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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

LISTE DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
M M . MM. 

I + A M I B O U É 1 8 8 0 . -[-DE L A P P A R E N T ( A l b e r l ) . 
1 8 3 0 - j f M ROISSY. 1 8 8 1 . f F l S C H E R . 

1 8 3 1 . f C o R D i E n . 1 8 8 2 . D o u v i L L É ( H e n r i ) . 

1 8 3 2 . - J - B n o N O N i A K T ( A l e x . ) . 1 8 8 3 . f L O R Y ( C h . ) . 

1 8 3 3 . j DE B O N N A R D . 1 8 8 4 . -{ -PARRAN. 

1 8 3 4 . -[-CONSTANT P R É V O S T . 1 8 8 5 . - J - M A L L A R D . 

1 8 3 3 . f A M I B O U É . 1 8 8 6 . "i" COTTEAU . 

1 8 3 6 . f É L I E DE B E A U M O N T . 1 8 8 7 . - [ - G A U D R Y ( A l b e r t ) . 

1 8 3 7 . - [ - D U F R É N O Y . 1 8 8 8 . - [ - S C U L U M B E H G E R . 

1 8 3 8 . f C Ò R b i E R . 1 8 8 9 . f H É B E R T . 

1 8 3 9 . f CONSTANT P R É V O S T . 1 8 9 0 . - [ - B E R T R A N D ( M a r c e l ) . 

1 8 4 0 . - [ - B R O N G N I A R T ( A l e x . ) . 1 8 9 1 . | M U N I E R - C H A L M A S . 

1 8 4 1 . - [ - P A S S Y . 1 8 9 2 . - j - M I C H E L - L É V Y ( A u g . ) . 

1 8 4 2 . fCoRDiER. 1 8 9 3 . -j- ZETLLER . 

1 8 4 3 . - [ - D ' O R B I G N Y ( A l c i d e ) . 1 8 9 4 . - j - G O S S E L E T . 

1 8 4 4 . - [ - D ' A R C I I I A C . 1 8 9 5 . - [ - L I N D E R . 

1 8 4 5 . f E L I E D E B E A U M O N T . 1 8 9 6 . D O L L F U S ( G . - F . ) . 

1 8 4 6 . | D E V E R N E U I L . 1 8 9 7 . B A I . R O I S ( C h . ) . 

1 8 4 7 . f D U F R É N O Y . 1 8 9 8 . - [ - B E R G E R O N ( J u l e s ) . 

1 8 4 8 . - [ - M I C H E L I N . 1 8 9 9 . D E M A R G E R I E ( E m m . ) . 

1 8 4 9 . - [ - D ' A R C I I I A C . 1 9 0 0 . f D E L A P P A R E N T ( A l b e r t ) . 

1 8 5 0 . f É L I E DE B E A U M O N T . 1 9 0 1 . CAREZ ( L é o n ) . 
1 8 5 1 . -[-CONSTANT P R É V O S T . 1 9 0 2 . - [ - H A U G ( E m i l e ) . 

1 8 5 2 . - [ - D ' O M A L I U S D ' H A L L O Y . 1 9 0 3 . B O U L E (Marce l l in ) . 

1 8 3 3 . f D E V E R N E U I L . 1 9 0 4 . T E R M I E R ( P i e r r e ) . 

1 8 3 4 . t D ' A R C I I I A C . 1 9 0 5 . -J- P E R O N ( A . ) . 

1 8 3 5 . f É L I E DE B E A U M O N T . 1 9 0 6 . - [ - B O I S T E L ( A . ) . 

1 8 5 6 . T D E S H A Y E S . 1 9 0 7 . C A Y E U X ( L . ) . 

1 8 5 7 . f D A M O U R . 1 9 0 8 . D O U V I L L É ( H e n r i ) . 

1 8 5 8 . . f V i Q U E S N E L . 1 9 0 9 . f J A N E T ( L é o n ) . 

1 8 5 9 . " j - H É B E R T . 1 9 1 0 . L A C R O I X (A . ) . 

1 8 6 0 . J L E V A L L O I S . 1 9 1 1 . fOEiiLERT ( D . ) . 

1 8 6 1 . t S l c - C L A i R E - D E v i L L E ( C h . ) . 1 9 1 2 . - [ - G E N T I L ( L o u i s ) . 

1 8 6 2 . - J - D E L E S S E . 1 9 1 3 . - [ - S T A N I S L A S M E U N I E R . 

1 8 6 3 . Ì - G A U D R Y ( A l b e r t ) . 1 9 1 4 . - [ - T H E V E N I N ( A . ) . 

1 8 6 4 . - J - D A U B R É E . 1 9 1 5 . J C O S S M A N N ( M . ) . 

1 8 6 5 . f G n u N E R ( L . ) . 1 9 1 6 . D O L L F U S ( G . - F . ) . 

1 8 6 0 . f L A U T E T ( E d o u a r d ) . 1 9 1 7 . J O U R D Y ( E . ) . 

1 8 6 7 . f D E V E R N E U I L . 1 9 1 8 . B E R T R A N D ( L é o n ) . 

1 8 6 8 . - j - B E L G R A N D . 1 9 1 9 . DE M A R G E R I E ( E m m . ) . 

1 8 6 9 . f D E B I L L Y . 1 9 2 0 . T E R M I E R ( P i e r r e ) . 

1 8 7 0 - 7 1 - [ - G E R V A I S ( P . ) . 1 9 2 1 . - [ - Z Ü R C H E R ( P h . ) . 

1 8 7 2 -[- H É B E R T . 1 9 2 2 . L A C R O I X (A . ) . 

1 8 7 3 . -[-DE R O Y S ( M a r q u i s ) . 1 9 2 3 . L E M O I N E ( P a u l ) . 

1 8 7 4 . - [ -COTTEAU. 1 9 2 4 . D E L A F O N D ( F r . ) . 

1 8 7 5 . - J - JANNETTAZ ( E d . ) . 1 9 2 5 . M O U R E T ( G . ) . 

1 8 7 6 . - j - P E L L A T ( E d . ) . 1 9 2 6 . T E I L I I A R D DE CHARDIN ( P . ) , 
1 8 7 7 . fTouRNOUER ( R . ) 1 9 2 7 . L A M B E R T ( J . ) . 

1 8 7 8 . -{-GAUDRY ( A l b e r t ) . 1 9 2 8 . J O L E A U D ( L . ) . 
1 8 7 9 . f U A U B R É E . 



LAURÉATS DU PRIX VIQUESNEL 
M M . M M . 

1876. *{" M U N I E R - C H A L M A S 1902 . f R O U S S E L ( J o s e p h ) . 

1 8 7 7 . B A R R O I S ( C h . ) . 1904 . f P E R V I N Q U I È R E ( L é o n ) . 

1878 . T F A B R E ( G . ) . 1906 . B R E S S O N ( A . ) . 

1879 . | F O N T A N N E S ( F . ) . 1908 . - J - T H E V E N I N ( A . ) . 

1880 . f H E R M i T E . 1910. - [ - D O U V I L L É ( R o b e r t ) . 

1 8 8 1 . fOEiiLERT ( D . ) . 1912 . R O M A N ( F . ) . 

1882 . J V A S S E U R ( G ) . 1914. - [ - F L A M A N D ( G . B . M . ) . 

1883 . D O L L F U S ( G . - F . ) . 1916. J O L E A U D ( L . ) . 

1884 . f L E E N i i A R D r ( F r . ) 1918 . P I R O U T E T (M.) . 

1887 . • J - M I C H E L - L É V Y ( A u g . ) 1920. R E P E L I N ( J . ) . 

1890. T B E R G E R O N (J.). 1922 . T E I L I I A R D DE C H A R D I N (P.) 
1893 . f H A u G (Emile). 1924 . B O U R C A R T (Jacques). 
1896 . - J - C O S S M A N N ( M . ) . 1926 . D U B O I S 1 ( G . ) . 

1898 . G L A N G E A U D ( P h . ) . 1928 . F R O M A G E T ( J . ) . 

1900 . f C u o F F A T ( P a u l ) . 

LAURÉATS DU PRIX FONTANNES 
M M . MM. 

1889 . f B E R T R A N D ( M a r c e l ) . 1 9 1 ! . R É V I L ( J . ) . 

1 8 9 1 . B A R R O I S ( C h . ) . 1 9 1 3 . - J -BOUSSAC ( J . ) . 

1893 . f K l L I A N ( w - i - G I G N O U X ( M a u r i c e ) . 

1895 . D E L A F O N D ( F r . ) . 1 9 1 7 . M A N S U V ( H . ) . 

•1897. B O U L E ( M a r c e l l m ) . 1919 . - [ - C I I U D E A U ( R . ) . 

1899 . f F i c i i E U R ( E . ) . 1 9 2 1 . M E N G A U D ( L . ) . 

1 9 0 1 . f P A Q u i E n ( V . - L . ) . 1923 . F A L L O T ( P a u l ) . 

1 9 0 3 . - [ - G E N T I L ( L o u i s ) . 1926 . D E L É P I N E ( G . ) . 

1905 . C A Y E U X (L . ) . 1927 . A B R A R O ( R . ) . 

1907. L E M O I N E (Paul). 1929. D A G U I N (F . ) 

1909. J A C O B ( C h . ) . 

LAURÉATS DU PRIX PRESTWICH 
M M . MM. 

1903 . T E R M I E R ( P i e r r e ) . 1 9 1 8 . B I G O T ( A . ) . 

1906 . L U G E O N ( M a u r i c e ) . 1 9 2 1 . L E R I C H E (M.) . 

1909 . C A R E Z ( L é o n ) . 1924 . D O L L F U S ( G . - F . ) . 

1912. DE M A R G E R I E ( E m m . ) . 1927 . B E R T R A N D ( P a u l ) . 

1915 . B E R T R A N D ( L é o n ) . 

LAURÉATS DU PRIX ALBERT GAUDRY 
MM. MM. 

1 9 1 1 . B O U L E ( M a r c e l l i n ) . 1919. L A C R O I X (A . ) . 

•1912. D O U V I L L É ( H e n r i ) . 1920. T E R M I E R ( P . ) . 

1913. f S u E s s ( E d . ) . 1 9 2 1 . f K . U A N ( W . ) . 

1914. - [ - I IAUG (Emile). | P A V I . O W ( A . P . ) . 

1917 . - [ - W A I . C O T T ( C l ) . ) . I P A V I . O W ( M " 1 C A . P . ) 

1918. O S R O R N (11. F . ) . 

LAURÉATS DU PRIX GOSSELET 
MM. MM. 

1911. tNiCKLÈs ( R . ) . ( B A R R A B É ( L : ) . 

1917 . C A Y E U X ( L . ) i J M - } V I E N N O T ( P . ) . 

1 9 2 1 . P R U V O S T (P.). 



MEMBRES A PERPETUITE 

Son t membres à perpétuité les p e r s o n n e s qu i d o n n e n t ou l è g u e n t à la Soc ié té 
u n e s o m m e d'au m o i n s c inq mi l le f rancs. 

f B A R O T T E ( J . ) . f L A G R A N G E ( D o c t e u r ) . 

-J- D E B A B Y ( E m . ) . f DE L A M O T H E ( C o l o n e l ) , 
-j- B A Z I L L E ( L o u i s ) . DE L A M O T H E ( G é n é r a l ) . 

B E R N E T ( E . ) . L E M O I N E ( P a u l ) , 

•j- B I O C I I E ( A l p h o n s e ) . f L E V A L L O I S ( J . ) . 

B O I T O N ( I I . ) -j- L I N D E R ( O . ) . 

f C H E U X ( A l b e r t ) . M A N S U Y ( H . ) , 

f Coss .MANN ( M . ) . f M I E G ( M a t h i e u ) , 
f C O T T E A U ( G u s t a v e ) . -j- P A R A N D I E R . 

f D A N T O N . f P R E S T W I C H ( J o s e p h ) , 

f D A U B R É E (A . ) . -j- R A Y M O N D ( F e r d i n a n d ) . 

D E L A F O N D ( F . ) . f DE R I A Z ( A u g u s t e ) , 

f D O L L F U S - A U S S E T ( D a n i e l ) . f R O B E R T O N ( D o c t e u r ) , 
f F O N T A N N E S ( M m c C . ) . S T R I G E O F F ( I v a n ) , 

f F O N T A N N E S ( F . ) . f T O U R N O U Ë R ( R . ) . 

f G A U D R Y ( A l b e r t ) . f D E V E R N E U I L ( E d o u a r d ) . 
f G O S S E L E T ( J . ) . f VlQUESNEL. 

-j- G R A D (Ch . ) ) -j- V I R L E T D ' A O U S T . 

f J A C K S O N ( J a m e s ) . 

B I B L I O T H È Q U E CENTRALE DU D É P A R T E M E N T D E S I N D U S T R I E S G O U V E R N E M E N T A L E S 

A B A N D O E N G ( I n d e s N é e r l . ) . 
B I B L I O T H È Q U E DE L ' U N I V E R S I T É DE B A L E ( S u i s s e ) . 

C H A M B R E SYNDICALE DE L ' I N D U S T R I E DU P É T R O L E . 

C O M I T É É L E C T R O M É T A L L U R G I Q U E DE F R A N C E . 

C O M M I S S I O N D E S A R D O I S I È R E S D ' A N G E R S . 

C O M P A G N I E DE P R O D U I T S C H I M I Q U E S ET É L E C T R O M É T A L L U R G I Q U E S A L A I S , 

F R O G E S ET C A M A R G U E . 

C O M P A G N I E D E S C H E M I N S DE FER DE P A R I S A L Y O N ET A LA M É D I T E R R A N É E . 

C O M P A G N I E D E S F O R G E S DE C H A T I L L O N , C O M M E N T R Y ET N E U V E S - M A I S O N S . 

C O M P A G N I E D E S M I N E R A I S DE F E R M A G N É T I Q U E DE M O K T A - E L - H A D I D . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S D ' A N I C H E . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S D ' A N T H R A C I T E DE L A M U R E . 

C O M P A G N I E DES M I N E S D ' A N Z I N . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S DE B É T H U N E . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S DE B R U A Y . 

C O M P A G N I E D E S . M I N E S DE C O U R R I È R E S . 

C O M P A G N I E DES M I N E S DE H O U I L L E DE M A R L E S . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S DE LA G R A N D ' C O M B E . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S DE L ' E S C A R P E L L E . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S DE R O C H E - L A - M O L I È R E ET F I R M I N Y . 

C O M P A G N I E DES M I N E S DE V I C O I G N E , N O E U X ET D R O C O U R T . 

C O M P A G N I E D E S M I N E S D ' O U A S T A ET DE M E S L O U I . A . 

C O M P A G N I E D E S P H O S P H A T E S DE C O N S T A N T I N Ë . 

C O M P A G N I E DES P H O S P H A T E S ET DU C H E M I N DE F E R DE G A F S A . 

C O M P A G N I E I N D U S T R I E L L E D E S P É T R O L E S . 

C O M P A G N I E S T A N D A R D F R A N C O - A M É R I C A I N E . 



FORGES DE HAYANGE ET MOYEUVRE (LES PETITSFILS DE FRANÇOIS DE 
WENDEL ET CIE). 

GROUPE DES FORGES ET ACIÉRIES DU NORD ET DE L'EST. 
INSTITUT GÉOLOGIQUE DE CLUJ ( R o u m a n i e ) . 
INSTITUT GÉOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ MASARYK ( T c h é c o  S l o v a q u i e ) . 
« LA HOUVE ». 
« LE TRÉFOR ». 
MINES DOMANIALES FRANÇAISES DU BASSIN DE LA SARRE. 
OFFICE CHÉHIFIEN DES PHOSPHATES ( M a r o c ) . 
PECHELBRONN. 
SCHNEIDER ET CIE. 
SERVICE DES MINES DELÀ DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS DU MAROC. 
SOCIÉTÉ ANONYME DE COMMENTRYFOURCHAMBAULT ET DECAZEVILLE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES ACIÉRIES DE FRANCE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HAUTSFOURNEAUX ET FONDERIES DE PONTAMOUSSON. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE BESSÈGES. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE LA HAUTELOIRE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE MONTRAMBERT ET DE LA BÉRAUDIÈRE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE ROCIIEBELLE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE SAINTETIENNE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES D'ALBI. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE HOUILLE DE BLANZY. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE KALI SAINTETHÉRÈSE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE SAINTRÉMYSURORNE. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES ET FONDERIES DE PONTGIBAUD. 
SOCIÉTÉ ANONYME DES SALINES DE FRANCHECOMTÉ. 
SOCIÉTÉ DE SAINTGOBAIN, CHAUNY ET CIREY. 
SOCIÉTÉ DES HAUTSFOURNEAUX DE ROUEN. 
SOCIÉTÉ DES MINES DE CARMAUX. 
SOCIÉTÉ DES MINES DE DOURGES. 
SOCIÉTÉ DES MINES DE LA LOIRE. 
SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS. 
SOCIÉTÉ HOUILLÈRE DE LIÉVIN. 
SOCIÉTÉ HOUILLÈRE DE SARRE ET MOSELLE; 
SOCIÉTÉ MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE DE PENARROYA. 
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES CHARBONNAGES DES BOUCHESDURHÔNE. 
SOCIÉTÉ PÉTROLIFÈRE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION. 
STATION VITICOLE DE VILLEFRANCHESURSAÔNE. 

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ MORTS POUR LA FRANCE 
MM. MM. 

BEUGNOT (Th.. ). 
BLANC ( R e n é ) . 
BOUSSAC ( J e a n ) . 
BOYER ( G e o r g e s ) . 
BRETON ( J e a n ) . 
С ALLENS ( E . ) . 
CAVE ( C h a r l e s ) . 
CHAMPAGNE ( E m i l e ) 
COLI.ARD ( M a u r i c e ) . 

DOUVILLÉ ( R o b e r l ) . 
GROTH ( J e a n ) . 
DE LAMOTHE ( R e n é ) . 
LONGCHAMBON (Miche l ) 

TESSIER ( M a r c e l ) . 
THEVENIN ( A r m a n d ) . 
WEHRLIN ( J a c q u e s ) . 



Membres de la Société décédés en 1928. 

M M . 
B B I V E S ( A b e l ) . 
C A Z E N A V E ( C d t ) . 
D E B E A U P U I S ( M a u r i c e ) . 
D E H É E ( R e n é ) . 
L E C O U P P E Y DE LA F O R E S T (Max) 

L E D O U X ( C h a r l e s ) . 

M M . 

M A U R I C E ( J o s e p h ) . 
N É G R I S ( P h o c i o n ) . 
R A M S A Y ( W i l h e l m ) . 
R O C C A T I ( A l e s s a n d r o ) . 
S I L V E S T R E DE S A C Y ( L é o n ) 

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 

Adj A d j o i n t . 
A g r A g r é g é . 
A n e A n c i e n . 
A r t s e t Man A r t s e t m a n u f a c t u r e s . 
C h . de fer C h e m i n d e fer. 
C o l l . s e r v . c a r t e g é o l . . . . C o l l a b o r a t e u r a u s e r v i c e d e la c a r t e g é o l o g i q u e . 
Dr en m é d D o c t e u r e n m é d e c i n e . 
D r è s s e D o c t e u r è s s c i e n c e s . 
E c E c o l e . 
F a c . d e s L e t F a c u l t é d e s L e t t r e s . 
F a c . d e s S e F a c u l t é d e s S c i e n c e s , 
G é n G é n é r a l . 
G é o g r . P h y s G é o g r a p h i e p h y s i q u e . 
G é o l G é o l o g i e . 
h o n h o n o r a i r e . 
H y d r H y d r o l o g i e , h y d r o l o g i q u e . 
I n g I n g é n i e u r . 
I n s p I n s p e c t e u r . 
I n s t I n s t i t u t . 
L a b L a b o r a t o i r e . 
L i e . è s s e L i c e n c i é e s scienceB. 
L i e . e n d r L i c e n c i é e n d r o i t . 
M i n M i n é r a l o g i e . 
M u s é u m n a t . d ' H . N M u s é u m n a t i o n a l d ' H i s t o i r e N a t u r e l l e . 
P a l P a l é o n t o l o g i e . 
P . e t Ch P o n t s e t c h a u s s é e s . 
U n i v U n i v e r s i t é . 
U. P U n i v e r s i t é d e P a r i s . 



A D M I N I S T R A T I O N 

DE LA 

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

pour Vannée 19W. 

BUREAU 

Président, 1 9 2 9 : P i e r r e T E R M I E R . 
Vice-Présidents, 1 9 2 9 : A . L A C R O I X , J . G A N D I L L O T , E . B R U E T , R . S T A U B . 

Secrétaires, 1 9 2 9 : H . S C I I O E L L E R ; 1 9 2 9 - 3 0 : J . P I V E T E A U . 

Vice-Secrétaires t 1 9 2 9 : E . R A G U I N ; 1 9 2 9 - 3 0 : M . C A S T E R A S . 

Trésorier, 1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : A . M E R L E . 

Archiviste, 1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : P a u l L E M O I N E . 

CONSEIL 

1 9 2 9 : C H . J A C O B , P . V I E N N O T , L . B E R T R A N D , P . L A M A R E . 

1 9 2 9 - 3 0 : J . L A M B E R T , R . A B R A R D , A . L A N Q U I N E , P . T E I L I I A U D DE C H A R D I N . 

1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : H . D O U V I L L É , L . B A R R A B É , L . J O L E A U D , A l b . M I C H E L - L É V Y . 

COMMISSIONS 

Bulletin : 1 9 2 9 : R . A B R A R D , I I . D O U V I L L É ; 1 9 2 9 - 3 0 : L . C A Y E U X , 

A . L A N Q U I N E ; 1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : C H . J A C O B , L. J O L E A U D . 

Mémoires : 1 9 2 9 : L . B E R T R A N D , P . V I E N N O T ; 1 9 2 9 - 3 0 : H . D O U V I L L É , 

C H . J A C O B ; 1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : J . L A M B E R T , L . J O L E A U D . 

Bibliographie : L . CAYEUX, C H . J A C O B , L . L U T A U D , J . O R C E I . au Litre d e 

d é l é g u é d e la Société française de Minéralogie. 
Archives et Bibliothèque : E m m . DE M A R G E R I E , G . - F . D O L L E U . S , A . L A N 

Q U I N E . 

L e B u r e a u fa i t p a r t i e d e s C o m m i s s i o n s d ' i m p r e s s i o n e t d e s A r c h i v e s . 

domplabilité : L . LUTAUD, Alb . MICI IEI . -LÉVY , J . GANDILLOT. 
Prix : Le p r é s i d e n t e t les v i c e - p r é s i d e n t s du Bureau , les anc iens p r é s i d e n t s , 

les l a u r é a t s et M M . J . BI .AYAC, M . DAI.LONI, C H . D E T É R E T , A . I>K GROSSOUVRE, 
J . W E L S C I I . 

Délégués à la Fédération française des Sociétés des Sciences naturelles : 
M M . L . CAYEUX, C H . J A C O B , A . M E R L E . 



LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES 
A U 1 " J A N V I E R 1 9 2 9 

Le s igne |"P] ind ique les m e m b r e s à p e r p é t u i t é e t l ' a s t é r i sque* les m e m b r e s à v i e . 

1925 Abdalian (S.), D r . U . P . , 27 , r . d e s P l a n t e s , P a r i s , X I V . 
1917 * Abendanon (E.-C), I n g . , « E d m a r H o e v e », N u n s p e e t ( P a y s - B a s ) . 
1920 Abrard (René), S o u s - D i r e c t e u r d u L a b . d e G é o l . d u M u s é u m nat . 

d ' i l . N . , 2 , bd d e C o u r c e l l e s , P a r i s , X V I I [ T é l . G a v a r n i 12-70] . 
1920 * Adkins (W. S.), B u r e a u of E c o n o m i e G e o l o g y , U n i v e r s i t y of T e x a s , 

A u s t i n ( T e x a s , E . U . A ) . 
1927 Agafonoff (V. ), P r o f e s s e u r à l ' U n i v . d e Si m fé ro p o i , 4 , r . d u C h e m i n -

de-fer , B o u r g - l a - R e i n e ( S e i n e ) . 
1905 * Aguilar Santillan (Raphaël), S e c r é t a i r e p e r p é t u e l d e la S o c i é t é 

A n t o n i o A l z a t e , M e x i c o ( M e x i q u e ) . 
1867 Aguillon, I n s p . g é n . d e s M i n e s , 7 1 , r . d u F g - S t - H o n o r é , P a r i s , V I I I 

[ T é l . Elysée 58 -98] . 
1928 Alimen ( M l l c Henriette), P r o f e s s e u r à l ' É c o l e n o r m a l e s u p é r i e u r e 

d e F o n t e n a y - a u x - R o s e s ( S e i n e ) . 
1928 Alloiteau (James), L i e . è s s e , 3 a v . d u C h â t e a u , B o u r g - l a - R e i n e 

( S e i n e ) . 
1905 * Allorge (Maurice), a n c i e n L e c t e u r d e G é o g r . phys . à l ' U n i v . 

d ' O x f o r d , 37, r u e d ' A l s a c e , M a n t e s ( S . - e t - O . ) . 
1913 * Ami (Henri-M.), Dr è s s e . , H i l l s i d e S t r a t h c o n a P a r k , E a s t O t t a w a 

( C a n a d a ) . 
1928 Amini (G. H), 1, P l a c e d e la S o r b o n n e , P a r i s , V . 
1928 Amstiitz (André), Dr ès s e , C h a m b é s y , près G e n è v e ( S u i s s e ) . 
1916 Andrimont (René d'), I n g . des M i n e s , 2, a v . Emile P o u v i l l o n , 

P a r i s , V I I [ T é l . S é g u r 88 -21 ] . 
1920 Anten (Jean), I n g . des M i n e s , C h e f des T r a v a u x d e G é o l . à l 'Uni 

v e r s i t é , 26 , r . B a s s e - C h a u s s é e , L i è g e ( B e l g i q u e ) . 
1921 Anthoine (Raymond), I n g . g é o l . , 32 , a v . M a u r i c e , B r u x e l l e s 

( B e l g i q u e ) . 
1912 Arabu (N.), L i e . è s s e , S e r v . C a r i e g é o l . d ' A l s a c e e t d e L o r r a i n e , 

I , r . B l e s s i g , S t r a s b o u r g ( B a s - R h i n ) . 
1918 Arambourg (Camille), I n g . a g r o n o m e , 5, b d A u g u s t e - C o m t e , A l g e r . 
1919 Arbenz (Paul), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . d e B e r n e ( S u i s s e ) . 
1907 Argand (Emile), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . , N e u c h à t e l ( S u i s s e ) . 
1928 Askar (Abd elHakim), I n g . c i v . d e l ' É c o l e P o l y t e c h n i q u e d ' E g y p t e , 

4, r . M a n z a r e t e l S u k k a r a h , M u n i r a h , L e C a i r e ( E g y p t e ) . 
1924 Asselberghs (Etienne), D r è s s e , P r o f e s s e u r à l ' U n i v . , 1 1 9 ' ' , a v . 

des A l l i é s , L o u v a i n ( B e l g i q u e ) . 
1928 Astier ( M l l e Madeleine), A s s i s t a n t e d e G é o l o g i e à i a F a c . des s e 

d e P o i t i e r s , a u G r a n d B o n d e a u , P o i t i e r s ( V i e n n e ) . 
1920 Astre, Dr e n p h a r m a c i e , A s s i s t a n t d e G é o l . à la F a c . des S e , 

I I , r . O z e n n e , T o u l o u s e ( H a u t e - G a r o n n e ) . 
1928 Attali (Edouard), I n g . civ. des M i n e s , D i r e c t e u r des S e r v i c e s 

m i n i e r s d e la C' 1 0 des m i n e s d ' A r r e n s , 5 , a v . P e r c i e r , P a r i s , 
V I I I . 

1909 Aubert (Frédéric), 4 8 , r . L é o n - C l a u d e l , M o n t a u b a n (T . - e t -G . ) . 
1922 Aubert de La Riie (Edgar), L i e ès s e , I n g . - g é o l o g u e , 8 bis , r . B l o -

m e t , P a r i s X V . 
1922 Aufrère (Léon), P r o f e s s e u r au C o l l è g e d ' A b b e v i l l e ( S o m m e ) . 



1928 Auzel ( M l l c Marguerite-Henriette), L i e . è s s c , ö l , r . d e P a s s y , 
P a r i s , X V I . 

1924 Aymé, L i e . è s s e , V i l l a I s a b e l l e , c h e m i n P o u y a n n e , I s l y s u p é r i e u r , 
A l g e r ( A l g é r i e ) . 

1922 Azam (Aimé), D r U . P . , 9 7 , r . d e P r o n y , P a r i s , X V I I . 
1889 Azéma (Joseph), L i e . è s s e . , 7, r . d ' E n r o u g e , P a m i e r s ( A r i è g e ) . 

1919 Babet (Victor), G é o l o g u e d u G o u v e r n e m e n t , B r a z z a v i l l e ( C o n g o 
f r a n ç a i s , A . E . F . ) . 

1903 * Ball (John), P h . D . , I n s p . e n c h e f a u Geol. Surv.,Le C a i r e ( E g y p t e ) . 
1923 Balmelle (Marius), b d . d u S o u b e y r a n , M e n d e ( L o z è r e ) . 
1928 Barbour (G. B.), Y e n c h i n g U n i v e r s i t y , P e k i n g ( C h i n e ) . 
1921 Barrabé (Louis), D r e s s e , A g r . d e l ' U n i v . , A s s i s t a n t d e G é o l . 

à l ' E c o l e n o r m a l e s u p é r i e u r e , 4!>, r . d ' U l m , P a r i s , V . 
1923 Barrère (Pierre), L i e . è s s e . , 20 , r . d e M a g d e b o u r g , P a r i s , X V I . 
1922 Bärri (Werner), É t u d . U n i v . , 3 3 , B i r m a n n s g a s s e , B â l e ( S u i s s e ) . 
1873 * Barrois (Charles), M e m b r e d e l ' I n s t i t u t , 4 1 , r . P a s c a l , L i l l e ( N o r d ) . 
1924 Bartesago (Charles), O p t i c i e n , r . d e s M a r c h a n d s , A v i g n o n ( V a u -

c l u s e ) . 
1906 * Bartboux (Jean), Dr è s s e . , C h e f d e la D é l é g a t i o n f r a n ç a i s e e n 

A f g h a n i s t a n à K a b o u l , 39 , r / d e J u s s i e u , P a r i s , V . 
1925 Barton (Donald C), C o n s u l t i n g g e o l o g i s t a n d G e o p h i s i c i s t , 717 , 

P e t r o l e u m B u i l d i n g , H o u s t o n ( T e x a s , E . - U . - A . ) . 
1927 Basse ( M , I e Éliane), A g r é g é e d e l ' U n i v e r s i t é , C i t é U n i v e r s i t a i r e , 2 1 , 

b d J o u r d a n , P a r i s , X IV . 
1924 * Bataller (Dr R.), P r o f e s s e u r à l ' É c o l e d ' A g r i c u l t u r e , 34-, T r a f a l g a r , 

B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
1926 Baud (L.), I n g é n i e u r , 2 , a v . d e N e u v e v i l l e , É v i a n - l e s - B a i n s 

( H a u t e - S a v o i e ) . 
1925 Baulig, P r o f e s s e u r à la F 'ac . d e s L e t t r e s , I n s t . g é o g r a p h i q u e , 2 

p l a c e d e la R é p u b l i q u e , S t r a s b o u r g ( B a s - R h i n ) . 
1917 Beaugé (Alfred), D i r e c t e u r g é n é r a l d e l 'Off ice c h é r i f i e n d e s P h o s 

p h a t e s , à R a b a t ( M a r o c ) . 
1903 * Bédé (Paul), C o r r e s p o n d a n t d u M u s é u m n a l . d ' H . N . , D i r e c t e u r d u 

J a r d i n z o o l o g i q u e d e Sfax ( T u n i s i e ) . 
1881 Be igbeder(David) ,anc . Ing .desPoudrese t S a l p ê t r e s , 6 , r . Y v o n V i l -

l a r c e a u , P a r i s , X V I . 
1901 * Bel (Jean-Marc), I n g . c iv i l d e s M i n e s , 90 , r . d ' A m s t e r d a m , P a n s , I X . 
1926 Bénard le Pontois ( C o m m a n d a n t ) , P r é s i d e n t d u M u s é e p r é h i s t o 

r i q u e d e P e n m a r c ' h ( F i n i s t è r e ) e t V i l l a J a c q u e s - A n d r é à C a n n e s 
( A l p e s - M a r i t i m e s ) . 

1927 Berland (Louis), L i e . è s . s e , I n g é n i e u r , 10 his, G r a n d e - R u e à V i l -
l e ju i f ( S e i n e ) . 

1894 Bernard (Augustin), P r o f e s s e u r à la F a c . d e s L e t t r e s , 10 , r . 
D e c a m p s , P a r i s , X V I . 

1912 f PJ Bernet (Edmond), D r è s s e . , 4 , r. S t - V i c t o r , G e n è v e ( S u i s s e ) . 
1925 Bernoulli (Walter), Dr è s s e , G é o l o g u e , 4 , r . W a p p e r s , A n v e r s 

( B e l g i q u e ) . 
1913 Berry (Edward Wilber), P r o f e s s e u r d e P a l . e t d e G é o l . , J o h n 

H o p k i n s U n i v . , B a l t i m o r e ( M a r y . , E . - U . - A . ) . 
1923 Bertin (Gustave), D r e n d r o i t , 4 , r . d e C o m p i è g n e , P a r i s , X . 
1890 Bertrand (Léon), P r o f e s s e u r à la F a c . d e s S e . e t à F É c . c e n t r a l e 

d e s A r t s e t M a n . , 8 7 , bd d e P o r t - R o y a l , P a r i s , X I I I . 



1919 * Bertrand (Paul), P r o f e s s e u r à la F a c . d e s S e . , 139 , r . B r û l e -
M a i s o n , L i l l e ( N o r d ) . 

1925 Bésairie (Henri), L i e . è s s e . , G é o l . - I n g . d e l ' U n i v . d e S t r a s b o u r g - , 
S e r v i c e d e s M i n e s , T a n a n a r i v e ( M a d a g a s c a r ) . 

1924 Bétier (G.), I n g . a u C o r p s d e s M i n e s , C i t é F o u r n i e r , H a u t T é l e m l y , 
A l g e r ( A l g é r i e ) . 

1912 Betim Paes Leme (Alberto), P r o f e s s e u r à l a s e c t . d e M i n . e t d e G é o l . 
d u M u s . d ' i l . N . , Q u i n t a d e B o a V i s t a , R io d e J a n e i r o ( B r é s i l ) . 

1928 Beucherie (Henri), E x p e r t - C o m p t a b l e , 40 , a v . P a r m e n t i e r , P a r i s , 
X I . 

1919 Bezagu (Louis), C a p i t a i n e , 0 1 , c o u r s d ' A q u i t a i n e , B o r d e a u x ( G i r . ) . 
1927 [ P ] Bibliothèque centrale du Département des Industries gouverne

mentales à B a n d œ n g ( I n d e s n é e r l a n d a i s e s ) . 
1891 Bibliothèque d e la v i l le d ' A n n e c y ( H t e - S a v . ) . 
1899 [ P ] Bibliothèque de l'Université d e Bà ie ( S u i s s e ) . 
1920 Bibliothèque de l'Université d e B e s a n ç o n ( D o u b s ) . 
1890 Bibliothèque universitaire d e C l e r m o n t - F e r r a n d ( P . - d e - D . ) . 
1918 Bibliothèque de l'Université d e Di jon ( C ô t e - d ' O r ) . 
1890 Bibliothèque universitaire d e G r e n o b l e ( I s è r e ) . 
1891 Bibliothèque de l'Université catholique d e L o u v a i n , 22 , r . N e u v e , 

L o u v a i n ( B e l g i q u e ) . 
1920 Bibliothèque de l'Ecole des mines et de métallurgie, F a c u l t é 

t e c h n i q u e d u H a i n a u t , r . d e H o u d a i n , M o n s ( B e l g i q u e ) . 
1884 Bibliothèque universitaire, p a l a i s d e l ' U n i v e r s i t é , M o n t p e l l i e r 

( H é r a u l t ) . 
1884 Bibliotheque.de l'Université d e S t r a s b o u r g ( B a s - R h i n ) . 
1884 Bibliothèque universitaire d e M é d . e t S e , a l l é e s S t - M i c h e l , T o u 

l o u s e ( H t e - G a r . ) . 
1921 Bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle d e la v i l l e d e 

N î m e s ( G a r d ) . 
1920 Bibliothèque publique, 2 0 , S o u k E l A t t a r i n e , T u n i s ( T u n i s i e ) . 
1887 Bigot (A.), C o r r e s p o n d a n t d e l ' I n s t i t u t , D o y e n d e la F a c . d e s S e . 

d e C a e n , à M a t h i e u (Calv . ) [ T é l . 0 - 1 0 ] . 
1921 Blanchet (Fernand), A s s i s t a n t d e G é o l . à la F a c . d e s S e d e 

G r e n o b l e ( I s è r e ) . 
1893 Blayac (Joseph), P r o f e s s e u r d e G é o l . à la F a c . d e s S e , M o n t p e l l i e r 

( H é r a u l t ) . 
1923 Blondel (Fernand), I n g . a u C o r p s d e s M i n e s , C h e f d u S e r v i c e g é o 

l o g i q u e d e l ' I n d o c h i n e , H a n o ï ( T o n k i n ) . 
1921 Blondet (Henri), J u g e s u p p l é a n t , r . d e l a G a r e , C h a m b é r y ( S a v o i e ) . 
1928 Blumenthal (Maurice), G é o l o g u e , C a l a n d a - S t r a s s e , C o i r e ( S u i s s e ) . 
1897 Boca (Léon), L i e è s s e , 12 , p l a c e S a i n t - M i c h e l , S a i n t - B r i e u c 

( C ô t e s - d u - N o r d ) . 
1913 * Bochin (François), Dr e n m é d . , L i e è s sc.y G o u z e a u c o u r t ( N o r d ) 

[ T é l . 20 ] . 
1926 Bôckh (Hugo de), P r o f e s s e u r , a n e S o u s - s e c r é t . d ' É t a t e t M e m b r e 

d e l ' A c a d . d e s S e d e H o n g r i e , A l v i n c i U t 14 , B u d a p e s t ( H o n g r i e ) . 
1896 Bofill y Poch (Arthuro), S e c r é t a i r e p e r p é t u e l d e l ' A c . d e s S e d e 

B a r c e l o n e , 256 , P r o v e n z a , B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
•1926 Bogard (Robert), S e c r é t a i r e g é n é r a l d e s F o r g e s e t A t e l i e r s d e 

C o m m e n t r y - O i s s e l , 2 9 , r . F r a n c œ u r , P a r i s , X V I I I . 
1892 Bogdanowitch (Ch.), A n e D i r e c t e u r d u C o m i t é g é o l . d e R u s s i e , 

a l . J e r o s a l i m s k i e , 57 , V a r s o v i e ( P o l o g n e ) . 

http://Bibliotheque.de


1921 Boisse de Black (M"« Y.), L a b . d e G é o g r . p h y s . d e la S o r b o n n e , 1 8 , 
r . L a s C a s e s , P a r i s , V I I . 

1926 Boit (A.), P r i n c i p a l d u C o l l è g e d e L i s i e u x ( C a l v a d o s ) [ T é l . 4 -58 ] . 
1925 [ P ] Boiton (H.), G r a v e u r , 10 , p a s s a g e d u M o u l i n e t , P a r i s , X I I I . 
1925 Boizard de Guise (Jacques), I n g . d e s M i n e s , S o c . m i n i è r e e t m é t a l l u r 

g i q u e d e P e n a r r o y a , P u e r t o l l a n o , P r o v . d e C i u d a d - R e a l ( E s p a g n e ) . 
1923 Bonnard (Emile), L i e . è s s c . , G é o l o g u e , C a s a F . 3 , C a l l e Z a p o t e , 

C o l . A g u i l a , T a m p i c o , T a m p s ( M e x i q u e ) . 
1901 Bonnes (F.), a n c . P r o f e s s e u r d e G é o l . e t d e M i n . à l ' É c . d e s M i n e u r s , 

4, p l . d u M a r c h é , A i e s ( G a r d ) . 
1909 * Bonnet (Pierre), 3 , r . F r o i d e v a u x , P a r i s , X I V . 
1920 Boubée (N . ) , L i e . è s s c . , 3 , p l a c e S a i n t - A n d r é - d e s - A r t s , P a r i s , V I . 
J 8 8 4 Boule (Marcellin), P r o f e s s e u r d e P a l . a u M u s é u m n a t . d ' H . N . , 3 , 

p l a c e V a l h u b e r t , P a r i s , V . 
1928 Bourbon-Orléans ( M m e Françoise M. de), 4 , S i o n R o a d , T w i c k e n 

h a m , M i d d l e s e x ( A n g l e t e r r e ) . 
1919 Bourcart (Jacques), D r è s s c . , Chef d e s T r a v a u x à la F a c . d e s S e . 

d e P a r i s , G é o l o g u e d e l ' I n s t . s c i en t i f . c h é r i f i e n ( M a r o c ) , 2 2 4 , 
r u e d e T o l b i a c , P a r i s , XI I I [ T é l . G o b e l i n s 0 4 - 9 9 ] . 

1921 Bourdon (P.), I n g . d e s A r t s e t M a n . , 1 0 3 , b d P é r e i r e , P a r i s , X V I I 
[ T é l . G a l v a n i 04 -94 . ] 

1928 Bourlier (Louis), C o m p t a b l e , 4 , r . d e B r é v a n n e s , B o i s s y - S a i n t -
L é g e r ( S . - e t - O . ) . 

1920 * Bourret (René), D r è s s c . , P r o f e s s e u r d e l ' E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r 
e n I n d o c h i n e , 1, b d C a r r e a u , H a n o ï ( T o n k i n ) . 

1889 Boursault (Henri), I n g . p r i n c i p a l d u S e r v i c e d e s E a u x a u C h . d e 
fer du N o r d , 59 , r . d e s M a r t y r s , P a r i s , I X . 

1904 Bouzanquet, I n g . d e s A r t s e t M a n . , 2 9 , r . d e s B a t i g n o l l e s , P a r i s , 
X V I I . 

1925 Bovier-Lapierre (Ed.), a n c i e n M i n i s t r e d e s P e n s i o n s , 10, r . d e la 
M a n u f a c t u r e , V a n v e s ( S e i n e ) . 

1925 Bramlette (Milton N . ) , K i r t l a n d H a l l , Y a l e U n i v e r s i t y , New-
H a v e n ( C o n n . , E . U . A . ) . 

1898 * Branner (John Casper), P r o f e s s e u r d e G é o l . , S t a n f o r d U n i v . ( C a l i 
f o r n i e , E . - U . A . ) . 

1906 Bravo (José), I n g . e n chef d e s M i n e s , P r o f e s s e u r d e Min . e t d e 
G é o l . à l ' É c . d e s I n g . , A p a r t a d o 889 , L i m a ( P é r o u ) . 

1877 Bréon (René), C o l l . S e r v . C a r t e g é o l . do la F r a n c e , S e m u r ( C ô l e -
d ' O r ) . 

1898 Bresson (A.), Dr è s . s c . , A s s i s t a n t d e G é o l . à la F a c . d e s S c . , 
B e s a n ç o n ( D o u b s ) . 

1928 Brichant (André), Dr è s s c . , 2 8 , r . C o u r t o i s , L i è g e ( B e l g i q u e ) . 
1920 Brière ( M ' u Yvonne), D r è s s c . , S e r v i c e d e s M i n e s , T a n a n a r i v e 

( M a d a g a s c a r ) . 
1914 * Briquet (Abel), A d j . au S e r v . C a r t e g é o l . d ' A l s a c e e t d e L o r r a i n e , 
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1926 * Hawkins (Glenn de Wayne), G é o l o g u e , S t a n d a r d Oil of N . - Y . , 1 4 1 , 
L e M o y n e A v e n u e , W a s h i n g t o n ( P e n n . , E . - U . A . ) . 

1922 Hawxhurst (Robert), I n g . - g é o l o g u e d e s M i n e s , 607 , F i r s t n a t i o 
n a l B a n k B u i l d i n g , S a n F r a n c i s c o ( E . - U . A . ) . 

1922 Hendon (Bryan), G é o l o g u e , A p a r t a d o 3 3 , M a r a c a i b o (Venezuela). 
1922 * Henny (Gerhard), D r è s s e , P o s t B o x 922 , P o n ç a C i t y ( O k l a h o m a , 

E . - U . - A . ) . 
1920 * Henry-Coüannier (André), I n g . - C o n s e i l , 6 3 , a v . d e s C h a m p s -

E l y s é e s , P a r i s , V I I I . 
1928 Henry (Pierre), I n g . c iv i l d e s M i n e s , 2 8 , r u e d e G e ô l e , C a e n ( C a l 

v a d o s ) . 
1925 * Hermann (Frédéric), Dr è s s e , 7, s t r a d a C o s t a g r a n d e , P i n e r o l o 

( I t a l i e ) . 
1927 Hermann ( D r Léon), I n g e n C h . d e s P . e t C h . , 9 , r. d u H e l d e r , 

P a r i s , I X . 



1923 H e t z e l ( W i l h e m H . ) , I n g . d e s M i n e s , h o o f d k a n t o o r v a n d e n M i j n -
b o u w , B a n d o e n g ( J a v a ) . 

1922 * H o d s o n ( F l o y d ) , c / o S t a n d a r d O i l C° of V e n e z u e l a , A p a r t a d o 8 5 , 
M a r a c a i b o ( V e n e z u e l a , S . A m e r . ) . 

1924 * H o d s o n (Mrs H e l e n K i n g ) , c /o S t a n d a r d O i l O o f V e n e z u e l a , A p a r 
t a d o 85 , M a r a c a i b o ( V e n e z u e l a , S . A m é r . ) . 

1927 Hoffe t ( J . - H . ) , L i e . è s s e , S e r v i c e g é o l o g i q u e d e l ' I n d o c h i n e , 
H a n o ï ( T o n k i n ) . 

1925 H o f f m a n n (M. G . ) , G é o l o g u e a u x M i n e s d e P é c h e l b r o n n , M e r k w i l -
l e r - P é c h e l b r o n n ( B a s - R h i n ) . 

1920 H o l l a n d e ( P a u l ) , Dr e n m é d . , L e R e s s e c p a r B e l e s t a ( A r i è g e ) . 
1928 H o r u s i t z k y ( F r a n ç o i s ) , D r è s s e , A d j o i n t à l ' I n s t . g é o l . d e 1 U n i v . 

d e B u d a p e s t , 8, r u e T o u l l i e r , P a r i s , V . 
1915 * H o u d a r t ( J . ) , L i e è s s e , P h a r m a c i e n , 18 , a v . S a i n t - G e o r g e s , 

A u x e r r e ( Y o n n e ) . 
1908 H u b e r t ( H e n r y ) , D r è s s e , A d m i n i s t r a t e u r e n c h e f d e s C o l o n i e s , 

6, r . d e C h â t i l l o n , P a r i s , X I V . 
1911 H ü l s t e r ( de ) , F a i b i e e t Cie , I n g . - S o n d e u r s , 3 9 , a v . V i c t o r - E m m a 

n u e l I I I , P a r i s , V I I I [ T é l . E l y s é e s 19-75 , 19-76] . 
1918 H u o t ( P a u l ) , I n g . - C h i m i s t e , É t a b l i s s e m e n t D e s m a r a i s f r è r e s , L e 

H a v r e ( S e i n e - I n f . ) . 
1916 H u p i e r ( C h a r l e s ) , P h a r m a c i e n , 4 7 , r . D e c a m p s , P a r i s , X V I . 

1903 * I l o v a ï s k y (Dav id ) , P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' E c o l e d e s M i n e s , M o s 
c o u ( U . R . S . S . ) . 

1889 I m b e a u x (Dr É d . ) , C o r r e s p o n d a n t d e l ' I n s t . , I n g . e n c h e f d e s 
P . e t C h . , P r o f e s s e u r à l ' É c . n a t . d e s P . e t C h . , 18 , r . É m i l e -
G a l l é e , N a n c y (M . - e t - M . ). | 

1881 I n s t i t u t d e G é o l o g i e e t d e P a l é o n t o l o g i e d e l ' U n i v e r s i t é , S t r a s 
b o u r g ( B a s - R h i n ) . 

1921 [P ] I n s t i t u t g é o l o g i q u e d e l ' U n i v e r s i t é d e Cluj ( R o u m a n i e ) . 
1910 I n s t i t u t g é o l o g i q u e d e l ' U n i v e r s i t é d e C r a c o v i e ( P o l o g n e ) . 
1921 [ P ] I n s t i t u t g é o l o g i q u e d e l ' U n i v e r s i t é M a s a r y k , 5 9 , K o u n i c o v a , B r n o 

( T c h é c o s l o v a q u i e ) . 
1892 I n s t i t u t n a t i o n a l A g r o n o m i q u e , 16 , r . C l a u d e - B e r n a r d , P a r i s , V . 
1923 I n s t i t u t s c i e n t i f i q u e c h é r i f i e n , R a b a t ( M a r o c ) . 

1924 J a b l o n s k y ( E u g è n e ) , G é o l o g u e d e l a V a c u u m O i l C o m p a n y », 2 9 , 
P o n i n s k i e g o , L w o w ( P o l o g n e ) . 

1904 J a c o b ( C h a r l e s ) , P r o f e s s e u r d e G é o l . à l a F a c . d e s S e , 1, r . V i c t o r -
C o u s i n , P a r i s , V . 

1877 * J a n e t ( C h a r l e s ) , D r è s s e , I n g . d e s A r t s e t M a n . , 7 1 , r . d e P a r i s , 
V o i s i n l i e u - l è s - B e a u v a i s , p a r A l l o n n e ( O i s e ) . 

1924 J â r r y ( R o b e r t ) , I n g . c iv i l d e s M i n e s , C o n t e s - l e s - P i n s ( A l p e s - M m o s ) . 
1918 J e a n n e t ( A l p h o n s e ) , A d j . à la C o m m i s s i o n g é o l . S u i s s e , I n s t . d e 

G é o l . , L e M a i l , N e u c h â t e l ( S u i s s e ) . 
1921 J é r é m i n e ( M m c E l i s a b e t h ) , D r è s s e , L a b . d e G é o l . d e la S o r b o n n e , 

P a r i s , V . 
1907 * J o d o t ( P a u l ) , Chef d e s T r a v a u x d e G é o l . g é n é r a l e à l ' É c . d e s 

M i n e s , 12, r . du R e g a r d , P a r i s , V I . 
1924 * J o h n s o n ( H a r l a n ) , P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' É c o l e d e s M i n e s d e G o l 

d e n ( C o l o r a d o , E . - U . A . ) . 
1921 J o h n s o n ( H e r b e r t E d w a r d ) , B . S e , A . R . S . M . 



1907 * Joleaud (Léonce), P r o f e s s e u r à la F a c . d e s S e . , 1 4 3 , b d S t - M i c h e l , 
P a r i s , V [ T é l . O d è o n 30-92J . 

1903 Joly (Henri), P r o f e s s e u r à la F a c . d e s S e . , Co l l . S e r v . C a r t e g é o l . 
d e la F r a n c e , 5 3 , b d J e a n - J a u r è s , N a n c y ( M . - e t - M o s e l l e ) . 

