syncl inal de Nalzen est occupé par le S é n o n i e n de la 

dépress ion entre Montgail lard et Vi l l eneuve d 'Olmes . C'est une aire syncl inale 
plutôt (ju'un sync l ina l unique . 

Viennent alors les massifs des Pechs de Saint-Sauveur et de Foix , o ù se 
remarquent une suite d'anticlinaux et de syncl inaux ayant une direction générale 
très vo is ine de celle des plis des Petites P y r é n é e s de la Haute -Garonne dont cette 
région est le pro longement ; ce sont l es anticlinaux XXXVIII et XXXIX, les 
synclinaux 3g, 4° e^ 41- L'axe de l'anticlinal X X X V I I I — très régulier — esl 
const i tué par le Trias et le Lias , celui de X X X I X par une crête de Crétacé 
supérieur, puis par du calcaire à Miliolites. Le syncl inal 4o, à axe c é n o m a n i e n , 
présente s o n flanc méridional redressé au point de devenir vertical, le syncl inal 
4i montre aussi du Cénomanien dans son axe . 

D a n s la tranche suivante, o n trouve au vois inage de l'axe le synclinal y 
qui débute au Sud de Fourmiguères pour se terminer à Llauro au bord de la 
plaine de Perpignan ; il est suivi de l'anticlinal XV dont le trajet est peu 



différent, du synclinal 10 qui c o m m e n c e un peu plus à l'Ouest, mais se termine 
de m ê m e au bord de la p la ine p l iocène , et d'une série d'anticl inaux et de sync l inaux 
b e a u c o u p plus courts , v i s ib les entre Pradcs et la plaine de Perpignan {XVII, n, 
XVIII, /12, etc . ) . Tous ces plis sont assez rapprochés de la direct ion Ouest -Est , 
mais avec tendance à s'irradier vers l'Est, c o m m e s'ils partaient tous d'un point 
c o m m u n situé aux env irons de Prades . Ils sont compr i s dans le massi f anc ien 
du Canigou, c o m p o s é de Si lurien, D é v o n i e n et Carboniférien ; les axes antic l inaux 
sont le p lus souvent j a l o n n é s par le S i lurien, l es sync l inaux par le D é v o n i e n ou 
le Carboniférien 

Passant alors au Nord du syncl inal 3j déjà décrit c i -dessus , o n trouve : 
L'anticlinal XL compr i s entre les d e u x branches du syncl inal 3j (3j et 3j'). 

Il part du Col des Pradels , passe entre le Mont Derr ien cl le Clat et se termine 
au pic de Gaubei l le ; il fait ven ir au jour du Lias , u n l ambeau de schis tes 
cristal l ins primaires et se suit par une crête de calcaires apt iens entre deux 
b a n d e s de marnes de l 'Aptien supérieur. U n e branche s'en détache à la traversée 
de l 'Aude et passe dans la forêt d'En Malo (XLI). 

Vient ensuite le synclinal 42> dépres s ion a lb ienne longeant au Nord un 
accident important ; il va de la va l lée du R é b e n t y jusqu'au Sud de Saint-Paul de 
Fenoui l le t . Sur son pro longement , mais de l'autre côté du grand acc ident , se 
montre le l ambeau bas ique de Saint-Martin, début du synclinal $3 ou syncl inal 
d'Estagel , p l i s sement avec Apt i en et Gaul l dans l 'axe, dont le l iane septentr ional 
est presque vertical. Sa direction est approx imat ivement Ouest-Est . 

Le synclinal 44 o u sync l ina l de Saint-Paul de Fenou i l l e t est d e s p lus remar
quables et des p lus nets ; il c o m m e n c e vers Montségur , l o n g e le Rébenty dans la 
partie inférieure de son cours , passe au col de Compér ié , suit la va l lée de Caudiès , 
Saint-Paul, Maury, puis quittant la direct ion Ouest -Est au mér id ien d'Estagel , il se 
d iv ise e n deux branches qui se portent au Nord-Est et d isparaissent peu après. 

Ce beau syncl inal est , dans toute sa longueur , dans les m a r n e s a lb iennes . 
Anticlinal XLII ou de Be lv i s . Il débute au Sud de Bé les ta (Ariège) et se porte 

par Be lv i s sur Saint-Martin-Lys. D a n s la première partie, s o n axe est marqué par 
que lques affleurements de d o l o m i e jurass ique au mil ieu de l 'Aptien, puis , au Sud 
de Qui l lan , il est const i tué par la murail le apt ienne qui sépare les d e u x affleure
m e n t s a lb iens : de Qui l lan au Nord, du syncl inal 44 au Sud. 

U n e petite branche s'en détache au Sud de Bélesta. 
Le synclinal de Quillan (45) c o m m e n c e à 4 ou 5 k i lomètres Ouest de Qui l lan 

par un p l o n g e m e n t brusque d e s calcaires apt iens et se cont inue jusqu'au pic de 
Bugarach où il disparait sous le c h e v a u c h e m e n t v e n u du Sud. S o n axe est formé 
succes s ivement par tous les terrains depuis l 'Aptien jusqu'au S é n o n i e n supérieur. 

La bordure septentr ionale de la c o n q u e de Qui l lan montre des c o u c h e s p lus 
anc iennes que ce l les su iv ies par le sync l ina l ^6 : A p t i e n , Trias. Je fais passer 

i . J'ai adopté dans cette étude l'opinion de M. Mengel, d'après lequel les calcaires primaires des Pyrénées 
sont dévoniens, mais on sait que M. Depcret les considère comme appartenant principalement au Cambrien. 
Si cette dernière manière de voir venait à prévaloir, l'esquisse de la structure de la région serait entière
ment bouleversée, les anticlinaux devenant des synclinaux et réciproquement. 



par ces a l l leuremenls l'anticlinal XIAH, qui est d'ailleurs incomplet , son flanc-
septentrional ayant disparu dans le grand accident qui l imite au Nord la conque de 
Qui l lan . 

Au Nord de cet accident se montre le synclinal de Nébias (46). Il c o m m e n c e 
vers Kaissuc dans les marnes é o c è n e s comprises entre deux crêtes de calcaires à 
miliolites ; il passe ensuite à Bélcsta , au Sud de Puivert et se termine à peu de 
dis lance de Nébias contre la faille de Sauzil. Entre Bélesta et sa terminaison 
orientale , son axe esl dans les couches inférieures de l 'Eocène, renversées sur 
e l l e s -mêmes vers le Nord avec ét irement du flanc méridional du pli par l'effet de 
la poussée du grand massif crétacé inférieur de Belvis . 

L'anticlinal XLIV (anticlinal de Dreui l le-Puivert) situé un peu plus au Nord, 
présente la m ê m e direction m o y e n n e Ouest-Est . Il c o m m e n c e à Illat où un pli se forme 
dans le calcaire à Mil iol i tes , passe au Nord de Lavelanet et de Puivert et vient, 
c o m m e le syncl inal précédent , se terminer contre la faille de Sauzil. C'est une 
voûte très régulière dont l'axe est const i tué soit par le calcaire à Mil iol i tes , soit 
par les d iverses ass ises dan iennes . 

Le synclinal 4j e l : l'anticlinal XL V. sont des acc idents locaux. Plus au Nord 
vient le synclinal 4^ dans les poudingues é o c è n e s : il s 'étend du Nord d'Aigues-
vives à la val lée de l 'Aude vers Esperaza (j'examinerai plus lo in sa continuation 
sur la rive droite de l 'Aude) . C'est, dans cette première partie, u n pli à peine 
indiqué, à flancs très faiblement incl inés , et à direction un peu spéciale (d'abord 
Ouest-Est , puis Est-Sud-Est) . 

Ce syncl inal est suivi par l'anticlinal XLVI qui fait reparaître l es ass ises 
éocènes marines une dernière fois à la Bastide de Bousignac, avant la grande 
plaine o l igocène -miocène . Sa direction est Ouest-Est . 

A l'Est de la faille de Sauzil, on entre dans la région des Corbières proprement 
dites , où le premier pli a signaler est le synclinal 4y< f I m P a r t de la faille de 
Sauzil et s emble prolonger le syncl inal 46. Ce syncl inal 49 ou de Cubières se 
poursuit jusqu'à Padern avec sa direct ion Ouest-Est , son axe étant constitué d'abord 
par l 'Eocène, puis par le Danien , et enfin par le S é n o n i e n depuis les Gavignauds 
jusqu'à son extrémité orientale. Entre le pic de Bugarach et Padern, le flanc 
méridional du pli se renverse au Nord, poussé par le c h e v a u c h e m e n t du massif 
crétacé inférieur et jurassique qui sépare la val lée de Cubières de cel le de Saint-
Paul de Fenoui l l e t . 

U n e branche (synclinal 5o) se détache du syncl inal 49 v e r s Grane pour se 
terminer à Fourtou ; e l le est cons tamment dans le Crétacé supérieur, du D a n i e n 
au Cénoinanien. 

Entre les sync l inaux 49 e t 5o, se constitue l'anticlinal XLVII ou anticl inal 
de la Source salée , qui débute dans le Sénonien , puis atteint le Turonien , le 
C é n o m a n i e n et le Trias, formant une voûte b i en régulière dans la va l lée de la 
Blanque c o m m e à l 'extrémité de cel le de la Source salée . Après avoir été dirigé 
Ouest-Est dans cette première partie, il se courbe vers le Nord, devient à peu 
près S u d - O u e s t - N o r d - E s t e i se cont inue dans la région primaire jusqu'à Vi l lerouge 
(Dévonien entre bandes carbonifériennes) . 

M K M . S O C . G K O L . D K F R . — (4), IL 7- M I ' Ï M . 7. 7. - i5 M A R S 1912. 



A u Nord du sync l ina l 5o, se trouve l'anticlinal XLYIIÏ (anticlinal du Cardon) 
qui c o m m e n c e dans le D a n i e n au Sud de Couslaussa et se cont inue dans le 
S é n o n i e n et le Turonien : il pénètre ensui te dans le Primaire ( D é v o n i e n et Car-
bonii'érien). Il est couché au Nord, son flanc septentrional étant étiré au point de 
disparaître parfois complè tement . 

Le synclinal qui vient ensui te est le 4$ que j'ai déjà décrit c i -dessus partiel
l ement . A partir de la va l l ée de l 'Aude, vers l'Est, il se creuse davantage , 
passe à Couiza et de là se dirige vers le Sud de Mouthoumel , en restant constam
ment jusque- là dans l 'Eocène ou le D a n i e n . Mais à partir de ce point , il pénètre 
dans le Primaire, suivant un affleurement carboni lér icn entre deux bandes d é v o -
n i e n n e s ; il s' incline vers le Nord-Est et ce s se avant Vi l lerouge. 

L'anticlinal XLIX (pli-faille du pont de l 'Orbieu) va d Albières à Ternies , 
avec s o n flanc sud et sud-est seul conservé . Entre Alb ières et l a n e l , il est 
Ouest -Est ; et au delà il r emonte vers Nord-Est : son axe est e n D é v o n i e n . Il est 
bordé au Nord et au Nord-Ouest par le synclinal 5i avec axe carboni lér icn. 

L'anticlinal L débute auprès de Yahnigère par un b o m b e m e n t d é v o n i e n (bom
b e m e n t d'Ournes) ; il prend d'abord la direct ion E . N . E . , mais avant d'arriver à Lan ière , 
il se porte d irectement à l'Est jusqu'au delà de Yigncv ie i l l e : dans ce l te d e u x i è m e 
partie, s o n axe est situé dans les diverses d iv i s ions du Si lurien, et c'est l'un 
des pl i s l es p lus ne t s et les plus réguliers du massif primaire des Corbières 
(brachyant ic l inal de V ignev ie i l l c de M. Bresson) . 

V i e n n e n t ensui te une série de sync l inaux et d'anticl inaux très courts à direct ion 
à peu près parallèle à cel le du b o m b e m e n t d'Ournes , soit E . N . E ; ils sont tous 
dans le Primaire, les antic l inaux dans le D é v o n i e n , les sync l inaux dans le Carbo-
niférien. Ce sont l es anticlinaux Lf (branche dé tachée d u L) LU, LUI ; l e s 
synclinaux 52, 53 et 5/f-

Les plis suivants sont dans le bassin tertiaire. Le premier est le synclinal 55 
entièrement dans l 'Eocène, avec direction Ouest -Est ; il c o m m e n c e à l'Est de Lin ioux et 
se porle vers Talairan : ses l ianes sont peu inc l inés , c o m m e c e u x de ions l e s p l i s 
de la plaine. 

L'anticlinal L1V ou de Lagrasse est dans le D a n i e n ou l 'Eocène . Sa direct ion 
est. d'abord Ouest-Est , puis Est-Nord-Est . 

Le synclinal 56 ou de Fanjeaux est u n pli venant de la feuille de Castres, 
traversant toute ce l le de Carcassonne par Fanjeaux , Verze i l le , les Mal les , Fabrezan et 
cessant vers Ferrais . S o n axe s'abaisse de l'Est à l 'Ouest , les couches les p lus récentes 
qu'il rencontre se trouvant dans cette dernière direct ion ; il est p e n d a n t u n 
très court trajel dans le Crétacé supérieur, tout le reste se trouvant dans 
l 'Eocène . Sa direct ion E . S . E . jusqu'à la traversée de l 'Aude, dev ient ensu i te Ouest -Est 
jusqu'à Fabrezan, puis se relève u n peu vers le Nord. C'est u n pli s imple à 
l ianes très peu inc l inés . 

Une brandie, 56', se détache vers Pechla t pour se porter à l 'Ouest -Sud-Ouest 
sur Servies . 

Entre les deux branches du syncl inal 56, apparaît l'anticlinal LV o u d u 
Boucher , très court, dans les couches l e s p lus anc iennes de l 'Eocène de la région. 



L'anticlinal LV1 ou de l'Alaric esL 1res impor tant ; il fait apparaître u n 
b o m b e m e n t de D é v o n i e n . S o n axe est marqué par le D é v o n i e n , le Crétacé supé
rieur et les ass ises anc iennes de l ' E o c è n e ; il se termine brusquement à l 'Ouest aux 
env irons de Monze . Sa direction est Ouest-Est . U n l'ait à remarquer, parce qu'il est 
e x t r ê m e m e n t rare dans la région pyrénéenne , c'est que le tracé de cet anticl inal 
est marqué topographiquemenl par une crête sail lante. 

Il me reste, pour terminer l 'examen des plis de la région p y r é n é e n n e fran
çaise, à décrire ceux de la cò le méditerranéenne de Rivesaltes à Narbonne , plis 
qui, à l 'except ion d'un seul , présentent une direction très dilférente de cel les 
r econnues jusqu'ici , sauf toutefois dans les Corbières primaires où que lques plis 
tendent déjà à se diriger entre N .E . et N. . 

Le premier (pie j'ai à s ignaler dans cette région côtière est l'anticlinal LVII 
qui c o m m e n c e au Nord d'Estagel et prend bientôt la direction N. 5o° E. pour se 
terminer un peu au Nord d'Opoul . Une branche (LVII') s'en détache au droit de 
Vingrau pour se porter vers Leucate . Son axe est généra lement constitué par les 
calcaires apt iens , except ionne l l ement par le Trias ou le Lias (Nord d'Estagel, environs 
de Fi lou) . Entre les deux branches de l'anticlinal LVII , se d é v e l o p p e le synclinal 
d'Opoul (5 y) avec axe e n A p l i e n supérieur. 

L'anticlinal suivant (LVIII) va de Tuchan à Narbonne avec direction m o y e n n e 
Sud-Sud-Oues l -Nord-Nord-Es l ; il débute dans le Primaire (schistes ordovic iens) , passe 
dans le Trias, puis son axe est formé par une crête de calcaires apt iens . Les l ianes de 
ce pli à la traversée du massif de Fonl fro ide sont très irréguliers et généralement 
incomplets , soit par suite de l 'existence d'une faille au Sud-Est , soit à cause des 
renversements et des chevauchements du côté opposé . 

Aux deux tiers env iron de la distance de Tuchan à D u r b a n , une branche 
(LVIII) se détache de cet anticlinal cl se dirige d'abord à l'Est, puis à l ' E . S . E . 
pour aboutir à Leucate . La direction que suit cette branche, tout à fait aberrante 
dans la région côtière, est pourtant b ien net tement indiquée par l e s schistes 
ordovic iens de Saint-Jean de Barrou, de Feuil la et de Trei l les , le reste de son 
axe étant const i tué par le Trias, la do lomie jurassique et m ê m e l 'Apt ien . 

Anticlinal LfX ou de Palau ac. A x e e n schistes ordovic iens au vois inage d'une 
l igne de c h e v a u c h e m e n t vers le Nord-Ouest : direction N. 3o° E. . 

Auprès , mais de l'autre côté de la l igne de chevauchement , o n voit le syn
clinal 5S, dirigé S u d - O u c s l - N o r d - E s l et marqué par une b a n d e de Carboniférien. 

P lus près de la côte existe l'anticlinal LX ou de Lapa lme . A x e en calcaire 
aptien ; direct ion Sud-Oues t -Nord-Est . 

Synclinal 5g ou de Sig-ean. La grande dépress ion qui s'étend de Coursan 
jusqu'au delà de Sigean et qui est occupée en partie par les séd iments lacustres 
de PAquitanien, marque probablement l 'emplacement d'un syncl inal , dont la 
formation devrait être antérieure au Stampien. 

Une branche (60) se détache du syncl inal précédent sur le bord septentr ional 
de l 'étang de Bagès , pour se terminer dans la val lée de la Berre, e n amont de 
Porte l . El le se présente e x a c l e m e n t dans les m ê m e s condi t ions que le syncl inal og . 

L'anticlinal LXI est situé entre les deux syncl inaux précédents : il est indiqué 



par que lques po in tement s de Lias ou de Trias et se poursuit au Sud-Sud-Ouest par 
un plateau de calcaire apt i en . D a n s la m o n t a g n e de la Clape, on remarque 
un anticlinal {LXII) suivi d'un synclinal (61). Le premier est assez ditlicile à 
tracer d'une manière précise à cause des n o m b r e u s e s cassures qui recoupent cette 
m o n t a g n e ; le p l i s sement e n est p e u accentué . Quant au syncl inal , il est marqué 
par des affleurements a lb iens o u aptiens supérieurs . 

Ces deux plis qui sont d'abord dirigés N . E . , se courbent ensui te de manière à 
devenir N. 8o° E. aux abords de la côte . 

Le synclinal 62 se porte e x a c t e m e n t S.-N. sur Bizanet : il est occupé par du 
S é n o n i e n compri s entre le Seconda ire inférieur de la chaîne de Font froide d'une 
part, et une crête d i scont inue de calcaire aptien de l'autre. U n e branche s'en 
détache pour se porter vers Narbonne (62'); e l le est éga lement tracée par une 
bande s é n o n i e n n e . 

Entre les deux branches du syncl inal 62 , d e s affleurements bas iques indiquent 
l'axe de l'anticlinal de JSévian (LXII/), dirigé sens ib lement S.-N.. 

Le synclinal 63 ou de Roquelongae est ja lonné par une suite d i scont inue 
d'affleurements dan iens about i ssant à l 'Ouest d 'Ornaisons . Sa direct ion est S . -N. . 

Il est a c c o m p a g n é de Vanticlinal LXIV: ce dernier débute par une boutonnière 
de Trias entouré de Lias et se cont inue vers le Sud dans le Crétacé supérieur et 
l 'Eocène : sa direct ion est N. 1 6 0 0 E. ; il a d o n c dépassé vers l'Ouest la l igne S.-N. . 
C'est le seul dans toute la chaîne qui présente cette or ientat ion. 

Enfin le dernier pli à s ignaler est le synclinal 6/f ou de Thézan. S o n axe est 
formé au Nord par du S é n o n i e n compri s entre deux aff leurements de L i a s ; d a n s 
la partie mérid ionale , il est const i tué par l 'Eocène . 

Sa direction est s e n s i b l e m e n t S.-N.. 

h. \ersanl méridional 

Lorsque j'ai présenté m o n é tude à la Société géo log ique , en juin 1910, je 
n'avais pas l ' intention de l 'étendre au versant méridional des P y r é n é e s , m e réservant 
de faire connaître la structure de ce dernier dans u n travail spécial , après de 
nouve l l e s observat ions sur le terrain. Mais la publ icat ion de l 'ouvrage de M. Da l lon i 
sur les P y r é n é e s aragonaises étant venue combler une importante lacune, il ne reste 
plus guère que la prov ince de Lerida qui puisse être regardée c o m m e presque 
inconnue au point de vue tectonique ; aussi m'a-l-i l s e m b l é préférable d'étendre 
dès maintenant au versant e s p a g n o l le tracé des plis et acc idents , tel que 
permet de le faire l'état actuel d e s recherches , malgré la probabil i té de c h a n g e m e n t s 
à faire subir ul tér ieurement à q u e l q u e s l ignes . 

Il sera, de cette façon, poss ib le de se faire une idée d 'ensemble qui ne 
serait pas ressortie de l 'élude du seul versant français. 

Les plis de ce versant sont n u m é r o t é s , c o m m e ceux du versant français , en 
chiffres romains pour les anticl inaux, e n chiffres arabes pour les sync l inaux , 
mais , afin de les dist inguer, je l e s ai fait suivre de l 'exposant a 
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Le premier anticl inal est l'anticlinal I n qui débute vers Cet te -Eygun avec 
direction Nord-Oues t -Sud-Es t et se conl inue jusqu'au Sud de .Oabas ; une branche 
IIiX s'en détache dès son origine pour venir le rejoindre un peu avant Gabas . 
Ces deux plis sont marqués par une série d'affleurements d é v o n i e n s d a n s l e 
Carboniférien. 

Un brachysynclinal, i a , se montre entre l es d e u x branches de l'anticlinal 
précédent . 

Synclinal 2 a ou d'Urdos. Il passe vers Lescun , U r d o s , le lac de Migouelou , 
Cautercts, le pic Bergons , le pic de Campbiei l et se termine avant Aragnouet , 
par la jonct ion des deux bandes d é v o n i e n n e s qui le l imitaient. Sa direct ion est 
d'abord presque N . -S . , mais il se courbe bientôt et, après Urdos , dev ient Ouest-Est 
jusqu'à Cautcrets et ensuite N o r d - O u e s t - S u d - E s l . Il est sur tout son parcours dans le 
Carboniféricn ou dans le granite qui e n tient la place . 

Une branche 2 A ' se détache à la traversée de la val lée d'Estaing, se porte 
au S .S .E . , puis se redresse et vient se terminer à Gèdre ; el le traverse le 
massif granitique de Cauterets et suit, après en être sorti, des affleurements 
carbonifériens. Des apparit ions de Dévonien esquissent un anticl inal entre les 
deux branches du syncl inal 2 A . 

Anticlinal IIIa. Il émerge du Crétacé supérieur du bois de Pétraoube , passe 
au bois de Larrangus, aux chalets d'Ibosque, au Sud du Pic du Midi d'Ossau, au 
Nord du Vignemale , et v ient buter contre une faille de chevauchement . Il est 
ja lonné par une suite de b o m b e m e n t s dévon iens , mais masqué par places par des 
dépôts periniens discordants . D'abord dirigé N.-S. , il se courbe c o m m e le 
syncl inal 2 » et devient à peu près Est-Ouest ; puis au delà du Pic du Midi, N. i o 5 ° E. . 

Au Sud du Pic du Midi d'Ossau. une brandie IVa se détache de l'anticlinal 
III », s ' incline au Sud, prend la direct ion E . S . E . , passe à Sallent, entre Panticosa 
et les Bains et, après s'être rapprochée de la branche principale, disparaît c o m m e 
el le peu après avoir passé la frontière. Cette branche suit des affleurements de 
D é v o n i e n inférieur. 

Entre les anticl inaux III » et IV a , on remarque le synclinal 3 a carbonif'érien, 
et le synclinal 3 a i ou du Vignemale e n D é v o n i e n supérieur. 

Synclinal 4 N débute à la limite du Crétacé supérieur vers le pic de 
Contende , suit le flanc nord de la vallée d'Aguas Tuertas, passe vers le pic 
d'Arlct, un peu au Nord du pic d'Arnousse et cesse au col de Canal Bova . Il e-t 
sur tout son parcours dans le Carboniférien, parfois masqué cependant par le 
Pcrmien qui n'a pas pris part au pl i ssement . Sa direction, d'abord N . -S . . devient 
ensui te N o r d - O u e s t - S u d - E s t . 

L'anticlinal VIa, v is ible au Sud du col de Sompor l , est marqué par un axe de 
D é v o n i e n entre deux bandes de Carboniférien ; il est recouvert à l'Ouest par le 
Permien transgressif et s emble se raccorder à l'Est avec des affleurements dévo
niens supérieurs ou inférieurs que je signalerai un peu plus loin. Sa direct ion est 
O u e s l - N o r d - O u e s t - E s f - S u d - E s l . 

Dans la région comprise entre la va l lée de Sal lenl et la frontière au vois inage 
du pic de Lourdes , une série d'anticlinaux et de syncl inaux primaires, très 



rapprochés les u n s des autres, su ivent u n e direct ion vo i s ine de ce l le de l'anti
clinal I V a ; l e s axes des anticl inaux sont e n D é v o n i e n inférieur, parfois en D é v o -
n i e n supérieur ; c eux des sync l inaux e n D é v o n i e n supérieur ou e n Carboniférien. 
Ces plis sont numérotés sur la carte 5 a , Va, 6 V a b i s , y a , VIa. Cette dernière 
notat ion est appl iquée à trois tronçons réunis hypothét iquement . 

Les charriages de la rég ion de Gavarnie e m p ê c h e n t de suivre l'allure d e s 
pl is ; aussi est-ce s e u l e m e n t à l'Est de la va l lée de R i o u m a y o u que l 'on peut 
à n o u v e a u e n poursuivre l 'étude. 

Le synclinal 8 a est indiqué par un affleurement d é v o n i e n entre le pic d'Our-
dissetou et le mass i f granit ique d e s G o u r g s b l a n c s ; il est suivi par Vanticlinal VIIa, 
e n Si lurien supérieur, dont la durée est à p e u près la m ê m e , ainsi que la 
direction Ouest-Est . 

Une branche VIIa ' se détache de cet anticl inal , passe au Sud des P o s e t s et de 
la Maladetta et cesse à la va l l ée de la Noguera Ribagorzana vers Senet , après 
u n trajet dans le Goth landien , e n l igne brisée à é l é m e n t s s u c c e s s i v e m e n t Ouest -
Est et Nord-Oues t -Sud-Es t . 

Entre les deux branches de l 'anticlinal VII a se voi t le synclinal g a , indiqué 
par une bande de Carboniférien qui se termine à l'Est avant le pic de Sauvegarde . 

Une branche g a ' de ce syncl inal s'en détache vers le Sud et l o n g e au Sud le 
mass i f de la Maladetta ; e l le suit une bande de D é v o n i e n . 

Au Nord de la Maladetta, le synclinal io a est const i tué par le Carboniférien 
du P l a n des Etangs et se div ise à l 'Ouest e n d e u x branches , séparées par un axe 
d é v o n i e n . 

A u Sud de l'anticlinal V I I a se voit le synclinal n a marqué par une b a n d e cont inue 
de D é v o n i e n entre deux zones go th landiennes . C o m m e tous les pl is de cette rég ion, 
il est dirigé N. n 5 ° E . , avec un trajet assez o n d u l é . 

L'anticlinal VIIIa débute dans la haute va l lée du R i o u m a y o u , près de la 
frontière o ù il se raccorde vra i semblab lement à l'anticlinal VII et à l 'axe A : 
de là il se dirige au S .E . , remonte b r u s q u e m e n t vers l e Nord pour passer au 
vi l lage de V é n a s q u e , r e d e s c e n d au Sud, prend bientôt de n o u v e a u la direct ion 
S .E. et cont inue ainsi jusqu'à la va l lée de la Noguera Ribagorzana. D a n s tout 
ce parcours , l 'anticlinal VIII a c h e m i n e dans u n affleurement de Si lurien inférieur : 
p lus à l'Est, dans la prov ince de Lerida, les rense ignements sont insuffisants 
pour permettre de cont inuer le tracé de ce pli . 

L'anticlinal IX a est indiqué par une crête carbonifér ienne entourée de Permien , 
de faible é tendue , vis ible à l 'Ouest de la val lée de l ' Isabena. 

Le synclinal ta a est dans le Permien , au Nord du précédent . 
Les plis suivants sont dans le Secondaire ou le Tertiaire : c'est d'abord le 

synclinal 16a qui débute au Sud du Marboré, passe au Mont Perdu , à la Peùa 
de l Mediodia et se termine à la va l l ée de l'Esera, près de Sefra : il est ja lonné 
par des affleurements é o c è n e s dans la première partie et par du D a n i e n ensuite . 
Sa direct ion est N. 1 2 0 0 E . . 

L'anticlinal XXI « suit le sync l ina l précédent dans sa première moit ié , jusqu'à 
la Peùa del Mediodia ; il est indiqué par une bande de Maestrichtien. 



Vient alors le synclinal iy a apparaissant à la vallée de Broto , dirigé Ouest-Est , 
puis , arrivé au méridien du Cylindre, il se porle au S .S .E . et se termine à la 
va l lée de la Cinca, ayant suivi une série d'affleurements de l 'Eocène ou du Crétacé 
le p lus supérieur. 

L'anticlinal XXIIa est le pro longement de X X I a avec m ê m e direction S.E. ; 
ce n'en est pourtant pas la cont inuat ion, ces deux plis étant séparés par un 
accident important. L'axe de X X I I a est c é n o m a n i e n . Ce pli s'étend de la va l l ée 
de la Cinca à cel le de l'Esera : son flanc septentrional est étiré et e n partie 
disparu dans une faille de c h e v a u c h e m e n t . 

U n peu plus à l'Est, le synclinal 18 a est marqué par du Crétacé inférieur et 
supérieur entre deux b a n d e s triasiques, la plus mérid ionale dess inant l'anti
clinal XXIIIa. Ces plis vont de Cina à la va l lée de l 'Isabena avec toujours la 
direct ion N o r d - O u e s t - S u d - E s t . 

Le synclinal 1g a suit une bande de C é n o m a n i e n , au Sud de laquel le apparaissent 
du Lias à la traversée de l 'Isabena et du Trias à Aulet . Ces deux affleurements de 
Lias et de Trias ja lonnent l'anticlinal XXIVa. 

Un peu plus à l'Est, je signalerai l'anticlinal Xa qui débute dans le mass i f 
granit ique de la Maladetla par u n e b a n d e de schistes ordovic iens r e c o n n u e par 
M. Dal loni . Il s emble , d'après les d o c u m e n t s actuels , que cet anticlinal se 
poursuit par C o m o l o Forno , Punta Alta, Escalo jusqu'au val Farrera. 

Faute de rense ignements suffisants, je n'ai pas cont inué à dess iner le synclinal gal à 
l'Est de la Noguera Ribagorzana, mais e n approchant de l 'Andorre je puis e n reprendre 
le tracé, passant par le Sud de Llavorsi , Andorra , le Sud de Puigcerda, le Puigmal , 
vers Set Casas, franchissant la frontière, passant vers Prats de Mollo, au Roc de 
France et après s'être inc l iné a u S E . , cessant vers Darnius . A l 'Ouest de Prats de 
Mol lo , il est marqué par des schistes carbonifériens compris entre deux bandes 
d é v o n i e n n e s ; à l'Est par des affleurements dévon iens . 

U n peu à l'Est de Puigcerda, une branche ya~ s'en détache vers le Sud, reprend 
b ientôt la direct ion de l'Est, traverse la va l lée du Ter, se courbe un peu vers l e 
Nord et rejoint avant Prats de Mollo la branche p/ 1 . La branche ga-' est ent ièrement 
dans le Carboniférien. U n e autre petite branche se détache encore d u 9"' à l'Est 
du Tech pour passer la frontière auprès de Puig Mouché et disparaître bientôt 
après sous le Secondaire et le Tertiaire. El le est aussi ja lonnée par des lambeaux 
de calcaires d é v o n i e n s . Entre les deux branches 9"' et 9 1 - se d é v e l o p p e le 
brachyanticlinal XIIa, d'Osseja au col Prégon ; dans la première moit ié , il suit 
u n e crête d i scont inue de calcaires d é v o n i e n s au mi l i eu du Carboniférien ; dans la 
s e c o n d e , du Si lurien inférieur et du granite. 

U n e série de pl is apparaissent dans les Pyrénées-Orienta les entre l'axe et le 
sync l ina l 9"1. Ce sont du Nord au Sud : 

Synclinal 13" , de Ll ivia à Canavei l les , Sud de Vernet , Sa int -Ferréo l , Rabos . 
Ce pli se dirige d'abord N . E . , puis Ouest -Est et, après la traversée d u Tech , se porte 
presque au Sud ; il e s t marqué par des affleurements d é v o n i e n s . 

L'anticlinal XIa ou de Carança, beaucoup plus court, va du Sud de Fontpédrouse 
au versant Nord du Canigou ; il est dans le Si lurien o u dans le granite. 



Le synclinal i $ a débute à la val lée de Carança près de la frontière, se 
porte au N . E . et v ient se terminer au Nord du Canigou. C o m m e tous l e s s y n c l i n a u x 
de la région, il est indiqué par des lambeaux de calcaires appartenant au D é v o n i e n . 

L'anticlinal Xla b i s va de Sai l lagouse jusqu'au vo i s inage de Prals de Mol lo 
par le pic del Ora de Fajol, dans une bande étroite de Si lurien compr i se entre 
deux crêtes d é v o n i e n n e s . Sa direct ion est d'abord S . S . E . , puis Oues t -Es t . 

L'anticlinal XVIIa c o m m e n c e dans la partie orientale du massif du Canigou, 
se porte d'abord à l 'E .S .E . , passe auprès de Céret, à l 'Ecluse, puis se courbe 
vers S .S .E . avant de se terminer à Espo l la ; il est, soit dans le Silurien inférieur 
ou m o y e n , soit dans le granité . 

Vient ensui te le synclinal ID A qui a permis la c o n s e r v a t i o n du petit bassin 
secondaire d 'Amél ie - les -Bains . Il débute dans le Lias de Palalda, traverse le Crétacé 
supérieur d'Amél ie et de R e y n è s , puis pénètre dans le Primaire (Si lurien m o y e n 
et supérieur) avec une direct ion Ouest -Est qu'il conserve jusqu'au delà de la route de 
Perp ignan à Figueras ; puis il se courbe vers le Sud et se termine avant 
d'atteindre la plaine de F igueras . 

R e v e n a n t maintenant au Sud du syncl inal 9 a i , je s ignalerai l'anticlinal XIII a , 
qui est peut-être la cont inuat ion à travers la province de Lerida, de l'anticlinal 
VIII a ; il a été reconnu de P u n l o Ras au col de Tosas . avec une direct ion 
m o y e n n e Ouest-Est . malgré une double courbure accentuée dans la première partie de 
son parcours. 

Le synclinal 20 a . passant par Bel lver . et l'anticlinal XfVa lui sont paral lèles 
dans la partie de son trajet à convex i t é tournée vers le Nord. Le syncl inal est 
dans les schistes d inant iens , l 'anticlinal dans le D é v o n i e n . 

Le synclinal XVa à direct ion presque N .E . , va de Mollo au T e c h : il est 
marqué par des affleurements de Silurien et de D é v o n i e n . Il est a c c o m p a g n é par 
le synclinal a i a qui lui est à peu près parallèle . 

Enfin l'anticlinal XVI", le dernier de la zone primaire, va de Planolas à 
Camprodon avec une direct ion Ouest-Est ; il s ' incline ensui te un peu vers le Nord et 
cesse au Sud de la Manère. Son axe est e n Si lurien et D é v o n i e n . 

U n peu plus à l'Est, vers Coustouges , un synclinal (22 a ) et an anticlinal 
(XX]'IIIa) se montrent dans le Crétacé supérieur sur une faible longueur avec 
direction Ouest-Est. 

Au Sud de ces derniers , en Espagne , se voit un anticlinal allant d u Sud de Bage t 
au Nord d'Albanya {anticlinal XXIX a) enserré entre deux sync l inaux {3o a et 3i a). 
Ces trois plis se dirigent Oues t -Es t ; les sync l inaux se trouvent dans le Lutét ien , 
l'anticlinal suivant une bande de Crétacé supérieur qui repose par places sur d e s 
p o i n t e m e n t s de granité . 

J'ai maintenant terminé la revue des plis de la haute m o n t a g n e ; il m e reste 
à e x a m i n e r ceux de la zone m o i n s é l e v é e , facile à séparer de la précédente dans 
la partie médiane de la chaîne, mais beaucoup moins d iscernable aux deux 
extrémités . 

Le synclinal a'J a , en Navarre, est dirigé O u e s t - E s t ; son axe est c o m p o s é de 
marnes bartoniennes . 



Le brachyanticlinal XVIII" de la sierra de Aluiz au Sud de Pamplona est 
marqué par une crête de Luté l ien et un affleurement de Trias (sources sa lées à 
Sal inas de Montréal) . D i r e c t i o n : N. ]750 E . , puis N. n o 0 E . . Sur son pro longement 
apparaît un autre brachyanticlinal, celui de la sierra de Leyre (XIXa) qui s'étend 
de L u m h i e r à la l imite de l 'Aragon. 11 fait venir au jour les couches lutét iennes 
et m ê m e u n peu de Crétacé supérieur au mil ieu du Bartonien ; dans sa partie 
méd iane c'est un pli-faille avec léger chevauchement vers le Sud. Sa direction 
est Ouest-Est q u e l q u e s degrés Sud. 

Le synclinal 24a e s t u n des plus importants de la région ; il c o m m e n c e à 
être vis ible à la Sierra de San Pedro , passe au Nord de S o s . à Unduès -P in tano , 
au pic de San Salvador, à Bernucs , dans la val lée de Sarrablo, s' incline au S u d 
dans la direct ion de Naval , puis reprend sa direction E. que lques degrés Sud par 
le Sud de Graus, le Nord de Viacamp et la Conca de Tremp où il se termine à la 
faille de Benavente . L'axe de ce sync l ina l , à flancs généra lement peu inc l inés , 
est depuis l 'origine jusqu'au delà de la Noguera Bibagorzana dans les poudingues 
sannois i ens . C'est s eu lement e n pénétrant dans la Conca de T r e m p qu'il atteint 
le Lutét ien, puis le Crétacé supérieur. 