1927 Joly (Robert de), D i r e c t e u r t e c h n i q u e d e la S o c . d e la S o u r c e 
P e r r i e r , U c h a u d ( G a r d ) [ T é l . n» 8 ] . 

1918 Jondet (Gaston), I n g . d e s P . e t C h . , 2 1 , av . d e C h à t i l l o n , P a r i s , 
X I V . 

1925 Jongmans (W. J.), D i r e c t e u r d u S e r v . g é o l . d e L i m b o u r g , 86 , 
A k e r s t r a a t , H e e r l e n ( P a y s - B a s ) . 

1900 * Jordan (Paul), I n g . a u C o r p s d e s M i n e s , 4 , r . d e L u y n e s , P a r i s , V I I . 
1927 Jourdain (Pierre), I n g . c i v . , I n g é n i e u r e n c h e f d e s M i n e s d e B o r 

( Y o u g o s l a v i e ) . 
1897 Joukowsky (Etienne), A s s i s t a n t a u M u s é u m d ' H . N . , G e n è v e ( S u i s s e ) . 
1863 Jourdy (Généra lÉm.) , d u c a d r e d e r é s e r v e , 44 , a v . C h a r l e s - F l o q u e t , 

P a r i s , V I I . 
1923 Jung (Jean), C h e f d e s T r a v a u x à i a F a c . d e s S e . d e S t r a s b o u r g , P r o 

f e s s e u r à l ' E c o l e d u P é t r o l e , 2 , r u e B o u s s i n g a u l t , S t r a s b o u r g 
( B a s - R h i n ) . 

1927 Karpinski (Robert), I n g . - g é o l o g u e , 2 9 , r . d u G r a n d - V e r g e r , N a n c y 
( M . - e t - M . ) . 

1926 Kayser (Olaf), C a n d . m a g . , GÌ . K o n g e v e j , 160 , C o p e n h a g u e , V 
( D a n e m a r k ) . 

1925 Kaysin, P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . d e L o u v a i n ( B e l g i q u e ) . 
1928 Keller (Alexandre), L i e . è s s e , 15 , r . d e la S a n t é ( s q u a r e P o r t 

R o y a l ) , P a r i s , X I I I . 
1922 Kettner (DrRadim), P r o f e s s e u r à l ' I n s t i t u t g é o l . d e l ' U n i v . C h a r l e s , 

A l b e r t o v , 6, P r a g u e , I I ( T c h é c o s l o v a q u i e ) . 
1928 Kieh (Yang), É l u d . e n S e , L a b . d e G é o l o g i e d u M u s é u m , 6 1 , r u e 

d e Buffon P a r i s , V . 
1923 Kilian (Conrad), 38 , a v . A l s a c e - L o r r a i n e , G r e n o b l e ( I s è r e ) . 
•1928 Koch (Dr Richard E.), T h e C a r i b b e a n d P e t r o l e u m C° , M a r a c a i b o 

( V e n e z u e l a ) . 
1927 Kotliaroff (Vladimir), I n g . - g é o l o g u e , S o c i é t é m i n i è r e d e Ze l l id ja -

O u j d a ( M a r o c o r i e n t . ) . 
1925 Kouriatchy (N.), à L o m é ( T o g o ) . 
1926 Koutek (Jaromir), D r è s s e , G é o l o g u e d u S e r v . g é o l . d e T c h é 

c o s l o v a q u i e , 3 , r . P r e s l o v a , S m i c h o v , P r a g u e ( T c h é c o s l o v a q u i e ) . 
1921 Kozlowsky (Roman), P r o f e s s e u r d e P a l é o n t . à l ' U n i v . d e V a r s o v i e 

( P o l o g n e ) . 
1928 Kranck (E. H.), D r è s s e , E n g e l s p l a t e n , 5 , H e l s i n g f o r s ( F i n l a n d e ) . 
1928 Krivolaï, I n g é n i e u r d e la B a t a a t s c h e P e t z M e z - B a l i k - P a p a n , B o r n é o 

( I n d e s N é e r l a n d a i s e s 1 * . 
1909 Kténas (C. A.), M e m b r e d e l ' A c a d é m i e d ' A t h è n e s , P r o f e s s e u r à 

l ' U n i v . , 3 8 , r . d e l ' A c a d é m i e , A t h è n e s ( G r è c e ) . 

1921 Laboratoire de Géographie physique d e la F a c . d e s S e d e P a r i s , 
1, r . V i c t o r - C o u s i n , P a r i s , V [ T é l . G o b e l i n s 6 0 - 9 2 ] . 

1925 Laboratoire de Géologie appliquée, 1 9 1 , r . S a i n t - J a c q u e s , P a r i s , V 
[ T é l . G o b . 3 2 - 7 2 ] . 

1891 Laboratoire de Géologie d e la F a c . d e s S e . d e C a e n ( C a l v a d o s ) . 
1904 Laboratoire de Géologie d e la F a c . d e s S e d e P a r i s , à la S o r 

b o n n e , P a r i s , V [ T é l . O d è o n 5 4 - 8 2 ] . 



1903 Laboratoire de Géologie d e l ' É c . n a t . d ' A g r . d e G r i g n o n ( S . - e t - O . ) . 
1903 Laboratoire de Géologie d e l ' É c . n o r m , s u p . , 4 3 , r . d 'L i lm, P a r i s , V . 
1912 Laboratoire de Géologie d u C o l l è g e d e F r . , r . d e s É c o l e s , P a r i s , V . 
1908 Laboratoire de Géologie de l'Univ., L i è g e ( B e l g i q u e ) . 
1894 Laboratoire de Paléontologie d u M u s . n a t . d ' i l . N . , 3 , p l . V a l -

h u b e r t , P a r i s , V [ T é l . G o b e l i n s 3 6 - 4 8 ] . 
1913 Laborde (Fernand), I n g . d e s A r t s e t M a n . , D i r e c t e u r h o n . d e la S o c . 

d e s M i n e s d u Dj . R e s s a s , Vi l l a B e l - A i r , M a x u l a - P r a d è s ( T u n i s i e ) . 
1926 Lacoste (Jean), L i e . è s s e , L a b . d e G é o l . d u M u s é u m n a t . d ' i l . 

N . , 6 1 , r . d e Buffon, P a r i s , V . 
1886 Lacroix (Alfred), S e c r é t a i r e p e r p é t u e l d e l ' A c . d e s S e , P r o f e s s e u r 

d e M i n . a u M u s é u m n a t . d ' i l . N . , 2 3 , r . J e a n - D o l e n t , P a r i s , X I V . 
1920 Lacroix (Eugène), D r e n m é d . , 47 , G r a n d e - r u e d e s C h a r p e n n e s , 

L y o n ( R h ô n e ) . 
1926 * Laféteur (Ferdinand), R é p é t i t e u r à l ' É c o l e p r i m . s u p . L a v o i s i e r , 

89 , b d d e P o r t - R o y a l , P a r i s , X I I I . 
1927 Lagorgette (Jean), C o n s e r v . d u M u s é e , 2 , r . M a r i g n y , C h a t i l l o n -

s u r - S e i n e ( C ô t e - d ' O r ) . 
1923 Lagotala (Henri), D r è s s e , 16 , r . d e C a n d o l l e , G e n è v e ( S u i s s e ) . 
1924 [ P ] « La Houve », S o c i é t é a n o n y m e d e M i n e s e t d ' É l e c t r i c i t é , 2 , a l l é e d e 

la R o b e r t s a u , S t r a s b o u r g ( B a s - R h i n ) . 
1924 « La Houve », S o c i é t é a n o n y m e d e M i n e s e t d ' É l e c t r i c i t é ( S e c t i o n 

M i n e s ) à C r è u t z w a l d ( M o s e l l e ) . 
1913 Lamare (Pierre), L i e . è s s e , L i e e n d r . , 16, r . E r n e s t - C r e s s o n , 

P a r i s , X I V [ T é l . S é g u r 62 -02 ] . 
1872 * Lambert (Jules), P r é s i d e n t h o n . d u T r i b u n a l c iv i l d e T r o y e s , 

30 , r . d e s B o u l a n g e r s , P a r i s , V . 
1928 Lambert (Paul), I n d u s t r i e l à C h a u n y ( A i s n e ) . 
1 8 7 3 [ P ] Lamothe ( G é n é r a l de), 3 , r . P a s t e u r , G r e n o b l e ( I s è r e ) . 
1923 Lamouche ( C o l o n e l ) , C l i s s o n ( L o i r e - I n f . ) . 
1908 Lanquine (Antonin), Dr è s s e , C h e f d e s T r a v a u x d e G é o l . à la F a c . 

d e s S e , M a î t r e d e C o n f é r e n c e s à l ' É c o l e c e n t r a l e d e s A r t s e t 
M a n . , L a b . d e G é o l . , 1,r . V i c t o r - C o u s i n , P a r i s , V . 

1896 Lantenois, I n s p . g é n . d e s M i n e s , 160 , b d d u M o n t p a r n a s s e , P a r i s , 
X I V . 

1906 Lapparent (Jacques de), P r o f e s s e u r d e P é t r o g r a p h i e à l a F a c . 
d e s S e , 3 , r. T r u b n e r , S t r a s b o u r g ( B a s - R h i n ) . 

1928 Larcher (Charles), I n s t i t u t e u r à F o n t a i n e , p a r B a r - s u r - A u b e 
( A u b e ) . 

1914 Larminat (P. de), P r o f e s s e u r a u g r a n d s é m i n a i r e , 8, r . M a t i g n y , 
S o i s s o n s ( A i s n e ) . 

1923 Lasareff (P.), M e m b r e d e l ' A c a d . d e s S e d e R u s s i e , D i r e c t e u r d e 
l ' I n s t . d e P h y s . d e M o s c o u ( U . R . S . S . ) . 

1887 * Lataste (Fernand), P r o f e s s e u r h o n . d e l ' U n i v . d u C h i l i , C a d i l l a c -
s u r - G a r o n n e ( G i r o n d e ) . 

1886 Launay (Louis de), M e m b r e d e l ' I n s t . , I n s p . g é n . d e s M i n e s , 
P r o f e s s e u r à l ' É c . d e s M i n e s , 3 3 , r . d e B a b y l o n e , P a r i s , V I I . 

1928 Laverdière (J.-W.), 1, r. F r a n ç o i s - B a e s , L i l l e ( N o r d ) . 
1924 Lavergne (L-), D i r e c t e u r d ' É c o l e à M a u r s ( C a n t a l ) . 
1928 Lebedeff ("Wladimir), I n g . - g é o l o g u e , S e r v . d e s M i n e s , B r a z z a v i l l e 

( C o n g o f r a n ç a i s , A . E . F . ) . 
1922 Lecaron (Emile), 50 , a v . d e Malakoff , P a r i s , X V I . 
1923 Le Coarer (R.), I n g . , 24, r . d e G r e n e l l e , P a r i s , V I I . 



1908 * Lecointre (Georges), I n g . - C h . , D r e s s e . , C h a t , d e G r i l l e m o n t , pal
la C h a p e l l e - B l a n c h e ( I . - e t - L . ) [ T é l . 3 ] . 

1884 Le Conte (Albert), I n g . e n c h e f d e s P . e t C h . , I n s p . g é n . d e s 
T r a v a u x d e P a r i s , 7, r . P i c o t , P a r i s , X V I . 

1920 * Le Conte (André), I n g . c i v i l d e s P . e t C h . , M a r k e n b i l c h e n w e g , 2 7 / i , 
C o b l e n c e ( A l l e m a g n e ) . 

1927 Lefèvre (Pierre), L i b r a i r e , r . d e la M a r n e , G i e n ( L o i r e t ) . 
1923 Legraye (Michel), I n g . , A s s i s t a n t d e G é o l . a p p l i q u é e à l ' U n i v . d e 

L i è g e , 6 7 , r . W a z o n , L i è g e ( B e l g i q u e ) . 
1926 Leites (Serge), I n g . c iv i l d e s M i n e s . 
1921 Lemoine (Eugène), A g r . d e l ' U n i v . , L y c é e d e C h a m b é r y ( S a v o i e ) . 
1899 [ P ] Lemoine (Paul), P r o f e s s e u r d e G é o l . a u M u s é u m n a t i o n a l d ' H . N . , 

6 1 , r . d e Buf fon , P a r i s , V [ T é l . G o b e l i n s 3 6 - 0 2 ] . 
1913 * Lemoine (M"»'e Paul), D r è s s e , S I , r . G e o f f r o y - S a i n l - I I i l a i r e , 

P a r i s , V [ T é l . G o b e l i n s 44 -85 ] . 
1922 Lenhardt, I n g . au C o r p s d e s M i n e s , D i r e c t e u r g é n . a d j . d e l 'Off ice 

c h é r i f i e n d e s p h o s p h a t e s d u M a r o c , R a b a t ( M a r o c ) . 
1923 Lenoble (André), I n g . - g é o l o g u e , S e r v . g é o l . d e l 'A . O . F . , 34 , a v . 

R o u m e , D a k a r ( S é n é g a l ) . 
1923 Lepape (A.), C h e f d e s T r a v . à l ' I n s t . d ' H y d r . e t d e C l i m a t , d u 

C o l l è g e d e F r a n c e , 52 , r . d e B o u r g o g n e , P a r i s , V I I . 
1903 Leriche (Maurice), P r o f e s s e u r d e G é o l . à la F a c . d e s S e d e 

L i l l e e t à l ' U n i v . d e B r u x e l l e s , 1 2 3 , a v . M o n t j o i e , U c c i e ( B e l 
g i q u e ) . 

1921 Leroux (Edmond), I n s p . a u S e r v . d e s E a u x d e la C i e d u c h . d e 
fe r d u N o r d , 60 , c h . L a t é r a l , E n g h i e n - l e s - B a i n s ( S . - e t - O . ) . 

1909 * Létang, D r e n m é d . , à l ' E s s a r t , p r è s P o i t i e r s ( V i e n n e ) . 
1924 [PJ « Le Tréfor », S o c i é t é a n o n y m e d e F o r a g e s e t e n t r e p r i s e s m i n i è r e s , 

1 3 , r . d e B o u r g o g n e , P a r i s , V I I . 
1912 Levainville, 3 , r . F r é d é r i c - B a s t i a t , P a r i s , V I I I . 
1924 * Le Villain (Guy), 54 , r . d u F g P o i s s o n n i è r e , P a r i s , X . 
1924 Lévy-Alvarès (R.), L i e è s s e , I n g é n i e u r - g é o l o g u e , 22 , a v . d e s 

T i l l e u l s (vi l la M o n t m o r e n c y ) , P a r i s , X V I . 
1920 Lewinski (J.), P r o f e s s e u r d e Q é o l . à l ' U n i v . d e V a r s o v i e ( P o l o g n e ) . 
1880 * Libbey (William Jr.), P r o f e s s e u r d e G é o g r . p h y s . , D i r e c t e u r d u 

M u s e u m d e G é o l . , N e w - J e r s e y , c o l l è g e P r i n c e t o n ( N . - J . , E . - U . A . ) . 
1920 * Liddle (R. A.), G é o l o g u e , T h e P u r e Oi l C», B o x 1007 , F o r t W o r t h 

( T e x a s , E . - U . A . ) . 
1927 Linnikoff (N.), I n g . - g é o l o g u e I . G . N . I n s t i t u t d e g é o l o g i e , 94 , r . 

d e S t r a s b o u r g , N a n c y ( M . - e t - M . ) 
1916 * Lippmann (Eugène), I n g . , L i e è s s e , 4 7 , r . d e C h a b r o l , P a r i s , X . 
1906 Lisson (Carlos L), I n g . d e s M i n e s , P r o f e s s e u r d e M i c r o p é t r o g r a 

p h i e à l ' E c . d e s I n g . , A p a r t a d o d e c o r r e o , 787 , L i m a ( P é r o u ) . 
1921 Livet (Georges), C h e f d u S e r v . g é o l . d e l a C ie d e s M i n e s d e la 

G r a n d ' C o m b e ( G a r d ) . 
1927 Lombard (Jean), c h e f d u S e r v i c e d e s M i n e s , B r a z z a v i l l e ( C o n g o 

f r a n ç a i s , A . E . F . ) . 
1927 Lorin (Maurice), D r e n M é d . , 5 3 , r . N o l l e t , P a r i s , X V I I . 
1889 Lory (Pierre-Charles), C h a r g é d e c o n f é r e n c e s d e G é o l . à la F a c . 

d e s S e , 6, r . F a n t i n - L a t o u r , G r e n o b l e ( I s è r e ) . 
1916 Lotti (Armeno Charles Gust.), 7 , r . d e C a s t i g l i o n e , P a r i s , I . 
1899 Lugeon (Maurice), C o r r e s p o n d a n t d e l ' I n s t . , P r o f e s s e u r à l ' U n i v . , 

v i l l a d e s P r é a l p e s , 2 3 , a v . C h a r l e s - S e c r é t a n , L a u s a n n e ( S u i s s e ) . 
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1912 Lutaud (Léon), P r o f e s s e u r d e G é o g r . p h y s i q u e à la F a c . d e s S e , 
86, a v . M o z a r t , P a r i s , X V I . 

1923 Machado e Costa (Alfredo d'Oliveira), P r o f e s s e u r d e M i n e r , à 
l ' U n i v . , r . J a n è l a s V e r d e s , 64 , l o r E . , L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) . 

1920 Macovei (Georges), I n s t . g é o l . d e R o u m a n i e , 2 , C h a u s s é e K i s s e l e f 
B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) . 

1923 * Madsen, D i r e c t e u r d u S e r v . g é o l . d u D a n e m a r k , K a s t a n i e n v e j , 
n° 10, C o p e n h a g u e ( D a n e m a r k ) . 

1928 Mallet (Jacques), Ing-. c i v . d e s M i n e s , 2 7 , a v . d u P r é s i d e n t - F a u r e , 
S a i n t - E t i e n n e ( L o i r e ) . 

1923 Malychef ( M 1 1 0 Vera), A s s i s t a n t e d e G é o l . à l ' U n i v . d e P e t r o g r a d , 
7 9 , b d S t - M i c h e l , P a r i s , V . 

190b [P ] Mansuy (H.), 5 1 , b d S a i n t - M a r c e l , P a r i s , X I I I . 
1924 Mantovani (R.), P r o p r i é t a i r e , 151 bis, r . M a r e a d e t , P a r i s , X V I I I . 
1929 Marçais (Jean), L i e è s s e , 9 9 , fooul. P é r e i r e , P a r i s , X V I I I 

[Té l . W a g r a m 8S-37J . 
1921 Marcelin (Paul), S e c r é t a i r e g é n . d e la S o c . d ' E t u d e s d e s S e . n a t . , 

C o n s e r v a t e u r d u M u s é u m d ' H . n a t . , 17 , G r a n d ' R u e , N î m e s ( G a r d ) . 
1923 Marcet Riba (J.), D r è s s e , P r o f e s s e u r à l ' U n i v . d e B a r c e l o n e 

( E s p a g n e ) . 
1928 Marchac (Léon), L i e è s s e , 50 , r . d e C h a t e a u d u n , P a r i s , I X . 
1928 Marduel (Henri), L i e è s s e n a t . L e n t i l l y ( R h ô n e ) . 
1877 Margerie (Emmanuelde), C o r r e s p o n d a n t d e l ' I n s t i t u t , D i r e c t e u r d u 

S e r v . C a r t e g é o l . r é g i o n a l e d ' A l s a c e e t d e L o r r a i n e , 110 , r . d u 
B a c , P a r i s , V I I , 

1928 Marie (Pierre), C h i m i s t e à l ' É c o l e d e s M i n e s d e P a r i s , 3 , p l a c e d u 
T h é â t r e F r a n ç a i s , P a r i s , I . 

1923 Marshall (P.), P r o f e s s e u r à l ' U n i v . , H a u t e r e , L o w e r l i u t i ( N o u v . -
Z é l a n d e ) . 

1885 Martel (Edouard-Alfred), M e m b r e d u C o n s e i l s u p é r i e u r d ' H y g i è n e 
p u b l i q u e , 2 3 , r . d ' A u m a l e , P a r i s , I X . 

1897 Martonne (Emmanuel de), P r o f e s s e u r d e G é o g r . à la F a c . d e s 
L e t t r e s , 2 4 8 , b d R a s p a i l , P a r i s , X I V . 

1891 Marty (Pierre), c h â t . d e C a i l l a c , p a r A r p a j o n ( C a n t a l ) . 
1922 Matousek (Otakar), Dr è s s e , P r i v a t - d o c e n t d e g é o l . à l ' U n i v . 

C h a r l e s , P r a g u e ( T c h é c o s l o v a q u i e ) . 
1914 Maurin (Emile), I n g . , C h e f d ' e x p l o i t a t i o n a u x M i n e s d u d j . D j e r i s s a , 

à D j e r i s s a ( T u n i s i e ) . 
1902 Maury (E.), P r é p a r a t e u r d e P h y s . a u L y c é e , 1 1 , r . R o u g e t - d e -

i ' I s l e , N i c e ( A l p . - M a r . ) . 
1923 Mazeret (Edouard), A n e d i r e c t e u r g é n é r . d e s E s s e n c e s e t P é t r o l e s 

a u M i n i s t è r e d e s T . P . , 2 2 3 , r . d e l ' U n i v e r s i t é , P a r i s , V I I . 
1905 * Mecquenem (Roland de), I n g . c iv i l d e s M i n e s , D é l é g u é e n P e r s e d u 

Min . d e l ' I n s t . p u b . , 16 , r . d u P r é - a u x - C l e r c s , P a r i s , V I I . 
1899 * Mémin (Louis), A n e é l è v e d e s F a c . d e M é d e c i n e , d e s S c i e n c e s e t 

d e P h a r m , d e P a r i s , 5 9 , r . d e la C i t a d e l l e , A r c u e i l ( S e i n e ) . 
1924 Menchikoff (Nicolas), L i e è s s e , 54 , r . d e la S a n t é , P a r i s , V . 
1909 Mengaùd (Louis), P r o f e s s e u r d e G é o l . à la F a c . d e s S e , a l l é e 

S a i n t - M i c h e l , T o u l o u s e ( H l e - G a r o n n e ) . 
1902 Mengel (0.), D i r e c t e u r d e l ' O b s e r v a t o i r e m é t é o r o l o g i q u e , à la 

P é p i n i è r e , P e r p i g n a n ( P y r . - O r . ) . 
1912 Mercier (André), 29 , r . d e F l e u r y , F o n t a i n e b l e a u ( S . - e t - M . ) . 



1927 Mercier (Jean), A s s i s t a n t d e G é o l . à la F a c . d e s S e . d e C a e n 
( C a l v a d o s ) . 

1905 Mérigeault (Emilien), I n g . e n c h e f d e s M i n e s , S o c i é t é d e s M i n e r a i s 
e t M é t a u x , 5b , r . d ' A m s t e r d a m , P a r i s , V I I I . 

1903 Merle, I n g . d e s T r a v a u x p u b l i c s d e l ' E t a t , S e r v . C a r t e g é o l . d e la 
F r a n c e , 62 , b d S t - M i c h e l , P a r i s , V I . 

1896 Mermier (E.), I n g . , V i l l a d e s R o s e s , 27 , b d d e G r a n c y , L a u s a n n e 
( S u i s s e ) . 

1925 Meyer (Emile), I n g . d e s t r a v . d e l a v i l l e d e P a r i s , I l bis, a v . d e 
V e r s a i l l e s , P a r i s , X V I . 

1911 * Michalon(Lucien), L i e . è s s e , I n g . c iv i l d e s M i n e s , 96 , r . d e l ' U n i 
v e r s i t é , P a r i s , V I I . 

1928 Michaud (Richard), 7 5 , r . d e P a r a d i s , M a r s e i l l e ( B o u c h e s - d u -
R b ô n e ) . 

1901 Michel-Lévy (Albert), P r o f e s s e u r à la F a c . d e s S e , 2 6 , r . S p o n 
t i n i , P a r i s , X V I . 

1928 Migaux (L.), I n g . a u C o r p s d e s M i n e s , 6 , r . G u i l l a u m e d e N o g a r e t , 
M o n t p e l l i e r ( H é r a u l t ) . 

1920 Milon (Yves), C h a r g é d u c o u r s d e G é o l . à la F a c . d e s S e , R e n n e s 
( I . - e t - V . ) . 

1924 [ P ] Mines domaniales françaises du Bassin de la Sarre, à S a r r e b r u c k . 
1893 Miquel (Jean), B a r r o u b i o , p a r A i g u e s - V i v e s ( H é r a u l t ) . 
1896 Molengraaff ( D r G. A. F.), G é o l . , G r o o t h o e f i j z e r l a a n , 4 0 , W a s -

s e n a a r ( P a y s - B a s ) . 
1912 Monestier (Joseph), N o t a i r e h o n o r a i r e , 4 3 , r . D r o i t e , Mi l l au ( A v e y -

r o n ) . 
1911 Morellet (Jean), 3 , b d H e n r i - I V , P a r i s , I V . 
1906 Morellet (Lucien), 5 , r . A b e l , P a r i s , X I I . 
1919 Moret (Léon), D r è s s e , D r e n m é d . , P r o f e s s e u r d e G é o l . à la 

F a c . d e s S e d e G r e n o b l e ( I s è r e ) . 
1928 M o s e r (A.), I n g . c iv i l , 12, r . P é r i g n o n , P a r i s . 
1876 Mouret (G.), I n s p . g é n . h o n . d e s P . e t C h . , P r o f e s s e u r à l ' E c . n a t . 

d e s P . e t C h . , 29 , r . B o r g n i s - D e s b o r d e s , V e r s a i l l e s ( S . - e t - O . ) . 
1903 Moutier (François), D r en m é d . , L i e . è s s e , a n c . i n t e r n e d e s 

H ô p i t a u x , 7 8 , r . d e M o n c e a u , P a r i s , V I I I [ T é l . L a b o r d e 0 7 - 4 3 ] . 
1928 Moyne (Henri), L i e è s s e , I n s t i t u t d e G é o l o g i e a p p l i q u é e , 94 , r . 

d e S t r a s b o u r g , N a n c y (M. -e t - M . ) . 
1897 Mrazec (Louis), a n c i e n M i n i s t r e d e l ' I n d u s t r i e , P r o f e s s e u r d e M i n . 

e t d e P é t r . à l ' U n i v . , I n s t . g é o l . , c h a u s s é e Kis se le f , 2 , B u c a r e s t 
( R o u m a n i e ) . 

1925 * Mueller-Carlson (F. C. P.), Dr è s s e . , G é o l o g u e , 2 1 , S t r a d a R o m a n a , 
B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) . 

1927 Musée Calvet, A v i g n o n ( V a u c l u s e ) . 
1924 Musée cantonal d e L o r r e z - l e - B o c a g e ( S e i n e - e t - M a r n e ) . 
1898 Musée national géologique d e Z a g r e b ( Y o u g o s l a v i e ) . 
1927 Museo civico di Storia naturale, C o r s o V e n e z i a , M i l a n ( I t a l i e ) . 

1925 Nash (James M. W.), D r è s s e , I n g . d e s M i n e s , H o o f d b u r e a u v a n 
h e t M i j u w e z e n , B a n d o e n g ( I n d e s N é e r l a n d . ) . 

1921 Nassans (René), A s s i s t a n t a u M u s é u m n a t . d ' i l . N . , L a b . d e g é o l . , 
6 1 , r . d e Buffon , P a r i s , V. 

1908 Negre (Georges), I n g é n i e u r - D i r e c t e u r d ' E x p l o i t a t i o n s m i n i è r e s , 
5 bis, r D e l a i z e m e n t , N e u i l l y - s . - S e i n e ( S e i n e ) . 



1926 Neltner (Louis), I n g . d e s M i n e s , S e r v i c e d e s M i n e s , R a b a t ( M a r o c ) . 
1920 Neveux (G.), D r en m é d . , T o r c y ( S . - e t - M . ) . 
1927 * Nicklès (Maurice), D o m m a r t e m o n t , p r è s S a i n t - M a x ( M . - e t - M . ) . 
1912 Nicolesco (G. P.), D r è s s c . , I n g . - g é o l o g u e , 37 , r . M o n g e , P a r i s , V. 
1900 Nicou (Paul), I n g . a u C o r p s d e s M i n e s , 17 , b d F l a n d r i n , P a r i s , X V I . 
1924 Nisse (Robert), I n g . c iv i l d e s M i n e s , C° S h e l l of C a l i f o r n i a , I b i g -

g i n s B u i l d i n g , L o s A n g e l e s (Calif . , E . U . A . ) . 
1923 Noe (A. C.), P a l é o b o t a n i s t e , U n i v . d e C h i c a g o ( I l l i n o i s , E . - U . A.) 
1907 Noël (Eugène), I n g . G é o l . , V i e i l l e P o r t e , A l t k i r c h ( H a u t - R h i n ) . 
1926 Nordon (M. A.), G é o g r a p h e , I n s t i t u t f r a n ç a i s d e s H a u t e s - É t u d e s , 

S t r a d o N i c o l a e B a l c e s c u , B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) . 
1912 Nugue (P.), I n g . , r . P h i l i b e r t - G u i d e , C h a l o n - s . - S a ô n e ( S . - e t - L . . ) . 

1924 [PJ Office chérifien des Phosphates à R a b a t ( M a r o c ) . 
1892 * O'Gorman ( C o m t e Gaétan), l , a v . L é o n S a y , P a u ( B . - P y r . ) . 
1921 Olsson (Axel A.), a n c . A s s i s t a n t a u L a b . d e P a l . d e la C o r n e l 

U n i v . , 4 8 , W o o d s i d e A v e n u e , G l o v e r s v i l l e ( N . - Y . , E . - U . A . ) . 
1921 Oncieux de la Bathie (Joseph d'), O m n i u m i n t e r n a t i o n a l d e s 

P é t r o l e s , 280 , b d S a i n t - G e r m a i n , P a r i s , V I I . 
1893 * Oppenheim ( P r o f e s s e u r D r Paul), S t e r n s t r a s s e , 19 , B e r l h i - L i c h t e r -

fe lde ( A l l e m a g n e ) . 
1920 Oppermann, I n g . e n che f d e s M i n e s e n r e t r a i t e , 8, r . C h e r c h e l l , 

M a r s e i l l e ( B . - d u - R h . ) . 
1920 Orcel (Jean), D r è s s c . , A s s i s t a n t d e M i n . a u M u s é u m n a t . d ' i l . N . , 

2 , r . d u C h a r o l a i s , P a r i s , X I I . 
1926 * Ordonez (Ezéquiel), c/o P a n A m e r i c a n E x p l o r a t i o n C , 120, B r o a d 

w a y , N e w Y o r k C i ty ( N . - Y . , E . - U . A . ) . 
1924 Oulianof (Nicolas), P r i v a t - d o c e n t à l ' U n i v e r s i t é d e L a u s a n n e 

( S u i s s e ) . 

1913 *Painvin (G.-J.), P r o f e s s e u r d e P a l . à l ' É c . d e s M i n e s , 36 , r . M i c h e l -
A n g e , P a r i s , X V I . 

1925 Pal (Nimai Chandra), L i e . è s s c . , 2 3 2 - 1 , u p p e r C h i t p o o r R o a d , 
B a g h b a z a r , C a l c u t t a ( I n d e s a n g l a i s e s ) . 

1924 Palet y Barba (Domingo), A v o c a t à T a r r a s a , p r o v . d e B a r c e l o n e 
( E s p a g n e ) . 

1927 Palmer (Robert H.), G e o l o g i s t , I n s t i t u t of O c e a n o g r a p h y , La J o l l a 
( C a l i f o r n i a , E . - U . A . ) . 

1914 Panthier (A.), P r o f e s s e u r a u L y c é e L a k a n a l , 12, r . d u L y c é e , 
S c e a u x ( S e i n e ) . 

1923 Paréjas (Ed.), Dr è s s c . , P r é p a r a t e u r d e G é o l . à l ' U n i v . 18 , r . d e 
C a n d o l l e , G e n è v e ( S u i s s e ) . 

1928 Parent (Henri), L i e . è s s e . n a t . , Vi l l a O r i e n t a l e , 22 , b o u l . d ' O r i e n t , 
H y è r e s ( V a r ) . 

1919 Passemard (Emmanuel), 57 , r . d u P u i t s Neu f , A i x - e n - P r o v e n c e 
( B . - d u - R h . ) 

1920 * Patte (Etienne), D r è s s c . , C h a r g é d u C o u r s d e G é o l . e t d e M i n . 
à la F a c . d e s S e . d e P o i t i e r s ( V i e n n e ) . 

1921 Pau ( A b b é ) , 9, r . d e C i v r y , P a r i s , X V I . 
1928 Pavlovitch (Stoyan), L i e . è s . s c . , 4 8 , b d . P o r t R o y a l , P a r i s , V . 
1884 Pavlow (Alexis-Petrowitch), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . , I n s t . 

g é o l . , 6, r . d e H e r z e n , l o g e m . 58 , M o s c o u ( U . R . S . S . ) . 



1920 [ P ] Pechelbronn, S o c i é t é a n o n y m e d ' e x p l o i t a t i o n m i n i è r e , 32 , a l l é e 
d e la R o b e r t s a u , S t r a s b o u r g - ( B a s - R h i n ) . 

1923 Péneau (Joseph), P r o f e s s e u r a u x F a c . c a t h o l . d e l ' O u e s t , 2 , r . V o l -
n e y , A n g e r s ( M . - e t - L . ) . 

1928 Pérébaskine (Victor), G é o l o g u e a u S e r v . d e s M i n e s d e B a m a k o 
( S o u d a n f r . , A . 0 . F . ) 

1905 * Pereira de Sousa (Francisco Luiz), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . , 
32 , r . d o s L a g a r e s , L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) . 

1913 * Perret (Robert), Dr è s s e , 6, r . F r a n ç o i s I e r , P a r i s , V I I I . 
1927 Perrin ( C a p i t a i n e Louis), P r o f e s s e u r à l ' É c o l e d u G é n i e , 24 , r . d u 

P e i n t r e - L e b r u n , V e r s a i l l e s ( S . - e t - O . ) . 
1927 Perroud (A.-P.), I n g é n i e u r , 56 , r . d e la R o q u e t t e , P a r i s , X I . 
1907 * Pesson-Didion (Maurice), I n g . d e s M i n e s , 6, s q u a r e d e M e s s i n e , 

P a r i s , V I I I . 
1921 Pestre, I n s t i t u t e u r à G a p ( H a u t e s - A l p e s ) . 
1923 Peterhans (Emile), L a b o r a t o i r e d e G é o l . d e l ' U n i v . , P a l a i s d e 

R u m i n e , L a u s a n n e ( S u i s s e ) . 
1878 Petitclerc (Paul), 6, r . d u L y c é e , V e s o u l ( H t e - S a ô n e ) . 
1911 Petkowitch (Wladimir R.), Dr è s s e , A s s i s t a n t à l ' I n s t . g é o l . d e 

l ' U n i v . , B e l g r a d e ( Y o u g o s l a v i e ) . 
1911 Pfender ( M " e J.), A s s i s t a n t d e G é o l . à la F a c . d e s S e . , 1 7 1 , r . d u 

F g - P o i s s o n n i è r e , P a r i s , I X . 
1926 Picard (Jean), 76 , f a u b . S t a n i s l a s , N a n c y ( M . - e L - M . ) . 
1926 Picard (Léo), D r , M a î t r e d e C o n f é r e n c e s à l ' U n i v e r s i t é d e J é r u 

s a l e m ( P a l e s t i n e ) . 
1918 Picquenard, D r e n m é d . , 19 , r . d e B r e s t , Q u i m p e r ( F i n i s t è r e ) . 
1926 Pietresson de Saint-Aubin (Jacques), A v o c a t à T r o y e s ( A u b e ) . 
1910 Pinard (Albert), 40 , r . P h i l i b e r t - D e l o r m e , P a r i s , X V I I . 
1923 Pinfold (E. S.), M. A . , M. L . M. M . , « I n d o - B u r m a P e t r o l e u m C° 

L t d », B o x 132 , R a n g o o n ( B i r m a n i e ) . 
1903 Piroutet (Maurice), D r è s s e , A s s i s t a n t d e G é o l . a p p l i q u é e à la 

F a c . d e s S e d ' A l g e r ( A l g é r i e ) . 
1910 * Pitaval (R.), I n g . d e s M i n e s , 5 , r . N i c o l a s - C h u q u e t , P a r i s , X V I I . 
1922 Piveteau(Jean), D r e s s e , 77 , r . N o t r e - D a m e - d e s - C h a m p s , P a r i s , V I . 
1921 Plotton (Barthélémy), I n g . d e s M i n e s , B e a u v o i r , L e P o n t e t ( V a u -

c l u s e ) . 
1913 Poirée (E.), Dr e n m é d . , M é d e c i n - C h e f H ô p i t a l m i l i t . G a u j e o t , 

S t r a s b o u r g ( B a s - R h i n ) . 
1906 Poisot (Paul), D i r e c t e u r h o n . d e s H ô p i t a u x e t H o s p i c e s c i v i l s d e 

P a r i s , R o c h e - s . - V a n n o n p a r R o c h e e t R a u c o u r t ( H a u t e - S a ô n e ) . 
1924 Popovitch (Givorad), I n s t i t u t g é o l o g i q u e d e S a r a j e v o ( Y o u g o 

s l a v i e ) . 
1902 Portet (Victor), I n g . , 8, r . S t - A m a n d , P a r i s , X V . 
1879 Portis (Alessandro), Dr è s s e , P r o f e s s e u r d e G é o l . e t d e P a l . à 

l ' U n i v . , R o m e ( I t a l i e ) . 
1910 Pourbaix (J.), I n g . , 50 , r . d e N i m y , M ö n s ( B e l g i q u e ) . 
1923 Prémonville de Maisonthou (Léon de), H ô t e l d e la P a i x , D a x 

( L a n d e s ) . 
1912 * Pruvost (Pierre), P r o f e s s e u r d e G é o l . e t d e M i n . à la F a c . d e s 

S e , 159, r . B r û l e - M a i s o n , L i l l e ( N o r d ) . 
1909 * Pussenot (Charles), C a p i t a i n e d ' a r t . , 21 bis, r . T u r e n n e , G r e n o b l e 

( I s è r e ) . 
1905 Puzenat (Léon), 2 3 , r . F r a n ç o i s - B o n v i n , P a r i s , X V . 



1891 * Racovitza (Emile G.), D i r e c t e u r d e l ' I n s t . d e S p é l é o l o g i e , c â s u t a 
p o s t a l a , 158, Cluj ( R o u m a n i e ) . 

192b Raguin (Eugène), I n g . d e s M i n e s , a t t a c h é a u S e r v . c e n t r a l d e la 
C a r t e g é o l . , 8 , r . d e T o u r n o n , P a r i s , V I . 

1926 Ramière de Fortanier ( E m m a n u e l ) , É t u d i a n t e n S e . , B a n q u e d e 
F r a n c e d e T o u l o u s e ( H t e - G a r o n n e ) . 

1878 Ramond (Georges), S o u s - D i r e c t e u r d e L a b . b o n . a u M u s é u m n a l i o -
n a l d ' H . N . , 1 8 , r . L o u i s - P h i l i p p e , N e u i l l y - s . - S e i n e ( S e i n e ) . 

1912 Randoin (A.), A g r . d e l ' U n i v . , 19, r . G a y - L u s s a c , P a r i s , V . 
1891 * Raveneau (Louis), A g r . d ' H i s t . e t d e G é o g . , 7 6 , r . d ' A s s a s , P a r i s , VI . 
1923 Réal Academia de Ciencias y Artes d e B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
1923 Rebours (A.), N é g o c i a n t , 67 , a v . d e N o a i l l e s , L y o n ( R h ô n e ) . 
1910 Régnard (Henry), M a n o u p a r F o n t a i n e - S i m o n ( E u r e - e t - L o i r ) . 
1925 Régnier (M.), L i e . è s s e , 8, bd S a i n t - M i c h e l , P a r i s , V . 
1926 Rémond (Robert), A v o u é , 14, r . Chiff let , à B e s a n ç o n ( D o u b s ) . 
1927 Rénier (Armand), I n g . e n C h . a u v c o r p s d e s M i n e s , C h e f d u S e r v . 

g é o l . d e B e l g i q u e , 94, a v . d e l ' A r m é e , B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . 
1893 Repelin (Joseph), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l a F a c . d e s S e , C o n s e r 

v a t e u r a u M u s é u m d ' H . N . , p l a c e V i c t o r - H u g o , M a r s e i l l e ( B . - d u -
R h . ) . 

1881 Révil (Joseph), A n e p h a r m a c i e n à C h a l o u p , p a r C o g n i n ( S a v o i e ) . 
1923 Reynolds (S. H.), M. A . , S e D. ( C a n t a b . ) , F . G. S . , P r o f e s s e u r d e 

G é o l . à l ' U n i v . d e B r i s t o l ( G r . - B r . ) . 
1924 Ricard, I n g . a u C o r p s d e s M i n e s , 26 , c i t é V a u d o i t , C l e r m o n d - F e r -

r a n d ( P u y - d e - D ô m e ) . 
1881 Riche (Attale), Dr è s s e , C h a r g é d e c o u r s d e G é o l . à la F a c . d e s 

S e , 26 , a v . d e N o a i l l e s , L y o n ( R h ô n e ) . 
1894 Ritter (Etienne-A.), 408-9 , E m p i r e B u i l d i n g , D e n v e r (Co l . , E . - U . - A . ) . 
1928 Rivera Plaza (Gil), I n g . d e s M i n e s , A p a r t a d o 1439 , L i m a ( P é r o u ) . 
1927 Rivière (A.), 4 , a v . d e L u s a n ç a y , N a n t e s ( L o i r e - I n f é r i e u r e ) . 
1903 Robin (Auguste), C o r r e s p o n d a n t d u M u s é u m n a t . d ' H . N . , 1 0 3 , 

r . D a r e a u , P a r i s , X I V . 
1921 Roch (Edouard), L a b . d e G é o l . d e la F a c . d e s S e d e M o n t p e l l i e r 

( H é r a u l t ) . 
1924 Roche (Pierre), L i e è s s e , P r o f e s s e u r a u L y c é e , 18, p l . F o u r n e y -

r o n , S a i n t - É t i e n n e ( L o i r e ) . 
1924 Rochette (F.), a v . d u C a r e ï , M a i s o n V i a l , M e n t o n ( A l p e s - M m " ) . 
1926 Rodrigues-Ely (Jacques), I n g . d e s M i n e s , 3 , r . d e s T r o i s - C o n i l s , à 

B o r d e a u x ( G i r o n d e ) . 
1924 Rogala ( D r Wojciechi, P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v e r s i t é d e L é o p o l 

( P o l o g n e ) . 
1920 Roig (Mario Sanchez), D r è s s e . n a t . , P r o f e s s e u r à l ' E c o l e d ' A g r i c . 

d e La H a v a n e , C e r r o 827 , L a H a v a n e ( C u b a ) . 
1921 Rolland (François-Alexis), L i e è s s e , 8 9 , r . V i c t o r - H u g o , L e v a l -

l o i s - P e r r e t ( S e i n e ) . 
1894 * Roman (Frédéric), P r o f e s s e u r d e G é o l . à la F a c . d e s S e , 1, q u a i 

S t - C l a i r , L y o n ( R h ô n e ) . 
1926 Rondot (Jean), I n g . c iv i l d e s M i n e s , 163 , a v . d u P r a d o , M a r s e i l l e 

( B . - d u - R h . ) . 
1921 * Roquefort (Camille), 3 3 , f a u b . S a i n t - J a u m e s , à M o n t p e l l i e r 

( H é r a u l t ) . 
1927 Roubault (M.), É l è v e à l ' É c o l e n o r m a l e s u p . , 4 3 , r . d ' U l m , P a r i s , Y. 
1926 Roumanille (B.), P r o f e s s e u r à l ' É c o l e p r i m . s u p e r , d e P a u l h a n 

( H é r a u l t ) . 



1927 R o u s s e a u ( J . ) , I n g . d e s A r t s e t M a n . , M i n e s d e L e n s ( P a s - d e - C a l a i s ) . 
1910 * R o u x ( H e n r i ) , I n g . d e s M i n e s , I n g . d e la S o c i é t é d e s G l a c e r i e s 

e t P r o d u i t s china . , S e l z a ë t e ( B e l g i q u e ) . 
1898 * R o u y e r ( C a m i l l e ) , D r e n d r . , A v o u é , 49 , r . G l o r i e t t e , C h a l o n - s . -

S a ô n e ( S a ô n e - e t - L . ) . 
1905 R o v e r e t o (G.), P r o f e s s e u r à l ' U n i v . r o y a l e , M u s e o d e l l a V i l l e t t a d i 

Neg-ro , G ê n e s ( I t a l i e ) . 
1924 R o y e r ( L o u i s ) , M a î t r e d e C o n f é r e n c e s à la F a c . d e s S e . d e M o n t 

p e l l i e r ( H é r a u l t ) . 
1925 * R o y o y G ó m e z ( J o s é ) , D r è s s e , P r o f e s s e u r d e M i n . e t d e G é o l . a u 

M u s é e n a t . d e s s e . n a t u r e l l e s , H i p p o d r o m e , P o n z a n o , 8, I o , 
M a d r i d 3 ( E s p a g n e ) . 

1924 R u e d a ( F é l i x d e ) , L i e è s s e . , P r o f e s s e u r à l ' E c o l e n o r m a l e d e 
B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 

1916 R u s s o (P . ) , Dr e n m é d . , Dr è s s e , Che f d u B u r e a u h y d r o l . d u 
M a r o c , I n s t i t u t s c i e n t i f i q u e c h é r i f i e n , R a b a t ( M a r o c ) . 

1927 R u s s o ( M m e L é o n i e ) , Vi l l a d e s F l e u r s , r . El K s o u r à R a b a t ( M a r o c ) . 

1S85 S a c c o ( F e d e r i c o ) , P r o f e s s e u r d e G é o l . a u P o l i l e c h n i c o , e t d e P a l . 
à l ' U n i v . , C a s t e l l o de l V a l e n t i n o , T u r i n ( I t a l i e ) . 

1921 S a d e k ( H . ) , B . s e , F . G . S . , I n s p e c t . a u G e o l o g i c a l S u r v e y d ' E g y p t e , 
D a w a w y n , P . 0 . , L e C a i r e ( E g y p t e ) . 

1913 S a i n t - P é r i e r ( R e n é d e ) , D r e n m é d . , C o r r e s p o n d a n t d u M u s é u m 
n a t . d ' H . N . , M o r i g n y , p a r E t a m p e s ( S . - e t - O . ) . 

1920 S a l é e ( A b b é A.), P r o f e s s e u r d e P a l . à l ' U n i v . , 10, r . S a i n t - M i c h e l , 
L o u v a i n ( B e l g i q u e ) . 

1913 S a l i n (Edouard), M a î t r e d e F o r g e s , M o n t a i g u , L a n e u v e v i l l e - l è s -
N a n c y ( M e u r t h e - e t - M . ) . 

1919 S a m b u c y d e S o r g u e ( M a r c d e ) , a u G r a n d M a s , p a r S t - E t i e n n e -
d u - G r è s ( B . - d u - R . ) . 

•1923 S a n c r i s t o f o l ( M a n u e l ) , c a l l e C o n d a l , 2 4 - 3 ° , B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
1904 * S a n g i o r g i ( D o m i n i c o ) , Dr è s s e , 70 , v ia C a v o u r , I m o l a ( p r o v . 

d e B o l o g n e , I t a l i e ) . 
1913 S a n M i g u e l d e la C á m a r a , P r o f e s s e u r à l ' U n i v . , 162, D i p u t a c i ó n , 

B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
1928 S a u r a m o ( M a t t i ) , Dr è s s e , C o l l a b . d e la C o m m i s s i o n g é o l . d e 

F i n l a n d e à H e l s i n g f o r s ( F i n l a n d e ) . 
1917 S a u v a g e (H<), I n g . c iv i l d e s M i n e s , 80 , b d R a s p a i ! , P a r i s , V I . 
1901 S a v o r n i n ( J u s t i n ) , P r o f e s s e u r à la F a c . d e s S e , D i r . - a d j . d e s 

S e r v . g é o l . d e l ' A l g é r i e e t d e s T e r r . d u S u d , 14, r . d ' A l e m b e r t , 
(v i l la G y p t i s ) , A l g e r . 

1878 S a y n ( G u s t a v e ) , v i l l a d e s C è d r e s , à M o n t v e n d r e , p a r C h a b e u i l 
( D r ô m e ) . 

1901 S c h a r d t ( H a n s ) , D r è s s e , P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' E c . p o l y t e c l i . 
e t à l ' U n i v . , 18 , V o l t a s t i ' . , Z u r i c h , V ( S u i s s e ) . 

1926 S c h l e s c h ( H a n s ) , C a n d . p h a r m . , 14 , G u s t a v A d o l f s g a d e , C o p e n 
h a g u e ( D a n e m a r k ) . 

1924 S c h l u m b e r g e r . ( C o n r a d ) , I n g . e n C h e f a u C o r p s d e s M i n e s , 30 , r . 
F a b e r t , P a r i s , V I L 

1921 * S c h l u m b e r g e r ( R o b e r t - A d o l p h e ) , I n g . - g é o l o g u e , 4 8 , r . B o e c k l i n , 
S l r a s b o u r g - l a - R o b e r t s a u ( B a s - R h i n ) . 

1924 S c h m i d t ( F r é d é r i c ) , I n g . c ivi l d e s M i n e s , 123 , r . d e R o m e , P a r i s , 
X V I I . 



1927 Schnaebélé (René), L i e . è s s e . , G é o l . - I n g é n . , G é o l o g u e d u e r -
v i c e d e s M i n e s d e M a d a g a s c a r à T a n a n a r i v e . 

1924 [P] Schneider et Cie, 42 , r . d ' A n j o u , P a r i s , Vili. 
1928 Schneegans (Daniel), L i e . è s s e . , E . O . R., 8 e C Ì E , É c o l e m i l i t a i r e , 

S a i n t - C y r ( S . - e t - O . ) . 
1922 Schceller (Henri), Dr . è s s e . , 12, r . S a r i - e t t e , P a r i s , XIV. 
1923 Scott (Gayle), A s s i s t a n t , P r o f e s s e u r T . C . U . , F o r t W o r t h ( T e x a s , 

E . - U . - A . ) . 
•1926 Secor (M. Dana), L a b . d e P a l é o n t o l o g i e d e l a c C o r n e l l U n i v e r s i t y » , 

I t l i aca ( N . Y . , E . - U . A . ) . 
1879 Segré (Claudio), I n s p . s u p é r i e u r d e s C h . d e fe r d e l ' É t a t , 229 , 

c o r s o V i t t o r i o E m a n u e l , R o m e ( I t a l i e ) . 
1928 Semanate ( L e P è r e Albert D.), C o n s e n j o D o m i n i c a n o , Q u i t o 

( E q u a t e u r ) . 
1923 Semmes (Dr D. R.), 1316, P o r t e r S t r e e t / R i c h m o n d ( V i r g . , E . - U . A . ) . 
1894 Sena (Joachim C. da Costa), D i r e c t e u r d e l ' É c . d e s M i n e s , O u r o -

P r e t o ( M i n a s - G e r a e s , B r é s i l ) . 
1927 Senesse (Pierre), I n s t i t u t e u r p u b l i c , La R e d o r t e ( A u d e ) . 
1921 Sergent (Georges), I n s t i t u t e u r , D i r e c t e u r d ' É c o l e à E r m o n t 

( S . - e t - O . ) . 
1913 Serradell-Planella (Balthasar), Dr è s s e , c a l l e S a n P a b l o , 7 1 , 

B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
1927 Service géologique de l'Indochine, H a n o ï ( T o n k i n ) . 
1928 Service géologique de Pologne, r . N o v y S v i a t , 72 , V a r s o v i e 

( P o l o g n e ) . 
1921 [ P j Service des Mines d e la D i r e c t i o n g é n é r a l e d e s T r a v a u x p u b l i c s 

du M a r o c , à R a b a t ( M a r o c ) . 
1927 Shalem (Nathan), Dr on G é o l o g i e , P r o f e s s e u r à l ' É c o l e s u p e r . 

c o m m e r c i a l e , Méa S h e a r i m , P o s t - O f f i c e , Box 3 3 , J é r u s a l e m 
( P a l e s t i n e ) . 