Une branche 24nt se détache du syncl inal 24 1 au Nord de Benabarre pour se 
diriger d'abord au S .S .E . , puis , après la traversée de la Ribagorzana , e l le se redresse 
pour aller vers l'Est et se terminer auprès de Vi lanova de Meya. Elle est d'abord 
dans les poudingues sannois iens , puis dans le Lutét ien. Entre les deux branches 
du syncl inal 24", se dess ine l'anticlinal XXVa, partant de Tolva avec direction 
E . S . E . , pour remonter ensuite vers l'Est et se terminer auprès de Comiols ; il 
suit une b a n d e de Trias, Lias et Crétacé inférieur. 

L'anticlinal XXa a aussi une grande i m p o r t a n c e ; c'est lui qui ramène au jour 
à la limite de la plaine de l'Ebre, des couches crétacées , jurass iques et triasiques. 
Il débute à las Penas de Santo D o m i n g o , traverse le Gal lego au Nord de Murillo, 
passe au Morron de Gratal et arrive à Santa Eulalia la Mayor ; dans cette 
première partie, sa direct ion est N. n 5 ° E. et son flanc méridional est renversé 
au Sud avec é t ircments et disparit ion de c o u c h e s . Un peu au de là de Santa 
Eulalia, une faille de rejet reporté l'axe de l'anticlinal de 1 0 ki lomètres au Nord; il 
se poursuit ensuite vers l'Est jusqu'à Rodel lar , toujours déversé au Sud, puis se 
porte au S .E. par la Sierra de Arbe , Esladil la, et vient se terminer à la val lée de 
la B ibagorzana . D a n s la première partie, ainsi qu'entre la faille de Santa Eulalia 
et Rodel lar , l'axe de l'anticlinal X X a est marqué par le Trias ou le Crétacé supé
rieur ; il pénètre ensui te dans le Lutét ien, puis dans l e s poud ingues supérieurs 
après l esque ls il retrouve le Lutét ien , le Crétacé supérieur, puis le Trias à Sal inas 
de Hoz, ayant traversé depuis Rodellar u n anticl inal et d e u x syncl inaux transverses . 

Après Sal inas de Hoz , le pli se trouve masqué pendant que lques ki lomètres 
par le Miocène , mais le Trias d'Estada permet de le reconnaître de n o u v e a u à 
partir de la val lée de la Cinca jusqu'à la Noguera Ribagorzana ; au delà il 
disparait déf in i t ivement sous le Miocène . 

Entre le syncl inal 24* et l'anticlinal X X a se d é v e l o p p e , à partir de la val lée de la 
Cinca, un n o u v e a u pli complet formé de l'anticlinal XXVla (qui se détache de 
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l'anticlinal X X a à Sal inas de Hoz) et du synclinal 20 a . Tous deux ont u n e d irec t ion 
N. i 2 o ° E. jusqu'au ruisseau de Larf'ania ; e n ce point , le sync l ina l ce s se d'être 
d iscernable , tandis que l'anticlinal se courbe pour prendre la direction N. ^6° E . 
et se termine s e u l e m e n t au Sud de la Conca de Meya. L'anticl inal XXVI" débute 
dans le Trias qu'il quitte u n m o m e n t pour traverser une b a n d e de Miocène et 
de Sannois ien , mais il retrouve le Trias avant la va l l ée de la Cinca pour le 
suivre par Estopiùan jusqu'à la Noguera Ribagorzana. Il pénètre alors dans le 
Crétacé, mais retrouve encore u n affleurement triasique à Abe l lanes . 

Quant au sync l ina l a5 a , il suit u n e b a n d e de Lutét ien. 
L'arrêt de tous c e s pl is ( 2 4 * , X X V 1 1 , 24 a S X X V I a ) dans le vo i s inage d'une 

m ê m e l igne mér id ienne mérite de fixer l 'attention, d'autant plus que les autres 
pl is que je vais e x a m i n e r plus à l'Est, n e passent pas cette m ê m e l igne méri
d i e n n e vers l 'Ouest , c o m m e s'il y avait là u n e grande faille de rejet. J'ai b ien 
constaté , lors de m e s premières explorat ions dans les P y r é n é e s e s p a g n o l e s , 
l 'ex is tence d'une faille à B o i x o l s , à B e n a v e n t e , ainsi qu'entre San Salvador et 
Comio l s , mais les observat ions actuel les ne permettent pas d'en tracer le pro lon
g e m e n t au Sud, b i e n qu'il soit très probable . 

Cont inuant à l'Est, je s ignale le synclinal 26" entre A r a m u n t et Organya, 
const i tué par du S é n o n i e n entre du Crétacé inférieur au Nord et du C é n o m a n i e n 
au Sud. D irec t ion presque Ouest-Est . 

Le synclinal 28" c o m m e n c e à se montrer au Sud de la sierra de Cadi, se porte 
à peu près Ouest Est, passe au Nord de Pob la de Lil let , d e s c e n d au S .E. sur Ripol l , se 
fond avec le syncl inal 2 9 " , passe à Olot , remonte au N . E . et reprend à n o u v e a u 
la direct ion Oues t -Es t pour se terminer à la plaine de Figueras . Il débute dans le 
Luté t ien marin , suit le Bartonien , puis les p o u d i n g u e s sanno i s i ens et de n o u v e a u 
le Barton ien jusqu'à la p la ine p l i o c è n e de F igueras . 

Le synclinal 23a s i tué u n peu au Sud d u sync l ina l 26" dont il est séparé par 
une faille importante , passe par Coli de Nargo ; il se dirige N. 8o° E . , su ivant un 
affleurement de D a n i e n . 

L'anticlinal XXVIIa débute dans la sierra de Bo ixo l s et aboutit au pic d e 
Serdanyola , après avoir passé au N. de Berga. Sa direct ion m o y e n n e est N. 85° E . , 
mais il présente d e s ondula t ions importantes . L'axe est surtout e n S é n o n i e n , sur 
u n court trajet e n Lias . 

Le synclinal 2g" c o m m e n c e à l 'Ouest-Sud-Ouest de Cardona, passe à Clariana et, 
suivant u n e d irec t ion m o y e n n e N . E . , rejoint le sync l ina l 28" u n p e u à l 'Est de 
Ripol l . Il est ent i èrement dans les poudingues sanno i s i ens . 

Entin, je terminerai cette longue énumérat ion e n citant l'anticlinal XXX" qui , 
v e n a n t du Sud-Sud-Ouest , pénètre sur la carte vers Cassa de la Selva pour aboutir 
au Cap Ragur ; cet anticl inal correspond au b o m b e m e n t primaire et granit ique du 
mass i f du M o n s e n y . E n l 'absence de documents précis sur l'allure d e s c o u c h e s , 
je le dess ine suivant la p lus grande longueur du massif . 

P L I S T R A N S V E R S E S . — Contrairement à ce qui a été parfois sou tenu , l e s p l i s 
transverses n'ont qu'une importance e x t r ê m e m e n t réduite dans les P y r é n é e s et 
son t sans inf luence sérieuse sur la structure généra le de la chaîne . 



Sur le versant français, je citerai seu lement : 
L'anticlinal de Basta, dans les Basses -Pyrénées , faisant surgir u n affleurement 

de terrains primaires. 
Le synclinal de Larrau, dans le m ê m e dépar lement , produisant u n affaisse

m e n t de la zone primaire centrale, affaissement rempli de Trias et de Lias. 
L'anticlinal de Bielle-Arudy interrompant partiel lement les bandes secondaires 

à la traversée de la va l lée d 'Ossau . 
E n E s p a g n e , je signalerai dans la province de Huesca : 
L'anticlinal de la Sierra de Sevil, é l evant à une grande hauteur le Lutét ien 

dont les affleurements sont except ionne l l ement dirigés e n cette rég ion presque N.-S . . 
Le synclinal de la Sierra d'Arbe, en poudingues sanno i s i ens . 
L'anticlinal de Naval amenant au jour le Trias entouré d'une auréole de Crétacé 

supérieur et de Luté t i en . 
L'anticlinal de Mediano, suivant la rive gauche de la Cinca, et y faisant 

apparaître le T i ia s et le Crétacé supérieur au milieu de l 'Eocène . 
Tous ces plis ont une direction vois ine de la l igne N . - S . . 

IV. — Direction de la chaîne et des plis 

La direction de la chaîne est ce l le que suit la l igne jo ignant les deux extrémités 
de son axe , bien que , c o m m e o n l'a vu c i -dessus , l 'anticlinal q u ; marque cet 
axe , ne se cont inue pas sans interruption d'une extrémité à l'autre de la chaîne 
et qu'il se produise dans la région de Luz un dép lacement notable de la l igne 
suivie par les ant ic l inaux amenant au jour les couches les plus anc i ennes . 

Pour moi la chaîne des Pyrénées va du Cap Creus aux A l d u d e s , ce qui lui 
d o n n e la direct ion N. i o 3 ° E. , un peu plus rapprochée de la l igne Ouest-Est que 
cela n'a été indiqué généra lement . Elle le serait encore davantage si j e l'arrêtais 
au mér id ien de Port -Vendres au l ieu de la cont inuer jusqu'au Cap Creus, l'anti
clinal axial se courbant brusquement au Sud avant d'aborder la Méditerranée. 

D u mérid ien de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à celui de Fo ix , la direction des 
plis primaires vo i s ins de l 'axe n e diffère que fort peu dans son e n s e m b l e de 
cel le que j'attribue à la chaîne ent ière . A l'Ouest de cette partie médiane , tous 
les plis, suivant l' inflexion de l'axe lui-même, s ' incl inent à l 'Ouest , puis au Sud-
Ouest avant de sortir de la région qui fait l'objet de cette é t u d e ; au contraire, à partir 
du méridien de F o i x vers l'Est, les plis primaires prennent à peu près exac tement 
la direction Oues l -Es l jusqu'au méridien de Céret, au delà duquel i ls s ' incl inent au Sud. 

Il existe donc dans la m ê m e chaîne de montagnes des plis affectant l es m ê m e s 
terrains et présentant des directions qui varient depuis Sud-Oues t -Nord-Es t presque 
jusqu'à N. -S . , e n passant par le Nord ; il n'est pas poss ib le d'attribuer à des mou
v e m e n t s d'âges différents la product ion de ces plis, de sorte qu'on est a m e n é par 
l 'é lude des P y r é n é e s à constater une fois de plus l'inanité de 1 op in ion suivant 
laquel le l es m o u v e m e n t s orogéniques d'un âge déterminé se seraient toujours 
propagés dans la m ê m e direct ion. 



La modif icat ion dans la direction des pl is se fait d'ail leurs progres s ivement et 
n o n par ressauts b r u s q u e s ; par suite faut-i l repousser abso lument aussi b ien la 
théorie qui veut voir dans les P y r é n é e s une chaîne c o u p é e e n deux par u n rejet 
important à la va l l ée de la Garonne , que ce l le la cons idérant c o m m e formée 
d'une série de cha înons obl iques à sa direct ion générale . La carte tec tonique 
(pl. H est bien démonstrat ive à ce double po int de vue. 

Les massifs primaires séparés de la z o n e centrale et s i tués au Nord de l'axe, 
se présentent avec des d irect ions peu différentes de ce l les des pl is de la zone 
centrale , s i tués sur le m ê m e mérid ien . U n e e x c e p t i o n remarquable est toutefois 
fournie par le massi f primaire des Corbières , dont le régime est tout à fait 
spécial . Tandis , en effet, que les plis de la zone centrale au mér id ien O 0 , se 
dirigent Ouesl-Kst , avec légère tendance à s ' incl iner au Sud ceux du Primaire d e s 
Corbières se portent pour la plupart N. b'5° E. dans la partie occ identa le , pour 
atteindre N. s o 0 à 12.V1 E. dans la partie or ientale . Ce sont des d irect ions que l'on 
ne trouve nulle part dans la cha îne proprement dite des P y r é n é e s . 

Sur le versant méridional , malgré l' incertitude qui règne encore pour le territoire 
espagnol , il est possible de se faire une idée générale de l'allure des plis primaires. 
O n voit d'abord (pie dans toute la moitié or ientale , jusqu'à la Noguera Ribagorzana 
( l imite de la Catalogne et de l 'Aragon), les plis primaires du versant méridional 
sont à peu près paral lèles à l 'axe, b ien qu'un resserrement m o m e n t a n é se fasse 
sentir à l'È. de Prats de Mol lo . 

A l 'Ouest de la Ribagorzana, il n'en est plus de m ê m e : les plis se rapprochent 
progress ivement de l'axe en diminuant de n o m b r e vers l 'Ouest par la fusion des 
ant ic l inaux vois ins . Après le méridien de Gavarnie et par suite du report de 
l 'axe vers le Nord ', de nouveaux plis apparaissent , pressés les uns contre les 
autres, au Sud du Vignemale ; la plupart d'entre e o x durent peu, et c eux qui 
persistent un peu plus l ong temps se courbent vers le Nord pour venir se fusion
ner avec l'axe A, en passant sous la couverture cré tacée supérieure du massi f 
d'Anie. Le rétréc issement rapide de la zone primaire mér id iona le vers l 'Ouest 
est par conséquent dû e n majeure partie à la d iminut ion du n o m b r e et de 
l ' importance des plis primaires ; e l le n'est pas le résultat de l ' envahissement des 
c o u c h e s secondaires transgress ives , b ien que des trangress ions très importantes 
existent rée l lement , c o m m e je l ' indiquerai tout à l 'heure. 

Sur le versant septentr ional , il en est différemment : c'est surtout à l 'empiéte
ment des couvertures secondaires qu'est due la d iminut ion de la surface d'affleu
rement du Primaire . 

Plis secondaires el lerliaircs. L e s plis s econdaires et tertiaires du versant 
nord se présentent dans leur e n s e m b l e avec une direct ion très p e u différente 
de ce l le de l'axe de la chaîne et i ls suivent assez régul ièrement l'allure générale 
des plis primaires. C'est ainsi que dans les B a s s e s - P y r é n é e s ils dess inent une 
importante aA'ancée vers le Nord tout c o m m e ceux de l a première catégorie ; 

1. Je rappelle que ce report de l'axe n'est pas dù à une faille de rejet, mais à l'abaissement d'axe de 
l'anticlinal A, qui est relayé par un autre apparaissant par relèvement d'axe à peu près sur le même 
méridien. 



c'est ainsi encore qu'à l'Est, tous les plis , qu'ils affectent le Primaire ou des 
couches plus récentes , changent de direction s imul tanément pour se porter vers 
le Nord. 

Par contre, dans la région de Sainl-Gaudens. il y a une légère différence 
entre la direct ion des deux séries de plis : les plis primaires se portent à que lques 
degrès au Sud de la ligne Ouest-Est . tandis que les autres se dirigent Ouest-Est , 
que lques degrés Nord. 

Il arrive fréquemment (pie les plis qui intéressent le Primaire se poursuivent 
dans le Secondaire ou le Tertiaire. Le fait est surtout frappant dans les Cornières 
(syncl inal f 8 , anticlinal XLVII , etc . ) , mais il se remarque aussi ai l leurs. Au Sud de 
Saint-Girons, le pli X X X I I (Secondaire) est sur le pro longement évident du 
pli W X I I I ( P r i m a i r e ) ; dans les Basses -Pyrénées , le pli qui a amené au jour le 
Primaire d'IIosta (anticlinal I) a aussi affecté les couches secondaires à l'Est et 
à l'Ouest de l'affleurement primaire. 

Il existe aussi inversement des e x e m p l e s de points où les plis primaires 
viennent buter ob l iquement , parfois m ê m e presque à angle droit avec la l igne 
qui limite les terrains seconda ires , et celte l igne est presque toujours à peu 
près parallèle au tracé des plis secondaires . Ces faits se remarquent surtout 
entre la val lée du Salât et le méridien de Prades (Pyr . -Or . ) , mais il est à noter 
que dans tout ce parcours, le contact du Primaire et du Secondaire est anormal , 
et (pie le tracé des pl is dans les bandes secondaires de ce l te zone est, pour 
diverses raisons, assez aléatoire. 

Sur le versant, méridional , l'étal des études ne permet pas de se prononcer , 
en Catalogne, sur les rapports des plis des deux catégories . En Aragon, au 
contraire, o n peut constater leur parallél isme presque absolu : l'anticlinal primaire 
Vi l i" a la m ê m e direction (pie les anticlinaux secondaires les plus vois ins , X X I ", 
X X I I " , X X I I I " ; plus à l 'Ouest, le grand anticlinal des Sierras, X X " , est aussi 
parallèle à l ' ensemble des plis primaires de la région de Sal lent . 

Il est b ien entendu, d'ailleurs, que dans tout ce qui précède , je ne m'occupe 
que de la direct ion m o y e n n e des pl is , sans tenir compte des ondulat ions locales 
qui peuvent parfois être très accentuées . Il y a, toutefois, que lques irrégularités plus 
durables (Sud de Montréjeau, direction Sud-Oues t -Nord-Est : environs de Saint-Girons, 
directions très variables , mais dans le vois inage de grands chevauchements , etc.) 
et d'autres, d'une réelle importance, c o m m e les suivantes . 

Les plis des Pet i tes Pyrénées ont une direction différant de que lques degrés 
de ce l le des plis secondaires les plus vois ins (N. i ro° à nj° E. pour les premiers , 
soit une différence de i 5 à 2 0 degrés avec les seconds) . Celte différence ne 
persiste pas d'ailleurs sur la feuille de Foix où Ions les plis secondaires se 
dirigent N. n o 0 à 1 2 0 0 E. . 

Enfin le fait le plus saillant est la courbure des plis secondaires vers le Nord, 
en approchant de la Méditerranée '. Contrairement à ce qui a été dit souvent , 
ce sont bien les m ô m e s plis qui changent de direction et n o n pas deux sys tèmes 

1 . Ils ne l'ont d'ailleurs qu'imiter le mouvement des plis primaires, comme je l'ai indique ci-dessus. 



distincts qui viendraient se recouper sous u n angle vo is in de l 'angle droit ; on peut 
notamment le constater sans ambiguïté pour le s y n c l i n a l 44-

Je ferai remarquer dans ce l le m ê m e région la direct ion abso lument aberrante 
suivie par l'anticlinal LAI II'. 

En résumé, les plis primaires d'une part, les pl is secondaires et tertiaires de 
l'autre, suivent des direct ions très vo i s ines , s i n o n ident iques , sauf sur des parcours 
spéciaux et l imités . Le m a x i m u m de compress ion , dans le s ens N . - S . , s'est 
produit au mér id ien de Cbalabre, les pl is s'écartant les uns des autres à partir 
de là, aussi bien à l 'Ouest qu'à l'Est ; l ' ensemble rappel le assez bien l'aspect 
d'une botte de pai l le dont le l ien passerait à Cbalabre. Il est assez étrange, 
d'ailleurs, que ce m a x i m u m de c o m p r e s s i o n se soit fait sentir e n un point où il 
n'y a pas de mass i f résistant v is ible au Nord avant les derniers contreforts de 
la Montagne Noire , qui sont assez é l o i g n é s . 

Il est n o n moins étrange de voir l es plis perdre leur direct ion Oues t -Es t e n a p p r o 
chant de la Méditerranée pour s'irradier au Nord et au Sud du bass in effondré de 
Perpignan, c o m m e s'il avait existé autrefois e n cet endroit u n important mass i f 
résistant. N é a n m o i n s et b i en que l 'hypothèse de l 'ex is tence de cet anc i en mass i f 
résistant ait é lé proposée , je ne crois pas pouvoir l'admet Ire u n i q u e m e n t pour 
des raisons théoriques qui ne sont a p p u y é e s par aucun fait o b s e r v é . 

(Test dans la partie orientale que le n o m b r e et l ' intensité des pl is at te ignent 
leur m a x i m u m : en avançant vers l 'Ouest ils d e v i e n n e n t moins n o m b r e u x , soit 
qu'i ls se perdent lentement par u n n ive l l ement graduel des axes sync l inaux et 
ant ic l inaux, soit qu'ils disparaissent brusquement par u n p l o n g e m e n t rapide, 
c o m m e cela se voit pour plusieurs d'entre eux , sur la feuille de M a u l é o n 
n o t a m m e n t . 

V. — Fail les 

A . F A I L L E S V E R T I C A L E S 

I. Versant septentrional 

L e s failles verticales sont rares et de peu d' importance ; ce sont pour la plupart 
d e s failles ayant provoqué des rejets de faible é t endue . Je citerai s e u l e m e n t 
que lques -unes d'entre e l les , renvoyant pour plus de détai ls à la Géologie des 
Pyrénées françaises. 

La J'aille de Lasseube qui l'ait apparaître du Trias à la partie tout à fait 
supér ieure du Crétacé (direction Ouest-Est) . 

La faille de Béchacq près d'Arthez d 'Asson (feuille de Tarbes) dans les calcaires 
et schis tes du Crétacé inférieur. 

L e s failles de Peyrecave, de Sauterne et d'Aurignac dans les Pet i tes P y r é n é e s à 
l 'Ouest de la Garonne , dirigées N. de 20 0 à 33° E. . 

La petite faille de rejet de Hoquejixade (Ariège) . 



D a n s les Cornières et la région avois inante , les accidents de cette nature 
d e v i e n n e n t plus fréquents. A noter : 

L e s failles de Sauzil, entre Nébias et la va l l ée de l 'Aude ; deux cassures 
parallèles dans le Crétacé supérieur et l 'Eocène, à direct ion N. i4o° E . . 

Les failles a" Al et, série de onze petites cassures dans le D a n i e n ou l 'Eocène, 
l'une d'el les à la limite du Primaire. Direct ion m o y e n n e Sud-Oues t -Nord-Es l . 

Les failles da plateau de Grane, près Rennes- le -Chàteau; série de pet i tes 
fractures dans le D a n i e n à direction comprise entre N . -S . et Sud-Sud-Oues t -Nord-
Nord-Esl . 

Les failles des environs de Bagarach ; plusieurs cassures dans le Crétacé 
supérieur : direct ion Sud-Ouest -Nord-Est . Les failles de Fourtou se présentent 
dans les m ê m e s condi t ions . 

L e s failles de Roufflach et du bois de VAnqyrac, près Dui l lac , dans le Trias 
et le Crétacé supérieur ; toujours direction Sud-Ouest -Nord-Est . 

La faille du Col de la Croix, près Duil lac. dans le Crétacé supérieur, à 
direct ion se rapprochant de la l igne N. -S . . 

La faille de Duillac, dans le Crétacé supérieur; presque Ouest-Est. 
Les failles des environs d'Arqués dans le Dan ien et l 'Eocène ; deux sont dirigées 

Nord-Nord-Est -Sud-Sud-Ouest , une autre Ouest-Est. 
D e s cassures de m ê m e direction que la majorité des failles relatées c i -dessus , 

c'est-à-dire Nord-Nord-Esl—Sud-Sud-Ouest, se voient aussi dans le massi f primaire 
des Corbières : la faille de Félines et la faille de Souraille no tamment . 

Plus au Nord, dans la région presque exc lus ivement tertiaire du Sud de la 
feuille de Carcassonne , il ex is te d'assez nombreuses cassures oscillant autour de 
la direction N o r d - E s t - S u d - O u e s t ; la plupart sont s i tuées entre Lagrasse et le 
massi f primaire. 

D a n s le massi f de l'Alaric, il y a deux failles à direct ion générale Nord-Nord-Est -
Sud-Sud-Ouest qui s e m b l e n t b ien être des fail les verticales, malgré leur allure 
un peu s inueuse : ce sont ce l les de Moux (ramenant du D é v o n i e n ) et de Pradelles 
en Val. La faille de Preixan à direction très vois ine de Ouest-Est, tout à l'ait 
recti l igne, se trouve sur le pro longement du pli de l'Alaric (anticlinal L V I ) . 

Sur la feuille de Narbonne , la faille de Portel au Nord-Ouest du vil lage de ce 
n o m , entre l 'Aquitanien lacustre et le calcaire aptien, s e m b l e rentrer dans la 
catégorie que j ' examine dans ce paragraphe ; direction Sud-Ouest -Nord-Est . 

Enfin les failles du massif de la Clape, dess inées d'après l es re levés de 
M. D o n c i e u x , sont aussi des failles vert ica les . 

O n voit que les failles de cette catégorie , e x t r ê m e m e n t rares et très courtes 
dans la plus grande partie de la région, ne c o m m e n c e n t à prendre un peu d'impor
tance que dans les Corbières et l es parties avois inantes , et que leur direction la 
plus fréquente est Nord-Es t -Sud-Oues t dans ce l l e rég ion, Nord-Sud dans le reste 
de la c h a î n e . 

2. Versant méridional 

La faille du bois de Petraoube, au Sud-Ouest de Bédous , à la l imite des feuilles 



de Mauléon cl d l ' r d o s , esl en F r a n c e , niais au S. de l 'axe: el le inel en contact 
le calcaire l u r o n i e n  s é n o n i e n алее les schistes s é n o n i e n s supérieurs et d a n i e n s . 

La faille de Santa Eulalia la Major, au N . N . F . de Huesca , est une faille de 
rejet importante , qui fait remonter sa lèvre orientale vers le Ni. de 10 ki lomètres . 

La faille de Benavente à l'Ouest de la Conea de Tremp a produit un m o u 

vement analogue à celui de la faille de Santa Fulal ia , avec un rejet vers le Nord 
de la lèvre orientale , semblant bien atteindre une vingtaine de ki lomètres . 
Toutefois les é ludes dans cette région sont encore trop incomplè tes pour qu'on 
puisse se prononcer avec certitude sur le rôle et la longueur de cette faille. 

Les failles au Nord de Bielsa. D e u x cassures à peu près verticales enca i s sent 
une b a n d e p e r m i e n n e tombée entre deux massifs de granité . 

B. F A I L L E S D E C H E V A U C H E M E N T 

Cellesci sont très n o m b r e u s e s et ont eu une inf luence capitale sur la structure 
de la région p y r é n é e n n e , mais je crois inuti le de l e s examiner ici, car leur étude 
se trouvera forcément jo inte à ce l le d e s c h e v a u c h e m e n t s e u x  m ê m e s dans le 
paragraphe suivant. 

VI. — Charriages, chevauchements et renversements 

A. C H A R R I A G E S E T C H E V A U C H E M E N T S 

î . Versant septentrional 

Le premier chevauchement que j'aie à s ignaler e n partant de l'Ouest est celui 
de Caseville sur le bord de l 'Océan, un peu au Sud de Biarritz. Le Trias a 
chevauché vers le Sud sur le Crétacé supérieur dont il est séparé par la faille de 
Casevi l le . Cet accident ne peut être suivi dans l'intérieur d e s terres à cause des 
d é p ô t s tertiaires et quaternaires : il n'a d'ailleurs que peu d' importance et je n'en 
aurais pas parlé ici, si les env irons de Biarritz n'avaient pas été l 'objet de très 
n o m b r e u x travaux et n'étaient ainsi d e v e n u s c lass iques e n que lque sorte. 

Pic de Bergons (Bergon) . C o m m e je l'ai déjà e x p o s é ', le pic de Bergons est le 
seul point de la feuille d'Urdos qui présente des couches jurass iques et crétacées 
inférieures ; l 'explication la plus plausible de leur présence est qu'el les ont été 
a m e n é e s par u n charriage, mais celuici ne pourrait venir que du Nord. Il est au 
Sud de l'axe général . 

Col d'Arrioulorl. A u  d e s s u s d'un l ambeau crétacé supérieur, vo i s in du col, se 
voit un peu de Carboniférien e n recouvrement . Ce dernier peut venir aussi bien 
du Nord que du Sud, des affleurements dinant i ens existant à u n e petite distance 
d a n s les deux direct ions . 

Chevauchement de Bostmendy. C h e v a u c h e m e n t vers l e Nord depuis l e s env irons 
de la pyramide d'Aphanicé jusqu'au delà de L i c q  A t h e r e y : le Lias recouvre le 
Gault et se présente m ê m e dans quelques petits l ambeaux détachés . 

i. Lu Géologie des Pyrénées françaises, fascicule VI. \>. З90. 



Montory-Elchebar. Le lambeau de Montory-Elchebar, composé de Trias avec 
ophi te , Lias et Apt ien , repose sur l 'Albien : c'est un pacpiet de couches détaché 
de la bordure des terrains primaires et poussé vers le Nord, à une petite d is lance 
d'ailleurs ( i ou 2 ki lomètres) . 

Bois de Pesse Blanque et pie d,'Arguibèle (au Sud d'Aretle) . A peu de dis lance 
à l'Est du lambeau précédent , s'en trouve un autre de m ê m e compos i t ion et recouvrant 
de m ô m e les schistes a lbiens . Il a c h e m i n é vers le Nord de trois à quatre ki lomètres , 
à partir d'une racine vis ible . 

Aussurucq. A l 'Ouest de ce vi l lage, une l'aille d'étireinenl a produit un chevau
c h e m e n t très faible vers le Nord. 

Chevauchement de Sarrance. U n e faille à contours e x t r ê m e m e n t s inueux débute 
à la val lée de Lourdios et se poursuit par le Nord de Sarrance, le Sud du col 
d'Aran et arrive à la vallée d'Ossau un peu au Nord de B é l e s l e n . D a n s ce trajet, 
c'est une faille de c h e v a u c h e m e n t très nette vers le Sud ; l 'Albien est recouvert 
par l 'Aptien, le Lias, l 'ophite, etc . . Au delà la faille cont inue sur la feuille de. 
Tarbes (faille de Ferrièves), mais elle se redresse et devient non seulement 
verticale, mais m ê m e l égèrement incl inée au Nord. Elle se poursuit encore sur 
la feuille de Bagnères (faille de Saint-Béat) jusqu'au delà de Saint-Béat, toujours 
presque verticale et limitant au S u d la bande des calcaires marmoréens secondaires . 

Mail Arrony cl pic Bisarce. Entre le Mont Binet et la val lée de Barescou, 
une faille occas ionne un chevauchement vers le Sud de l'Aptien ou de la do lomie 
jurassique sur les schistes albiens. Sur la rive gauche du gave d'Aspe, le pic 
Bisarce montre aussi u n chevauchement vers le Sud-Ouest , sur le pro longement de 
l'accident précédent. L'amplitude de ces m o u v e m e n t s a été 1res faible. 

Chevauchement de Lourdes. U n e faille qui va de Saint-Pé à Arcizac-ès-Anglcs 
a produit un léger chevauchement vers le Nord du Jurassique et de l'Aptien sur 
l 'Albien. 

A Cieutat, petit chevauchement au Sud, et à C-ourgue, chevauchement au Nord 
par des failles limitant le Crétacé supérieur et l 'Eocène. 

Faille de Montgaillard à Ilont-Caoute (Capvern). Ligne de chevauchement de 
faible ampl i tude, vers le Nord, de l 'Albien et du Cénomanien sur le Sénon ien . 

Lambeaux de recouvrement de la région de Bagnères-de-Bigorre. Entre les 
val lées du Gave de Pau et de l'Adour, se montrent une série; de lambeaux de 
calcaires et do lomies jurass iques ou aptiens entourés de schistes a l b i e n s : ce 
sont des lambeaux de recouvrement venus du Sud, puisque les couches qui les 
const i tuent n'existent pas au Nord. 

Le chevauchement du Monné vers le Nord si; cont inue sur la rive droite de 
l'Adour où la do lomie jurassique recouvre les schistes aptiens. 

Faille de Canipan. U n e faille commençant sur la rive gauche de l'Adour, 
passe à Campan et aboutit à Sarrancolin dans la val lée d'Aure : elle fait chevaucher 
le Lias vers le Sud sur les schistes a lbiens . 

E l le est suivie de près au Sud par la faille de Ferrières , dont j'ai parlé c i -dessus . 
La faille d'Arreau, qui vient ensuite , fait l égèrement chevaucher vers le 

Nord le D é v o n i e n sur lé Carboniférien. 

M K M . S O C . G É O L . K E F K . — (4), II. ( I . M I M . 7. ci. - 1 0 M.VR .s I < ) N . 



La /'aille d'Adast qui passe un peu au Sud de c e vi l lage l'ail chevaucher 
le D é v o n i e n supérieur sur le Si lurien supérieur vers le Sud dans sa parlie 
orientale : le chevauchement est en sens inverse à l'Ouest d'Adast . 

Vient ensui te la J'aille de Barèges qui , c o m m e n ç a n t entre les Gaves de Cau-
terels et de Pau, au Nord du pic de S o u l o m , passe au Nord de Barèges et du 
col du Tourmalet pour cesser au Sud de Gripp : e l le est chevauchante au Sud. 

Faille du [de du Gar el de la Bellougue. Le massif primaire qui occupe les 
env irons de Mauléon-Barousse cesse brusquement de se montrer au jour, à l'Est 
de la val lée de la Garonne , par suite d'un chevauchement vers le Sud du massif 
secondaire du Gar el de Cagire. Ce massif secondaire , non métamorphique , 
recouvre n o n seu lement l'affleurement primaire, mais aussi la bande de calcaires 
secondaires m é t a m o r p h i q u e s qui, venant de l 'Ouest , disparaît après Cap de Mounl 
en s 'enfonçant sous le massi f de Cagire. Cel le faille se cont inue dans la B e l l o u g u e 
à la l imi le du Primaire et du Secondaire , avec des contours s inueux qui font 
supposer l 'ex is tence d'un chevauchement qui n'est pas d irec tement observab le . 
Après Casti l lon, ce l i e cassure remonte vers le Nord, passe à Engomer , et prenant 
la direction S.E. , passe à A los et cesse avant Soueix : entre les va l lées du Lez 
et du Salât, il y a, le long de cette l'aille, chevauchement vers le N . E . , peu accentué . 

Chevauchement du Tue de Jngnède. A une peli le d i s lance de la dernière 
partie de l 'accident précédent et au N . E . , se voit un très beau pli couché avec 
chevauchement et suppress ion de couches , le pli de J u g n è d e , dans les env irons 
de Saint-Girons. Ce pli, que j'ai décrit avec détai ls dans plusieurs publ icat ions '. est 
poussé N. n o 0 E. entre Montégut et Moulis , N . E . entre Moulis et Alos , Nord au 
méridien de Roga l l c . 

Chevauchement du Pic de la Serre. Au Nord d'Engomer, le calcaire apl ien qui 
const i tue cel le montagne el supporte la forêt de Larroque. chevauche , vers le Sud 
el l'Est, différentes ass i ses jurass iques : au Tue de Caslérol , l 'Albien est poussé 
vers le Sud par un second chevauchement superposé au premier. 

Lambeau d'Engomer. Ce pel i l lambeau de charriage, détaché de sa racine, se 
c o m p o s e de Lias et de do lomie jurass ique, coupant ob l iquement les bandes 
primaires et jurass iques sur lesquel les il repose , avec un pendage tout à fait 
dill'érent. C e s i un fragment détaché de la masse chevauchante du Pie de la Serre. 

Faille de Gustaglieli e. D a n s le troisième fascicule de La Géologie des Pyré
nées françaises, j'avais indiqué sous le nom de faille de R o u è d e , une grande 
cassure traversant toute la feuille de Sa in l -Gaudens , d'Escala à Lara. Mes nouve l l e s 
observa l ions ni'onl a m e n é à suppr imer ce l le faille dans la plus grande partie de 
son parcours, les p h é n o m è n e s qui m'avaient incile à la tracer s 'expl iquant par 
des transgress ions et des d i scordances de dépôt . 

Je la maint iens s eu lement à partir de la va l lée d'Arbas vers l'Est ; mais c'est 
surtout à partir de Lacave que la success ion anormale dev ient év idente par l'inter-
calat ion de lambeaux de couches secondaires d iverses entre l 'Albien et le Cénoma-
n i e n (Lias et Trias à Bonrepaux ; Apt ien à Gaumonl : Lias et Trias à Mercenac 

i . Notamment dans le troisième fascicule de La Géologie des Pyrénées françaises, p. 1809. 



et. Taurignan-Caslel : Apl ion, do lomie jurassique, Lias m o y e n , Lias inférieur et 
Trias au Sud de, Lara). A Lacave, c e s i le Cénomanien (lèvre nord) qui recouvre 
l'Ail )ien ( lèvre s u d ) ; au contraire. à Bcrnech près Taurignan-Caslet , le calcaire 
apl ien chevaucl ie le Cénomanien vers le Nord. 

L'accident se poursuit sur la feuille de Pamiers (faille de Baulou) par Clermont, 
Baulou, le Sud de P rad ivres et vient rejoindre, à Leycl ierl , la faille de F o i x ; dans 
toute ce l le partie, cel le faille esl vois ine de la verticale. C'est s eu lement à la l imite 
occidentale de la feuille de Pamiers qu'il existe un léger chevauchement vers le Nord. 

Faille de Salies-du-Salal. el de Camarade. Ce contact anormal qui l imite au Sud 
les Pel i les Pyrénées , passe au Sud de Monlsaunès et de Sal ies , au Nord de Bctchal , 
entre Bagerl et Bedei l le . puis (sur la feuille de Pamiers) au Sud de Lasserre, à 
Camarade, au Sud de B a u l o u : il vient ensuite se confondre avant la val lée de 
l'Ariège avec la faille de Baulou. 

Dans sa première partie (sur la feuille de Saint-Gaudens) , ce l le faille semble 
verticale, mais l 'observation est rendue dillicile par le peu de cons is tance des 
terrains qui const i tuent ses deux lèvres et s 'éboulenl avec une grande facilité. A u 
contraire, sur la feuille de Pamiers , el le a produit le remarquable chevauchement 
vers le Nord des environs de Camarade, où le Cénomanien , avec son soubassement 
primaire, recouvre indiscutablement le Crétacé supérieur el l 'Eocène . O n voit, e n 
effet, les différentes ass ises de ces terrains disparaître success ivement sous la masse 
chevauchante pour reparaître à que lques k i lomètres plus lo in , sans avoir subi de 
déviat ion sensible . 

Lambeaux Iriasiqucs de Sa/ies-du-Salat, Betchat et Lalour. ,1c ne puis donner 
ici la description détai l lée de ces divers lambeaux ' : je m e bornerai à rappeler 
(pie ces affleurements sont s i lués dans le fond des va l lons , les col l ines environ
nantes étant formées de Crétacé supérieur et d 'Eocène . Il y a une différence de niveau 
de '[."m mèi i cs entre le sommet des co l l ines et la profondeur du Trias reconnu 
dans les sondages , sans d'ailleurs qu'on en ait trouvé le fond ; il est donc 
abso lument imposs ible d'admettre avec M. Léon Bertrand que le Trias est en 
recouvrement sur le Crétacé supérieur et l 'Eocène, puisqu'il se trouve à 400 mètres 
au inoins plus bas. D'autre part, le Trias supporte le Crétacé supérieur et l 'Eocène 
par la tranche, ce qui rend imposs ible aussi d'attribuer à une lacune suivie de 
discordance de dépôt les rapports des deux séries de couches . U n e seule expl icat ion 
me semble acceptable , c'est cel le d'un chevauchement vers le Sud d u Crétacé 
supérieur et de l 'Eocène sur le Trias. 