1928 Simart (Maurice), D i r e c t e u r d e l ' I m p r i m e r i e d e la P r e s s e , 16, r . 
d u C r o i s s a n t , P a r i s , I I . 

1919 Simon (Ernest), B â t o n n i e r d e l ' O r d r e d e s a v o c a t s , 12, r u e d u C a p i 
t o l e , B e s a n ç o n ( D o u b s ) [ T é l . 4 - 9 2 . ] 

191S * Sinclair (Joseph H.), I n g . - g é o l o g u e , B r o w n B r o t h e r s e t C ° , 39 , 
W a l l S t r e e t , N e w - Y o r k C i t y ( N e w - Y o r k , E . - U . - A . ) . 

1924 Sluys (Maurice), I n g . c iv i l d e s M i n e s , C o n s e i l à la B a n q u e d e 
B r u x e l l e s , 26, a v . d e s A r t s , B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . 

•1920 * Smith (Ernest R.), P r o f e s s e u r d e g é o l . , U n i v . d e P a u w , 
G r e e n c a s t l e ( I n d i a n a , E . - U . - A . ) . 

1924 Sobral (José M.), D i r e c t i o n g é n . d e s M i n e s , G é o l . e t I J y d r o l . , 
562 , P é r i l , 566 , B u e n o s - A i r e s ( A r g e n t i n e ) . 

1924 [P ] Société anonyme de Commentry-Fourchambault et Decazeville, 
84, r . d e L i l l e , P a r i s , V I I . 

1924 [P ] Société anonyme des Aciéries de France, 19, r . d e la R o c h e f o u 
c a u l d , P a r i s [Té l . T r i n i t é 71-25 à 7 1 - 2 9 , 89-10 à 8 9 - 1 1 ] . 

1921 [P ] Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-
Mousson, 5 , r . J u l e s - L e f è v r e , P a r i s , I X . 

1879 [P ] Société anonyme des Houillères de Bessèges à Bessèges ( G a r d ) . 
1924 [ P ] Société anonyme des Houillères delà Haute-Loire, G r o s m é n i l p a r 

S a i n t e - F l o r i n e ( H t e - L o i r e ) . 
1924 [ P j Société anonyme des Houillères de Montrambert et de la Bérau-

dière, 1, r . B a l z a c à S a i n t - É t i e n h e ( L o i r e ) . 



1924 [P ] Société anonyme des Houillères de Rochebelle à Aies ( G a r d ) . 
1924 [ P ] Société anonyme des Houillères de Saint-Étieune ( L o i r e ) . 
1924 [PJ Société anonyme des Mines d'Albi ( T a r n ) . 
1924 [ P ] Société anonyme des Mines de Houille de Blanzy, 35 , r . S a i n t -

D o m i n i q u e , P a r i s , V I I . 
1924 [P ] Société anonyme des Mines de Kali Sainte-Thérèse, 1, r . d e s 

F a b r i q u e s à M u l h o u s e ( H a u t - R h i n ) . 
1926 [ P ] Société anonyme des Mines de Saint-Rémy-s.-Orne ( C a l v a d o s ) . 
1924 [ P ] Société anonyme des Mines et Fonderies de Pontgibaud, 4 , r 

T é h é r a n , P a r i s , V I I I . 
1924 [ P ] Société anonyme des Salines de Franche-Comté, 20 , a v . C a r n o t , 

B e s a n ç o n ( D o u b s ) . 
1922 Société de Géographie du Maroc, C a s a b l a n c a ( M a r o c ) . 
1927 Société de Productions minières pour le Nord de la France ( P r o 

c é d é s W.-A. L o t h ) , 20 , a v . K l é b e r , P a r i s , X V I . 
1919 [ P ] Société de St-Gobain, Chaunyet Cirey (M. l e D i r . g é n . d e s U s i n e s 

d e P r o d u i t s C h i m . d e l a ) , 1, p l a c e d e s S a u s s a i e s , P a r i s , V I I I . 
1924 Société des Charbonnages de Faulquemont, 60 , r u e d e la V i c t o i r e , 

P a r i s , I X . 
•1920 Société des Grands Travaux de Marseille ( M . le Directeur de l a ) , 

2 5 , r . d e C o u r c e l l e s , P a r i s , V I I I . 
1924 [P ] Société des Hauts-Fourneaux de Rouen, 19 , r . d e l à R o c h e f o u c a u l t , 

P a r i s , I X . 
1924 [PJ Société des Mines de Carmaux, 2 1 , r . d e la V i l l e - l ' E v ê q u e , P a r i s , 

V I I I . 
1924 [ P j Société des Mines de Dourges à H é n i n - L i é l a r d ( P a s - d e - C a l a i s ) . 
1 9 2 4 | P ] Société des Mines de la Loire à S a i n t - É t i e n n e ( L o i r e ) . 
1924 [ P ] Société des Mines de Lens à M e u r c b i n ( P a s - d e - C a l a i s ) . 
1925 Société française de sondages et Travaux miniers Lemoine, 8, r . 

d e R i c h e l i e u , P a r i s , I I . 
1924 [P ] Société Houillère de Liévin ( P a s - d e - C a l a i s ) . 
1924 [ P ] Société Houillère de Sarre et Moselle, 9 , a v . P e r c i e r , P a r i s , V I I I . 
1924 [ P ] Société minière et métallurgique de Penarroya, 12, p l . V e n d ô m e , 

P a r i s , I . 
1924 ;PJ Société nouvelle des Charbonnages des Bouches-du-Rhône, 3 3 , 

r . S a i n t - D o m i n i q u e , P a r i s , V I I . 
1921 [ P ] Société petrolifere de Recherches et d'Exploitations, 7 5 , b d H a u s s -

m a n n , P a r i s , I X . 
1917 Solignac (Marcel), Dr è s s e , I n g . - g é o l o g u e d e la D i r e c t i o n 

g é n é r . d e s T . P . , 12, r . É m i l e - D u c l a u x , T u n i s ( T u n i s i e ) . 
1926 Sorel (Georges), I n g é n i e u r M i n e d e D j e l b a à T h i b a r ( T u n i s i e ) . 
1921 Soyer (Robert), 37 , r . J a c q u e s K a b b é , N o g e n t - s u r - M a r n e ( S e i n e ) 

[ T é l . P r o v e n c e , 7 2 - 3 4 ] . 
1899 Spiess, C h e f d e B a t a i l l o n d u G é n i e e n r e t r . , 34 , a v . d ' I t a l i e , C l e r -

m o n t - F e r r a n d ( P . - d e - D . ) . 
1923 Stainier (X.), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . , I n s t . d e s S e , 6, r . d e 

la R o s e r a i e , G a n d ( B e l g i q u e ) . 
1921 * Stamp (L. Dudley), Dr è s s e , U n i v . of L o n d o n , L o n d o n S c h o o l of 

E c o n o m i e s , H o u g t o n S t r e t t , L o n d r e s , W . C. 2 . 
1902 [ P ] Station viticole d e V i l l e f r a n c h e - s - S a ô n e ( R h ô n e ) ( V . V e r m o r e l ) . 
1927 Staub (Rudolf), G é o l o g u e à F e x ( E n g a d i u e , S u i s s e ) . 
1928 Stchepinsky (Vladimir), L i e è s s e , I n g . - g é o l o g u e , 6 3 , a v . V i c t o r -

E m m a n u e l I I I , P a r i s V I I I . 



1927 Stefanini (Guiseppe), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . d e M o d è n e 
( I t a l i e ) . 

1902 * Stehlin (H. G.), C o n s e r v a t e u r d u M u s é e , B â l e ( S u i s s e ) . 
1914 * Stéyenin (André), I n g . d e s M i n e s , S o c i é t é a n o n y m e d u p o r t d e 

R o s a r i o - d e - S a n t a - F é ( R é p . A r g e n t i n e ) . 
1926 Stewart (Dr Ralph), 720 , N o b H i l l A v e , S e a t t l e ( W a s h i n g t o n , 

E . - U . A . ) . 
1928 * Stoces (Bohuslav), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' É c o l e s u p e r , d e s M i n e s , 

P r i b r a m ( T c h é c o s l o v a q u i e ) . 
1911 [ P ] Strigeoff (Ivan), P r o f e s s e u r à l ' A c a d é m i e d e s M i n e s , T e l e g r a p h n i 

p e r e o u l o k , 7, 17, M o s c o u ( U . R . S . S . ) . 
1928 Sujkowski (Zb), A s s i s t a n t à l ' U n i v . d e V a r s o v i e ( P o l o g n e ) . 
1925 Sumeghy ( D r Joseph), T i s za L a j o s K ö r u t 6, S z e g e d ( H o n g r i e ) . 
1927 Sust (Matheo), C o m e r c i o I I , e n l ° 1, B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) . 
1922 Syndicatde Documentation géol. et pal., 6 1 , r . d e Buffon, P a r i s , V 

[ T é l . G o b e l i n s 3 6 - 0 2 . ] 

1913 Taber (Dr Stephen), P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' U n i v . d e la C a r o l i n e 
d u S u d , C o l u m b i a (S . C a r , , E . - U . - A . ) . 

1928 Tanner (Vaïnïo), D r e s s c . , C o l l a b . d e la C o m m i s s i o n g é o l . d e 
F i n l a n d e à I l e l s i n g f o r s ( F i n l a n d e ) . 

1927 Teglandt (Miss Nellie M.), C u r a t o r a t t h e M u s e u m of P a l e o n t o 
l o g y , G e o l . D e p a r ' , U n i v . d e C a l i f o r n i e , B e r k e l e y ( E . - U . A . ) . 

1912 Teilhard de Chardin ( A b b é Pierre), Dr è s s c . , 5 , r . d u R e g a r d , 
P a r i s , V I . 

1923 Teissier du Cros (Henri), I n g . c iv . d e s M i n e s , 12 , r. S a l l e - l ' É v ê q u e , 
M o n p t e l l i e r ( H é r a u l t ) . 

1922 Termier (Henri), S e r v i c e d e s M i n e s , R a b a t ( M a r o c ) . 
1881 Termier (Pierre), M e m b r e d e l ' I n s t . , P r o f e s s e u r d e G é o l . à l ' É c . 

d e s M i n e s , D i r e c t e u r d u S e r v . d e la C a r t e g é o l . d e la F r a n c e , 
164 , r . d e V a u g i r a r d , P a r i s , X V . 

1928 Thalmann (DrHans E.), G é o l o g u e , c / o C ia M e x i c a n a d e P e t r o l e o , 
« E l A g u i l a » A p a r t a d o n° 86 , P u e r t o M e x i c o ( V e r a c r u z , M e x i q u e ) . 

1925 The Science Museum, S o u t h K e n s i n g t o n , L o n d o n , S W , 7 ( G r . -
B r e t . ) 

1924 Thiébault (L.), C h a r g é d u C o u r s d'e G é o l . a p p l i q u é e à l a F a c . d e s 
S c . , 9 4 , r . d e S t r a s b o u r g , N a n c y ( M . - e l - M . ) . 

1927 Thirion (Charles), I n g é n . - G é o l o g u e , 8, b d C l e m e n c e a u , S t - B r i e u c 
( C ô t e s - d u - N o r d ) . 

1924 Thomas (Emile), I n g . d e s M i n e s , 7 5 , r . L e g e n d r e , P a r i s , X V I I . 
1883 Thomas (H.), S o u s - I n g . d e s M i n e s , 29 , r . d e P o n t h i e u , P a r i s , V I I I . 
1922 Thomasset (Jean-Jacques), L i e . è s s c . , S a i n t - G i l l e s ( S . - e t - L . ) . 
1928 Thoral (Marcel), A g r é g é d e s S e . n a t . , 5 b i s , q u a i d e s T a n n e u r s , 

M o n t p e l l i e r ( H é r a u l t ) . 
1911 Thouvenin, A r c h i t e c t e , 19, r . d e la C h a î n e , R o u e n ( S e i n e - I n f . ) . 
1922 Timon-David (Jean), Dr e n m é d . , L i e . è s s e . n a t . , 76 , r . S a i n t -

S a v o u r n i n , M a r s e i l l e ( B . - d u - R . ) . 
1926 Tobler (Aug.), M u s é e d ' H . N . d e B a i e ( S u i s s e ) . 
1924 Tolvinski (Constant), D i r e c t e u r d e l ' I n s t i t u t g é o l o g i q u e d e B o r y s -

l a w ( P o l o g n e ) . 
1900 Tournouër (André), 76 , a v . Malakoff , P a r i s , X V I . 
1927 Tranier (Lucien), G é o l o g u e , 2 , r . C l e m e n c e a u , C a s a b l a n c a ( M a r o c ) . 
1921 Trapier (Georges), 10 , r. S a i n t - P o l y c a r p e , L y o n ( R h ô n e ) . 
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1924 Troin (Louis), I n g . d e s M i n e s , C a e n ( C a l v a d o s ) . 
1916 Tussau, D r en m é d . , M é d e c i n - c h e f d e c l i n i q u e c h i r u r g i c a l e , 2 , c o u r s 

G a m b e t t a , L y o n ( R h ô n e ) . 

1928 Urbain (Pierre), C h e f d e s T r a v a u x à l ' I n s t i t u t d ' H y d r o l o g i e , 1, r . 
P i e r r e C u r i e , M o n t r o u g e ( S e i n e ) . 

1926 Urvoy (Maurice), I n g . d e s A r t s e t Manuf . , 22 , r . d e l ' A b b é - G r é -
g o i r e , P a r i s , V I I . 

1879 Vallat (Jules de), A n e . m a i r e d u V I e a r r . , 1, r . M a d a m e , P a r i s , V I . 
•1924 Van Aubel (René), G é o l o g u e à la S o c i é t é C o l o m i n e s , A l b e r t v i l l e , 

via D a r - è s - S a l e m ( C o n g o b e l g e ) . 
1923 Van Baren (J.), P r o f e s s e u r d e G é o l . , D i r e c t e u r d e l ' I n s t i t u t g é o l . 

d e l ' U n i v . d ' A g r i c u l t u r e d e W a g e n i n g e n ( H o l l a n d e ) . 
1876 * Van den Broeck (Ernest), S e c r . g é n . h o n . d e la S o c . b e l g e G é o l . , 

P a l . , H y d . , 39, s q . d e l ' I n d u s t r i e , Q r . L d . , B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . 
1909 Vandernotte, S o u s - i n g . d e s M i n e s , 2 1 , a v . R e i l l e , P a r i s , X I V . 
1917 Van Straelen ( V i c t o r ) , D r è s s e , D i r e c t e u r d u M u s . d ' H . N a t . d e 

B e l g i q u e , 7, av . G é o B e r n i e r , B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . 
1921 * Van Winkle Palmer (Miss Katherine), R e n w i t c h H e i g h t s , I t h a c a 

(N. Y . , E . - U - A . ) . 
•1927 Vaufrey (R.), A t t a c h é à l ' I n s t i t u t d e - P a l . h u m a i n e , 37 , r . D e n f e r t -

R o c h e r e a u , P a r i s , X I V . 
1916 Veillard, D r e n m é d . , 127 , b d M a l e s h e r b e s , P a r i s , V I I I . 
1920 Vésignié (Louis), C o l . d ' A r t i l . e n r e t r a i t e , 22 , r . d u G é n é r a l - F o y 

P a r i s , V I I I [ T é l . L a b o r d e 1 5 - 3 1 ] . 
1920 Viennot (Pierre), A g r . d e l ' U n i v . , Che f d e s T r a v a u x d e G é o l . a p p l i 

q u é e d e la F a c . d e s S e , 104, r . d u B a c , P a r i s , V U . 
•1925 Vilmorin (R. L. de), L i e è s s e , 54, a v . F o c h , P a r i s , X V I . 
1925 Vincienne (H.), Che f d e s T r a v a u x d e G é o l . a p p l i q u é e à l ' É c . d e s 

M i n e s , 1 1 , r . D e l a m b r e , L a g n y ( S . - e t - M . ) . 
1882 Vischniakoff (Nicolas), 18 , r . G a g a r i n s k y , M o s c o u ( U . R . S . S . ) . 
1908 Voitesti (J.-P)., P r o f e s s e u r d e G é o l . à la F a c . d e s S e , I n s t . g é o l . d e 

l ' U n i v . d e C l u j . , S i r . M i n e r v e i , 7 ( R o u m a n i e ) . 
1924 Vovelle (P.), I n s t i t u t e u r à B o n n e v a l ( E u r e - e t - L o i r ) . 
1892 * Vulpian (André de), D r e n m é d . , L i e . è s s e . n a t . , 38 , a v . d e 

W a g r a m , P a r i s , V I I I . 

1928 Waché (Georges), I n g é n i e u r d i v i s i o n n a i r e à l a C i e d e s M i n e s d e 
B r u a y , 49 , r . N a t i o n a l e , B r u a y ( P . - d e - C ) . 

1912 Watelin (Jacques), D r è s s e . , 8, r . M e i s s o n n i e r , P a r i s , X V I I . 
1926 Weaver (Chass. E.), P r o f e s s e u r d e G é o l . e t d e P a l . à l ' U n i v e r s i t é 

d e W a s h i n g t o n , S e a t t l e ( W a s h i n g t o n , E . U . A . ) . 
1923 Weber ( M l l e Gertrude), M e m b r e d u C o m i t é g é o l . d e R u s s i e , 

W a s s i l i O s l r o w , L e n i n g r a d ( U . R . S . S . ) . 
1924 Wegmann (C.-E.), C o m m i s s i o n g é o l . , 2 9 , bd S g a t a n , H e l s i n g f o r s 

( F i n l a n d e ) . 
•1923 Weigner (Stanislas), S t a c i a g e o l o g i c a , B o r y s l a w ( P o l o g n e ) . 
1924 * Weisbord (Norman E.), 227 , H ä v e n a v e n u e , N e w - Y o r k ( N . Y . , 

E . - U . A . ) . 
1881 Welsch (Jules), D o y e n h o n . d e la F a c . d e s S e , 5, r . S c h e u r e r -

K e s t n e r , P o i t i e r s ( V i e n n e ) . 



1921 * Winton (W. M.), P r o f e s s e u r d e G é o l . e l d e B i o l o g . à la T e x a s 
C h r i s t i a n U n i v e r s i t y , F o r t W o r t h ( T e x a s , E . - U . A . ) . 

1907 Wójcik (Karimierz), D r è s s e . , A s s i s t a n t d e G é o l . à l ' U n i v . , 6, r . 
S t e - A n n e , C r a c o v i e ( P o l o g n e ) . 

1928 Woodford (Alfred 0.), P r o f e s s e u r d e G é o l . , C l a r m o n t ( C a l i f o r n i e , 
E . - U . A . ) . 

1922 Wrathall (Leonard), H ô t e l K o r c h a , V a l o n a ( A l b a n i e ) . 

1924 Yeatman (Laurent), I n g . c iv i l d e s M i n e s , 10 , r . A l p h o n s e - d e -
N e u v i l l e , P a r i s , X V I I . 

1918 Yovanovitch (B).), L i e . è s s e . , D i r e c t e u r d e la S e c t i o n P é t r o l e d e la 
S o c i é t é d e s M i n e s d e B e n i A i c h a , S o u k e l A r b a d u G h a r b ( M a r o c ) . 

1923 Zalessky (M. D.), G é o l o g u e d u C o m i t é g é o l . d e R u s s i e , r . B o r i s o -
g l e b s k a i a , 12, l o g . 6, O r e l ( U . R . S . S . ) . 

1905 * Zeil (G-.), C o m m a n d a n t d ' In f . c o l . , 2 3 , a l l é e d e G a g n v , l e R a i n c y 
( S . - e t - O . ) . 

1923 Zolotoff (Nicolas), I n g . - g é o l o g u e , 6, r . L a r o m i g u i è r e , P a r i s , V . 
800 1880 Zujovic (Jovan M.), P r o f e s s e u r a la F a c . d e s S e , 13 , F r a n k o p a -

n o v a , B e l g r a d e ( Y o u g o s l a v i e ) . 



Liste des membres de la Société distribués géographiquement. 

France 

Aisne 
L a m b e r t (P.) 
L a r m i n a t (P . de) 
Soc . de S t - G o b a i n 

Allier 
Gie des F o r g e s de Chat i l -

ton 
Gossona t 
Soc . a n o n y m e de Com-

m e n t r y F o u r c h a m b a u l t 

Alpes-Maritimes 
G o b y 
J a r r y 
M a u r y 
R o c l i e t t e 

Ariège 
Azéma 
H o l l a n d e 

Aube 
L a r c h e r 
Pie.tresson d e Sa in t -Au

b in 
Aude 

Senesse 

Aveyron 
D u r a n d 
Mones t i e r 

Bus-Rhin 
A r a b u 
Baul ig 
B i b l . un iv . S t r a s b o u r g 
B r i q u e t 
D u b o i s 
E c . na t iona l e s u p . du 

P é t r o l e 
F r i ede l 
Gi l le t (M"« S.) 
Gu i l l aume 
Hoffmann 
In s t . Geolog . Strasbourg-
J u n g 
« ha H o u v e » 
L a p p a r e n t (J . de) 
Pec l i e lb ronn 
P o i r é c 
S c h l u m b e r g e r 

Basses-Pyrénées 
El i s sague 
O ' G o r m a n 

Bouches-du-Rhône 

B r u n (P . de) 
Deni 'zot 
G i r a r d 
Michaud 
O p p e r m a n n 
P a s s e m a r d 
Repe l i n 
R o n d o t 
S a m b u c y de S o r g u e 
S o c . des Grds T r a v a u x 

de Marse i l l e 
Soc . C h a r b o n n a g e s des 

B . -du-Rhône 
T i m o n - D a v i d 

Calvados 
Bigot 
Boi t 
H e n r y 
L a b o . de g é o l . Caen 
Merc i e r 
Soc . des Mines de Sa in t -

R é m y s / O r n e 
T r o i n 

Cantal 
L a v e r g n e 
M a r t y 

Cher 
Couégnas 
G r o s s o u v r e (A. de) 

Côte-d'Or 

Bib l . de l 'Univ . Dijon 
Bréon 
B u s q u e t 
C h a p u t 
C i ry 
E p e r y 
L a g o r g e t t e 

Côles-du-Nord 
Boca 
T h i r i o n 

Douhs 

B i b l . U n i v . de Besançon 
Bresson 
F o u r n i e r 
G i r a r d o t 
Goux 
R é m o n d 
S imon 
Soc . des Sal ines de F r a n 

che -Comté 

Drôme 
S a y n 

Eure-et-Loir 
R é g n a r d 
Vove l l e 

Finistère 
Béna rd le P o n l o i s 
P i c q u e n a r d 

G.ird 
Bibl . M u s é u m N î m e s . 
B o n n e s 
C h a r r i n 
C iedes Mines d e l à G r a n d 

C o m b e 
Cie P r o d u i t s c h i m i q u e s 

d 'Alais 
E e . des m a î t r e s m i n e u r s 

d 'Alès 
J o l y 
L ive t 
Marce l i n 
Soc . des Hou i l l è re s de 

Bessèges 
Soc. des Hou i l l è re s de 

Rochebe l l e 

Gironde 
Bézagu 
C h a r v e t 
Daguin 
Duvci-gier 
Fa l l o t (Emm.) 
G langeaud (L.) 
L a t a s t e 
R o d r i g u e s - E l y 

Hautes-Alpes 
P e s t r e 

Haute-Garonne 
A s t r e 
Bibl . u n i v . T o u l o u s e 
Duf lour 
M e n g a u d 
R a m i è r e de F o r t a n i e r 

Haute Loire 
S o c . des Houi l l è res de la 

H a u t e - L o i r e 
Haute-Saône 

Pet i t e ie re 
Po i so t 

Haute-Savoie 
B i b l . d ' A n n e c y 
Band 



Haut-Rhin 
Noël 
S o c . des Mines de Kali 

S l ° -Thérèse 

Hérault 

Bibl. un iv . de Montpe l l i e r 
Blayac 
Donad ieu 
D u r a n d 
Migaux 
Miquel 
Roch 
R o q u e f o r t 
R o u m a n i l l e 
R o y e r 
T e s s i e r du Cros 
Tho ra l 

Ille-el- Vilaine 

Busnel 
Collin 
D a n g e a r d 
Milon 

Indre-et-Loire 

L e c o i n t r e 

Isère 

Bibl. Un iv . de G r e n o b l e 
Blanche t 
Cie des Mines de La Mure 
G é r a r d 
Gignoux 
Kil ian (C.) 
L a m o t h e 
L o r y 
M o r e t 
P u s s e n o t 

Landes 

D u b a l e n 
P r é m o n v i l l e (de) 

Loire 

Cie des Mines de R o c h e -
la-Molière e t F i r m i n y 

D e m a y 
Ec. na t iona le des Mines 
Est ival 
God ignon 
Mal le t 
Roché 
Soc . des Hou i l l è re s de 

M o n t r a m b e r t 
Soc. des Houi l l è res de S t -
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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

L e s A l g u e s j u r a s s i q u e s SOLENOPORELLA 

e t PSEUDOCHAE TE TES 

PAR Emile Peterhans 1 

PLANCHES I ET I I . 

INTRODUCTION 

Le genre Pseudochaeteles H A U G a déjà donné lieu à de nombreuses 
discussions. Mais au lieu de consulter les coupes minces étudiées par 
É. Haug et déposées au Musée de Strasbourg, les auteurs se sont 
jusqu'ici contentés d'émettre des hypothèses plus ou moins fantai
sistes. Il n'est donc pas étonnant que la plupart aient été induits en 
erreur. — Grâce à l'amabilité de M. le professeur G. Dubois, auquel 
je dois mes meilleurs remerciements, j 'a i pu 'examiner le matériel 
autrefois étudié par mon regretté maître de la Sorbonne. 

HISTORIQUE 

Passons d'abord en revue les opinions de nos prédécesseurs. Pour 
É. Haug (8) Pseudochaetetes ferait partie des Stromatoporoïdés. 
P. Vinassa de Regny (26), P . L. Prever (16), W . Weissermel (28), 
F. Heritsch (9) et R. Zuffardi-Comerci (31) en font un Ghaetétidé. 
G. de Angelis d'Ossat (2) et W . 0 . Dietrich (4) ne croient pas qu'on 
puisse distinguer Pseudochaeteles de Chaetetes. Pour Y. Dehorne 
(3) il s'agit d'un Bryozoaire. 0 . Kühn (12) est déjà plus prudent. On 
serait en présence d'un genre dont la place systématique est encore 
à trouver. G. Steinmann (24, 25) seul s'est rendu compte de la vraie 
nature de Pseudochaeteles : c'est une algue. Il connaissait d'ailleurs 
les coupes minces de Strasbourg, les ayant étudiées avec E. Haug en 
1883. W . Weissermel 2 (p. 97) pense aussi qu'il s'agit plutôt d'un Hydro-
zoaire ou même d'une algue. M' n e P . Lemoine 3 (p. 184) par contre 
ne croit pas que Pseudochaeteles soit une algue. 

1. No te p r é sen t ée à la séance du 14 J a n v i e r 1929. 
2. W E I S S E R M E L W . Neues ü b e r T a b u l a t e n , H y d r o z o e n aus dem T e r t i ä r 

der Bogenfe lser D i a m a n t f e l d e r . In : K A I S E R , E. Die D i a m a n t e n w ü s t e S ü d w e s t -
af r ikas . Bd. II, S. 88-106, Ber l in 1926. 

3. LEMOINE ( M M " P.). S t r u c t u r e a n a l o m i q u e des Mélobés iées . A p p l i c a t i o n à la 
classif icat ion. Annales Inst. Océanogr. de Monaco, t. I I , fasc. 2, 215 p . , 105 % . , 
5 pl . , 1911. 



DESCRIPTION DES FOSSILES 

Matériel étudié : — J'ai pu examiner les deux coupes minces 
qui ont servi d'originaux aux figures d'E. HAUG, ainsi que le 
nodule d'où elles ont été extraites. Cinq autres coupes ont été 
faites à Lausanne. — Les coupes d'E. Haug, trop épaisses, ne 
permettent pas des mesures exactes du diamètre des cellules. Je les 
ai donc mesurées sur des coupes plus minces faites à Lausanne. 

Gisement : — Le nodule en question a été récolté dans le 
Malm moyen de la Champagne. Les étiquettes ne portent pas 
d'autres indications.- É. Haug (8, p, 176) cite dans son texte 
Mézières et les Ardennes, mais sans nous dire si le nodule pro
vient de cette région. 

Aspect extérieur (pl. I, fig. 1, 2): — Le nodule, haut de 6 cm., 
long de 7 1/2 cm. et large d'environ G 1/2 cm., est dépourvu de 
gangue. 11 est jaunâtre, ayant perdu la couleur rose des algues. 
La surface supérieure est légèrement mamelonnée. Les flancs 
portent des rides concentriques imbriquées. 

La coupe verticale à travers le nodule montre des couches 
concentriques incurvées, claires (larges d'environ 1 mm.) et foncées 
(env. 4 mm. à la base et env. 2 mm. dans la partie externe). Les 
zones claires qui correspondent aux rides se trouvent sur les 
flancs du nodule. Le thalle se subdivise dans la partie externe. 

Fossilisation : — Le fond des coupes minces est formé de 
calcite claire microcristalline. Les parois des files cellulaires s'y 
dessinent grâce à de la matière organique. Cette matière tend 
à disparaître dans les zones claires (foncées sur l'échantillon) 
et dans les coupes trop minces. 

Coupes longitudinales (pl. II, fig. \) : — Le tissu est composé 
de files cellulaires qui ondulent par place. Ces files sont bien 
visibles dans les zones foncées, elles disparaissent souvent dans 
les zones claires. Leur diamètre oscille entre 30 et 60 u. (40 - 50 
u. en moyenne). 

L'épaisseur de la paroi varie de 5 à 15 \>.. Les files sont subdi
visées par des cloisons, très souvent concaves, qui s'y répar
tissent assez régulièrement. Ces cloisons ne sont bien visibles 
que dans les coupes épaisses, elles disparaissent dans les 
coupes trovj minces. La longueur des cellules varie de 60 à 155 
|JL (90 — 135 u. en moyenne). 

La différenciation en zones claires et foncées me semble être 
due à de la matière organique qui s'accumule dans les parois des 
parties foncées. Les files cellulaires y deviennent mieux visibles, 
les parois pourtant perdent en netteté. Les files n'y sont pas si 
bien délimitées. 



Coupes transversales (pl. II, fig. 2,3) : — Dans ces coupes, le 
contour plus ou moins flou des cellules est circulaire, rarement 
polygonal. Leur diamètre varie de 3o à 70 y, (40 — 30 y. en 
moyenne). 

On trouve parfois des cellules bien arrondies, limitées à l'in
térieur par un anneau foncé qui a déjà intrigué E. Haug (8, p. 
177). Ces cellules ne mesurent dans la coupe de 1883 que 20 à 
40 y.. Dans d'autres coupes elles ont un diamètre analogue à celui 
des cellules ordinaires. Je pense qu'il s'agit de cellules n'ayant 
guère subi de transformations secondaires. L'anneau foncé repré
senterait dans ce cas la paroi qui d'ailleurs n'existe que rare
ment. Elle est très mince, ne mesurant que G à 9 y. . Un espace 
variant de 12 à 27 y. sépare deux files juxtaposées. 

Des cellules allongées forment parfois des sortes de rosettes 
déjà signalées chez les Solénopores jurassiques par A. Brown 
(1, p. loi) et M m e P. Lemoine (14, p. 412). 

Toute cette description ne s'applique qu'au périthalle. Des 
structures hypothalliennes s'y trouvent parfois, peu caractéris
tiques d'ailleurs. 

Reproduction : — Je n'ai observé aucun organe reproducteur, 
abstraction faite des cellules disposées en forme de rosettes que 
Brown (1, p. l o i , 202) suppose en relation avec des concep-
tacles. Mais ces conceptacles eux-mêmes restent pour le moment 
introuvables, les vides qu'on voit sur les dessins d'A. Brown 
me semblent plutôt être des trous dans les coupes minces. 

Position systématique : — Pseudochaeletes montre donc tous les 
caractères d'une algue. La finesse des files cellulaires et leur dis
position le confirme clairement. Voici, pour s'en convaincre, les 
diamètres des tubes de quelques formes animales, qui peuvent 
servir de termes de comparaison avec les algues en question (en 
partie d'après J. W . Gregory, 1909) : Alcyonaire 1-5 mm. ; 
Trépostomes 0.15-0.30 mm. ; Chaetetes 0.25-0.65 mm. ; Cyclo-
stomes 0.05-0.40 mm. ; Solénopores primaires 0.025-0.130 mm. ; 
Solénopores jurassiques 0.020-0.070 mm. 

Pour déterminer la place systématique de Pseudochaetetes, 
passons en revue les divers genres d'algues qui s'en rapprochent 
le plus : 

Solenopera DYB., 1879 : W . Dybowski (5) donne la diagnose 
suivante : « Polypenstock sphaeroidisch ; Polypite unregelmàssig 
prismatisch von sehr geringem Durchmesser ; Coenenchym fehlt ; 
Bôden fehlen». 

Cette description a été complétée en 19l3parA. Rothpletz (23, 
p . 7). Des pores et des diaphragmes existent dans les files cellulaires. 



Solenopora est une algue pour la plupart des auteurs modernes. 
Il n'y a que F. Heritsch (10) qui s'y oppose. Pour lui Soleno
pora DYIJ. ne possède ni pores, ni diaphragmes. Un observateur 
tel que W . Dybowski, dit-il, les aurait certainement remarqués. 
Solenopora DYB. serait donc un Coelentéré, tandis que Solenopora 
ROTHPLETZ pourrait être une algue. 

Solenoporella ROTHPLETZ 1908 : Solenoporella se distinguerait 
de Solenopora par l'absence de pores et une autre structure de la 
paroi (22, p. 14). L'auteur rapproche son genre (23, p. 11) des 
Ralfsiacées et des Lithodermathacées (Fucoïdes). M n l G P. Lemoine 
(13, p. 239) rapporte que A. Rothpletz a créé le genre Soleno
porella à cause de la présence de pores. Je pense qu'il s'agit ici 
d'une faute typographique. En 1927 le même auteur (14, p. 
413) écrit que A. Rothpletz base son genre sur les cellules à 
contour circulaire qu'il a observées dans les coupes transversales. 
Je n'ai pas su retrouver dans les ouvrages d'A. Rothpletz (22,23) 
la confirmation de cette supposition. Pour M n l e P. Lemoine, qui a 
examiné une coupe à cellules arrondies d'Angleterre (14, p. 413), 
ce contour circulaire ne serait que le résultat d'une recristalli-
sation. Chez Pseudochaetetes, les trois coupes transversales, faites 
à des hauteurs différentes montrent surtout des cellules à con
tour circulaire. 

En comparant PseudochaetetesWkVGet Solenoporella ROTPLETZ 
on s'aperçoit que ces deux genres sont à peu près identiques. 
Les deux possèdent un tissu composé de files cellulaires très 
minces, à contours circulaires dans les coupes transversales. Des 
couches concentriques, composées de zones foncées et claires, 
existent dans les deux genres. 

Solenoporella, créée en 1908, doit donc céder la place à Pseu
dochaetetes datant de 1883. 

Affinités spécifiques : — A quelle espèce peut-on rattacher ce 
Pseudochaetetes du Malm de la Champagne ? Pour le moment 
nous connaissons deux formes de Solénopores dans les terrains 
jurassiques. La Solenopora jurassica NICII.-BROWN, à cellules 
polygonales, de la Grande Oolithe de Chedworth et le Pseu
dochaetetes (= Solenoporella) jurassicus ROTPLETZ, de la Grande 
Oolithe du Yorkshire, à cellules arrondies. E. J. Garwood (6, 
p. 470) pense que cette dernière espèce provient du Coral Rag 
et non pas de la Grande Oolithe, il la nomme Solenoporella sp. 
ROTPLETZ. Les cellules de la forme d'A. Rothpletz ont un dia
mètre de 40 à 50 Un diamètre analogue a été mesuré par M m c 

P. Lemoine (14, p . 413) sur un échantillon anglais à cellules 
arrondies du Coral Rag de Low Yedmandale (Yorkshire). Le 



diamètre des cellules est à peu près le même chez le Pseudo

chaetetes d'E. Haug. Il oscille entre 33 et 70 y, (4030 y, en 
moyenne). Ce Pseudochaetetes du Malm ne se distingue que peu 
de celui du Dogger (Malm?) d'A. Rothpletz. On peut donc cher

cher un nom spécifique pour ces deux Pseudochaetetes, nom qui 
se justifie d'autant plus que celui de jurassica doit rester réservé 
aux Solénopores qui possèdent surtout des cellules polygonales. 

Nous touchons ici à une question très délicate. Notre Pseu

dochaetetes peutil être identifié avec le Chaetetes polyporus de 
Fr. A. Quenstedt comme le faisait E. Haug? Le mieux serait 
évidemment d'examiner les spécimens de Fr. A. Quenstedt, 
décrits en 1843, 1852, 1858, 1873 et .1881. Mais nous devons 
nous contenter des figures. Les Chaetetes polyporus montrent 
bien des couches concentriques. Mais elles ne sont pas imbri

quées comme dans l'espèce d'E. Haug. Les nodules de Souabe 
ne me semblent pas non plus appartenir tous à une seule 
espèce. On devra certainement en distinguer plusieurs. L'une 
sera le polyporus de W . 0 . Dietrich (4). Les cellules y ont un 
diamètre de 140 à 160 y.. C'est trop pour une algue. Une autre 
forme a été appelée Chaetetes cf. capilliformis MICH. par W . 
Weissermel (28, p. 99). 

Le Chaetetes polyporus du « Coralrag » de Chàtelcensoir (Yonne) 
cité et figuré par Fr. A. Quenstedt (18) en 1852 a été attribué par 
J. W. Gregory (7, p. 209) kl'Heteropora capilliformis MICH. W . 
O. Dietrich (4) étudie aussi un Chaetetes capilliformis du Séqua

nien de Chàtelcensoir. C'est le type de son genre Blastochaetetes. 
É. Haug attribuait avec doute l'espèce de H. Michelin à Л е и 

dochaeteles. 
Il n'existe donc point d'espèce qu'on puisse comparer aux 

formes d'E. Haug et d'A. Rothpletz ( = Solenoporella sp. ROTH

PLETZ d'E. J. Garvvood). Nous l'appellerons Pseudochaetetes cham

pagnensis n. sp. 
Les Solénopores jurassiques peuvent ainsi être subdivisés en 

deux groupes comme le prévoyait déjà E. J. Garwood (6, p. 469

470). Le groupe de jurassica possède des cellules polygonales et 
le groupe champagnensis des cellules arrondies. 

Solenopora Pseudochaetetes 
Do gger: S.jurassicaNICH.BROWJX 

Chedworth (Gloucester), 
Chemery (Ardenne). 

Malm : S.jurassicaNiciï.-BROwn P.champagnensisPETERHAxs 
ainsi que la var. Delepi Malton, Low Yedmandale 



nei LEMOINE. Petites Ar- (Yorkshire), C h a m p a g n e . 
moises (Ardennes), Calne 
(Wiltshire). 

Les Solénopores primaires et secondaires: — Pour distinguer 
génériquement les algues, on considère surtout l'aspect général 
du thalle, l'agencement des cellules ainsi que les organes repro
ducteurs. A. Rothpletz attribue une grande valeur générique 
aux pores et à la structure de la paroi. H . Yabe (29) se demande 
si, chez les Solénopores primaires, les pores ne sont pas le résul
tat d'une dissolution de la paroi. Il faut surtout se baser sur 
la disposition des cellules pour distinguer les genres. Ainsi nous 
trouvons deux séries parmi les Solénopores. Une première série 
possède des cellules disposées en rangées (type : S. gotlandica 
ROTHPLETZ) ; dans la seconde (type : S. spongioïdes DYB.), elles se 
répartissent d'une manière quelconque dans les files (voir M m e P . 
Lemoine, 13, p . 238). Et voici les Solénopores jurassiques clas
sés selon ce système : 

Solénopores avec cel- Solénopores avec cellules 
Iules en rangées : irrégulièrement réparties : 

Dogger : Parachaetetes Tornquisti Solenopora jurassica NICH-
DENINGER, 1906 BROWN, 1894 

Malm : S. jurassica NICII-BROVVN 
S. jurassica var. Delepinei 

LEMOINE, 1927 
Pseudochaetetes champa-

gnensis PETERHANS, 1929 
Tithonique : Metasolenopora Rothpletzi 

YABE, 1912 

Il faut remarquer que la valeur de ces divisions basées sur la 
distribution des cellules est surtout pratique ; on ne sait encore 
si elles correspondent à des différences dans la disposition des 
organes reproducteurs et à une réalité phylogénique. 

Conclusions : — Le genre Pseudochaetetes HAUG, 1883, fait 
partie des algues jurassiques (Solénopores). Il est synonyme de 
Solenoporella ROTH., 1908. Les formes attribuées kPseudochaetetes 
entre 1883 et 1928 doivent être classées dans d'autres genres. 
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E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 

PLANCHE I 

F I G . 1 . — Pseudochaeletes champagnensis n. sp. Ma lm m o y e n , C h a m p a g n e . 
Musée de S t r a s b o u r g . G r a n d e u r n a t u r e l l e . É c h a n t i l l o n d 'E . H A U G . A s p e c t 
e x t é r i e u r . 

F I G . 2 . — Coupe ve r t i ca l e . M ê m e échan t i l l on q u e fig. 1 . G r a n d e u r n a t u r e l l e . 

P L A N C H E II 

F I G . 1 . — Coupe l ong i t ud ina l e . Gros s i 4 0 fo is . 
F I G . 2 . — Coupe t r a n s v e r s a l e . Gros s i 4 0 fo is . Ces d e u x coupes (fig. 1 e t 2 ) o n t é t é 

figurées p a r E. H A U G ( 8 , p l . X, fig. 5 , 6 ) . 
F I G . 3 . — Coupe t r a n s v e r s a l e faite a L a u s a n n e . Gross i 4 0 fois . 

L ' échan t i l lon , a ins i q u e les coupes , s o n t c o n s e r v é s au Musée de S t r a s b o u r g . 
O n t r o u v e r a e n c o r e d e s figures de c e t t e espèce dans les Mémoires de la Soc. 

palèonlologique suisse, vol . IL , 1 9 2 9 , p l . V, fig. 1 -2 . 



ARGYROPELECUS LOGEARTI, u n N O U V E A U P O I S S O N 

B A T H Y P É L A G I Q U E D U S A H É L I E N 

PAR C. Arambourg 1 

PLANCHE I I I . 

J'ai, à plusieurs reprises, eu l'occasion de signaler l'abondance 
des espèces de profondeur parmi les Poissons du Sahélien de 
l'Oranie, et de montrer la variabilité de leur proportion numé
rique, suivant la position géographique par rapport à l'axe de 
l'ancien fjord sahélien, des gisements où on les recueille. 

Parmi ces gisements, celui de Sidi-Brahim, situé dans une 
des régions les plus inhospitalières du Dahra, au N E de Mos-
taganem, s'était révélé comme l'un des plus riches en formes 
bathj'pélagiques ; malheureusement son accès peu commode ne 
m'avait permis jusqu'ici que de l'explorer très superficiellement. 
Il m'a été récemment donné, grâce à l'aide de M. Logeart, 
Administrateur de la commune mixte de la Mina, d'y effectuer 
une série de fouilles méthodiques, extrêmement fructueuses, sur les 
résultats généraux desquelles j 'aurai d'ailleurs l'occasion de reve
nir. M. Logeart m'a non seulement procure toutes les faci
lités de séjour dans la région et de main-d'œuvre, mais a bien 
voulu m'accompagner lui-même sur le terrain et participer à mes 
recherches ; je suis heureux de lui exprimer ici ma très vive 
gratitude. 

Parmi l'abondant matériel recueilli dans ces conditions à Sidi-
Brahim, figure un Argyropelecus, l'un des genres les plus spé
cialisés de la faune batbypélagique actuelle et qui n'avait encore 
jamais été rencontré à l'état fossile. Nous en avons recueilli deux 
exemplaires dont l'un, en double empreinte et parfaitement con
servé, a servi de type à la description ci-dessous et a été figuré 
PI. m . 

Mensurations. — Longueur totale de l'échantillon 2 3 mm. 
Longueur, du museau à l'aplomb des pelviennes 19 
Hauteur au niveau de la ceinture scapulaire 17 
Hauteur totale depuis l'extrémité distale du dernier inter-

neural .' 2 5 
Hauteur au niveau des pelviennes 1 5 

1. N o t e p r é s e n t é e à la séance du 14 j a n v i e r 1929. 



Hauteur au niveau du 1 e r rayon anal f> mm. 
Longueur de la tête 12 
Diamètre de l'orbite 5 

Description. — La forme du corps est tout à fait caractéris
tique et reproduit le faciès bien connu du genre Argyropeleciis 
avec sa région céphalo-abdominale hypertrophiée, discoïde, sui
vie d'une région caudale brusquement rétrécie en arrière des pel
viennes : en ce point le profil abdominal, d'abord régulièrement 
arqué à partir de la symphyse mandibulaire, remonte suivant 
une ligne presque verticale jusqu'à l'insertion de l'anale où la 
hauteur du corps ne mesure plus que les 2/5 de sa valeur au 
niveau des pelviennes; la hauteur diminue ensuite faiblement et 
régulièrement jusqu'à la caudale qui n'est pas conservée sur nos 
échantillons. La hauteur, mesurée en arrière de la tête, est 
presque égale à la longueur de la région céphalo-abdominale ; 
les premières neurapophyses, allongées et comprimées, forment 
au-dessus de la région dorsale une carène triangulaire, saillante, 
dont la hauteur dépasse le quart de celle du corps. 

F I G . 1-2. — Argyropeleciis Logearli. 1, e m p r e i n t e d r o i t e . 2, r ég ion a n a l e , 
e m p r e i n t e gauche . Gr . X 2 . A Ana le . A r a r t i c u l a i r e . Br b r a n c h i e s . G cô tes Cl c la-
v i c u l a i r e . Go co raco ïde . D d e n t a i r e . E bouc l i e r s a b d o m i n a u x . E p d ép ine a n a l e 
d r o i t e . E p g épine ana le g a u c h e . E t e t h m o ï d e . F r f r o n t a l . Ha h c e m a p o p h y s e s . In 
i n t e r n e u r a u x . Mx max i l l a i r e . Na n e u r a p o p h y s e s . Or o r b i t e . O p o p e r c u l e . P p e c 
t o r a l e . P a p a l a t i n . PI p l a q u e s ana l e s . P m x p r é m a x i l l a i r e . P o p r é o p e r c u l e . P s 
p a r a s p h é n o ï d e . P t p t é r y g o ï d e . P v os se l e t s pe lv i ens . Sm s u p r a m a x i l l a i r e . So sous -
o r b i t a i r e . V p e l v i e n n e s . 

La tête est plus haute que longue et fait plus de la moitié de 
la longueur du disque céphalo-abdominal. Le profil frontal est 
presque rectiligne ; l'orbite grande, supérieure au tiers de la tête 
est tangente à ce profil. La capsule crânienne est extrêmement 
réduite, relativement au reste de la tête ; la crête occipitale est 



basse; les frontaux réduits à une simple tige entre les orbites. 
Le parasphénoïde forme une lame fortement incurvée en arrière 
et tangente au bord inférieur de l'orbite. Les pièces operculaires 
sont minces et peu distinctes : l'opercule petit et triangulaire 
n'occupe que le haut du volet operculaire ; le préopercule a la 
forme d'une longue tige portant à son angle une forte épine dirigée 
vers le bas, dans le prolongement de sa branche montante. Quel
ques longues branchiospines sont visibles sur l'empreinte droite. 

La bouche est très fortement oblique; les prémaxillaires sont 
peu distincts ainsi que les dents; par contre, les maxillaires et 
un large supramaxillaire dilaté distalement en raquette sont bien 
marqués. 

La mandibule est proéminente ; elle présente une légère épine 
ou un tubercule sous sa symphyse et une autre à peine sensible 
à l'angulaire ; l'articulation correspond à peu près au niveau du 
bord antérieur de l'orbite. On distingue, vers la symphyse, 
quelques alvéoles dentaires, mais aucune dent n'est conservée. 

La colonne vertébrale est grêle ; elle comjarend une douzaine 
de vertèbres précaudales; il ne reste, de la région caudale, qu'une 
douzaine de vertèbres également. Les dix premières précaudales 
sont remarquables par le développement des neurapophyses qui, 
jusqu'à la 9 e, augmentent de longueur en s'aplatissant et se sou
dant pour former, dans le plan de symétrie du corps, cette lame 
triangulaire saillante dont il a été question plus haut ; le bord 
antérieur de cette lame forme une ligne droite oblique, prolon
geant exactement le profil frontal. 

A partir de la 11 e vertèbre, les apophyses reprennent des 
dimensions normales et s'abaissent régulièrement. 

Il y a 8 paires de longues et fortes côtes insérées directement 
sur les centres et encerclant complètement la cavité abdominale 
au bord inférieur de laquelle elles rejoignent une série d'une 
douzaine de boucliers osseux analogues à ceux des Clupéidés et des 
Argyi'opelecus actuels Entre les pelviennes et l'anale, et le long 
de celle-ci, on distingue également quelques traces de lames 
osseuses qui paraissent correspondre aux lames écailleuses qui 
occupent la même situation chez les Argyropelecus vivants. 

Les hœmapophyses de la région caudale sont hypertrophiées en 
lames triangulaires qui rappellent celles que l'on observe chez 
Zeus dans la même région ; les trois premières s'appuient l'une 
sur l'autre pour soutenir le premier interhœmal. 

1. On sa i t q u e chez les Argyropelecus c h a c u n de ces bouc l i e r s c o r r e s p o n d à u n 
p h o t o p h o r e . Bien que chez le fossile ces d e r n i e r s n ' a i en t pu laisser de t r a c e s 
v is ib les , i l n ' e s t pas d o u t e u x qu ' i l en posséda i t c o m m e tous ses congénères ac tue l s . 



La dorsale n'a laissé que quelques traces d'interneuraux en 
arrière de la plaque dorsale. 

U anale est représentée par les traces de 7 ou 8 interhœmaux et 
d'autant de rayons rabattus en avant ; elle est située tout entière 
sous la partie rétrécie du corps. 

Les pectorales sont longues ; sur l'échantillon figuré, elles 
sont partiellement rabattues verticalement ; sur l 'autre, elles sont 
horizontales et dépassent en arrière l'insertion des pelviennes; 
on y distingue difficilement une dizaine de rayons. La ceinture 
scapulaire est remarquable par son développement. Elle possède 
tous les caractères de l'organe homologue des Ârgyropelecus 
actuels, avec son extrémité inférieure élargie en triangle dont un 
des angles fait saillie sur la ligne abdominale et. son apophyse 
postérieure au-dessus de laquelle est logée l'insertion de la pec
torale ; la surface externe du claviculaire est ornée d'un guillo-
chage irrégulier en « nid d'abeilles ». 