Lambeau eocène de Baulou. Ce lambeau occupe une posi t ion des p lus étranges, 
il recoupe des ass i ses d'âges divers depuis le Trias jusqu'au Sénonien , sans avoir 
avec e l les aucune l iaison. U n e explorat ion de grotte faite récemment par M. Martel 
a montré qu'il existe sous ce lambeau une rivière souterraine venant au jour 
précisément à son extrémité orientale; ceci est une nouvel le preuve que l 'Eocène 
n'est pas enraciné sur place, qu'il n'a qu'une très faible épaisseur et repose 
sui' les marnes imperméables du Cénomanien ou du Sénon ien . 

1. Voir La Géologie, des Pyrénées françaises, 3' fascicule, |>. 1S19. 



Mais s'il est indiscutable que l 'Eocène de Baulou est un lambeau hors p lace , 
il est difficile de comprendre quel p h é n o m è n e a pu l 'amener là où nous le 
v o y o n s aujourd'hui. En effet, l 'Eocène existe s eu l ement au Nord de Baulou , et ses 
couches , bien que souvent redressées el m ê m e s renversées , n'ont pas eu à supporter 
de puissants efforts orogén iques : leur allure est ca lme. D'ai l leurs , pour amener ce 
lambeau à, l'endroit où il se trouve actue l lement , il aurait fallu un charriage v e n u 
du Nord , alors que les p o u s s é e s subies par l 'Eocène en place sont manifestement 
e n sens inverse . Je ne vois en définitive qu'une expl icat ion poss ible et e l le est 
peu satisfaisante : c'est qu'avant les grandes éros ions qui ont mode lé le sol , les 
dépôts é o c è n e s se prolongeaient e n voûte vers le Sud jusqu'au delà de Bau lou 
et que , un cours d'eau, souterrain peut-être, ayant en levé les c o u c h e s moins 
résistantes sur l e sque l les il reposait , le l ambeau calcaire en quest ion est tombé 
vert icalement sur les couches plus anc iennes n o n érodées . 

Failles du signal des Monges. P lus ieurs cassures paral lè les se montrent dans 
les pet i tes m o n t a g n e s au Nord de Leycherf ; e l l e s sont f réquemment vert icales et 
devraient être c la s sées dans le paragraphe précédent si l'une d'el les ne prenait à 
l'Est une allure s inueuse dessinant presque u n demi-cerc le auprès de Pére i l l e . 
D a n s cette partie, le S é n o n i e n . le D a n i e n , et l 'Eoeène v i e n n e n t success ivement 
recouvrir le C é n o m a n i e n . 

Faille de Roquefort. Limitant au Nord le mass i f montagneux de Leycher t -Roque-
l ixade. e l le esl vert icale autant qu'il est pos s ib l e de s'en assurer. 

La faille de Foix. qui s 'étend du col de l Bouich à Béles ta (Ariège) , l imite au 
Sud le massi f m o n t a g n e u x du Peeh Sa in t -Sauveur et du Pech de Fo ix . qu'el le 
sépare de la dépress ion s é n o n i e n n e de Montgai l lard-Nalzen. Cette faille est 
verticale ou inc l inée au Nord, c'est-à-dire que le P e c h de Fo ix , c o m p o s é de Trias 
et Lias , c h e v a u c h e le S é n o n i e n vers le Sud, n o t a m m e n t entre Sézenac el Leycher l . 
Le chevauchement se fait d'ail leurs suivant u n e l igne très inc l inée . 

Faille de Castclnau-Durban. Je la fais c o m m e n c e r vers Soue ix , passer à 
Lacourt e n remontant au Nord , puis se diriger vers l'Est par Caste lnau-Durban, 
au S.E. sur Foix et Labat , de n o u v e a u à l'Est par Freychenet et Montségur. 

Cet accident sépare sur tout s o n parcours le Primaire du Secondaire . C'est 
une faille le plus souvent vert icale , qui devient l égèrement chevauchante au 
Nord vers Caste lnau-Durban. Mais, après 1"Ariège. le chevauchement vers le Nord 
s'accentue cl. se maintient jusqu'à Montségur . quoique avec une faible ampli tude 
c o m m e toujours. 

U n e faille qui pourrait presque rentrer dans la catégorie des failles verti
ca les est celle du col de Port qui va d'Aleu au col de Port, l imitant au Nord 
les divers affleurements secondaires . 

Après un intervalle où el le ne peut être suivie, ce l le faille reprend au Nord de 
Saurat, limitant toujours au Nord les affleurements secondaires , passe à Tarascon, 
au Nord de Caussou e l se dirige sur Belca irc . D a n s toul ce parcours , la cassure est 
p lus ou m o i n s verticale el les c h e v a u c h e m e n t s qui se trouvent dans son vo i s inage 
sont indépendants d 'e l l e ; toutefois il s emble y avoir c h e v a u c h e m e n t au N . E . , 
entre Tarascon et Cazenave. 



Charriages du bassin de. Tarascon-sur-Ariège'. Entre Saurat et Tarascon, 
ex is tent une série de lambeaux de recouvrement dont le p lus important esl 
celui de la m o n t a g n e de Sédour. Ces divers l ambeaux , ent ièrement détachés de 
leurs racines, sont c o m p o s é s de Jurass ique et de calcaire apt ien reposant sur 
le Gault, parfois par l ' intermédiaire d'un peu de Trias ; ils ont été charriés du 
Sud vers le Nord et que lques -uns d'entre eux sont venus buter contre le gros 
massif granit ique d'Amplaing . 

O n remarque e n outre, dans cette m ê m e région, des chevauchements où la 
masse supérieure n'a pas été séparée de sa racine : celui de Rabat (Apt ien sur 
A l b i e n ) ; celui de l 'Ouest de Quié (schistes primaires verdàtres avec minerai de 
fer et Trias sur Alb ien) : ceux de Lujat près Cazenave, celui de la B e s s è d e au 
Sud de Tarascon (Aptien et do lomie jurassique sur Albien) ; celui de Niaux entre 
les val lées d u V i c d e s s o s et de l 'Ariège (Lias sur Apl ien) . Presque tous ces chevau
c h e m e n t s sont dirigés plus ou moins exac tement vers le Nord : seul le petit 
accident de la B e s s è d e fait except ion et chevauche au Sud. 

Bande secondaire de Vicdessos. Ces couches m e semblent b ien e n contact 
par faille sur tout leur pourtour avec les terrains primaires, mais el les n'ont 
dû être dép lacées de leur posi t ion originel le que d'une quantité ex trêmement faible. 

Faille de Mérens. Grand accident séparant le D é v o n i e n ou le Carboniférien 
au Sud du Primaire le plus inférieur au Nord. Suivant l es rense ignements d o n n é s 
par les auteurs sur cette rég ion que je n'ai pas vis i tée personne l l ement , cette faille 
serait verticale ou faiblement inc l inée au Nord. 

Faille de Fougax-Saint-Ferriol. El le se détache de cel le de Caste lnau-Durban 
entre Montferrier et Montségur , passe au Nord de FougaX; au Sud de Bélesta (Ariège), 
au Sud de Puivert et de Nébias , au Nord de Qui l lan , à Saint-Ferriol , et vient 
disparaître sous le recouvrement du pic de Bugaraeh. C'est une très bel le faille 
de chevauchement vers le Nord, à allure s inueuse ne laissant aucun doute sur sa 
nature ; le c h e v a u c h e m e n t peut d'ailleurs se vérifier d irectement e n plusieurs points , 
no tamment au Mas près Bugaraeh où les couches vert icales du Turonien et du 
C é n o m a n i e n reposent par une surface presque horizontale sur les marnes à 
Micraster du S é n o n i e n . 

L'horizontalité de la surface de contact est du reste très rare, et la l igne de 
d iscont inui té est le p lus souvent assez p e u é l o i g n é e de la verticale . 

Faille de la forêt d'Embeyre. Des environs de Montségur à la faille de Belcaire. 
Cette cassure à direction presque Nord-Sud limite à l'Est le massi f primaire du 
Saint-Bar thé lemy. 

Faille de Lasqueille. C'est la cont inuat ion vers l'Est de la faille de Castelnau-
Durban <fue j'ai arrêtée à Montségur. D e ce vi l lage, e l le d e s c e n d u n p e u au S.E. , 
puis après la fontaine de Lasquei l le , se dirige à l'Est pour venir enfin par une 
courbe vers le Sud, rejoindre la faille de Belcaire. Le chevauchement vers le Nord 
o c c a s i o n n é par cette cassure est b ien accentué dans la première partie (calcaire 
aptien sur Alb ien) , puis la l igne de contact se redresse et devient verticale. 

i. Pour la description détaillée de la structure de la région de Tarascon, voir La Géologie des 
Pyrénées françaises, 4 e fascicule, p . 2579. 



Faille de Belcaire-Lesquerde. Cet accident , qui est probab lement la suite de la 
l'aille du Col de Port, passe à Coinus, au Nord de Belcaire , au Sud d'Espezel , au 
Nord du roc de la Serre, aux gorges de Saint-Georges , vers Fenoui l l e t , au Nord de 
Lesquerde . traverse la route nat ionale auprès du pont du ruisseau de Maury et 
se dirige au N . E . vers Vingrau pour se terminer peu après ce vi l lage. 

Au début ce l l e l'aille est presque verticale, mais après qu'el le a dépassé la 
val lée du R é b e n l y , e l le prend une allure s inueuse et dev ient une faille de 
c h e v a u c h e m e n t vers le Nord, très nette sur presque toute sa longueur . Les points 
où celte allure est le plus accentuée sont : entre la val lée du R é b e n l y et ce l le 
de l 'Aude, où plusieurs lambeaux détachés ont été poussés sur les schistes 
a lbiens ; les env irons de Vingrau. N é a n m o i n s la surface de contact anormal est 
la plupart du temps beaucoup plus vo is ine de la verticale (pic de l 'horizontale. 

Les deux lèvres de celte faille sont formées de différentes ass ises secondaires . 
Dans la région de Tautavel , ce l le cassure est a c c o m p a g n é e de deux failles de 

faible longueur, dir igées à peu près Sud-Oues t -Nord-Es t et chevauchant , c o m m e 
la faille principale , vers le Nord-Ouest . 

La faille de Rodóme peu é tendue , est également chevauchante au Nord . 
Faille d'Anlus. La l igne de contact anormal qui l imite au Sud les calcaires 

cristall ins du Secondaire et que j'ai d é n o m m é e faille d'Aulus, se cont inue vers 
l'Est par Camural. le Sud d'Aunal , Sainlc-Coloiikbe, Mont fort, Sournia jusqu'à 
l'extrémité de l'affleurement des terrains secondaires au Nord de Nel l iach. Elle n'a 
franchement le caractère d'une faille de chevauchement qu'entre les va l lées du 
R é b e n l y et de l 'Aude ; partout ai l leurs elle est vo i s ine de la vert icale . 

Arrivée à l'extrémité orientale des aff leurements secondaires , la faille les 
contourne pour revenir à l 'Ouest-Nord-Ouesl par Vivier jusqu'à la faille de Belcaire-
Lesquerde . Ses caractères sont, dans ce l le partie, ana logues à ceux que j'ai 
indiqués c i -dessus : l igne de contact entre le Primaire et le Secondaire généra lement 
verticale, parfois un peu inc l inée au Nord. 

Salvezines. L'affleurement primaire de Sa lvez ines s e m b l e entouré par une l igne 
de contact anormal . 

Faille de Joucou. Cet accident de faible longueur est intéressant à cause de 
la direction du c h e v a u c h e m e n t qu'il o c c a s i o n n e et qui se porte vers le Sud 
(Aptien sur A l b i e n ) . 

Faille de Puilaurens. A s o n début , auprès du vil lage de Pui laurens , cette 
cassure se présente dans les m ê m e s condit ions que cel le de J o u c o u et fait 
chevaucher l'Aptien sur l 'Albien vers le Sud, mais , à la traversée du ruisseau 
de Candies , e l le devient presque verticale et se cont inue ainsi jusqu'au m o m e n t 
où el le rejoint la faille de Belcaire-Lesquerde. avant le P o n t de la F o u (Saint-
Paul de Fenoui l l e t ) . 

Faille de Sainl-Louis. Accident de première importance c o m m e n ç a n t A rers le 
col de Saint-Louis , pour venir contourner par le Nord le pic de Bugarach, 
suivre le versant septentrional de la m o n t a g n e de Capronne , se porter vers 
Padern, traverser le Y e r d o u b l e et se perdre sous d e s terrains récents . La lèvre 
mérid ionale de cette faille est toujours const i tuée par le Lias inférieur o u le Trias, 



lundis que la lèvre septentrionale présente les différentes ass ises du Crétacé 
supérieur et except ionne l l ement du Lias. C'est une faille de chevauchement vers 
le Nord très remarquable : le pic de Bugarach fait partie de la nappe de recou
vrement qu'el le a produite et la montagne de Tauch est un important lambeau 
détaché de la m ê m e nappe . Néanmoins , excepté e n ces deux points (pic de 
Bugarach, montagne de Tauch) , la l igne de contact est fortement inc l inée . 

La faille de Cnbières double en quelque sorte la précédente sur les trois 
quarts de sa longueur, et a produit c o m m e el le un chevauchement vers le Nord, 
mais de moindre amplitude. Elle met en contact le Cénomanien au Sud avec le 
S é n o n i e n au Nord. 

La faille du Roc Serret, au Nord de Saint-Paul de Fcnoui l l e l , s ituée au Sud de 
ce l le de Saint-Louis , sur u n e faible longueur, fait chevaucher, toujours vers le 
Nord, l 'Aptien calcaire sur le Lias inférieur. A la traversée de l'Agly, il y a 
d o n c trois chevauchements superposés . 

Au mil ieu du massi f des Corbières se voit la faille du Cardou qui va du Sud 
de Couiza jusqu'à Albières : elle a produit un léger chevauchement vers le Nord 
du Primaire sur le Dan ien , depuis la Sais jusqu'à s o n extrémité orientale . 

O n trouve encore dans les Corbières centrales, au Nord de la montagne de 
Tauch, la faille de Maisons-Quintillan, faille de chevauchement qui fait avancer 
le Si lurien sur le Carboniférien vers le Nord-Ouest , c'est-à-dire dans une direct ion 
r e c o n n u e seu lement , parmi les accidents que j'ai passés e n revue, dans les 
failles des environs de Tautavel et de Yingrau. 

Laissant de côté que lques petites cassures peu importantes du massif primaire, 
j'arrive à la faille de Roquetaillade qui, dans sa partie orientale tout au moins , 
joue un rôle semblable à celui de la faille du Cardou : el le sépare le Primaire 
au Sud du D a n i e n ou de l 'Eocène et fait l égèrement chevaucher au Nord sa lèvre 
mér id iona le . A l 'Ouest de l 'Aude, e l le chemine au mil ieu des diverses ass ises de 
l 'Eocène , e n d e v e n a n t à p e u près verticale. 

D a n s la zone col ière de la Méditerranée, c o m m e je l'ai déjà fait remarquer, 
les acc idents prennent une direct ion se rapprochant de la l igne N . -S . . ha faille de Ro
quefort des Corbières n'est encore dirigée que Sud-Oues t -Nord-Est ; el le fait chevaucher 
vers le Nord-Ouest , l 'Aptien surl 'Albien ; mais la faille de Villesèque à l'Est de D u r b a n 
est Nord-Sud et m ê m e N o r d - O u e s t - S u d - E s t ; e l le fait chevaucher vers l 'Ouest, la 
dolomie jurassique surmontée du calcaire aptien sur les diverses assises du Lias et 
du Trias. 

La faille de l'élang de Treilles et la faille de Fontfroide sont l'une et l'autre 
dirigées S.-N., et sont toutes deux chevauchantes vers l'Ouest, la première avec 
Lias sur A l b i e n , la s e c o n d e avec Cénomanien ou Alb ien sur le Sénon ien . 

Enfin pour terminer ce qui a trait au versant septentrional , il ne me reste 
plus à citer que les . failles des environs de Fontjoncouse. Ces cassures , extrê
m e m e n t s inueuses , font chevaucher vers le Nord-Oues t , le Trias, le Lias et l 'Aptien 
sur le Crétacé supérieur ou l 'Eocène. L'affleurement de Lias du Sud de Coustouge, 
isolé au mi l ieu de l 'Eocène, est certainement u n lambeau de charriage détaché 
de la nappe de recouvrement de Font joncouse . 



•2. Versant méridional 

Faille de liuncevaux. Cel le cassure, assez dillicile à étudier, s e m b l e verticale 
ou 1 res légèrement chevauchante au Sud (Primaire sur Crétacé supérieur) . 

La faille de Sainte-Engrace, s i tuée un peu plus au Nord a, sans ambiguité . 
le caractère d'une taille de chevauchement vers le Sud . Elle c o m m e n c e dans la 
haute vallée de la Nive , en amont d'Esterençuby, passe au Sud de Larrau, à 
Sa inte-Engrace . à Accous , et se termine u n peu avant d'avoir atteint la val lée 
des Eaux-Chaudes . Sa longueur est de 60 k i lomètres . El le sépare le Turonien , le 
Sénon ien et le D a n i e n au Sud, du Primaire, du Trias et du C é n o m a n i e n au Nord ; 
ces trois derniers terrains chevauchent , incontes tab lement vers le Sud, les d iv is ions 
supérieures du Crétacé. Ce c h e v a u c h e m e n t n'est généra lement pas très accentué 
et la l igne de contact assez p e u é lo ignée de la verticale ; toutefois, il e n est 
différemment dans les env irons de Larrau et surtout de Sainte-Engrace où le 
recouvrement s 'étend sur 3 o u 4 k i lomètres et où surtout il ex i s te des lambeaux 
de recouvrement primaires détachés de leurs racines (Oyhanart , Heylé -Lacoura) . 

Ce lambeau d'Heylé-Lacoura est l'un des plus nets et des plus intéressants 
que l 'on puisse voir : le Primaire o c c u p e le sommet de la montagne , alors que 
tout autour et au-dessous de lui o n suit sans discontinuité les dépôt s crétacés supérieurs . 

Faille d'Eaux-Bonnes. Cet accident va d u Pic Monlaut à Couret te après avoir 
passé par E a u x - B o n n e s ; son trajet, e x t r ê m e m e n t s inueux , ne laisse aucun doute 
sur sa nature : c'est une faille de c h e v a u c h e m e n t très net vers le Sud, amenant 
le D é v o n i e n et parfois le P e r m i e n au-dessus du Crétacé supérieur. La masse 
chevauchante , très puissante , est affectée de n o m b r e u x p l i s sements . 

Cette faille, qui n'a pas m o i n s de 20 k i lomètres de longueur , relaie ce l le de 
Sainte-Engrace, de sorte que l 'accident marqué par ces deux fail les, s 'étend sur 
80 k i lomètres . 

Au S. d 'Eaux-Bonnes et d'Eaux-Chaudes, o n remarque àu-dessus du Crétacé 
supérieur un certain nombre de lambeaux d é v o n i e n s i so lés , dont l'un est situé 
sur la rive gauche du gave d'Ossau et dont le p lus important est ce lui du signal 
de Gourzv. Ce sont des morceaux détachés par l 'érosion, de la n a p p e de charriage 
de la faille d 'Eaux-Bonnes , laquel le devait s'étendre originairement sur une longueur 
de plus de b' k i lomètres . 

Faille d'Eaux-Chaudes. Une autre faille de chevauchement se remarque a u -
dessous et un peu au S. de la précédente ; le substratum et la masse chevauchante 
sont tous deux c o m p o s é s de Crétacé supérieur, mais parfois séparés par des 
affleurements triasiques. La direct ion du charriage est vers le Sud, c o m m e pour 
la faille principale. 

Faille d'Arrens. C o m m e n ç a n t n o n lo in de Gourette , e l le v ient aboutir au S. 
d'Arrens, faisant l égèrement chevaucher le D é v o n i e n inférieur et m ê m e le Si lurien 
sur le D é v o n i e n supérieur. Toujours vers le Sud. 

Faide de Viscos. E l l e se détache de la précédente vers la R o c h e de Bazen , 
traverse les gaves d'Estaing et de Cauterets et se termine au delà de V i s c o s . 
A v e c ses deux lèvres toujours formées de Si lurien o u de D é v o n i e n , e l le n'est 



franchement chevauchante au Sud (fue vers son origine ; dans le reste du parcours, 
e l le est presque verticale. 

Faille du lac U'Estaing un du col de Salle/. Va du col de Taousei l la aux 
env irons de Cauterets entre le D é v o n i e n inférieur au Nord et le Carboniférien 
au Sud . C'esl une l'aille de chevauchement au Sud. 

Faille de l'ragnères. Chevauchement du Carboniférien sur le Dévon ien in fé 
rieur dans la direct ion du Sud suivant une ligne très s inueuse , qui. partant de 
l'Ouest de Gèdre . contourne la vallée de Cestrède, passe à Pragnères et aboutit 
au ruisseau de Badet. 

Faille du Gave d'Aspé, à l'Ouest de Cèdre . Met en contact le D é v o n i e n ou le 
Silurien de sa lèvre méridionale avec le Carboniférien o u parfois le D é v o n i e n de 
la lèvre o p p o s é e . El le c h e v a u c h e légèrement vers le Sud. 

Charriages de Gèdre-Gavarnie. Faille de Gèdre. U n charriage extrêmement 
important se montre dans cette région, la masse chevauchante reposant sur le 
substratum par un plan de contact anormal vo is in de l 'horizontale, et n o m m é par 
M. Bresson faille de Gèdre . 

Je ne puis reprendre ici l'étude détai l lée de ce remarquable accident 1 ; je me 
bornerai à rappeler que sur le Si lurien métamorphique des trois va l l ées de 
Gavarnie , de Héas et de la Géla , repose en d i scordance de dépôt et presque 
hor izonta lement un calcaire appartenant au Crétacé supérieur. Sur ce Crétacé dont 
il est séparé par la l igne principale de chevauchement , repose u n énorme lambeau 
de recouvrement primaire, c o m p o s é lu i -même d'une série de lames superposées : 
o n trouve en effet au-dessus du Crétacé e n allant de Gèdre au P i m é n é par les 
granges de Coumély , le Silurien supérieur, le D é v o n i e n supérieur, le D é v o n i e n 
inférieur, le D é v o n i e n supérieur, le Carboniférien. 

Cet énorme charriage vers le Sud n'a pas moins de 25 ki lomètres de largeur 
de l'Est à l 'Ouest et de 18 k i lomètres du- Nord au Sud, dans le sens du m o u v e 
ment . En effet les récentes études de M. Dal lon i ont montré qu'il se cont inue 
b ien p lus lo in au Sud qu'on ne le pensait auparavant, jusqu'à Espierba, et que 
trois lambeaux de recouvrement détachés indiquent une anc i enne ex tens ion de la 
n a p p e plus grande encore ( lambeaux de Bielsa, de Punta Suelza, entre Punta 
Suelza et Gistain). 

Faille du Cirque de Gavarnie. Va du Port-Bieil au Sud du port de Boucharo . 
Fai l l e de c h e v a u c h e m e n t vers le Nord, entre le S é n o n i e n et le D a n i e n . 

Faille du Fie Mène (haute val lée de la Cinquetta). D a n s le substratum du 
remarquable charriage de Gèdre, o n voit e n Espagne une faille entre le Si lurien 
inférieur au Nord et le granité au Sud, avec chevauchement dans cette dernière 
direct ion. 

A p r è s avoir suivi ainsi cette zone de grands accidents , il faut revenir u n peu 
e n arrière pour s ignaler que lques failles de moindre importance . 

Faille d'Aguas-Tuer tas, d a n s la val lée d e c e n o m , e n Espagne au Sud-Ouest 

i . Voir La Géologie des Pyrénées françaises, fascicule II, p. na8 , uoo, etc.. 
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d'Urdos . Entre le Carboniférien au Nord el le Permien au S u d : c b e v a u e b e m e n t 
peu accentué vers le Sud. 

Faille du pic du Midi d'Ossau. Au Sud de ce pie, pel i le l'aille de c h e v a u c h e m e n t 
vers le Sud entre le D é v o n i e n et le Carbonit'érien. 

Faille de Boucharo. La l igne de contact anormal qui sépare le Crétacé supé

rieur de la masse primaire chevauchante entre Gavarnie et le port de Boucharo, 
se cont inue au delà de ce point vers l 'Ouest , mais avec un caractère bien différent. 
Incl inée au Nord dans la partie française, el le dev ient verticale à la frontière, puis 
s'incline au Sud de sorte que, de Boucharo au rio Gal lego , c'est le Crétacé qui 
chevauche vers le Nord. Au delà vers l 'Ouest , il me semble , contrairement à l 'opinion 
de M. Dal loni , qu'il n'y a plus faille, mais discordance de dépôt . 

Faille de Fanlo. Ligne de c h e v a u c h e m e n t vers le Nord de l 'Kocène sur le 
Crétacé supérieur. 

Lambeau de recouvrement de CastilloMayor. Un l ambeau de Crétacé supérieur 
repose sur l 'Eocène du massif de Puerto las qui l 'entoure ent ièrement . Il est 
difficile de savoir d'où vient ce lambeau, les couches qui le c o m p o s e n t existant 
tout autour de l 'affleurement é o c è n e ; pour M. Dal loni , il proviendrait du Nord. 

Faille de Badain (à la traversée de la val lée de la Cinca). Chevauchement 
vers le Sud d u D a n i e n sur le S é n o n i e n . 

Faille de Campo. A u N o r d de ce vi l lage est un affleurement de poudingues 
sannoi s i ens , compris entre deux failles inc l inées Nord . Il y a par suite un d o u b l e 
c h e v a u c h e m e n t vers le Sud : des poudingues sur le S é n o n i e n et du S é n o n i e n sur 
les poudingues . 

Faille de Cotiella. Fai l le d'une certaine longueur, de Sal inas de Sin à Sefra dans 
la val lée de l 'Esera. Elle fait chevaucher vers le N . N . E . le C é n o m a n i e n sur le 
D a n i e n , f réquemment avec intercalat ion de Trias entre ces deux terrains. 

Faille du Pic Pétard. A u Sud de ce pic, du pic d'Ourdissctou à celui d'Aguas 
Pasas , le D é v o n i e n se trouve en contact par faille du côté du Nord avec le 
Silurien inférieur. Il y a c h e v a u c h e m e n t de ce dernier vers le Sud. 

Failles de Тиса del Mont. A u Nord et au Sud de cette m o n t a g n e , fail les 
avec c h e v a u c h e m e n t vers le Sud. 

Faille d'Eristé (près Bcnasque) . A l 'Ouest de ce vil lage, faille avec c h e v a u c h e m e n t 
au Sud, du Silurien inférieur sur le Silurien supérieur e l le D é v o n i e n . 

Faille de Castanesa. C h e v a u c h e m e n t vers le Sud d u P e r m i e n sur le D é v o n i e n . 
F'aille de Vilaler. Chevauchement vers le Sud du Carboniférien sur le Permien . 
Faille d'Espès entre les val lées de l'Esera et de l ' Isabena. C h e v a u c h e m e n t 

vers le N . N . E . du Trias et du Lias sur le Crétacé inférieur. 
Faille de Ballabriga (entre le rio Isabena et le Turbon) . Fait chevaucher 

vers le Nord le S é n o n i e n sur le Lias et le C é n o m a n i e n . 
Faille de Sant Orens (val lée de la Noguera Ribagorzana) . Entre le Trias et le 

Crétacé inférieur. Paraît à peu près vert icale . 
Faille de Boixols. Cetle cassure qui s'étend sur quarante ki lomètres , d'Abella 

de la Conca à Tuxent , sépare le S é n o n i e n et le D a n i e n au Sud, d u Lias , du 
Crétacé inférieur et du C é n o m a n i e n au Nord. 



Auss i b ien clans m e s anciens carnets que dans les coupes d o n n é e s par d ivers 
auteurs, ce l le faille est. indiquée connue verticale : je serais pourtant d isposé à 
croire qu'elle est l égèrement chevauchante vers le Sud. 

Faille du col Le Pendis. A direction assez aberrante. C h e v a u c h e m e n t vers S .E . . 
Failles de Saillagouse. Deux petites failles faisant toutes deux chevaucher le 

Carboniférien sur le Si lurien. Celle du Nord de la vi l le , vers le Nord, ce l le du Sud 
vers le Sud. 

Faille de Dorria. Chevauchement au Sud, du D é v o n i e n et Carboniférien sur 
le Si lurien. Ligne de contact anormal fortement inc l inée . 

Faille de Iiibas. Direction à peu près Nord-Ouest -Sud-Est . Chevauchement au 
Sud-Ouest . 

Faille de Valmanya. Fait chevaucher vers le Sud le Si lurien inférieur sur le 
S i lur ien supérieur et le D é v o n i e n . 

Faille du col de la Redoute de Can Kire, au Nord-Ouest de Montbolo . Même 
sens de p o u s s é e , mais faible incl inaison. 

Faille de la Collada de Bernadeille. Direct ion Nord-Nord-Es t -Sud-Sud-Oues t ; 
c h e v a u c h e m e n t vers S .E. , peu accentué : l igne de contact p e u é lo ignée de la vert icale . 

Failles de Coustouges. Le petit bassin crétacé de Coustouges (Pyr.-Or.) serait 
séparé du granité par deux fail les obl iques , celle du Nord incl iné au Sud, cel le du 
Sud inc l iné au Nord ' . 

Dans la zone des Sierras (bordure de la plaine de l'Ebre), existent : 
La faille de Thiermas, à la limite de la Navarre et de l'Aragon : el le est 

l égèrement chevauchante vers le Sud (Crétacé supérieur sur Bartonien) . 
La faille de Loarre, longue de .̂ o ki lomètres , mettant en contact le Trias, le 

Crétacé supérieur ou l 'Eocène au Nord avec le prétendu Miocène de la plaine 
de l'Ebre. Le chevauchement , vers le Sud, est encore ici peu accentué, et l'incli
naison de la l igne de contact très forte. 

B . B E N V E R S E M ENTS 

/. Versant septentrional 

Les renversements s imples sans chevauchements ni suppress ions de couches 
ne sont pas très fréquents , surtout dans la montagne. En voici la nomenclature : 

Au Nord de Biarolte (feuille de Buyonne), le Crétacé supérieur et le Trias sont 
renversés au Nord. 

Feuille de Mauléon. D e la vallée du Vert de Barlanès jusqu'au Maill i-Massibé 
se montre un pli couché très important : sur tout ce parcours, le Crétacé inférieur, 
le Jurass ique et parfois même le Trias sont renversés au Nord souvent jusqu'à 
l'horizontale. 

i . D ' ap rès les dernières publications de M. Mengel, l'accident le plus important du versant méridional 
entre la Seo de Urgcl et Coustouges, serait un chevauchement ou une suite de chevauchements vers le Sud; 
mais il y aurai t aussi un chevauchement vers le Nord, à l'Est de la Sierra de Cadi. 



Auprès de Navarrenx, au Sud de Lasseube et à R é b e n a c q (feuille de Tarbes), 
les couches crétacées sont renversées au N . E . et au Nord. 

Sur la feuille de Tarbes encore , le pic d'Alian est couché au Nord ; le l iane 
septentrional de l'anticlinal X X I est f réquemment renversé au Nord. Il e n est de 
m ê m e du flanc méridional du sync l ina l a3 entre les va l lées de l 'Adour et d e la 
Xeste , des couches secondaires du c imet ière de Campan, de la val lée de l 'Arros 
entre Gourgue et Courrèges -Dessus , du pic de l 'Arcizette. Tous les pl is s econda ires 
et tertiaires des feuilles de Tarbes et Luz sont p lus ou m o i n s couchés vers le Nord . 

D a n s la zone primaire de la m ê m e région, o n constate encore de nombreux 
renversements vers le Nord : flâne septentr ional du brachyanticl inal VI dans les 
env irons de Sainte-Marie-de-Gampan ; flanc septentr ional du syncl inal 2 au Nord du 
jiic Montaigu ; env irons de Peyre-Dufau , d'Adasl , du pic d'Araillé, du pic de 
Sou lom, du Lac Bleu , de Cadéac, de Vie i l le -Aure . 

D e s renversements au Sud se vo ient : entre la va l l ée d'Ossau et Arbéost , à 
l'Est d'Argelès-Gazost , au Sud de Bun, au Nord de Luz, vers Guchan dans la val lée 
de la Nes te ; toutefois ils ne d e v i e n n e n t n o m b r e u x et importants que sur le 
versant méridional . 

Sur les feuilles de Saint-Gaudens et Bagnères-de- Lnchon, le renversement au 
Nord est général . D'abord, dans les Petites P y r é n é e s , les anticl inaux X X X V I I I l , i s et 
X X X V , sur la rive droite de la Garonne , sont ne t t ement déversés dans ce s e n s . 
Sur la rive gauche, l'anticlinal X X X V I , en approchant de la va l l ée , se déverse à 
la fois au Nord et au Sud : c'est un pli e n éventai l b ien caractérisé. 

Le renverse incnl au Nord exis te encore dans le flanc méridional du sync l ina l 27 
entre le pic Pécarre et la Garonne , de Malvézie à Izaut-de-l 'Hôtel , vers Estadens , 
de la val lée d'Arbas à Mauvezin-de-Prat. 

Uu seul renversement au Sud, mais de que lques degrés s e u l e m e n t et d'une 
longueur très réduite, se remarque auprès de Barbazan. 

D a n s la partie primaire des m ê m e s feui l les , o n constate aussi des renverse
ments au Nord, au Nord de Bordéres , dans la va l lée d'Oueil et aux approches du 
Mont Va Hier. 

Les renversements au Sud, sur le versant septentr ional , n'ont été reconnus 
qu'au delà de la frontière, dans le Val d'Aran. mais ils sont fréquents et sans 
mélange de renversements e n sens inverse , c o m m e on peut s'en assurer à 
l ' inspection de la carte. 

Feuilles de Painiers et Foix. Le liane septentrional de l 'anticlinal X X X V I I I 
continu. ' à être renversé au Nord c o m m e sur la feuille de Saint-Gaudens, jusqu'au 
méridien de Monlbrun. A partir de là. les couches é o c è n e s et crétacées supé
rieures se, redressent , mais e l l e s se renversent de nouveau au Nord depuis Lherm 
jusqu'aux approches de la val lée du D o u c t o u y r e . 

Au val de Pradières (syncl inal r\o), le côté méridional est légèrement, renversé 
au Nord. Il en est de m ê m e du Jurass ique et du Trias entre Baulou et Durban 
(près Castelnau). 

N o n loin de là, se voit u n renversement vers le Sud : c'est à . Marillac 
( c o m m u n e de Montseron) , où la do lomie jurassique et le Lias m o y e n se couchent 



dans cette direction sur l 'Aptien qu'ils recouvrent. Cet accident, tout a fait local, 
n'est v i s ib le que sur 2 0 0 à 3oo mètres . 

A Sézenae , auprès de Fo ix , e x i s t e ' u n autre e x e m p l e de renversement vers le 
Sud : le Turonien et le C é n o m a n i e n reposent sur le S é n o n i e n . 

Ce renversement alfecte le flanc septentrional du syncl inal 38 ; l'autre flanc 
du m ê m e syncl inal est au contraire renversé au Nord, depuis Saint-Paul-de-Jarrat 
jusqu'à Bélcsta (Ariège) , par l'action des m ê m e s forces qui ont produit le chevau
chement de F r e y c h e n e l . 

D a n s le massi f Primaire de Riverenert , au col de Ril le , se voit aussi u n 
renversement au Nord ; de m ê m e , au col de Port, les schistes cristallins du 
versant Sud sont l égèrement renversés au Nord sur le Secondaire . 

Sur les feuilles de Carcassonne et Quillan, les r enversements n o n a c c o m p a g n é s 
de c h e v a u c h e m e n t s ne sont ni nombreux ni impor tant s ; je citerai le renversement 
de Vignevie i l le . (dans le Primaire) , celui du Roc Eourcade près Padern, celui 
du plateau de la Tour de France près d'Estagel , tous au Nord. 

D a n s la région primaire de la feuille de Prudes, il a été cité seu lement , au 
Nord de l'axe, de petits renversements au Sud dans les environs de Prunet et Be lpuig , 

2 . Versant méridional 

Au Sud d! Urdos, les ass ises primaires sont couchées au Sud ; les deux flancs 
de l'anticlinal l l l a se présentent ainsi ( le flanc nord étant subdivisé e n plusieurs 
plis accessoires) . 

Sur la feuille de Luz, les renversements sont très fréquents et presque tous 
vers le Sud : à P é n e s - B l a n q u e s , au Sud du pic du Midi d'Arrens, d u pic de 
Cabaliros au Mont Barbai, entre l'axe A et le syncl inal 2 A de Cauterels au pic 
de B e r g o n s . ainsi que vers le pic de Campbiei l . Le seul pli couché au Nord est 
celui du pic de l'Arcizette, au Sud d 'Eaux-Bonnes . 

Passant en Espagne, je signalerai entre Sallenl et Gavarnie toute une série 
de renversements au Sud : le flanc septentrional des sync l inaux 3 a , 5 a , 6 a , 7 " . 

Dans la val lée d'Arazas, renversement complet , toujours au Sud. 
Entre les Posets et la frontière, une série de plis dans le Primaire sont 

couchés au Nord, fait rare sur ce versant et d'autant plus remarquable que le 
chevauchement du Pie Pétard (vers le Sud) est tout proche. U n peu plus à l'Est, 
entre l'Ksera et la frontière, le flanc méridional du sync l ina l g.a est encore 
renversé au Nord ; entre la Maladetta et la frontière, les couches dev iennent 
presque verticales, mais en conservant toujours une tendance à se renverser au Nord . 

A u delà vers l'Est, l'allure ordinaire reprend à que lques k i lomètres du pic de 
la P icade et le flanc méridional de l'axe A est renversé au Sud jusque vers 
Trédos . D e m ê m e au Sud des massifs des Pose t s et de la Maladetta, le renverse
ment au Sud redevient la règle et s 'observe : sur le flanc méridional de 
l'anticlinal V I I I a à la traversée de l 'Esera; sur le flanc septentrional des syncli
naux 9 a i et n " à la traversée de la Ribagorzana ; sur le flanc méridional du 
Gall inero (faible renversement) . 



En cont inuant à avancer vers l'Est, je citerai la région compri se entre la 
val lée de la Noguera Pal laresa et l 'Andorre, qui est encore peu étudiée , mais 
semble , dans l'état actuel des observat ions , être c o u c h é e au Sud : de m ê m e des 
renversements au Sud sont indiqués de l 'Hospi la let à Marangcs . 

Sur la feuille de Prudes, le sens des renversements est variable. 
Sur le Папе septentr ional du Canigou, un pli sync l ina l (14

 a

) ayant son axe 
formé par du D é v o n i e n , est nettement couché au Nord ; au Sud du col de Sizern, 
le Папе méridional du syncl inal o

a l est aussi couché au Nord, quoique bien plus 
faiblement. Il e n est de m ê m e du syncl inal o

a i à la traversée de la Serre de 
Montner un peu au N . E . de SainlLaurentdeCerdans, et du syncl inal a i

a au 
Nord de Lamanère . Tous ces sync l inaux présentent dans leur axe des calcaires 
dévoi l ions : aussi je rappelle ce que j'ai dit plus haut à propos de l 'existence 
m ê m e de ces plis (voir p. 4°'). Si au l ieu .d'adopter l 'opinion de M. Mengel , 
c o m m e je l'ai fait, o n suivait ce l le de M. D e p é r e l , les syncl inaux deviendraient 
des ant ic l inaux, mais le s e n s du d é v e r s e m e n t n'en serait généra lement pas modifié. 

Enfin, u n autre pli couché au Nord est le syncl inal 3 i
a au Sud de Baget : le 

Crétacé supérieur recouvre l 'Eocène vers le Nord. 
Sont au contraire renversés au Sud dans la m ê m e région : le liane septentrional du 

syncl inal 9
a 2 entre SetCasas et Yi l la longa: le liane septentr ional du sync l ina l a i

 a 

au vois inage de Mollo ; la région comprise entre le pic de Bassagoda et la frontière. 
D a n s la z o n e surélevée au bord de la pla ine de l 'Ebre (zone des Sierras), 

les r e n v e r s e m e n t s sont encore dans le m ê m e sens : dans la Sierra de Guara, 
l 'anticlinal X X

я est couché au Sud ; auprès de Mipanas , ainsi qu'à El Grado, tous 
deux dans la val lée de la Cinca, les c o u c h e s secondaires et tertiaires sont 
r e n v e r s é e s au Sud. 

Ces plis couchés s imples font d'ailleurs suite au c h e v a u c h e m e n t de Loarre . 
L'anticl inal X X V I

я est encore couché au Sud dans la rég ion d'Estopinan et 
le X X V

a à la traversée des va l l ées de la Noguera Bibagorzana et de la Noguera 
Pallaresa (sierra de Montsech) . 

R é s u m é . — L'examen des c h e v a u c h e m e n t s et renversements auquel je v i e n s de 
m e l ivrer

 1 montre que la majorité d'entre eux sont vers le Nord sur le versant 
septentrional de la chaîne, vers le Sud sur le versant méridional , c'estàdire 
que l e s P y r é n é e s dans leur e n s e m b l e présentent une structure e n éventai l . O n 
remarque pourtant de n o m b r e u s e s except ions à c e l l e règle généra le , aussi bien 
sur un versant que sur l'autre ; je citerai, e n France , les chevauchements de 
Sarrance, de Bie l le , de Cagire, du Pech de F o i x , etc . . 

Il faut bien préciser d'ailleurs, pour éviter toute confus ion , ce que j ' entends 
par le sens des c h e v a u c h e m e n t s : je dis qu'un chevauchement est vers le Sud, 
lorsque le plan de contact anormal entre la masse chevauchante et les couches 
du substratum est incl iné au Nord : mais cel te manière de s'exprimer n'implique 
nul lement qu'il y ait eu rée l l ement translation vers le Sud de la niasse supérieure . 

i . Leur étude détaillée se trouve dans les six volumes de La Géologie des Pyrénées françaises. 



ni que la force langent ie l le qui a produit l 'accident ait eu son origine au Nord. 
C'est ainsi que lorsque, sur une m ê m e l igne mér id ienne , les chevauchements 
sont a l ternat ivement au Nord et au Sud, il ne ressort nu l l ement de cette dispo
sit ion qu'ils ont été occas ionnes par une série de m o u v e m e n t s successifs venant 
les uns du Nord , les autres du Sud. La m ê m e poussée peut occas ionner d e s 
c h e v a u c h e m e n t s dans les deux sens . 

D e s faits e x p o s é s dans ce chapitre, découle aussi cette conc lus ion que les 
charriages proprement dits sont rares dans les Pyrénées , tandis que les chevau
chements sont au contraire très nombreux . Ces derniers n'ont occas ionné que 
des dép lacements horizontaux peu é tendus , et les l ignes de faille qui les dé l imitent 
ont une très forte inc l ina ison '. 

VII . Age des m o u v e m e n t s orogéniques 

Les grands c h e v a u c h e m e n t s que j'ai décrits c i -dessus sont tous au m o i n s post
secondaires ; je les crois m ê m e plus récents et je les cons idère c o m m e s'élant 
tous produits à peu près s imul tanément vers la l in de l 'Eocène. Ceci est démontré 
pour plusieurs d'entre eux qui ont intéressé les couches du Tertiaire inférieur 
( c h e v a u c h e m e n t de Camarade, c h e v a u c h e m e n t de Bélesta-Quil lan, etc.) ; il me 
parait infiniment probable qu'il n'y a pas lieu de donner u n Age plus anc ien à 
ceux qui n'ont pas atteint le Tertiaire, par suite u n i q u e m e n t des c irconstances 
de g i s ement de ce terrain. 

Les plis qui ont affecté le Secondaire ou le Tertiaire (teintés e n bleu sur la 
p lanche I) datent de la m ê m e é p o q u e que les chevauchements , ou d'une é p o q u e 
légèrement antérieure ; ils sont tous éocènes . 

Pour ceux qui se trouvent cantonnés dans les ass ises primaires (teintés e n 
rose sur la p lanche I), la ques t ion est plus délicate. Je crois pourtant 
qu'ils sont aussi presque tous post -secondaires et il est poss ible de le démontrer 
pour que lques -uns . 

Ains i sur la feuille de Mauléon, le grand pli que je considère c o m m e l'axe de 
la chaîne et qui a l'ait venir au jour la bande primaire d'Eslerençuby à Laruns 
(pli A de la planche I), — ce pli a redressé les couches jurassiques et crétacées 
qui s 'appuient sur le Primaire. Sur la m ê m e feuil le , l'anticlinal I qui a permis 
l 'apparition du Primaire d'Hosla, se poursuit à l'Est et à l'Ouest de l'affleurement 
primaire dans les c o u c h e s secondaires . 

D e m ê m e encore , dans les Corbières, les principaux plis reconnus dans les 
ass ises primaires se poursuivent dans les couches crétacées supérieures et é o c è n e s 
avec la m ê m e direction et la m ê m e intensité ( e x e m p l e s : sync l ina l d'Arqués, anti
cl inal de la Source salée) . 

Il est é v i d e m m e n t imposs ib le de faire u n e démonstrat ion analogue pour les 

i II m'a été reproché défigurer sur mes coupes des inclinaisons aussi fortes des lignes défaille : elles sont 
pourtant bien réelles et presque toutes mesurées sur le terrain. La quasi-verticalité de tous les contacts, nor
maux ou anormaux , dans les Pyrénées, est extrêmement frappante. Je ferai remarquer que M. Dalloni, dans 
son étude sur les Pyrénées de l 'Aragon, a liguré, lui aussi, les contacts anormaux avec une forte inclinaison. 



plis de la z o n e primaire centrale de la Haute -Garonne , de l 'Ariège et des Pyré
nées-Orientales , puisqu' i l n'existe dans cette rég ion aucun dépôt secondaire ou 
tertiaire ; o n e n est réduit aux h y p o t h è s e s : cel le qui m e paraît la plus vra i sem
blable est que ces plis sont aussi pos t - seconda ires . E n tous cas il n'y a pas 
deux directions différentes, l'une pour les plis primaires , l'autre pour les plis et 
d is locat ions datant de l 'Eocène : tous ont u n e direct ion générale uni forme et 
parallèle à la direct ion de la chaîne e l l e - m ê m e '. 

Je crois donc qu'il y a e u i n c o n t e s t a b l e m e n t des mouvements d'ensemble 
importants à divers m o m e n t s de l'ère primaire , n o t a m m e n t avant le P e r m i e n qui, 
dans la rég ion d'Urdos c l de Gavarnie , est ne t tement transgressif, mais que les 
p l i s sements accentués se sont produits s eu l ement à une é p o q u e b e a u c o u p plus 
tardive, à la fin de l 'Eocène probab lement , c o m m e les c h e v a u c h e m e n t s et l es 
renversements . 

V I I I . Transgressions et discordances 

Transgression permienne. — La première transgress ion bien caractérisée s'est 
produite au début de l 'époque permienne : e l le a été part icul ièrement accentuée 
dans la partie occ identa le de la chaîne (feuil les de Saint-Jean-Pied-de-Port et de 
Mauléon) où le Permien repose indiffère minent et en d i scordance sur les d ivers 
étages du Primaire. La transgress ion est m o i n s importante dans la moit ié orientale 
de la région. 

Transgression aptienne. — Malgré l 'énorme lacune qui sépare les dern ières 
ass ises jurass iques des premières couches crétacées ( lacune correspondant au 
moins à tous les étages compris entre l 'Oxfordien et l 'Aptien), il n'y a, la plupart 
du temps , ni transgress ion ni d i scordance à la base du Crétacé p y r é n é e n . C'est 
s eu lement à l 'Ouest (partie occ identale de la feuille de Mauléon , feuil le de Saint-
Jean-Pied-de-Port ) que l'on peut constater une légère d i scordance entre le Jurass ique 
el le Crétacé, ce dernier reposant parfois sur des terrains plus anc iens que le 
Jurass ique ( e n v i r o n s d'Iholdy notamment ) . 

Transgression c é n o m a n i e n n e . — Celle-ci est la plus importante de toutes et se 
montre sur toute l 'é tendue de la rég ion étudiée , b ien qu'étant, c o m m e toutes les 
autres, inf iniment p lus accentuée dans la partie occ identa le . 

Sur les feuilles de B a y o n n e , Saint -Jean-Pied-de-Port , Mauléon et Urdos , le 
Cénomanien , ex trêmement déve loppé , repose indif féremment sur tous les terrains 
antérieurs : o n e n trouve n o t a m m e n t des l ambeaux sur le Primaire de la z o n e 
centrale. D a n s la pla ine , le C é n o m a n i e n laisse percer des affleurements n o m b r e u x 
de terrains très variés qu'il a recouverts d irectement : gne i s s , Trias, ophi te , Lias . 

Sur la feuille de Pamiers , dans toute la rég ion de Camarade et Sal ies -du-
Salat, le C é n o m a n i e n recouvre d irec tement le Primaire ( D é v o n i e n et Carbonifère) 

i. 11 est certain qu'il existe localement des déviat ions parfois impor tantes dans la direction des plis, mais 
ces déviations se montrent aussi bien dans ceux qui ont allécté le Tertiaire que dans ceux qui sont localisés 
dans le Primaire, et n 'ont aucune importance générale. 



ainsi que le Trias ; sur celle de Foix , il repose e n d iscordance sur le Gault et 
enlî i i sur ce l le de Qui l lan , il s'esl avancé sur le Primaire des Corbières plus 
lo in que le Trias, le Jurass ique et le Crétacé inférieur. 

Transgression du Crétacé supérieur, postérieure au C én o ma n ien . — Le m o u v e 
ment d'affaissement s'est cont inué pendant toute la durée du Crétacé supérieur 
dans les Corbières et sur le versant méridional des P y r é n é e s ; il a permis aux 
dépôts du T/uronien el du S é n o n i e n de s'étendre plus lo in que ceux du Cénoma
nien . L' inspect ion de la carte géo log ique (feuille de Qui l lan) , le fait voir de suite 
pour la région des Corbières où la mer crétacée supérieure s'est avancée vers le 
Nord jusqu'à la tin du S é n o n i e n , dernier étage marin dans la région. 

D a n s la zone frontière (feuilles de Luz, Urdos et Mauléon) le Turonien ou le 
S é n o n i e n repose d irectement et en discordance sur le Primaire dans toute la 
bande qui va, e n partie sur le territoire espagnol , des environs de Gavarnie à 
E s l é r e n c u b y . 

Contrairement à ce que nous avons vu pour les transgressions précédentes , 
celle-ci ne s'est pas fait sentir dans la région nord-occ identale où le Turonien e l le 
S é n o n i e n se sont é tendus moins lo in que le C é n o m a n i e n ; il y a eu de ce côté 
régress ion pendant la d e u x i è m e partie du Crétacé supérieur. 

Transgression lutét ienne. — Celle-ci ne s'est fait sentir que dans la région 
située à l'Ouest de la feuille de Tarbes ; e l le est d'ailleurs de peu d' importance. Le 
Lutét ien e n effet repose toujours, sauf à la côte de Biarritz, sur différentes ass i ses 
du Crétacé supér ieur: il a débordé de peu, vers le Sud-Est, la zone o ccu p ée par 
la mer d a n i e n n e . 

Transgression bartonienne. — La transgression bartonienne se présente dans 
la m ê m e région et de la m ê m e manière que la transgression lutét ienne. 

I X . Étendue des mers 

Pendant les é p o q u e s SILURIENNE, DÉVONIENNE et DINANTIENNE, la mer couvrait 

toute la région p y r é n é e n n e , mais à l 'époque HOUILLÈRE, u n e x h a u s s e m e n t e n 
masse s'est produit et la mer s'est c o m p l è t e m e n t retirée : o n trouve e n effet sur 
toute la longueur de la chaîne des dépôts wes tpha l i cns ou s téphaniens avec 
débris de plantes terrestres a c c o m p a g n é s ou n o n de houil le (La Rhune , Ibante l ly , 
la Bidouze , Fréchet -Aure , Ségure el Durban) . 

Q u e s'est-il passé pendant l 'époque PERMIENNE ? Si l 'on accepte c o m m e appar
tenant à cet âge les couches marines de Saint-Girons et de la va l lée d'Aure, il 
faut néces sa i rement admettre un affaissement considérable au début d u Permien , 
car n o n seu l ement la mer serait venue jusqu'à Saint-Girons, c'est-à-dire jusqu'au 
mil ieu de la longueur de la chaîne, mais encore e l le y aurait eu une grande 
profondeur, car les schistes l ins de Saint-Girons, sans aucun mé lange de cai l loux 
ni de sable , présentent tous les caractères de dépôts de haute mer. 

Il est à remarquer que cet alfaissement cons idérable aurait été promptement 
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suivi d'un relèvement n o n moins important, car les couches qui recouvrent, les 
schistes de Saint-Girons et qui sont per in iennes pour tous les géo logues , sont 
c o m p o s é e s de grès , de conglomérats , d'argiles rouges , dépôts de rivage ou l a g u -
naires . 11 me parait très probable que les schistes de Saint-Girons sont d inant iens 
et non permiens , mais s'il e n était autrement, il faudrait remanier toutes les cartes 
géo log iques existantes et transporter dans le Permien une grande partie des schistes 
marqués c o m m e carbonifères . La mer permienne n'a pas pu déposer les séd iments 
vaseux que l'on veut lui attribuer sans e n laisser aussi en d'autres po ints . 

•l'ajouterai que dans les local ités o ù le Mouiller a été reconnu, c o m m e à la 
l l h u n e et à Hosta . il est surmonté par les grès et poud ingues permiens , sans 
intercalal ions de schistes pouvant représenter ceux de Saint-Girons. 

Les séd iments T K I A S I Q T J K S sont presque exc lus ivement lagunaires ; c'est s eu lement 
dans les environs d'Ascain et de Sare que que lques fossi les marins ont été 
recueill is '. 

Pendant le L I A S (pl. II), la mer occupait u n e bande allant de la Méditerranée 
à l 'Océan : cette bande devait être très étroite. En effet, on ne trouve aucun dépôt 
de cet âge entre le Primaire ou le Trias et le Crétacé supérieur, d'une part dans 
la zone montagneuse des feuil les de Mauléon , Urdos , Luz et Tarbes ainsi qu]à 
Amél ie - l e s -Bains , d'autre part dans les Pet i tes Pyrénées , sur la feuille de Pani icrs , 
dans les Corbières et à la montagne d'Alaric. C'est donc seu lement entre ces deux 
l ignes d'anciens rivages (pie la mer basique occupait un chenal étroit. 

Sur le versant espagnol , les affleurements basiques sont rares, bien que les 
découvertes faites récemment par M. Dal loni et par moi -même aient indiqué 
quelques g i sements nouveaux . Je pense n é a n m o i n s qu'il existait u n bras de mer 
cont inu depuis Figueras jusqu'à la Navarre ; il était resserré au départ de la 
Méditerranée, — le massif du Mont-Seny qui ne présente aucun dépôt bas ique étant 
vra i semblablement resté émergé à ce l l e é p o q u e — mais s'étendait ensuite au Sud 
par l 'emplacement de la plaine actuel le de l'Ebre pour rejoindre les n o m b r e u x 
dépôts jurass iques connus de Soria à l 'embouchure de l'Ebre. 

Il n'existait à cette é p o q u e aucune communica t ion directe entre les deux 
détroits français et e spagnol , c o m m e le montre l 'absence de tout dépôt bas ique 
dans la haute chaîne entre le Primaire et le Crétacé supérieur. 

Le B A J O C I E N et le B A T I I O X I E X ont laissé dans la plus grande partie de la 
chaîne, des dépôts de dolomie dont l 'origine ne paraît, pas être franchement 
marine : c'est s e u l e m e n t à l 'Ouest du méridien de Tardels que les ass ises de ces 
étages sont à l'état de calcaires et de marnes et renferment des foss i les marins . 
Sur le versant e spagnol , on ne connaît que deux ou trois g i sements marins , 
pouvant peut-être se rapporter au Bajocien. En tous cas, c o m m e à l 'époque du 
Lias, la nier ne passait pas par-dessus la chaîne pendant le Jurassique m o y e n . 

La mer OXFORDIENNE (pl. II) occupai t un e m p l a c e m e n t peu différent de celui 
du Balhonien marin ; e l le remplissait un golfe allant de l 'Océan à la val lée du 
Saison. Tout le reste de la rég ion, tant française qu'espagnole , était e x o n d é . 

i. Je ne parle ici que de la partie française des Pyrénées . 



Après le dépôt de l 'Oxibrdien, loul, le pays est resté en dehors des eaux 
marines jusqu'à l 'Aptien ; ee l'ait est démontré n o n seu lement par l 'absence 
abso lue de tout dépôt marin du Jurass ique supérieur, mais encore par la 
découverte d'un g i sement lacustre du Kimmer idg ien dans la Sierra de Monlseeh 
(province de Lerida). 

A l 'époque APTIENNK (pl. III), la mer a repris possess ion , sur le versant français, 
d'un domaine presque ident ique à celui qu'elle recouvrait à l 'époque du Lias : 
toutefois, e l le s'étendait un peu plus lo in vers le Nord dans les env irons d'Orthez. 

Sur le versant espagnol , il me parait probable que l 'étendue o c c u p é e par la 
mer était moindre que pendant le dépôt du Lias : o n ne connaît en effet 
aucun dépôt apl ien entre Figueras et Forno l s d'une part, entre Chia et le Sud de 
R o n c e v a u x de l'autre. J'est ime en c o n s é q u e n c e qu'un golfe pénétrait de la 
Méditerranée jusqu'à Figueras seu lement , que les séd iments de la province de 
Lerida et de l'Est de l'Aragon ont été d é p o s é s dans u n bras de mer venant du 
Sud où les c o u c h e s apt iennes sont très d é v e l o p p é e s (embouchure de l'Ebre, 
province de Teruel) , enl in que les affleurements de la Navarre marquent 
l ' emplacement d'un autre bras de mer qui communiquait avec l 'Océan par le 
Guipuzcoa et avec la province de Soria. 

La partie é l e v é e de la chaîne est restée e x o n d é e durant ce l te pér iode . 
Pendant I ' A L B I E N , il ne s'est pas produit de modifications importantes dans la 

distribution des terres et des mers . 
Par contre , au début du CÉN'OMANIEN (pl. IV), les eaux marines ont envahi 

des p a y s qui n'avaient pas été recouverts par e l les depuis la fin des temps 
primaires. Je citerai particulièrement : la partie haute de la feuille de Mauléon 
où le calcaire à Caprines couronne par places le Primaire, la rég ion de Camarade 
sur la feuille de Pamiers , les Corbières. N é a n m o i n s , la mer n'occupait encore 
qu'un couloir étroit dans les parties médiane et orientale du versant français : e l le 
n'atteignait ni les hautes Corbières , ni l'Alaric, ni le revers méridional du Massif 
central , mais el le gagnait beaucoup du côté de l 'Ouest (g i sements de Roquefort . 
Saint-Sever) . 

J'appellerai l 'attention sur les deux golfes de Massât et d 'Arbas-Fougaron dont 
la forme parait étrange, mais je ferai remarquer qu'aucun fossile marin n'a été 
recueilli dans les c o u c h e s , d'un faciès très particulier, qui les rempl i ssent e n partie, 
et qui se sont vra i semblab lement d é p o s é e s soit dans une rivière, soil dans u n 
fjord très peu salé où les an imaux marins rie pouvaient pas vivre. 

Sur le versant e spagno l , les affleurements e é n o m a n i e n s sont rares : o n n'en 
connaît pas dans la rég ion de Figueras dont le golfe avait cessé d'exister. A la 
l imite de l 'Aragon et de la Catalogne, le Cénomanien existe dans des points 
avois inanl les aff leurements du Crétacé inférieur ; j 'est ime que la mer qui l'a 
d é p o s é venait du Sud c o m m e cel le de l 'Aptien et n'avait aucune communica t ion 
directe soit avec la Méditerranée du côté de Figueras , soit avec l 'Océan. La 
chaîne des P y r é n é e s était e x o n d é e ent ièrement sauf dans sa partie occ identale 
à partir du mér id ien d 'Oloron : on trouve en eifet de ce côté des lambeaux de 
calcaires e é n o m a n i e n s reposant sur le Primaire de l'anticlinal A. 



Laissan! de côté le TURONIIÎN peu épais et souvent mal caractérisé, j'arrive au 
S É N O N I E N (pl. V). 

Sur le versant français, le rivage méridional de la mer s é n o n i e n n e était reporté 
un peu plus au Nord que celui de la mer c é n o m a n i e n n e , en m ê m e temps (pie 
les eaux marines cont inuaient à gagner vers le Nord dans les Corhières. A l 'Ouest , 
son étendue était beaucoup moindre que ce l le de la mer c é n o m a n i e n n e aussi b i en 
vers le Sud que vers le Nord , où le C é n o m a n i e n de Roquefort est directement 
recouvert par le D a n i c n sans intercalation de S é n o n i e n . 

Sur le versant e spagnol , la s i tuat ion est tout, autre : les dépôts s é n o n i e n s 
marins exis tent sur toute sa longueur indiquant l 'existence d'un bras de mer, assez 
resserré depuis la Méditerranée actuel le jusqu'à Ripol l , entre le massi f primaire 
des Pyrénées-Orienta les et celui du Mont -Seny qui était toujours e x o n d é . A 
partir de Ripol l , le bras de mer s'élargit beaucoup, vers le Sud par où il 
rejoignait au delà de la p la ine de 1'Ebre les dépôts crétacés supérieurs de Cuenca 
et de Teruel , et vers le Nord où il passait la frontière pour atteindre Arge lè s de 
Rigorre et Laruns. N é a n m o i n s je ne crois pas qu'il y a eu, m ê m e à celte é p o q u e , 
c o m m u n i c a t i o n directe entre les deux bras de mer. 

Le l a m b e a u d'Amél ie- les -Bains se rattache certa inement à la mer espagnole , 
mais o n peut se d e m a n d e r s'il appartient à un golfe spécial pénétrant par la 
val lée du Tech , ou si les eaux de ce golfe étaient en c o m m u n i c a t i o n directe avec 
le bras de mer d'Olol -Ripol l par la haute va l lée du Tech . 

D è s la tin du S é n o n i e n , u n régime littoral s'élablissait dans les Corbières pour 
céder bientôt la p lace à un régime lacustre; aussi le rivage oriental de la mer 
du versant français reculant peu à peu vers l 'Ouest , se trouvait à l ' époque DANIENNE 
vers Sa inte -Croix-de-Yolves tre ; le rivage méridional restait sens ib lement le m ê m e 
que celui du S é n o n i e n , tandis que du côté opposé , la mer dan ienne s'étendait 
plus lo in que ce l le qui l'avait précédée (g i sements de Cas lera-Verduzan et Roquefort 
des Landes ) . 

Sur le versant e spagnol , o n constate u n e régress ion notable : dans toute la 
partie orientale , aussi b i e n dans la région de Cous louges que sur les contreforts du 
Mont -Seny , le D a n i e n est exc lus ivement lacustre. C'est seu lement dans les env irons 
de Rerga que des couches marines s'intercalent à la base, de l ' ensemble qu'e l les 
composent exc lus ivement à partir de la val lée de l'Esera, sauf dans la zone des 
Sierras. Au Nord, la nier s'est retirée de tout le pays situé entre Aragnouet , 
Panticosa, Laruns et Arge lès : au Sud, el le ne dépasse pas la Sierra de Montsech . 
Il s'est donc produit , sur le versant méridional c o m m e sur le versant septentrional , 
avant l 'époque dan ienne , une régress ion importante vers l 'Ouest ; elle a été toutefois 
u n peu moins rapide e n Espagne qu'en France , au m o i n s pour la partie inférieure 
de l'étage. 

J'ai marqué en rose pâ le sur la carte (pl . V) les affleurements de D a n i e n lacustre : 
leur ex is tence précise l 'extens ion réel le de la mer danienne , sans qu'il soit poss ib le 
d'attribuer à l'érosion l 'absence du D a n i e n marin, c o m m e o n pourrait être tenté 
de le faire pour d'autres étages . 

Les premiers n iveaux de I ' E O C È N E manquent à l 'Ouest ; sur le versant français 



o n ne les trouve qu'à partir de Saint-Sever dans la direction du Nord : ils sont 
mal caractérisés dans les Corbières. Mais à l 'époque LUTÉTIENNE, la mer a occupé 
à n o u v e a u un détroit dirigé approx imat ivement Ouest -Est et situé un peu plus au 
Nord que celui où se trouvait la mer s é n o n i e n n e : le d é p l a c e m e n t est surtout 
sens ib le à l'Est où la mer éoeene n'a pas pénétré au Sud des Corbières, tandis 
qu'elle a rempli toute la plaine; de Garcassonne et atteint les premiers contreforts 
de la Montagne Noire . Il est vraisemblable , en outre, à cause de la différence de 
faune (pic j'ai s ignalée plus haut, que la communica t ion entre la Méditerranée et 
l 'Atlantique n'existait pas à l 'époque luté l ienne ; le plateau de Lanncmezan a dû 
rester e x o n d é . D a n s les Landes , la mer é o c è n e s'étendait fort lo in vers le Nord, 
dépassant les l imites des p lanches ci-jointes (pl. VI). 

Sur le versant e spagnol , le rivage septentrional de la mer luté l ienne est e n 
retrait marqué sur celui de la mer s é n o n i e n n e et m ê m e de la mer dan ienne 
dans la moitié occ identale . Quant au rivage méridional , il de scend notab lement 
plus au Sud e n Catalogne : jusqu'à Gcrona, au delà de V ich , etc. , mais il remonte 
bientôt pour passer au Nord de Lcrida, vers Huesca , entre Sos et Tudela ; le Lutétien 
n'a pas , en effet, été reconnu au Sud de l'Ebre. 

La mer luté l ienne occupait d o n c un détroit allant de la Méditerranée , au moins 
jusqu'à Viloria ; de là, il s e m b l e assez vraisemblable qu'il rejoignait les dépôts 
de San-Viccnte-de- la-Barquera , b ien qu'on n'ait pas jusqu'à présent trouvé de 
témoins lu lét iens entre Vi l larcayo et San-Vicenle . 

A partir du L U T É T I E N SUPÉRIEUR, la mer abandonne toute la partie orientale 
et centrale du versant français et se retire à l 'Ouest jusqu'à Orthez, suivant une 
marche analogue à ce l l e déjà reconnue à la fin du Jurass ique et à la fin du Crétacé. Il 
n'y a guère eu de c h a n g e m e n t pendant le B A R T O N I E N , mais à la fin de cet é lage , 
le recul de la mer s 'accentue et le L U D I E N - S A N N O I S I E N voit son rivage rejeté au 
Nord-Oues t d'une l igne qui passe approximat ivement par Biarritz, Poui l lon , Mugron et 
R o q u e f o r t - d e s - L a n d e s (pl . VI) . 

Sur le versant espagnol , le m o u v e m e n t de surrect ion a été u n peu plus tardif 
et le Bar lonien a cont inué à se déposer à peu près sur le m ê m e e m p l a c e m e n t 
que le Lutét ien ; par contre, à partir du Ludien-Sannoi s i en , il a été p lus complet qu'en 
France , puisque cet étage est exc lus ivement lacustre dans le pays étudié ici. Le 
seul dépôt marin c o n n u de cette é p o q u e se trouve bien à l 'Ouest , à San-Vicenlc-
de- la-Barquera. 

Pendant le M I O C È N E , la mer atlantique a cont inué à reculer au Nord-Ouest , le seul 
d é p ô t qu'el le a laissé sur la feuille de B a y o n n e étant celui de Saubrigues , d'âge 
lor lonien . Il n'y a pas , sur ce rivage, de couches p l iocènes marines . 

D u côté de la Méditerranée, le pays , e x o n d é depuis le. Lutét ien, a été recouvert 
par les mers HURDIGALIENNE et HELVÉTIENNE aux env irons de Narbonne seu lement . 

Enfin, les eaux marines du P L I O C È N E ont envahi la dépress ion de Perpignan 
e n France et cel le de Figucras en Espagne. 



C H A P I T R E IV. — HISTOIRE GÉOLOGIQUE D E LA CHAINE 

Depuis l'origine des (enips géo log iques jusqu'au Dinant ien inclus , les eaux 
marines couvraient loule la région, et s'il y a eu pendant cette période des 
m o u v e m e n t s du sol , aucun indice n e permet de les reconnaître. A la lin du 
Dinant ien , u n premier e x h a u s s e m e n t en niasse s'est produit à la suite duquel 
la mer s'est complè tement retirée : il n'est p lus alors resté qu'une série de lagunes 
dans lesquel les se sont accumulés des restes de plantes terrestres et, par places , 
de la houi l le . 

Avant le dépôt du P e r m i e n , il s'est produit des m o u v e m e n t s du sol qui, sans 
avoir une très grande importance, , ont été suffisants pour qu'une discordance 
indiscutable , surtout dans la partie occ identa le , se montre entre le Rouil ler et le 
Permien . 

D e u x l ignes de crêtes étaient ébauchées dès cette é p o q u e : l'une allant des 
Corbièrcs à Salies-du-Salat, l'autre suivant à peu près la crête actuelle des P y r é n é e s 
saul' à l 'Ouest où e l le devait être située plus au Sud. La première n'a pas été 
recouverte par les eaux permiennes : la seconde l'a été en grande partie, s inon 
en totalité, mais la profondeur était faible et les dépôt s du P e r m i e n sont des 
conglomérats , des grès à plantes terrestres ou des schistes argi leux sans fossi les , 
c'est-à-dire des dépôts lagunaires ou littoraux. Il existait à cette é p o q u e un géo
syncl inal à l 'emplacement de la haute chaîne. 

L'exhaussement cont inuant à s'accentuer, la mer triasique empiéta i t fort peu 
sur le rivage actuel , soit du côté de l 'Atlantique, soit du côté de la Méditerranée 
(fossi les marins auprès d'Ascain et de Sainl -Jean-Pied-de-Port d'une part, d'Amélie-
lcs-Rains de l'autre). Partout ailleurs en France , il n'y avait que d e s lagunes où 
la concentrat ion des eaux amenait la précipitation du gypse et d u sel ; la partie 
médiane des P y r é n é e s et la partie centrale des Corbièrcs étaient e x o n d é e s ; en 
Espagne , que lques ass ises marines ont été reconnues jusque dans l 'Aragon. 

A u début du Jurass ique un affaissement s'est produit et des dépôts marins 
se sont effectués depuis l'Infralias jusqu'au Toarcien dans deux détroits qui faisaient 
c o m m u n i q u e r les deux mers ; celui du Nord, fort resserré dans la partie médiane 
s'élargissait à ses deux extrémités : les Corbièrcs centrales restaient émergées 
ainsi que la plus grande partie de la crête des P y r é n é e s . La c o m m u n i c a t i o n 
entre les deux versants ne se faisait que par r e m p l a c e m e n t des mers actuel les . 

U n exhaussement c o m m e n ç a n t à la tin du Lias a repoussé la mer sur le 
versant français, à l'Est sur l 'emplacement de la Méditerranée actuel le , à l'Ouest 
jusqu'au méridien de Tardels pendant le Bajocien et le Bathonien , jusqu'à celui 
d'Aussurueq à l 'époque oxfordienne . En Espagne , il s e m b l e que la nier bajoc ienne 
ait persisté sur que lques points occupés antér ieurement par les eaux du Lias , 
mais il n'existe ni Bathonien marin, ni Oxfordien . 

Le m o u v e m e n t cont inuant dans le m ê m e sens , l 'é inersion a été complète 
pendant tout le reste du Jurass ique et pendant le début d u Crétacé : l es seu les 
ass ises pouvant être rapportées au Jurass ique supérieur dans l ' ensemble de la 



région étant des eouel ies de Kiinineridgien lacustre de la sierra de Monlsecl i 
dans la prov ince de Lerida. 

Mais avant l 'Aptien (Gargasien) , un adàissenien l s'est produit et la nier apt ienne 
a occupé à n o u v e a u , sur le versant français, à peu près exactement r e m p l a c e 
ment (pie les eaux marines couvraient pendant le Lias. Peut-être s'étendait-elle 
un peu plus vers le Nord dans la partie occ identa le , mais e l le n'avait toujours 
aucune c o m m u n i c a t i o n directe avec l 'Espagne et continuait à contourner les 
Corbières par le Sud. 

Sur le versant méridional , le m o u v e m e n t d'affaissement anlé-aptien a été 
m o i n s accentué qu'en France , et au lieu d'occuper une b a n d e cont inue c o m m e 
à l 'époque basique, la mer apt ienne pénétrait s eu lement dans plusieurs golfes 
séparés les uns des autres. 

Jusqu'à la tin de l 'Albion, aucune modification n'a eu l ieu. 
Le fait que malgré la lacune énorme qui a précédé s o n dépôt , l 'Aptien o c c u p e 

à peu près le m ê m e e m p l a c e m e n t que le Jurassique et le recouvre partout en 
concordance , sauf à l 'extrémité occidentale de la région française ; ce fait montre 
que tous les m o u v e m e n t s qui se sont produits entre le Permien et le C é n o m a -
nien, ont été des m o u v e m e n t s d 'ensemble é levant ou abaissant toute la région, sans 
modifier les rapports de ses différentes parties. 

Entre l 'Albien et le Cénomanien , au contraire, les m o u v e m e n t s ont été impor
tants cl c o m p l e x e s . Sur le versant français, les dépôts marin du C é n o m a n i e n sont 
très d é v e l o p p é s à l 'Ouest où ils recouvrent m ê m e la partie axiale de la chaîne , 
tandis qu'au mil ieu de cel le-ci et à l'Est, ils sont rejelés vers le Nord , perdant 
du terrain vers les P y r é n é e s proprement dites , pour en gagner du côté de 
Camarade et des Corbières. Il y a donc eu e x h a u s s e m e n t de la partie axiale 
orientale et affaissement de la région occ identale tout entière, du massif primaire 
de Camarade et d e s Corbières. 

C'est à ce l le m ê m e é p o q u e que les massifs primaires de Milhas, des Trois-
Se igneurs et du Saint -Bar lhé lemy ont achevé de s' individualiser par la formation 
d'antic l inaux. 

En Espagne , l 'exhaussement a persisté vers l'Est où le Cénomanien n'a laissé 
aucune trace ; au centre, le C é n o m a n i e n se montre entre les va l lées du Segre et 
de la Cinca, à peu près au m ê m e emplacement où j'ai marqué des dépôts apl iens , 
montrant ainsi la persistance du golfe s'ouvrant vers le Sud. Quant à l'affaisse
ment de la région occ identale , il ne s'est pas fait sentir e n Espagne où l 'emplacement 
occupé par la mer c é n o m a n i e n n e ne dépasse pas celui de l 'Aptien et de l 'Albien. 

L'affaissement de la partie occ identale française n'a du reste pas été de longue 
durée et à l 'époque s é n o n i e n n e , on constate l 'émersion de toute la région c o m 
prise entre Arudy et l 'Océan : les mers françaises et e spagno le s sont de nouveau 
séparées et n e c o m m u n i q u e n t plus entre e l les que par r e m p l a c e m e n t des mers 
actuel les . 

Le détroit dans lequel s'est déposé le Sénon ien sur le versant français était 
situé au Nord de celui du C é n o m a n i e n depuis l 'Atlantique jusqu'à F'oix : au delà 
vers l'Est, l ' emplacement des deux mers était à peu près le m ê m e . 



Sur le versa ni méridional , au contraire, l'affaissement a été considérable dans 
les parties orientale et centrale, et dans cette dernière, la mer, franchissant la 
(routière vers le Nord , a recouvert la haute chaîne actuel le sans toutefois se relier 
au détroit septentr ional . 

Au Nord de la chaîne, l 'exhaussement qui avait déjà c o m m e n c é à se faire 
sentir pendant la s e c o n d e moitié du S é n o n i e n a cont inué et a repoussé la mer 
dan ienne à l 'Ouest de la G a r o n n e : la limite méridionale de son emplacement ne 
différait pas beaucoup de celle de la mer s é n o n i e n n e dans cette partie, mais les 
eaux s 'étendaient p lus loin vers le Nord et couvraient la majeure partie des Landes . 

Il est à remarquer que le massif primaire de l'Alaric qui était resté e x o n d é 
depuis le Carboniférien a c o m m e n c é à s'abaisser par rapport aux Corbières à 
l 'époque dan ienne , car s'il n'a pas été encore atteint par les eaux marines , il a 
reçu des dépôts lacustres du D a n i e n . 