Les pelviennes insérées à l'angle postérieur de la région abdo
minale n'ont laissé que quelques traces de rayons. La ceinture 
pelvienne est remarquable : elle est formé de deux longues pièces 
qui atteignent la colonne vertébrale et dont les extrémités dis
tales se rejoignant sur la ligne abdominale portent chacune une 
épine dentelée dirigée en sens inverse : celle de droite en avant, 
celle de gauche en arrière. 

Il n'y a point d'écaillés visibles. 

Rapports et différences. — La position générique de ce Pois
son n'est pas douteuse ; il ne présente aucun caractère qui per
mette de le séparer du genre actuel Argyropelecus. 

Ce dernier n'est représenté que par un petit nombre d'espèces 
extrêmement voisines les unes des autres. A. hemigymnus Coceo1 

de la Méditerranée se distingue de notre fossile par sa forme 
un peu moins élevée, son profil abdominal moins échancré, et 
surtout par la moindre saillie de la plaque dorsale formée par 
l'union des haemapophyses. 

A. Olfersi Cuv. de l'Atlantique est plus voisin par ses p r o 
portions de notre espèce ; mais sa carène dorsale quoique p^'us 
élevée que celle d'.A. hemigymnus, l'est cependant moins encore 
que celle du fossile ; d'autre part, chez ce dernier, la pointe des 
claviculaires est plus saillante et les épines pelviennes, plus 
développées et dentelées, rappellent celles d'A. hemigymnus, mais 
sont disposées comme celles d 'A Olfersi; enfin l'orbite est aussi 

I.A. D'Urvillei C u v . V A L . , ne pa ra î t p a s différer s e n s i b l e m e n t d 'A. hemigym
nus. I l en s e r a i t de m ê m e d'A. Alcouki G . e t B E A N . de l 'Océan Ind ien . 



plus rapprochée du profil frontal, comme chez la première espèce. 
A. aculeatus VAL. de l'Atlantique se rapprocherait du Poisson 
sahélien par le développement de sa carène dorsale, mais s'en 
distingue par la hauteur beaucoup plus grande de son corps, par 
son orbite plus petite et par la présence d'épines au bord 
inférieur de sa région caudale. Il est à remarquer que les divers 
Argyropelecus que nous venons de citer présentent de notables 
variations individuelles et que leur séparation est parfois délicate. 
Le fossile sahélien possède, comme on vient de le voir, des ana
logies étroites avec les uns et les autres, tout en ne pouvant être 
rigoureusement identifié à aucun d'entre eux : il constitue une 
espèce distincte, synthétique, que l'on peut considérer comme 
leur forme ancestrale commune. 

Les Argyropelecus aprjartiennent à la faune bathypélagique : 
leur forme extrêmement comprimée est celle de beaucoup de 
Poissons abyssaux ; leurs grands yeux, les organes lumineux 
qu'ils possèdent indiquent d'autre part leurs habitudes obscuri-
coles. On les pêche normalement entre 1000 et 2000 m., mais ils 
sont parfois recueillis, comme les Myctophum, à des profondeurs 
moindres, et jusqu'au voisinage de la surface où ils peuvent 
remonter pendant la nuit. 

La présence d'un genre aussi évolué, dans la Méditerranée 
sahélienne, confirme le haut degré de spécialisation acquis, dès 
le Miocène supérieur, par les représentants des divers groupes 
ichtyologiques, ainsi que leur mise en place définitive depuis 
ce moment, dans les domaines qu'ils occupent encore aujourd'hui. 
C'est un fait de plus à l'appui des conclusions auxquelles m'a con
duit l'étude de la Faune paléoméditerranéenne et que j 'ai expo-
posées ailleurs. 

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E III 

Argyropelecus Logearti. — I n d i v i d u p r o v e n a n t des t r ipo l i s de l 'Oued Beche la 
p rès de Sidi B r a h i m (Oran) . 

1 — E m p r e i n t e gauche , g r a n d e u r n a t u r e l l e . 
2 — E m p r e i n t e d ro i t e , g r a n d e u r n a t u r e l l e . 
3 — E m p r e i n t e d ro i t e gross ie (X3) 



FLORULE STAMPIENNE DE RAVEL ET DE LEZOUX 

(PUY-DE-DÔME) 

PAR Pierre Marty i . 
PLANCHES I V , V ET V I . 

INTRODUCTION 

Un des buts les plus attrayants que puisse se proposer la 
paléontologie végétale est celui de saisir, sur un même point, 
l'enchaînement des flores qui s'y sont succédé. Le naturaliste qui 
poursuit cette tâche croit voir passer devant lui, au fil des eaux 
du fleuve Temps, et s'écouler lentement, du Pôle nord vers l'Equa
teur, des groupements de végétaux tertiaires, sans cesse refou
lés par le froid progressif, et destinés, les uns à périr, en Europe, 
où ils vont buter contre la double barrière transversale des 
Alpes et de la Méditerranée, les autres à se propager librement 
vers le Sud, en Extrême-Orient et le long de la plaine côtière des 
Etats-Unis, où aucun obstacle, montagne ou mer, ne s'opposant 
à leur exode, ils ont pu atteindre un climat dont la clémence 
leur a permis de survivre jusqu'à nos jours. 

Les flores fossiles de l'Auvergne et du Velay forment un de 
ces enchaînements, et des plus riches. Celle des arkoses de Brives, 
près du Puy, qui date de l'Éocène moyen, s'est offerte aux inves
tigations de de Saporta. M. Laurent nous a révélé, avec sa maîtrise 
coutumière, la somptueuse végétation de Menât, dont le gise
ment est, en général, considéré comme sannoisien, alors qu'il 
me semble en réalité remonter à un passé plus lointain que celui 
de Brives lui-même. Sur le même niveau, si l'on admet cet âge 
sannoisien pour les schistes de Menât, se place la flore des cal
caires de Ronzon, près du Puy, laquelle, décrite par Marion, 
ne présente aucune ressemblance avec la précédente. Sur l'ho
rizon de l'Aquitanien, la flore de Gergovie, près de Clermont, 
a été étudiée par l'abbé Boulay. Il faut atteindre le Miocène supé
rieur pour renouer le fil paléontologique, en passant du Puy-de-
Dôme dans le Cantal. C'est peut-être au Tortonien que remonte 
la florule découverte par moi à Lugarde. Le Pontien m'a livré 
la flore très riche de Joursac. Au Messinien, voici la flore du 

J . Note p r é s e n t é e à la séance du i févr ie r 1929. 
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Pont-de-Gail, dont on doit la connaissance si parfaite à M l s Reid. 
C'est à peu près au même niveau qu'il faut placer celle du lac 
Chambon, dans le Puy-de-Dôme, décrite par l'abbé Boulay, le 
comte de La Vaulx et moi-même. Revenant clans le Cantal, nous 
y trouvons, au Plaisancien, les flores de Niac, du Pas-de-la-Mou-
gudo, de Saint-Vincent, de Las Clausades, à l'Astien celles de 
Capels et de Cheylade, explorées par Rames, le marquis de 
Saporta, M. Laurent et l'auteur de ces lignes. Et la liste se clôt, 
dans le Velay, par la flore villafranchienne de Ceyssac, près du 
Puy, dont de Saporta nous a indiqué la composition. 

Dans cet enchaînement si remarquable, et dont mon excellent 
ami Laurent et moi avons publié ailleurs (voir : Annales du 
Muséum de Marseille) les conclusions auxquelles il prête, deux 
hiatus subsistent. Le principal, et qu'il n'y a guère d'espoir de 
combler, est celui qui s'étend de l'Aquitanien au Pontien. Le 
second, bien moindre, est celui qui sépare la flore sannoisienne 
de Ronzon de la flore aqiùtanienne de Gergovie. 

L'objet de la présente note est de remplir cette dernière lacune 
par la description de la florule, d'ailleurs assez pauvre, des 
arkoses et des calcaires stampiens de Ravel et de Lezoux. 

La bibliographie paléontologique de ces gisements se réduit à 
peu de chose. Jean Giraud [Études géologiques sur la Limagne 
d"Auvergne, 1902) nous apprend que Lecoq cite, de Ravel, 
des empreintes de Charme, de Châtaigniers, et surtout d'un Noyer 
voisin des espèces américaines (g. Engelhardtia), et que Julien 
y signale Betula dryadum. 

Un certain nombre de végétaux fossiles de Ravel et de Lezoux 
font partie de la riche collection paléobotanique du laboratoire 
de géologie de la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand. 
M. Glangeaud, auquel on doit une si importante contribution à 
l'étude du Massif Central, a bien voulu soumettre ces fossiles à 
ma détermination. Je leur ai consacré deux notes : Magnolia fos
sile des arkoses de Ravel (Bull. Soc. géol. de Fr., 4 m e série, t. XV, 
1916) et : Un fruit fossile de Lezoux (Puy-de-Dôme) (Revue 
d'Auvergne, année 1919, Clermond-Ferrand). 

Depuis la publication de ces notes, deux naturalistes de Lezoux, 
le D1' Chassagne, si connu par ses belles recherches sur la flore 
d'Auvergne, et M. Duchasseint, auquel n'échappe aucune décou
verte intéressante faite dans sa région, ont bien voulu me com
muniquer les empreintes de plantes, d'ailleurs très rares, qu'ils 
ont recueillies soit à Ravel (gisement de Rocard), soit à Lezoux 
(gisement de Champ-Barrot). Ce sont les collections Chassagne 
et Duchasseint qui constituent les matériaux étudiés ici. 



Je serai bref sur la question géologique. Adoptant les conclu
sions de l'excellente étude de Giraud qui vient d'être mentionnée, 
je rappellerai simplement que le gisement de Ravel et celui de 
Lezoux, situé à proximité et au N. du premier, appartiennent, 
l'un et l'autre, au Stampien, formation géosynclinale qui peut 
atteindre dans la région une puissance de 1.000 mètres et se 
montre principalement constituée par des arkoses sableuses à la 
base et par des calcaires concrétionnés au sommet. Hypsométri-
quement, la colline arkosique de Ravel domine la plaine calcaire 
de Lezoux. Le fait tient à l'existence d'une faille qui s'interpose 
entre les deux localités et fait buter les calcaires supérieurs 
contre les arkoses inférieures à la hauteur du ruisseau des Grottes. 
Si les plantes de Ravel sont chronologiquement antérieures à 
celles de Lezoux, les unes et les autres datent en fait d'un 
même étage ; il n'y a donc aucun inconvénient à les décrire en 
bloc. J'indiquerai d'ailleurs la provenance de chaque espèce en 
place utile. 

L'usage, dans la rédaction d'un mémoire du genre de celui-ci, 
est de donner, outre une figure, une description détaillée de tout 
fossile étudié. C'est là, presque toujours un double emploi. Le 
soin que j 'ai mis à figurer les fossiles me permettra de réduire 
leur description au strict minimum compatible avec l'intelligence 
du sujet. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES 

CONIFÈRES 

Thuiopsis europœa S A P . (Pl. IV, fig. 1) Lezoux, coll. Duchasseint 
(Saporta : Eludes sur la végétation du Sud-Est de la France à l'époque 
tertiaire, t.. II, p. 184, Pl. I, fig. 5 ) , Armissan. 

Pédoncule garni de feuilles squameuses, appliquées, portant un 
cône sur lequel on distingue deux écailles vues de face et deux autres 
vues de profil, ce qui, en y ajoutant les deux écailles de la face invi
sible, porte leur nombre total à six. Un cône très voisin est signalé par 
Heer dans la Craie du Groenland. 

Saporta rapproche le T. europœa du T. delobrata actuel. Pour Schim-
per, il est très voisin de Chamœcyparis sphœroidea de l'Amérique du 
Nord. Les quelques comparaisons que j 'a i faites avec les Thuya et les 
Chamœcyparis vivants m'inclinent à partager l'opinion de Schimper 
à laquelle s'est d'ailleurs rangé plus tard Saporta lui-même. 

PALMIERS 

Sabalhaeringiana U N G . (Pl. IV, fig. 2) Ravel, coll. Chassagne (Unger : 
Chloris protogsea, p. 48, Pl. XIV, fig. 2), Hœring. 



Petite fronde, vue par sa face supérieure. Très voisine du Flabella-
ria Lamanomis B R O N G T , figuré par Saporta dans ses Études (t. I, 
p. 70, Pl. IV, fig. 5) d'Aix-en-Provence et du F. hœringiana E T T . 
figuré par Etiingshausen dans sa Flora von Hœring (p. 3 1 , Pl. I, 
fig. 2 ) . 

Cette espèce montre une grande extension dans le temps. On la 
trouve dans le Sannoisien de Stedten, dTIœring, de Monte-Promina 
et dans le Stampien de Chiavone et d'Aix, clans l'Aquitanien, de Gré-
piac, de Hohe-Rhonen, de Rochelle, de Sotzka, dans le Burdigalien 
d'Eriz, de Develier, d 'Harwangen, de Mùnzenberg, d'Eibiswald, dans 
l'Helvétien de Petit-Mont et dans le Tortonien de Radoboj. 

La fronde de Lezoux est remarquable par sa petite taille. Elle rap
pelle par ce caractère le Sahalites mierophyllus S A P . des arkoses éo-
cènes de Brives, ainsi d'ailleurs que par son aspect général. 

Saporta rapproche ce dernier du Sahal Adansoni, G U E R , minuscule 
palmier acaule et buissonnanl des marais de l'Amérique du Nord, où 
il remonte jusqu'au 41° parallèle. C'est aussi à cette espèce que se 
réfère le S. hœringiana, dont le palmier de Brives pourrait, par suite, 
être le prototype. Je dois signaler également l'étroite ressemblance du 
palmier de Lezoux avec le Palœolhrinax Manlelli R E I D and C H A N D L . 

de l'Oligocène de l'île de Wight, figuré par M r s Reid et miss Ghandler 
dans leur belle Bembridge Flora. 

BÉTCLACÉES 

Betula Dryadum B R O N G T . (Brongniart : Prodrome d'une Histoire 
des Végétaux fossiles, p. 1 4 3 et 2 1 4 ) . 

Je mentionne cette espèce d'après Giraud. Je ne la connais ni de 
Ravel ni de Lezoux. Le type provient d'Armissan. 

Alnus prisca S A P . (Pl. IV, iîg. 3 -4 et 6 ) Ravel (coll. Chassagne. Coll. 
du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Glermont-Fer-
rand). (Saporta : Et., t. I, 2 , p. 4 8 , Pl. V, fig. 5). Argiles de Marseille. 

J'ai déjà (Un Magnolia fossile) figuré une feuille et un strobile de 
cette espèce, appartenant à la Faculté des Sciences de Clermont-Fer-
rand. Je les reproduis ici, afin que cette note renferme une iconogra
phie aussi complète que possible de la flore de Ravel et de Lezoux. 
J 'y ajoute une nouvelle feuille, provenant de Ravel et appartenant 
à la collection Chassagne. Saporta rapproche très légitimement A. 
prisca des A. maritima R E G . et A. japonica S I E B . et Zuc. d'Extrême-
Orient. 

Alnus nostratum S A P . (Pl. V, fig. 1 -3) Ravel, coll. Chassagne et 
Duchasseint (Saporta : El., t. III , p. 2 2 , Pl. II, fig. 1-5). Argiles de 
Marseille. 

Les deux feuilles de Ravel, se complétant l'une l 'autre, sont abso
lument semblables à celles du Sannoisien des argiles de Marseille qu'a 
figurées Saporta et ne s'écartent guère de celles du Stampien de Coumi 
(Unger : Foss, Fl. von Kumi, p. 2 3 , Pl. III, fig. 1-8). Saporta consi-



dère cet aulne comme intermédiaire entre les A. orientalis D. C. et 
A. suhcordala R E G . , actuels du Caucase et d'Asie Mineure. Je figure 
deux strobiles de Ravel qui correspondent bien à ceux de ce type, et 
queje rattache, par suite à l'A. noslralum. 

CUPULIFÈRES 

Castanea, sp. 
Mentionné par Giraud. Je n'ai pas vu de Châtaignier parmi les 

empreintes de Ravel et de Lezoux que j ' a i eues entre les mains. La 
supposition que Lecoq, habile naturaliste, ait pu confondre des feuilles 
de ce genre avec celles de Myrica me semble peu vraisemblable. 

Quercus elœna U N G . (Pl. V , fig. 4-5) Ravel, Lezoux, coll. Duchas-
seint, coll. Laboratoire de Géologie de l'Université dé Clermont-Fer-
rand). (Unger : Chlorisprotogœa, p. 112, PI. X X X I , fig. 4) Parschlug. 

J'ai déjà figuré (Magnolia fossile) la base d'une feuille de ce chêne, 
que je reproduis ici, en la complétant par le dessin d'un sommet de 
feuille de la même espèce, provenant cette fois de Lezoux. Les deux 
fragments se combinent très heureusement. L'extension dans le temps 
du Q. elœna est grande puisqu'on le trouve dans le Sannoisien de 
Saint-Jean de Garguier et de Fenestrelle, dans leSlampien d'Aix, dans 
l'Aquitanien d'Armissan, Manosque, Hohe-Rhonen, Monod, dans le 
Burdigalien d'Eriz, Mônzlen, Delsberg, dans l'Helvétien de Saint-Gal-
len et de Parschlug, dans le Torlonien d'OEningen et de Locle, et 
jusque dans le Pontien de Joursac (Cantal). 

Le Q. elœna s'apparente à plusieurs chênes du Mexique et du Sud 
des Etats-Unis, Q. mexicana H U . M B . , Q. conferti folia H . et B., Q. 
virens A I T , Q. cinérea Mieux. Mais c'est surtout, me semble-t-il, 
avec Q. Phellos L. que la ressemblance de ce fossile confine à l'iden
tité. 

Carpinus cuspidata S.vi>. (Pl. I V , lig. 5-7 e t8) Ravel, coll. Chassagne 
(Saporta : Études, t. 1, 2, p. 50, Pl. V , fig. 7, I I , 1, p. 85), Fenestrelle, 
Saint-Zacharie. 

Cette espèce, allant du Sannoisien de Fenestrelle à l'Aquitanien de 
Manosque, s'étend sur tout l'Oligocène. Je figure à côté des feuilles du 
Charme de Ravel, une nucule dépouillée de son involucre, qui appar
tient sans doute à la même espèce. 

Le C. cuspidata se rapproche beaucoup du C. orientalis L A M . qui 
habite les régions orientales de l'Europe et de l'Asie Mineure. 

JuGLANDÉES 

Engelhardtia, sp. 
C'est encore sur la foi de Lecoq que je mentionne ici ce genre. Les 

fruits ailés des Engelhardtia et des Charmes peuvent, à première vue, 
prêter à une confusion à laquelle n'ont pas échappé les premiers 



paléontologistes qui se sont occupés de plantes fossiles. Mais lés diffé
rences qui existent entre les samares des Charmes et des Juglandées 
américaines en question sont si nombreuses et si frappantes qu'une 
méprise, à leur égard, serait bien invraisemblable de la part de l'habile 
botaniste qu'était Lecoq. .Te crois donc qu'il convient de maintenir le 
genre Engelhardiia dans la flore de Ravel. 

Juglans Chassagnei, nov. sp. (Pl. IV, fig. 9-12), Ravel, coll. Duchas-
seint. 

Ce fossile est représenté ici, en tant qu'organes reproductifs, par 
trois coques contenant chacune sa graine. Ces coques mesurent, en 
moyenne, de 25 à 30 mm. de long sur 16 à 20 mm. de large. Elles 
sont ovales, aplaties à la base, acuminées au sommet. L'une des noix 
porte l'empreinte du pédoncule. La coque paraît lisse ; mais cette appa
rence peut être trompeuse. Ce qu'on en voit correspond, en effet, clans 
les trois fossiles, au plan de déhiscence valvaire, lequel possède une 
bordure lisse même dans les noix à cocjue tuberculeuse. La graine, 
exalbuminée, montre une radicule supère, acuminée vers le micro-
pyle, et deux cotylédons portant chacun, à sa face dorsale, un carène 
qui correspond à la saillie de la nervure médiane. Ces cotylédons, 
épais et charnus, sont bordés par un bourrelet à circonvolutions céré-
briformes. 

Si ces fruits appartiennent indubitablement à une Juglandée, on 
peut hésiter, quant à leur attribution générique, entre le genre Cary a 
et le genre Juglans. Les fruits des noyers se distinguent de ceux des 
pacaniers par leur noix fortement rugueuse et irrégulièrement sculptée 
à la surface, et par leurs cotylédons fortement plissés et sinueux. 

Le premier de ces caractères dislinctifs n'est pas vérifiable dans les 
fossiles de Ravel, dont la coque ne se montre que par la franche ; mais 
le second correspond nettement aux cotylédons des noyers, à l'exclu
sion de ceux des pacaniers. 

Parmi les fruits de Juglans, ceux des espèces américaines, J. nigra, 
J. cinerea, etc., ne présentent avec le fossile de Ravel qu'une loin
taine ressemblance. Celle-ci devient par contre plus intime dès qu'on 
s'adresse aux espèces eurasiatiques ; sensible avec J. regia L., elle est 
frappante avec ./. Sleboldi M A X I M , du Japon. 

Les caractères distinctifs des fruits de ces deux espèces sont les 
suivants : chez ,/. regia, la noix présente un contour elliptique; 
chez J. Sieboldi, elle est ovoïde, longuement prolongée en pointe au 
sommet. Chez le noyer du Caucase, les cotylédons montrent une sur
face très accidentée. Celle-ci l'est beaucoup moins en ce qui touche les 
cotylédons du noyer japonais, lesquels offrent, de plus, une carène 
dorsale correspondant à la nervure médiane, carène qui fait défaut 
chez / . regia. Enfin, la coque de la noix de cette dernière espèce est 
nettement bivalve, tandis que chacune des deux valves de la noix de 
/. Sieboldi montre, au milieu du dos, un sillon longitudinal qui ne 
peut être, semblè-t-il, que le vestige d'une déhiscence quadripartite. 

Par tous les caractères, distinctifs de ceux du J. regia, qui viennent 



d'être énumérés, le J. Sieholdi offre avec celui de Ravel, une ressem
blance qui confine à l'identité. 

Mais il y a plus. On vient de voir que chacune des valves de la noix 
de •/. Sieholdi porte au dos une sulcature commisurale, vestige pro
bable d'une division en quatre segments. Or, si l'une des noix fossiles 
est ouverte selon le plan de jonction des. deux cotylédons, une autre 
l'est selon le plan de leur carène dorsale, lequel second plan est, par 
suite, orthogonal au premier. D'où découle celte conséquence que la 
noix du fossile de Ravel devait avoir une déhiscence quadripartite et 
que les sillons dorsaux des valves avaient encore, chez elle, un rôle 
fonctionnel, alors que ces mêmes sillons ne représentent plus, chez 
/. Sieholdi que des organes témoins. 

Si, comme il semble, elle a réellement existé, cette déhiscence qua
dripartite rapprocherait les fruits fossiles de Lezoux, quoi qu'apparte
nant à un noyer véritable, de ceux des pacaniers. 

Il existe en outre, dans la collection des arkoses de Ravel que j ' a i 
sous les yeux, un organe foliaire, lequel, par son asymétrie basale, 
paraît être une foliole plutôt qu'une feuille, et dont la nervation con
corde d'une façon satisfaisante avec celle des Juglans. La figure que 
j 'en donne rend une description de cet organe superflue. On y retrouve 
tous les caractères des folioles moyennes de / . regia, à ceci près que 
les nervures tertiaires intercalées entre les secondaires de la base sont 
peut-être un peu moins parallèles à la médiane qu'elles ne se.montrent 
dans la plupart des folioles de / . regia. Il serait donc rationnel, mal
gré celte légère différence, d'attribuer à cette espèce la foliole de 
Ravel. Mais, par ailleurs, si beaucoup de folioles de J. Sieholdi ont 
une marge denticulée, seul caractère de nervation qui les distingue de 
celles de / . regia, il en est d'autres où cette dentelure disparaît par
tiellement ou complètement. Et, dans ce cas, les folioles de / . Sieholdi 
se confondent avec celles de / . regia. 

Il n'y a donc aucune raison pour ne pas attribuer la foliole de Ravel 
à la même Juglandée, très voisine du noyer actuel du Japon, que les 
noix décrites plus haut. 

En résumé, si l'on accepte le double postulat en vertu duquel la 
foliole de Ravel appartiendrait à la même espèce que les coques, dont 
la déhiscence aurait été quadrivalvaire, nous nous trouvons en pré
sence d'une Juglandée synthétique, voisine du Juglans regia par sa 
feuille à folioles non dentées, plus voisine, encore de Juglans Sieholdi 
par la forme de sa coque et. par celle de ses cotylédons, mais rappelant 
le genre Carya par la division en quatre segments de son fruit. 

Elle jouerait ainsi, sur un horizon parallèle, le même rôle que 
VAnectomœria Brongniarli S A P . , chez lequel sont réunis des carac
tères répartis, dans la nature actuelle, entre les genres Nuphar, 
Nymphœa et Nelumhium. 

Je ne connais aucune Juglandée fossile qui réponde à cette diagnose. 
Aussi la plante de Ravel me semble-t-elle requérir une spécification 
nouvelle. Je prie le D r Chassagne, auteur de beaux travaux sur la flore 
d'Auvergne, de bien vouloir en accepter la dédicace. 



MYRICACÉES 

Myrica lignitum ( U K G . ) S A P . (Pl. IV, fig. 1 3 - 1 5 ) . Ravel, coll. Chassagne 
et Duchasseint (Saporta : Éludes, t. II, 2 , p. 1 0 2 , Pl. V, fig. 1 0 ; 
t. III, 1, p. 5 8 ) , Armissan. 

Trois feuilles, montrant toutes les transitions entre la marge entière 
et la marge plus ou moins dentée. Ces feuilles s'identifient strictement 
à celles de l'espèce figurée par Heer clans sa Flora lertiaria Helveliee 
(t. II, p. 1 0 1 , Pl. XCIX, fig. 9 - 1 6 et t. III, Pl . CLIII, fig. 1 3 ) . 

Myrica lignitum a été trouvé à Parschlug, Lausanne, Monod, Ral-
lingen, a Hohe-Rhonen, à Armissan, au bois d'Asson, à Peyriac, c'est-
à-dire du Stampien à l 'Hèlvétien. 

Cette espèce remonte même beaucoup plus haut, puisque j 'a i vii, 
dans la collection Lacroix (Musée Rames, à Aurillac), un échantillon 
du Plaisancien du Pas-de-la-Mougudo (Cantal) où elle représente, avec 
Quercus furcinervis et Grervia crenaia, un reliquat oligocène et mio
cène associé à des formes dont la plupart ne se distinguent guère de 
celles de la nature actuelle. Les feuilles de M. lignitum de Ravel, très 
voisines de celles de M. cerífera L. (le cirier), s'identifient presque 
complètement à celle de M. œlhiopica L. d'Abyssinie. 

J'ai figuré, en regard des feuilles, trois fruits, provenant de Lezoux, 
fruits globuleux, sessiles, uniloculaires, couverts de grosses verrues 
papilleuses, sur la structure complète desquels il est difficile de se faire 
une idée claire. Certains Myrica, tels le cirier et celui dVEthiopie, ont 
des drupes dont le péricarpe, couvert de rugosités et de papilles mêlées 
de poils, sécrètent une substance céreuse. 

Peut-être les fruits de Lezoux appartiennent-ils au même genre que 
les feuilles de Ravel, peut-être à la même espèce. 

SALLCINÉES 

Salix sp. (Pl. IV, fig. 16 ) Lezoux, coll. Duchasseint. 
Une capsule bifide dénote l'existence d'un saule dans la flore de 

Lezoux, sans qu'il soit possible, faute d'autres documents, de préciser 
davantage. 

LAURINÉES 

Laurus prsecellens S A P . (Pl. V, fig. 9 ) Lezoux, coll. Duchasseint 
(Saporta : Études, t. I, p. 2 1 0 , PI. VI, fig. 4 ) . Gargas. 

Cette feuille ne diffère en rien de celle de l'Aquilanien de Gargas. 
Elle est également voisine de celle du L. Forhesi DE LA H A R P E , de l'Oli
gocène de l'île de Wight et du L. Lalages du Sannoisien -de Hcering. 

Alliée, comme l ' indique Saporta, au Laurus canariensis W E B B et 
B E R T H . actuel, cette laurinée se rapproche aussi de certains Neclandra 



el Oreodaphne, te l l 'O. indecora, N É E S , du Brésil. La feuille de Lezoux 
me paraît presque identique à celles d'une espèce d'un genre voisin, 
le Daphnidium bîfarium N É E S , du Népaul. Si le fossile en question, 
au lieu d'être référable à une forme connue, avait motivé une spécifi
cation nouvelle, je n'aurais pas hésité à l 'apparenter très étroitement à 
cette espèce. 

NYMPH^EACÉES 

Les Nymphaeacées sont représentées dans la flore de Lezoux, coll. 
Duchasseint, par des baies et des graines de Nymphasa et de Neluni-
hium. L'absence de rhizomes et de feuilles empêche de dépasser la 
détermination générique. 

Nymphaeas/}. (Pl. V, fig. 15 , Pl. III , fig. -1). Lezoux, coll. Duchasseint. 
Une baie, portant sur ses parois l'empreinte des pièces du périanthe, 

caractère qui permet de distinguer les fruits de ce genre de ceux des 
Nuphar, qui sont lisses. Le disque stigmatifère, creusé en forme de 
soucoupe, porte 16 lobes stigmatiques élargis en spatule. Ces lobes 
correspondent aux loges des carpelles, qui, chez Nymphœa alha L., 
sont au nombre de' 16 à 20. 

A cette baie sont associées de nombreuses graines, présentant un 
raphé latéral assez prononcé et une large ouverture micropylaire. Ces 
caractères se retrouvent dans les graines de N. qypsorum Sap. {El., 
t. I, p. 83, Pl. XIII, fig. 10) du Stampien d'Aix, lesquelles sont d'ail
leurs sensiblement plus petites. On observe ces mêmes caractères dans 
les graines, moins volumineuses, elles aussi, de N. polyvhiza S A P . {El. 
t. I, p. 20, Pl. VII, fig. 3) de Saint-Zacharie. La baie de cette der
nière espèce est d'ailleurs identique, en plus grand, à celle de Lezoux, 
dont la taille correspond à celle du N. alha. 

Nelumbium, sp. (Pl. VI, fig. 1-3) Lezoux (coll. Duchasseint). 
Une baie, vue par sa face distale, écrasée selon son axe, ce qui a 

plissé sa paroi en accordéon et amené la base, avec ses impressions 
périanthiques, sur le même plan que la surface du lorus. Celui-ci, en 
pomme d'arrosoir, crevé au centre, creusé d'alvéoles dont les unes 
sont pourvues, les autres dépouillées de leurs graines. Deux fragments 
de torus cassés verticalement. L'un montre trois carpelles lagéniformes 
enfouis dans le tissu spongieux, l'autre un carpelle ouvert et pourvu 
d'une graine à raphé distinct. Il est superflu de souligner l'identité de 
ces caractères avec ceux des organes similaires des Nelumbium, 
et en particulier du N. speciosum L., le Lotus du Nil, dont les auteurs 
rapprochent les quelques formes fossiles décrites par eux. 

MAGNOLIACÉES 

Magnolia Laurenti M A R T Y (Pl. VI, fig. 5 - 1 2 ) . Ravel, Lezoux. Coll. du 
Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Clermont-Fer-



ranci — coll. Duchasseint). (Marty : Magnolia, fossile des arkoses de 
Ravel, Bull. Soc. géol. de Fr. , 4 m e série, t. XV, 1916, p. 242, 259). 

Je n'insisterai pas sur celte espèce, que j ' a i longuement décrite dans 
la note mentionnée ci-dessus: L'inflorescence que j ' y ai figurée pré
sente des caractères tératologiques dus aux gelées printanières, hyper
trophie de la base de l'axe floral, atrophie du gynécée. Il était à pré
voir que le gisement de Ravel fournirait des réceptacles normaux. J'en 
figure deux ici (coll. Duchasseint) provenant cette fois de Lezoux. 
L'un porte ses carpelles encore fermés, l'autre ses carpelles ouverts, 
hors desquels pendent les graines, attachées à leurs funicules. J 'y 
ajoute, pour être complet, quelques-unes des feuilles de la même espèce 
qui font partie, soit de la collection de l 'Université de Clermonl-Fer-
rand, soit de la collection Duchasseint, et recueillies par ce natura
liste à Lezoux. 

Je rappellerai que le M. Laurenti s'apparente de près aux Phyllites 
ovalus et similis Ross, du Stampien d'Alstattel, dans le passé, et aux 
Magnolia Yulan DESF. et M. Sonlangeana MORT, de la Chine, dans 
le présent. 

TlLIACÉES 

Apeibopsis Laharpii HEER (Pl. V, fig. 10-13, Pl. VI, fig. 13), coll. Chas-
sagne et Duchasseint, Ravel, Lezoux (Heer : Flora leriiaria Helvetiœ, 
t. III, Pl. XVIII, fig. 7). 

J'ai longuement décrit et figuré un fruit de cette espèce, que je 
reproduis ici (fig. 13) et qui - appartient à la Faculté des Sciences de 
Clermont-Ferrand. Je serai donc très bref à son sujet. J'ai montré, 
dans cette note, que le fruit soumis à ma détermination par M. Glan-
geaud est identique, par ce qu'on en peut voir, à celui de l'Yprésien 
de l'île de Wight décrit par Bowerbank. sous le nom de Cucumites 
variabilis et placé, par lui, dans la famille des Cucurbitacées. Or, Heer 
a assimilé génériquement ce fossile à son Apeibopsis Laharpii de 
l'Aquifanien de Lausanne. Il existe pour tantune différence fondamen
tale entre ces deux fossiles. Dans les fruits du premier, les graines 
sont disséminées dans toute la pulpe qui remplit la coque. Dans ceux 
du second, elles paraissent attachées aux segments de celle-ci, qui 
répondraient à des cloisons carpellaires au lieu d'être de simples lobes. 
Les fruits présenteraient, dans ce cas, une placentation pariétale et 
non centrale, ce qui permettrait de les rattacher légitimement aux 
Tiliacées. Le fruit de la Faculté de Clermont ne montrant pas trace 
d'empreintes de graines à sa surface, semblable en cela au Cucumis 
variabilis, j 'avais cru pouvoir le rattacher à celle espèce. Mais les fos
siles que m'ont soumis MM. Chassagne et Duchasseint changent la 
question. L'on y voit très nettement, le long des segments, des 
empreintes de graines à un degré plus ou moins avancé de développe
ment. Un des fruits, tronqué obliquement à son grand axe, montre la 
localisation des graines le long des parois. Il s'agit donc bien d'un 



fruit à placentation pariétale; et, par suite de la constatation de ce 
fait, décisif, mais invérifiable lors de la rédaction de ma note, le 
fruit doit perdre le nom de Cucumiles variabilis pour être inscrit 
sous celui àWpeibopsis Laharpii HEER, lequel est très voisin de 
YApeiba Tibourhou. AUBLET, de la Guyane, montre déjà son proto
type dans l'Eocène du bassin de Paris (Watelet) et a été trouvé par 
Kilian dans le Stampien de l'Isère. 

LÉGUMINEUSES 

(PI. VI, fig. 14) Je figure ici (Ravel, collée. Duchasseint), mais sans 
hasarder, au sujet d'un fossile aussi peu caractérisé, aucun essai de 
détermination spécifique ni même générique, une gousse de légumi-
neuse de très grande taille, comprimée par la fossilisation, portant un 
certain nombre de graines apparemment avortées et encore attachées 
par leur funicule au placentaire. Watelet (Plantes fossiles du bassin 
de Paris, Pl. 60, fig. 3) a figuré sous le nom d'Acacta Brongnarti, 
une gousse presque identique à celle de Ravel et qu'il rapproche de 
l'A. venosa, HOCHST, d'Abyssinie. Ce fossile montre simplement que 
la famille des légumineuses faisait partie de la flore de Ravel. 

ERICACÉES 

Andromeda latior SAP. (Pl. III, fig. 15) Ravel, coll. Chassagne, 
(Saporta : Eludes, t. III, p. 94, Pl. V, fig. 5-6), Armissan. 

La feuille de Ravel est identique à celle d'Armissan et très voisine 
de celle qu'a figurée M. Laurent à la Pl. XII de sa magistrale Flore 
des Calcaires de Celas, gisement qui occupe un niveau sensiblement 
inférieur à celui d'Armissan, puisqu'il est sannoisien. M. Laurent 
rapporte son fossile à l'A. neglecla, SAP. el le rapproche de l'A. (Leu-
cothoœ) salicifolia BENTH. de l'île Maurice, ainsi que le fait d'ailleurs 
Saporta pour A. latior: Enfin, il paraît difficile de ne pas reconnaître 
la même plante dans le Myrsine embeliœformis MAR. des calcaires 
sannoisiens de Ronzon, près du Puy. M. Laurent a trouvé des fleurs 
d'Andromède dans le gisement de Celas, ce qui crée une forte pré
somption en faveur de la détermination correcte des feuilles dont il 
s'agit. Mais il n'en reste pas moins vrai que, par leur nervation de 
troisième ordre, si caractéristique par ses mailles en losanges allon
gés jaillissant à angle droit de la médiane, elles présentent une res
semblance frappante avec les feuilles de plusieurs Mimusops et Car-
gillia. 

CONCLUSIONS 

Les conclusions que l'on peut tirer d'une flore fossile portent 
principalement sur ses rapports avec d'autres flores du passé, 



d'où découle sa place dans le temps, et de ses rapports avec la 
flore actuelle, d'où ressortent le climat sous lequel elle a vécu et 
l'amplitude de sa progression du Pôle vers l'Equateur. 

La pauvreté de la florule de Ravel-Lezoux ne permet ni de 
pousser ces conclusions fort loin, ni de leur donner une grande 
rigueur. 

Les 19 espèces de cette florule se répartissent entre 12 familles 
et 18 genres. Deux espèces sont nouvelles, quatre ne sont con
nues qu'à titre générique. C'est donc à 13 que se réduit le 
nombre qu'on peut mettre en œuvre pour les comparaisons. Sur 
ce nombre, Sabal hœringiana va du Sannoisien au Tortonien, 
Quercus elxna du Sannoisien au Pontien, Myrica lignitum du 
Stampien au Plaisancien. Leur extension dans le temps leur 
enlève toute valeur chronologique un peu précise. Alnus prisca 
appartient au Sannoisien de Marseille. A. no'stratum au même 
gisement et paraît remonter jusqu'au Stampien de Coumi. Car-
pinus cuspidata est un élément ubiquiste de la flore fossile 
provençale. Apeibopsis Laharpii est une espèce stampienne et 
aquitanienne, Laurus prsecellens, une espèce aquitanienne, de 
même que Thuiopsis europsea. De fait, Audromeda latior paraît 
cantonné sur le même horizon. Mais si, comme il est probable, 
il se confond avec lè Myrsine embeliœformis de Ronzon, l'An
dromeda negle.cta de Celas et le C hry sophyllum Atticum de Ger-
govie, cette forme occuperait tout l'Oligocène et ne devrait pas 
entrer ici en ligne de compte. Ainsi donc, deux des espèces de 
Ravel-Lezoux sont strictement aquitaniennes, une d'entre elles 
va du Stampien à l'Aquitanien, une autre du Sannoisien au Stam
pien et la dernière est franchement sannoisienne. En faisant la 
moyenne de ces indications chronologiques, on aboutit au Stam
pien, et plutôt vers le sommet de cet étage que vers sa base, ce 
qui, touchant Ravel-Lezoux, est conforme aux acquisitions de 
la stratigraphie et de la paléontologie zoologique. 

11 est intéressant de comparer la flore de ce gisement à celles 
de Ronzon et de Gergovie, à cause de leur voisinage immédiat 
et parce que la première le précède, la seconde le suit directe
ment. 

A s'en tenir aux identités nominales, Ravel-Lezoux ne partage 
avec Ronzon que Quercus elxna, dont on sait le peu de valeur 
chronologique. Si l'on tient compte des identités de fait, il faut 
y ajouter Myrsine embeliœformis. Il n'y a donc que deux espèces, 
au maximum, qui soient communes aux deux gisements. 

Ravel-Lezoux ne partage avec Gergovie que Quercus elxna, 
Myrica lignitum, dont on sait la grande extension dans le 



temps, et, si l'on veut, Chrysophyllum Atticum. Les rapports 
sont donc à peu près les mêmes que vis-à-vis de Ronzon, c'est-
à-dire fort lointains. 

Ces changements profonds entre les flores sannnoisienne, stam-
pienne et aquitanienne du Massif Central, même en tenant compte 
du facteur station, sont d'autant plus frappants qu'une homogé
néité plus grande unit les flores des divers niveaux oligocènes de 
la Provence. Peut-être sont-ils fonction des mouvements orogé
niques qui sont alors intervenus en Auvergne. On sait, en effet, 
pour s'en tenir au principal, que la Limagne, communiquant au 
Sannoisien avec la mer provençale, un mouvement de bascule 
stampien a suspendu cette communication pour en établir une, 
à l'Aquitanien, avec le bassin de Paris. 

De par ailleurs, le grand nombre de formes fossiles communes 
à Ravel-Lezoux et à la Provence confirme la communication indi
quée par la .géologie comme ayant existé entre ces deux régions 
jusqu'au milieu du Stampien. 

Quant aux rapports de la florule de Ravel-Lezoux vis-à-vis de 
la flore actuelle, nous les voyons s'établir avec l'île Maurice, l 'Abys-
sinie, l 'Egypte, l'Asie Mineure, l'Extrême-Orient, le Mexique et 
les États-Unis, mais avec prédominance des formes eurasiatiques 
et américaines. Des notions concordantes ont été fournies par 
les principales flores oligocènes. Il n'y a donc pas lieu d'y insister. 

L É G E N D E D E S P L A N C H E S I V , V E T V I 

PLANCHE I V . 

1 : Thuiopsis europœa, S a p . — *:Sahalheeringiana, E t t . — 3-4 e t 6 : Alnns prisca, 
S a p . (spécimen a p p a r t e n a n t à l 'Un ive r s i t é de C l e r m o n t - F e r r a n d , r édu i t d 'un 
q u a r t ) . — 5-7 et 8 : Carpinus cuspidala, S a p . (8, gra ine gross ie ; 6, feuille a p p a r t e 
nan t à l 'Univers i t é de C l e r m o n t - F e r r a n d , r é d u i t e d 'un q u a r t ) . — 9-12 : Juglans 
Chassagnei, Mar t , (la fig. 11 m o n t r e une noix o u v e r t e selon le plan des co ty l é 
d o n s , la fig. 12 une noix o u v e r t e p e r p e n d i c u l a i r e m e n t à ce plan) . —• 13-15 : Myrica 
lignitum, H e e r . — 16 ; Salix, sp . (1/1). 

PLANCHE V . 

1-3 : Alnus nostralum, U n g . — 4-5 : Quercus eleena, Ung . (la feuille n° 5 appa r 
t ien t à l 'Univers i t é de C l e r m o n t - F e r r a n d ) . — 6-S : Myrica, sp . (?). — 9 : Laurus 
prsecellens, Sap . —10-13 : Apeihopsis Laharpii, Hee r . (le n" 10 m o n t r e un frui t 
cassé o b l i q u e m e n t , avec loca l i sa t ion des g ra ines au vois inage des su tu res ca rpe l -



la i ros ; les n " 11 e t 12 m o n t r e n t les d e u x cô tés opposés d 'un fruit ap la t i , p r é s e n 
t a n t , le long des su tu r e s ca rpe l l a i r e s , l ' empre in t e , pa r p r e s s ion i n t e r n e c o n t r e la 
coque , de g ra ines d o n t les unes p a r a i s s e n t n o r m a l e m e n t déve loppées t and i s que 
les a u t r e s , d é p r i m é e s au c e n t r e , s e m b l e n t l ' ê t re par a v o r t e m e n t de l ' ovu le . ) — 15 : 
Nymphsea, s p . , g ra ine un peu gross ie (1/1). 

PLANCHE V I . 

1-3 : Nelumbium, sp . (1, sur face du toi-us en p o m m e d ' a r r o s o i r ; 2, t ro is c a r 
pe l les dans un f r agmen t de torus ; 3, une gra ine dans son carpe l le , — 4, Nymphsea, 
sp (baie) . — 5-12 : Magnolia Laurenti, M a r t . ( récep tac les e t feui l les . Les n " 7, 9, 
10, 11 e t 12 a p p a r t i e n n e n t à l 'Un ive rs i t é de C l e r m o n t - F e r r a n d et son t r é d u i t s d 'un 
q u a r t ) . — 13 : Apeibopsis Laharpii, H e e r (fruit , a p p a r t e n a n t à l 'Un ive r s i t é de 
C l e r m o n t - F e r r a n d , a t t r i b u é d ' abo rd à Cucumites variabilis e t r édu i t d 'un t ie rs ) . 
— 1 4 : Gousse de L é g u m i n e u s e . — 15 : Adromeda latior, S a p . (1/1). 



UN MOULAGE NATUREL REPRÉSENTATIF 

DE LA MOELLE ÉPINIÈRE, CHEZ UN REPTILE DU LLAS. 

PAR Jean Lacoste '. 

PLANCHES V I I ET V I I I . 

Au cours de recherches dans le Lias de l'Auxois, dans une 
carrière de calcaire à ciment voisine de l'Isle-sur-Serein et 
appartenant à notre confrère M. Bidault de l'Isle, un banc en 
cours d'exploitation m'a permis de recueillir divers ossements 
de Reptile téléosaurien. 

M. Jean Piveteau, qui a bien voulu les examiner, les rapporte 
au genre Steneosaurus. 

Un fragment important de mâchoire a été malheureusement 
cassé par le pic, cinq centimètres en arrière de la naissance des 
deux branches du maxillaire inférieur. Des dents en bon état 
sont en place. 

Huit vertèbres qui ont pu être complètement dégagées pré
sentent un curieux élément en forme de cordon qui occupe par 
rapport à elles la place normale de la moelle épinière. Il s'agit 
d'un moulage ; sa matière est identique à celle du sédiment 
enrobant les ossements fossilisés. C'est une très fine marne 
calcaire, bleu-cendré, légèrement imprégnée de pyrite de fer et 
renfermant de très nombreux fragments de Foraminifères. 

Toutes les portions de ce cordon, observées sur quatre ver
tèbres isolées, et sur deux groupes de deux vertèbres soudées, 
ont un diamètre moyen de 10 millimètres. En approchant des 
extrémités de la vertèbre le cordon se renfle sensiblement (12 à 
15 millimètres). 

La face ventrale qui seule peut être observée, porte un sillon 
médian nettement marqué qui s'élargit à mesure que se renfle le 
cordon. En même temps, apparaissent latéralement au sillon 
principal deux sillons secondaires délimitant avec lui deux fins 
piliers superficiels, qui se précisent en divergeant vers l'espace 
intervétébral, où ils se perdent (Pl. VIII, fig. 1). 

Est-ce l'image de la moelle, ou bien est-ce le résultat du mou
lage brutal du canal rachidien par le sédiment ? 

1. Note p r é s e n t é e à la séance du 4 février 1929. 



L'empreinte à la cire du canal rachidien de Crocodilien actuel 
ne ressemble en aucune façon au cordon observé sur ces 
quelques vertèbres fossiles et ne révèle pas les fins sillons et 
piliers nettement apparents sur ce cordon. En outre, on peut 
remarquer à la surface de celui-ci des traces évidentes de vas-
cularisation (Pl. VIII, fig. 2). 

De tels détails interdisent l'hypothèse d'un simple moulage 
du canal rachidien. C'est l'avis des anatomistes qui ont examiné 
ces pièces et m'ont conseillé dans leur interprétation : MM. les 
Professeurs Gruvel et Vintrebert, MM. Neuville et Pe t i t 1 . 

Il faut donc admettre que le moulage s'est fait sur les enve
loppes de la moelle et, dans ces conditions, il s'agit moins d'un 
remplissage survenu à un moment quelconque que d'un rem
placement immédiat delà substance de la moelle par le sédiment. 

Le processus du moulage pourrait être interprété de la façon 
suivante : après la mort et la disparition du liquide rachidien, 
application intime des enveloppes sur la moelle, décomposition 
de la moelle et injection progressive à sa place de vase très fine 
se moulant sur la face interne des enveloppes ~. 

Une décomposition très lente de la moelle en adipocires pas
sant peu à peu à liquéfaction a dû faciliter la substitution du 
sédiment à la matière de la moelle. 

Des conditions de dépôt certainement très spéciales ont été 
réunies en ce gisement qui a fourni des Poissons entiers, des 
Céphalopodes avec leur poche à encre. A. Thévenin, décrivant 
un crâne de Sténéosaurien du Lias de Vassy 3 , notait qu'il y a là 
des conditions de gisement très analogues à celles qu'a indi
quées Deslongchamps pour le Lias du Calvados : « Avant que la 
décomposition ait eu lieu, les cadavres amenés au rivage ont été 
rapidement recouverts d'une boue vaseuse qui a conservé les 
plus petits détails, comme les empreintes de la peau des 
membres des sauriens, des bras, des yeux e.t même des muscles 
de certains Céphalopodes h . 

1. J e leur a d r e s s e m e s vifs r e m e r c i e m e n t s , a ins i qu ' au D r B . Hindzé de l ' Ins t i 
t u t d 'Ana tomie H u m a i n e de l 'Un ivers i t é de Moscou qu i m 'a p r o c u r é dé p réc i eux 
r e n s e i g n e m e n t s sur les cas a c t u e l l e m e n t c o n n u s de mou lage ou de foss i l i sa t ion 
de cen t res n e r v e u x et s u r leur i n t e r p r é t a t i o n . 

2 . Le renf lement du c o r d o n o b s e r v é su r ce r t a ine s v e r t è b r e s au vo i s inage de 
l 'espace i n t e r v e r t é b r a l n ' e s t pas un a r g u m e n t en faveur du s imple mou lage du 
canal r a c h i d i e n . De semblab le s r en f l emen t s de la moel le son t n o r m a u x au n i v e a u 
des m e m b r e s . 

3 . A. THÉVENIN. Bull. Mus. Hist. N&L, 1 9 0 3 , n° 2 , p . 1 0 6 . S u r un c r â n e de 
S ténéosaur i en d é c o u v e r t d a n s le Lias de l ' Y o n n e . 

4. E . DESLONGCHAMPS. É t u d e s u r les é tages j u r a s s i q u e s in fé r i eu r s de la N o r m a n 
die , p . 2 2 1 , P a r i s , Caen, 1 8 6 4 . 



Il est donc vraisemblable qu'en pareils gisements la forme et 
certains détails des centres nerveux aient pu être conservés de 
cette façon. Il y aurait grand intérêt à ce que soient examinés 
avec soin tous les restes de Vertébrés provenant de ces régions. 

Dans les blocs mêmes d'où ont été dégagées les vertèbres, j 'a i 
pu reconnaître : 

Dactylioceras annulation SOWERBY. 
Hildoceras serpentinum REINECKE. 

C'est la même zone de base du Toarcien que celle indiquée par 
Collenot 1 pour les restes d'Ichtyosaures trouvés dans ces ter
rains de l'Yonne. 