Sur le versant méridional , l ' exhaussement avant le D a n i e n s'est fait surtout 
sentir à l'Est et dans la zone avois inant la p l a i n e ; au contraire, dans la haute 
chaîne médiane et occ identale actuelle , le recul a été fort peu sens ib le . 

Pendant l 'Eocène inférieur, l 'émersion a été complè te dans toute la partie 
occ identa le française et sur tout le versant espagnol ; de Sa int -Gaudens aux 
Corbières , se déposa ient des couches a l ternat ivement marines et lacustres, se 
pro longeant vers la Montagne Noire . A ce l le époque les eaux — tant lacustres 
que marines — ont cessé de contourner par le Sud le mass i f primaire des 
Corbières pour pénétrer au cœur m ê m e de ces m o n t a g n e s et surtout dans la 
région située au Nord ; c'est la preuve de la cont inuat ion du m o u v e m e n t de bascule 
ébauché à l 'époque dan ienne , m o u v e m e n t qui a re levé la rég ion de Sougraignc 
et abaissé cel le de l'Alaric où la mer lutét ienne s'est largement é tendue . 

Au début du Lulét ien, s'est produit e n outre u n affaissement général qui a 
ramené la mer lutét ienne au pied Nord des P y r é n é e s , sauf à l'Est de l 'Aude et 
au plateau de L a n n e m e z a n . Le rivage méridional de la mer du versant français 
à ce l le é p o q u e différait peu de celui de la mer dan ienne à l 'Ouest, de celui du 
lac de la m ê m e époque à l'Est, mais les golfes atlantique et méditerranéen ne 
c o m m u n i q u a i e n t plus : ils étaient séparés par l'isthme du L a n n e m e z a n qui reliait 
les Pyrénées au reste de la France . L'existence de celte séparation me parait 
nécess i tée par la différence si complète de la faune lutét ienne des régions orientale 
et occidentale (voir c i -dessus p. 2(5), mais c'est une hypothèse qui ne peut être 
vérifiée directement par suite de l 'existence d'un épais manteau m i o c è n e entre 
Saint-Gaudens et Tournay . Sur le versant méridional , l 'affaissement a été très 
sens ib le à l'Est : o n trouve des ass ises luté l iennes dans la région comprise entre 
Gerona. Figueras et Vieil , où le Dan ien n'avait laissé que des dépôts lacustres, 
mais le Lulét ien n'a pas atteint Amélie-Ies-Hains, ce qui confirme le m o u v e m e n t 
de surélévat ion de la zone des hautes m o n t a g n e s des P y r é n é e s - O r i e n t a l e s et de l 'Aude. 

Sur toute la longueur du versant méridional des P y r é n é e s , d'ailleurs, le rivage 
de la mer lutét ienne était plus é lo igné vers le Sud que celui des mers dan ienne et 
s é n o n i e n n e : la haute chaîne continuait à se soulever l entement . Par contre l'affais
s ement gagnait vers le Sud dans la direction de la p la ine de l'Elire. 



D è s la fin du Luté l i en m o y e n , un nouve l e x h a u s s e m e n t s'est fait sentir chassant 
déf in i t ivement la mer de toute la partie orientale française depuis la Méditerranée 
jusqu'au delà de P a u ; lors du Lutél ien supérieur, le golfe at lantique dépassait à 
pe ine Orthcz. 

Les modif icat ions du rivage ont été très faibles pendant le B a r l o n i e n ; mais 
à la fin de cet étage, l ' exhaussement a cont inué et le rivage du Ludien a été reporté 
vers le Nord-Oues t , passant approx imat ivement par Biarritz, P o u i l l o n et Roquefort . 

En E s p a g n e , la mer bartonienne a cont inué à remplir un détroit allant de 
l 'Atlantique à la Méditerranée : son rivage septentrional était s eu l ement reporté 
un peu plus au Sud. Mais à la fin du Bartonien, un e x h a u s s e m e n t général a 
fait disparaître déf init ivement la mer de tout le versant méridional d e s P y r é n é e s , 
except ion faite s e u l e m e n t de la dépress ion de Figueras qui a été de n o u v e a u 
envahie à l 'époque p l iocène . 

Tous les m o u v e m e n t s qui se sont produits depuis le C é n o m a n i e n jusqu'au 
Ludien ont été des e x h a u s s e m e n t s ou affaissements d 'ensemble n o n a c c o m p a g n é s de 
p l i s sements ou de c h e v a u c h e m e n t s . C'est s eu lement à l 'époque lud ienne que des 
act ions orogén iques intenses se sont fait sentir, occas ionnant tous les plis et acci
dents que j'ai décrits dans les paragraphes précédents . A la suite de ces grands 
catac lysmes , les P y r é n é e s déf in i t ivement const i tuées n'ont p lus subi que des mou
v e m e n t s d ' ensemble de faible ampl i tude ; c'est à peine si les l ignes de rivage ont 
été modif iées . 

A l 'Ouest , le seul dépôt marin c o n n u postérieur au Ludien est celui de Saubrigues , 
rapporté au Tor lon ien ; il est situé fort lo in déjà vers le Nord , à u n e quarantaine 
de mètres d'altitude et à 2 0 k i lomètres seulement du rivage actuel : les autres ass ises 
miocènes marines n e se montrent que beaucoup plus au Nord , en dehors de la 
rég ion qui fait l'objet de celte é lude , et le P l i o c è n e n'existe nul le part. D u côté de 
la Méditerranée, la bande côtière qui était e x o n d é e depuis la lin du Crétacé, s'est 
affaissée dans les env irons de N a r b o n n e où se vo i en t des dépôts marins de 
l 'Helvét ien maintenant s o u l e v é s jusqu'à i3j mètres d'altitude. Ce dernier exhaus 
s e m e n t a dû se produire avant le P l i o c è n e qui n'a laissé aucun dépôt marin dans 
cette rég ion . 

L e s env irons de Perp ignan se sont comportés tout autrement que ceux de 
N a r b o n n e ; émergés e n partie depuis la lin du Crétacé inférieur, e n partie depuis le 
Primaire , ils ne se sont pas abaissés au-dessous du n iveau de la mer pendant 
le Miocène qui n'y a laissé aucune trace. L'affaissement ne s'est produit dans cette 
rég ion qu'au début du P l iocène , alors que préc i sément N a r b o n n e recommençai t 
à s ' é l ever : la mer p l i o c è n e a envahi tous les environs de Perp ignan , laissant des 
dépôts à coqui l l es marines dans la val lée de la Têt jusqu'au delà de Mil las . Enfin, 
un dernier s o u l è v e m e n t a fait sortir des flots le golfe de Perp ignan lu i -même , 
probab lement vers le mil ieu des temps p l i o cèn es , et a porté les dépôt s marins 
de cet étage à u n e altitude un peu supérieure à 1 0 0 mètres . 

Le golfe de Figueras e n Espagne s'est comporté c o m m e celui de Perpignan 
dont il est l 'homologue sur l'autre versant. 
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Tel le esl la c o n c e p t i o n que je me suis laite de la structure et de l'histoire 
des Pyrénées françaises après trente a n n é e s d'études personnel les sur le terrain 
et la lecture de tout ce qui a été publié sur le sujet. 

Malgré la vogue dont jou i s sent aujourd'hui les grands charriages, je n'ai pas 
cru devoir admettre leur ex is tence dans les P y r é n é e s , ni surtout celle de plusieurs 
nappes s u p e r p o s é e s ; contrairement aux théories actue l lement reçues, j'ai déclaré 
que les c h e v a u c h e m e n t s se produisent , tantôt vers la montagne , tantôt vers la 
plaine. 

Ce sont là des idées qu'il n'est pas permis d'exprimer aujourd'hui sans passer 
pour un esprit rétrograde, pour u n e p e r s o n n e qui cherche à enrayer le progrès 
de la sc ience géo log ique . Vu risque de m e voir appl iquer ces épithètes , je n'hésite 
pas à soutenir ces idées , ce que m o n i n d é p e n d a n c e m e permet de faire, parce 
qu'e l les résul tent indubi tab lement , se lon moi , de tous les faits constatés . 

D a n s la d e u x i è m e partie de ce travail, je donnerai d'ailleurs avec p lus de détails 
les raisons qui ont entraîné ma conv ic t ion , en e x p o s a n t l es d ivergences entre ma 
manière de voir et ce l l e de M. L é o n Bertrand, défenseur de la théorie des nappes 
mul t ip les pour la rég ion p y r é n é e n n e . 



D E U X I È M E P A R T I E 

I. — Généralités 

D a n s la première parlk: de ce résumé, j'ai e x p o s é sommairement la g é o l o g i e 
d e s P y r é n é e s françaises, toile qu'el le résulte, d'après moi , de tous l es faits observés 
jusqu'à ce jour. C o m m e ces résultats diffèrent profondément de ceux qui ont été 
formulés par M. L é o n Bertrand dans d iverses publ icat ions ', je crois indispensable 
de faire connaître , dans cette d e u x i è m e partie, quel les sont l es raisons qui m'empêchent 
d'adopter l es vues de notre savant confrère. 

Je ne me fais d'ailleurs aucune i l lusion sur le sort réservé à ma manière de 
voir auprès d'un certain nombre de géo logues : les charriages sont aujourd'hui 
« à la m o d e », o n doit en trouver partout sous peine de passer pour un retardataire, 
ignorant des progrès de la géo log ie depuis v ingt-c inq ans . 

Plus le nombre des nappes superposées est cons idérable , plus leur provenance 
est lointaine et incertaine, plus les preuves de leur ex i s tence sont n é b u l e u s e s , et 
plus celui qui décrit ces nappes est considéré c o m m e un habile observateur : il 
a su voir ce qui avait échappé à ses prédécesseurs ! 

El c'est le m o m e n t où la v o g u e des charriages est à son apogée que je chois is 
pour venir dire cpie ces acc idents sont peu n o m b r e u x dans les P y r é n é e s et que 
la plupart de ceux qui ont été décrits dans ces montagnes , n'existent pas ! 

Mais ma conv ic t ion — basée sur les observat ions faites pendant trente-trois 
a n n é e s d'études sur le terrain et sur la lecture de tout ce qui a été écrit sur la 
géo log ie p y r é n é e n n e , — ma convic t ion , dis-je, est te l lement profonde que je n'hésite 
pas à me mettre e n travers du courant, quel le que soit sa v io lence actuel le , 
persuadé qu'il ne tardera pas à perdre de sa force et qu'une réaction contre 
l'abus des charriages se produira certa inement . 

Il se passera dans que lques années , à cet égard, quelque chose d'analogue à 
ce qui est a d v e n u pour les théories d'Elie de Beaumont qui . après avoir été si 
c o m p l è t e m e n t admises par la majorité des savants de l 'époque que personne 
n'osait m ê m e les discuter, sont maintenant presque c o m p l è t e m e n t a b a n d o n n é e s . 
Qui croit encore au réseau pentagonal , aux cratères de sou lèvement , aux va l lées 
de fracture, à la déterminat ion de l'âge des couches par la direction de leurs 

i. Spécialement dans : Contribution à l'histoire s t ra t igraphique et tectonique des Pyrénées orientales et 
centrales. Bulletin Serv. Carte géologique de la France et des topographies souterraines, l. XVII, n" 118. 1908. 

A moins d'indication contraire, c'est toujours ce travail (pic je discuterai dans les pages qui vont suivre. 



affleurements et à tant d'autres concept ions d'Elie de B e a u m o n l ou de ses é l èves , 
réputées vérités indéniables il y a une c inquanta ine d'années ? 

La lecture des anc iens v o l u m e s de notre Bulletin est très instructive à cet 
égard ; l 'effondrement des dogmes scientifiques p a s s é s doit nous rendre que lque 
peu scept iques sur le sort réservé à ceux du t emps présent et nous apprendre 
qu'il est parfois préférable, pour rester sur le c h e m i n de la vérité , de ne pas se 
laisser sugges t ionner par l 'ambiance du m o m e n t . 

Je l iens a faire remarquer, d'ail leurs, que je suis lo in d'être u n adversaire 
sys témat ique des charriages : la l iste serait l o n g u e de ceux que j'ai découvert s 
ou admis depui s 1889, date à laquel le j'ai fait connaître le recouvrement du pic 
de Bugarach, le premier signalé dans les P y r é n é e s . Mais je d e m a n d e pour les 
admettre que leur ex is tence soit démontrée par des faits observables et n o n pas 
basée u n i q u e m e n t sur des présompt ions imposs ib le s à vérifier ou m ê m e ne t t ement 
contredites par les observat ions sur le terrain. 

C'est dans cette dernière catégorie q u e se rangent, d'après moi , une grande 
partie des n a p p e s de M. L é o n Bertrand. 

IL — Théorie tectonique de M. Léon Bertrand 

J'ai résumé à la fin de la première partie (c i -dessus , p . 36 à 86) ma manière de 
c o m p r e n d r e la structure des P y r é n é e s françaises, après l'avoir e x p o s é e e n détail 
dans les six v o l u m e s de la Géologie des Pyrénées françaises. Quant à la concept ion 
de M. L é o n Bertrand, je vais essayer de la rappeler en que lques mots , tout en 
cons idérant qu'il sera b i e n difficile à u n lecteur de suivre la d i scuss ion c o n t e n u e 
dans les pages su ivantes sans avoir sous les y e u x le texte et surtout les p l a n c h e s 
de son principal ouvrage . 

La propos i t ion fondamenta le de notre confrère, ce l le qui résume tout son 
s y s t è m e , est la suivante : 

« Le bord septentrional des Pyrénées, au Nord de la zone primaire centrale, 
montre un régime de nappes empilées venues du Sud et, par suite, poussées vers 
le Nord. » 

Il ajoute p lus lo in que « les massifs primaires en question (ceux qui sont 
séparés de la masse primaire centrale par d e s affleurements secondaires) ont été 
amenés à la base d'une nappe charriée, principalement formée par les terrains 
secondaires de leur couverture, venue du Sud et actuellement séparée de sa racine». 

M. Léon Bertrand dis t ingue quatre séries secondaires qu'il dés igne sous l e s 
dénominat ions de série A , série B , série C, série Z ou p r é p y r é n é e n n e ; il y ajoute 
les terrains sous -pyrénéens . Ces derniers c o m p r e n n e n t le Crétacé supérieur, l 'Eocène 
et e x c e p t i o n n e l l e m e n t des terrains p lus anc iens : ils sont en place. 

La série Z a des caractères mixtes et renferme à la fois du Crétacé supérieur 
et du Crétacé infér ieur; l es sér ies A, B, C cont i ennent du Trias, du Jurass ique 
et du Crétacé infér ieur; l es calcaires de la série B offrent cette particularité d'être 



très profondément mélamorphisés , transformés e n marbres et remplis de minéraux , 
au point qu'il est souvent fort difficile d'y l'aire la dist inction des divers n iveaux , 
du Lias à l 'Aptien. Toutefois le métamorphisme d iminue beaucoup vers l'Est 
de la feuille de Qui l lan , au point que dans les Gorbières orientales « il n'est plus 
guère poss ible de trouver de différence de faciès entre les couches secondaires 
de m ê m e âge des deux nappes A et B », d'autant plus que dans la rég ion de 
Sournia, la série A devient , au contraire, plus métamorphique . 

La série C . conserve , c o m m e la série A, le faciès normal de la zone nord-
p y r é n é e n n e sans trace de métamorph i sme . 

Ces différentes séries se sont e m p i l é e s e n n a p p e s superposées , chacune d'el les 
e m m e n a n t dans son m o u v e m e n t vers le Nord les c o u c h e s primaires ou cristall ines 
sur l e sque l l e s e l le repose . Ces couches primaires ou cristal l ines charriées sont 
souvent e x t r ê m e m e n t puissantes : ce ne sont pas de s imples l ames ayant accompagné 
le Secondaire . 

Il s'est ainsi formé une suite de nappes de charriage se portant du Sud au 
Nord et d é s i g n é e s par les m ê m e s lettres que les séries secondaires qu'el les 
cont i ennent : Z, A , B, C ; e l l e s se superposent dans l'ordre qui v ient d'être 
indiqué , mais il arrive parfois qu'une des nappes manque et que A, par e x e m p l e , 
repose d irec tement sur les terrains sous -pyrénéens , ou C sur A, etc . . 

Ces idées sont e x p r i m é e s par M. L é o n Bertrand d 'une ' manière si séduisante , 
avec une telle log ique apparente , que s'il s'était agi d'une autre chaîne de m o n t a g n e s 
que les Pyrénées , d'une région que je n'aurais pas étudiée , j'aurais p r o b a b l e m e n t 
accepté les conc lus ions de l'auteur, persuadé que des affirmations aussi préc ises , 
des coupes des s inées avec une telle assurance, sans l ' indication du moindre 
point de doute , ne pouvaient être que la reproduct ion de choses vues, de super
positions contrôlables. Mais il s'agit des P y r é n é e s que je parcours sans relâche 
depuis si l ongtemps , et sur l e sque l l e s j'ai recueil l i des m o n c e a u x d'observat ions 
dont que lques -unes s e u l e m e n t sont publ iées . J'ai été nature l lement a m e n é à 
rechercher c o m m e n t m e s c o n c l u s i o n s pouva ient différer à un tel point de ce l l e s 
de notre savant confrère, et la comparaison de m e s d o c u m e n t s avec ses c o u p e s 
m'a permis de constater que celles-ci ne sont pas le résultat d'observations directes, 
que nulle part on ne peut voir les superpositions de séries ou de nappes qu'il 
indique et que les inclinaisons des couches, telles qu'il les figure, sont le plus 
souvent différentes de la réalité, soit pour le sens du plongeaient, soit pour son 
intensité. 

Mais si je suis a m e n é à soutenir avec la p lus grande énergie que les c o u p e s 
et l es théories de M. L é o n Bertrand sont inacceptables , j ' éprouve u n e grande 
difficulté à le démontrer . Sauf pour le cas rare où je puis présenter de b o n n e s 
photographies , je n'ai d'autre ressource que d'opposer m e s affirmations à cel les 
de notre confrère, sans que le contrôle puisse e n être fait autrement que par des 
courses pén ib les sur le terrain. Je crains que les g éo lo g u es qui se rendront sur 
place pour vérifier m e s coupes ne so ient pas n o m b r e u x ; je tenterai n é a n m o i n s 
de faciliter la tâche de ces explorateurs éventue l s , par les expl icat ions d o n n é e s 
dans les pages qui vont suivre et par les p lanches qui les accompagnent ou qui 



.ont été déjà publ iées dans la Géologie des Pyrénées françaises. Quant au lecteur 
de ces l ignes, il n'aura d'autre raison pour adopter l'un ou l'autre d e s sys t èmes 
proposés , que ses préférences personnel les , soit pour une théorie, soit pour celui 
qui la soutient . 

Je ne puis songer à discuter, l'un après l'autre, tous les faits c ités par M. L é o n 
Bertrand, toutes ses observat ions , toutes ses théories : son principal ouvrage à 
lui seul cont ient près de deux cents pages de texte compact dont chaque l igne 
demanderait à être ana lysée , ce qui m'entraînerait à des d é v e l o p p e m e n t s inacceptables . 

Je suis donc obl igé de choisir quelques points spéc iaux : j 'examinerai d'abord 
que lques coupes de la feuille de Qui l lan, puis je passerai à ce l les de la feuille de 
Fo ix , et je terminerai par que lques l ignes sur la « fenêtre d'Arbas » située sur la 
feuille de Bagnères -de -Luchon . Toutefois, avant de c o m m e n c e r l 'étude des d iverses 
coupes , je dois examiner deux quest ions essent ie l les , d'ordre général : la div is ion 
du Secondaire p y r é n é e n en cinq séries dist inctes et l ' inclinaison d o m i n a n t e îles 
ass ises s éd imenla ires dans cette région. 

III . — Divis ion du Secondaire pyrénéen en cinq séries distinctes 

La d iv i s ion du Secondaire en cinq séries dist inctes , soutenue par M. Léon 
Bertrand, est -e l le acceptable ? 

Celte quest ion préliminaire est fort importante, car c'est pr inc ipalement en 
s 'appuyant sur la présence , dans une région occupée par une série de couches 
qui, par leur faciès ou leur âge. devraient se trouver s e u l e m e n t dans une autre 
série, (pie M. L é o n Bertrand se croit en mesure d'affirmer l 'existence de ses nappes . 

Aussi ai-je cherché avec soin dans les travaux de notre confrère les raisons 
qui l'ont conduit à établir celte divis ion : je n'ai abso lument rien trouvé. M. Léon 
Bertrand déc ide d'autorité, sans aucune espèce de preuve et même saris un essai 
de preuve, que la série B par e x e m p l e se c o m p o s e de couches méta inorphisées 
et ne contient pas de Cénomanien . de sorte que , lorsqu'il trouve au mil ieu de 
celte série, des couches n o n métamorphiques ou du C é n o m a n i e n , il e n conclut 
que ces couches appartiennent à une autre série et indiquent un charriage ou u n e 
fenêtre. 

Je suis toul à fait d'accord avec M. Léon Bertrand pour admettre que les mers 
du Crétacé supérieur se sont é tendues m o i n s loin vers le Sud que ce l les du 
Crétacé inférieur (voir pl. III, IV et V) : mais c o m m e n t croire que les cassures qui 
se sont produites pendant l 'Focène . ont b é n é v o l e m e n t suivi sur quatre cents 
k i lomètres de longueur la ligne des anciens rivages pour faciliter la lâche des 
géo logues futurs el leur permet Ire de distinguer à première vue les différentes 
nappes ? En réalité, M. L é o n Bertrand s'appuie sur l 'existence des séries pour 
établir ses nappes et sur cel le des nappes pour établir ses sér ies . 

L'intensité plus ou m o i n s grande du métamorphisme peut-il, de s o n côté, servir 
à dist inguer des s é r i e s ? Je ne le crois pas davantage . E n effet, le métamorphisme 



des formalicms secondaires inférieures dans les P y r é n é e s esL dû, pour la plus 
grande pari, à l'action des roches érupl ives , spéc ia l ement de la lherzolite : c'est 
aux abords d e s affleurements de ce l te roche que la transformation des ass ises 
séd imenla ires présente le plus d'intensité (entre Aulus et V i c d e s s o s , env irons de 
Oaussou). El le s 'atténue, dans la même bande longitudinale, lorsqu'on s'éloigne 
de ces centres d'éruption, et il est imposs ib le , sans nier l 'évidence, d'attribuer à 
une b a n d e unique toutes les couches métamorphiques e n bannissant de cette 
bande les ass ises qui n'ont pas été transformées ou ne l'ont été que fort peu . 
C'est pour avoir m é c o n n u cette vérité que M. L é o n Bertrand a tracé, c o m m e 
l imites de ses différentes nappes , des l ignes qui recoupent sous d e s angles divers , 
se rapprochant parfois de l'angle droit, les d irect ions parfaitement v is ibles d'assises 
régulières et c o n t i n u e s : j ' en donnerai des e x e m p l e s dans l 'étude déta i l lée des 
d iverses c o u p e s . 

Souvent , d'ailleurs, M. Léon Bertrand est obl igé de placer dans une n a p p e 
des couches qui présentent le faciès attribué à une autre ; il l 'avoue lui -même 
dans certains cas : « D a n s les Corbières orientales , il n'est plus guère poss ible 
de trouver de différence de faciès entre les couches secondaires de m ê m e âge 
d e s deux n a p p e s A et B », le métamorphi sme d e v e n a n t dans cette région plus 
fort dans la série A et moindre dans la sérié B (Op. cit., p . 69). C'est reconnaître 
«jue la d iv i s ion e n sér ies d'après l'intensité du métamorphi sme n'a aucune valeur. 

O n se d e m a n d e m ê m e c o m m e n t M. L é o n Bertrand a pu avoir l'idée de cette 
d iv i s ion e n séries d'après le faciès, étant d o n n é e l 'expl icat ion qu'il présente du 
m o d e de formation des nappes (Op. cit., p. 79 et suiv . , lig. 24 et 20). Voici la 
reproduct ion simplif iée de l 'une de ses figures (fig. 1 ) : 

Fig. i . 

On y voit que la partie frontale de la n a p p e B (point a) était pr imit ivement 
en contact au point a' avec l 'extrémité méridionale de la n a p p e A , c o m m e je le 
montre sur la figure 2. La l igne d iscont inue au-dessous du point a sur cette dernière 
ligure marque l'endroit où doit se faire plus tard la séparat ion de A et de B , 
mais originairement ce qui deviendra les deux n a p p e s A et B ne forme qu'une 

Vig. a. 



seule et m ê m e masse . Il n'est pas s o u l e n a b l e qu'un c h a n g e m e n t de faciès ait 
existé autrefois dans cel le masse] cont inue , préc i sément au point où devait se 
produire plus tard une grande cassure sur toute la longueur de la chaîne : les 
couches du point a (nappe B) ne peuvent différer de ce l les du point a' (nappe A) . 
Mais alors que devient la div is ion e n séries ? Et c o m m e c'est par le faciès que 
M. L é o n Bertrand reconnaît ses nappes , si l e s séries disparaissent , que dev i ennent 
les nappes e l l e s -mêmes ? 

IV. — Incl inaison des assises sédimentaires sur le versant nord des Pyrénées 

Tous ceux qui parcourent le versant français des P y r é n é e s sont frappés de 
voir que l'horizontalité des couches sédimentaires est ex trêmement rare et que la 
verticalité est, au contraire, la règle . Lors de m e s premières courses dans le pays , 
cette allure m'avait é tonné , mais au bout d'un certain temps , j'étais te l lement 
habitué à voir des assises redressées , que j 'en étais arrivé à noter sur m e s carnets 
c o m m e « peu inc l inées » les couches qui se rapprochaient n o n pas de l 'horizontale , 
mais de la verticale ; la verticalité est si fréquente qu'el le devena i t pour moi , e n 
que lque sorte, la posi t ion régulière des couches . 

Auss i n 'es t -ce pas sans surprise que j'ai vu . sur les coupes de M. L é o n Bertrand, 
les l imites régul ières des terrains, aussi b ien que les contacts anormaux , d e s s i n é e s 
avec une allure horizontale ou vois ine de l 'horizontale . Je reviendrai h plusieurs 
reprises sur ce l le quest ion e n étudiant les différentes coupes , mais je déclare dès 
maintenant que l'allure générale est lout à fait différente de cel le qui est représentée 
sur les coupes des p lanches III et V (Op. cit.). 

Et ceci n'est pas sans importance : si l e s contacts sont vo i s ins de la verticale 
c o m m e je l'affirme, toule la théorie des grands charriages et des n a p p e s s u p e r p o s é e s 
tombe d'el le-même, pour faire place à ce l le que je préconise , des c h e v a u c h e m e n t s 
de faible é tendue dans le sens du m o u v e m e n t '. 

V. — Feuil le de Quillan 

i. P A R T I E ORIENTALE 

Je passe maintenant à la ieui l le de Qui l lan et tout d'abord à son quart sud-est. 
D a n s cette partie, M. L é o n Bertrand reconnai l trois nappes qu'il d é n o m m e Z, 

A et B. Je suis d'accord sur l 'existence du recouvrement : i ° , des terrains crétacés 
supérieurs par Z ; 2 0 , de Z par A ; c'est moi qui ai découvert et décrit ces chevau-

i . Dans la réponse qu'il a laite à ma communication {Compte rendu soinm. des Séances de la Société géolo
gique de France. 20 ju in 1910), M. Léon Bertrand m'a adressé le reproche inverse, à propos de mes coupes «les 
contacts anormaux y appara issant , à tort, tous presque verticaux ». Je maintiens que l 'inclinaison des 
contacts ou des limites des te r ra ins , iigurée sur mes coupes, est bien la représentat ion de la réalité. 



c h e m e n l s dés ignés d a n s la première partie de travail sous les n o m s de Caille 
de Cubières et de l'aille de Saint-Louis . 

Mais en réalité ee sont des c h e v a u c h e m e n t s peu é tendus , sauf pourtant le plus 
é l evé qui peut mériter le n o m de nappe de charriage e n q u e l q u e s points , tels (pie 
le Pic de Bugaraeh et surtout la montagne de Tauch. Je ferai observer , confor
mément aux remarques généra les déjà formulées c i -dessus , que l ' incl inaison des 
surfaces de contact anormal qui servent de base à ces deux séries de couches Z 
et A est beaucoup trop faible sur les dess ins de M. L é o n Bertrand : ces surfaces 
sont vis ibles en de n o m b r e u x points et partout, sauf au Pic de Bugaraeh et à la 
m o n t a g n e de Tauch , très rapprochées de la verticale '. 

Reste la nappe B. Pour celle-là la d ivergence est complète , car j'en contes te 
ca tégor iquement l 'ex is tence . 

Pour c o m p r e n d r e les expl icat ions qui vont suivre, il est nécessa ire que le 
lecteur veu i l l e b ien se reporter à la carte géo log ique à 1 / 8 0 0 0 0 (feuil le de 
Qui l lan) , ainsi qu'à la petite carte à la m ê m e échel le que j'ai d o n n é e de la région 
de Lesquerde (pl. X X X I I , dans le tome V de la Géologie des Pyrénées françaises). 
Cette dernière indique ma manière de comprendre la structure de cette partie, 
tandis que la première , b ien que l evée pr imit ivement par moi, a été modifiée 
par M. Léon Bertrand c o n f o r m é m e n t à ses théories . 

Ce qui frappe tout d'abord à l ' examen de la partie sud-orientale de la feuille de 
Qui l lan , c'est l 'existence de d e u x grandes b a n d e s a lb iennes (bleu-clair) dirigées de 
l 'Ouest à l'Est. La plus septentr ionale , ce l le de Saint-Paul de Fenoui l l e t , est 
encadrée entre deux bandes apt iennes ; cel le du Sud ou de Sournia est entourée 
de roches cristall ines dont la séparent parfois des lames de calcaire (apt ien?) . Il 
s emble d o n c exister deux sync l inaux albiens séparés par u n anticl inal primaire, le 
syncl inal le p lus septentr ional étant régulier dans la plus grande partie de son 
é tendue , l'autre plus tourmenté et surtout inoins complet . C'est ainsi que j'ai 
interprété la structure de la région. 

Mais cette solut ion, trop s imple , n'a pas été admise par M. L é o n Bertrand 
qui lui en a substitué une autre, exp l iquée par les coupes 1 à - de la p lanche 111 
de son ouvrage . O n y voit que, d'après lui, la bande crétacée mér id iona le o u 
bande de Sournia fait partie de la nappe A et qu'el le est const i tuée par un pli 
couché au Nord, sur lequel a gl issé la nappe B formée de roches cristal l ines 
(granités, gne i s s , etc . ) surmontées de que lques lambeaux s e c o n d a i r e s ; toute la 
région cristall ine et primaire comprise entre les deux grandes bandes crétacées 
serait une énorme nappe de recouvrement , s 'é lendant à l'Est jusqu'à la plaine 
de Perpignan. 

Je ferai remarquer tout d'abord que la bande de Sournia est c o m p o s é e de 
terrains mé lamorph i sé s ; le calcaire blanc (aptien ?) est a b s o l u m e n t cristall in et 
les calcschistes noirs a lb iens se présentent sous le m ô m e faciès que ceux de R o d o m e 
(série B) . Ces terrains devraient donc , d'après la classif ication de M. L é o n Bertrand, 

1 . Voir La Géologie des Pyrénées françaises, t. V, pl. XXXV, fig. 2. Cette photographie représente le 
contact des nappes Z et A à la coupure de l'Agly, auprès de Cubières : prise nn peu obliquement, elle fait 
paraî t re cette surface moins redressée qu'elle ne l'est en réalité. 

MKM. SOC. UÉOI.. DK FH. — (1), H, [ 3 . MKM. 7, i3 . — 1 0 MAI 1912. 



faire partie de sa série B et n o n pas de sa série A. D è s la première coupe que 
nous ana lysons , nous v o y o n s que l'auteur lu i -même d o n n e u n grave accroc à cette 
classification en séries qui est pourtant la base de tout son sy s t ème . 

Quant aux raisons d o n n é e s par M. L é o n Bertrand pour soutenir que le mass i f 
cristallin d 'Ans ignan est une masse charriée qui a passé par dessus la bande 
crétacée de Sournia , ce sont : 

i° Le chevauchement vers le Sud du bord mérid ional du mass i f cristall in ; 
2 ° L 'enfoncement du Secondaire sous le Cristallin et le Primaire à l 'extrémité 

orientale de l'affleurement de Sournia. 

C H E V A U C H E M E N T VERS LE Sun DU BORD MÉRIDIONAL DU MASSIF CRISTALLIN 

D ' A N S I G N A N . — Notre confrère décide a priori, d'après des vues théoriques , qu'il ne 
peut pas y avoir, dans les Pyrénées françaises , de c h e v a u c h e m e n t vers le Sud , 
c'est-à-dire en s ens inverse de la direct ion de toutes les p o u s s é e s bien r e c o n n u e s 
d'après lui ; aussi lorsqu'il se trouve en présence d'un accident présentant toutes 
les apparences d'un chevauchement vers le Sud — ce qui n'est pas rare —, il 
déc lare que ce n'est pas un chevauchement vers le Sud puisqu'il ne peut pas j ' 
en avoir, mais u n lambeau de charriage porté du Sud vers le Nord et séparé de 
ses racines . Seu lement ¡1 oubl ie de nous dire pourquoi une p o u s s é e v e n u e du Sud 
doit toujours faire passer les couches mér id iona les par dessus ce l l e s qui sont s i tuées 
p lus au Nord . 

D'ai l leurs dans le cas particulier qui nous occupe actue l l ement , la l igne de 
contact du Secondaire et des terrains cristall ins est tel lement vo i s ine de la verticale, 
qu'il est abusif m ê m e de parler de c h e v a u c h e m e n t 1 : il est inuti le de chercher 
une expl icat ion pour un chevauchement qui n'existe pas. 

E n tous cas il est étrange de voir M. L é o n Bertrand déclarer qu'un charriage 
est nécessa ire pour expl iquer la coupe de Trilla, a lors qu'il a décrit à A m é l i e -
les-Bains une coupe abso lument semblable , sans faire intervenir aucun charriage 2 . 

E N F O N C E M E N T DU S E C O N D A I R E sous LE P R I M A I R E A L ' E S T DE L'AFFLEUREMENT DE 

S O U R N I A . — Si la coupe i de la planche III de M. Léon Bertrand était une coupe 
réelle, sa manière de voir pourrait, devrait m ê m e être acceptée , mais c'est une 
c o u p e purement théorique. Je reproduis (planche VII , fig. i ) la partie de cette coupe 
se rapportant au sujet que je traite e n ce moment , et je sépare par un Irait ce 
qui est vis ible de ce qui est œuvre d'interprétation ; o n voit de suite combien 
ce l te dernière tient une large part. J'y jo ins aussi (fig. 2 ) la coupe telle que 
je l'ai vue ; o n remarquera que les incl inaisons ainsi que le figuré du terrain, 
diffèrent beaucoup de ce qui a été dess iné par M. L é o n Bertrand. 

Tout d'ailleurs dans cette c o u p e est hypothét ique : le couronnement des 
calcschis lcs albiens par les calcaires (ap t i ens? ) est loin d'être démontré . 

1. A Trilla, l 'inclinaison au Nord de la surface de contact est d'environ (io° à 700 ; mais aussi bien à 
l'Est qu'à l'Ouest de ce village, l ' inclinaison augmente encore. 

2. Léon BBBIHANU et O. MKNGKL. — Observat ions sur le synclinal d'Amélie-les-Bains. CH. Ai: Se, 
CXXXIII, p. 1256. 1901. — B. S. G. F.. (<-,), t. IV, p. 344 



J'ai déjà .annoncé à plusieurs reprises que c'était une grave erreur de croire 
que l 'Apl ien était toujours calcaire et l 'Albien toujours marneux ; j'ai cité dans 
u n grand nombre de points des inlercalal ions marneuses dans les calcaires apl iens , 
part icul ièrement à une faible d is lance de la région de Sournia, sur les deux l ianes 
de la val lée de Saint-Paul de Fenoui l let . 11 s'ensuit que si m ê m e l'on admettait 
la superposit ion, à Bélesta , du calcaire aux ealcscbistes noirs — superpos i t ion 
(pie je ne crois pas exister —, il n'en résulterait n u l l e m e n t la preuve d'un renver
s e m e n t : celui-ci ne serait démontré que si l'âge des deux assises était lixé d'une 
façon pos i t ive . Or, il ne l'est pas, aucun fossile n'ayant jamais M,é recueilli dans 
toute cette bande secondaire de Sournia. 

Il ne reste d o n c rien de cette coupe i , ni la superposi t ion du Cristallin sur 
le Secondaire , ni ce l le de l 'Aplien sur l 'Albien. 

Mais, dit M. L é o n Bertrand, e n examinant de loin et en grand la direct ion de 
la stratification des calcaires entre Béles ta-de- la-Fronl ière et le Mas de la Jul iane , 
il est imposs ib le de ne pas constater (pic le calcaire doit pénétrer sous le Primaire. 
M. L é o n Bertrand lient b e a u c o u p à celte métl iode qui cons is te à déterminer de 
lo in la direct ion de la stratification dans les calcaires c o m p a c t s ; il y revient à 
plusieurs reprises dans son ouvrage et dit que l 'observation de près ne peut mener 
(pi'à des erreurs, en faisant prendre des diaclases pour des l ignes de stratification. 

Certes, je ne contes te pas qu'il soit souvent fort difficile de discerner de près 
le s ens de la stratification des calcaires compact s ', mais c'est encore plus dangereux 
de chercher à le faire de loin. C'est dans ce cas que l'on risque de confondre des 
l ignes de cassure, des diaclases , avec les l ignes de stratification ! C'est pour moi ce 
qui se passe ici, et la prétendue incl inaison vue à distance n'est pas la véritable 
inc l inaison. 

La méthode suivie par M. Léon Bertrand est encore défectueuse pour u n autre 
motif : lorsqu'il a cru dist inguer ainsi à distance les l ignes de stratification, il les 
poursuit par la p e n s é e au delà des parties v is ibles , c o m m e si l ' incl inaison, dans 
un pays troublé, ne pouvait pas changer à tout moment . 

D'ai l leurs, dans le cas présent , il ne s'agit pas de savoir quel est le pendage 
du calcaire compact , mais b ien de s'assurer si le calcaire secondaire pénètre ou 
non sous les schis tes plus ou moins cristal l ins du Primaire et pour cela o n n'en 
est pas réduit aux suppos i t ions : il sutlit de se rendre à la terminaison du massif 
secondaire , ce que j'ai fait. Elle se présente de la façon suivante (pl. VII , fig. j). A u 
delà, vers l'Est, à moins d'un ki lomètre de la coupe ci -dessus, o n trouve u n 
petit lambeau de Secondaire c o m p o s é de Trias et de Lias ; il est incontes tab lement 
superposé au Primaire. M. Léon Bertrand ne le contes te pas , mais il déclare qu'il 
fait partie de la masse charriée, sans trouver extraordinaire qu'il soit v e n u s'arrêter 
préc i sément sur le p r o l o n g e m e n t du grand mass i f secondaire . D'autres lambeaux 
calcaires se voient d'ailleurs e n plusieurs autres endroi ts à l'Est de Bélesta-de- la-
Fronl ière , couronnant c o m m e des chapeaux les m a m e l o n s de granité. 

i . Le géologue qui veut se tenir à l 'abri de toute erreur , ne se borne pas à observer — de près ou de 
loin — les jo in ts qui peuvent être aussi bien des joints de cassures que des jo in ts de stratilication : il 
cherche, et trouve toujours quand il y met le temps nécessaire, des bancs qui par leur coloration ou leur 
composition, permettent de reconnaître avec certitude la direction de la stratification. 



J'ajouterai encore que l'on n'a pas trouve le plus petit l ambeau de Primaire 
sur tout l'affleurement secondaire de Sournia, pas le moindre t émoin de son passage . 
Le l'ail serait b ien extraordinaire si le charriage avait rée l l ement eu lieu. 

Il y a bien un endroit où les couches primaires empiè tent sur la bande 
secondaire ; c'est à deux ki lomètres environ à l'Est de Bé les la -de- la -Front ière . Et à 
l ' inspection de la carte géo log ique , on pourrait se demander , faute de points de 
repère, si ce n'est pas précisément un de ces témoins , mais l 'é lude sur le terrain 
montre que le Primaire occupe le fond d'un petit cirque dont les murail les sont 
o c c u p é e s par les calcaires blancs ou noirs du Crétacé. C o m m e ce l l e avancée 
de Primaire o c c u p e les trois quarts de la largeur de la bande crétacée , el le démontre 
d irectement le passage des ass ises primaires sous le Secondaire et n o n au-dessus . 

// n'est pas douteux pour moi </ue les assises secondaires de la bande de Sournia 
ne passent nulle part au-dessous du Primaire. 

E n résumé, pour ce l le dernière partie, je soutiens qu'il n'existe en aucun point 
de superposition constatée du Primaire sur le Secondaire, pas plus que d'enfonce
ment à l'Est des calcaires (apliens?) sous le Primaire. Il ne subsiste donc aucun 
argument en faveur du charriage du massif primaire d'Ansignan, qui est bien 
an massif enraciné, contrairement ¿1 ce qui est figuré sur les coupes de M. Léon 
Bertrand. 

Je passe maintenant à l'autre syncl inal , celui de Saint-Paul de Fenoui l let . 
Celui-là sembla i t inattaquable avec ses deux murail les de calcaire aptien encadrant 
régul ièrement sur une grande longueur une va l lée a lb ienne , et pourtant M. L é o n 
Bertrand cherche à le démol ir : seul le masssif d 'Albèze , au Sud de Maury, 
trouve grâce devant lui ', mais à l'Ouest de ce petit massif, il fait passer sa 
l igne de contact anormal , base de la nappe B, au mi l ieu de l'affleurement aptien. 
Il existe , il est vrai, dans cel le région une ligne de faille avec léger c h e v a u c h e m e n t 
vers le Nord, mais e l le passe au Sud et non pas au Nord de la barre calcaire, 
dont le contact avec l 'Albien se fait, e n succes s ion normale , par une surface, 
presque verticale el non pas suivant un plan incl iné de f\h" c o m m e le ligure 
M. Léon Bertrand. 

Si j'insiste à nouveau sur l' intensité de l ' incl inaison, c'est que j'y vois , c o m m e 
je l'ai déjà dit, une grande importance : il suffit parfois de modifier un peu 
l'allure des c o u c h e s pour rendre vraisemblable une coupe qui serait immédia tement 
rejetée par tous si e l le était dess inée avec l ' inclinaison véritable : c'est le cas e n 
particulier de la coupe 2 {Op. cit., pl. III), à la traversée de la crête de Lesquerde 
(pl. V I L fig. 3 et 4). 

Si l'on suit la crête de calcaire aptien à l 'Ouest de Lesquerde , o n la voit 
se cont inuer très régulièrement jusqu'à Pui laurens , toujours à p e u près vert icale , 

1 . Il m'est impossible de saisir quelle raison a conduit M. Léon Hertrand à ranger le calcaire 
aptien du massif d"Albè/.e dans sa nappe A, et dans sa nappe B tout le reste de la bande jusqu'à 
Pui laurens. 11 est obligé pour cela de faire passer sa ligne de contact anormal au milieu d'un 
massif calcaire qu'il est bien étrange de couper en deux (voir carte géologique à i/Soooo, feuille 
de Quillan). Dans la théorie de notre confrère, le calcaire aptien de la nappe 15 serait venu se 
placer précisément sur le prolongement de celui de la nappe A et en contact direct avec lui. Ce 
serait vra iment un bien singulier hasard ! 



en concordance abso lue avec les schis les a lb iens de la val lée , mais séparée au 
contraire des schistes albiens qui se trouvent au Sud par une faille presque 
verticale, avec très faible incl inaison nord. 

L'existence de ce l le l'aille sulfil pour que Al. L é o n Bertrand cons idère toute 
la crête c o m m e faisant partie d'une masse charriée et n o n enrac inée ; peu lui 
importe (pie les deux val lées profondes qui la traversent, à Fenoui l l e t et à 
Pui laurens , ne montrent jusqu'à leur tha lweg que des calcaires apt iens , que la 
faille qui limite les calcaires au Sud soit verticale, (pie vers le Nord les couches 
a lb iennes succèdent régulièrement à l 'Aptien. Tout ce la ne compte pas pour lui : 
le calcaire apl ien, de F o s s e à Pui laurens , constitue une charnière ant ie l inale 
p longeante ! '. 

En appliquant aux coupes 3 , C\ et 5 (Op. cit., pl . III) . le procédé (pie j'ai 
déjà e m p l o y é pour les deux , premières , c'est-à-dire e n supprimant toute la partie 
invis ible sur le terrain, o n constate qu'il n'y a aucune espèce de raison pour 
cons idérer c o m m e charriés , les calcaires du flanc méridional de la val lée de 
Sa in l -Paul -de-Fenoui l l e t . Il y e n a beaucoup au contraire pour l'aire prévaloir 
l 'opinion adverse . 

Arrivés à Pu i laurens , ce s calcaires s enfoncent e n elfel à l'Ouest, sous les 
schistes albiens, ce qui est démontré par l 'auréole de calcschisfes à grosses 
Huîtres qui entoure le rocher du château de Pui laurens , sauf du côté sud où 
passe la faille (voir La Géologie des Pyrénées françaises, fasc. V, pl. X X X I ) . 

Ces ca lcschis tcs à grosses Huîtres (Ostrea aqnila D ' O R H . O U sinuata S o w . ) 
marquent en effet dans la région la limite de l 'Aptien el de l 'Albien. L'existence 
d'un axe anticl inal à Pui laurens est d'ailleurs conf irmée par la coupe de la 
val lée de l 'Aude à i k i lomètre au Nord d'Axat sur le prolongement exact ' de 
la crête de Pui laurens : ce l le coupe montre une 1res be l l e voûte dans les 
ass ises de l 'Aptien supérieur. Il est vrai (pie pour Al. L é o n Bertrand, les couches 
d'Axat el cel le de Pui laurens n'appart iennent pas à la m ê m e nappe . 

Je ferai remarquer, e n passant , (pie la crête Lesquerde-Pui laurens n'est pas 
fortement mélaniorphisée et ne présente pas par c o n s é q u e n t les caractères 
attribuées par M. L é o n Bertrand à sa série B. C'est un nouve l accroc à sa 
théorie de la d iv i s ion en c inq séries . 

A'oici e n quels termes M. L é o n Bertrand expose la structure de la chaîne de 
Pui laurens : 

« Malgré son aspect d'anticlinal enraciné et régulier * de calcaire urgo-aptien 
surgissant au milieu des schis tes a lb iens , c'est un témoin très net d'une 
charnière antiel inale p longeante , c'est-à-dire n o n enracinée in situ et ent ièrement 
séparée de sa racine ». Il oubl ie toutefois de n o u s donner les raisons de sa 
convic t ion . 

i. Voir Oji. cit., p. 4". 1<1 description de ce genre d'accident, d'un usage bien commode, puisque sa 
caractér is t ique est de ne pas pouvoir être reconnu sur le terrain. On peut donc le placer oit on veut, sans 
cra indre la contradict ion. 

ii M. Léon Bertrand dit que le calcaire des gorges de Saint-Georges, et non pas l'axe anticlinal d'Axat, 
se trouve sur le prolongement de la crête calcaire de Puilaurens ; l 'examen de la carte à 1/80000, montre 
qu'il n'en est rien, quoique le lambeau aptien de la foret d'En Malo ait été dessiné notablement trop au Nord. 

3. Non souligné dans le texte original. 



Il ajoute qu'à l'Est de Puilaurens la série semble régulière, mais ce n'est, 
qu'une apparence ; le front de la nappe B passe au mil ieu des schistes a lbiens 
de la val lée de Caudiès-Sainl-Paul , de sorte qu'on ne peut le suivre que théori
quement! Ainsi M. L é o n Bertrand est obl igé de convenir que la série semble 
régulière ', n é a n m o i n s cela ne l 'empêche pas de considérer la grande bande 
calcaire de Lesqucrde-Pui laurens c o m m e charriée. Pourquoi donc ? Uniquement 
parce (pie, au' Sud de cette bande se montre une faille PRESQUE TOUJOURS VERTICALE, 

mais très l égèrement incl inée Nord à Pui laurens m ê m e . Or, nous avons déjà vu 
(pie M. L é o n Bertrand n'admet pas la possibi l i té de c h e v a u c h e m e n t s au Sud, si 
peu accentués qu'ils soient . 

En dehors de la d iscuss ion sur la charnière antic l inale p longeante , les coupes 
•2, 3 et 4 {Op. cit., pl. III) n'appellent que peu d'observat ions . Je me bornerai à 
faire remarquer (pie la superposi t ion figurée des granités , schistes cristall ins et 
calcaires apl iens sur les schistes albiens n'est observable nulle part ; c'est une 
pure hypothèse , contredite par ce qui se voit dans toutes les val lées . 

La coupe 5 nous retiendra un peu plus longtemps . 
Salvez ines est situé dans un cirque comple t dont les parois sont s eu l ement 

tranchées par les gorges étroites permettant l 'entrée et la sortie de la rivière la 
Boulzane . Les murail les du cirque, dont la hauteur atteint 8 o o mètres -, sont 
formées de calcaire aptien et le fond de différentes ass ises primaires. 

D a n s de pareil les condi t ions , il était vraiment imposs ib le de dire que le 
Primaire passait par-dessus le calcaire aptien ; aussi M. L é o n Bertrand, toujours 
persuadé de l 'ex is tence des nappes superposées , e n g l o b e dans sa nappe B le 
calcaire aptien avec le Primaire et fait passer s o n p lan de charriage entre 
l 'Apl ien et l 'Albien, ce dernier terrain formant, d'après lui, tout le soubassement 
du cirque de Salvez ines . Inutile d'ajouter que ce soubassement ne se voit pas, 
qu'il est s i m p l e m e n t supposé exister e n profondeur par une hypothèse toute 
gratuite. Si n o u s suppr imons , c o m m e n o u s l 'avons déjà fait pour les coupes 
précédentes , la partie n o n vis ible , de manière à faire le départ entre les résultats 
de l 'observation et l 'hypothèse , nous verrons que rien ne permet de supposer 
que l 'Albien passe au-dessous du cirque (pl. VII , tig. 5 et o'). Il y a m ê m e une forte 
présompt ion pour (pie les affleurements a lb iens du Nord et du Sud de Sa lvez ines 
ne so ient pas e n continuité directe, les premiers n'étant pas du tout métamorphisés , 
tandis (pie les s econds sont durcis et remplis de minéraux, quo ique sa n a p p e A, 
on s'en souvient , ne do ive pas contenir de couches métamorphiques . Que reste-t-il 
de la div is ion e n séries ? 

Je contes te d'ailleurs formel lement l ' incl inaison du contact de l 'Aptien et de 
l 'Albien entre Salvez ines et Pui laurens , tel qu'il est figuré sur la coupe 5 ; ce 
contact est beaucoup plus redressé, ce qui rend tout à fait invraisemblable 
l 'existence du charriage. 

Ici c o m m e dans toutes les coupes précédentes , la superpos i t ion du Primaire à 
l 'Albien est purement hypothét ique et n o n observable . 

i. Je dis, moi, non pas qu'elle semble, mais qu'elle est incontestablement régulière. 
a. Le liguré du terrain est très inexactement représenté sur la coupe de M. Léon Bertrand, qui ne 

laisserait jamais supposer l'existence d'un cirque. 



Au Sud do, Sa lvez ines , les calcaires noirs albiens succèdent régulièrement e l 
en concordance aux calcaires apt iens ; c'est d'ailleurs ainsi que M. L é o n Bertrand 
lu i -même le figure (Op. cit., fig. a i , p. Malgré cela, il fait passer entre 'ces 
deux calcaires le grand plan de charriage qui sépare ses nappes A el B. en 
imaginant dans les calcaires ap l i ens du rocher, du Timbre un pli couché non 
visible, mais nécessaire pour sa théorie. 

Pour la coupe (i, les remarques (pie j'aurais à présenter seraient de m ê m e 
nature que cel les relatives à la précédente : la superposi t ion sur l 'Albien du 
Primaire et de l 'Aptien de Caunil d'une pari, de l 'Aplien du Bois de Fauss ibre 
d'autre part, n'est vis ible en aucun point . El le me parait inadmiss ib le : pour moi , 
ces deux l a m b e a u x , surtout le premier , sont certa inement enrac inés . 

J'arrive à la s ep l i ème c o u p e et j'en entreprends l 'examen à partir du Nord. 
Tandis que les c o u c h e s qui composent le sol de la forêt des F a n g e s sont 

toutes verticales ou subver l ica les , l'auteur figure un Apl ien presque horizontal 
surmontant du Lias, du Trias, et f inalement des schistes a lbiens . Toute celte 
success ion est PUREMENT HYPOTHÉTIQUE ; ni le Lias, ni le Trias, n'affleurant ni 
sur le Irajel m ê m e de la coupe , ni dans la très profonde val lée de l 'Aude qui 
passe tout près de là. 

Quant au recouvrement des schis tes a lbiens par des terrains plus anc iens 
(charriage de A sur Z), n o n seulement il n'est pas vis ible , mais tous les faits 
observables contredisent son ex i s tence . La murai l le de calcaire apl ien qui termine 
au Nord la forèl des F a n g e s est verticale et se poursuit de m ê m e jusqu'au fond 
de la grande coupure de la va l l ée de l 'Aude ; rien ne peut faire supposer u n 
chevauchement qui n'est m ê m e pas amorcé dans les parties les plus profondes des 
va l l ées . 

Si M. L é o n Bertrand a figuré différemment l'allure des c o u c h e s , c'est parce 
qu'il croit que le grand acc ident qui v ient de Bé le s la (Ariège) , au l ieu de 
s' incurver l égèrement vers le Nord pour passer vers Saint-Ferriol , c o m m e je l'ai 
dess iné sur la carte à 1 / 8 0 0 0 0 , cont inue par le Sud de Be lv ianes pour se relier 
à l'autre grand accident qui va de Saint-Louis à P a d e r n el au delà. Mais pour 
démontrer cette hypothèse , il faudrait autre chose qu'une coupe imag inée de 
toutes p ièces c o m m e la partie septentr ionale de la coupe j . 

Sur cette m ê m e figure, un peu plus au Sud, se trouve représentée la coupe 
des gorges de Saint-Georges entre Axat el Sa in le -Co lombe . Cette coupe a été 
d o n n é e quatre Ibis par M. L é o n Bertrand ' el chaque fois de façon différente. 
Malheureusement aucune de ces quatre interprétations n'est acceptable c o m m e je 
l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises . 

11 est vrai qu'à l'entrée nord des gorges existe un c h e v a u c h e m e n t de l 'Apl ien 
sur l 'Albien, chevauchement que j'ai fait connaître le premier depuis l o n g t e m p s ; 
ce c h e v a u c h e m e n t s'est produit suivant une l igne très fortement inc l inée et avec un 
avancement très peu prononcé vers le Nord. Mais il n'est pas exact qu'au Sud du 

1 . Op. cil., p. f,b et pl. III. coupe -j ; Bull. Carte géol. France, t. XVI, p . n/J, et Bull. Soc. géol. France. (1), 
t. VIII, p . 5i5. 



Roc de Lauzierel. suc la rive droite, le calcaire aptien repose sur l 'Albien : les 
calcaires qui affleurent sur les s o m m e t s sont d irec tement enrac inés et se présentent 
en coucl ies presque verticales, suivant la règle générale dans toute la région. Je 
ne m'expl ique pas comment M. L é o n Bertrand a p u figurer les ass ises avec une 
incl inaison si différente de celle, qui se montre réel lement ; il est vrai que sans 
e l le , l 'existence des nappes est insoutenable . 

Je lierai remarquer (pie la partie figurée en Alb ion au-dessous du roc de 
Lauzierel est e n réalité occupée par des éboul i s , c o m m e M. L é o n Bertrand l'a 
d'ailleurs reconnu lu i -même dans sa quatrième c o u p e . 

Sur les différentes caries ', M. L é o n Bertrand a marqué dans le vo i s inage 
immédiat de la coupe j , deux « fenêtres » de schis tes a lb iens pointant dans les 
val lées de l 'Aude et de l'Aiguette. Si ce s p o i n t e m e n t s existaient , le charriage 
serait prouvé dans les condit ions préc i sées par M. L é o n Bertrand, mais l'affirmation 
de notre confrère es l encore une des suites de l'erreur que j'ai déjà relevée à 
plusieurs reprises et qui consiste à cons idérer c o m m e a lb iennes toutes les c o u c h e s 
marneuses ou sch is teuses du Crétacé inférieur. 

Je. conteste formellement la présence de l'Albien au-dessous des calcaires aptiens 
dans les vallées de l'Aude et de l'Aiguette entre Axât et Sainte-Colombe ; il n'y a 
là ni « fenêtre » ni succes s ion anormale . 

En résumé, dans cette première partie de la feuille de Qui l lan, o n ne peut 
reconnaître aucun indice de l 'existence de la grande n a p p e dés ignée par M. L é o n 
Bertrand sous la d é n o m i n a t i o n de n a p p e B ; nul le part o n n e voit les superposi
t ions anormales qu'il représente à la base de cette n a p p e . Quant aux inc l ina i sons 
de c o u c h e s qui sembleraient permettre d'interpréter les faits suivant sa manière 
de voir, elles sont toutes à rectifier. 

Les schistes cristal l ins avec les roches érupl ives qui les a c c o m p a g n e n t appar
t iennent très cer ta inement à des massifs enracinés et ne reposent pas sur des 
assises secondaires, c o m m e tendraient à le faire croire l es coupes schématiques — 
et non réelles — de M. Léon Bertrand. 

•2. — P A R T I E OCCIDENTALE 

Les observat ions que j'aurai à faire sur cette d e u x i è m e série de coupes ne 
différeront pas beaucoup de ce l les que j'ai présentées dans le chapitre précédent , 
car les coupes ont été établ ies d'après les m ê m e s m é t h o d e s . 

La première (coupe 8 de la p lanche III, Op. cit.) montre une énorme masse 
de calcaire apt ien reposant par une surface presque horizontale sur u n 
s o u b a s s e m e n t de schistes a lbiens . En réalité le bord septentrional de l'affleurement 
de calcaire aptien chevauche u n peu l 'Albien, mais suivant u n p l a n incl iné sud 
de 5o° à 6o° au moins : or, rien ne permet de supposer que ce p lan se re lève 

i . Op. cit., pl. I et II ; Carte géologique à 1/80000, feuille de Quillan. 



dans la partie qu'on ne pcul pas voii' pour l'ormer le subs lra lum du calcaire. 
La belle superpos i t ion figurée sous tout le plateau du Clal. est purement 
l iypotl iél l i ique, connue le démontre un s imple coup d'œil jeté sur la carte 
géo log ique à 1/80000. 

Quant, au recouvrement du Pcch de Nadiou , il ex is te ; je l'ai s ignalé le 
premier dès le début de mes é ludes p y r é n é e n n e s . Mais ses d imens ions , fort 
modes te s , sont c o n s i d é r a b l e m e n t exagérées sur la coupe 8 ; quant à s o n prolon
g e m e n t vers le Nord , il est inexistant . 

R e m a r q u e s analogues pour la coupe 8 bis : la superpos i t ion de l 'Apl icn sur 
l 'Albicn ne peut pas être constatée ici plus que sur le Iracé de la coupe précédente . 
C'est une pure hypothèse , n o n seulement sans aucun fondement , mais m ê m e 
contredite par l ' inlensité de l ' incl inaison de la surface de contact à l'affleurement. 
Cel le petite coupe présente un intérêt particulier : c'est qu'el le est la première à 
montrer un lambeau d'une nouve l l e nappe , la nappe C, supérieure à la n a p p e B 
d'après M. Léon Bertrand, le lambeau du Pas del Corps c o m p o s é de schistes 
cristal l ins. 

Cel affleurement, e x t r ê m e m e n t réduit, des schistes cristall ins du Pas de l Corps, 
m'esl b ien c o n n u , car c'est moi qui l'ai découvert . 11 se trouve dans une dépression, 
au fond d'un va l lon dont les l ianes sont c o m p o s é s de calcaire aptien ; s ingulière 
pos i t ion pour un fragment d'une nappe de charriage datant de l 'Eocène, puisqu'il 
n'aurait pu être a m e n é au point où il se trouve qu'après le modelé du vallon par
les érosions quaternaires ou tout au plus plioeènes. 

Inutile d'ajouter que le subslralum de ce petit lambeau n'est pas vis ible . 
Auss i suis-je a b s o l u m e n t conva incu que les schistes cristallins passent au-dessous 

du calcaire apt ien et vont ainsi rejoindre l'affleurement primaire et cristall in de 
Bessède , ce qui fait disparaître non seu lement la nappe C, mais aussi la nappe B. 

La coupe j) est s e m b l a b l e à la précédente et tout aussi peu justifiée. Au risque 
de me répéter d'une manière fastidieuse, je suis obl igé de faire remarquer encore 
<pic la superpos i t ion du calcaire aptien (nappe B) sur l 'Albien n'est pas visible, 
que cel le d e s granités et schistes cristall ins (nappe C) sur l 'Apl ien ne l'est pas 
davantage . Et n o n seu lement cette dernière superpos i t ion n'est pas vis ible , mais 
el le est tout à l'ail invra isemblable : le Cristallin de ce l le coupe et de la suivante 
o c c u p e le fond d ' u n e dépression très profonde entourée par de hautes murailles 
abruptes de calcaire aptien '. 

En s o m m e la posi t ion relative du Primaire e l du Secondaire est ici la m ê m e 
qu'à Salvez ines , avec cette différence s e u l e m e n t qu'au lieu du cirque c o m p l e t dont 
ce l l e dernière local ité occupe à peu près le centre , il n'existe à B e s s è d e qu'un 
demi-c irque , et il est de loute impossibi l i té d'admettre, lorsqu'on est sur le terrain, 
au lieu d'avoir sous les yeux une coupe à petite é c h e l l e , — i l est de toute imposs i 
bilité, dis-je, — d'admettre la superposi t ion du Primaire sur les calcaires qui forment 
les murail les du cirque. M. L é o n Bertrand n'a pas échappé à celte impress ion , 

1 . Les murail les (le calcaire secondaire dominent le fond de la dépression de plus de 4°o mètres . Les 
dessins de M. Léon Ber t rand, pas plus que mes coupes d'ailleurs, ne donnent une idée de cette disposition 
en cirque si frappante sur le terrain, et qui serait plus appréciable sur des coupes dirigées Est-Ouest. 

M KM. S o c . GKOL. DU Fa. — (4), 11, 14. MKM. 7, 14. - 1 0 MAI iy ia . 



niais il ne s'y est pas arrêté cl a conc lu n é a n m o i n s au char i iage du Primaire. 
Les expl icat ions qu'il d o n n e sont d'ailleurs s ingulièrement compl iquées ! 

Kl d'abord trouvant vraiment trop invraisemblable de l'aire passer le Primaire 
par-dessus le Picoul de la Gardie ( sommet 1-201 de la coupe 9), dont la partie 
supérieure est c o m p o s é e de couches secondaires , il admet que ce Secondaire l'ait 
partie de la nappe G comme le Primaire sur lequel il repose . Il sullil pour cela 
de faire passer un gros trait noir au milieu des affleurements secondaires ; c'est 
s imple , mais inexact ! Le Secondaire du Picoul de la Gardie est la continuation 
directe, incontestable, de celui du Roc de la Trébine d'une part, de celui du Roc 
de la Serre de Vautre, et il n'existe aucune trace du prétendu plan de charriage 
qui séparerait le Picoul de la Gardie des affleurements secondaires précités. 

Le métamorphisme est en effet moins intense au Picoul de la Gardie (pie 
dans la plus grande partie du massi f du Clal, mais, c'est progressivement et non 
brusquement que cette intensité d i m i n u e ; de plus , le Roc de la Serre maintenu 
par M. Léon Bertrand dans la nappe B , n'est pas p lus métamorphique que le 
Picoul de la Gardie. Les différentes d iv is ions habituel les — Lias inférieur calcaire, 
Lias m o y e n marneux, do lomie jurassique, calcaire de l 'Aptien — sont toutes 
parfaitement reconnaissables au Roc de la Serre ; j'avais remis au Service de la 
Carte géo log ique une minute où les contours de ces d iverses ass ises étaient tracés ', 
mais il n'en a pas été tenu compte et les feuil les du tirage de la carte à 
1 /80000 (feuille de Quil lan) montrent au Roc de la Serre le groupement e, l m , 
c'est-à-dire le Secondaire inférieur métamorphique réuni sous une notat ion g lobale . 
Ainsi le voulait la théorie, les couches du Roc de la Serre devant faire partie de 
la nappe B ! 

Pour le reste du tour du cirque, M. L é o n Bertrand est b ien obl igé de 
reconnaître que « les calcaires m a r m o r é e n s . . . . dominent donc topographiquement 
les couches primaires , mais ils plongent d'une façon pér i sync l ina le tout autour 
de l'extrémité du massif primaire. » 

Je ne sais si beaucoup de géo logues admettront ce p longement périsyncl inal 
non visible", venant juste à point pour permettre à la nappe C d'ex is ter; pour 
moi, je le repousse abso lument et je déclare que les indicat ions d' incl inaisons mises 
par M. Léon Bertrand sont tout à fait inexactes . Si ce p longement existait et si 
le Crétacé passait vraiment sous le Primaire, il s emble b ien que l'on devrait en 
trouver quelque témoin dans le fond des ravins qui découpent les granités et 
gne iss des env irons de B e s s è d e ; or, n o n seu lement aucun affleurement de cette 
nature [n'a été constaté , mais le long de la roule de B e s s è d e à Gesse , on voit , 
sans aucune ambigui lé , le Secondaire surmonter ind i scutablement le Primaire . 
M. Léon Bertrand ne peut pas le nier, mais il déclare alors qu'il s'agit « d'un 
accident purement local et dans lequel il serait tout à fait imposs ib le de 
chercher la trace d'un e n r a c i n e m e n t de la série primaire en ques t ion au 

1 . Voir nia carte géologique in La Géologie des Pyrénées françaises, t. V, pl. XXXI. Je maint iens 
formellement l 'exactitude des contours dessinés sur cette carte pour la partie dont il est question ici. 

a. La fameuse méthode qui consiste à examiner la direction des couches de loin et en grand, n 'est pas 
applicable' ici, puisque, d 'après l 'auteur, on ne verrait nulle part les couches par la t ranche. 



milieu de la nappe: sous- jacenle ». C'est, pour lui, un point où « une petite 
l'aille de tassement , toute locale , y a l égèrement abaissé le Primaire par rapport 
aux calcaires qui v i ennent au Sud et masqué le p h é n o m è n e principal » (0/>. cit., 
p. 55). 

Ainsi il n'y a qu'i N siii'L POINT, sur tout le pourtour du cire pie. où l'on voit 
une superposition incontestable ; mais c o m m e la succes s ion montre le Secondaire 
au-dessus du Primaire, dans l'ordre régulier, c'est un accident local ! 

Je ferai en terminant une remarque ana logue à cel le qui m'a été suggérée par 
l 'examen de la coupe 8 bis. Pour , que la masse charriée, dite nappe C, puisse 
se trouver ac tue l l ement dans le fond du cirque de Bes sède , il est nécessaire de 
supposer qu'avant l 'époque du charriage, il existait en ce point une dépress ion 
tel lement profonde qu'e l le aurait été un véritable gouffre. En donnant aux couches 
primaires une épaisseur sûrement trop faible, la différence de niveau entre la 
base de cel les-ci et les s o m m e t s vois ins ne peut pas, en effet, cire es t imée à 
m o i n s de b'oo mètres , et. le diamètre de la dépres s ion est d'un ki lomètre à 
un ki lomètre et demi . On voit quel le série d 'hypothèses invraisemblables il faut 
accumuler pour admettre l 'existence d e la nappe C, o u , si l'on préfère, la 
superpos i t ion du Primaire de B e s s è d e sur le Secondaire . 

11 aurait fallu d'abord la formation entre le Crétacé inférieur et l 'Eocènc, 
c'est-à-dire à une é p o q u e où il n'existe aucun indice de m o u v e m e n t s du sol impor
tants, d'un gouffre étroit et profond, genre d'accident dont on ne connaît aucun 
e x e m p l e ; il aurait fallu ensuite que la niasse charriée passant par-dessus les crêtes , 
sans y laisse/- le moindre témoin, vint préc i s ément s'abattre dans ce trou préparé à 
l'avance par une force inconnue . O n conviendra qu'il est difficile d'entasser plus 
d ' invraisemblances . 

Je conc lus donc , en ce qui c o n c e r n e la région figurée sur la coupe 9, que 
n o n seulement les superpos i t ions de la nappe B sur la nappe A. et de la nappe 
C sur la n a p p e B ne sont pas vis ibles , mais que la d i spos i t ion relat ive d e s diverses 
masses minérales ne permet pas d'admettre qu'il y ait là une superpos i t ion anormale . 
C'est le Secondaire qui repose sur le Primaire, c o m m e o n le voit sur la roule de 
Bessède à Gesse et n o n pas le Primaire sur le Secondaire . 

Malgré toutes les raisons que j'ai é n u m é r é e s , bien (pie le Secondaire occupe 
toutes les crêtes , le Primaire tous les bas-fonds, M. Léon Bertrand n'en affirme pas 
m o i n s (pie le Primaire est e n nappe charriée sur le Secondaire . 

Coupes 10 à 12. Je n'aurais qu'à répéter pour ces trois coupes ce que j'ai dit 
c i -dessus, sans une particularité qui m'arrêtera un instant . 

M. L é o n Bertrand a représenté dans ces coupes sur la rive droite (méridionale) 
de l 'Aude, le Lias, la do lomie jurass ique et l 'Aptien formant un très beau pli 
couché — vers l e N o r d nature l l ement — malgré l e s observat ions que je lui avais 
faites avant la publ icat ion de son l ivre ; je lui avais dit qu'aucune couche secon
daire n'existait sur cette rive. M. L é o n Bertrand ne m'a pas cru à ce m o m e n t , mais 
il a r e c o n n u postér ieurement que cet affleurement secondaire était inexistant 
puisqu'il l'a suppr imé sur la carte géo log ique à 1/80000 (feuille de Quil lan) et 
remplacé par du D é v o n i e n . 



C'est un e x e m p l e de la confiance que l'on peut avoir dans les coupes de 
notre confrère ; il a dess iné un syncl inal couché formé de trois assises secondaires 
dist inctes , alors (pie les terrains secondaires sont totalement absents de celte rive 
de l 'Aude et doivent être remplacés par un anticlinal d é v o n i e n . 

Kl c'est en s 'appuyanl sur une suite de figurés aussi théor iques que celui-là, 
qu'il vient soutenir que tous les plis sont couchés au Nord et tous les chevau
chements diriges dans ce m ê m e sens . C'est ainsi surtout qu'il d o n n e aux lecteurs 
de son ouvrage une impress ion inexacte sur l'allure des c o u c h e s de la région : 
tous les beaux pl is couchés au Nord disparaissent l'un après l'autre. 

Que dirai-je des coupes i 3 et 14 ? E l l e s sont lout aussi théoriques (pie les 
précédentes ; les superpos i t ions anormales supposées ne sont v is ibles nulle part, 
pas plus que les inc l ina i sons ne sont réel les . 

Je dois pourtant, avant d'aller plus lo in , s ignaler dans la partie septentr ionale 
des coupes n , 12 et i 3 , une nouve l l e appl icat ion de la théorie de la charnière 
anticlinale plongeante. Sur les bords du Rébenty , un peu au Nord de Joucou, 
apparaît une bande de calcaire apl ien, l imitée au Sud par une l'aille verticale, 
tandis (pie vers le Nord ce calcaire est suivi régul ièrement par les couches qui 
lui succèdent normalement dans la série sédimenla ire . C'est la répétit ion de ce que 
nous a v o n s vu à Pui laurens . 

A u l ieu de cons idérer la faille au Sud de l'affleurement calcaire c o m m e une 
faille d'etrondreinenl avec peut-être un léger c h e v a u c h e m e n t vers le Sud, M. L é o n 
Bertrand regarde ce calcaire c o m m e un lambeau de recouvrement faisant partie 
de la nappe B. Il ne se laisse pas arrêter par la régularité de la success ion du 
côté n o r d ; n o u s savons e n efi'el que la caractéristique de la charnière anl ic l inale 
p longeante , suivant la théorie de M. L é o n Bertrand, est préc isément de ne pas 
être discernable sur le terrain et de ne modifier e n rien la succes s ion régulière 
des c o u c h e s ! 

Je m'arrêterai un instant à la coupe 14, parce que M. Léon Bertrand dit 
qu'aux environs de Cal inagues « les couches p r i m a i r e s . . . . sont superposées aux 
c o u c h e s secondaires sur tout leur parcours très s inueux », et e n outre parce 
qu'il s emble indiquer que dans une course c o m m u n e , je suis tombé d'accord avec 
lui sur la superposi t ion du Primaire sur le Secondaire . 

B ien que les contours de cette partie, re levés d'abord par moi , aient été 
rectifiés par M. L é o n Bertrand sur la carte à 1 / 8 0 0 0 0 , ils ne présentent , m ê m e 
sur cette carte, qu'une allure b ien peu s inueuse ; en réalité, i ls ne le sont pas du 
lout c o m m e le montre ma carte (La Géologie des Pyrénées françaises, t. V, 
pl . X X X I ) . 

Quant à la superposi t ion du Primaire sur le Secondaire , je ne l 'admets 
nu l l ement : sur le plateau, il est imposs ib le de rien voir de concluant , mais le 
point qui doit, d'après M. Bertrand, entraîner la conv ic t ion est s i lué à l 'extrémité 
occ identa le de l'affleurement marqué y , x sur la carte à 1 /80000 . A u lieu d'y 
voir la superposi t ion indiquée par m o n contradicteur, j'ai constaté au contraire 
un contact vertical, d'ailleurs assez mal v is ible à cause des ébou le inen l s . Mais ce 
que je ne puis admettre e n aucune façon, c'est l 'existence d'une barre de calcaire 



apl i en e n Ire l 'exlréinité de 7, x et la val lée du R é h e n t y : depuis la terminaison 
de l'affleurement grani lo-schis teux jusqu'à la rivière, existe un val lon large de 
i 5 o mètres au moins , à fond plat, ent ièrement couvert par des a l luvions ou des 
é h o u l i s . Je suis persuadé que le Primaire se cont inue sous cette couverture jusqu'au 
R é h e n t y : je ne puis pas le prouver, mais M. L. Bertrand ne peut pas davantage 
démontrer l 'existence de la barre calcaire qu'il a tracée. C'est un point qui ne doit 
cire invoqué ni par l'un ni par l'autre e n faveur de sa manière de voir, et les 
car ies — aussi bien la mienne que ce l le du Service — doivent être modif iées par 
l'addition d'une bande d'al luvions entre le Primaire au droit de Gal inagues et la 
rivière. 

Coupe i 5 . Le contact des schistes et du calcaire au Sud de Niort se l'ail suivant 
un plan vertical, et n o n pas c o m m e il est figuré sur la coupe : l'allure des 
couches est complè tement modifiée par cette rectification qui rend non seu lement 
invraisemblable , mais imposs ib le , la superpos i t ion de la prétendue n a p p e B sur A'. 
Quant à la courbure des c o u c h e s secondaires au-dessous du sommet I I ^ 5 , inutile 
de dire qu'el le est purement hypothét ique , puisqu'el le se produirait à quatre ou 
cinq cents mètres a u - d e s s o u s du fond de la val lée . 

Enl in la dernière coupe (coupe 16) est bien le type des coupes de M. L é o n 
Bertrand : son e x a m e n fait ressortir quel est le procédé e m p l o y é par notre confrère 
pour leur é tabl i s sement . El le a d'ailleurs pour l'auteur une importance part icul ière; 
c'est e l l e , dit-il (Op. cit., p. 38), qui , jo inte à l'étude de la coupure profonde du 
Réhenty . entre Mérial et Niort (coupe i5 ) , « d o n n e la démonstration directe de 
ce l l e interprétation [ex is tence de n a p p e s superposées ] et montre que ce n'est pas 
une s imple vue de l'esprit. » C'est l'auteur qui a soul igné : démonstration directe, 
dans son t e x t e ; n o u s a l lons voir (pie son affirmation est que lque peu imprudente . 

La carte géo log ique (feuille de Qui l lan à 1 /80000) montre que le m a m e l o n i2Ô'3 
est situé dans u n très vaste affleurement de calcaires secondaires mé lamorphi sé s , 
l imité au Nord cl au Sud par du Primaire et s'étendanl à l'Est et à l 'Ouest jusqu'à 
une grande d is tance , sans aucune coupure permettant de voir une superposition 
quelconque. Cela n 'empêche pas M. L é o n Bertrand de FIGURER SIX COUCHES 
DISTINCTES ET DEUX N A P P E S EN SUPERPOSITION ; IL MONTRE UNE LAME DE P l U M A l R E 

R E P O S A N T EN DISCORDANCE SUR D I V E R S E S ASSISES SECONDAIRES COURliÉES PAR UN 

REAU PLI COUCHÉ AU N O R D . C o m m e n t a-t-il pu voir ce qui se passe à 1000 mètres 

sous terre ? N'oubl ions pas (pie c'est cette coupe 16 qui d o n n e la démonstration 
directe de l 'existence des n a p p e s superposées ! 