M. Jean Piveteau me communique qu'au cours de récentes 
recherches en Tunisie, il a observé sur des portions de colonne 
vertébrale appartenant à un Téléosauridé de TEocène, et trou
vées aux environs de Gafsa (Metlaoui), un même mode de 
conservation. Le canal neural est rempli par une matière grise, 
rappelant la forme de la moelle, avec l'indication d'un sillon 
postérieur. 

Ces deux cas se rapportant à la même famille de Crocodiliens, 
un tel mode de conservation est peut-être dû à certaines qualités 
de résistance des enveloppes de la moelle, propres aux indivi
dus de cette famille. 

1. COLLENOT. Descr ipt ion géologique de l 'Auxois, Semur, Paris, 1873. 

EXPLICATION D E S PLANCHES VII ET VIII 

PLANCHE VIL Échanti l lons grandeur naturelle . 

PLANCHE VIII. Deux échanti l lons d e l à planche VII grossis deux fo is . 

9 octobre 1929. Bul l . Soc . géol . F r . , (4), X X I X . — 3 



ÉTAT DES CONNAISSANCES GÉOLOGIQUES SUR LE BRÉSIL 

(RAPPORT AVEC LA THÉORIE DE WEGENER 
SUR LA DÉRIVE DES CONTINENTS). 

PAR Alberto Bet im 1 . 

Af in d e p o u v o i r r é u n i r l ' e n s e m b l e c o m p l e x e d e f a i t s n é c e s s a i r e s à l a 
d e s c r i p t i o n g é o l o g i q u e d ' u n e r é g i o n a u s s i v a s t e q u e l e B r é s i l , d ' u n e 
f a ç o n i n t e l l i g i b l e , m a i s r é s u m é e , j e m e p r o p o s e d e s u i v r e l ' o r d r e c h r o 
n o l o g i q u e , q u i p e r m e t t r a d ' a v o i r u n e i d é e n e t t e d e l ' é v o l u t i o n , t o u t e n 
d é c r i v a n t d a n s s e s t r a i t s g é n é r a u x l e s t é m o i n s l a i s s é s p a r c e t t e é v o l u 
t i o n , c ' e s t - à - d i r e l e s r o c h e s , l e s m i n é r a u x o u l e s f o s s i l e s . 

P a r é v o l u t i o n , j ' e n t e n d s l ' é v o l u t i o n s t r u c t u r a l e , a i n s i q u e c e l l e d e 
la v i e e t d u c l i m a t , a u t a n t q u e n o u s p e r m e t t e n t l a r a r e t é d e s v e s t i g e s 
p a l é o n t o l o g i q u e s e t l ' i m m e n s i t é d ' u n p a y s c o u p é d a n s sa m a j e u r e p a r 
t i e p a r p e u d e l i g n e s d e p é n é t r a t i o n . 

D a n s l ' é t u d e g é o l o g i q u e , j e s o u l i g n e r a i a u t a n t q u e p o s s i b l e l e s f a i t s 
q u i s e r a t t a c h e n t à l ' h y p o t h è s e d e l a d é r i v e d e s c o n t i n e n t s . J e t e r m i 
n e r a i e n a b o r d a n t c e t t e h y p o t h è s e . 

PREMIÈRE PARTIE 

GÉOLOGIE DU BRÉSIL 

Nous commencerons, à l'aurore des temps géologiques, par 
l'étude des roches métamorphiques qui précèdent le Cambrien, 
avec les gneiss et les micaschistes de la période huronienne. 

HURONIEN 

Nous admettons par assimilation avec les géologues améri
cains que tous les gneiss brésiliens formant la base du Pré-Cam-
brien sont huroniens. 

Ils composent la région qui a été dénommée complexe cristal
lin et dont l'affleurement constitue le môle brésilien. 

Le mot complexe cristallin que nous avons adopté, nous dis
pense presque de discuter l'origine de ces gneiss. 

Nous y trouverons des ortho et paragneiss (c'est-à-dire gneiss 
d'origine éruptive ou sédimentaire). J'ai admis, en me basant sur 

1. No te p r é s e n t é e à la s éance du i m a r s 1929. 



des données stratigraphiques dont l'énoncé m'écarterait de mon 
sujet, pour les gneiss voisins de Rio, une origine sédimentaire 
avec une puissante injection de pegmatite dans les termes infé
rieurs (gneiss œillés). Je suis de plus en plus porté k accepter les 
hypothèses admises par Haug d'un passage graduel de sédiments 
cristallisés et fondus aux granites. 

Quoi qu'il en soit, jusqu'à preuve du contraire, nous devons 
admettre que l'histoire géologique du continent Sud-Américain 
date de l'émersion de la plupart des régions gneissiques actuelles. 
Il y a certainement de l'imprécision là-dessus. (Nous ignorons 
par exemple s'il y a eu synchronisme dans ces emersions.) 

Une fois cette réserve établie, nous pouvons ajouter que les 
mouvements orogéniques (Huronien) dont nous ne connaissons 
encore que quelques traits structuraux, ont déterminé les con
cavités (mers epicontinentales ou géosynclinaux) où sont venus 
se déposer les sédiments ultérieurs. 

F I G . 1. 

Actuellement le complexe cristallin affleure dans tous les mas
sifs de la Serra do Mar, dans la pénéplaine du Nord-Est, et dans 
les montagnes de la Guyane, forme le soubassement des sédiments 
plus récents et apparaît partout où l'érosion le découvre. Ainsi,, 
nous le trouvons dans les vallées de tous les grands fleuves et 
encore dans la ligne séparant les sédiments tertiaires amazoniens 
des plateaux du Brésil Central où ils forment la ligne de cata
ractes de tous les grands affluents du Sud de l'Amazone. 

a) Lithologie. Il serait impossible de préciser la multiplicité 
des types de gneiss qu'on trouve dans tout le Brésil : on en trouve 
de leucocrates, presque privés de biotite (leptynites), des méso-
crates, des mélanocrates qui sont de véritables micaschistes ou 
amphibolites. 



A Rio, j 'a i pu déterminer une véritable série, partant d'une 
ïeptynite, surmontée d'un gneiss porphyroïde (œillé) et terminée 
par un gneiss à sillimanite, terme le plus récent. 

Dans ces gneiss sont parfois intercalées des masses lenticu
laires cle calcaires cristallins, généralement dolomitiques. 

En contact avec eux, nous trouvons encore de véritables batho-
iites de granité, qui les coupent aussi en dykes ayant de quelques 
décimètres à plusieurs dizaines de mètres de largeur. Il corres
pondent sans doute à plusieurs venues magmatiques différentes. 
Ainsi Derby et moi avons constaté dans le seul massif de Rio 
de Janeiro des dykes donnant un résidu lourd, riche en monazite 
(jusqu'à 0, 07 ° / 0 de monazite d'une façon constante) à côté 
d'autres qui en étaient absolument privés. 

Cette monazite, nous la retrouvons en proportions moindres 
dans les gneiss et finalement en bancs, concentrée dans les sables 
de la côte à Rio et à Bahia. 

A certains de ces granités sont attachées des venues aurifères 
généralement pauvres. 

Fréquemment d'autres roches plus basiques se présentent, soit 
comme des corps indépendants, soit comme des sécrétions mag
matiques. 

Nous avons dans les montagnes des environs de Rio une masse 
assez considérable d'une micadiorite (Furnas, à Tijuca) que j 'a i 
fait analyser et dont j ' a i déterminé les paramètres magmatiques 
d'accord avec les auteurs américains avec les restrictions adop
tées par M. Lacroix, les paramètres sont III, S , 3 (1), S (-). 

Elle se trouve dans le voisinage immédiat de la côte. Il serait 
intéressant de la rechercher en Afrique au point de vue de la dis
cussion de la théorie de Wegener. 

Dans les mêmes conditions nous retrouvons à la ville de Bahia 
(S. Salvador) des granodiorites dont les paramètres sont III. 5. 3. 
3. et IV. 2. 1. 2. 

Il existe en outre des roches très acides d'épanchement dont 
quelques-unes sont associées à des granités le long de la côte 
NE du Brésil. Ce sont la rhyolite de Santo-Aleixo dont l'ana
lyse malheureusement incomplète (pas de séparation de Fe 0) 
que je possède m'a donné les paramètres H. 2. M. H, le trachyte 
de Pedra Prêta et le trachyte de Santo Agostinho, toutes dans 
l'Etat de Pernambuco. 

Je pourrais encore parler des magmas alcalins dont beaucoup 
se trouvent en réalité associés au complexe cristallin. Ces magmas 
ont été cependant considérés d'âge permien, aussi n'en parlerai-je 
qu'au moment de décrire cette période géologique, 



Finalement, dans tout ce complexe cristallin, nous trouverons 
des dykes de diabase (labradorite), on peut dire, d'une façon cons
tante. Nous possédons malheureusement encore peu d'analyses 
de ces roches. Je peux en citer trois à peine, de Rio de Janeiro, 
dont les paramètres magmatiques sont III, 4 \ 3 \ 4̂  et III, T4, 3, 
3 \ Ces diabases se distinguent assez bien des roches augitiques 
des éruptions survenues au Trias et au Crétacé. J'ai longtemps cru 
qu'il s'agissait d'un seul magma. Il paraît certain, maintenant, que 
les dykes sont antérieurs au Permo-Carbonifère et qu'ils n 'at
teignent jamais leur niveau inférieur, c'est-à-dire les niveaux 
glaciaires. 

h) Tectonique^ Le complexe cristallin a subi un ou plusieurs 
ridements (chaînes huroniennes) dont nous retrouvons les traces 
non pas dans les montagnes actuelles, mais dans l'inclinaison des 
strates des gneiss et schistes cristallins. La direction de ces plis
sements est extrêmement capricieuse, variant localement d'une 
façon souvent considérable. Il y a toutefois des traits généraux 
qu'il faut noter dès maintenant. 

Le long de la côte de S. Paulo à Bahia, la direction moyenne 
est sensiblement celle du littoral. Au Nord de Bahia, à Pernam-
buco et clans tout le NE, la direction E W domine ; elle semble 
du reste correspondre à la direction que prend la côte à partir du 
cap S. Roque. Vers l'intérieur, nous observons au contraire 
qu'elle s'en écarte plus ou moins. Il semble que les mouvements 
huroniens aient tracé, du moins le long du môle brésilien, la forme 
actuelle du continent Sud-Américain. C'est un point qu'il me 
semble très important de souligner dès maintenant. 

Les mouvements ont laissé des sillons intérieurs (géosyncli
naux) que nous connaissons mal et où se sont déposés les sédi
ments de la période suivante, c'est-à-dire de l'Algonkien. 

Presque partout ce qu'il reste de ces chaînes huroniennes, ce 
sont des pénéplaines. Dans la région qui s'étend du Sud de 
Bahia à Santa Catharina, nous trouvons cependant la Serra do 
Mar et ses dépendances, toutes gneissiques, aux profils abrupts. 
Nous sommes forcés d'admettre une remodelation récente (ter
tiaire) qui l'a fracturée, dont la cause reste hypothétique. Nous 
aurons du reste l'occasion d'y revenir. 

ALGONEIEN 
(Série Minas, Quartzites de Jacobina, Série du Ceara, etc...) 

Les sédiments qu'on trouve immédiatement après les gneiss sont 
encore métamorphiques mais présentent déjà une individualisa
tion marquée. Quoiqu'ils ignorent d'une façon positive leur âge, 



les géologues brésiliens leur attribuent, par similitude avec les 
séries américaines ou finlandaises, l'âge algonkien. 

L'histoire de l'Huronien serait terminée par les mouvements 
tectoniques dont les directives, nous l'avons vu, sont restées gra
vées dans les directions des gneiss et des micaschistes : il en 
est résulté un continent montagneux, mers epicontinentales 
(mers peu profondes) et géosynclinaux, c'est-à-dire mers allon
gées et profondes séparant deux voussoirs continentaux contigus. 
Dans ces mers se sont déposés ces sédiments, plus tard métamor-
phisés, de la période supposée algonkienne. 

Dans ces dernières années, on a trouvé des fossiles presque 
indéterminables : des algues calcaires à la base de la série, et 
des fragments de brachiopodes et de crustacés, ainsi que des vers, 
à son sommet. 

Que savons-nous de ces continents et mers algonkiens ? 
Presque rien. Les témoins sont-ils en effet des résidus d'une éro
sion millénaire, éparpillés sur de vastes régions, ou bien sont-ils 
cachés à notre vue, par des sédiments plus récents ? 

Leurs affleurements, parmi les gneiss, existent au Rio Grande, à 
Santa Gatharina (Itajahy), à S. Paulo (Cantareira Sorocaba e t c . ) , 
au Sud-Est et au Centre de Minas (où ils ont leur plus grand déve
loppement), à Bahia (Jacobina), au Nord-Est (de Pernambuco au 
Ceara). Les quartzites de la série de Minas se présentent sous la 
forme de coins, faisant saillie topographique, par suite de leur plus 
grande résistance à l'érosion. 

La série est toujours en discordance avec les gneiss, leur 
direction à Minas est sensiblement NNE, elle semble changer 
vers le Nord à Bahia, prenant une direction versant E-W que nous 
trouvons jusqu'au Ceara. 

Il est problable que toute la région, où subsistent ces témoins 
éparpillés, ait été couverte par les sédiments algonkiens. Il y a 
sans doute eu un géosynclinal s'étendant parallèlement à la côte 
actuelle depuis le Rio Grande du Sud jusqu'au Ceara. 

Tout porte à croire qu'au Cambrien, c'est-à-dire à la période 
suivante, il y eut emersión de cette chaîne côtière et qu'il s'en 
suivit une transgression marine considérable vers l'occident, 
comme nous verrons plus loin. 

a) Lithologie. A la base de la série de Minas, on trouve tou
jours des quartzites contenant souvent un mica hydraté (séricite 
ou fuchsite), ce qui les rend parfois flexibles (itacolumites). Ail
leurs, ils se présentent hypersilicifiés et compacts ou au contraire 
friables. 

Vient ensuite un horizon de schistes cryptocristallins, suivi à 



son tour de l'horizon des itabirites (nom tiré de Itabira à Minas). 
C'est un quartzite, dans lequel se trouvent intercalées des couches 
de fer-olig-iste. Cette roche peut avoir une importance économique 
considérable. 

Finalement les itabirites sont surmontés d'un horizon de schistes 
(des hyaloschistes). 

Aussi bien les itabirites que les hyaloschistes sont souvent 
intercalés de masses considérables de calcaires. 11 faut remarquer 
que le terme itabirite est souvent absent ou remplacé par une 
amphibolite. 

Il semble qu'il y ait souvent passage graduel de ces différents 
niveaux entre eux. 

A la série sédimentaire se trouvent certainement associés plu
sieurs manifestations éruptives, spécialement granitiques. 

b) Métallo génie. — Au point de vue économique (métallogé-
nique) l'Algonkien est certainement l'étage géologique le plus 
intéressant du Brésil. 

D'abord, dans les itabirites, très souvent le fer oligiste s'accu
mule en masses considérables au détriment du quartz et il en 
résulte des gisements de minerai de fer remarquables en cjuantité 
et en qualité (11 billions de tonnes ont déjà été mesurées rien 
qu'au centre de Minas). 

Les roches granitiques, dont la l r e eclosión paraît s'intercaler 
entre les étages cryptocristallin et itabiritique, ont fourni proba
blement des fumerolles aurifères dont nous trouvons les traces 
dans les filons de pegmatites, dans les quartz aurifères, dans les 
itabirites aurifères (jacutingas) et finalement dans les alluvions 
fluviales récentes. 

Les minerais de manganèse sont encore des sécrétions 
magmatiques de roches gabbroïques ou dioritiques survenues 
pendant l'Algonkien. 

Finalement tout le cortège de pierres précieuses colorées (tour
malines, aigues-marines, topazes) se rattachent au magma grani
tique, de même que les admirables quartz hyalins, remarquables 
par leur dimension et leur pureté. 

On pourrait enfin dire qu'une partie au moins des diamants 
trouvés à l'état secondaire dans les roches cambriennes seraient 
aussi d'âge algonkien. 

CAMBRIEN 
(Série de Lavras ou de Diamantina) 

Les sédiments qui reposent sur la série des Minas sont considérés 
comme appartenant au Cambrien malgré l'absence de fossiles. 



Nous les réunissons dans la série de Lavras. Les limites de 
cette série sud sont à Tiradentes au Sud et aux environs de la 
ville de Ouro-Preto (Pic de Stacolomy). 

Plus au Nord, à partir de Diamantina, on peut les suivre sans 
interruption jusqu'au voisinage de la grande courbe du fleuve 
San-Francisco. 

Quoique détruits en grande partie par l'érosion, ils n'en consti
tuent pas moins une région montagneuse (serra do Espinhaço) 
de. formation probablement récente. 

La direction des couches est sensiblement N-S. Elles sont en 
discordance marquée avec la série métamorphique précédente. 

Nous admettons (discordance et zone plus limitée), qu'il s'agisse 
de. la dernière étape du synclinal qui devait donner les chaînes 
montagneuses calédoniennes du Brésil. Les couches semblent 
inclinées vers l'Est de façon que l'avant-pays se trouvait à l'Ouest 
du creux actuel de San-Francisco. 

a) Lithologie. — A la base, on trouve une couche de conglo
mérats (10 m.) suivie environ de 2o m. de quartzites à gros grain, 
et de plus de 1000 m. de quartzites gris à grain fin, alternant 
avec des couches de schistes (Caboclo à Bahia). Ces quarzites sont 
parfois micacés, ce qui les rend flexibles (ne pas confondre avec 
les itacolomites). 

Quant aux roches éruptives, nous nous trouvons en présence 
d'une question de grande importance scientifique, puisqu'elle se 
rattache à la genèse des diamants brésiliens. 

En effet, on trouve des petits dykes de roche décomposée, 
acide, coupant toute la série. Au-dessus des quartzites il y a des 
amas elliptiques, localisés, d'une brèche contenant des fragments 
anguleux de toutes les roches de l 'endroit (cambriennes, algon-
kiennes). Ces amas sont tous parallèles et voisins de la verti
cale; le ciment de la brèche est identique au contenu des dykes 
décomposés. 

D'autre part, des essais qualitatifs, portés sur la pâte, ont 
révélé beaucoup de Al 2 O 3 , peu de MgO et jusqu'à 2,68 d'alcalis, 
Or ces brèches sont riches en diamants. 

Cet ensemble de faits a amené les géologues brésiliens de 
la jeune génération 1 à repousser l'hypothèse qu'on se trouvait 
en présence d'une intrusion, partiellement refroidie, d'un magma 
basique plastique, qui aurait englobé les fragments des autres 
roches dans de véritables pipes, semblables à ceux de Kim-
berley. 

1. M. Dgal raa G u i m a r a e s . 



Cette intrusion serait du reste 
ultérieure aux mouvements orogé
niques post-cambriens (manque de 
schearing des brèches). 

i))Métallogénie. Au point de vue 
économique c'est la région de dia
mants la plus importante du Brésil. 
Le diamant est d'ailleurs exploité 
surtout dans les alluvions modernes 
des fleuves qui en dérivent. 

Sans contester les rapports de 
certains gisements avec des mag
mas éruptifs post-cambriens, je 
suis forcé d'admettre cependant 
que les quartzites de Lavras con
tiennent parfois des diamants 
comme éléments détritiques. 

Ceci nous porterait à admettre 
deux venues diamantifères, la pre
mière étant reliée aux magmas 
algonkiens. 

Il est intéressant, de remarquer, 
puisque nous nous proposons 
d'établir des comparaisons avec 
l'Afrique du Sud, que dans le 
Vaal-River on trouve également 
des diamants provenant de couches 
plus anciennes que tous les pipes 
connus. 

SILURIEN 

(Série de Bambuhy-Synclinal 
amazonien). 

En abordant le Silurien, nous 
trouvons, premièrement, une série 
géologique dont l'âge est arbi
traire, car ses fossiles ne donnent 
encore que des indications impré
cises. Il s'agit de la série de Bam
buhy. Ensuite, nous trouvons les 
terrains de la vallée de l'Amazone, 
dont l'âge au contraire a été bien 
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établi par une faune nombreuse. Ils occupent le sommet de la 
période. 

Nous commencerons donc par la série de Bambuhy (nom tiré 
d'une localité de l'Etat de Minas), qui, comme nous le verrons a 
une importance considérable dans la géologie du Brésil. 

Cette série est composée de calcaires noirs métamorphisés, 
alternant avec des phyllites verdâtres ou violacées. Plus rarement 
on trouve des quartzites à grain fin. 

Elle se présente au Sud du Brésil, d'abord localisée à Santa-
Catharina, à Blumenau, et au Paraná, au-dessous des forma
tions dévoniennes (série d'Assunguy) ; puis, au Sud de San-Paulo, 
finalement, et surtout à l'Ouest des affleurements algonkiens et 
cambriens, en une suite, pour ainsi dire continue, couverte pal
les plateaux crétacés, jusqu'à la frontière du Brésil et de la Boli
vie, où elle affleure, à Corumba et Matto Grosso, et vers le Nord 
jusqu'à l'Amazone, où ses quartzites se présentent en discor
dance avec les couches du Silurien supérieur. 

Les couches sont généralement peu inclinées, en légères ondu
lations, et fracturées, sans doute à cause d'un réajustement isos
tatique . 

Elles forment Vavant-pays des accidents orogéniques post-cam-
briens, et semblent indiquer une grande transgression qui aurait 
couvert la plus grande partie du Brésil central, au Silurien. Son 
âge n'a pas pu être identifié d'une façon précise. On connaît, 
depuis plus de quarante ans, des coraux fossiles (Chaeteles et Favo-
sites) découverts par Derby, sur le San-Francisco à Bahia, ce qui 
conduisit ce géologue à placer la série dans le Silurien. Ces 
mêmes coraux furent récemment retrouvés à Minas Geraes. Je 
dois vous dire que, d'après les échantillons que j 'ai moi-même 
reçus, ces coraux semblent se trouver dans une brèche plus 
récente que le calcaire. 

Plus récemment, la paléontologiste américaine Ch. Maury a 
déterminé un annélide (?) provenant des ardoises de Annitapo-
lis (Santa Catharina), ainsi que des pistes attribuées à ces mêmes 
vers. Elle crut pouvoir reconnaître, également, des traces laissées 
dans la boue par un grand crustacé bivalve. 

Le ver serait un genre nouveau Oliveirania (ordre des Pacy-
draltae, classe des Chaltapodae). Par assimilation avec le genre 
Bertrella de Clinton aux Etats-Unis, Maury le considère comme 
étant silurien. 

Finalement on a décrit un brachiopode (Sshizocrania) prove
nant de Curvello à Minas. Son identification est encore douteuse. 

Les sédiments de Bambuhy ont été un peu partout troublés 



par des apophyses granitiques, représentées souvent par des peg-
matites et filons de quartz. 

Au point de vue métallogénique, nous nous trouvons en pré
sence d'un fait remarquable : les gisements de galène argentifère 
dans les fractures du calcaire, reconnus depuis Santa-Catharina 
(Blumenau) en passant par San-Paulo (la vaste région minérali
sée de l'Yporanga) s'étendant à Minas (7 Lagoas, Abaeté) et 
jusque dans le Xingu, État de Para. 

Il sera intéressant de rechercher le prolongement de cette 
série dont l'étendue est si considérable au Brésil dans les régions 
africaines correspondant à Santa Catharina, sur la côte du 
Brésil. 

ORDOVICIEN 
(Synclinal amazonien). 

Les seuls indices du Silurien connus au Brésil se trouvent 
dans le bassin de l'Amazone. 

Il paraît probable qu'après l'érection montagneuse post-cam-
brienne du Brésil oriental, la transgression marine se fut éten
due jusqu'à la vallée actuelle de l'Amazone. 

La régression, qui s'en suivit, laissa cependant un golfe ouvert 
vers l'occident dont le rivage nord nous est représenté actuelle
ment par les affleurements fossilifères, connus à Vira Mundo 
(fleuve des Trombetas) et dans la Serra da Lua, fleuve Urubu. 

Nous y trouvons une cornéenne, sur laquelle repose un grès 
argileux micacé très dur, fossilifère. L'épaisseur atteint 300 m. 

La faune reconnue, se compose de 2 2 espèces invertébrées et 
d'une plante. On y remarque la présence de 2 ptéropodés (Ten-
laculites trombetensis CL. et Conularia amazónica CL.) qui serait 
l'indice d'une mer ample. La description complète de cette faune 
qu'on trouve dans les Archives du Musée de Rio, nous entraî
nerait certainement hors du cadre de ce cours. Elle paraît cor
respondre à l'horizon Medina de la série du Niagara de l'Amérique 
du Nord. 

Le rivage sud du golfe est moins bien connu. Il faut signaler 
qu'un sondage récent a révélé, au Tapajoz, à 2 8 0 m. de profon
deur, après avoir traversé les sédiments dévoniens, des schistes 
à graptolithes siluriens. 

La similitude de la faune silurienne argentine avec les faunes 
boréales viendrait confirmer la liaisons des mers epicontinentales 
des deux Amériques. La façon dont étaient distribuées ces mers 
continentales par rapport aux points continentaux, ou aux archi
pels siluriens, nous échappe complètement. 



DÉVONIEN 

La période dévonienne est représentée au Brésil par des sédi
ments marins qui ont été découverts, successivement, dans la 
vallée de l'Amazone, dans une localité du Matto-Grosso (Cha
pada), plus au Sud à l'Etat de Paraná et dernièrement au Sud de 
l'État de Goyaz. 

Voyons d'abord le Dévonien de l'Amazone. Le golfe amazo
nien se présente nettement orienté E - W , puisque nous connais
sons des affleurements de ses sédiments des deux côtés du grand 
fleuve, inclinés vers l'axe actuel de la vallée et qui lui sont paral
lèles. Son épaisseur paraît assez variable, pouvant atteindre 
300 m. 

Au point de vue lithologique, aux affleurements N, nous 
trouvons sur les grès siluriens, — en discordance avec eux selon 
Katzer, en concordance suivant Clarke—, 15 m. de couches fines 
de grès, alternant avec des schistes, ensuite le grès très fossili
fère de Maecuru et Curua, puis une couche de 10 m. de cor-
néenne recouverte par un grès gris sans fossiles, des schistes 
sableux fossilifères et finalement des schistes noirs avec concré
tions de calcaires bitumineux, d'une épaisseur considérable avec 
des Spyrophyton, Protosalvinia et des Nuculiles. 

Du côté sud de l'Amazone, des schistes ont donné du pétrole 
en petite quantité et d'abondantes productions de gaz combus
tible. Ces sédiments sont.coupés de dykes de diabase signalés 
déjà en plusieurs localités (Alemquer, Trombetas, Curua, e t c . ) . 

Au point de vue paléontologique on connaît depuis longtemps 
des gisements fossilifères de Maecuru (petit affluent du Nord de 
l'Amazone), de Curua et de la Serra de Eréré. Ces fossiles ont 
été étudiés successivement par Derby, Clarke et Katzer et font 
l'objet de nombreuses monographies dont une de Schuchert. Il 
s'est établi une véritable controverse entre ces divers auteurs sur 
l'âge probable. Ainsi les niveaux fossilifères de Maecuru corres
pondraient au niveau Oriskany-Onondaga du Dévonien inférieur 
de l'Amérique du Nord ; il en serait de même (là nous n'avons 
plus d'unanimité) des fossiles de Curua, que Katzer place à un 
niveau inférieur du Dévonien moyen. Quant au niveau d'Eréré 
(dont 32 espèces fossiles sur 46 sont différentes de celles des 
niveaux précédents) les auteurs américains veulent y voirdes rap
ports avec le groupe Hamilton, du Dévonien moyen, tandis que 
Katzer le considère simplement comme un faciès différent, mais 
contemporain de Maecuru. Inutile d'insister sur ce qu'il y a d'arbi
traire en ces assimilations d'âge fondées sur la ressemblance de 



quelques-uns de ces fossiles. On procède à de véritables opéra
tions d'arithmétique qui se basent sur des similitudes, souvent 
contestables d'ailleurs. Katzer cite parmi les 40 espèces de Mae-
curu exclusives du Dévonien inférieur américain, 28 qui appar
tiendraient également au Dévonien moyen niais dont 14 sont 
semblables ou identiques aux espèces américaines, 11 qui sont 
absentes du Dévonien inférieur et 5 vont jusqu'au Dévonien 
supérieur. 

Clarke admet que le Dévonien de l'Amazone est le seul 
de l'Amérique qui présente des caractères boréaux. Il paraît 
donc probable que, pendant cette période, il y eut des mers épi-
continentales en rapport avec les mers américaines. 

Il y a toutefois un fait sur lequel j ' insiste. Cette mer était 
limitée du côté atlantique par une région continentale très large 
que reliait le massif de la Guyane au môle oriental brésilien. 
Admise l'hypothèse de Wegener de la jonction Brésil-Afrique, 
nous n'avons pas à rechercher, nécessairement, des mers'dévo-
niennes avec la même faune vers la Côte d'Ivoire ou le Libéria, 
qui lui correspondraient. 

Tout semble indiquer la persistance de ce bassin amazonien 
depuis le Silurien ; persistance qui paraît continuer jusqu'à la fin 
du Carbonifère, malgré l'absence de niveaux fossilifères connus, 
révélant un parallélisme constant de la vie avec les terres paléo-
zoïques, étudiées ailleurs et qui paraissent plus complètes. 

MATTO GROSSO — GOYAZ. — Sous la Serra de Chapada au Matto 
Grosso le Dévonien se présente avec une épaisseur d'environ 
500 m. (grès, conglom. et schistes) en discordance accentuée 
avec des schistes que nous avons considérés comme appartenant 
à la base du Silurien (Série de Bambuhy). Les horizons fossilifères 
sont au sommet de la série, dans un grès très limoniteux et dans 
une véritable hématite compacte. 

Les similitudes lithologiques et de faune sont plus grandes avec 
le Paraná qu'avec l'Amazone. Quoiqu'il y ait dû avoir des 
communications avec les êtres vivants de l'Amazone, la faune a 
cependant un caractère austral acccentué. Nous trouvons ainsi 
l'abondance de brachiopodes de l'espèce Leptœcelia flahellites, 
très caractéristique de toute la faune australe (depuis le Cap 
en Afrique, en passant par les Iles Falkands au Sud, jusque 
dans l'Argentine) qui font admettre les rivages méridionaux d'une 
tej'i'e-ftabellite, parSchwerz, reliant le môle brésilien à l'Afrique. 

Très récemment au Sud de l'Etat de Goyaz, à Rio Bonito, on 
a découvert des schistes à Dalmanites, à faciès dévonien qui 
indiqueraient une incursion vers le Sud des mers dévoniennes 



du Matto-Grosso, peut-être même quelque détroit la reliant aux 
mers du Paraná. 

PARANÁ. — Connus depuis 1879, les terrains dévoniens de 
l'Etat de Paraná ont été très bien étudiés dans ces 20 dernières 
années (White-Eusebio Oliveira et Clarke). 

Ces terrains affleurent seulement au Paraná avec une petite 
extension au Sud de Sao-Paulo. 

Sur les terrains de la série de Bambuhy (dont l'extension a 
déjà fixé notre attention) reposent, en discordance et en couches 
horizontales, successivement, le grès de Furnas, avec 150 m. 
d'épaisseur, dépourvu de fossiles, les schistes de Ponta-Grossa 
et le grès du Tibagy (en tout 100 m.), au contraire très fossilifères. 
Cette série vient former les escarpes de la Serra des Furnas. 
Elle se trouve, environ, à 150 km. de la côte, dont elle se trouve 
séparée par les Serras gneissiques do Mar. On a attribué les 
escarpements dévoniens tantôt à des failles, tantôt à un effet 
d'érosion. 

Vers l'Ouest, les sédiments dévoniens sont couverts en concor
dance par les sédiments glaciaires du Permien, dont l'importance 
est considérable en ce qui concerne notre point de vue. 

Il semble qu'il y ait eu une transgression très ample sur un 
continent pré-dévonien et que la profondeur des mers epiconti
nentales ainsi créées (d'abord des grès stériles) se serait approfondie 
(donnant des schistes et des calcaires de Matto-Grosso, qui seraient 
devenus les hématites actuelles). Cette mer à la fin se serait 
retirée (régression vers l'Ouest) rétablissant, pendant le Carboni
fère, le continent antérieur. 

Quant à la faune du Paraná, suivant les travaux de Clarke, elle 
serait contemporaine du Dévonien inférieur américain (Oriskany) 
tout comme celle de Mœcuru dans l'Amazone. 

On peut y observer les caractères suivants : 
D'abord l'abondance de Leptocelia flabelliles contribue à lui 

donner son apparence australe. Quant aux trilobites, Clarke fait 
remarquer que les Homalonotus ont des caractères différents de 
ceux des espèces américaines ; ainsi Y Homalonotus américain à 
tubercules (H. Hershelli) est inconnu au Brésil. Entre paren
thèses, il faut signaler sa présence dans la faune de Bokkeveld 
en Afrique. Parmi les gastéropodes, il signale l'absence de 
Capulidés, si abondants dans les faunes boréales ; il remarque 
aussi l'absence de Rensselaeria qui est assez abondante au Cap ; 
il indique des genres nouveaux de térébratuloïdes (Derbyna et 
Brazilia) inconnus ailleurs. 

Aupointde vuedu climat, Clarke observe toujours que l'absence 



complète de coraux, le manque de bryozoaires, la multiplication 
successive de taxodontes, arcoïdes et discinoïdes, et peut-être aussi 
la superabondance de trilobites, font croire à un milieu marin, 
aux eaux froides. 

Les fleuves qui traversent la base de cette série dévonienne 
(les grès de Fumas), comme le Tibagy, ont des alluvions très 
riches en diamants. Il paraît certain que ces grès sont la roche 
secondaire des diamants du Parana. 

Il est intéressant de remarquer que les géologues brésiliens 
considèrent les grès conglomératiques de la série dévonienne de 
Chapada à Matto Grosso, que nous avons déjà décrits, comme 
étant également la roche matrice secondaire des diamants de 
Matto Grosso. 

Il faudrait donc aller chercher l'origine première de ces gemmes 
dans les roches éruptives coupant la série de Bambuhy, qui aussi 
bien au Matto Grosso qu'au Parana, précède les sédiments dévo-
niens. Ces roches nous l'avons vu sont des granités. 

ANTHRACOL1THIQUE 

(Carbonifère et Permien) 

La fusion des deux périodes géologiques, Carbonifère et Per
mien, en la seule période anthracolithique, roposée par Waagen 
en 1891 et adoptée par Haug, étant donné le manque de solution 
de continuité dans la colonne géologique, devrait à fortiori être 
maintenue au Brésil, car, dans la série de Santa-Catharina, la 
délimitation des deux périodes a été tellement arbitraire que les 
auteurs préfèrent la dénommer simplement permo-carbonil'ère. 

Nous commencerons par voir ce qui s'est passé au synclinal 
amazonien. 

C'est au Sud de la grande vallée que les affleurements carbo
nifères sont le mieux connus. Autant que le permet l'épaisse 
couche de sol végétal, ainsi que la forêt puissante, on a pu, sur
tout sur le lit des rivières, les signaler depuis le Tapajoz jusqu'à 
l'Ouest du Sucundury. Au Nord de la vallée, il a également été 
reconnu en plusieurs endroits, depuis l'Amazone jusqu'au rio 
Urubu. 

On admet avec précision qu'ils n'atteignent pas à l'Est le fleuve 
Xingu. Vers l'Ouest, on l'admet en franche communication avec 
les terrains carbonifères des Andes, reconnus en Bolivie et au 
Pérou. 

Les sondages récents faits, entre autres, à Paranary, pour la 
recherche du pétrole, lui ont attribué une épaisseur de 250 m. 
environ. 



Toujours d'après ces sondages, on sait que, au-dessous des 
couches tertiaires, on trouve, en descendant, d'abord une coulée 
de diabase, ensuite une couche de graviers, considérée encore 
comme tertiaire (qui permet de délimiter l'âge des diabases dans 
l'Amazone), ensuite des schistes verdâtres, avec intercalations de 
calcaires ainsi que de couches de gypse, l'une d'elles ayant 6 m. 
d'épaisseur, ensuite de 30 m. à' 40 m. de grès fossilifères. On 
passe alors aux schistes noirs dévoniens que nous avons décrits. 

Il faut ajouter que, dans les affleurements, on connaît les grès, 
les schistes et les calcaires ainsi que le gypse. Les fossiles de Itai-
tuba se trouvent dans les calcaires quoiqu'ils soient silicifîés. 
Ces fossiles, une fois étudiés, ont indiqué qu'il s'agissait du Carbo
nifère supérieur. 

Nous ne prétendons pas donner leur liste, qu'on trouve du 
reste dans les travaux de Katzer et de Branner. Je signale, 
cependant, que la faune est contemporaine des Coal-measures 
américaines, ainsi que de celle de l'Oural en Russie. 

On y constate l'absence de ptéropodes et une grande richesse 
en brachiopodes dont plusieurs espèces de Producías. Ceci a 
porté les géologues brésiliens à admettre l'existence d'une mer 
peu profonde à fond vaseux. 

On remarque encore la pauvreté en trilobites (à peine deux 
espèces de Phillipsia). 

La présence de coraux et de bryozoaires indique une mer chaude 
L'absence de végétaux serait un indice d'éloignement du rivage. 

Il est intéressant de remarquer que les schistes contiennent de 
nombreuses couches de gypse, dans la partie supérieure delà série. 

Ceci indiquerait une évolution du climat vers les climats 
chauds, secs ou arides (?), permettant les évaporations intenses. 
Ces faits, comme nous le verrons, ne semblent pas avoir été envi
sagés par Wagener. 

Les couches carbonifères et les couches dévoniennes sont en 
concordance. Nous avons vu que cette concordance paraît exister 
également entre le Dévonien et le Silurien. La mer paléozoïque 
est nettement limitée du côté de l'Atlantique et semble toujours 
en communication nette avec la Bolivie et le Pérou. Elle s'est 
rétrécie du Silurien au Carbonifère (ce qui nous est indiqué par la 
position relative des affleurements). En même temps sa profon
deur est diminuée, au point de laisser des zones lagunaires, rele
vées par le gypse. 

Faut-il admettre une solution de continuité dans la série marine 
du fait de l'absence du Carbonifère inférieur et du Dévonien 
supérieur ? 
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Je préfère accepter l'idée de l'interruption des migrations, par 
suite d'obstacles dont nous ignorons la nature. 

PERMO• CARBONIFÈRE DU SUD— Son extension au Nord. Nous 
avons trouvé que, à la période dévonienne, la mer avait laissé des 
sédiments (grès et schistes) dans l'Etat du Paraná et un peu au 
Sud de San-Paulo. On a attribué à ces sédiments l'âge dévonien 
moyen. Nous avons encore constaté, ensuite, une régression des 
eaux vers l'Ouest. 

Après une solution de continuité embrassant le Dévonien 
supérieur et la base du Carbonifère —• sinon tout le Carbonifère 
— nous voyons reparaître, au-dessus des affleurements dévoniens 
(spécialement leur niveau intérieur de Furnas) et s'étendant en 
outre vers le Sud, jusqu'à l'Uruguay, et vers le Nord, jusqu'au Sud 
de Minas, un ensemble uniforme de sédiments, qui semble corres
pondre au Dvvyka africain, et auquel a été attribué l'âge pér
uvien. 

Cette formation, cachée par les sédiments triasiques, est retrou
vée au fond des vallées d'érosion, comme au confluent du Paraná 
et du Paranapanema, et reparaît à l'Ouest de Minas, à Goyaz et 
au Sud du Matto-Grosso (Aquidanana), ainsi que dans la Rép. 
du Paraguay. 

Étant donnée son importance au point de vue de l'étude de la 
dérive des continents, nous allons l'examiner plus minutieuse
ment. 

Cet ensemble comprend, d'après les derniers travaux au Service 
Géologique du Brésil (E. de Oliveira), 3 systèmes à savoir, à partir 
de la base : 

Série d'Itararé conglom. schistes et grès, avec dépôt 
glaciaires. 

Série de Tubarao grès et schistes, avec flore de Glossop-
teris et charbon. 

Série de Passa Dois schistes et calcaires, bitumineux, avec 
reptiles à la base. 

Voyons, successivement, dans l'ordre, les caractères litholo
giques et paléontologiques. 

La série d'Itararé est en discordance accentuée avec les terrains 
pré-dévoniens et en concordance apparente avec les terrains 
dévoniens. Les couches sont sensiblement horizontales. Elle est 
caractérisée par l'inclusion, dans toutes ses couches, de graviers, 
galets et blocs aux dimensions parfois considérables appartenant 
à des roches qui ont été transportées. La pâte généralement est 
sableuse, à grain très fin. Tantôt, elle paraît stratifiée, indiquant 



alors la présence d'eaux tranquilles, où l'apport des blocaux 
serait fait par un agent assez puissant ; tantôt, au contraire, on 
observe l'absence de stratification, le matériel menu se trouvant 
mélangé intimement aux blocaux et aux graviers. Ce fait suppose 
l'apport parla glace, sans l'intervention de l'eau, d'autant plus que 
les galets se présentent souvent striés. Ces agglomérés seraient, 
en somme, les tillites des géologues africains. 

On peut admettre que, tandis que les tillites sont des sédiments 
glaciaires et forment la base de la série, dans la partie supérieure 
de la série stratifiée les blocs seraient venus portés par des gla
çons dans des eaux tranquilles, lagunaires. 

L'épaisseur de la série Itararé est variable. Elle n'a que 16 m 
au maximum, à S. Jeronymo (R. Grande), 32 m. à Tubarao (Santa-
Catharina) ; nous la trouvons déjà avec 272 m. près de Lages, 
plus au Nord, et, finalement, jusqu'à 500 m. au Parana. 

Les lillltes sont le seul terme de toutes les séries permiennes 
qui s'étendent jusqu'à Minas (Abaete), loin vers le Nord-Ouest, 
où ils sont compris entre un calcaire silurien et les grès tria-
siques. 

Il est très intéressant d'observer l'augmentation accentuée de 
puissance quand on se dirige vers le Nord ; ce qui semble indiquer 
des glaciers plus puissants et peut-être un climat plus rude. 
Les roches stratifiées ont une pâte généralement bleutée noirâtre, 
verdâtre ; quant au tillite il est bleu sombre. 

Avec le tillite, nous trouvons parfois un véritable lœss glaciaire 
dépourvu naturellement de graviers (jusqu'à la frontière de S. 
Paulo). 

Au point de vue paléontologique, tout au sommet de la série 
une couche assez bitumineuse, de 30 m. d'épaisseur, a donné une 
lingule dont on fit une espèce nouvelle Lingula imbituvensis, 
une discine (Z). guaraunensis), un Choneles (C. rionegrensis) e t 
une Leda (L. Woodworthï) ainsi que d'autres mollusques indé
terminables, tous minuscules; ensuite des écailles de poissons 
ganoïdes et des ailes d'insectes. 

Au-dessus, se trouve la série Tubarao. Elle est caractérisée 
par l'absence d'effets glaciaires, par la présence de couches de 
charbon ainsi que de résidus végétaux appartenant à la flore à 
Glossopteris. 

A sa base, les sédiments ont un caractère siliceux accentué 
(environ 200 m.) quoiqu'on y trouve aussi des couches de 
schistes avec des nodules de pyrite. Ce sont ces couches qui 
recèlent les fossiles végétaux ainsi que des crustacés. En outre, 



on y a relevé S niveaux de charbon, à Rio Grande et Santa-
Gatharina, mais qui ne s'étendent pas vers le Nord, où l'on ne 
trouve qu'un seul niveau, ayant d'ailleurs une épaisseur plus 
faible. Le charbon est lui-même souvent associé à la flore végétale. 

La série se termine par des sédiments plus argileux (schistes 
de Palermo). 

Il faut remarquer, en outre, l'intercalation de calcaires impurs 
qui est plus fréquente vers le Nord. 

Au point de vue paléontologique, nous trouvons dans la S. 
Tubarao d'abord des individus appartenant à la flore à Glossopêe-
r-is. Ce sont les G. occidentali, G. Èroiuonania, G. indica, G. oho-
vata, des Gangamopteris Noeggerathlopsis, Phyllotheca, Cardio-
carpum et Voltzia, qui se trouvent tantôt au-dessous, tantôt au-
dessus des couches de charbon. Parfois ces végétaux forment le 
mur des couches houillères, on les voit alors, associés intime
ment à des plantes caractéristiques du Carbonifère de l'hémis
phère nord, à savoir : des Sigillaria, Lepidodendron, Lepidoph-
loios, Sphenopteris et des Annularia. 

Au-dessus du charbon, on commence à trouver des troncs 
silicifiés dont beaucoup ont été considérés comme étant des coni
fères du genre Dadoxilon et d'autres des Psaronius. 

Aux végétaux on a trouvé souvent associé un crustacé eurip-
téricle Hastimima WHITE, considéré d'abord par le géologue White 
comme une plante fossile et identifié par Clarke, plus tard, aux 
Euryptéridesdes couches Witteberg de l'Afrique australe et aussi, 
paraît-il, carbonifère de la Nouvelle Ecosse et du Cap-Breton. A 
part cela, on a trouvé des écailles de poissons ganoïdes et de 
nombreuses ailes d'insectes, appartenant aux paléoblattines pla
cées au voisinage immédiat des couches de charbon. 

Au point de vue géologique, nous voyons donc pendant la série 
Tubarao, un approfondissement du rivage où ont été transportés 
d'abord les sédiments végétaux. 

Au point de vue climatérique, la température semble être plus 
élevée. Il faut l'admettre comme étant irrégulière, puisque l'in
tercalation de représentants de la flore tropicale du Carbonifère 
boréal est extrêmement nette dans les niveaux houillers. 

Nous avons ensuite la 3 e série permienne, celle qu'on a 
dénommée Passa Dois. On l'admet concordante avec la précé
dente. Son épaisseur est d'environ 200 mètres. 

A sa base, on trouve d'abord l'horizon qui lui est le plus carac
téristique, celui des schistes d'Iraty (70 m. ) ; ils contiennent 
souvent des intercalations calcaires, ce fait se présentant d'une 
façon à peu près constante vers le plateau, c'est-à-dire le N W . 



C'est un horizon généralement bitumineux, avec des imprégna
tions de pétrole solidifié (albertite). Sa couleur sombre, bleue ou 
noire, est constante. Dans cet horizon on a trouvé une faune 
de reptiles. 

Au-dessus du niveau d'Iraty, apparaissent les schistes d'Es-
trada Nova, gris, roses, avec des silex distribués d'une façon 
constante dans toute sa masse ; leur épaisseur est de 160 mètres. 

On admet que le Permien se termine avec une petite couche cal
caire (Rocinha), environ 3 m., également à silex, qui le recouvre 
d 'une façon constante. 

Au point de vue paléontologique, le niveau d'Iraty est spé
cialement caractérisé par sa faune reptilienne. Elle se compose 
de 2 genres d'ailleurs voisins. Le premier, trouvé dans les con
crétions calcaires de Sao Paulo, est un Slereosternum, le S. tumi-
dum COPE. Plus tard, les reptiles trouvés dans les schistes du 
Sud furent attribués, par Mac Gregor, à des Mesosaurus brasi-
liensis. Récemment von Huene et Lyddekker ont aboli le genre 
Slereosternum et en ont fait l'espèce Mesosaurus tumidum. La 
forme des maxillaires ainsi que les dents, faits pour la préhen
sion des poissons, et la disposition des dents antérieures, font 
croire qu'il s'agit d'animaux aquatiques. 

Quant au niveau supérieur de l'Estrada Nova, la vie y est 
représentée par une faune de lamellibranches, silicifiés et qui 
n'a pu encore être étudiée. On lui attribue une origine d'estuaire, 
et ses caractères l'écartent absolument des faunes permiennes 
marines connues jusqu'ici. 

En outre, et très fréquemment, il s'y présentent des bois silici
fiés. Ces bois sont d'une part des conifères (cordaïtes) semblables 
aux araucarias actuels (ils seraient aussi leurs ancêtres). On en 
fait plusieurs espèces du genre Dadoxilon (Z). pedroi ZEILLER, 
D. nummularium et D. meridionalïs). 

Un fait remarquable : ce même Dadoxilon qui, en Australie, 
présente des anneaux annuels de croissance, s'en trouve privé 
au Brésil-. Il est utile de retenir ce fait. Mis en présence d'autres 
faits comme la flore à Glossopteris, déjà signalée au début du 
permien et que nous retrouverons au Trias, il nous porterait à 
croire qu'il y eut des oscillations très rapides de climats qui sem
bleraient plutôt causées par des conséquences fortuites, comme 
le seraient les courants marins froids. 

A côté des conifères, des lepidendroïdes apparaissent assez 
fréquemment. On en fit l'espèce Licopodiopsis Derbyi RENAULT, 

Finalement on .signale des Psaronius (tronc d'un Pecopteris 
selon Zeiller). L'espèce P. brasiliensis ZEILLER, semble provenir 



du Nord du Brésil. Cependant Derby, qui consacra les dernières 
années de sa vie à l'étude de ce végétal, admet sa présence à 
S. Paulo, associée aux troncs silicifiés du niveau E. Nova. 

Il faut encore remarquer que les derniers travaux de Derby 
tendraient à placer le Psaronius hrasiliensis, ainsi que son voi
sin Titea singularis, dans les cj rcadées. 

EXTENSION DU PERMIEN VERS LE NORD. — La présence de 
troncs silicifiés de Psaronius, connus depuis longtemps, a permis 
d'identifier une vaste extension de Permien au Nord du Brésil. 

On reconnaît aujourd'hui une série composée de schistes cal
caires et de plusieurs niveaux de grès, dont un pisolitique, con
tenant des Psaronius (Série de Parnahyba), surmontés de grès 
rouges tachetés, semblables au niveau inférieur du Trias du Sud 
du Brésil que nous décrirons bientôt. Les couches sont toutes 
sensiblement horizontales. Ces terrains permiens partent de la 
côte (au voisinage de Parnahyba) et s'étendent jusqu'au Nord de 
Govaz. — On a trouvé même sur le Xingu des roches ayant le 
même faciès. 

A côté des Psaronius hrasiliensis, on a pu identifier des Sigil-
laria ainsi que des poissons appartenant au genre Semionotus. 

On peut remarquer que ces couches sont contemporaines des 
niveaux supérieurs du Permien de Santa-Catharina. Il n'est 
donc pas étonnant qu'on n'y ait pas observé de phénomènes gla
ciaires qui se rapportent, en somme, à la base de la période. 
Tout semble indiquer qu'il s'agit de formations lagunaires voi
sines du rivage. Elles ne paraissent pas en communication avec 
celles du Sud. 

A Matto-Grosso, j ' a i décrit depuis une vingtaine d'années, des 
schistes verdâtres, au pied des plateaux crétacés (à Sepotuba) 
qu'on est porté à croire permiens, sans preuves à l'appui. 

Finalement à Bahia, près d'Aracy, nous retrouvons des roches 
(schistes aux couleurs sombres) portant des Alethopleris et des 
Psaronius. Il s'agit sans doute des restes d'une lagune permienne 
identique aux précédentes. 

Quant à la série du Sergipe (Estancia), considérée comme per
mienne par Branner, son âge secondaire (crétacé) semble aujour
d'hui parfaitement établi. 

Magmas. — Comme roches éruptives, on voit, traversant des 
couches permiennes (au-dessous du niveau Ira'ty) les manifesta
tions éruptives de Poços de Caldas, à Minas, et d'Ipanema, à San 
Paulo. 