Lorsque , à la s éance du 20 juin 1910, j'ai formulé les crit iques reproduites 
c i -dessus , M. Léon Bertrand a répondu - que « les coupes e n ques t ion sont 
synthétiques et pour ne pas les multipl ier à outrance, l'auteur y a fait figurer 
en profondeur les d o n n é e s qu'on est vra i semblab lement e n droit d'induire, par 
continuité, des r e n s e i g n e m e n t s fournis par les points cont igus ou par les coupes 

1 . L'absence de déviation des contours sur la carte géologique, à la traversée de la profonde vallée du 
Uébenty, montre que l'inclinaison du contact des schistes et du calcaire au Nord de Niort ne peut pas être 
celle liguréc sur la coupe i5 . 

2 . Compte rendu sommaire des séanees de la Société géologique de France, année 1910, p . n 5 . 



voisines, de façon à donner une idée de l'allure profonde des rense ignements 
fournis par la surface ». 

Il est hou de se rappeler (pie cette réponse était principalement mot ivée par 
m i crit ique de la coupe iG, sur le tracé de laquel le les renseignements fournis 
par la surface ou par les coupes voisines ne sont pas cop ieux . 

Je ne connais , quant à moi, que deux sortes de coupes : les coupes réel/es et 
les coupes schématiques. Les premières sont la reproduct ion de ce qui existe sur 
le terrain et peuvent être vérifiées par qu iconque se rend sur place : e l les seules 
doivent servir de hase aux hypothèses et aux théories . Les s e c o n d e s sont indis
pensab le s dans bien des cas pour faire comprendre la pensée d'un auteur, mais 
el les dev iennent par contre nuis ib les cl doivent être sévèrement proscrites , si 
leur caractère n'est pas nettement indiqué et surtout si l'on se base sur ce 
qu'e l les représentent pour établir une théorie, oubliant qu'el les ne sont e l les-
m ê m e s qu'une hypothèse . 

Quant aux coupes synthétiques de M. Léon Bertrand, ce seraient des coupes 
sur lesquel les o n figurerait e n un point ce qui a été v u ail leurs. S ingul ière 
m é t h o d e ! VAX ce qui concerne la coupe i(i qui a été plus spéc ia lement la cause 
de celte d i scuss ion , je nie d e m a n d e ce qu'el le peut b i en sj-nthétiser. les 
success ions qu'el le figure n'étant, d'après moi , v i s ib les nul le part. Mais si e l l e s 
existent rée l lement ailleurs, quel le étrange idée de choisir précisément pour faire 
passer ce l le coupe , une l igne où aucune superposit ion n'est v is ible alors que 
rien ne la désignait part icu l ièrement? La réponse est fac i le : connue ces superpo
sit ions n'existent nul le pari, il était indifférent de les figurer suivant une l igne ou 
suivant une autre : c'aurait été aussi inexact dans tous les cas. 

Avant de quitter la feuille de Qui l lan , je m'occuperai u n instant de la bande 
d é v o n i e n n e et carbonifér ienne qui s 'étend de Belcaire à la va l lée du R é b e n t y et 
qui n'est traversée par aucune des coupes de la p lanche III. Cel le bande l'ail 
partie, pour M. Léon Bertrand, de sa nappe C, b ien (pie, longue de (i k i lomètres 
et large de 4°° mètres environ, el le se trouve compr i se entre deux bandes de 
calcaires secondaires qui, sans égaler les murai l les du cirque de B e s s è d e , 
surmontent n é a n m o i n s le Primaire de 3o à zj° mètres . 

Ces calcaires étant rapportés à la nappe B, la théorie de M. L é o n Bertrand 
nécess i te , c o m m e à Bes sède , la préex i s tence , inexpl icable , d'une fosse étroite et 
profonde dans laquel le serait venu préc i sément s'effondrer le lambeau charrié de 
Primaire. C'est lout à fait invra i semblable . D e plus , sur celte b a n d e primaire 
reposent deux lambeaux de calcaires secondaires , identiques à ceux des affleurements 
voisins, de telle sorte qu'il est abso lument imposs ib le do cons idérer le Primaire 
c o m m e surmontant le Secondaire '. 

i . Sur la carie à 1/80000, M. Léon Bertrand a colorié ces deux allleurenients en bleu (couleur du Lias 
inférieur), de sorte qu'à première vue, ils semblent différents des calcaires qui encadrent au Nord et au 
Sud la bande primaire. Mais ce n'est qu'une apparence : les calcaires du Sud. bien que figurés sous une 
autre couleur, sont notés c, 1", et comprennent par conséquent le Lias ; il n'y a aucune raison pour distinguer 
les petits lambeaux calcaires qui reposent sur la bande primaire, des calcaires qui entourent celle même 
bande. 



Pour résumer le résultai de l 'examen des coupes de ce l le d e u x i è m e partie de 
la feuille de Qui l lan, je n'ai qu'à accentuer encore ce que je disais à la fin du 
paragraphe relatif à la première partie ; rien ne permet de reconnaître les deux 
grandes nappes B et (] de M. Léon Bertrand, aucune des superpositions anormales 
sur lesquelles il se base pour- ajjirmer leur existence ne pouvant être observée. Je 
ne pourrais mieux faire d'ailleurs, pour terminer, (pie de citer le mol de 
M. L é o n Bertrand lu i -même : ses coupes sont synthétiques, c'est-à-dire un produit 
de ses déduct ions . Elles ne peuvent donc servir de base à l'édification d'une 
théorie qui doit être assise sur des faits et non sur des coupes qui sont déjà 
e l l e s - m ê m e s une interprétation. 

VI. — Feuilles de F o i x et Pamiers 

L'élude des coupes de; M. L é o n Bertrand, s i tuées sur la feuille de Foix (Op. cit., 
pl. Y) sera plus rapide que ce l le des coupes de la feuille de Qui l lan. Les coupes 
de la p lanche V sont construi tes à une beaucoup plus petite échel le que les 
précédentes (1/1O0000 au l ieu de 1/80000) et par suite beaucoup m o i n s détai l lées ; 
e l l e s se prêtent m o i n s , par cela m ê m e , à un e x a m e n critique. 

En outre la feuille de F o i x de la Carte géo log ique à 1 /80000 n'est pas encore 
publ iée , de sorte que le lecteur n'aura, pour l'aider à suivre la d iscuss ion, que les 
caries partielles qui a c c o m p a g n e n t soit le tome V de la Géologie des Pyrénées 
françaises, soit l 'ouvrage de M. Léon Bertrand. 

Les remarques (pic j'aurais à faire sur cette nouvel le série de coupes seraient, 
la plupart du temps, ident iques à ce l les que j'ai formulées dans le chapitre précédent ; 
je ne les rappellerai pas pour chacune d'el les . El les portent principalement sur la 
superpos i t ion des d iverses nappes (pie je persiste à croire purement hypothét ique 
et sur l ' intensité de l ' incl inaison sys t émat iquement trop faible sur les coupes de 
M. L é o n Bertrand. 

Région du Sainl -Barthélemy. — La coupe 1 (Op. cil., pl. V) , ne montre d'ailleurs 
que deux nappes , la nappe A et la nappe B, sans que la première reparaisse 
au Sud de la s e c o n d e . Cette interprétation diffère fort peu de la mienne , e x p o s é e 
dans le tome IV de La, Géologie des Pyrénées françaises ; les seu les diver
g e n c e s notables sont que je d o n n e moins d'amplitude au m o u v e m e n t de progression 
et surtout que je cons idère la plus grande partie de ce qui est dés igne sous la 
notat ion de n a p p e B, c o m m e étant e n place . S o n bord septentrional seul est en 
c h e v a u c h e m e n t et le Crétacé de la n a p p e A ne pénètre pas, d'après moi , sous les 
gne iss de la région de Montai l lou . 

Mais déjà avec la coupe 2 , toutes les n a p p e s reparaissent en superpos i t ion , 
Z, A , B, C ; e l les cont inuent à être figurées de m ê m e sur les coupes 3 et 4-
J'examinerai ces trois coupes e n s e m b l e e n laissant de coté pour l'instant ce qui 
concerne le pic de l 'Aspre et le val de Pradières . 

El tout d'abord je rappellerai que la superposition effective des différentes nappes 



ne se voit pas, qu'elle est seu lement déduite de l'allure des couches au front nord 
et à l 'extrémité sud de remplacement o c c u p é ac tue l l ement par ces prétendues 
nappes . Du coté septentrional , le massif primaire du Sa in l -Barthé lemy est bordé 
depuis Montségur j'usqu'à Sainl-Paulet par une bande , renversée au Nord, de terrains 
seconda ires comprenant du Sud au Nord le Trias, le Lias, l 'Aplien, l 'Albien, le 
C é n o m a n i e n , le Turonien et enfin le S é n o n i e n qui occupe le fond du grand 
sync l ina l de • Leichert. Les différentes ass ises s'y montrent donc EN SUCCESSION 
RÉGULIÈRE ; certaines de ces ass ises peuvent manquer m o m e n t a n é m e n t par é l irement , 
mais sans (pie l'ordre de success ion soit interverti pour ce la . Quant au faciès de 
ces différentes couches , c'est celui qui se retrouve d a n s toute la région septen
trionale de la feuille de Fo ix . Enfin, c o m m e toujours, l ' incl inaison figurée est beau
coup trop faible : el le est toujours supérieure à .{5° et généra lement beaucoup plus 
accentuée (5o° à Celles, (io° à Gabachou , e tc . ) . 

Quel les peuvent donc être les raisons qui ont p o u s s é M. L é o n Bertrand à 
sec t ionner cette success ion régulière e n quatre n a p p e s d i s t inc tes? Il m'est imposs ib le 
de l e ' d i r e , car je ne trouve aucun argument dans s o n t e x t e ; rien qu'une affirmation 
contre laquel le je proteste. Il n'y a là qu'un pli couché avec renversement au Nord, 
mais aucun charriage. 

Je passe aux bords mérid ionaux des nappes . M. L é o n Bertrand déclare que la 
superpos i t ion d e s gneiss du Saint-Barthélémy (nappe C) aux calcaires marmoréens 
de la nappe B se poursuit sur toute la longueur de leur contact depuis Caussou 
jusqu'à Arnave : « dans tout ce long trajet de près de 2 0 k i lomètres , les 
calcaires marinorisés . . . . p longent c o n s t a m m e n t au N . N . E . et s 'enfoncent 
mani fes tement sous les gne i s s situés plus au Nord et qui montrent le m ê m e 
p longcment ». 

Or sur cette longueur de vingt k i lomètres , il y e n a treize qui sont o c c u p é s 
par l 'ancienne val lée de l'Ariège laquel le passe préc i sément entre les calcaires 
secondaires et le massi f primaire : le contact est c o m p l è t e m e n t voi lé par une 
énorme accumulat ion de débris glaciaires ou fluvio-glaciaires. O N NE PEUT 
AliSOI.U.MEM' RIEN VOIR. 

Les sept k i lomètres où le contact n'est pas c o m p l è t e m e n t caché , se trouvent 
aux extrémités de la l igne. D u côté de Caussou, le calcaire marmoréen ne p longe 
nul lement sous les g n e i s s ; quant aux c o u c h e s noires schis teuses « qui s'enfoncent 
manifestement sous les c o u c h e s gne i s s iques de l 'extrémité or ientale du massif 
de Sa in l -Bar lhé lemy » (Op. cit. p. io/f), e l les sont primaires et n o n crétacées . 
A l'autre extrémité , vers Arnave, le Primaire et le Secondaire v i ennent à 
nouveau e n contact, mais le calcaire apl ien formant une muraille à pic, occupe 
les som m e ts (Lujat et autres) alors que les fonds de Cazenave sont rempl is par 
le Primaire, avec une différence de n iveau de 5oo mètres env iron ; si rée l l ement 
le contact est incl iné au Nord , — ce que je n e crois pas —, il est certainement 
en tous cas, presque vertical et n o n pas tel que le ligure M. Léon Bertrand, et 
tel qu'il est obl igé de le figurer sous pe ine de voir crouler toute sa théorie. 

M. Léon Bertrand s'appuie sur l'autorité de Mussy et dit que ce géo logue avait 



déjà indiqué le p l o n g e m e n t du Secondaire sous le Primaire entre Caussou et 
Cazcnave. Or voici les termes m ê m e s e m p l o y é s par Mussy 1 : 

« Le calcaire de So lombr ié . . . . est stralitié e n grands bancs presque vert icaux, 
p longeant de 7 0 o à J D U au Nord sous les roches primitives de Tabes [Saint-
Barthé lemy] ; sur toute la lisière du contact qui s'étend par Arnave , Cazenave , 
le col de Sourdeing , les séd iments b a s i q u e s 2 , presque v e r t i c a u x . . . . paraissent 
p longer un peu au Nord sous les crêtes primitives. » Ains i , à deux reprises , il 
déclare que les séd iments secondaires sont presque verticaux ; c'est exac tement ce 
que je dis m o i - m ê m e . lit s'il ajoute qu'ils paraissent p longer un peu sous le 
Primaire, je ne vo is pas que la l'orme dubitative de sa phrase avec l 'adjonction 
des mots .un peu d o n n e un grand appui à la théorie des n a p p e s presque 
horizontales . 

Si d'ailleurs certaines parties du massif calcaire de Souloumbrié paraissent inc l inées 
au N. E . , l 'extrémité de ce massi f auprès de Cazenave présente un pendage inverse , 
c o m m e le d é m o n t r e l 'existence d'un petit affleurement de d o l o m i e s jurass iques que 
j'ai découvert au mil ieu des bois et qui se trouve marqué sur ma carte ! ; il est 
suppr imé sur ce l l e s de Al. L é o n Bertrand. 

Auprès d'Arnavc, se voit un affleurement Iriasique assez important et ne venant 
a u c u n e m e n t e n contact avec les calcaires apt iens 4 : il occupe un petit syncl inal 
particulier. O n peut se demander si, à la différence des couches secondaires 
é tudiées c i -dessus , ce Trias au m o i n s ne pénètre pas sous le mass i f du Saint-
Bar lhé l emy : il est aisé de se convaincre qu'il n'en est rien, soit par l ' examen de 
la surface, soit par celui des carrières. Le gypse c o n t e n u dans ce Trias est en 
effet très act ivement explo i té et s'il pénétrait sous les gneiss , les carriers n'hésite
raient pas à aller chercher jusque-là une matière dont la v e n t e est assurée . Or aucune 
galerie ne pénètre sous les roches cristal l ines . Autant qu'on peut e n juger avec 
une roche dans laquel le la stratification est difficilement d iscernable , le g y p s e 
d'Arnavc est incl iné de (io° Sud-Sud-Ouest , c'est-à-dire e n s ens inverse de ce qui 
serait nécessa ire pour le faire pénétrer sous le mass i f du Saint -Barthé lémy. 

D u reste l'allure recfil igne du contact du Primaire et du Secondaire entre 
Arnave et Caussou serait tout à fait inexpl icable , si le p lan de contact n'était pas 
vertical ou ex trêmement vois in de la verticale . Celle allure recti l igne est b ien 
invraisemblable pour l 'extrémité postérieure d'une lame de charriage qui , de p lus , 
n'a pas laissé le plus petit t émoin de son passage sur la crête calcaire qu'el le 
aurait dû franchir. 

Enfin, avant de quitter le massif du Saint-Barthélemy, je dois dire que je 
conteste absolument l 'existence , à l'Est de ce massif, d'une bande jurassique 
dirigée Nord-Sud et séparée de l 'ensemble des couches crétacées et jurass iques du 
massif de l'Affrau par une faille également Nord-Sud. C'est e n représentant sur 

1 . Carlo géologique et niinéralurgique de l'Ariége. Texte explicatif, p . 1 2 Ü . 
•J. Il entend par là tout l 'ensemble des sédiments secondaires reconnus maintenant comme étant sur tout 

du Crétacé inférieur. 
3. La Géologie des Pyrénées françaises, t. IV, pl. XXIII. 
4 . Contrairement à ce qui est liguré sur les différentes cartes de M. Léon Bertrand. 
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les cartes et les coupes des inexact i tudes c o m m e cel les- là , que l'on arrive à rendre 
vra i semblables des interprétat ions inacceptables . 

D e Caussou à Verdun , le plan de charriage, base de la n a p p e B, passerait entre 
le Primaire de la zone centrale et la bande de calcaire s e c o n d a i r e : or le contact 
de ces deux masses minérales est absolument vertical, c o m m e cela est surtout b ien 
vis ible dans le ravin qui descend de Caichax. 

Région de Tarascon-sur-Ariège. — Avec les coupes 3 et 4 (Op. cit., p l . V ) , n o u s 
avons pénétré dans le bass in de Tarascon-sur-Ariège qui est encore traversé par 
les coupes 5 et 6 et représenté sur les cartes (Op. cit., tig. 29 et 3o, p. 106 et 107). 
J'ai déjà beaucoup écrit sur cette rég ion ' dans laquel le j'ai l'ait connaître , soit 
seul , soit e n col laborat ion avec M. L é o n Bertrand, de n o m b r e u x c h e v a u c h e m e n t s 
et m ê m e des charr iages ; c'est une des régions où je reconnais l 'existence de 
m o u v e m e n t s d'une certaine ampl i tude . Mais je ne puis admettre : i ° que ces 
charriages aient dépassé au Nord les l imites actuelles des affleurements secondaires 
du bassin de Tarascón: 2 0 qu'il existe quatre n a p p e s s u p e r p o s é e s . 

V o y o n s d'abord le premier point . 
Si les couches secondaires du bass in de Tarascón pénétraient , c o m m e le veut 

M. L é o n Bertrand, sous le Primaire situé au Nord (massif de l'Arize de L é o n Bertrand), 
le contact devrait être incl iné vers le Nord. Or ce contact , toutes les fois qu'il est 
vis ible , est vertical ou incliné au Sud °~; o n peut s'en assurer e n particulier 
directement au Nord de Saurat. L'allure recl i l igne de la l igne de contact sur la 
carte géo log ique , montre (pie ce n'est pas une i l lus ion : si le Secondaire s'enfonçait 
sous le Primaire, les contours les séparant de ce dernier devraient se courber vers 
le Nord dans les dépress ions . N o n seulement il n'en est rien, mais à la traversée 
de la p lus profonde d'entre e l les , la val lée de l'Ariège, le contact fait une pointe 
vers le Sud et n o n pas vers le Nord (voir Op. cil., pl. II) d'après l ' interprétation 
de M. L é o n Bertrand lui-même. 

En outre il existe auprès de Saurat 1 contre le mass i f primaire u n e série de 
pet i ts l ambeaux discont inus , d i s loqués , c o m p o s é s de morceaux de terrains divers : 
Lias , do lomie jurass ique, A p l i e n , reposant tous sur les schistes a lbiens . Il est 
facile, pour quiconque est un peu familier avec les questions de tectonique , de 
reconnaître là les caractères habituels d'un front de charriage : la nappe est venue 
en ce point buter contre un massif résistant qui l'a arrêtée dans sa course . A u 
contraire l'allure de ces lambeaux serait inexpl icable dans l 'hypothèse où ils feraient 
partie du substratum sur lequel aurait passé le mass i f charrié de l'Arize. 

Je passe aux n a p p e s superposées . 
La plus anc ienne (nappe Z) se montrerait dans la « fenêtre » de Rabat. Cette 

fenêtre ferait apparaître par dénudal ion un e n s e m b l e de couches comprenant de 

1 . Voir notamment t. IV de la Géologie des Pyrénées françaises. 
2 . La Géologie des Pyrénées françaises, t. IV, pl. XXI. 
3 Voir ma carte géologique des environs de Tarascón in La Géologie des Pyrénées françaises, t. IV. pl. 

XXIII. — Ces petits lambeaux ne sont pas exactement représentés sur les cartes de M. Léon Bertrand. 
4- Op. cit., p . 56. Cette phrase ou une autre analogue est fréquemment employée par M. Léon Bertrand : 

il n'est pas le seul à être familier aeec les (¡uestions de tectonique ! 



l 'Aptien, de l 'Albien, du calcaire c é n o m a n i e n e l des grès du Crétacé supér i eur : e l le 
s'étendrait à l'Est jusqu'il la gare de Tarascon. J'aurais compris à la rigueur que 
l 'on cherchai à expl iquer par des m o u v e m e n t s orogén iques l 'existence à Saurat 
des couches du Crétacé supérieur dont la présence en celte région est un peu 
aberrante. Mais M. Léon Bertrand eng lobe dans sa nappe A, n o n seu l ement ce 
Crétacé supérieur, mais aussi de l 'Albien el de l 'Aptien ; c'est pour moi un sujet 
de prodigieux é l o n n e m e n t . En elfel ces couches ap l i ennes et a lb iennes de Rabat 
ne diffèrent en rien de celles qui leur font Jace sur la rive droite de VAriège; 
leur direction est identique, c o m m e le montre l'anticlinal aptien qui va de Banat 
à la gare de Tarascon e l se cont inue de l'autre côté de l'Ariège par l 'anticl inal 
de la montagne de la Bes sèdc . Ce dernier est, sur le pro longement abso lu du 
premier, e l séparé s e u l e m e n t par les a l luvions de l'Ariège. 

M. L é o n Bertrand ne contes te pas que l'axe des deux anticl inaux soit le 
m ê m e , mais ce la ne l 'empêche pas de c lasser les couches de la rive droite dans 
la nappe A, e l ce l les de la rive gauche dans la nappe Z ' . Esl-ce au moins parce 
qu'il a vu une surface de discontinuité b i en a p p a r e n t e ? Nul lement , car c'est dans 
l'alluvion de l'Ariège qu'il fait passer sa ligne de contact anormal. 

D a n s de pareilles condi t ions , il m'est tout à fait imposs ib le d'admettre la 
séparat ion des nappes Z e l A. 

Quant à la l igne qui séparerait les nappes A et B, el le ex is te b i en dans 
certains points , mais el le n'a pas la continuité que lui d o n n e M. L é o n Bertrand. 
La ligne qu'il a tracée se c o m p o s e de tronçons réels , rel iés entre e u x par des 
pa i l i e s inexistantes . C'csl ainsi qu'elle coupe auprès de V e r d u n la bande de calcaire 
apt ien dont la CONTINUITÉ EST ABSOLUMENT ÉVIDENTE ; el le a été dern ièrement 

rendue encore plus certaine par les travaux de la route qui monte de V e r d u n 
à S e n e o n a c . C'est ainsi encore (pie ce l l e ligne traverse obliquement les bandes si 
régulières du Jurass ique et du Crétacé inférieur entre Génat et Gourbit pour e n 
classer une partie dans la nappe A et une autre dans la nappe B ! 

Je ne puis d o n c pas plus admettre dans le bass in de Tarascon, la nappe B 
(pie les nappes précédentes : la surface de discontinuité qui lui servirait de base 
est const i tuée par plusieurs l ignes de c h e v a u c h e m e n t dist inctes réunies à torl et 
arbitrairement par M. Léon Bertrand. 

Reste la nappe C e x c l u s i v e m e n t c o m p o s é e par les terrains primaires du 
massif de l'Arize, c'est-à-dire s i lués au Nord du Secondaire de Tarascon. J'ai 
déjà montré c i -dessus que n o n s e u l e m e n t il n'y avait pas de preuves que le 
massif de l'Arize reposai sur des c o u c h e s plus récentes , mais qu'il y avait 
IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE de faire passer le Secondaire au-dessous du Primaire. Cela 
n 'empêche pas M. L é o n Bertrand de dire que la terminaison « en biseau et 
sans trace de déviation au contact » ', des couches secondaires de Saurat est 

1 . Je lis (Op. cit., p . I IM ) ) à propos de l 'anticlinal de B a n a t : « anticlinal de même axe que celui de 
la Bessède et qui apparaî t par suite comme un repli commun à la nappe A et à son subs t ra tum ». 
Ainsi dans la pensée de l'auteur, la formation de l'anticlinal en question serait postérieure à la mise 
en place des nappes , ce qui paraî t bien étrange pour un pli aussi accentué que celui de la montagne 
de la Bessède. 

2 . Op. cit., p . i l5 . 



loul à fail e n faveur d'un enfou i s semenl des nappes A et B, par d e s s o u s les 
terrains primaires qui suivent au Nord et qui appart iennent à la nappe C. 
« Vers la terminaison occidentale du bassin seconda ire de Saurai , n o u s retrouvons 
donc un chevauchement direct de la nappe C sur la n a p p e A et m ê m e 
peut-être sur le subs lra lum de celle-ci » (Op. cit., p. n 5 ) . 

C'est la conc lus ion inverse de celle que j'ai tirée de l ' examen des m ê m e s l ieux 
(voir c i -dessus , p. b'9). 

A v a n t de quitter le bassin de ï a r a s c o n , je signalerai la manière inexacte dont 
est représentée la montagne de Sédour sur la ligure 5 (Op. cit., pl. V) . M. L é o n 
Bertrand a, par extraordinaire, dess iné c o m m e vertical le contact de la do lomie 
jurass ique et du calcaire apl ien d'une part, avec les schistes a lb iens de l 'autre; 
or préc i sément ce contact est presque horizontal, c o m m e le prouve sans hés i tat ion 
possible une galerie creusée sous la montagne pour l 'extraction du g y p s e triasique •'. 
Je persiste e n outre à dire que la niasse charriée de la m o n t a g n e de Sédour 
alfecle une allure anticl inale, malgré la critique de M. L é o n Bertrand (Op. cit., 
p. i i4-n5). Je n'ai pas l'habitude, moi , de me contenter d 'examiner les m o n t a g n e s 
de loin et en grand, et ce n'est pas d'après ce que j'ai pu voir du premier tournant 
de la route de Tarascon à Foix que j'ai attribué l'allure ant ic l ina le à la montagne 
de Sédour . C'est à la suite d'une explorat ion minut ieuse des l ianes de cette m o n t a g n e 
que j'ai découvert , sur la paroi méridionale , des l ambeaux verticaux de calcaire 
apt ien e n contact avec la do lomie jurass ique : ce l le-c i est d o n c comprise entre 
d e u x bandes de calcaire apl ien, cel le du versant méridional étant d i scont inue . 

La nappe C à l 'Ouest de Saurai . — A v a n ç o n s un peu plus vers l 'Ouest dans la 
direction de Massât par le col de Port (tig, 7, 8 et 9, Op. cit.). L e s terrains 
secondaires cessent à une petite distance de Saurai et alors les terrains cristall ins 
occupent toute la surface avec une uniformité complè te et sans aucun indice 
d'accident. N é a n m o i n s M. L é o n Bertrand ne craint pas de faire passer sa l igne de 
c h e v a u c h e m e n t de la nappe C sur la nappe B au milieu de cette masse minérale 
uniforme : « Les deux lianes de la val lée qui descend du col de Port jusqu'au 
dernier hameau d'Usclade , ne montrent que des gne i s s et des granités assez 
s emblab le s , mais que la cont inuité tectonique me fait pourtant attribuer à deux 
nappes différentes. Ceux du Nord appart iendraient à la nappe C (massif de 
l'Arize), c eux du Sud à la nappe B (massif des Trois Seigneurs) » (Op. cit., 
p. 11G). Qu'est-ce ce l le « continuité tectonique » qui n'est basée ni sur la nature 
des ass ises , ni sur un contact anormal v i s ib l e? En q u o i d o n c consiste-t-el le et 
c o m m e n t peut-elle être reconnue ? 

L'opinion de M. L é o n Bertrand se fonde probablement sur la présence d'une 
bande d iscont inue (une lame d'après lui) de terrains secondaires qui c o m m e n c e 
au col de Port pour se cont inuer dans la direction de Massât. Mais je serais 
b ien aise de savoir où il a vu que ce l le bande secondaire « s 'enfonce mani fes tement 

1. Il existe, en eil'el, sur le liane méridional de la montagne de Sédour, une lame de Trias entre l'Albien et 
les couches plus anciennes qui le surmontent. Ce Trias n'est pas marqué sur les cartes et coupes de M. Léon 
Bertrand. 



sous le massi f primaire de l'Arize » ? C'est une s imple affirmation qui ne repose 
sur aucune coupe : entre Saurat el Massai , il n'y en a pas de visible. Au delà au 
contraire , o n peut constater que la bande secondaire , cont inuat ion de cel le du col 
de Port est verticale à Bierl, A l e u , Soue ix et renversée avec inclinaison au Sud à 
l 'Ouest de ce dernier vil lage. C'est L'INVERSE DE CE QUI EST FIGURÉ SUR LES COUPES 

de M. L é o n Bertrand, et. si l'on rétablit l'allure réel le des couches , o n aboutit à 
l ' impossibi l i té abso lue d'admettre la superpos i t ion du massif de l'Arize (nappe C) 
sur celui des Trois Se igneurs (nappe B). 

E x a m i n o n s maintenant la limite septentr ionale de la nappe C dans celte moit ié 
occ identa le de la feuille de Eoix . La l igne qui la séparerait de la nappe A (la 
nappe 1} n'arrivant pas jusque- là) est entre Saint-Martin de Caralp et la va l lée du 
Salai, une ligne sensiblement droite, ce qui n'est guère compat ib le avec l 'hypothèse 
(pie le massif limité par cette ligne est un massif charrié. Celte l imite indique 
nécessairement e n effet un contact vertical : o n peut voir ce que M. L é o n Bertrand 
a liguré sur ces coupes G à 9. 

Eu outre la nappe A de l'auteur est, formée exc lus ivement , dans celte partie, 
de terrains secondaires , dont les différentes ass ises , inc l inées de 5o° au moins vers le 
Nord, se suivent régul ièrement du Sud au Nord, en bandes parallèles à la limite 
de la prétendue nappe C. Cel le-ci est en conlacL sur toute la longueur cons idérée 
avec un m ê m e terrain, le Trias. Mais il y a plus : arrivées à l'extrémité occidentale 
du mass i f primaire, les ass i ses secondaires quit tent la direction Est-Ouest qu'el les 
suivaient depuis si l ongtemps pour se porter au Sud et contourner le massif 
primaire e n conservant leur ordre de success ion régulier : c'est toujours le Trias 
qui est e n contact avec le Primaire. 

Voilà une série de caractères qui, pour quiconque est tant soit peu familier 
avec les questions de tectonique, ne sont a u c u n e m e n t compat ib les avec l 'existence 
de nappes de charriage. 

C'est à peine si j'ai beso in d'ajouter que la superposition du bord frontal de la 
prétendue nappe C sur la nappe A n'existe nulle part e l que le contact des 
deux séries de c o u c h e s se fait par un plan vertical incontestable : c'est la 
c o n s é q u e n c e nécessaire des tracés sur la carte géo log ique el des expl icat ions (pie 
je v iens de donner . 

En c o n s é q u e n c e , tous les arguments mis en avant pour soutenir l 'existence de 
la nappe C dans cette rég ion — ils sont d'ailleurs peu n o m b r e u x — , tombent 
l'un après l'autre et j'affirme sans hésitation que le massi f primaire de l'Arize 
ou de Hiverenert est un massif enrac iné . 

Bord frontal des nappes A et Z à l 'Ouest de Baulou. — La superpos i t ion de la 
n a p p e A sur la nappe Z el de ce l te dernière sur les terrains so u s -p y rén éen s 
est tout aussi inexacte . Les fail les qui séparent ces d e u x séries ex is tent b i en 
c o m m e je les ai Iracées sur les caries géo log iques ', mais elles sont verticales et 
sans chevauchements. La seule e x c e p t i o n se montre pour la p lus septentr ionale , 

i . Voir les cartes géologiques à 1/80000, feuilles de Painiers et de Saint-(ïaudens. 



aux env irons de Camarade : on constate là un c h e v a u c h e m e n t vers le Nord très 
local isé et s'avancant de deux ki lomètres au m a x i m u m . 

A l'Est c o m m e à l'Ouest, la l'aille est partout verticale et recti l igne et rien 
n'autorise à penser qu'elle modifie son inc l inaison e n profondeur. A l'affleurement 
en tous cas, les figurés de M. L é o n Bertrand sont inexacts . 

Contact des. nappes A et B sur les coupes 6 et 8 (Op. cit., pl. V) . J'ai déjà 
montré ce qu'il fallait penser de l 'enfouissement de la nappe B sous la nappe C; 
il me reste à faire voir que la dist inct ion des nappes A et B n'est pas plus 
justifiée : elles ne sont d'ailleurs représentées e n superpos i t ion aux affleurements 
que dans les coupes 6 et 8 pour la région qui nous occupe actuel lement . 

Pour la première de ces coupes , j'affirme que le gneiss du mass i f des Trois-
Seigneurs ne passe pas au-dessus du Jurassique : le contact est presque vertical 
avec très légère incl inaison du côté du Jurass ique. Le tiguré de M. L é o n Bertrand 
est absolument con lrouvé . 

En ce qui concerne la coupe 8, je ne puis m i e u x faire que de citer le texte 
de M. Léon Bertrand lui-même : « Sur le territoire de B o u s s e n a c , les deux bandes 
primaires sont représentées par le Goth landien et leur dist inct ion y dev ient 
imposs ib le à faire autrement que par la lame .secondaire intercalée » (Op. cit., 
p. ra'3). Ainsi le plan séparant les nappes A et B passerait au mi l ieu d'une niasse 
primaire uniforme, avec cette aggravation que l'assise primaire e n ce point est le 
Gothlandien , terrain d'une faible puissance et dont l es aff leurements sont fort rares 
dans les parties d'où les charriages pourraient provenir . Ce serait vér i tab lement 
bien étrange (pie l'affleurement restreint de Gothlandien des env irons de Biert 
appartînt à deux nappes dist inctes . Si l'on ajoute que la l igne de contact anormal 
est purement tictive, on conviendra qu'il faut un b ien grand désir de découvrir 
des nappes de charriage pour e n dist inguer e n ce point. 

Je ferai remarquer que les calcaires secondaires attribués par M. L é o n Bertrand 
à sa nappe B dans ce l l e partie, ne sont pas fortement métamorphisés , c o m m e ils 
devraient l'être par dél init ion. 

Limite méridionale de la nappe B de Larnal à la vallée du Salât. — Si la 
superposi t ion des différentes nappes n'est pas admiss ible dans les zones que nous 
v e n o n s d'étudier, l 'existence de la nappe B peut -e l l e èlre démontrée sur s o n 
bord mér id iona l? C'est ce (pie nous a l lons examiner maintenant . 

La limite méridionale actuelle de cette nappe B est formée de calcaires s econ
daires qui sont , s e lon M. L é o n Bertrand, e n contact direct avec le Primaire de 
la zone centrale sous lequel ils plongent au Sud, suivant un plan qui peut 
atteindre une inc l inaison de fô0. Toute personne qui observera ces coupes y verra 
un c h e v a u c h e m e n t vers le Nord de ce que l'auteur appe l le « zone primaire 
centrale » sur ce qu'il dés igne c o m m e la nappe B : M. L é o n Bertrand reconnaît 
que ce contact présente , en effet, l'apparence d'un chevauchement vers le Nord, 
mais ce serait une i l lus ion parce qu'il existe au port de Sale ix une petite b a n d e 
de gne iss entre le granité et les calcaires secondaires . Or le granité étant carbo-



ni l'ère (?), ne peul se trouver en contact régulier avec (les gne iss . L'argument 
est faible : c'est pourtant, le seul qui soit mis en avant pour contredire Vapparence 
du chevauchement vers le Nord. Il est d'autant plus faible (pie pour trouver des 
gne iss au Sud, il faut aller fort loin, jusqu'au pie d'Eslax, sur le versant e spagnol , 
cl nous savons que lorsque M. L é o n Bertrand s'aventure à dire q u e l q u e s mots 
de l'origine de ses nappes charriées , c'est pour déclarer qu'e l les v i ennent d'une 
très petite distance. Il y a là une contradict ion év idente . 

Pour toutes ces raisons, je cons idère la nappe B c o m m e inexistante sur son 
bord méridional , c'est-à-dire c o m m e ne devant pas être séparée de la zone 
primaire centrale. 

O n ne trouve donc pas plus de preuves au Sud qu'au Nord, de l 'existence de 
la nappe B, et la conc lus ion nécessa ire de la d iscuss ion qui précède est que celte 
n a p p e n'existe pas . 

Coupes 1 0 et 1 1 de la planche V (Op. cit.). — Je n'ai pas parlé jusqu'à présent 
des coupes 1 0 et 1 1 parce qu'il est imposs ib le de les reconnaître sur le terrain. 
U n e coupe qui passerait par Lacourl et le .Mont Rouch , traverserait au Sud de 
Lacourl , d'après les caries de M. L é o n Bertrand lu i -même, n o n pas des terrains 
secondaires , mais des terrains cristallins ; il esl imposs ible de savoir ce (pie l'auteur 
a voulu représenter. Mais je déclare qu'en aucun point o n ne voit la superposi t ion 
du Primaire sur le Secondaire , c o m m e el le est figurée au Nord de Lacourl , ni 
surtout le petit lambeau isolé de gneiss au Sud de ce m ê m e vil lage, lambeau qui 
serait un fragment de la n a p p e C sur les marnes a l íñennos . Il esl curieux (pie ce 
petit lambeau, si suggestif, soit dess iné préc i sément sur une coupe où le manque 
de refieres rend toute d i scuss ion imposs ib le . Quant à la coupe 1 1 , e l le montre 
c o m m e faisant partie de la n a p p e B au Sud d'Aubert, une crête de do lomie 
jurass ique qui n'esl autre chose que la partie renversée d'un pli couché dont le 
flanc normal ferait partie de la nappe A ! Or si au point m ê m e où passe la coupe , 
il y a un léger chevauchement , à que lques ki lomètres au S. E . , les terrains 
manquant s reparaissent et le pli couché est régulier et sans lacune '. Il est absolument 
impossible de considérer l'un des flancs du pli comme étant en place et l'autre 
comme faisant partie d'une nappe charriée. 

C'est d'ailleurs ce l le m ê m e bande de terrains secondaires qui, très étirée, se 
poursuit par les coupes 1 0 , 9, 8 et 7, marquant, pour M. L é o n Bertrand, la partie 
supérieure de la nappe B ; c o m m e el le est en place vers A l o s , elle est forcément 
aussi en place sur toute la longueur de ses aff leurements. 

La limite méridionale de la nappe sur cette m ê m e coupe se trouverait au 
mi l ieu des roches cristal l ines, c'est-à-dire invis ible . 

Quant à la partie septentr ionale de la coupe 1 1 , montrant au Nord de Taurignan-
Y i e u x , le Jurass ique et le [Crétacé inférieur e n couches horizontales reposant sur 
le C é n o m a n i e n , e l le es l te l lement fantaisiste qu'il vaut mieux n'en pas parler. 

1. La Géologie des Pyrénées françaises, t. III, p . 1809 et pl. XVIII. 



Fenêtre d'Oust-Massat. — Les terrains crétacés supérieurs de cette rég ion 
occuperaient , d'après M. Léon Bertrand, une « fenêtre » taisant suite à ce l le de 
Saurai, dont el le différerait pourtant parce qu'el le ne cont iendrait que du Crétacé 
supérieur. 

Le Crétacé d'Oust-Massat ne forme pas un sync l ina l pour M. L é o n Bertrand, 
car il disparaît aux d e u x extrémités occ identa le et orientale sous le Primaire de 
la nappe B, 'sans le moindre doute , d'après lui ; de plus en faisant le tour de 
l'affleurement, il aurait constaté e n b ien des points l ' enfoncement d e s grès sous 
les terrains primaires. Il est vrai qu'il a r e c o n n u e n d'autres points un p longe -
ment en sens inverse , mais suivant sa méthode habituel le , il ne tient pas c o m p t e 
des faits qui seraient contraires à sa théorie . 

Je me trouve ici, à u n certain point de vue, dans une situation m o i n s 
favorable pour combattre les idées de notre confrère , que dans la plupart d e s 
cas précédents : e n effet le Crétacé d'Oust-Massat occupe incontes tablement dans 
l 'ensemble une partie dépr imée . U n des arguments que j'ai souvent fait valoir 
dans les pages qui précèdent , la s i tuat ion topographique , me fait ici défaut pour 
soutenir <pie le Crétacé supérieur repose sur le Primaire : l es autres seront plus 
que suffisants pour suppléer à l 'absence du premier . 

Si nous su ivons sur la carte de M. L é o n Bertrand (Op. cit., pl. IV), la l imite 
méridionale de l'affleurement crétacé, nous v o y o n s que de Seix à Massai , elle 
présente que lques ondulat ions , assez peu a c c e n t u é e s d'ailleurs. Si le Crétacé 
s'enfonçait au Sud sous le Primaire, conformément à la théorie que je combat s , 
surtout avec la faible inc l inaison d o n n é e au contact, les ondula t ions vers le Sud 
devraient se montrer dans les parties basses , les pointes vers le Nord dans les 
parties é l e v é e s . Or c'est précisément le contraire qui a lieu : les deux principales 
avancées vers le Sud se trouvent, l 'une à la crête entre le Salât et le Garbet, 
l'autre à la crête entre Campfaba et Sarrail lé , tandis que les po intes vers le Nord 
sont dans le fond de deux val lons '. Fnt in la traversée des deux grandes val lées 
du Salât et du Garbet se fait sans aucune déviation de la ligne de contact, c e 
qui est imposs ib le à expl iquer dans l 'hypothèse de M. L é o n Bertrand. 

Je conc lus donc de l ' inspect ion de la carte géo log ique , que le contact méridional 
du Crétacé supérieur d'Oust-Massat se fait suivant un plan sensiblement vertical, 
ce qui doit faire rejeter sans hésitation l'idée de la pénétration du Secondaire 
sons le. Primaire dans la direction du Sud. 

Je pourrais répéter les m ê m e s arguments pour la partie du contact septentr ional 
comprise entre Rogal le et A l e u : n o t a m m e n t la traversée de la va l l ée du Salât 
et des deux autres va l l ées n o n d é n o m m é e s qui ex i s tent dans ce parcours se fait 
sans aucune déviation de la ligne de contact. Il e n est de m ê m e à la traversée 
de l'Arac près de Massât et de la rivière qui de scend à Biert. 

Futre Aleu et la rivière qui d e s c e n d à Biert s e u l e m e n t , le contour entre le 
Primaire et le Secondaire est s inueux , quo ique beaucoup m o i n s que n e l'a figuré 

i . Les rivières qui suivent ees vallons n'ont pas de nom sur la carte topographique : ce sont 
celles qui se portent vers IMert et vers Aleu. 



M. Léon Bertrand sur sa carte ; aussi peutil y avoir là un léger c h e v a u c h e m e n t , 
tout local , du Primaire sur le Crétacé, mais c'est u n c h e v a u c h e m e n t vers le Sud 
et d'un ki lomètre au m a x i m u m . Le Primaire qui const i tue cette avancée est e n 
effet du Gothlandien , et ce terrain n'existe pas plus au Sud, où toul est granile 
et gne i s s sur une grande dis lance . 

Je n'ai pas encore parlé du sens de l ' incl inaison des c o u c h e s crétacées , d'abord 
parce que je cons idère que dans des parties aussi tourmentées , la direction de 
l ' incl inaison n'a que fort peu d'importance, car e l le se modifie à chaque instant, 
et surtout parce (pie M. Léon Bertrand a pris soin d'exposer l onguement une 
théorie qui rend inutile la constatat ion de l ' incl inaison des c o u c h e s . Il déclare e n 
effet (pie si le Crétacé plonge vers le Primaire, c'est la preuve incontestable de 
l 'existence du charriage, tandis que s'il est incl iné e n sens inverse , ce n'est n u l l e m e n t 
une raison pour que le charriage ne soif pas poss ib le . 

Il serait facile de réfuter cette théorie et de montrer, par e x e m p l e , que dans 
une région où l'on ne peut pas savoir si les c o u c h e s sont e n situation normale ou 
renversée , — et c'est le cas pour le Crétacé d'OuslMassat, — le p l o n g e m e n t vers 
une autre série de couches ne prouve n u l l e m e n t un charriage et s'explique par u n 
s imple renversement sur place. Mais le mieux est de n'attacher aucune importance 
à l ' inc l inaison des assises dans un cas c o m m e celui c i et de s'occuper u n i q u e m e n t 
d e s superpos i t ions vis ibles . 

D'ail leurs si les inc l ina i sons du Crétacé d'OustMassat, reconnues par M. L é o n 
Bertrand ou par moi, sont très variables , el les sont pourtant le plus souvent 
dirigées vers l'axe de l 'affleurement (Aleu , Sud ; Sud de Biert, 5o° Sud). 

Quant à la superpos i t ion directe du Crétacé supérieur sur les schistes s i luriens 
ou sur les roches cristall ines, el le se voit net tement en plusieurs points de la 
nouve l l e roule d'Ousl à Massât, n o n loin de cette dernière vil le . O n la constate 
encore sur le granité de Biert, sur celui de Soueix , à l'Est de Massât, sur le 
tronçon de la m ê m e roule d'Oust à Massai, du côté d'Ousl , etc . . 

J'ajouterai que le Crétacé ne se montre pas dans le fond de la val lée de l'Arac 
<iui passe à une très faible dis lance au Nord des affleurements crétacés et à trois 
ou quatre cen l s mètres plus lias. Pour que le Crétacé d'Ousl put passer sous le 
massif de l'Arize, il faudrait que la l igne de conlacl fut inc l inée au minimum 
de

 r

\îi°, ce qui rend tout à fait invraisemblable l'allure presque horizontale que lui 
a d o n n é e M. Léon Berlrand. 

E.x RÉSUMÉ, l'allure des contours sur la carte et l'observation directe des 
affleurements démontrent avec certitude que sur la limite méridionale et sur les 
(leux tiers de sa bordure septentrionale, le Crétacé supérieur d'OustMassât ne 
pénètre pas sous le Primaire et repose au contraire fréquemment sur lui. Entre 
Aleu et Biert existe un léger chevauchement vers le Sud du Primaire sur le Crétacé, 
sans que cet accident de faible ampli tude puisse e n rien faire croire à la pénétrat ion 
du Crétacé supérieur sous le massif de l'Arize. Le Crétacé supérieur n'apparaît 
nul le part dans la profonde vallée de l'Arac. 

J'ajouterai encore que de Soueix à Bogal l e existe une bande de granité avec 
laquel le le Crétacé supérieur esl en contact par un conglomérat à gros éléments 
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de granité, empalés par des marnes crétacées. Le Crétacé supérieur s'est d é p o s é 
sur le granité et ne passe pas au-dessous '. 

Peeh de Foix et Peeh Saint-Sauveur. — Il n o u s faut maintenant revenir e n 
arrière pour examiner la partie septentrionale des coupes 2 à 5 (Op. cit., pl. V) 
laissée de côté dans les é tudes précédentes . 

L e s Pecl is de Saint-Sauveur et de F o i x , avec leur pro longement vers l'Est 
jusqu'au delà de Péreil le , sont const i tués par deux antic l inaux séparés par une faille 
verticale et c o m p o s é s de tous les terrains compri s entre le Lias et le C é n o m a n i e n . 
Cet ensemble est l imité au Nord et au Sud par des fail les qui le séparent de deux 
zones dépr imées occupées par le Crétacé supérieur -. 

Nous pénétrons ici dans u n e région qui a été très é tudiée , s p é c i a l e m e n t par 
Hébert , Pouech , de Lacvivier , Rousse l , qui tous e n ont d o n n é de n o m b r e u s e s 
c o u p e s , sur quelques-unes desque l l e s je m'appuierai à l 'occas ion. 

Le Pecli Saint-Sauveur et le Pecb de Fo ix ont été de tout temps cons idérés 
c o m m e const i tués par un anticl inal enraciné typique, dont le liane septentr ional 
s'incline au Nord, le flanc méridional au Sud ; son axe est occupé par le Trias, 
sur lequel reposent régul ièrement toutes les couches bas iques , jurass iques , cré tacées 
inférieures c o n n u e s dans la région. 

C'est ainsi que l'ont interprété tous l es g é o l o g u e s : | — et ils sont n o m b r e u x 
— qui ont étudié ou seulement visité l es env irons de F o i x . L'accès de cette 
c o u p e est en elfet des plus faci les , puisque la gare m ê m e de Foix figure sur la 
photographie que j'ai donnée de la m o n t a g n e Saint-Sauveur Mais M. L é o n 
Rertrand est d'un avis différent : le Peeh de Foix est u n syncl inal et fait partie 
d'une nappe charriée ! :" Voici e n effet ce qu'il écrit à la page 128 de s o n 
ouvrage : « Quant à la nappe A, elle est seu lement c o n s e r v é e en u n t é m o i n 
syncl inal (quo ique affecté d'anticl inaux secondaires ) dans le cha înon du Peeh 
de Fo ix et du Pic de l'Aspre ». Il ne d o n n e d'ailleurs pas de plus a m p l e s 
expl icat ions , aussi n'insislerai-je pas pour démontrer l 'évidence : le Peeh de Foix 
est un anticlinal typique, ainsi que ses pro longements le Peeh Saint-Sauveur et 
le Pic de l'Aspre. 

Mais il importe d'examiner l'autre partie de l'affirmation de M. L é o n Rertrand 
pour qui ces montagnes sont c o m p o s é e s de deux n a p p e s (Z et A) surmontant 
les terrains s o u s - p y r é n é e n s . 

La d i scuss ion portera d'ailleurs exc lus ivement sur les figures, le texte étant 
e x t r ê m e m e n t laconique sur ce sujet : e l le sera m ê m e très difficile, les figures n e 

1. M. Léon Bertrand a reconnu le l'ait pour le pointeiuent de Soueix seulement : le dépôt du Crétacé sur 
le granité est aussi vrai pour toute la bande . 

2. Voir La Géologie des Pyrénées françaises, t. IV, pl. XXIV (Carte géologique à 1/80000) et pl. XIX-XX 
(coupes générales). 

3. Voir notamment : LKYMEIUE, B. S. G. F., (2). t. XX, pl. V ; IIKHEKT. B. S. G. F., (2), t. XXIV, p. 353, (3), 
t. X, p. 524 et Go5 ; un LACVIVIEH, II. S. G. F.. (3), t. X, p . 542, et Ktudes géologiques sur le dépar tement de 
l'Ariège, pl. I ; POUIXII, H . S. G. F., (3), t. XII, p. jliti; ROUSSEL, H. S. G. F., (3), t. XV, pl. XXI, et Bull. Carie 
géol. de France, t. V. pl. I ; MUSSY, Carte géol. et minéralurgique du dépar tement de l 'Ariège, pl. III et VII. 

4. La Géologie des Pyrénées françaises, t. IV, pl. XXVI. 
5. Dans le Compte rendu sommaire des séances de la Société géologiiiue de France du ; novembre 1910, 

M. Léon Bertrand a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi je lui avais a t t r ibué l'idée que le peeh Saint-Sauveur 
était un synclinal. La réponse est dans la citation textuelle ci-dessus. 



faisanl nul lement connaître les raisons qui ont entraîné la convict ion de M. L é o n 
Bertrand '. 

En partant de l'Est (lig. a de la pl. V) , o n voit le Jurass ique et le Crétacé 
inférieur de Pérei l le surgir e n anticlinal au milieu du Crétacé supérieur et de 
l 'Eocène. Cel le manière de voir, qui est aussi la m i e n n e , a été imposée à M. L é o n 
Bertrand par r e n f o n c e m e n t indiscutable des terrains jurass iques et crétacés sous 
la carapace de calcaire éocène qui s' incline vers la plaine de Lave lanet . 

Mais avec la coupe 3 , l'accord cesse complè t ement . Alors qu'il y a une continuité 
géologique et tectonique év idente entre les couches de Péreil le et ce l l e s qui const i tuent 
la partie septentr ionale de la montagne jusqu'au delà de Lberm, M. L é o n Bertrand 
n'hésite pas à couper en deux cet e n s e m b l e par une l igne de contact, anormal 
que rien, absolument rien, n'explique on ne justifie. Cette coupe par le Pic de 
l 'Aspre est c o m p l è t e m e n t inexacte : la l imile septentr ionale du massif jurassique 
et crétacé inférieur (nappe A de M. L é o n Bertrand) est marquée par une faille 
VERTICALE au Nord de laquel le vient le S é n o n i e n suivi régul ièrement des diverses 
ass ises garuini i iennes et é o c è n e s , le tout VERTICAL ET NE POUVANT AUCUNEMENT 

PASSER SOUS LE MASSIF JURASSIQUE ET CRETACE INFERIEUR. 

La coupe /[ par le val de Pradières est encore plus audacieuse : e l le a été d o n n é e 
si souvent qu'el le est. e n que lque sorte c lass ique, et tous les géo logues - s 'accordent 
pour tracer VERTICALEMENT le conlact PAR SUCCESSION RÉGULIÈRE de l 'Aptien, de l 'Albien 
el du C é n o m a n i e n sur le flanc méridional du val de Pradières. M. L é o n Bertrand 
supprime l 'Albien 11 et ligure entre l 'Aptien et le C é n o m a n i e n un contact anormal 
quasi horizontal. Gomment discuter devant un pareil mépris des faits les p lus 
incontes tab lement établis ? 

La barre de calcaire apl ien qui borde au Sud la c o m b e de Pradières se cont inue 
à l 'Ouest, traverse l 'Ariège, TOUJOURS VERTICALE ET SANS AUCUNE DÉVIATION et se 

termine seu lement à quatre ki lomètres plus loin Est-ce là l'allure de la base 
d'une nappe de charriage, surtout à la traversée d'une profonde val lée c o m m e 
ce l le de l 'Ar iège? 

M ê m e s observat ions pour la coupe 5. Le contact de l 'Aptien avec le C é n o m a n i e n 
et celui du Cénomanien avec le S é n o n i e n sont l'un et l'autre presque verticaux, 
avec légère inc l inaison au Nord, tandis qu'ils sont figurés par M. L é o n Bertrand 
comme, étant presque horizontaux el inc l inés au Sud ! 

1. DANS LA SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1910, M. LÉON BERTRAND {Compte rendu sommaire des séances de la 
Société géologique de France, 1910, P 154) A ÉTÉ UN PEU PLUS EXPLICITE : « SI J'AI CONCLU À L'EXISTENCE DE CE 
CHARRIAGE, C'EST d'abord QUE sur les deux bords de ce chaînon, IL EXISTE DES POINTS OÙ LA SUPERPOSITION DE 
LA SÉRIE SECONDAIRE INFÉRIEURE PLISSÉE SUR LE CRÉTACÉ SUPÉRIEUR OU LE NUMMULITIQUE EST INDISCUTABLE ET 
en second lieu PARCE QUE L'ALLURE GÉOMÉTRIQUE DE LA LIGNE DE CONTACT ANORMAL QUI MARQUE LA SÉPARATION DES 
DEUX SÉRIES INDÉPENDANTES EST EXACTEMENT CELLE DE L'INTERSECTION DE LA SURFACE TOPOGRAPHIQUE PAR UNE 
SURFACE ÉVIDEMMENT ONDULÉE, MAIS SENSIBLEMENT HORIZONTALE DANS SON ENSEMBLE ». LES EXPLICATIONS QUE je 
DONNE CI-DESSUS MONTRERONT CE QU'IL FAUT PENSER DE CES DEUX PROPOSITIONS. 

2 . VOIR NOTAMMENT : LI;YMF.HIIÎ, B S.G. F., ( 2 ) , T. X X , PL. V ; MUSSY, CARTE GÉOLOGIQUE, ET MINÉRALURGIQUE 
DU DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE, PL 6; HÏ;UI:HT, B. S. G. F., ( 2 ) , T. X X I V , P. 356 ET 3GI ; (3), T. X , P. 549; DE 
LACVIYJKU, H. S. G. F., (3), T. VU, P. 094, ET ETUDES GÉOLOGIQUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE, IIG. 3, P. 88; 
•'II I'- 9'J I '"'I P- 1 0 1 : J ^ E T '9 ' I'- BOUSSIX, Rull. Carie géol. France, T. V, PL. I. 

I. PRADIÈRES EST POURTANT UNE DES LOCALITÉS TYPIQUES DE L'ALBIEN DES PYRÉNÉES. 
'1. La Géologie des Pyrénées françaises, T. IV, PL. X X I . 



Les failles de ce versant sonl aussi vert icales ; je l'ai constaté entre Pradières 
et Lherni aussi bien que du côté de Baulou. A Serdy, auprès de ce dernier 
vi l lage, les travaux du chemin de fer ont montré l 'ex is tence d'une faille strictement 
verticale entre le Trias vertical lu i -même et le l ambeau si curieux de calcaire 
é o c è n e , incl iné 8o° N. E. 

Voi là pour le côté septentrional de la montagne de F o i x . 
Sur le liant- méridional , il y a, c o m m e je l'ai indiqué depuis l ongtemps , un 

léger chevauchement vers le Sud-Ouest entre Le icher l et F o i x ; le Trias et le 
Jurassique de la montagne sont e n contact anormal avec le Crétacé supérieur de 
la plaine de Leicherl , niais ce contact se fait suivant un plan peu é lo igné de la 
verticale, c o m m e o n le voit au Pic de l'Aspre. Pourtant c'est p r o b a b l e m e n t ce l éger 
chevauchement au Sud-Ouest qui a motivé l ' interprétation de M. L é o n Bertrand, 
malgré tous les faits contraires : car c'est la seule partie où il y ail pénétrat ion — 
bien faible ! — du Crétacé supérieur sous le Seconda ire inférieur. 

N o u s savons en clfet qu'il ne peut exister, d'après la théorie de notre confrère, 
aucun chevauchement au Sud, si léger qu'il soit. Aussi faut-il forcément que le 
Pech de Foix soit charrié ainsi que le Pech Saint -Sauveur qui ne peut e n être 
séparé . P e u importe que pour arriver à ce résultat, o n soit a m e n é à figurer 
c o m m e horizontaux des contacts vert icaux. 

A l 'Ouest de l 'Ariège, le massif granit ique s'est avancé jusqu'à la base du 
Pech Saint-Sauveur et la poussée de ce massi f a fait disparaître par ét iremenl 
une partie des c o u c h e s du (lanc méridional du Pech ; mais ce l l e s qui ont résisté 
sont toutes en success ion normale , malgré l 'absence de que lques termes et toutes 
presque vert icales avec le plus souvent u n léger pendage au Sud, par conséquent 
e n sens inverse de ce qui serait nécessaire pour qu'un charriage put èlre accepté 
c o m m e poss ib le . 

En résumé, JE CONCLUS QUE LES P E C H S DE F O I X ET DE S A I N T - S A U V E U R SONT 

INCONTESTABLEMENT I N ANTICLINAL ENRACINÉ et que l ' idée que ces m o n t a g n e s sont 

formées de deux nappes de charriage se heurte à des imposs ib i l i tés abso lues qui 
la rendent insoutenable . 

Avant de quitter ce petit massi f m o n t a g n e u x , je suis amené à indiquer une 
légère modification au tracé des fail les de la p lanche X X I V de la Géologie des 
Pyrénées françaises. J'ai sur cette carte réuni hypothé t iquemenl à travers les 
a l luv ions de l'Ariège la faille qui l imite au Sud le massif jurassique du Pech 
de F o i x (faille de Foix) avec cel le qui sépare , sur la rive gauche de l'Ariège, le 
granité du Secondaire . 

Je crois maintenant que ces deux fail les sont dist inctes et que la première ne 
passe pas à l 'Ouest de l 'Ariège. E n effet à Saint-Sirac, sa lèvre mér id ionale est 
formée par le S é n o n i e n , et sa lèvre septentr ionale par le Trias ; mais e n avançant 
vers l 'Ouest, la première admet des terrains plus a n c i e n s jusqu'au C é n o m a n i e n , 
la s e c o n d e des terrains plus récents jusqu'au Gault du R o c h e r de F o i x : à partir 
de là, il n'y a [dus de faille, la série est régulière et complè te , sauf les que lques 
é l i remenls que j'ai s ignalés c i -dessus . 



VII. — Feuil les de Bagnères-de-Luchon et Saint-Gaudens 

Région de Betchat et Salies-du-Salat. — Je maint iens formel lement ce que j'ai dit 
à plusieurs reprises sur cet le région. Contrairement à l' idée de M. L é o n Bertrand, 
n o n seulement il n'existe aucun point où la superpos i t ion du Trias au Crétacé 
supérieur et à l 'Focène soit v is ible , mais j'affirme avoir constaté la superposition 
effective, réelle, du Grétacé sur le Trias ; cela n'est pas la suite de déduct ions plus 
ou moins hasardées , mais le résultat d'observat ions directes '. 

Fenêtre d'Arbas. — Pour le reste de la surface des feui l les de Bagnères-de-
Luchon et de Saint -Gaudens , ainsi que pour cel le de Tarbes , M. L é o n Bertrand 
s'est borné à des cons idérat ions générales n o n accompagnées de coupes . Aussi , 
tout en rejetant abso lument les conc lus ions qu'il a émises , je ne dirais rien de 
cette région, si, dans une publ icat ion postérieure -, M. L é o n Bertrand n'avait décrit 
la « fenêtre d'Arbas ». 

Les environs de ce vi l lage montrent un certain d é v e l o p p e m e n t des calcaires et 
marnes du Crétacé supérieur (Cénonianien) et autour de cet a l l ieuremenl , les terrains 
les plus divers depuis le gneiss jusqu'à l 'Albien. 

M. L é o n Bertrand pense que le Crétacé supérieur s'enfonce sous la série 
secondaire de la nappe B avec une complè te indépendance de direction et d'allure. 
Parfois, dit-il, (au Nord-Est et au Sud d'Arbas), la série B est incomplè te à la 
base, les do lomies jurassiques reposant d irectement sur le Cénonianien ; à l'Ouest 
d'Arbas, le Crétacé supérieur s'enfonce d irectement sous les schistes gne i s s iques . 

Je suis d'accord avec M. L é o n Bertrand sur ce fait que le Cénonianien es t 
a b s o l u m e n t indépendant , c o m m e allure cl direct ion, des couches jurass iques et 

1. Voir no tamment La Géologie des Pyrénées françaises, t. III, p . 1819 et pl. XVII. 
2 . Sur l 'exislence d'une nouvelle fenêtre de terrains prépyrénéens au milieu de nappes nord-pyrénéennes 

aux environs d'Arbas. CH. Ac. Se., t. CXLVII, p 717. 1908. 

L e s conc lus ions généra les à tirer de ce l l e é lude des feuilles de Foix et Pamiers 
son l les su ivantes : 

La nappe C est totalement inexis tante : les massifs de Saint-Barl l ié lemy et de 
l'Arize sont enrac inés . 

La nappe B est aussi à rejeter e n tant que grande nappe cont inue : que lques-
unes de ses parties seulement doivent être admises à la traversée du bassin de 
Tarascon. 

La nappe A ne peut non plus être acceptée c o m m e venant d'une certaine 
distance : e l le ne chevauche pas sur cel le qui la suit au Nord et la faille qui la 
limite est verticale. 

Enlin la nappe Z existe rée l lement , mais à l'étal embryonnaire pourrait-on dire. 
Le c h e v a u c h e m e n t est si réduit (pie la dénominat ion de n a p p e de charriage est 
impropre pour un acc ident si peu déve loppé . Fi le ne pénètre pas sous les autres 
nappes et ne reparaît pas dans les « fenêtres » de Rabat et d'Oust-Massal. 



crétacées inférieures qu'il c lasse dans sa nappe IL niais je ne puis en aucune 
façon admettre que le Cénoinanien s'enfonce au-dessous des autres ass ises , primaires, 
jurass iques ou crétacées inférieures. 

Le Cénoinanien repose indiscutablement, en discordance, sur tous ces terrains; 
c'est la d iscordance i;ni a pu faire croire le contraire. Mais la superpos i t ion se 
voit avec la dernière év idence en un grand n o m b r e de p o i n t s ; je citerai les 
suivants : 

i ° La route d'Arbas à Herran, où la do lomie jurassique bréchoïde est recouverte 
par les marnes schis teuses et les calcaires gris foncé du Cénoinanien . Celui-ci se 
présente en bancs bien li lés sauf aux abords immédiats de la d o l o m i e , dont la 
surface, très irrégulière, est moulée par les marnes schis teuses . Ces dernières sont 
incontes tab lement au-dessus de la d o l o m i e qu'el les recouvrent e n discordance : o n 
trouve m ê m e des morceaux séparés de la brèche dolomit ique entourés par les 
m a r n e s à la manière d'une ool i lhe . 

U n peu plus lo in , le contact du Cénoinanien et du calcaire du Lias se présente 
d a n s les m ô m e s condi t ions . 

•2" A l 'Oues t -Nord-Oucs l du col de la. Passe, o n voi t aussi très net tement le 
Cénoinanien e n discordance sur la do lomie . C'est pourtant u n peu m o i n s probant 
que sur la route parce qu'il n'y a pas de tranchée. 

3° A La/argue, le calcaire bas ique indubitable pointe au mil ieu des marnes 
schis teuses d u Cénoinanien ; il est avec la plus abso lue net teté , recouvert par ce 
dernier e n c o u c h e s parallèles à la surface du b loc calcaire. 

Le Cénomanien d'Arbas repose donc sur le Jurassique et le Crétacé inférieur 
c l il ne peut être ques t ion de le cons idérer c o m m e le représentant d'une n a p p e 
inférieure, apparaissant dans une « fenêtre » de la n a p p e B. 

Les calcaires secondaires de la région d'Arbas p e u v e n t encore servir à 
démontrer que le m é t a m o r p h i s m e n'est pas spécial à une zone ou à une nappe , 
mais qu'il est dû à l'action des roches érupt ives . Tandis qu'auprès de Portet 
d'Aspct où se montrent de grands aff leurements de lherzolite , le calcaire est 
inarniorisé, rempli de mica et autres minéraux, dès qu'on s 'é loigne du centre 
éruplif, le calcaire reprend peu à peu ses caractères normaux et cela, que l'on 
s'avance dans le s ens de la direct ion des couches ou n o r m a l e m e n t à e l le . 

VIII . — Provenance des prétendues nappes charriées 

Il me reste à traiter une quest ion que j'ai laissée de côté soit dans m e s 
observat ions sur la feuille de Qui l lan, soit dans ce l l e s que je v iens de présenter au 
sujet des feuilles de Foix et de Bagnères -dc -Luchon : c'est cel le de la p r o v e n a n c e 
poss ib le des nappes charriées de M. L é o n Bertrand. 

Notre savant confrère s'est borné à d o n n e r à cet égard des indicat ions très 



vagues , (lisant seu lement à plusieurs reprises (pie les nappes charriées doivent 
venir d'une petite dis lance '. 

U n premier point hors de doute , c'est (pie ces nappes ne pourraient pas 
provenir du versant méridional de la chaîne. O n sait, en eMél (pl. II et III), . que 
les al l leurements jurass iques et crétacés intérieurs sur ce versant n'existent 
qu'entre les val lées de l'Esera et du Llobregal d'une part, auprès de Figueras 
de l 'autre; partout ail leurs, le Crétacé supérieur repose directement par transgression 
sur le Trias ou le Primaire. Le Secondaire du versant espagnol a d'ailleurs un 
faciès tout (lilférenl de celui du versant septentrional . À l'Est, il est imposs ib le 
m ê m e de chercher l'origine des nappes plus loin que le Canigou, puisque le 
petit lambeau de terrains secondaires conservé à Amél ie  l e s Bains nous montre 
que le Jurass ique cl le Crétacé intérieur ne se sont jamais d é p o s é s dans celte 
région, le Crétacé supérieur reposant directement sur le Trias ou au moins sur 
le Lias inférieur. 

C'est donc dans l 'espace compris entre Sournia el le Canigou, c'estàdire sur 
une longueur de vingt ki lomètres dans le sens du méridien, qu'il faudrait trouver 
le pays d'origine des quatre n a p p e s de la feuille de Quil lan. Or ces quatre 

'nappes placées côte à cote atteindraient des d i m e n s i o n s bien plus cons idérables 
malgré la diminut ion importante de largeur qu'el les ont subies , soit d u fait d e s 
pl i s sements , soit par l'action de l 'érosion. Ce qui est encore plus grave, c'est que 
l 'on fait venir ces n a p p e s , c o m p o s é e s e n grande partie de terrains secondaires , 
d'une région où ces terrains n'exislent pas a c t u e l l e m e n t ; on n'en trouve pas 
m ê m e le plus petit vest ige , pas un témoin, si minime soil i l . C'est, pour moi, 
dépasser les l imites permises de l 'hypothèse que de supposer l 'ex is tence anc ienne 
d'une couverture de Secondaire inférieur sur la zone primaire centrale d a n s de 
parei l les condi t ions . 

Mon oppos i t ion est d'autant plus justifiée (pie nous avons la preuve qu'à 
l 'Ouest du Gave de Pau, le Crétacé supérieur s'est déposé directement sur le 
Primaire de la z o n e centrale , sans intercalal ion de Crétacé inférieur ni de 
Jurass ique. Il en résulte forcément que dans cette partie de la chaîne , aucune 
nappe de charriage contenant du Crétacé inférieur ou du Jurassique ne peut 
être v e n u e de la zone primaire centrale, pas plus que du versant méridional . 

Diraton que cette partie occidentale de la chaîne n'a pas été soumise au 
m ê m e régime (pie le reste d e s P y r é n é e s ? Ce serait é v i d e m m e n t insoutenable . Si 

1. J'avais dit, dans l'une des séances de la Société géologique où j'ai exposé nies idées sur la structure 
pyrénéenne, que M. Léon Bertrand n'avait fait qu'effleurer la question de l'origine de ses nappes charriées 
pyrénéennes; ce dernier a protesté et déclaré qu'il l'avait au contraire largement traitée. 

J'ai relu depuis, d'un bout à l'autre, son principal ouvrage, et je n'y ai trouvé que les trois paragraphes 
suivants traitant de la provenance des nappes. 

(Page y). « Nous verrons plus loin que cette région primaire [entre StGirons et Foix] n'est pas 
en place et que sa situation originelle devait être notablement plus au Sud vers la partie 
médiane de la zone primaire centrale. » 

(Page 2(>). « Cellesci fies nappes du bord septentrional de la 2011c primaire centrale]... doivent provenir 
de la partie septentrionale de la zone primaire centrale. » 

(Page 82). « Dans la région du massif de l'Agly, le front secondaire de la nappe В a dû se détacher du 
point extrême vers le Sud où se trouve actuellement le Secondaire de la nappe A. La translation 
a donc dû être de peu d'étendue et peutêtre encore moindre pour les couches primaires. » 



les nappes se montrent depuis la Méditerranée jusqu'à la va l l ée du Gave de Pau , 
c'est-à-dire sur une longueur de a5o ki lomètres , avec la régularité que leur 
attribue M. Léon Bertrand, e l les do ivent incontes tab lement se cont inuer au delà 
vers l 'Ouest J'ai d'ailleurs montré (c i -dessus , p . 64 et su iv . ) que les m ô m e s 
p h é n o m è n e s de chevauchement au Sud, cons idérés c o m m e l' indice certain des 
charriages vers le Nord dans la rég ion orientale , existent aussi , b ien d é v e l o p p é s , 
sur la feuille de Mauléon : et là pourtant ces c h e v a u c h e m e n t s ne peuvent pas 
être expl iqués par un charriage vers le Nord, puisqu'il est imposs ib l e de trouver 
une origine que lconque à ces nappes qui seraient e s sent i e l l ement c o m p o s é e s de 
c o u c h e s du Secondaire inférieur. Je rappelle en effet (pie le C é n o m a n i e n repose 
directement sur le Primaire des feuilles de Mauléon et d 'Urdos , montrant ainsi 
que le Jurassique et le Crétacé inférieur ne s'y sont jamais d é p o s é s . 

IX . — R é s u m é 

Après les longues expl icat ions (pie j'ai d o n n é e s , un résumé est presque 
inuti le : je repousse les ingén ieuses théories de M. L é o n Bertrand pour les raisons 
su ivantes : 

1 . Les coupes de cet auteur sont un iquement théor iques et représentent toutes 
des faits inexacts et des inc l ina isons inexis tantes . 

•2. La div is ion du Secondaire p y r é n é e n e n cinq séries dist inctes par leur faciès 
et leur compos i t ion est abso lument controuvée : or, c'est la base m ê m e du s y s t è m e 
de M. L é o n Bertrand. 

3 . La superpos i t ion des prétendues nappes success ives sur les précédentes n'est 
v is ible en aucun p o i n t ; b ien au contraire, la plupart des massifs primaires indiqués 
c o m m e ' c h a r r i é s sont entourés d'une auréole régulière de terrains secondaires . 

4. Ces m ê m e s massifs se terminent du côté qui serait leur bord frontal par 
des l ignes droites ou à grande courbure , mais n u l l e m e n t s inueuses . 

5 . Il est absolument invra isemblable que les charriages success i fs se so ient 
arrêtés tous presque au m ê m e point , pour rassembler les aff leurements du 
Secondaire inférieur dans les étroites l imites où ils se montrent aujourd'hui 
(voir pl. II et III). 

6. Il est n o n moins invraisemblable que les m o u v e m e n t s de translation des 
n a p p e s aient été assez doux et assez réguliers pour transporter sans les briser des 
bandes aussi étroites et aussi fragiles que la z o n e calcaire qui s'étend d'une façon 
à p e u près cont inue de Sarrancol in à Sournia par e x e m p l e . 

7 . Il est imposs ib le d'indiquer la provenance de ces n a p p e s ; les terrains dont 
e l les seraient c o m p o s é e s n'existent e n effet nul le part au Sud des affleurements 
actuels , et sur une grande é tendue , il est facile de démontrer qu'ils n'y ont jamais 
exis té . 



Je ne me diss imule pas qu'un certain n o m b r e de m e s confrères n'adopteront 
pas dès maintenant toutes m e s idées ; je n'ai pas, e n effet, le « souci d'une coordinat ion 
tectonique » ', mais seulement celui de ne pas torturer les faits pour les mettre d'accord 
avec des théories , résultats de la général isat ion d'observations trop peu n o m b r e u s e s . 
U n jour viendra où l'on abandonnera les idées trop abso lues e n vogue e n ce m o m e n t : 
o n s'occupera un peu plus des faits et u n peu m o i n s des théories , et l 'on recon
naîtra qu'il a été fait abus des charriages. Quel sera le laps de t e m p s nécessa ire 
pour cette é v o l u t i o n ? Je n'en sais rien et il est fort poss ib le cjue je ne la voie pas 
s'accomplir, mais n o s j eunes confrères la verront sûrement et peut-être alors se 
souviendront - i l s de l 'opinion que j'ai e x p o s é e devant la Société géo log ique au 
mois de juin 1910. 

1. Compte rendu sommaire des séances de la Société géologique de France, 1910, p. 11G. 

E R R A T U M 

Page 46. ligne 3 7 : au lieu de XXX Vil bis, lire : XXXVIII bis. 

Je m'en l iens e n c o n s é q u e n c e à la manière de voir e x p o s é e dans la première partie, 
et je repousse catégor iquement les quatre nappes superposées de M. L é o n Bertrand. 



LISTE DES PLANCHES 

1. Essai d'une carte tectonique des Pyrénées, à i /5ooooo. 

II. Carte des mers liasique et oxtbrdienne dans la région pyrénéenne, à i /5ooooo. 

III . Carte des mers aptienne-et albicnne dans la région pyrénéenne, à i /5ooooo. 

IV. Carte de la mer cénomanienne dans la région pyrénéenne, à i /5ooooo. 

V. Carte des mers sénonienne et danienne dans la région pyrénéenne, à i /5ooooo. 

VI . Carte des mers lutétienne et ludienne-sannoisienne dans la région pyrénéenne, à i/oooooo. 

VII . Coupes dans la partie méridionale de la feuille de Quillan. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE Vi l 

Figure i . — Partie de la coupe i de la planche III de M. Léon Bertrand, agrandie 

à 1/40000. 

Figure 2 . — Coupe du même point et à la même échelle, par M. Léon Càrez, avec 

figuré du terrain rectifié. 

Figure 3. — Partie de la coupe 2 de la planche III de M. Léon Bertrand, agrandie 

à 1/40000. 

Figure 4- — Coupe du même point et à la même échelle, par M. Léon Carez, avec 

figuré du terrain rectifié. 

Figure 5. — Partie de la coupe 5 de la planche III de M. Léon Bertrand, agrandie 
à 1 /40 000. 

Figure 6. — Coupe du même point et à la même échelle, par M. Léon Carez, avec 

figuré du terrain rectifié. 

Figure y. — Vue de l'extrémité orientale du massif secondaire de Sournia, montrant 

la superposition du calcaire aptien (ou liasique) sur les schistes primaires. 
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