Il s'agit d'un magma alcalin donnant des feldspathoïdes, 



représentés d'ailleurs, au Brésil, par de nombreux gisements, 
dont beaucoup sont compris dans le complexe cristallin. Aussi 
est-ce arbitrairement, que nous les supposons contemporains du 
gisement de Galdas, c'est-à-dire permo-carbonifères. 

A Caldas, il y a un massif volcanique où des syénites néphé-
liniques (I', 6', 1', 4'), sont entrecoupées de phonolites, avec des 
particularités très diverses, encore peu étudiées, comme la lujau-
rite (III (1) S, 1) (Djalma), les leucitoporphyres (II, 7, 1, 3), où 
le pourcentage de K 2 0 augmente relativement à celui de Na 2 0 . 
— Nous trouvons encore certains granités présentant une con
sanguinité nette. Tout le cortège est d'ailleurs accompagné par 
des tufs et brèches volcaniques. 

En dehors de Caldas, on peut citer le gisement de Annitapo-
lis (Santa-Catharina) près de la côte ; de l'île de S. Sebastiao ; 
de Jacupiranga (S. Paulo), ayant donné des roches d'un type spé
cial, le jacupirangite, aux paramètres I V , 2 , ' 3 , 2 ; d'Ipanema 
(S. Paulo) ; ceux du grand massif de la Serra d'Itatiaya ; ceux 
du massif de Santa Cruz Tingua, près du rivage à Rio de Janeiro, 
avec surtout des foyaites, tinguaïtes et des leucites-tinguaïtes, avec 
des comptonites, aux paramètres magmatiques de II '7, 1, 3' . 
— II, 6', 1, 3' — 1, 6, I , 3 ' — 'II, 6, 1, 3 — III, 6, 3, 3, —; 
assez voisin de ce massif, celui de l'Ile de Cabo-Frio, où la 
proportion relative d'alcalis est moins accentuée, donnant plutôt 
des pulawskites, dont la seule formule magmatique que nous pos
sédions est II', 6', 3, 4 ; celui de l'Ile Trindade au large de Rio 
de Janeiro, avec des phonolites dont un échantillon présente des 
cristaux monstres de sanidine. On en a signalé encore à la Serra 
de Pieu, à Araxa, à Patrocinio, àSalitre (Minas), à la Serra des 
Aymorès (Espirito Santo), et au Pao de Assucar et Guaperé 
(M. Grosso) ; celui de l'Ile de Fernando Noronha près du cap 
S. Roque a un magma néphélinique, qui se rapproche beaucoup 
des roches basaltiques post-crétacées du Nord-Est brésilien. 

D'après Riman (pétrographie allemand qui séjourna au Brésil 
pendant quelques années) il y aurait dans les régions diaman
tifères du SVV de Minas (Abaete, Matta de Corda, Agua Suja) des 
pipes de kimberlite en rapport avec des picrites-porphyrites). 
Ces roches, ainsi qu'un picrite de la Serra do Mar (tunnel de 
Rio do Carmo) proviendraienttoutesde magmas alcalins. — Nous 
avons vu que beaucoup de géologues veulent également voir, pour 
les diamants de la Serra do Espinhaço, une origine rattachée à 
des brèches kimberlitiques. Or les travaux récents de Djalma 
ont complètement détruit l'hypothèse de Riman. Dans le S W 
de Minas il y a bien une brèche volcanique où l'on trouve des 



xénolites de roches alcalines mais qui semble plutôt un augitite. 
Ces roches n'ont jamais révélé de diamants, mais bien du Pt, a 
raison de 1 gr. par tonne, fait connu de Hussak. 

Au point de vue économique, nous avons déjà vu que la série 
de Tubarao de Rio Grande, de Santa-Catharina contient 5 niveaux 
de houille (vers le Nord à Parana nous n'en trouvons qu'un 
seul). 

Parmi ces niveaux, il en est un, celui de Barro-Branco, dont 
l'épaisseur atteint parfois 2 m. et qui est exploité industrielle
ment (S. Jeronymo, Tubarao). Il s'agit d'une bouille, avec de 
tines intercala Lions de schistes charbonneux, qui font élever le 
pourcentage de cendre, de la masse globale exploitable, à envi
ron 30 %. 

Il faut également faire allusion aux indices de pétrole, trou
vés surtout dans les grès supérieurs au Permien (grès du Rasto), 
sous forme de pétroles oxydés, asphaltes ou albertites, ou de 
simples suintements. Les sondages ordonnés ont déjà révélé des 
gaz combustibles, riches en méthane, à S. Paulo (Piracicaba) et 
Parana (Général Mallet), ainsi que des petites accumulations de 
pétrole liquide. Ces diverses manifestations pétrolifères semblent 
avoir comme roche mère les schistes bitumineux appartenant au 
niveau d'Iraty. 

Les magmas alcalins d'âge permien donnent des ségrégations 
zirconifères, très riches, à Caldas et contiennent du platine dans 
la région de Matta da Corda. 

TRIAS. 

Dans la série géologique du Sud du Brésil, nous passons insen
siblement du Permien au Trias, puisque la concordance existe 
partout et que nous avons même un horizon de transition, où des 
reptiles^ triasiques sont associés à des mollusques et à une 
flore permo-carbonifère. 

Ceci tendrait à prouver combien sont arbitraires les grandes 
divisions géologiques, même quand il s'agit d'ères (primaire et 
secondaire) établies en Europe, une fois étendues au reste de la 
Terre. 

Le Trias du Brésil se compose de deux étages sédimentaires, 
suivis d'une coulée éruptive. L'ensemble forme la série de 
S. Bento. 

Nous trouvons à sa base les grès du Rasto, avec 200 m. d'épais
seur, suivis des grès blancs compacts de Botucatu. Dans ceux-
ci sont intercalés d'énormes filons— couches de roches basiques 
qui les surmontent, aussi, d'ailleurs. 



L'étage inférieur, appelé Rio Rasto, se compose, comme nous 
avons dit, de grès de plusieurs couleurs généralement tachetés de 
blanc (le rouge dominant toutefois). Ce sont des grès friables, 
souvent argileux et à grain grossier. 

Ses couches sont en parfaite concordance avec celles de l'étage 
supérieur du Permien ; elle semblent même parfois en transgres
sion sur les niveaux inférieurs. 

A Serrinha et Agua Quente, au Parana, on a pu identifier des 
lamellibranches permo-carbonifères, selon Holdhaus, 4 espèces 
de Soleiiomorpha et 2 de Sanguinolites. 

Encore à Serrinha, tout de suite au-dessous du niveau à lamel
libranches, la flore à Glossopterïs (G. hroivniana et G. angusti-
folia) se présente associée à une feuille de Toeniopleris et des 
fragments de Pecopteris. Nous voici donc en présence de fossiles 
nettement permo-carbonifères. D'autre part, Reed a identifié des 
espèces triasiques des genres Pachycardia ( P . afj'. rugose, HAUER, 
P. ncotropica esp. nouv.) d'anodonte (A. aff. trapézoïdales, MAURY) 
de Triconoclus, de Myophoria, de Schiiffrantlia, de Modiola. — 
Un sondage a révélé des coquilles d'estheria à Rio Grande. 

Dutoit trouva encore des bois de Dadoxylon, toujours privés 
d'anneaux annuels ainsi que des troncs d'equisetinées. 

A côté de ces plantes et de ces mollusques, on avait depuis 
longtemps trouvé un reptile fossile (dinosaure ?) ayant des affi
nités triasiques, le Scaphonix Fischeri WOODWAKD à S l a Maria 
(à Rio Grande do Sul) et des ossements attribués au genre Ery-
throsucus à Rio Preto.(S. Paulo) alliés du Euskelosaurus afri
cain, caractéristique de la série Beaufort, du Karroo africain. 

Des travaux récents, dus à un paléontologiste allemand Von 
Huene, à Santa Maria, ont permis très récemment la décou
verte d'un gisement extrêmement riche. Les résultats provisoires 
de ces recherches ont indiqué que les Scaphonix ne semblent 
pas des dinosaures. Il en aurait déterminé une deuxième espèce, 
l i a déjà décrit, en outre, quatre genres nouveaux : Cephalonia, 
Cephalastron, Cephalaslronius et Scaphonychinius. 

En outre, la description plus complète du Scaphonix (pro
venant d'un matériel plus abondant) permet de montrer son ori
gine littorale, car ses mâchoires sont faites pour broyer des coquil
lages. Ces travaux ne sont point publiés. Je dois cependant signa
ler que V. Huene a annoncé la découverte de Théromorphes du 
groupe Gynodonte. 

Le grès compact de Botucatu vient ensuite en concordance 
parfaite avec les grès friables et colorés du Rasto. 

Ces grès sont généralement blanchâtres, parfois rosés. Leur 



consistance permet la con
servation d'escarpements 
verticaux donnant au pay
sage l'aspect caractéristique 
des Serras da Esperança et 
du Espigao. 

Leur épaisseur atteint 
100 m. Il sont surmontés 
par la couche de roches 
éruptives, qui souvent s'in
tercale aussi dans ses assises 
supérieures. A part quel
ques perforations de vers 
trouvéesàSao Paulo, el qui 
peuvent bien être récentes, 
on ne leur trouve pas de 
vestige de vie. 

Au-dessus des grès de 
Botucatu s'étalent les as
sises éruptives, roches d'é-
panchement sans doute re
liées au dykes qui coupent 
les formations permiennes 
voisines. 

Il s'agit d'une couche 
ayant une épaisseur qui 
oscille entre 200 à 700 m. ; 
elle couvre plus de 800.000 
m 2 , en surface. 

Il est certain qu'il y eut 
plusieurs paroxysmes vol
caniques successifs, puisque 
des couches de grès vitrifiés 
restent parfois intercalées 
dans les laves. — Mais rien 
ne p e r m e t d ' a d m e t t r e , 
comme le veulent quelques 
géologues, qu'il y ait des 
modifications sensibles de 
magma. Quoique les roches 
qu'on trouve, depuis le Sud-
Ouest de Minas jusqu'à 
l'Uruguay, soienttantôtdes 
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andésites, des augites-porphyrites, des labradorites ou des ba
saltes, avec des structures tantôt ophitiques, tantôt sub-ophitiques, 
à l'aspect souvent amygdaloïde, je suis porté à croire qu'il s'agit 
de simples modifications plus ou moins locales. 

Les analyses que nous possédons sont malheureusement impar
faites puisque, dans toutes, on a négligé de séparer le protoxyde 
de fer. 

On peut observer cependant, sans chercher à déterminer les 
paramètres magmatiques des auteurs américains, que la propor
tion d'alcalis est toujours inférieure à 3,5 ° / 0 , la soude domi-

3 
nant la potasse ?r-p_ e' ; l' 0- 6 la proportion de MgO est toujours infé-
rieure à celle de la chaux. 

Ces formations triasiques, comprenant l'épanchement éruptif, 
s'étendent au Sud de Goyaz et l'on trouve des manifestations iso
lées presque au centre de Matto-Grosso (Tapirapuan). Son exis
tence au Sud de Maranhao, tout à fait air Nord, où on préten
dait la voir s'étendre sur de vastes surfaces, semble contestée 
par de récents observateurs. 

Le niveau de Rasto permet d'indiquer des dépôts littoraux ou 
lagunaires, puisqu'on y voit associés des végétaux à une faune de 
lamellibranches. D'autre part, les reptiles trouvés semblent faits 
pour vivre dans l'eau. 

Quant au niveau supérieur, au contraire, tout oblige à lui at tr i
buer une origine éolienne, car les grains de sable ne paraissent 
pas roulés et l'absence de vestiges de vie y est complète. 

Les conditions physiques permiennes paraissent se pour
suivre au début du Trias. Finalement, une régression a été suivie 
d'un climat désertique, au moment des cataclysmes volca
niques. 

La grande masse de roches denses, deSima, venue se superpo
ser au Sial et aux sédiments légers continentaux, ne semblent pas 
avoir troublé l'équilibre isostatique de la région, puisque le sur
croît de poids apporté par ces laves n'a pas produit l'abaissement 
qui serait révélé par une transgression marine dans le voisi
nage. 

Au point de vue économique, on doit signaler surtout le gise
ment de cuivre au contact des roches d'épanchement au Rio 
Grande. Les mêmes roches à structure amygdaloïde, présentent de 
belles agates dans leurs géodes. 

Finalement les grès du Rasto, surtout à S. Paulo, sont parfois 
imprégnés d'asphalte, ce qui a conduit à rechercher en ces endroits 
le pétrole en profondeur. 



CBÉTACÉ 

A part les roches volcaniques décrites précédemment, que cer
tains auteurs, comme du Toit, ont situées au Rhétique, et les ter
rains de Bauru, placés par nous à la base du Crétacé et qu'on a 
voulu situer au Wealdien (passage du Jurassique au Crétacé) on 
peut dire que les géologues brésiliens ignorent complètement 
l'histoire jurassique de leur pays. 

Au Crétacé, nous avons, au contraire, un ensemble de manifes
tations, sans connexions directes entre elles, et que nous allons 
tâcher d'interpréter. Ce sont d'abord les roches de Bauru à Sao 
Paulo, à Goyaz et au Parana, avec leur faune spéciale, ensuite les 
sédiments de la côte orientale ou de son voisinage immédiat et 
finalement les grands plateaux centraux dont on ne connaît que 
les poissons fossiles dans leurs cassures du Nord. 

a) BAURU. — Dans le Sud du Brésil, de Sao Paulo jusqu'au 
Parana, au Sud de Matto Grosso et de Goyaz, se trouvent parfois 
exposés, au-dessus des grès triasiques de Botucatu, d'autres grès 
à ciment calcaréo-argileux. 

Il semble bien qu'il s'agisse de résidus d'érosion d'une forma
tion bien plus vaste. 

Une faune de grands dinosaures s'y trouve représentée. Quoique 
ces reptiles soient connus depuis longtemps, on ne confia leurs 
ossements à un spécialiste que ces temps derniers. On voulait y 
voir un niveau crétacé inférieur ; il semble aujourd'hui qu'il 
s'agisse d'une série complexe où se trouveraient en ell'et repré
sentés plusieurs niveaux différents. C'est en somme probable
ment une région de lagunes dont on ignore les relations avec les 
autres terrains crétacés qui seront signalés. 

h) BASSINS CRÉTACÉS DE LA CÔTE NORD-EST BRÉSILIENNE. — 

On a reconnu tout le long de la côte à partir de Bahia jusqu'au 
Ceara, des gisements crétacés fossilifères, d'origine tantôt lagu-
naire, tantôt marine, se rapportant à plusieurs niveaux géolo
giques différents. 

Nous allons 'les passer successivement en revue, toujours en 
observant l'ordre chronologique. 

1. — Groupement d'eau douce affleurant aux environs de la 
ville de Bahia. 

Ce sont des dépôts dont les affleurements entourent toute la 
grande baie de Todos os Santos, et qui pénètrent vers l 'inté
rieur jusqu'à près de 2 0 0 km. de la côte, passant ainsi à l 'Etat 
de Pernambuco (Jatoba). 



Ils reposent sur des terrains cristallins qui, du reste, les isolent 
de l'océan actuel et sont parfois recouverts par des sédiments ter
tiaires. Les couches dans l'intérieur s'inclinent toutes vers NE à 
N W de 10 a 20°. 

Au point de vue lithologique, on trouve près de la ville de 
Bahia, des grès et des schistes peu consistants, reposant sur un 
conglomérat grossier. Vers l'intérieur, à Pernambuco, s'intercale 
souvent un terme calcaire. D'autre part, les grès sont parfois 
salifères. On leur admet une épaisseur de 300 mètres. 

Deux faunes, l'une de vertébrés et l'autre d'invertébrés, s'y 
trouvent associées. 

Parmi les vertébrés, un dinosaure du type Megalosaurus, un 
grand crocodile du genre Gcnophilis, un ptérodactyle et des pois
sons du genre Lepidotus (Mawsonia) et du genre Belenostomus ont 
été reconnus. 

La faune invertébrée contient des néritines, des lioplacodes, 
des planorbis, des anodontes, dessphoerium, des petites paludines 
et une mélanie, ensuite des. crustacés (Entromostacés) avec des 
cypris et la Candona candida. 

Ch. Maury, vient de placer cette série à la base de la période, 
au Néocomien-Wealdien. 

Ce sont des sédiments lacustres. Il y avait donc une lagune, 
séparée de la mer et s'étendant assez loin vers l'intérieur; peut-
être même en connexion avec d'autres séries crétacées. Cette 
lagune semble s'approfondir vers l'intérieur partout où se pré
sentent des termes calcaires. On y observe aussi des régions 
d'estuaires, avec leurs salines et leurs lignites. 

c) 1LHEOS. — Au Sud de l'État de Bahia, près d'Ilhéos, on 
connaît aussi une petite série crétacée, environ 80 m. de grès 
saumâtre, surmontée par des schistes bitumineux, où Woodward 
a identifié des poissons semblables à ceux des environs de 
Bahia (Lepidotus, Maivsonia). 

En outre, des sondages effectués à Cururupe, au Sud d'Ilhéos, 
ont traversé des roches basiques, diabases intercalées dans les 
couches crétacées. 

A l'archipel d'Abrolhos, au large d'Ilhéos, des sédiments éga
lement crétacés sont surmontés de la même roche éruptive. 

d) MARAIIU. — Le Crétacé a encore été reconnu (à la localité 
Algodoès), près du village Marahu (à Bahia). Il est représenté 
par un calcaire argileux dont la faune, nettement marine, contient 
une espèce du genre Schloembachia, une grande Cuculla, des 
gastropodes comme le Serrifusus. L'ammonite a fait placer ce 



niveau dans l'Albien, c'est-à-dire le dernier étage du Crétacé 
inférieur. 

e) SERGIPE. — Plus au Nord, à Sergipe, à Maroime et Larangei-
ras, s'étend une série plus importante dans laquelle on a reconnu 
14 céphalopodes, 11 échinodermes, 17 gastropodes et 48 lamelli
branches. Son épaisseur est supérieure à 300 m., si on comprend 
les couches d'Estancia qui lui sont inférieures et qu'on avait 
placées, auparavant dans le Permien. 

Plusieurs niveaux crétacés y paraissent présents, puisque selon 
Douvillé, nous y trouvons de l'Albien supérieur et que Haug, 
dans le calcaire de Lastro, a trouvé des ammonites (Pucjosia pla-
nulala, Douvilleiceras offareinatum et Sloenhachia maroimensis 
et Mertoniceras) appartenant au Cénomanien. 

A Boni Jésus, le Vaseoceras hartti, toujours selon Haug, serait 
proche parent des ammonites du Turonien inférieur portugais, 
ainsi que de celui du Nord de l'Afrique. 

f) RIO GRANDE DO NORTE. — Au Rio Grande do Norte, nous 
trouvons encore une bande très large de terrains crétacés longeant 
le rivage depuis la ville de Natal jusqu'à la frontière du Ceara. 
Elle est composée de calcaires et schistes recouverts d'un grès 
ferrugineux. 

Les divers affleurements de cette série sont respectivement 
caractérisés par les genres Tylostoma, Tverinea et Inoceramus ce 
qui les fît placer au Turonien supérieur. Elle présente un grand 
intérêt. En effet, ses couches sont déformées par des pics de basalte 
(dont nous reparlerons) et qui seraient aussi d'âge post-crétacé. 

g) PLATEAUX CENTRAUX. — Après avoir examiné le Crétacé 
du littoral, dont l'âge semble bien déterminé, nous nous trouvons 
en présence des plateaux tabulaires de-l'intérieur. 

Les limites nord de ces plateaux sont aux Etats de Ceara 
Piauhy et Maranhâo. Oh y a trouvé des horizons fossilifères. 

A Araripe, au-dessus de gneiss, le plateau tabulaire a, à sa 
base, un conglomérat suivi d'un calcaire et surmonté, à son tour, 
d'un grès ferrugineux. Cette même série, dans le Piauhy, est inter
rompue par l'érosion découvrant alors la série permienne. 

Le calcaire contient souvent des nodules à poissons fossiles. 
Au Maranhâo, on a découvert dernièrement, dans le grès, d'autres 
poissons qui n'ont pas encore été identifiés. La Serra do Araripe 
est la mieux connue avec ses 600 m. de sédiments. On y a. décrit 
11 poissons fossiles, sans toutefois pouvoir déterminer l'étage 
crétacé auquel ils appartiennent, ainsi que des foraminifères et 
des crustacés. 



Le faciès du grès ferrugineux supérieur a fait admettre son 
synchronisme avec le grès qui domine le ïuronien de Rio grande 
do Norte. 

Tout nous porte à croire que ce sont des sédiments marins. 
Vers le Sud s'étend la série interminable des plateaux centraux 

brésiliens en couches sensiblement horizontales, ayant souvent 
1.000 m. d'épaisseur, reposant en discordance sur toutes les autres 
séries géologiques brésiliennes. Au Nord du bassin de l'Amazone, 
dans la chaîne de la Guyane, nous trouvons ces mêmes couver
tures gréseuses à la Roraïma. Les plateaux sont, d'ailleurs, lar
gement coupés par les vallées d'érosion des grands fleuves. Tou
tefois, leur parallélisme fait supposer qu'il y ait eu de grandes 
fractures qui auraient été peut-être comme l'écho ralenti de 
l'érection des Andes. A ces failles, on peut attribuer la dénivel
lation qui fit élever, à plusieurs centaines de mètres, ces sédiments 
déposés, sans doute, à un niveau voisin de celui de la mer. 

On n'a pas pu, jusqu'ici, trouver les vestiges de vie dans ces 
grès (peut-être ne les connaît-on que trop peu ?). Comme ils sont 
formés de grains de sable, généralement arrondis, il faut repous
ser l'hypothèse d u n e origine éolienne simple. 11 me semble que 
l'action du vent a dû contribuer à colmater les lagunes peu pro
fondes, sujettes à des courants rapides. 

Au point de vue magmatique, nous avons vu que des érup
tions crétacées, ou post-crétacées, ont été déterminées avec pré
cision à Rio Grande do Norte au Sud de Bahia. 

Les roches de Rio Grande do Norte sont des basaltes aux 
paramètres magmatiques de III, 5, 2, 4. Ces basaltes ont un 
faciès andésitique (tholéites). Quant aux roches du Sud de Bahia 
(et peut-être celles de Abrolhos), nous trouvons des diabases, 
presque des augites-porphvrites. donnant II, 4, 4, 5 — II, 3, 4, 
S — I I , 4, 4 , 4 . 

TERTIAIRE 

Les formations tertiaires brésiliennes comportent des bassins 
fossilifères, localisés le long de la côte NE, une bande littorale 
sans fossiles, à peu près continue au Nord de Victoria à Espirito-
Santo, qu'on appelle les harreiras, les argiles et les grès du bas
sin de l'Amazone, et deux ou trois bassins lacustres englobés 
au Sud dans la Serra do Mar et de l'Espinhaço. 

Suivons l'ordre chronologique, autant que possible, puisqu'on 
ne connaît l'âge exact que pour 2 ou 3 de ces formations. 

a) PERNAMBUCO ET NATAL (Maria Farinha). — Au Nord de la 
ville d'Olinda, à Pernambuco, il existe un gisement tertiaire, 



dont l'âge a pu être identifié d'après les fossiles trouvés à Maria 
Farinha. 

Il s'agit d'un grès calcaire jaunâtre d'où l'on a décrit environ 
73 espèces. 

Ces fossdes sont d'âge tertiaire (base de l'Eocène). Ils seraient 
présents également au Venezuela, à Soldado-Rôck, associés alors 
à la faune eocène de l'Alabama américain. 

Près de Natal, à Rio Grande du Norte, on trouve ce même 
calcaire, compris entre les gneiss et les argiles bariolées sans fos
siles, supposés pliocènes. 

Sa faune paraît identique à celle de Maria Farinha, ce qui la 
fait toujours placer à i a base de l'Eocène. 

b) RIACHO DOCE (Alagoas). — Au Sud de Pernambuco, dans 
l'Alagoas, et spécialement à Riacho Doce, on connaît des grès et 
des schistes bitumineux à poissons fossiles appartenant aux 
genres Ellipes, Dastïlhe, Chiromystus, des crustacés ostracodes 
du genre Estheira. 

On a hésité à attribuer ce gisement au Crétacé supérieur. On 
le place à présent à l'Eocène. Ce serait une formation d'estuaire. 

c) MARANIIAO. — A l'état de Maranhao, on connaît un assez 
grand nombre de gisements fossilifères tertiaires près du litto
ral, à savoir à Carutupera, Tury-Assù (Ponta-Grossa et Pirape-
mas). Ce dernier gisement est caractérisé par un grand nombre 
d'Anomia SP. nouvelles, genre actuel, qui apparaît cependant au 
Miocène. On lui attribue l'âge miocène(?) et l'origine marine. 

d) PARA. — Presque à l'estuaire de l'Amazone (§0 km. à l'Est 
du phare de Salinas), on trouve à Pirabas un bassin composé de 
deux niveaux calcaires fossilifères, avec 27 genres de gastéro
podes et plus de 30 de lamellibranches. Ch. Maury a observé que 
la plupart des espèces sont analogues aux espèces rencontrées 
au golfe des Caraïbes, paraissant en être des formes ancestrales, 
on y trouve encore des affinités pacifiques (côte occidentale de 
l'Amérique Centrale) et quelques espèces ont des parents actuels 
à l'Océan Indien. Quelques-uns de leurs descendants sont aujour
d'hui des espèces abyssales. Les genres Amauropsis et Trophon 
sont actuellement polaires. 

On leur attribue l'âge miocène inférieur, d'après ses similitudes 
avec les faunes du Gatem à Panama, de Bowden à Jamaïque, 
ainsi que celles de Saint-Domingue, et à cause de la présence du 
genre Orthaulax. 

La ressemblance avec la faune des Antilles rattache Pirabas 
aux faunes de Bordeaux et de Dax (Aquitanien et Burdigalien). 



e) GISEMENTS LAGUNAIRES FOSSILIFÈRES INFÉRIEURS. — Dans 
la vallée du Parahyba et du Tiété à S. Paulo, près de Gurytiba 
au Paraná et dans deux ou trois localités de Minas, on trouve 
des gisements argileux sapropélitiques qui durent appartenir à 
des lagunes tertiaires. 

Les gisements du Parahyba, de Gandarella à Minas, ont fourni 
soit des poissons fossiles, soit des restes de végétaux. Ces deux 
gisements renferment des couches de lignites (Caçapava, Gan
darella, Fonseca), ainsi que de puissantes assises de schistes 
bitumineux. 

A la vallée du Parahyba, on trouve probablement plusieurs 
étages tertiaires s'élevant jusqu'au Pliocène. 

f) AMAZONIE. — Sur presque tout le bassin de l'Amazone s'éten
dent des sédiments auxquels on a également attribué l'âge tertiaire. 

Il faut dire que le faciès lithologique n'est pas constant. Tan
dis que dans le Haut Amazone, ainsi que ses affluents, comme 
le Javary, le Purus, on a des argiles bleutées et des sables avec 
des lignites contenant une faune bien caractéristique d'estuaire ; 
plus bas, on trouve des grès à ciment argileux, sans fossiles. 
D'après les sondages récents, l'épaisseur de la série atteindrait 
200 m. dans cette région. 

Quant à la faune, les travaux de Woodward et d'autres ont 
décrit 16 genres de lamellibranches avec 24 espèces, et 8 de 
gastéropodes dont 15 espèces, en plus, un crocodile fossile, 
Gryposuchus Jessei GÜRICH, et un mammifère ongulé du genre 
Toxodon. 

Cette faune aurait l'âge des couches Comparo Road (Anodoiita 
hatessi) à la Trinidad, c'est-à-dire serait pliocène. D'autre part, 
c'est un fait remarquable, la similitude du genre Anisothyris 
avec la forme actuelle Azara labiata de l'estuaire du Plata. 

Il semble certain qu'il y aurait eu une vaste région lagunaire. 
Sans doute l'érection des Andes, d'une part, et la répercussion 
isostatique qui a soulevé les massifs cristallins de la Guyane et 
de la côte Atlantique, ont déterminé la formation de la cuvette 
du Haut-Amazone à la fin du Tertiaire et là se seraient accumu
lées les eaux d'une vaste lagune ou d'un golfe où se sont dépo
sés tous ces sédiments. 

g) BARIA. — A Ourussanguinha, sur la côte de Bahia, on 
connaît également un gisement tertiaire, lagunaire, caractérisé 
par les fossiles végétaux (feuilles), nettement ancestrales de la 
flore actuelle mélangée toutefois à des chênes (Quercus) des 
Cinamorum inconnus aujourd'hui. 

11 o c t o b r e 1929. Bull. Soc . Géol . F r . , (4), X X I X . — 5 



h) BANDE TERTIAIRE COTIÈRE. — Finalement, nous avons vu 
tout le long- de la côte depuis l'Amapa jusqu'à Espirito Santo, 
pénétrant souvent l'intérieur jusqu'à plus de 200 k. (comme à 
Minas e Maranhao et au NE) la formation appelée harrelras. 

Ce - sont des sables et argiles conglomératiques ferrugineuses 
en couches horizontales sans fossiles. 

On suppose qu'il s'agirait d'eaux peu profondes soumises à un 
régime de courants rapides, d'âge pliocène. Elle indiquerait une 
transgression accentuée à la fin de l'ère tertiaire. 

Au point de vue économique, les concentrations bitumineuses 
et les lignites des anciennes lagunes, seules, présentent de l'in
térêt. 

QUATERNAIRE. 

Au sujet du Quaternaire brésilien, il n'y a presque rien à dire. 
En effet, jusqu'ici on n'a pas entrepris son étude : discrimina
tion des niveaux avec leur faune respective. 

On peut en somme considérer quaternaires, les grandes plaines 
alluviales de la côte ainsi que celles des grands fleuves et encore, 
les récifs de grès formés le long du rivage, du Céara à Bahia, 
et les récifs coralliaires qui s'étendent du Cap S. Roque aux 
Abrolhos. 

Les plaines alluviales ont parfois plus de 100 km. de largeur 
et proviennent d'une régression marine actuelle. Dans ces plaines, 
on trouve des résidus de coquillages associés à une industrie 
rudimentaire des Indiens qu'on appelle des Sambaquis. 

La faune quaternaire de vertébrés a été un peu plus étudiée. 
Les études portent sur les ossements trouvés dans des cavernes 
ainsi que dans d'anciens lacs desséchés. On a décrit un masto
donte et un cheval (Equus lundi) qui semblent venir de l'Amé
rique du Nord après la formation de l'Amérique Centrale au 
Tertiaire. Ensuite des Toxodon, Maci'auchenias (llama),des Cer-
vus (cerfs), Dicotyles (porcs), chiens, ours, le Mechcirodus, le 
Propithecus (chimpanzé), et surtout des édentés (groupement 
très développé en Amérique du Sud, avec des Megathenium, des 
Scelidotherium, des Mylodon et un glypotdonte (Panochtus). 

Au point de vue économique, on peut considérer quaternaires : 
1° les alluvions anciennes, riches en diamant et en or, dont 

nous nous sommes déjà occupés; 
2° les bancs de sable monazité, connus de Rio-de-Janeiro à 

Bahia, le long du rivage, provenant de la destruction des gra
nités et gneiss à monazite ; 



3° enfin dans le manteau latéritique des zones ferrifères de 
Minas le conglomérat appelé Canga qui est une limonite assez 
riche et finalement certaines tourbières des plaines du littoral de 
Rio et des bassins de quelques fleuves. 

CONSIDÉRATIONS TECTONIQUES 

Cherchons à expliquer la position actuelle des plateaux créta
cés, ainsi que la remodélation tectonique de la région S E du 
Brésil (Serra do Mar et Espinhaço). 

FIG. -Ì. — HYPOTHÈSE SUR LES DÉPLACEMENTS ISOSTATIQUES POST-GUÉTACI'ÏS 
DE L'AMÉRIQUE DU SUD. 

Le réajustement isostatique produit après l'érection des Andes, 
permet de tracer les directives diastrophiques qui ont suivi cette 
remodélation. 

Voyons comment : au Crétacé il s'était opéré une transgression 
marine qui avait transformé la majeure partie du Brésil en mers 
epicontinentales et en lagunes de faibles profondeurs, où s'étaient 
précipités les sédiments sableux. 

Avec la surrection des Andes (au Tertiaire), le réajustement 
isostatique aurait fait plonger le Sial dans le Sima c'est-à-dire le 
continent appesanti dans le magma intérieur. Si nous admettons 
que le continent se fut Comporté comme un radeau rigide, son ver
sant oriental serait sollicité à faire le mouvement inverse, donc de 
surélèvement : voici donc nos fonds gréseux crétacés ou éocènes 
portés à plus de 1000 m. de hauteur, tout en conservant leur 
horizontalité. En raison même de leur rigidité, ils en seraient 
cependant fracturés. 

Les fractures sont témoignées par l'admirable réseau N-S des 
affluents sud-amazoniens, par les fleuves Tocantins, Araguaj'a, 
S. Francisco,-Paraguay et Paraná. 

Plus au Sud, les régions cristallines auraient formé les Serras 



do Mar et Espinhaço au moyen de fractures parallèles à la côte, 
parallèles pour cela même aux anciennes lignes tectoniques des
gneiss. 

Gomme conséquence immédiate, l'eau des lagunes crétacées et 
éocènes serait venue s'accumuler dans la cuvette formée au pied 
de§ Andes. Et nous avons en effet des sédiments lacustres à partir 
du Miocène dans le Haut-Amazone (Solimoès, Madeira, Purus, 
Javary e tc . . ) 

Serait-ce une nouvelle oscillation, toujours tendant à la com
pensation, avec plongée vers l'Ouest, d'ailleurs moindre car les 
mouvements s'amortissent, qui aurait produit les argiles bariolée» 
pliocènes des barreiras du littoral brésilien ? 

Actuellement, nous assisterions à un mouvement inverse car 
nous savons que la côte brésilienne sud-atlantique se relève. 

DEUXIÈME PARTIE 

LA GÉOLOGIE DU BRÉSIL ET LA THÉORIE 
DE LA DÉRIVE DES CONTINENTS 

La géologie est une science qui tient d'un côté aux réalités 
physico-chimiques, puisque les minéraux et les roches ont une 
individualité précise et de l'autre aux nébulosités métaphysiques 
puisqu'elle cherche l'origine de la terre, ainsi que celle de la vie, 
et entreprend de tracer leur histoire. 

En abordant la théorie de la dérive des continents, nous allons 
nous cantonner dans ce deuxième aspect de la science géologique, 
toutefois pour discuter cette théorie, nous utiliserons surtout des 
données positives, révélées par l'observation géologique, spéciale
ment les faits se rapportant au Brésil, qui devait selon Wegener 
avoir été accolé à la Côte occidentale d'Afrique, du Liberia à la 
Colonie du Cap, jusqu'à la période crétacée. 

Voyons maintenant rapidement les faits qui ont amené Wege
ner à concevoir sa théorie et tâchons de rappeler, en peu de mots, 
ses données générales. 

Selon ceux qui critiquaient certaines conceptions admises par 
les géologues modernes, trois ordres de faits se trouvaient par 
elles insuffisamment expliqués. 

1° D'abord la connaissance approfondie de la structure des 
chaînes de montagnes (spécialement des Alpes) amène la géologie 
moderne à admettre l'existence de nappes de charriage ou de 
recouvrement ; ce sont en somme des poussées tangentielles d'une 



intensité considérable ayant réduit par des plissements au quart 
ou même au 1/8 de ce qu'était la surface primitive. 

Rien que pour les Alpes, la tranche actuelle de 150 k. 
proviendrait, ainsi, d'une largeur originelle de 600 à 1.200 k. 
La surface de terre en aurait subi ainsi une contraction 
de 3 %• 

Les physiciens ont fait des calculs qui les ont portés à admettre 
que ce raccourcissement aurait exigé une diminution de 1400° 
dans la température du noyau de la terre. Rien que pour les Alpes 
qui sont en somme un léger accident orogénique dans l'histoire 
de la Terre, cela représenterait une dispersion calorique en 
contradiction avec l'observation laquelle nous indique une perte 
minime de chaleur, d'ailleurs mesurable. La théorie de la con
traction serait ainsi insuffisante pour expliquer les phénomènes 
orogéniques. 

2° La distribution de la vie, comme on la trouve aux différentes 
périodes géologiques, obligerait des relations de contact ou de 
voisinage entre les différents continents. On admettait pour cela 
des continents ou des ponts continentaux disparus, par effondre
ment. 

L'existence de ces effondrements n'aurait pas été constatée 
dans les fonds sous-marins, en plus ils paraissaient contrairesaux 
lois de l'isostasie. 

3° La distribution des climats (spécialement les phénomènes 
glaciaires à la période permienne) ne pouvait s'expliquer suffisam
ment, même si l'on admettait un déplacement de la ligne des 
pôles. 

Wegener, reprenant l'idée de Taylor (1910L imagina une 
théorie de la Terre, dont on ne peut contester l'élégance de 
conception, qui expliquerait tout ce qui semblait avant ano
malie. D'une façon très résumée, j'exposerai ses traits généraux. 
Je ne retiendrai, ensuite, qu'un de ses aspects, l'aspect géolo
gique, et encore je le ferai partiellement, puisque ma discussion 
ne portera que sur ce qui se rapporte au Brésil. 

Voyons donc ce que dit Wegener : Il part d'une hypothèse de 
Suess ainsi que des principes géophysiques de l'isostasie. Suess 
suppose que la constitution interne de la Terre est la suivante : 
à partir de son centre, on aurait une région ferronickelitère, le 
le Nife, entourée d'une région liquide le Sima (riche en silicates 
magnésiens — de composition basaltiques lorsque solidifiés) 
dans lesquels flotteraient les blocs continentaux le Sial ou Sal 
(roches en Sil. d'alum.) plus légers. Suivant les principes de 
l'isostasie, le Sial se déplace dans le Sima verticalement de façon 



k rétablir l'équilibre hydrostatique, quand il est rompu, comme.le 
ferait un glaçon flottant dans l'eau sur lequel on placerait un 
poids, avec, cependant, la lenteur permise par la viscosité. L'isos-
tasie est du reste une conception géophysique confirmée par les 
observationsgéodésiques. Quoique le Sima, qui constitue le fond 
des océans s'y présente en couche solidifiée, Wegener admet qu'à 
côté des déplacements verticaux, d'autres mouvements horizon
taux se seraient également produits, sous des forces l'une centri
fuge, provenant de la différence de hauteur des centres de gravité 
du Sial et du Sima dont il prend la place et l'autre due a la préces
sion de l'axe de rotation des masses continentales sur l'axe de 
rotation de la terre. 

Il suppose donc : 
a) que jusqu'à la période crétacée, les socles continentaux 

auraient formé un seul bloc, la Pangée, qui contiendrait du reste 
les mers epicontinentales, tandis que les océans se trouveraient 
réunis en un immense Océan Pacifique. 

b) que, à partir du Crétacé l'Amérique du Sud actuelle se serait 
détachée de la côte occidentale africaine par suite d'une fracture, 
qui se serait ensuite poursuivie vers le Nord. Cette fracture, en 
s'élargissant, aurait créé l'Océan Atlantique, et l'Amérique du Sud 
aurait dérivé vers l'Ouest. 

Plus tard à la fin de l'époque tertiaire, l'Amérique du Nord se 
serait à son tour détachée de l'Europe. 

Des accidents et mouvements semblables, se seraient produits 
dans le bloc formé par l'Afrique du Sud, le continent Antartique 
l'Inde, Madagascar et l'Australie ; ce bloc fracturé, à son tour, 
l 'Inde viendrait buter contre l'Asie, créant la chaîne de l'Hima
laya. 

La dérive de l'Amérique, à son tour, par suite des résistances 
opposées à son déplacement, aurait déterminé la formation d'un 
bourrelet frontal : la chaîne des Andes. 

Wegener base sa conception grandiose sur un ensemble touffu 
de faits se rapportant à la géophysique, à la géologie, à la bio
logie, à la climatologie et à la géodésie. Ces faits, il les prend aux 
diverses régions de la terre. Ils ont été tous largement débattus 
par les géologues, les biologistes et les géophysiciens les plus 
éminents. Il n'est pas de mon intention de reprendre une dis
cussion générale sur ce sujet qui m'aurait certes débordé. Je 
retiens cependant l'identité des profils du Brésil et de l'Afrique 
occidentale, la similitude de vie et de climat spécialement k 
l'époque primaire. 

Je vous apporte le témoignage du Brésil. 



Je m'occuperai donc successivement : 
a) de la morphologie des deux lignes de rivage ; 
h) de la correspondance des différentes formations brésiliennes 

et africaines ; 

F I G . 5. — CONTACT DES DEUX CONTINENTS, L 'AMÉRIQUE DU Sun 
ÉTANT DÉFORMÉE. 

c) des magmas éruptifs ; 
d) de la biologie et des climats ; 
e) et enfin du fond de l'Océan Atlantique. 



a) D E LA MORPHOLOGIE DES DEUX LIGNES DE RIVAGE. 

L'argument le plus frappant de Wegener est la similitude 
morphologique du Brésil oriental et de l'Afrique occidentale. 
Pour pouvoir bien l'apprécier, il faut établir le contact des 
continents découpés. Mais un planisphère, avec la projection de 
Mercator par exemple, ne pourrait évidemment se prêter puisque 
les déformations sont fonction de la latitude, et Wegener ne 
déplace pas l'Amérique suivant un parallèle. 

J'ai adopté une variante du procédé gnomonique de projection 
qui a consisté à photographier, successivement, sur un globe 
terrestre deux points, l'un du Brésil et l'autre de l'Afrique, de
vant se correspondre, tout en plaçant l'axe optique sur le prolonge
ment du rayon du globe et gardant toujours la même distance. 
De cette façon, il serait aisé de démontrer que j 'aurais respecté 
angles et dimensions rapportés à mes deux axes optiques, pour 
tous les points en correspondance. J'ai ainsi pris comme centres 
le Cap Frio au Brésil et son homologue, le petit port de Kibamba 
sur la côte de l'Angola. 

J'ai ainsi obtenu une concordance parfaite, disons même trou
blante, à la condition cependant de déformer l'Amérique du Sud 
ou de la couper en deux, car si la ligne Libéria-Cameroun coïn
cide avec Amapa-Pernambuco, Pernambuco-Uruguay s'écarte 
sensiblement de Cameroun-Cap. 

Remarquez qu'il n'est pas question des seuils continentaux : 
quoi qu'ils s'épaississent un peu vers le Sud (spécialementd'après 
les travaux delà corvette Météor) ils ne compenseraient que très 
peu l'écart constaté. 

Il faut donc admettre que s'il y eut contact parfait, l 'Amé
rique du Sud pendant la dérive a subi une déformation (une 
torsion) correspondant, enprojection horizontale, àla suppression 
d'une aire triangulaire assez considérable. 

Je me suis permis de faire un peu de synthèse géologique à ce 
propos : ayant découpé en parafîne l'Amérique du Sud, accolée 
à l'Afrique, j 'a i exercé un effort lent de déformation de façon à 
rétablir sa forme actuelle. Il s'est alors produit un bombement 
localisé exactement à la place où se trouvent les montagnes rajeu
nies de la Serra do Mar. 

De plus ce déplacement devrait fracturer la région qui limite 
les deux lignes, c'est-à-dire le voisinage de Pernambuco. On peut 
se demander si le changement de direction du S. Francisco à 
Cobrobo (de S N à E 0) tandis que les autres fleuves (Araguaya, 
Tocantins) poursuivent leurs routes, n'en est pas la résul
tante. 



h) DE LA CORRESPONDANCE DES DIFFÉRENTES FORMATIONS 
BRÉSILIENNES ET AFRICAINES. 

Suivons maintenant pas à pas le littoral brésilien tout en le 
comparant au littoral ouest africain, au point de vue géologique. 

A la limite sud, le Rio Grande correspond sensiblement au 
Lùdwistzbouch dans FOuest-africain anglais. Des deux côlés 
nous avons des gneiss dont les directions tectoniques sont sensi
blement les mêmes. En effet à Rio Grande elles sont normales 
à la côte, ce qui représente, une fois établi le contact des deux 
continents, la direction N E E par rapport à l'Afrique immo
bile. D'après du Toit la direction des gneiss à Swakopmund est 
N E. 

Plus au Nord (au Brésil), à Torres, les grès de Botucatu arrivent 
au rivage. Cela nous mène à peu près au 20° de latitude dans 
l'Ouest africain. 

Au Nord de Torres reparaissent les gneiss de l'Archéen bré
silien et nous les suivrons pour ainsi dire d'une façon continue 
jusqu'au Ceara, interrompus cependant, au Nord de Rio, par les 
petites formations crétacées ou tertiaires, dont nous faisons abs
traction puisque les deux continents se seraient séparés au Cré
tacé. 

Du côté africain il n'en est pas de même, comme nous le ver
rons bientôt. 

La carte que je reproduis vous indique quelques lignes tecto
niques (directions) de gneiss brésiliens. Un fait saute immédia
tement aux yeux, c'est qu'elle accompagne la ligne des côtes, 
grosso-modo. Pour l'Afrique, suivant les données que j 'ai pu 
avoir (d'après Chudeau, Delhaye, Sluy Troncquoy, Hubert, 
Lévy Alvarez, Denaeyer et d'autres) elles paraissent plutôt nor
males à la côte, normales donc aux directions brésiliennes une 
fois établi le contact (sauf au S. W . africain cependant). 

De plus le parallélisme des directions tectoniques brésiliennes 
et du contour du continent sud-américain semble indiquer l'exis
tence de ce continent comme une entité indépendante depuis 
l'Archéen. 

Cependant à une distance faible de la côte actuelle du Brésil 
nous allons trouver la formation dévonio-permienne. Elle s'étend 
en somme depuis la République de l'Uruguay jusqu'au N W de 
S. Paulo. Il n'y a pas, pour ainsi dire, contact immédiat ni avec 
la série correspondante du Cap, ni avec celle du Sud-Ouest afri
cain. 
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Mais les conditions de milieu, les conditions éthologiques pour 
tout ce qui vivait, pouvaient être considérées les mêmes des deux 
côtés. Ainsi pour le Permo-Carbonifère on aurait eu des bassins 
lagunaires-continentaux aussi bien au Brésil qu'en Afrique. Résu
mons donc la géologie sud-africaine, afin de pouvoir la compa
rer aux termes brésiliens qui lui correspondent. Sur les gneiss 
repose, en discordance, la série Nama (cambrienne ou précam-
brienne?) avec ses conglomérats quartzites, calcaires et schistes, 
et ses intrusions de granité. Près de la côte cette série est plissée 
suivant les directions S S E et S E. On peut l'assimiler à la série 
brésilienne de Bambuhy. Cependant celle-ci a une direction sen
siblement constante E W jusqu'à Bahia. 

Nous trouvons ensuite, d'un côté les grès de Table-Mountain en 
Afrique et ceux de Furnas au Brésil. Les premiers ont 1600 m., 
les deuxièmes n'ont que 150 m. Les grès de Table-Mountain sont 
recoupés de veinules de jaspe qui sont pratiquement absentes au 
Brésil. Il y a un niveau glaciaire à Table-Mountain. Il est inconnu 
aux Furnas. 

Les grès de Furnas sont diamantifères (gisements secondaires). 
On trouve bien, comme le signale du Toit, deux niveaux à dia
mants pré-kimberlitiques au Cap, mais ils sont respectivement 
précambriens, au Transvaal (Witwatersand), ettriasiques dans le 
Rhodesia, tandis qu'au Brésil ils seraient siluriens. 

La série de Bokkeveld (avec une puissance de 700 m. envi
ron) correspondrait à Ponta-Grossa et Tibagy (100 m.) avec ses 
similitudes de faune, que nous discuterons quand il sera ques
tion de biologie. Quant au terme dévonien supérieur africain, 
Witteberg, il est inconnu au Brésil. On y trouve le crustacé, Has-
timima qui au Brésil accompagne la faune à Glossopteris, se trou
vant au Permien, donc bien plus récent. 

Passons ensuite au Permo-Carbonifère. Au Cap on trouve 
des schistes ayant 800 m. d'épaisseur, sous les tillites, lesquels 
sont absents au Brésil. Ils sont du reste absents aussi dans le S 
W africain. Les tillites brésiliens passent à leur partie supérieure 
à des roches stratifiées à galets, indiquant un recul des gla
ciers (?) ; on y trouve des fossiles nains, lingules, chonetes et dis-
cines, inconnus en Afrique. Au Brésil comme en Afrique il y 
aurait eu, selon du Toit, des gorges préglaciaires, taillées dans 
les grès dévoniens et qui auraient été occupées par les glaciers. 

Sur la série glaciaire apparaissent, au Brésil, les roches à Glos-
sopteris-Gangamopteris avec des couches de charbon (Bonito). 
Or, en Afrique nous n'avons rien de cela mais bien des schistes 
à galets erratiques (Dwyka supérieur) et tout de suite après le 



White-Band, avec des fragments de Mesosaurus. Cet horizon à 
Mesosaurus correspond aux schistes d'Iraty, c'est-à-dire la série 
suivante brésilienne, séparée par le niveau Palermo. On passe à 
la série Ecca africaine, série épaisse (2000 m.) de schistes verts, 
bleus et pourpres, à nodules calcaires silicilîés, avec la flore à 
Glossopteris-Gangamopteris, qui ne ressemble en rien aux schistes 
à nodules de silex de Estrada-Nova avec sa flore tropicale (Lepi-
dodendrons et Dadoxylon) et sa faune typique de lamellibranches. 

Les niveaux carbonifères du Transvaal se trouvent dans de 
minces niveaux fluviátiles de l'Ecca, et ne correspondent guère au 
Bonito au Brésil. 

Finalement nous passons à la Série africaine de Beaufort avec 
ses 2 à 3.000 m. d'épaisseur qui a été assimilée, en partie, à l 'Es-
trada Nova supérieur brésilien. 

Je suppose qu'il s'agissait du calcaire de Rocinha comparé 
aux schistes verts avec nodules calcaires de Beaufort et dans sa 
partie supérieure au Rasto brésilien. Beaufort est riche en rep
tiles, en amphibiens et en végétaux. 

En somme le Beaufort s'étendrait du Permien supérieur au 
Trias inférieur sur le Rasto brésilien. Sa puissance est 10 fois 
supérieure à celles des séries correspondantes brésiliennes. 

Au Stromberg africain nous avons des niveaux de charbon de 
Molteno. Rien de semblable au Botucatu brésilien, qui doit lui 
faire face. 

Finalement vient la série éruptive des deux côtes. Nous la dis
cuterons plus loin. 

J'avoue que le pseudo-Gondwana brésilien comparé au Gond-
wana africain me paraît bien différent : différence de faciès aux 
étages respectifs et nulle correspondance pour certains étages, 
caractérisés par des faits notables de climats ou de faune. Une 
puissance africaine 10 fois plus grande. La comparaison honnête 
faite, trait par trait, ne me donne décidément pas la foi qui trans
porte des continents. 

La comparaison des gneisss qui seraient en contact avec les 
gneiss africains vers le Nord, faite, point par point, serait très 
intéressante. Je n'ai pas eu les éléments pour la faire ; je cite un 
fait cependant : les gneiss et granits, de Rio au Sud de Bahia, 
sont suivent riches en monazite. J'ai signalé que certains gra
nités de Rio en donnaient 0,07 °/ 0- Il en est résulté des masses 
lenticulaires de sables, riches en monazite, le long de la côte. Je 
demande aux spécialistes africains, y a-t-il quelque chose de 
semblable du Nord de l'Afrique du Sud au Congo français ? 

Vers le Nord la géologie, suivant Denaeyer se résume ainsi ; 



sur la série métamorphique, et sur les phtanites du Gabon, vien
drait une série schisto-calcaire avec conglomérats-glaciaires à la 

Fie . 6. 

base ayant 1.000 m. d'épaisseur, correspondant au Naraa du Sud 
et au Bambuhy brésilien. Opposés au conglom. glaciaire nous 
avons des calcaires à coraux fossiles, donc tropicaux, au Brésil. 

Sur eux du Toit place-le Kundulungu en discordance (schistes 
rouges) que je suppose correspondre au système schisto-gréseux 



de Denaeyer. Puis vient la série de Loubilach, d'après du Toit, 
avec ses grès (Trias supérieur) à poissons, et crustacés, les grès 
polymorphes, puis les grès du Jurassique. 

Or, les grès sub-littoraux se présentent séparés du rivage par 
l'étroite bande crétacée de Borna àLoango, dans l'Angola, c'est-à-
dire à une région qui correspond à Espirito-Santo au Brésil. Plus 
au Nord de Libreville, jusqu'au Nord de Rio Mouni, ces mêmes 
grès affleurent le long du rivage (Denaeyer). Du côté brésilien, 
il s'agit de la région qui s'étend de Bahia (Nord) à Pernambuco. 
A Sergipe, seulement, nous trouvons bien sous le Crétacé la série 
de Estancia, composée de calcaires avec nodules de silex et des 
grès rouges. Mais nos géologues ne la distinguent plus des séries 
crétacées. Du reste l'extension des grès littoraux est bien plus con
sidérable, et ils n'ont aucun rapport avec le Crétacé ou le Ter
tiaire qu'on trouve à Pernambuco. 

Dans la région comprise entre les deux affleurements de grès 
sub-littoraux,'donc au Sud de Libreville, nous avons vers l'inté
rieur, sur la série métamorphique, des sédiments que Denaeyer 
attribue à la série scliisto-calcaire (c'est-à-dire Bambuhy brési
lienne, d'après du Toit) ensuite des schistes à phtanites du Gabon. 
Toutes ces séries sont assez voisines du rivage, couvertes à peine 
par la bande crétacée étroite et rien de semblable ne se présente 
du côté brésilien où l'on trouve toujours des gneiss et granités. 

Au fond du Golfe de Guinée (Cameroun) les gneiss sont pré
sents des deux côtés. Ici nous avons des manifestations volca
niques de la fracture Fernando Po-Cameroun. Quoique cette 
fracture n'ait pas été constatée au Brésil nous y trouvons cepen
dant des manifestations volcaniques à Fernando-Norouha et des 
roches post-crétacées, à Rio Grande del Norte et que nous étu
dierons bientôt. 

Au Nigeria, suivant les cartes des Chemins de fer anglais, les 
séries crétacées et tertiaires s'étendentloin de Pt. Harcourt, dépas
sant Enogu. Plus loin à Lagos, vers l'intérieur des bandes épaisses 
de quartzites s'intercalent dans les gneiss. (J'ignore l'allure de 
ces quartzites Vers la côte ; il me semble intéressant toutefois de 
signaler ce fait). Les gneiss brésiliens se présentent d'une façon 
discontinue le long de la côte du Ceara, recouverts bien entendu 
d'un étroit manteau tertiaire dans le voisinage immédiat du rivage. 

Au Dahomey-Togo, en partie dans la Gold-Coast, H. Hubert 
a eu l'obligeance de me signaler une crête de quartzite extrême
ment plissé et cassé, faisant saillie dans les gneiss. Ces quart
zites ont une direction N N E. Ils forment une bande large de 
100 k. et qui s'étend suivant sa direction sur plus de 1.000 k. 



à partir du voisinage de Accra sur la côte, dans le Goal-Coast, 
allant au delà de l 'W du Niger. Gé sont les quartzites de Kirta-
chi. 

Du côté brésilien, Accra reste en face de l'embouchure du Par-
nahvba, or un peu à l'Est j ' a i moi-même reconnu depuis 1909 
une bande de quartzites compacts, à la vallée de l'Itacolumy. 
Ces quartzites ont été étudiés depuis, leur direction est N 0 
et leur massif plissé a une quarantaine de kilomètres de largeur. 
Ils arriveraient donc en biais sur les quartzites de Kirtachi. En 
tout cas ce raccordement, quoique défectueux, semble intéressant 
à signaler. Je n'ai pas pu avoir des échantillons du quartzite de 
Kirtachi, cependant les photographies de la chaîne indiquent un 
aspect bien différent des collines d'Itacolumy au Ceara. 

A Accra on trouve sur le rivage une série dévonienne, emboî
tée dans les gneiss. Ce Dévonien ne correspond pas du tout, comme 
position, à la continuation des séries paléozoïques amazoniennes, 
comme le laisse entendre la carte de du Toit ; il arrive bien exacte
ment en face de la limite orientale du Maranhao. Nous verrons 
tout à l'heure qu'ils ont d'ailleurs une faune qui ressemble à la 
faune boréale amazonienne. En face du Dévonien que trouvons-
nous ? le Permien de Piauhy. 

A 200 km. plus loin on trouve du Carbonifère inférieur en 
Afrique sur la côte et rien de semblable au Brésil. 

La Côte d'Ivoire, finalement, nous présente, successivement, une 
ample série de quartzites, derrière un rideau de sédiments récents, 
puis des gneiss. Les quartzites sont inconnus près de S. Luiz de 
Maranhao, où le Crétacé et le Tertiaire sont associés à des gneiss. 

Voilà en gros l'image que prendrait notre puzzle une fois le 
contact établi. 

c) MAGMAS ÉRUPTIFS. 

Des roches éruptives se trouvent un peu partout aussi bien au 
Brésil qu'en Afrique. 

Si on adopte la classification chimique américaine, comme l'in
terprète M. Lacroix, on arrive à avoir certains paramètres carac
térisant le magma d'où proviennent ces roches. 

Ces paramètres ne sont pas d'une constance absolue, on peut 
cependant voir ce que les pétrographes appellent un air de famille, 
de la consanguinité. 

Il nous sera parfois impossible d'utiliser ces magmas. Nous 
n avons malheureusement que peu d'analyses brésiliennes ou afri
caines. Tâchons d'établir des analogies. 

En partant du Sud, nous avons vu qu'il existe des deux côtés 



de grandes coulées triasiques. (Drackenbei'g, en Afrique, et 
S. Benito, au Brésil). Elles ont le même âge (Trias et post-Trias), 
occupent toutes les deux une surface de coulée considérable, 
800.000 k. au Brésil et SS0.000 k. en Afrique. On y trouve 
toutes sortes de roches d'après les classifications minéralo-
giques (dolérites, diabases, basaltes, andésites, augite-porphy-
rites, e t c . ) . 

Nous n'utiliserons pas les paramètres magmatiques, étant 
donné que les analyses brésiliennes sont imparfaites, ce qui ne 
permet pas de les déterminer avec précision. 

Toutefois la moyenne de 8 analyses du Brésil a donné 4,4 0 j a 

de MgO-7 °/0 de CaO tandis qu'au Cap une moyenne de 6 ana
lyses donnait 7,6 °/0 de MgO et 10,7 % de CaO." 

Ce caractère nettement plus magnésien et alcalino-terreux 
pour le Cap avait été signalé par mon distingué collègue Djalma 
Guimaraès. Il en résulte des augites très ferrifères pour le 
magma sud-brésilien. 

A côté de cette manifestation diabasique, nous avons au Bré
sil et en Afrique, des diabases pré-dévoniennes qui découpent 
les gneiss. Le Brésil nous révèle ceci. Ce sont généralement des 
labradorites. Un ensemble d'analyses a donné les paramètres III , 
4', 3', 4', et III 4", 3, 3'. Pour les diabases, qui lui correspondent 
en Afrique, je n'ai pu malheureusement obtenir aucune donnée 
précise. 

Un troisième magma basaltique, nous avons vu, se trouve 
localisé dans le NE brésilien, son âge étant post-crétacé, il cor
respond assez bien aux éruptions du Cameroun. Nous trouvons 
au Brésil pour une moyenne de plusieurs analyses III, S, 2, 4, 
avec une forte proportion de Ti O 2 (2.60) ce qui donne des 
augites titanifères violacées. On a supposé que ce même magma 
serait en rapport avec les roches de Fernando Noronha, qui sont 
plus alcalines ainsi qu'aux manifestations rhyolitiques de Panam-
buco. 

Or, au Cameroun, nous avons un ensemble d'analyses de 
roches alcalines dont les paramètres sont III, 8, 2, 4, — III, 7', 
2, 4, — III, 7, 2, 4, — III, 7, 3, 4 — assez riches en titane. 

L'identité des paramètres 2 et 4, correspondant aux rapports 
alcalis-chaux et au rapport potasse-soude, pourrait être un signe 
de consanguinité, de même que la richesse en titane. 

A ce magma nous pouvons, à la rigueur, rattacher les roches 
post-crétacées de Cururupe (II, 4, 4, 5 — II, 3, 4, S) corres
pondant au 4° de latitude sud, près de Loango. Nous ignorons 
ce qu'on y trouve comme roches éruptives. 



Nous avons les magmas alcalins permiens du Brésil central 
(Caldas, Tingua, Gabo-Frio). Quels sont leurs rapports avec les 
roches identiques de l'Angola ? Caldas donne pour ses syénites 
néphéliniques, surtout, F, 6', V, 4', Tinguà — II', 6', I, 3 ' et 
Cabo-Frio II', 6' 3, 4. 

Parmi les nombreuses analyses de Pereira de Souza de l 'An
gola nous trouvons I, 6, 2, 4 — IF 6' I, 4 — III, 6, 3 ' , 4. 

En somme, spécialement dans lesub-rang, rapport ^ „ ^ appa

raissent, incontestablement, des indices de consanguinité. 
Il y aurait peu à dire sur les magmas granitiques dont on ne 

possède guère d'analyse et qui, au Brésil, appartiennent, comme 
nous avons vu à plusieurs éruptions. Cependant nous avons 
signalé à Rio et à Bahia des ségrégations de mica-diorite (aux 
paramètres III, 5, 3', K — III, 5, 3, 3) ; or l'Angola nous révèle 
des norites micacées et des gabbros à hypersthène, donnant res
pectivement II, 4, 4', 4 et III, S, 4, 4, qui sont sensiblement dif
férentes. 

Les données magmatiques que j 'ai reproduites sont toutes bien 
incomplètes. Il serait très intéressant d'établir un accord entre 
pétrographes brésiliens et africains pour qu'un travail méthodique 
et une étude systématique soient repris en adoptant les mêmes 
directives. 

d) BIOLOGIE. — CLIMATS. 

Il nous reste des considérations à faire sur les rapports paléon-
tologiques, existant entre l'Afrique et le Brésil, auxquelles nous 
adjoindrons quelques remarques se rapportant aux climats. 

Procédons par ordre chronologique. 
A la période silurienne nous trouvons la faune de l'Amazone. 

Ses rapports avec le Silurien du Niagara sont bien nets. 
Quant aux conditions climatériques, la vaste mer calcaire de 

Bambuhy, avec ses coraux fossiles, indique un climat chaud. 
La série compréhensive africaine qui s'étend de la Guinée 

Française vers l'intérieur du continent, présente près de Telémelé 
un étage silurien, avec Monograptus priodon et des restes de tri-
lobites, qui ne semble pas avoir des connections bien nettes avec 
la faune amazonienne. 

D'un autre côté YArthophycus alleghaniensis, qui est un des 
arguments de Schudert pour la fixation de l'âge ordovicien de 
1 Amazone, est un genre présent au Silurien du Portugal. 

Je rappelle encore que la similitude proposée de la série de 
14 oclobi-e 1929. Bull . Soc. géol . F i \ , (4), X X I X . — 6 



Bambuhy avec la série calcaire, révèle des discordances puisque 
cette série aurait des galets glaciaires, tandis que Bambuhy avec 
ses coraux aurait un climat chaud. 

Au Dévonien nous avons à considérer spécialement les carac
tères austraux des faunes du Parank et du Matto Grosso, com
parés avec les mêmes caractères austraux de Bokkeweld au 
Cap. 

Suivant Clarke, on trouverait dans ces faunes les caractères 
austraux exclusifs. Toutefois Clarke admet que la ressemblance 
est accentuée surtout entre la faune des Iles Falkland et l'Afrique 
du Sud. En me basant sur le tableau des espèces citées par ce 
même auteur, pour les différents gisements k faune australe, je 
conclus que sur 3 annélides africains, il y en aurait 2 au Paranà, 
sur 24 trilobites 1, sur 3 céphalopodes, aucun ; les 3 conula-
ridés et le seul ptéropode seraient présents; sur 50 gastéro
podes 3 et sur 23 brachiopodes 6. Il y aurait I corail africain 
sans correspondant au Paranà. 

Donc, sur 78 espèces du Paranà et 119 du Cap nous trouvons 
en tout 16 communes. A mon gré il y aurait relation mais pas 
de contact immédiat. 

Quant au climat, Clarke suppose bien des eaux froides pour le 
Paranà, sans toutefois qu'on y ait révélé des manifestations gla
ciaires qui sont bien présentes aux grès de Table-Montain. 

Pour l'Amazone les caractères dévoniens sont mixtes, austraux 
et boréaux, avec l'influence boréale dominant les niveaux supé
rieurs (Hamilton) de Eréré. Or le Dévonien du Sahara, qui lui 
serait proche, est parfaitement boréal. Entre autres caractères son 
Homalonotus à tubercules (H. Herchelï) diffèrent des H. hresi-
liensis. Cependant il est encore présent à Bokkeveld, au Cap et 
aussi aux Iles Falkland. 

Quant au Dévonien, récemment décrit par Kirston et Morlay 
au Gold Coast 1 , nous y trouvons des ressemblances avec le Dévo
nien moyen (Hamilton) des Etats-Unis puisque 6 genres sur 7 
(Nuculites, Palaeneilo, Glyptodesma, Leiopteria, Leptodesma, 
Lunulicardium). Trois de ces genres (Nuculifes-Leiopteria et 
Palaeneilo) sont bien représentés à Maecuru ou à Eréré dans 
l'Amazone. 

Passons ensuite au Permo-Carbonifère brésilien ou Carbonifère 
supérieur d'Afrique du Sud. Leurs horizons sont bien connus et 
nous trouvons des deux côtés des mésosaures ainsi que cette flore 
à Glossopteris si caractérisque, associée à une flore boréale. Mais 

1. C o n g . Géo l . I n t e r n a t i o n a l . Belg. 1922, JDev. R o c k s , e t A c e r a Gold Coas t . 



nous l'avons constaté, les niveaux ne coïncident nullement. Il y 
a un chassé-croisé entre les mésosaures et la flore à Glossopteris, 
avec un décalage sensible, ce qui porte à croire à des déplacements 
considérables ayant comme point de départ l'Afrique, pour les 
mésosaures, et le Brésil, pour la ilore. Admises ainsi les origines 
communes, je préfère nettement le contact établi par ponts con
tinentaux, isthmes ou suites de mers continentales séparées par 
des îles. 

Je dois encore signaler que Lake, discutant Wegener, déjà en 
1922 avait montré que la flore à Glossopteris se trouve également 
dans le Kashmir (NW Afghanistan) en Sibérie et au Tonkin. 

Passons aux climats. Les cartes Kôppen Wegener ', faites 
pour interpréter la distribution de climats par rapport à la posi
tion des pôles, distribution que d'après eux la géologie classique 
ne parvenait pas à justifier, restent quand même défectueuses en 
ce qui concerne le Carbonifère inférieur. En effet la présence de 
couches de gypse dans l'Amazone, que nous avons signalées, 
y suppose l'existence de bassins d'évaporationintense. Orces bas
sins seraient à 40° de latitude dans la carte de Wegener. Pour le 
Permien, la position du pôle sud est plus voisine de Rio Grande 
(où nous avons 16 m. de tillite) que de Paraná (où l'on trouve 
500 m.). 

Les Dadoxylons brésiliens qui d'après Kôppen-Wegener 
auraient (carte du Permien) végété à 45° de latitude, n'ont pas 
cependant d'anneaux annuels de croissance, c'étaient donc des 
plantes tropicales. 

On paut encore citer des tillites ou pseudo-tillites permiens 
de Squantum (près de Boston) de Okkohama et du Khansas ce 
qui supposerait des glaciers entre 10 et 30° de latitude. C'est un 
fait connu de Wegener (Two notes concerning my theory on 
Cont.-Drift-Published by the Am. Ass. of Petroleum Geologist 
1928) qui s'en remet aux géologues américains, tout en signalant 
la présence d'une végétation tropicale accentuée dans ces régions. 
Or, au Brésil, nous avons également des végétaux tropicaux 
(ces mêmes Pecopteris et Lepidodendron signalés par Wegener) 
associés intimement aux Glossopteris. 

Au Trias, l'Afrique du Sud présente une richesse remarquable 
en reptiles et amphibiens. Les reptiles de l'ordre des Thero-
morphes à affinités accentuées avec les mammifères sont particu
lièrement développés en Afrique. Or au Brésil, au même niveau 
géologique on avait identifié un Scaphomjx, considéré comme 

1. Die Kliraate der Geologiseken Norgest Kôppen et W e g e n e r . 



un dinosaure. Récemment dans le même gisement on a découvert 
de nombreux individus du sous-ordre Theriodontia appartenant 
aux Theromorphes, dont on fit des genres nouveaux. Mais les The-
romorphes africains commencent vers la base de Beaufort, c'est-
à-dire, E. Nora (avec Pareiosaurus). Donc, tout semble marquer 
un centre d'émission africain et une migration affaiblie par la 
distance. 

Ce qui s'est passé au Crétacé, et tout de suite après lui, peut 
avoir de l'importance puisque spécialement les animaux nageurs 
(comme les poissons) devaient être en contact avec les rivages 
voisins des deux continents. Or, nous connaissons toute une 
faune ichtyologique, dans les sédiments crétacés de Araripe au 
Céara, et du Crétacé lacustre de Bahia, ainsi que de Maroim au 
Sergipe. D'autre part en Afrique à Landana(au N de l'embouchure 
du Congo) on trouva un g-isement paléocène riche en poissons; 
encore un Carcharadon dans la Banguella et dans le Togoland 
(Eocène). Les genres décrits n'ont eu jusqu'ici aucun point de 
contact. 

Je ne vous retiendrai pas sur la comparaison des faunes inver
tébrées brésiliennes et africaines du Crétacé. Parmi les nombreux 
genres de lamellibranches ou de gastéropodes nous en trouverons 
de communs, nous aurons même des espèces comme Turritella 
mayombica de Landane, à laquelle Leriche attribue une ressem
blance remarquable avec la T. Soarenses de Maria Farinna. 
Mais Leriche l'a assimilée encoreàla T. Hollandide l'Indoustan. 
Cet exemple, qui se répéterait à l'infini, pour les genres et, beau
coup, pour les espèces nous donne une idée de l'impossibilité 
absolue d'établir des juxtapositions qui permettent de tout expli
quer. Quant à la faune actuelle, je n'ai pas la compétence néces
saire pour en discuter les rapports Amérique et Sud-Afrique, 
Joleaud, l'éminent professeur de la Sorbonne, l'a fait en 1924-
dans l'<( Histoire biogéographique de l'Amérique, et la Théorie 
de Wegener 1 », en concluant à des migrations nécessaires qui 
auraient été justifiées par Wegener, mais que les liaisons conti
nentales, j 'ajoute, expliqueront aussi bien. Cabrera 2 dans 
les Humanidades de la Plata, cherchant à réfuter ces con
clusions, a terminé en disant que pas un fait paléontologique 
ou biologique ne prouve d'une façon irréfutable cette connec
tion. A part de bien rares exceptions et qui précisément par leur 
rareté seraient attribuées à l'insuffisance des documents paléon-
tologiques, toutes les analogies qui ont été citées entre formes 

1. Journal des Américanisles de Paris. T. X V I . 
2. Angel Cabrei-a. P. 113-114 — Humanidades, 28-6-1928 — La P la ta . 



fossiles et vivantes de l'Amérique du Sud et l'Afrique se rap
portent à des groupes éminemment aquatiques qui ont donc pu 
traverser l'Océan (proganosaure, manatide) ou à des groupe
ments cosmopolites ayant peu de valeur pour la reconstitution 
paléogéographique. 

e) OCÉAN ATLANTIQUE. 

A plusieurs reprises j 'ai opposé l'hypothèse des ponts conti
nentaux à celle de la dérive des continents. Voyons ce que nous 
dit à ce propos l'Océan Atlantique. La corvette allemande 
« Météor » a procédé à une série d'études sur cet océan, études 
dont les résultats provisoires viennent d'être publiés. 

Le Météor fit 13 traversées de l'Océan de 54°,30 L S à 
3°,30' L N (1925 à 1927). Son équipage scientifique procéda à 
•67.300 sondages acoustiques (on en connaissait à peine 3.000 à 
plus de 1.000 m.) et préleva de nombreux échantillons. 

L'existence de la crête médiane de l'Atlantique a été confir
mée, elle serait plus large et accidentée qu'on ne le croyait. Le 
géologue Pratje a eu l'impression d'une chaîne plissée — il dit, 
exactement, ondulée —. On peut même dire qu'on se trouve en 
présence généralement de 3 crêtes parallèles, qui seraient 3 plis 
successifs. Il s'agirait d'une chaîne ayant généralement 2.500 m. 
de hauteur, partant du fond de 5.000 mètres. En outre des crêtes 
transversales, surtout vers l'Afrique, partent de la crête centrale 
dans la direction des continents. 

Sur la crête centrale, à ses abords immédiats, on trouve géné
ralement des îles comme Sainte-Hélène, Assomption ; les îles de 
Falkland sont placées sur la crête latérale dénommée des Antilles 
australes. 

La crête, dénommée des Baleines, relie justement Santa Catha-
rina au'Sud de l'Afrique. 

Les échantillons cueillis par la Météor sont des quartzites et 
des basaltes. 

Nous serions donc bien en présence d'une chaîne montagneuse 
qui dut s'effondrer, puisque les roches prélevées, les quartzites", 
ne proviennent pas de sédiments abyssaux. Cette chaîne a été un 
peu partout imprégnée de basalte (de Sima). Serait-ce là la 
cause de son effondrement ? c'est-à-dire, l'effondrement ne serait-
il pas la conséquence du réajustement isostatique résultant de 
l'excédent de roches lourdes intercalées dans le Sial et dans les 
sédiments quartzites? 

En quoi cela contrarierait-il les lois de l'Isostasie? Un bateau 



dont la cale est envahie par l'eau ne coule-t-il pas ? On peut même 
se demander si la grande éruption basaltique du Trias n'aurait pas 
eu son centre d'émission dans la crête mi-Atlantique, les mani
festations de S. Benito au Brésil, et Drackenberg en Afrique 
étant les extrémités atténuées. 

Les sommets les plus élevés, émergeant encore au Permien, ont 
établi une liaison plus ou moins parfaite entre Santa Catharina 
et le Sud-Ouest africain. La liaison Falkland-Cap, d'autre part, 
paraît plus directe, depuis le Dévonien et semble moins parfaite 
au Permien ; ces faits sont justifiés par la carte bathymétrique. 

Faut-il ajouter encore, en rappelant que cette crête médiane est 
sensiblement parallèle à la côte brésilienne et âi la côte africaine, 
qu'il s'agit de trois déformations archéennes parallèles, qui 
auraient, dès l'aurore de l'histoire de la Terre, créé les continents 
primitifs ? 

Pour terminer avec l'Atlantique je dois rappeler que des deux 
côtés (Afrique et Brésil) nous trouvons des formations crétacées 
et tertiaires. Or, M. Roxo, distingué paléontologue brésilien, a fait 
remarquer qu'une séparation effectuée au début du Crétacé, limite 
extrême admise par Wegener, n'aurait laissé qu'une mer étroite 
au moment où se sont déposés les sédiments du Sergipe et que 
cependant les l l jespèces d'ammonites, nautiles qu'on y trouve, 
font supposer une mer vaste et profonde à cette époque. Du reste 
ce même Crétacé révèle, à côté du nautile, des trigonies que 
Wegener prétend ne devoir exister dans l'Atlantique, qui serait 
une mer récente comparée-au Pacifique. 

En somme et puisqu'il faut conclure : 
I o L'identité morphologique entre l'Afrique occidentale et 

l'Amérique du Sud orientale, observée depuis Bacon, en appa
rence parfaite, exige néanmoins une véritable torsion de l 'Amé
rique du Sud. 

2° L'étude tectonique, spécialement les plissements huroniens, 
présente des résultats absolument contraires à la théorie. 

3° Les raccordements géologiques sont extrêmement impar
faits. 

4° La biologie montre beaucoup de similitudes de faune et 
de flore surtout au Permo-Carbonifère et au Trias, mais il y a 
souvent décalage stratigraphique ainsi que des centres de diffu
sion nets, avec affaiblissement périphérique, ce qui ne se justi
fierait que par de lentes migrations sur de longues distances 
plus faciles à expliquer par des ponts continentaux. 

5° Quanta la distribution des climats néo-paléozoïques, à mon 
gré, les courants froids d'une intensité inconnue de nos jours 



expliqueraient mieux le synchronisme glacial, les mélanges des 
flores à Glossopteris avec des individus tropicaux, la récurrence 
de ces flores, les Cordaïtes sans anneaux annuels; d'autant plus 
que les cartes Kôppen-Wegener nous obligent quand même à 
avoir des bassins d'évaporation à 40° de latitude et des glaciers 
entre 10 et 30° 

6° l'étude récente de l'Atlantique fait pencher d'une façon 
décisive la balance en faveur des ponts continentaux. 

Et je n'ai pas fait allusion aux objections présentées au point de 
vue géophysique (causes et effets) par de nombreux géologues. 

Pour terminer, je désire insister un peu sur le côté biologique 
puisque ce sont, en somme, les biologistes qui paraissent avoir 
le mieux agréé la théorie de Wegener. Tout en acceptant l'im
possibilité biologique de l'existence de deux espèces identiques 
qui ne seraient pas parties d'un même tronc, ou qui n'auraient pas 
des relations, disons géographiques, je me demande si on a le 
droit d'étendre cela à l'espèce paléontologique — je dirai même 
du genre paléontologique —défini par de bien vagues caractères 
morphologiques, caractères qui chez les plantes ou chez les ani
maux actuels sont souvent négligés parles biologistes. 

C'est peut-être là tout le malentendu qui oblige les géologues 
à créer des ponts continentaux ayant des milliers de kilomètres 
et d'accepter ensuite leur effondrement (Atlantide ou Gondwana), 
ou bien qui pousse Taylor, Wegener et leurs adeptes à admettre 
les dérives de Continents. 

Et à propos de ces similitudes biologiques je tiens, pour 
terminer, à rappeler une phrase empruntée à Suess, dans son 
œuvre magistrale la « Face de la Terre » : 

Trop de problèmes, non résolus, restent encore en suspens rela
tivement au mode de propagation des animaux pour qu'on puisse 
tirer de leur présence des inductions aussi graves. 



RECHERCHES SUR LES VÉGÉTAUX FOSSILES DES ARGILES 

ÉOCRÉTACIQUES DU P À Y S DE BRAY 

PAR A l fred C a r p e n t i e r 1 . 

PLANCHES I X ET X . 

Les argiles éocrétaciques du Bray, depuis très longtemps 
exploitées pour la fabrication des poteries, des briques réfrac-
taires etc. . ., le sont encore actuellement dans la région de la 
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F I G A ENVIRONS DE 5 = P A U L 

Chapelle-aux-Pots et de Saint-Paul 2 . En septembre 1927 et 
1928 j'ai recueilli des empreintes végétales dans les diverses 
exploitations de glaises, en vue de comparer les faciès éocréta
ciques du Bray avec ceux de la région d'Avesnes (Nord). 

1. No te p r é sen t ée à la s éance du 18 févr ie r 1929. 
2. Feui l les de Beauva i s i32), d e R o u e n (31). 



I. —-FACIÈS HAOTERIVIENS1. 

1. Sables et argiles sehistoïdes de Saint-Paul (Fig. A, 2). 

Sables et lits d'argile blanche l'"50 
Grès ferrugineux et sables 3 et 4 m 

Argile schistoïde 0U ,40 
Sables roux 2 m 

Argile schistoïde 0 m 20 
Sables blancs 2 m 50 

FIG.B. ENVIRONS DE LA CHAPELLE-AUX-POTS 

L'exploitation voisine (Fig. A, 1) complète la coupe ; sous l m 6 0 
de limon et d'argile à silex on observe une dizaine de mètres de 
sables roux et blancs. Les sables blancs rapportés par de Lappa-

1 . S u r l 'âge de ces f o r m a t i o n s vo i r P . LEMOINE. S u r la p r é s e n c e de fossi les 
m a r i n s d a n s le Néocomien in fé r i eu r du P a y s d e B r a y . Bail. Soc. des Amis des Se, 
Nat. de Rouen, t . X L I I t , p . 1 2 9 , 1 9 0 8 ) — G . COBROY . Le N é o c o m i e n d e la b o r d u r e 
o r i e n t a l e du Bass in de P a r i s , p . 1 2 7 . N a n c y , 1 9 2 5 . 



rent 1 a u Wealdien se placent sous ces sables ferrugineux et lits 
d'argiles schistoïdes. Ces derniers contiennent des débris char
bonneux généralement méconnaissables. 

A la Chapelle-aux-Pots, le long d u chemin de terre qui mène 
aux Plaines (Fig. B , 6), ces mêmes sables quartzeux, roux et 
blancs, contiennent d e minces lits d'argile sableuse (épaisseur 
de 1 à 4 centimètres), par places remplis d e débris charbonneux ; 
j 'y ai reconnu des pinnules éparses d u Weichselia reticulala 
(STOKES et WEBB) WARD ( = Lonchopteris Manlelli BRONGNIART2). 

2. Argile à Weichselia du Becquet (Saint Paul) 3 . 

« Près du Champ d u Taillis se trouve u n dépôt d e marnes 
argileuses feuilletées, noirâtres et bitumineuses contenant des 
restes de fougères bien caractérisées' 1. » Ces glaises noirâtres, 
devenant grisâtres et feuilletées au contact de l'air, sont encore 
exploitées aujourd'hui à l'orée du bois d u Champ du Taillis 
(Fig. A, 5), sous une faible couche de limon et de sable jaunâtre 
o u blanc. Les débris charbonneux d u Weichselia reticulata y 
abondent : ce sont des folioles isolées, des fragments d e pennes, 
d e rachis et d e folioles, épars e t alités dans l a roche ( p l . X, 
fig. 1 et 2) ; les débris de conifères paraissent rares : je n'ai 
recueilli qu 'un fragment charbonneux d e rameau ( p l . IX, fig. 6) ; 
le réseau des pinnules d u Weichselia est parfois bien net ( p l . X, 
fig. 2 et3) . 

J 'a i noté l'existence de ce même faciès d'argiles à Weichselia 
dans les environs d e la Chapelle-aux-Pots (Fig. B , 11, 12, 7). 

3. Argile à conifères des Caves (Hodene-en-Bray) (Fig. B , 9). 

On a exploité en 1927 une couche d'argile noirâtre, pyriteuse, 
sous d u limon et une argile sableuse (2 mo0). Cette glaise est rem
plie d e rameaux d'un conifère, transformés en charbon, craquelés 
e t divisés en fragments (Pl. IX, fig. 7-9) ; ensevelis, ce semble, 
non loin d e leur lieu d'origine. Ces rameaux à petites feuilles 
carénées, dis jDosées en spirales sont à comparer à. ceux que j 'ai 
signalés dans les argiles noirâtres éocrétaciques d e Féron (Nord), 

1. A . DE LAPPARENT. Le P a y s de Bray, p. 5 0 . Mém. Carte géologique de la 
France, 1879. 

2. A. BRONGKIART. Prodrome, p. 6 0 , 1828. — Histoire des Végétaux fossi les, p . 
3 6 9 , 1 8 3 6 . 

3 . Cf. DE LAPPARENT, p. 5 7 . — C H . JAKET et J . BERGERON. Excursions géo lo 
giques aux environs de Beauvais (Mém. Soc. Académique de l'Oise, p p . 1", 1 8 . de 
l'extrait; Beauvais , 1 8 8 3 ) . 

4 . Cf. MOLLE. Esquisse géologique des env irons de Beauvais , p. D-'I (Extrait de 
Y Annuaire de l'Oise, 1 8 9 5 ) . 



sous la dénomination. Cf. Sphenolepidium kurrianum D K 1 . Il est 
à noter que je n'ai pas observé de débris de Weichselia dans ce 
gisement et que M. Ducrot, professeur à l'Institut agricole de 
Beauvais, y a recueilli un fragment de penne du Sphenopteris 
Fittoni SEWAKD 2. 

4. Argiles à coquilles marines et Weichselia des Plaines 
(Fig. B , 8 ) 3 

Sous des sables blancs ou jaunes ( l m 50) , avec fins délits gré
seux, ferrugineux ou argileux, on extrait en septembre 1928 une 
argile noirâtre qui blanchit à l'air et ne m'a fourni que des débris 
charbonneux de Weichselia; dans l'une des nombreuses exploi
tations des Plaines, j 'a i recueilli dans des fragments d'une argile 
grisâtre des fossiles marins Leda Marix D'OUR., Astarte dis-
parilis D'ORB., A. numismalis D'ORB., Cyprimeria drepiniana 
D'ORB.) 4 Ces lamellibranches sont associés à des débris de Wei
chselia et de conifère ; le Weichselia est réduit à des fragments 
de pennes, de rachis plus ou moins transformés en charbon ; d'ex
cellents moulages de la nervation se trouvent dans les argiles fines 
(Pl. X. fig. 4). Les rameaux du conifère n'ont subi qu'une par
tielle transformation ; les petites feuilles losangiques, carénées, 
sont disposées en ordre spirale ; leur sommet se détache des 
rameaux. Après comparaison avec les conifères de Féron (Nord), 
je crois qu'il s'agit d'une espèce apparentée au Spenolepidium kur
rianum Dk. Il est possible que ce soit ce même conifère que Bron-
gniart a signalé sous le nom de Pachyphyllum Gravesii0. En l'ab
sence de strobile on ne peut que comparer ce fossile au Sphenole
pidium .kurrianum dont il a le mode de ramification latérale et 
la même disposition des feuilles. Il est à noter que jusqu'ici je 
n'ai pas observé de conifère à feuilles opposées décussées, comme 
elles le sont dans la famille actuelle des Cupressacées et dans 
le genre fossile Frenelopsis SCHENK. 

IL — FACIÈS BARRÉMIEN. 

Argiles blanches à graines de Saint-Paul. 
Gisement. — A 200 mètres au Nord de l'église de Saint-Paul 

(Fig. A, 4) on exploite, pour l'usine Colozier de Saint-Just-des-
1 . Mém. Soc. géol. du Nord, t . X, I, p . 7 2 , p l . X I X , fig. 9 , p l . XX, fig. 6 ; 1 9 2 7 . 
2 . A . G. S E W A B D . T h e W e a l d e n Flora I, p . 1 0 7 , Catalogue Mesozoic plants Bri-

tish Muséum, 1 8 9 4 ) . 
3 . E x p l o i t a t i o n s de la O des G r è s des F o n t a i n e t t e s , à S a i n t - A u b i n - e n - B r a y . 
4 . D é t e r m i n a t i o n s de m o n col lègue M . G . D e l é p i n e . 
5. A. BRONGNIART . T a b l e a u des g e n r e s de v é g é t a u x fossi les , p . 1 0 7 ( E x t r a i t du 

Dictionnaire d'Histoire naturelle, P a r i s , 1 8 4 9 ) . 



Marais, des argiles panachées d'âge barrémien. Dans l'exploita
tion la plus méridionale j 'a i relevé la coupe suivante : 

Terre et limon avec silex de la craie 0 m 50 
Argile sableuse, jaunâtre, verdâtre l l n 20 à 2'" 
Glaise grise marbrée de taches rouges 3 m 

Argile grisâtre fossilifère 0 m 85 

La glaise marbrée de taches rougeâtres est la glaise panachée de 
Lapparent 1 . Dès 1847, Graves a souligné la présence d'une argile 
grisâtre au-dessus ou au-dessous de l'argile panachée. « L'ar
gile grisâtre qui, d'après lui, existe à Sorcy immédiatement sous 
l'argile rouge, contient du bois à l'état de jayet, des pyrites et des 
rognons de fer carbonate 2 . » 

Conditions de dépôt. L'argile grisâtre contient des paillettes de 
mica et des fragments minuscules de bois transformé en charbon ; 
on y remarque des débris de végétaux hachés, entre autre des 
fragments de Sphenopteris, des écailles ou bractées, des graines 
ou fruits ; ce faciès indique que les végétaux ont subi un long flot
tage et ont été enlisés loin de leur lieu d'origine. 

Étude des débris végétaux. A part un fragment de Sphenopte
ris qu'on peut attribuer au Sphenopteris psilotoïdes STOKES et 
WEBR, espèce du Wealdien ou de l'Eocrétacé 3, il est difficile de 
déterminer les débris de l'argile de Saint-Paul. 

1. Carpolithus sp. Organes ovoïdes, mesurant de 15 à 17 m / m de 
longueur; paroi sans doute charnue et craquelée extérieurement 
(pl. X, 6, 7,) dure intérieurement (pl. X, g. 9). Il n'est pas 
sans intérêt de souligner une certaine ressemblance entre ces 
organes (pl. II, 9) et quelques graines de Pléridospermées pri
maires du genre Nevropteris, d'autant que sous l'une de ces graines 
(pl. X, 8) on observe un organe de nature foliaire (bractée) ; or on 
connaît chez certains Nevropteris un organe ressemblant à une 
demi-cupule enveloppant la base de la graine 4 . Il n'est évidem
ment pas question d'admettre la persistance de l'ancien phylum 
des Névroptéridées, mais les organes qui ressemblent à des 
graines peuvent appartenir à quelques Cycadophyte, alliée aux 
Ptéridospermées. Quelques bractées éparses dans la roche (pl. X, 
11, 12) peuvent être désignées sous le terme de Cycadolepis; cer-

1 . D E LArpArtnrcr, op ci7,p, 5 9 . 
2 . L. GRAVES. Essai sur la Topographie géognost ique du Départ de l'Oise, p . 7 7 . 

Beauvais, Impr. A . Desjardins, 1 8 4 7 . 
3 . Cf. Mémoire Soc. yeol. du Nord, t. X, I, p. 4 7 . 
4 . Cf. R . KIDSTON in Philos. Trans. Roy. Soc. London, Ser. B . , vol. 1 9 7 , p. 5 , 

1 9 0 4 . — P . BERTRAND in Ann. Soc. geol. du Nord, X L I I , p . 1 2 2 , 1 9 1 3 . 



taines d'entre elles ont tendance à se lober ; elles semblent avoir 
été épaisses. 

2 . Organe foliacé cupuliforme, pcdicellé, excavé (pl. X , 1 0 ) . A 
comparer avec celui que le savant Heer a signalé sous les graines 
qu'il attribue au Baiera longifolia1. 

3 . Ecailles ou bradées épaisses, triangulaires a hase deltoïde (pl. 
X , 1 5 ) . S'agit-il d'un Pagiophyllum? Un organe ovoïde pédicellé 
(graine?) est visible sur le même fragment d'argile. 

4. Bradées ou écailles triangulaires, à bases deltoïdes, faisant 
partie d'un cône (pl. X , 13) . Une écaille semblable à sommet 
bifide est très excavée à la base. On peut songer à des écailles 
d'Araucariacées-. 

5 . (Pl. X , 16) Organes bractéaux ou foliaires se recouvrant 
comme dans un bourgeon. 

6. (Pl. X , 17, 1 8 ) Empreinte d'un organe ressemblant à une 
coque déhiscente. 

7. (PI, X , 19) Empreinte à comparer à un petit disque de 
cycadophyte. 

III. — CONCLUSIONS. 

1. La flore des argiles hauteriviennes du Bray, autant qu'on 
la connaît, paraît pauvre, surtout quand on la compare à cer
taines flores éocrétaciques du Sud de l'Angleterre, de la Belgique 
ou du Nord de la France. A part le Weichselia reticulata qui est 
des plus fréquents et un conifèrc (Sphenolepidium kurrianum 
DUNK.) on n'a jusqu'ici signalé qu'un Sphenopteris (Sph. Fittoni 
SEW.) et quelques restes de Cycadophytes. 

2 . Ici comme dans d'autres gisements éocrétaciques (Nord de 
la France,.Belgique) 3 , les végétaux sont localisés : le Weichse
lia abonde dans le gisement du Becquet, le conifère dans le gise
ment des Caves. 

3 . L'association, constatée une fois de plus dans ces argiles 4 

de fossiles marins et de Weichselia, tend à étayer l'opinion de 
quelques paléobotanistes qui voient dans cette plante une xéro-
phyte de rivages sablonneux'-. 

1. O. H E E R . Flora fossllisarclica IV, Beitrâge zur Jura-Flora Ost sibiriens u. 
des Amurlandes, p. 54 ; pl. IX, 1. 1877. 

2. C . A. C. S E W A R D . The Jurassic Fora II, p. 136 ; pl. XIII , 1 {Catalogue of 
Ihe Mesozoic Plants. Brilish Muséum, 1904). 

3. Cf. Mém. Soc. géol.. du Nord, l. X, I, p. 114, 1927. 
4. Cf. A . DE LAPPARENT, op. cit. , pp. 56, 57. — L . G R A V E S , toc. cit., p. 75. 
5. Voir GOTHAN. Weichselia reticulata in POTONIÉ : Abbild. u. Bsschre ib . fossi-

ler Pflanzenreslc (Kgl. Preuss. Geolog. Landes. Lief. VII, 126; 1 9 1 0 — STOPES 
Lower Greensand (Aplian) planls of Britain (Catalogue Mesozoic plants. Brilish 
Muséum, 1915, p. 7) 



i . La mobilité des lignes de rivage, attestée par les incursions 
marines durant l'Hauterivien, explique l'état fragmentaire des 
végétaux entraînés par les courants loin de leur lieu d'ori
gine ; ces débris ne donnent qu'une idée lointaine de la flore qui 
se développait alors dans l'intérieur des terres, à l'abri des incur
sions marines. 

§. La découverte de graines ou de fruits dans les argiles bar-
rémiennes de Saint-Paul démontre l'existence, à proximité de la 
région, d'une végétation qui demeure inconnue. 

6. Si l'on compare les faciès éocrétaciques du Bray avec ceux 
de la région Féron-Glageon (Nord), on constate de part et d'autre 
bien des traits de ressemblance : lits argilo-sableux à Weic/iselia 
(ce derniercependant moins fréquent dans le Nord), grès et sables 
quarlzeux ferrugineux, argiles noirâtres, pyriteuses, par places 
remplies de débris charbonneux de conifères, sables roux et 
blancs avec lits d'argiles schistoïdes. 

Les quelques plantes signalées jusqu'ici dans les argiles du 
Bray leur sont communes avec les gisements éocrétaciques de 
Féron-Glageon, mais par contre les espèces caractéristiques de 
la flore de Féron (Gleichéniacées, Diptéridacées, Ginkgoales, 
Cycadales) n'ont pas été recueillies dans le Bray. La comparai
son des flores ne semble donc pas de prime abord favoriser l'idée 
de synchronisme ; il faut toutefois noter que les conditions de mi
lieu étaient différentes, plus continentales à Féron, plus littorales 
dans le Bray. 

EXPLICATION D E S P L A N C H E S 

Pl.ANCHE I X 

Cf. Sphenolepidium kurrianum 
Fig. 1. — Ramuscules à ramification latérale et à petites feuil les spiralées, caré

nées ; grand, nat . Provenance : Les Plaines . 
Fig. 2. — Un ramuscule ; gr. 2/1. Même g i sement . 
Fig. 3. —• Exemple de ramification ; gr. 4/3. Même provenance . 
Fig. 4. — Rameau gr. 5/3. Même g i s ement ; en haut un cône altéré. 
Fig. 5. — 5/3. Même provenance . 
Fig. 6. — Ramuscules altérés; gr. 7/5. Le Becquet. 
Fig. 7, 8 et 9. — Spécimens à ramuscules et feuilles transformés en charbon; axes 

fragmentés; gr. 2 /1 . Les Caves. 
Fig. 10. — Fragment de penne de Sphenopteris ; gr. 4/3 ; même gisement . 

PLANCHE X 1 

Fig. 1. — Argile schistoïde à débris charbonneux de rachis, de pennes et folioles de 
Weichselia; grand, nat.; Le Becquet. 

1. Les spécimens (Fig. 6 à 19 inclus) proviennent de l'argile barrémi.enne de 
Saint-Paul. 



Fig. 2 et 3. — Id. Pet i tes pinnules à nervures latérales partant toutes de la ner
vure médiane; gr. 2 / 1 ; même local ité . 

F ig . 4 . — Empreinte d'un fragment de penne de Weichseliae; gr. 7 /4 . Les Pla ines . 
F ig . 5. — Pet i tes pinnules deltoïdes de Weichselia; gr . 2 /1 . Les P la ines . 
F ig . 6. — Carpolithus s p . ; deux graines; 4 /3 . 
Fig. 7. — Fragment de graine; gr. 10/7 . 
F ig . 8. — Une graine, à sa base et à gauche une bractée ; gr. 4/3. 
Fig . 9. — Sclerotesta d'une graine; gr. 2 /1 . 
Fig. 10. — Fragment d'argile à débris de Sphenopteris; un organe étalé, cupul i -

forme, pédicel lé est indiqué par la f lèche; gr . 3 / 2 . 
F ig . 11 et 12. — Bractées . Cycadolepis? gr. 2 /1 . 
Fig. 13. — Bractées triangulaires ou éca i l l e s ; bases triangulaires paraissant arti

c u l é e s . Gr. 4 / 3 . 
Fig . 14. — Bractée ou écaille triangulaire, à s o m m e t bifide, à base c o n c a v e ; gr. 

2 / 1 . 
Fig. 15. — Graine? pédicel lée indiquée par la flèche; écail les ou bractées épaisses 

triangulaires, à base triangulaire; gr. 2 /1 . 
Fig. 16. — Deux bourgeons ou graines enveloppés de quelques brac tées ; gr. 3 / 2 . 
F ig . 17 et 18. — Empreinte ressemblant à celle d'une coque déhiscente ; gr. 5 / 3 . 
Fig. 19. — Peti t d isque? Gr. 5 / 3 . 
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NOTE PRÉLIMINAIRE SUR LA GÉOLOGIE ET LA 
PÉTROGRAPHIE DES ROCHES ERUPTIVES 

DE LA RÉGION CÔTIÈRE ENTRE TLPASA ET TÉNÈS (ALGÉRIE) 

PAR Louis Glangeaud '. 

Cette note a pour but d'indiquer les principales caractéris
tiques des roches eruptives que l'on peut observer dans les 
régions de Ténès, Gouraya, Cherchel, Tipasa. 

La région côtière, à part le Djebel Arroudjaoud était mal 
connue surtout au point de vue de l'âge et du mode de gisement 
des roches eruptives. MM. Termier et J. de Lapparent 2 souli
gnaient l'intérêt présenté par cette étude dans leur note sur le 
•Djebel Arroudjaoud : 

« Le pays de Cherchel nous paraît être une province pétro-
graphique extrêmement curieuse par la variété de ses roches 
tertiaires et l'indubitable parenté de la plupart d'entre elles. Il 
serait à désirer qu'un jeune ^géologue entreprit l'étude détaillée 
de cette province depuis El Affroun et le Chenoua à l'Est jus
qu'aux environs de Ténès à l'Ouest. » 

HISTORIQUE 

Renou, dès 1848, avait reconnu la présence « d'un porphyre 
ayant bouleversé le Tertiaire » dans les environs de Cherchel, 
mais il prenait les projections des environs de Cherchel pour des 
roches provenant du métamorphisme de la dolérite. 

Boblaye rangeait les roches du cap Blanc dans le Keuper. 
Nous verrons que ces roches sont en réalité des tufs éruptifs 
burdigaliens. 

Pomel, dans sa description du Massif du Miliana 3 fournit plus 
de précisions sur l'extension des roches d'épanchement, qu'il 
prend d'ailleurs, comme Renou, pour des roches métamor
phiques. 

Enfin, le travail principal sur les roches eruptives de la région 

1. Note p r é s e n t é e à la séance du 18 f év r i e r 1929. 
2. P . TERMIER e t J . DE LAPPARENT. Les r o c h e s e r u p t i v e s de la F o n t a i n e d u 

Génie e t des e n v i r o n s . CR.A.Se, 1 9 1 0 , t . 1 5 0 , p . 1 4 8 4 . 
3 . POMEL. D e s c r i p t i o n géologique du Massif de Mi l iana , Alge r , 1 8 7 2 . 

24 j a n v i e r 1 9 3 0 . -Bull. Soc . géo l . F r . , (4), X X I X . — 7 



est celui de MM. Curie et Flamand 1 qui rattachent à une même 
famille (Syénite) les roches du blockhaus Valée, du Cap Tizirine 
(cap Zizdirine), du Djebel Arroudjaoud, de l'Azrou-Mehaba et 
de l'Oued Arbil. Les roches qu'ils réunissent ainsi sont en réa
lité fort différentes ; elles vont depuis les granités alcalins (Dje
bel Arroudjaoud) jusqu'à la Dolérite à Olivine (cap Tizirine). 
Aucune d'elles d'ailleurs ne se rapproche de la Syénite, comme 
le pensaient Curie et Flamand. La détermination de Renou était 
à cet égard plus exacte. 

Ces auteurs déterminent l'âge des épanchements par le sys
tème des coordonnés d'Elie de Beaumont qui était encore en 
faveur. Ils les rapportaient au « système des Alpes Principales », 
c'est-à-dire à la fin du Pliocène, et ils ajoutent, pour appuyer 
cette détermination, avec réserve il est vrai : 

« Dans la tranchée du blockhaus Valée, on trouve un filon (?) 
de roche terreuse traversant une formation calcaire blanche, 
friable, qui peut être (?) rapporté au Pliocène partiellement altéré. 
Dans plusieurs autres affleurements, on trouve aussi une matière 
blanche friable, englobée par la masse éruptive et qui peut être 
aussi du Pliocène transformé (?) ». La roche calcaire blanche, 
dont parlent Curie et Flamand, est probablement un tuf éruptif 
burdigalien riche en calcite. 

Les roches du Djebel Arroudjaoud ont fait l'objet d'une des
cription très précise de MM. Termier et J. de Lapparent 2 . 

M. A. Lacroix 3 , avant que je ne commence cette étude, avait, 
à la suite des analyses de roches de cette région et de toute 
l'Afrique du Nord, précisé les principales caractéristiques chi-
mico-minéralogiques de la province nord-africaine ainsi que 
îious le verrons plus loin. 

Brives avait figuré avec une grande précision sur la carte de 
Ténès l'extension des affleurements éruptifs. 

Dans son travail sur le Chenoua, M. Savornin avait repré
senté sur la carte jointe au mémoire, les pointements des roches 
éruptives du Sud du Chenoua. Enfin, M. Aymé, dans une étude 
minutieuse a accru le nombre des affleurements connus sur la 
Feuille Tipasa. 

1. C u n i E e t FLAMAND. É t u d e d e s roches é r u p t i v e s d e l 'Algér ie (Expl ica t ion de 
la c a r t e géologique 1889). 

•2. T E R M I E B et J . DE L A P P A R E N T . Les r o c h e s é r u p t i v e s de la F o n t a i n e du Génie 
e t des e n v i r o n s . C H . A . S e , 1910, t . 150, p . 1484. 

3. LACROIX, CR. Somm. Soc. Géol. Fr., 10 o c t o b r e 1924, p . 219. 
— CR. Ac&d. Se, 20 s e p t e m b r e 1927, t . 185, n° 12, p . 573/577. 



MODE DE GISEMENT. AGE. 

Les roches éruptives tertiaires de la côte présentent leurs 
caractéristiques les plus nettes dans les environs de Gherchel ; 
on peut ainsi distinguer deux séries dont l'âge et le mode de 
gisement sont très différents : 

1° Des roches d'épanchement, des projections et des tufs inter
stratifiés entre les poudingues et marnes burdigaliennes, donc 
datés avec une grande précision. 

2° Des roches intrusives grenues traversant les marnes bur
digaliennes et le complexe volcanique précédent, ce sont les 
roches intrusives post-burdigaliennes. 

I. — ROCHES D'ÉPANCHEMENT D'AGE BURDIGALIEN 

CARACTÉRISTIQUES CHIMICO-MINÉRALOGIQUES DES ROCHES 
D'ÉPANCHEMENT 

M. Lacroix 1 a montré que la province pétrographique de 
l'Afrique du Nord offre deux caractères très constants : 

1° Le plus grand nombre des roches de cette province sont 
sursaturées en silice ; 

2° Elles appartiennent à une série calco-alcaline dont presque 
tous les termes sont leucocrates. 

Les études microscopiques et chimiques des échantillons que 
j 'ai recueillis dans le Nord de la Province d'Alger et dans la 
région de l'Oued-Amizour (Bougie) 2 appuyées sur les analyses 
que M. Lacroix a bien voulu me communiquer, m'ont démontré 
que les roches d'épanchement burdigaliennes, de presque tous 
les gisements que j 'a i étudiés, dans la Province d'Alger et la 
région de Bougie, c'est-à-dire sur près de 300 km. de long, 
offrent les caractères définis par mon éminent Maître. 

On peut affirmer l'homogénéité pétrographique de ces roches. 
Elles forment pour la région que nous étudions dans cette note 
une série allant des rhyolites monzonitiques, et de leur faciès 
andésitique, les dellenites, jusqu'à des dacites labradoriques 
IL 4 '4 ,3 (4), avec des rhyolitoïdes, des dellenites, des delleni-
toïdes et. dacitoïdes. On distingue dans cet ensemble un groupe 

1. LACKOIX, loc. cit. 
2. L . GLANGEAUD, A.F.A.S. Grenoble , 1925, p . 318. 

— A.F.A.S., L y o n , 1926, p . 299. 
— B.S.H.N. Af. N., 8 mai 1926. 
— C.R. somm. Soc. géol. France, 21 j u i n 1926, p . 120. 
— B.S.H.N: Af. N., décembre 1926. 



de roches blanches rhyolito-dellenitiques et de roches foncées 
dacitiques. Il semble toutefois d'après ce que l'on connaît actuel
lement, qu'il y ait passage au point de vue chimique d'un 
groupe à l'autre. Ces roches sont comparables à celles que j 'a i 
étudiées dans la région de Bougie où l'on retrouve les mêmes 
types. 

J'avais indiqué dans une note précédente les caractéristiques 
minéralogiques de cette série. 

Au point de vue minéralogique, la série rhyolito dellenitique 
présente au premier temps des phéno-cristaux de quartz, d'or-
those dans les rhyolites monzonitiques, et de plagioclases, pou
vant aller jusqu'à 45 ° / 0 d'anorthite dans les dellenites. Dans ce 
dernier cas, le verre est riche en potasse et en soude. Le mica 
noir est le seul minéral coloré de cette série. Il n'est pas pos
sible d'y caractériser des rhyolites hyper-alcalines. 

Dans la série dacitique, les verres sont bruns et généralement 
foncés. Les roches sont plus ou moins riches en microlites de 
plagioclases (labrador, andésine, oligoclase) et en phéno-cris
taux de labrador et d'andésine. Le quartz est rare en phéno-
cristaux ; mais se trouve à l'état poecilitique dans le verre qui est 
souvent recristallisé ; il offre alors un aspect microgrenu. Les 
minéraux colorés sont plus abondants dans cette série. On y 
observe de l'hypersthène, de l'augite, et rarement de la horn
blende. 

Le deuxième paramètre oscille entre 3 et 4, et le premier 
entre I et (II). La nomenclature créée par M. Lacroix pour les 
roches à silice virtuelle permet de faire ressortir la consangui
nité de ces roches, dont une partie (dacitoïde) serait placée dans 
les andésites de l'ancienne classification. M. Lacroix a fait ana
lyser par M. Raoult quelques échantillons provenant de cette 
région ; il a bien voulu m'autoriser à reproduire les résultats de 
ces analyses. Je groupe ci-contre les analyses des roches d'épan-
chement et celle des roches intrusives que j 'étudierai plus loin. 

VULCANOLOGIE 

Les roches d'épanchement interstratifiées au milieu des 
couches burdigaliennes, ont été plissées comme celles-ci ; elles ont 
disparu comme les couches de cet âge à la suite des érosions pos
térieures à leur dépôt. Dans les territoires où le Burdigalien a 
été conservé (synclinaux), ces roches éruptives s'observent, 
quand elles existent, entre les poudingues et les marnes du 
Burdigalien. 



a) b) _c)_ _d) e) 

SiO 2 78.02 59.98 38.02 36.72 63.42 
АГЮ3 11.71 15.34 13.90 15.01 12.04 
F e 2 0 3 019 1.46 2.31 1.42 1.43 
FeO 0.80 4.51 4.83 4,60 2.86 
MnO 0.04 0.05 0.09 0.08 
MgO 0.04 3.60 5.25 4.17 3.16 
CaO 2.24 7.10 8.44 6.46 3.82 
Na 2 0 2.96 1.92 1.91 2.61 3.20 
K 2 0 3.53 1.80 1.39 5.47 5.71 
Ti 2 0 0.18 0.80 0.98 1.18 0.62 
PO 5 0.09 0.12 0.08 0.46 0.19 
Н Ю + 0.47 2.50 2.22 1.82 1.52 
H0 — 0.12 0.65 0.59 0.38 0.19 

100.39 100.42 100.01 100.38 100.16 

StO 2 42.90 21.30 16.86 2.70 14.40 
Or those 20.57 10.56 8.34 32.80 33.92 
Albite 25.15 16.24 16.24 22.01 27.25 
Anorthite 8.34 27.80 25.02 12.79 1.39 
CaSi03 0.81 1.16 6.74 6.61 6.96 
M g — 0.10 9 13.10 10.40 7.90 
F e — 0.92 5.94 5.41 5.41 
Ma 0.23 2.04 3.25 2.09 2.09 
Ilm 0.46 1.92 1.98 2.28 1.22 
Ар 0.34 0.34 1.34 0.34 
An »/„ 24 % 63 "/о 60 <•/„ 36 »/„ 4 »/„ 

il) Dellenite d'Omar Méro, Chenoua (feuille de Tipasa). I. 3. 2. 3'. 
h) Dacito ïde labradorique à hypersthène de Zurich (limite des feuilles de Cher

chel et Marceau. II . 4. '4. 3 (4). 
c) Dacitoïde à hypersthène et augite du Sidi Abd el Kader (feuille de Ténès ) . 

II . 4. '4. '4. 
d) Monzonite quartzifère à pyroxène , biot i te du D j . Arroudjaoud (feuille de 

Cherchel). II. 5. 2. 3 . 
e) Granité alcalin à biotite du D j . Arroudjaoud (feuille de Cherchel) . I I . 

4 . 1 . 3 . 

La continuité de sédimentation entre ces différentes formations 
burdigaliennes, le passage latéral des formations éruptives à des 
formations marines quand on se dirige vers la côte de la mer 
burdigalienne, et l'éloignement des centres éruptifs présumés 
des bords de cette mer nous amènent à penser que souvent, 
dans ce cas, les appareils volcaniques étaient sousmarins. 

En d'autres points, les produits éruptifs reposent directement 



sur le Crétacé. Ils ont alors une origine aérienne. On peut tou
tefois déterminer leur âge, car ils passent latéralement aux for
mations éruptives interstratifiées dans le burdigalien. 

Au point de vue vulcanologique, on peut donc distinguer deux 
sortes d'appareils volcaniques, les uns sous-marins et les autres 
aériens. Les premiers sont constitués par un ensemble de roches 
plus ou moins tulfacées dans lesquelles on reconnaît difficilement 
les coulées. La plus grande partie de la masse éruptive est for
mée de tufs variés, riches en calcite et en chlorite. Les pyroxènes 
et les amphiboles sont épigénisés en calcite, tandis que les felds-
paths sont intacts; cet ensemble présente un aspect confus et 
les limites des coulées et des tufs n'y sont pas nettement tran
chées. 

Au contraire, dans les volcans aériens, les coulées se dis
tinguent nettement et certaines sont prismées. Les tufs y sont 
beaucoup moins abondants et s'accompagnent de brèches ignées ; 
la présence de ponce dans les tufs, indique un dynamisme 
vulcanien. 

Les dépôts volcaniques, le long de la côte, se groupent suivant 
une série de taches séparées par des régions où l'on n'observe pas 
de traces de produits éruptifs entre les poudingues et les marnes 
burdigaliennes. On peut expliquer ce fait d'une façon vraisem
blable par l'existence d'une série de centres d'émission jalonnant 
la côte et n'ayant pas couvert de leurs produits toute la surface 
de celle-ci. 

Naturellement ces volcans démolis au cours de leur formation 
par les eaux, plissés avec le Burdigalien et érodés en même 
temps que les couches de cet âge, ont perdu, à la suite de ces 
vicissitudes leur physionomie originelle. Pour en reconstituer 
l'état initial, il faut donc déplisser le Burdigalien et interpoler les 
parties disparues. Seul un tel travail peut permettre d'imaginer 
l'aspect probable de ces volcans. Nous distinguerons ainsi les 
centres éruptifs suivants : 

1 0 Un au Sud du Chenoua ; 
2° un à l'Ouest de Cherchel ; 
3° un autre au Sud de l'embouchure de l'oued Messelmoun ; 
4° un ou plusieurs le long de la côte sur la Feuille de Ténès. 
Ces différents centres volcaniques sont alignés parallèlement 

à la côte, ce qui nous conduit à admettre la présence de frac
tures parallèles à cette dernière ; mais il n'est pas possible de 
préciser la' position de ces fractures car elles sont masquées par 
les dépôts postérieurs. Ces cassures sont-elles dues à des dis
jonctions dans le sens que leur attribue Argand ou à des effon-



drements côtiers? Nous nous en occuperons dans un autre travail 
sur la tectonique de cette région. 

Nous pouvons toutefois remarquer que l'activité éruptive dans 
ce territoire coïncide avec le début de la transgression néogène 
et précède la phase de plissement antéhelvétien. Le matériel sur 
lequel a agi l'effort orogénique néogène avait déjà été plissé à 
l'Éogène. Il avait perdu par cela même une partie de sa plasti
cité. C'est pourquoi la phase de plissement postérieure au Burdi-
galien a pu être précédée par la formation de fractures qui ont 
amené l'apparition au bord de la mer burdigalienne, sur près de 
300 km. de long (depuis Tenès jusqu'à l'est de Bougie), de volcans 
aériens et sous-marins. 

Nous allons rapidement passer en revue les caractéristiques de 
ces volcans. 

1° Volcan du Sud du Chenoua (Feuille de Tipasa). — Les 
produits de ce volcan ne sont plus représentés que sur une faible 
surface. Ce sont des projections et des coulées de laves redres
sées par les plissements de 30 à 30°. Ces coulées avaient été 
prises par tous les géologues pour des filons traversant l 'Helvé-
tien et même (Curie et Flamand), traversant et métamorphisant 
le Pliocène. Ces derniers auteurs estimaient que les éruptions 
« des roches siliceuses blanches sont d'âge Sahélien et que 
les espèces grises sont d'âge Pliocène ». D'autres auteurs se 
basaient sur ce fait pour démontrer l'effondrement de la Mitidja 
qu'ils plaçaient à la fin du Tertiaire. 

J'ai indiqué dans plusieurs notes 1 que ces roches éruptives se 
rattachaient aux roches éruptives burdigaliennes et étaient inter
stratifiées entre les poudingues burdigaliens ou les couches du 
Crétacé et les marnes burdigaliennes. La faible surface des affleu
rements qui rend difficile l'observation des contacts du Burdiga-
lien et des roches éruptives explique les erreurs qui ont été faites 
à ce sujet. 

M. Aymé, après la première de mes notes sur les roches érup
tives de la Mitidja, a fort bien montré dans sa description de cer
tains points de la Géologie du Chenoua que le Djebel Toumains 
était formé par une coulée inclinée à 45 degrés. 

Les roches qui affleurent dans cette région sont des dacites, 
dacitotdes, dellenites et dellenitoïdes. Une des dellenites a été 
analysée (analyse 1). Les roches blanches (dellenites) sont anté
rieures aux dacites beaucoup plus foncées. Nous constaterons 
ailleurs le même fait. Ces laves sont accompagnées de projec-

1. Loc. cit. 



tions qui avaient été considérées comme étant du Pliocène 
métamorphisé. 

Ce complexe éruptif représente une partie du flanc nord d'un 
appareil éruptif dont le centre se trouvait au sud de Desaix. Ce 
volcan devait être en grande partie aérien. 

2° Centre éruptif de Cherchel (Feuille de Cherchel). — Il a 
donné des produits volcaniques qui se distinguent aisément sur 
le terrain grâce à leurs couleurs claires. Ce sont principalement 
des projections et des tufs variés plus ou moins remaniés par les 
eaux marines. Ce centre devait être en effet en grande partie 
sous-marin et certains de ses produits sont nettement sedimen
tes en donnant des roches curieuses, tufs de cristaux, tufs pon-
ceux à calcite, e t c . . 

Ce complexe avait été considéré comme étant le résultat du 
métamorphisme de la dolérite sur les terrains encaissants. On 
lui attribuait aussi un âge pliocène. L'étude microscopique et le 
fait qu'il est toujours interstratifié entre les poudingues et les 
marnes du Burdigalien ne permet aucun doute sur son âge et son 
origine. Ce sont bien des tufs éruptifs et des projections d'âge 
burdigalien. 

Les quelques coulées que l'on peut y observer y sont mal 
conservées et sont très décomposées même au centre des car
rières (carrières de Bab el Rouss). On y rencontre des dacites 
et des roches blanches qui peuvent être des dellenitoïdes. 

Au Cap Blanc, on trouve en enclaves dans les tufs des mor
ceaux de gneiss à tourmaline et de micaschistes analogues à ceux 
du massif d'Alger (zone Ib, L. Glangeaud). Cette zone se pro
longeait donc probablement au nord de Cherchel, car la partie 
centrale du volcan ayant émis ces produits éruptifs devait se 
trouver au nord de Cherchel. 

3° Centre éruptif de l'oued Messelmoun (Feuille de Cher
chel). — Les affleurements de roches éruptives à l'embouchure 
de l'oued Messelmoun ne représentent qu'une surface relative
ment faible. On y observe une grande masse de tufs et de pro
jections visibles le long de la route de Cherchel à Ténès. Une 
coulée est intercalée au milieu de ces projections. 

En allant vers le sud, en remontant l'oued Messelmoun, c'est-à-
dire en se dirigeant vers le rivage de la mer burdigalienne, les 
produits éruptifs passent latéralement à des grès glauconieux. 
Le volcan ayant donné ces tufs était donc sous-marin ; son centre 
se trouvait au nord de l'embouchure de l'oued Messelmoun. 

4° Centres éruptifs des Beni-Haoua (Feuille de Ténès) .— 



Des produits volcaniques divers forment l'extrémité de la plu
part des caps de la côte situés à l'ouest du cap Sirat. Ces pro
duits éruptifs appartiennent au flanc sud d'un synclinal néogène 
dont la partie axiale a complètement disparu dans la mer. Autre
ment dit, la côte actuelle correspond au flanc nord d'un anticlinal 
post-burdigalien formé par la région de Beni Haoua et le Djebell 
Bissa. 

Au cap bou Zid (feuille de Gouraya), au débarcadère des 
mines de Breira, au Kef es Souari, les coulées reposent sur des 
poudingues ou des grès burdigaliens. Les marnes cartenniennes 
qui devaient se trouver au-dessus des coulées ont disparu par 
suite de l'érosion marine. 

Il est toutefois assez facile de reconstituer par la pensée l'ordre 
de superposition. Les caractères pétrographiques et la position 
stratigraphique de ces produits éruptifs démontrent qu'ils sont 
bien analogues aux formations que nous venons de voir plus à 
l'ouest. 

Dans cette région de Beni-Haoua il existait des centres érup
tifs aériens et d'autres sous-marins. Ils étaient situés au nord de 
la côte actuelle et les restes que nous observons représentent les 
parties les plus méridionales de ces volcans. 

Ces centres ont émis des coulées de dacitoïde (analyse 3), de 
dacite, de dellénite et de dellenitoïde accompagnés de tufs et de 
projections diverses. On y observe aussi, des produits fumerol-
liens, principalement des sulfates (gypse, apatélite, etc.) 1 . 

IL — LES ROCHES INTRUSIVES 
POST-BUR DIGALIENN ES 

MODE DE GISEMENT — AGE 

Le long de la côte de Cherchel à Ténès, on observe en plu
sieurs points, des affleurements de roches grenues. 

Ces roches grenues appartiennent à trois groupes pétrogra
phiques. 

1° Un complexe de granité et de monzonite quartzifère, roches 
leucocrates ; 

2° Des dolérites à olivine ; 
3° Des filons de roches mélanocrates. 
Un des gisements de roche du premier groupe est celui du 

1. L. G i . A N r . E A i m . 6 . / / . N. Afrique du Nord, T. XVII , p. 257, décembre 1926. 



Djebel Arroudjaoud qui a été étudié d'une façon précise au 
point de vue pétrographique par MM. Lacroix, Termier et J. de 
Lapparent (loc. cit.). 

J'ai indiqué dans une note antérieure quels pouvaient être son 
âge et son mode de gisement. Ce lambeau de roches grenues 
représente vraisemblablement le témoin mis en relief par Véro
sion d'un laccolithe ou d'un grand sili de monzonite quartzifère 
et de granite post-burdigalien. 

Le métamorphisme est très faible au contact de la roche gre
nue et des manies. On observe seulement une silicification et 
une augmentation de la dureté de ces marnes qui tendent à 
prendre, sur 25 à 50 cent, d'épaisseur, l'aspect extérieur d'une 
cornéenne ; mais au microscope, on ne constate généralement 
aucune cristallisation secondaire nette. 

Un autre gisement de granite et de monzonite quartzifère est 
celui de l'oued Arbil (Feuille de l'oued Damous) dont les roches 
éruptives métamorphisent le Crétacé. On ne peut observer leur 
contact avec le Néogène absent dans la région ; mais elles sont 
nettement postérieures aux plissements d'âge eocène, car les 
masses intrusives empruntent pour venir au jour, la surface de 
discontinuité d'un anticlinal faille injecté de Trias. Ces roches 
grenues se sont donc mis en place après l'Eocène. Comme, en 
outre, elles métamorphisent le Crétacé (Cénomanien), on ne peut 
les confondre avec les roches éruptives ante-crétacées qui accom
pagnent le Trias. Ces intrusions se présentent en sills, en bosses 
de formes variées. 

La région littorale offre en même temps que les pointements 
de la série grenue, sursaturée en silice, des affleurements de 
roches plus foncées et moins riches en silice. Si ces dernières 
diffèrent des précédentes par leur composition chimique et miné-
ralogique, elles présentent par contre les mêmes caractères au 
point de vue. de l'âge et du mode de gisement. 

Dans les environs de Cherchel (Gap Tizirin, Fort de Bab el 
Rouss, Djebel Chem Beida, e tc . . ) les dolérites à olivine sont 
intrusives (en sills et en bosses d'aspect variés) dans le Crétacé, 
les poudingues, les tufs éruptifs et les marnes burdigaliennes. 
Elles modifient les marnes burdigaliennes comme les granités 
du Djebel Arroudjaoud. Elles sont post-burdigaliennes. 

D'autre part le Pliocène transgressif arrive à leur contact en 
plusieurs points et ne subit en ces points aucune modification, 
elles sont certainement ante-pliocènes : 

Les dolérites à olivine de Cherchel ont fait intrusion pendant 
le Vindohonien ou le Sahélien. 



Les roches de l'Azerou Mehabba (Feuille de Gouraya) sont 
aussi vraisemblablement du même âge. Elles métamorphisent le 
Crétacé ; on ne peut observer leur contact avec le Néogène. 
Comme les roches de l'oued Arbil, elles empruntent pour arriver 
en surface une dislocation d'âge eocène. 

Les roches grenues de cette région offrent de remarquables 
analogies avec celles des environs de Bougie et de l'oued Amizour 
qui sont aussi post-éocènes. 

Entre Menerville et Dellys, la carte indique aussi la présence 
de roches intrusives traversant l'Eocène. D'après les renseigne
ments que l'on possède actuellement, ces roches paraissent pré
senter les mêmes caractères que celles des régions de Cherche! 
et de Bougie. 

CARACTÉRISTIQUES CIIIMICO-MINÉRALOGIQUES DES ROCHES INTRUSIVES 
POST-BURDIGALIGNNES 

Les roches d'épanchement et lès roches de profondeur d'âge 
néogène offrent dans cette région des rapports si remarquables 
que l'on peut penser qu'elles sont issues d'un même magma 
calco-alcalin ayant originellement une composition chimique 
voisine de celle d'une dellenite et ayant donné par différenciation 
toute la série des roches de la côte. 

L'observation du laccolite du Djebel Arroudjaoud offre de 
sérieux arguments en faveur de cette interprétation. On y cons
tate, en effet, la présence de deux sortes de principales roches : 
un granite (analyse 4) et une monzonite quartzifère (analyse 5). 
Ces deux roches s'interpénétrent sans que l'on puisse déterminer 
quelle est la première consolidée. Ces deux roches, ainsi que le 
faciès de bordure du laccolite, le microgranite monzonitique, ont 
dû se former sensiblement en même temps par différenciation 
d'un magma unique qui remplissait le laccolite. Les apports fu-
merolliens ne jouèrent probablement qu'un rôle assez faible, 
ainsi qu'en témoignent la faible intensité du métamorphisme et 
de la minéralisation du laccolite. 

La composition moyenne calculée de l'ensemble des roches 
qui composent le laccolite se rapproche de celle d'une dellenite. 

Dans la monzonite quartzifère, on constate la coexistence de 
plagioclases très différents : les uns voisins de l'albite, les autres 
de l'anorthite. La présence de ces deux feldspaths dans la même 
plaque mince est comparable aux deux temps de cristallisation 
présentés généralement par les roches de laccolite. 

Les roches de Cherchel et de l'Azerou Mehabba n'ont pas été 



analysées par suite de leur mauvais état de conservation. Elles 
sont plus riches en anorthite et plus pauvres en silice que celles 
du Djebel Arroudjaoud. On peut, néanmoins, sans trop de 
hardiesse, les considérer comme représentant une phase plus 
avancée de la différenciation du magma calco-alcalin qui a donné 
le granité et la monzonite quartzifère. 

Enfin des filons de roches mélanocrates correspondraient au 
stade lamprophyrique de cette différenciation. 

Il est, je crois, utile de donner, en résumant les faits contenus 
dans cette note, un aperçu général de l'histoire géologique des 
premières éruptions néogènes de la région littorale entre Ténès 
et Bougie. 

Cette synthèse est basée, au point de vue pétrographique, sur 
les déterminations chimico-minéralogiques de M. Lacroix et les 
études microscopiques des roches de cette région que j ' a i effec
tuées sous la direction de mon éminent Maître ; elle s'appuie au 
point de vue géologique, sur les travaux antérieurs et mes 
observations. 

Un magma calco-alcalin sursaturé en silice, est monté de la 
profondeur api'ès l'Eocène dans toute là région littorale depuis 
Ténès jusqu'à l'Est de Bougie sur près de 300 km. Il donna par 
différenciation une série de roches dont la teneur en anorthite et 
en silice libre présente d'importantes variations. Leur deuxième 
paramètre est toujours inférieur à 5, sauf pour quelques types qui 
semblent aberrants [dolérite à olivine de Cherchel). 

En surface, ce magma s'épancha sous forme de laves sursatu
rées en silice (rhyolites, dellenites et dacites) qui apparurent au 
début du Néogène, tout au moins dans les régions que j'ai spécia
lement étudiées (ouest et centre de la province d'Alger, région de 
Bougie). 

En profondeur, après et peut-être pour certains points dou
teux, pendant et avant l'émission des laves, ce magma fit intrusion 
dans les sédiments secondaires et tertiaires. Il donna ainsi une 
série de roches allant des granités aux dolérites à olivine en pas
sant par des monzonites quartzifères. Les dernièr-es manifesta
tions de ces intrusions sont postérieures au Burdigalien et anté
rieures au Pliocène; elles ne produisent généralement qu'un faible 
métamorphisme de contact. 



L E LOESS ET LES AUTRES LIMONS 
DU PLATEAU DE VLLLEJUIF 1 

PAR V. Agafonoff ET "V. Malycheff. 
PLANCHES X I , X I I , X I I I , X I V 

INTRODUCTION. 

Les environs de Villejuif sont une région classique pour 
l'étude des limons du centre du Bassin parisien. Cette localité 
se trouve à quelques kilomètres au Sud de Paris sur un plateau 
auquel on peut donner le nom de plateau de Villejuif. Limité à 
l'Est par la Seine, au Sud-Est et au Sud par l'Orge et son 
affluent l'Yvette, à l'Ouest par la Bièvre, ce plateau se rattache 
entre ces deux derniers cours d'eau à la région de Hurepoix 
qui le domine ; il présente un fragment d'une des quatre grandes 
plateformes structurales du Bassin parisien, celle de Brie, dont 
il est séparé par la vallée de la Seine. 

Le plateau de Villejuif est constitué par des calcaires, marnes, 
sables et argiles tertiaires. Parmi ces couches le calcaire de 
Brie détermine la surface plate et uniforme du plateau. La mono
tonie de son relief est interrompue par des lambeaux de forma
tions stampiennes bien développés dans les parties septentrio
nale et méridionale du plateau. Quelques-uns de ces lambeaux 
forment des buttes assez élevées, par exemple celle des Hautes-
Bruyères (altit. : 124 m. environ). 

Parmi les couches constituant le plateau, le calcaire grossier 
— véritable dalle résistante — présente une plateforme à l'alti
tude de 60 m. en contrebas du plateau, le bordant au Nord et à 
l'Est depuis le pont d'Austerlitz jusqu'au fort d'Ivry. Cette pla-

1. Note présentée à la Séance du 4 mars 1929. 
Cette étude a été entreprise en 1923 par le regretté L. Genti l , M. V. A g a f o -

noIVet M"" V. Malycheff. L. Gentil n'a pu prendre part qu'à une seule excurs ion; 
d'autres occupations et b ientôt la maladie ra}'ant empêché de pOusserplus loin 
sa participation dans ce travail . N o u s avons cont inué l'étude du plateau de V i l 
lejuif jusqu'en 1925 —• année de la publication de deux notes sur ce sujet dans les 
CR de VAcadémie des Sciences. Tout récemment nous avons revu et complé lé 
celte étude qui a été exécutée au laboratoire de Géographie physique et de Géo
logie dynamique de la Faculté des Sc iences et au laboratoire de Minéralogie du 
Muséum. La plupart des échanti l lons étudiés font partie d'une col lect ion de 
limons et loess de différents pays , réunis par les auteurs et exposés au labora
toire de Géographie phys ique de la Faculté des Sciences . 



teforme, à laquelle certains auteurs donnent le nom de plateau 
de Bicêtre, porte les cailloutis fluviátiles de la haute terrasse. 
En contrebas de celle-ci se dessine par endroits, la basse ter
rasse, qui descend graduellement vers le fond de la vallée de la 
Seine. 

Le plateau de Villejuif est recouvert sur la plus grande partie 
de son étendue par un limon brun rougeâtre dépourvu de cal
caire et portant le nom de « terre à briques ». Cette dernière 
donne naissance à une terre arable propre à la culture des bette
raves et des céréales. Généralement la terre à briques est super
posée à un autre limon — l'ergeron, jaune pâle et calcaire. Les 
deux limons sont largement utilisés pour la fabrication des 
briques. Aussi les hautes cheminées de briqueteries et de vastes 
champs cultivés font prévoir la nature des couches superficielles 
de la région. 

Comme il a été dit, les environs de Villejuif sont depuis long
temps devenus classiques pour l'étude des limons de la région 
parisienne. Ladrière ( 1 3 ) 1 y a retrouvé les mêmes assises de 
limons qu'il a reconnues dans le Nord de la France. La coupe 
de la carrière Soutin en contrebas du plateau serait pour lui une 
coupe-type. Cette carrière est actuellement remblayée, mais 
une carrière voisine, celle de Bouchon-Grellet, encore en pleine 
exploitation, permet d'observer une coupe semblable. Ladrière 
avait constaté dans la carrière Soutin la présence de tous les 
termes de la classification établie par lui pour les terrains qua
ternaires.. Après Ladrière les dépôts quaternaires des environs 
de Villejuif furent minutieusement étudiés par Laville ( 1 5 à 2 5 ) 
qui en détermina la répartition, la faune et l 'industrie. Laville 
utilisa la classification de Ladrière qu'il avait modifiée confor
mément à ses observations. 

La classification de Ladrière fut aussi modifiée par Commont, 
dans son étude concernant les dépôts quaternaires de la vallée 
de la Somme. Commont assimila l'assise supérieure de Ladrière 
au « Loess récent » et l'assise moyenne du même auteur au 
« Loess ancien » de la vallée du Rhin (8) . Ces trois classifica
tions sont données dans le tableau comparatif ci-joint (voir le 
tableau I ) 2 . 

1 . Les chiffres g r a s e n t r e p a r e n t h è s e s r e n v o i e n t aux ouv rages c o r r e s p o n d a n t s , 
c i t és d a n s la b ib l i og raph i e s o m m a i r e en fin d ' a r t i c l e . 

2. N o u s n ' a v o n s p a s pu , dans la p r é s e n t e no te , t e n i r c o m p t e du t rès i m p o r t a n t 
o u v r a g e d e M. Dubo i s s u r le Q u a t e r n a i r e du Nord de la F r a n c e (12). Il n o u s se ra i t 
difficile d e d i s c u t e r des cons idé ra t ions s u r les l imons et sa classification du Q u a 
t e rna i r e , vu l ' insuffisance de données fournies pa r la rég ion é t u d i é e . 



TABLEAU I . 
Classifications des terrains quaternaires continentaux (limons et autres) du Bass in parisien. 

C L A S S I F I C A T I O N DE L A V I L L E ( 1 9 0 8 ) 
P O O R LA V A L L É E D E L A S E I N E 

Limons de lavage. Limon rouge n é o l i t h i q u e 
( t e r r e à b r i q u e s — a) d e L a d r i è r e ) s u r l e s 
p e n t e s e t s u r l e s p l a t e a u x . 

Limon gris i n f r a n é o l i t h i q u e à Megaceros hiber-
nicus et l e limon jaune de l a b a s s e p l a i n e d e 
la S e i n e . I n d u s t r i e n é o l i t h i q u e — à n o s j o u r s . 

Ergeron (A. d e L a d r i è r e ) . I n d u s t r i e m a g d a l é 
n i e n n e . 

Cailloutis de l'ergeron. I n d u s t r i e s : c h e l l é e n n e , 
a c h e u l é e n n e , m o u s t é r i e n n e , e t m a g d a l é 
n i e n n e . 

F a u n e : r e n n e , c h e v a l , b œ u f , l i o n . 

Limons de remblayages ( d é p ô t s o b l i q u e s s u r 
l e s p e n t e s ) . N i f a u n e , n i i n d u s t r i e — e) e t / - ) 
d e L a d r i è r e . 

Limons a Elephas trongonlh. ( d é p ô t s h o r i z o n t . ) 
g) d e L a d r i è r e . 

L i t s i n c o n s t a n t s d e S i l e x 

A l l u v i o n s ( S a b l e s e t g r a v i e r à Elephas mérid.) 
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C L A S S I F I C A T I O N D E C O M M O N T (1912) 
POUa L A V A L L É E DE LA SOMME 

Limon de lavage ; limon gris d e b o r d u r e d e : 
f l e u v e s , t u f s , t o u r b e . I n d u s t r i e n é o l i t h i q u e 
g a l l o - r o m a i n e , e t c . 

Terre à briques ^ o n e d ' a l t é r a t i o n d u l o e s s r é 
c e n t ) . I n d u s t r i e s o l u t r é e n n e . 

Ergeron super. I n d u s t r i e d e l ' A u r i g n a c i e n s u p 

Cailloutis. I n d u s t r i e d e l ' A u r i g n a c i e n t y p i q u e 

Ergeron moyen 
Cailloutis. I n d u s t r i e d u M o u s t é r i e n s u p é r i e u r 

F a u n e : El. prim., Rhin, tich., Ran. taran. 
Ergeron inférieur 
Cailloutis. I n d u s t r i e d u M o u s t é r i e n i n f é r i e u r . 

F a u n e : El. prim., Rhin, tich., Ran. taran. 

Limon rouge ( Z o n e d ' a l t é r a t i o n d u l o e s s a n 
c i e n ) . I n d u s t r i e d e l ' A c h e u l é e n s u p é r i e u r 
F a u n e : El. prim. Rhin. T i c h . 

Limon doux à points noirs. 
Limon rouge sableux. I n d u s t r i e d e l ' A c h e u l é e n 

i n f é r i e u r . F a u n e : El. anl., C e r . e l a p h u s . 
P.ajllnntis I n d u s t r i e d e l ' A c h e u l é e n infér ieur 

G l a i s e s , s a b l e s , g r a v i e r s d ' â g e d i f f é r e n t . 



Outre Laville et Ladrière, les limons des enyirons de Ville-
juif furent étudiés par d'autres savants, et c'est l'ergeron de 
cette localité qui a fourni des documents en faveur de son ori
gine éolienne, et non fluviatile ou par ruissellement, comme le 
supposait la plupart des auteurs ( 5 , 9 , 2 3 ) . En effet, M. Cayeux 
y a signalé des foraminifères et autres éléments de la Craie, qui 
d'après cet auteur ont du être apportés par le vent, les dépôts 
tertiaires du plateau de Villejuif n'en contenant point ( 6 ) . 

Cet ergeron fut aussi étudié par l'un de nous ( 1 ) et identifié 
au point de vue physico-chimique et génétique à des loess 
typiques d'autres pays. 

Il nous a paru intéressant d'entreprendre une étude strati-
graphique, chimique et minéralogique plus détaillée des limons 
du plateau de Villejuif et de ses versants, ces limons n'ayant 
été étudiés que dans la partie septentrionale de cette région. 

Notre étude porte surtout sur l'ergeron (loess récent) qui 
repose, dans la région étudiée, sur différentes roches tertiaires 
ou des alluvions, et à des altitudes différentes. Nous n'avons pas 
étudié les limons de lavage, ni ceux de la basse plaine alluviale 
de la Seine, l'origine de ces limons n'ayant pas été contro
versée L 

Tout en tenant compte des opinions de Laville, nous suivons 
dans la présente étude la classification donnée par Ladrière en 
appelant toutefois l'assise supérieure de cet auteur « l'assise 
super, des limons » et son assise moyenne « l'assise infér. des 
limons ». 

Nous commençons notre exposé par la description des princi
paux caractères des différents limons. 

I. — ETUDE DES LIMONS. 

( M o r p h o l o g i e , c o m p o s i t i o n c h i m i q u e , p é t r o g r a p h i q u e , m i n é r a l o g i q u e d e s 
l i m o n s e t l e u r a n a l y s e m é c a n i q u e ) . 

Vergeron (loess récent) (Planche XII, fig. 1 et 2; planche XIII, 
fig. 2 et 3 ; planche XIV, fig. ] et 2). C'est un limon massif, 
jaune pâle, poreux et calcaire, contenant une grande quantité de 
« tubes » (planche XIII, fig. 3 et 4) et par places des « pou
pées ». Les tubes sont de petites concrétions calcaires formées 
autour des anciennes racines de plantes. Généralement vides, 
ils sont constitués par des granules pu par des cristaux de cal-
cite souvent accompagnés de grains de quartz et de matière 

1. Les p r e m i e r s r e p r é s e n t e n t un p r o d u i t i n d i s c u t a b l e de r u i s s e l l e m e n t s u r les 
pen tes e t d e solif ïuxion, les seconds des l imons de d é b o r d e m e n t . 



argileuse. Ils sont recouverts extérieurement par une couche 
argileuse légèrement ferrugineuse, contenant parfois des grains 
fins de quartz. Ordinairement le diamètre de ces tubes ne 
dépasse pas 2 mm. Les tubes deviennent branchus quand le 
diamètre est supérieur à 0,5 mm. Les petits tubes corres
pondent à des racines de plantes herbacées. Très rarement (près 
des Hautes-Bruyères) on trouve des tubes de 15 mm. de dia
mètre correspondant à des racines de buissons. 

Quant aux poupées, ce sont des concrétions compactes plus 
abondantes dans l'ergeron des talus du plateau. Elles y sont 
grandes (jusqu'à plus de 5 cm. de diamètre), rondes, ou allon
gées et aplaties, et présentent à l'intérieur des fentes de retrait. 
Sur le plateau lui-même elles sont plus rares, beaucoup plus 
petites, et arrondies ou braiïchues. Les poupées contiennent une 
grande quantité de GO 2 (jusqu'à 35,6 % ) , sous forme de calcaire 
un peu dolomitisé, un peu d'argile ferrugineuse et très peu de 
grains de quartz. 

A part ces concrétions, le carbonate de chaux se trouve dissé
miné dans toute la masse de l'ergeron sous forme de petits cris
taux (parfois en rhomboèdres bien formés) et de granules de 
calcite (voir planche XIII, fîg. 3 et 4) et de petits amas crypto-
cristallins ; avec l'argile ferrugineuse, le carbonate de chaux 
joue le rôle de ciment dans les petites agglomérations de grains 
très fins de quartz qui constituent la masse de l'ergeron. La 
teneur en CO 2 dans les différentes fractions de l'ergeron de la 
carrière Bouchon-Grellet nous montre que les fractions plus 
grossières sont plus riches en calcaire que les fractions plus 
fines. Voici ces données (I) : 

,. Quantité Diamètre v „ , 
, , . , de CO 2 . des particules. 

3 mm 22,6 
1,5 mm 2 1 

0,8 mm • ^3,2 
0,5 mm 1 5 

0,3 mm 9>J, 
0,2 mm G ' 6 

L'origine du carbonate de chaux de l'ergeron est double. Les 
recherches de M. Cayeux (6) ont montré que l'ergeron de la 
carrière précitée contient de menus fragments de craie et de 
foraminifères provenant de la Craie. Nous avons retrouvé diffé
rents foraminifères de la Craie (Fissui-ina, Botalia, Texlularia et 
autres) dans tous les ergerons étudiés du plateau (Planche XII, 

21 janvier 1930. Bull. Soc. Géol. Fr., (i), XXIX. - 8 



fig. 1 et 2). Donc une partie du carbonate de chaux de l'ergeron 
est de nature élastique et apportée par le vent. Mais en même 
temps il est évident qu'une certaine quantité de ce carbonate a 
subi une remise en mouvement au sein même du limon et a été 
déposée à nouveau, sous la forme des concrétions et granules 
mentionnés plus haut. 

Décalcifié, l'ergeron présente les caractères suivants : les élé
ments dominants sont des grains de quartz. La teneur en élé
ments de diamètre inférieur à 0,2 mm. est presque toujours la 
même (98-99 °/„ pour la plupart des échantillons étudiés (Voir 
tableau III). Parmi les éléments fins dominent les grains de dia
mètre 0,05 — 0,01 mm. L'ergeron est donc formé surtout d'une 
poussière de quartz comme le sont aussi tous les loess typiques 
d'autres régions. 

Les grains moyens et fins de quartz (<C 1,5 mm.) sont géné
ralement à angles vifs, parfois à angles légèrement émoussés. 
Les gros grains arrondis sont fort rares. 

Quant aux éléments accessoires, ils sont les suivants : des 
feldspaths et de la glauconie assez rares, du mica blanc un peu 
plus fréquent, de la limonite en très faible quantité, des miné
raux lourds fréquents : la magnétite, le zfrcon, le rutile, la tour
maline, la hornblende commune comparativement abondants, et 
le disthène plus rare. Nous soiilignons ici la présence constante 
de la hornblende dans l'ergeron, que nous n'avons pas retrouvée 
dans les dépôts tertiaires du plateau de Villejuif. Outre ces 
minéraux qui paraissent être empruntés en dehors du plateau, 
les ergerons contiennent toujours, mais en petites quantités, 
des menus fragments anguleux de roches siliceuses, de meulière 
et de silex. La présence de ces éléments prouve que le vent, 
qui déposait sur le plateau les éléments de la Craie, remaniait 
en même temps les éléments meubles du plateau, produits de 
la décomposition des roches tertiaires et du ruissellement. 

Quant à la masse essentielle de l'ergeron — la poussière 
quartzeuse — elle a dû être aussi apportée de loin par le vent, 
vu que les couches stampiennes sableuses qui seules pouvaient 
donner ce matériel ne peuvent pas être mises en cause : les 
sables de Fontainebleau sont comparativement très grossiers et 
ne contiennent presque pas de poussière; les Marnes à Huîtres 
tout en contenant de la poussière sont en même temps riches 
en argile et en débris d'huîtres de toute taille ; ces derniers font 
totalement défaut dans les ergerons. 

Les analyses mécaniques suivantes confirment ces conclu
sions. 



Sable Sab le Sab le fin e t 
g ros s i e r % m o y e n 0 / o pous s i è r e % 

Sable de Fontainebleau 
(Hautes Bruyères) 0 80,3 19,7 

Marnes à Huîtres (près 
des Hautes Bruyères) 1,6 1,6 96,8 

Dans les Marnes à Huîtres les éléments grossiers et moyens 
sont représentés surtout par les fragments d'huîtres. Quant aux 
minéraux lourds de ces couches tertiaires, ils sont les mêmes 
que ceux des ergerons à l'exception de la hornblende commune. 
11 faut aussi remarquer l'absence de la glauconie dans ces 
couches. 

La plupart des échantillons d'ergeron, prélevés dans des 
points différents de la région étudiée, se sont révélés par leur 
aspect, leur composition chimique et la taille de leurs grains 
dominants comme étant des loess typiques. 

Sur les pentes du plateau, l'ergeron s'enrichit par endroits 
d'éléments plus grossiers (tableau II, ergeron de la carrière 
Bouchon-Grellet). 

Vers sa base une couche d'ergeron subit généralement cer
taines modifications : elle devient plus sableuse ou plus calcarie 
suivant la nature des roches sous-jacentes (Car. Lafontaine, 
n°2l de la carte; pl. IV, fig. 2). Il en est de même lorsque son 
épaisseur est très faible (Butte au Nord de Lonjumeau, n° 31 de la 
carie, pl. IV, fig. 1). Toutes ces variétés de l'ergeron ne peuvent 
être identifiées au loess typique. Une grande partie de leurs 
éléments est incontestablement empruntée aux roches qu'elles 
recouvrent, mais elles contiennent des éléments apportés par le 
vent (foraminifères par exemple). 11 faut les envisager comme 
des formations mixtes dont les éléments sont mis en place en 
partie par le ruissellement et en partie par le vent. 

Terre à briques (Lôsslehm des auteurs allemands) (pl. XIII, 
fig. 1). C'est un limon brun rougeâtre, poreux, dépourvu de cal
caire. 

Sa composition chimique (voir tableau III) est assez voisine 
de celle d'un ergeron décalcifié artificiellement pris dans la 
même carrière. 

La plupart des analyses mécaniques faites sur des échantil
lons de terre à briques, prises dans différents points du plateau 
ont révélé dans ce limon une teneur de 91 à 98,7 °/0 d'éléments 
inférieurs à 0,2 mm. parmi lesquels ceux à diamètre près de 
0,04 mm. jouent un grand rôle. Ce n'est que la terre à briques 
des environs de Ruagis qui se rapproche par son analyse méca
nique de l'ergeron (99 ° / 0 d'éléments fins). (Voir tableau II.) 



TABLEAU II. 
Analyse mécanique des limons du plateau et leur teneur en GO2. 

Origine 
des 

échantillons 

Nature 
des 

échantillons 

iable qrossier Sable moyen Sable fin C 0 2 

l i a m . > l 5. — — —- poussière et 
"/„ diam.>0"""35. diam.>0°""20. ,. argile. „ , 
' w diam. <; 0 , , , m _ . 

0,41 1,1 1,2 97,6 

0,7 26,2 26,1 47 

0 0,1 1.1 98,8 

0 0,S 1.8 97,4 
0,3 2 1,9 95,8 
0.3 10,5 4 85,3 
0,5 3,3 3,9 92,3 
<ÛÏ 0.9 0,4 987Î 
2.4 1̂ 2 1.1 95.3 
0 0,2 0,4 99,4 
0 _ ÒT3 0,6 997Ï 
4,6 2,5 .1,2 91,7 
0 (1,2 0,5 99.3 

0̂ 2 2~i 5,9 9~H8 
1.5 1,3 1,2 96 
0 0,3 0,7 99 
0,6 2,5 7,1 S9,8 
0.1 98,7 

12,1 6,6 8,2 73 
0 0 0,1 99,9 

0,5 3,9 5.3 90,9 

0 

0 
8 à l 0 

0 

0 
0 
0 
0 
ô 

11 
0 
ô 
8,7 
0 
Ô 

10,1 
0 
Ô 

0 
8,7 
0 

0 

Basse 
t e r r a s s e Sabl iè re d 'Or ly 

H a u t e 

t e r r a s se 

I Ca r r i è r e 

JBouchon - Gre l le t 

T a l u s 
du p l a t eau 

(bas) 

Car r iè re p r è s de 
Villoneuve-1 e-Roi 

P l a t e a u 

du cal 'caire 

de Br ie 

E n v i r o n s 
de Rung i s 

Ca r r i è r e 
La fon ta ine 

(bis) 
Car. Lafon ta ine 

Car r i è re Berv ia l 

B u t t e 
p rès Long-jumeau 

E r g e r o n décalcifié. 
L i m o n sab leux à la b a s e de 

l ' e rgeron décalcifié. 

E rge ron n a t u r e l . 
E r g e r o n décalcifié. 
Couche sab leuse de la base 

de l ' e rgeron décalcifié. 
Fend i l l é . 
L imon doux à po in t s no i r s . 
P a n a c h é , pa r t i e l imoneuse . 
T e r r e à b r i q u e s . 
E r g e r o n n a t u r e l . 
E rge ron décalcifié. 
T e r r e à b r i q u e s . 
Ergeron n a t u r e l . 
E rge ron décalcifié. 
T e r r e à b r i q u e s . 
E r g e r o n n a t u r e l . 
E r g e r o n décalcifié. 
T e r r e à b r i q u e s . 
T e r r e à b r i q u e s . 
E r g e r o n n a t u r e l . 
E rge ron décalcifié, 

E rge ron décalcifié. 



TABLEAU III. 

Analyses chimiques des ergerons et des terres à briques 
du plateau de Villejuif (n° 2 et n° 4.) 

Selon Demolon (40), la terre à briques du plateau de Villejuif 
contient 18 °/0 de particules ayant un diamètre inférieur à 
0,003 mm. (argile physique), tandis que pour l'ergeron du 
même endroit ce nombre est beaucoup plus petit (4,6 °/ 0) ; la 
composition chimique de cette argile permet à M. Demolon de la 
comparer à l'argile kaolinique. 

La composition minéralogique de la terre à briques reste assez 
uniforme pour tous les échantillons étudiés : l'élément essentiel 
est formé par des grains de quartz généralement à angles vifs, 
quand ils sont de faible taille, et à angles légèrement émoussés 
et arrondis, si leur taille est supérieure à 0,2 mm. Souvent les 
grains sont recouverts par un enduit ferrugineux localisé sur
tout dans les aspérités de la surface des grains. 

Quant aux éléments accessoires, ils sont presque les mêmes 
que ceux de l'ergeron. Il est à signaler l'absence de la glauconie 
(minéral facilement altérable) et l'abondance relative de la 
limonite, rare dans l'ergeron. La limonite se présente généra
lement sous forme de très petites concrétions arrondies qui ne 
sont autre chose que des grains de quartz très fins, cimentés 
par de la limonite. 

Toutes ces données (analyses chimiques, mécaniques et pétro-
graphiques) nous permettent d'insister sur l'hypothèse de la for-

Ergeron 
car. Bervial 

Le même 
ergeron 

décarhonalû 

Terre 
à briques 

:ar. Bervial 

Terre 
à briques 

< Hay, 
propr. 

Lafontaine 

Ergeron 
< Hay, 
propr. 

Lafontaine 

Perte au fei 
Perte à 105 

S iO 2 

A P O 3 

Fe=0 3 

FeO 
MnO 
GaO 
MgO 
Na20 
K.20 
T1O2 
P 2 0 5 
CaGo 3 

MgCO 3 

4,51 

63,11 
6,56 
2,82 
0,26 
0,1 
0,83 

0,73 
1,70 
0,34 
0,25 

18,8 
0,9 

100,91 

5,26 

77,9 
8,14 
3,53 
0,33 
0,12 
1,02 

0,9 
2,07 
0,42 
0,31 

100,00 

6,47 

74,3 
10,04 

4,8 
0,33 
0,06 

Traces 
2,3 
0,33 
0,33 

100,47 

2,76 
1,50 

81,34 
6,97 
1,74 
0,51 
0,09 
1,32 
0,25 
1,10 
1,65 
0,80 
0,11 

néant 
néant 

100,14 

2,26 
1,80 

59,46 
7,54 
2,42 
0,71 
0,07 
1.32 
0,25 
1,16 
1.63 
0,78 
0,12 

19,50 
1,29 

100,31 



mation de la terre à briques par une décalcification d'un erge-
ron préexistant, décalcification qui s'est produite sous l'influence 
du changement du climat steppique, qui a régné pendant la for
mation de l'ergeron, en un climat forestier plus humide, qui 
s'était déjà établi en France vers le début des temps néoli
thiques. 

Au point de vue chimico-minéralogique l'ergeron se dis
tingue de la terre à briques par : 

1° sa teneur en carbonate de chaux ; 
2° sa plus faible teneur en matière argileuse ; 
3° sa plus faible teneur en limonite. 
Toute cette différence est due à des propriétés que l'ergeron a 

acquises au cours de son altération (transformation en une terre 
à briques) sous l'influence des agents atmosphériques et biolo
giques. 

Néanmoins, la terre à briques du plateau de Villejuif, tout en 
étant un produit d'altération de l'ergeron, est actuellement une 
formation à un certain point de vue indépendante de ce dernier. 
C'est une sorte de limon de lavage, une terre à briques remaniée 
comme nous l'avons déjà signalé ( 2 ) . Nous reviendrons encore 
plus loin sur cette question. 

Quant aux limons de l'assise inférieure, il faut remarquer que 
leurs caractères morphologiques sont beaucoup moins constants 
que ceux des limons supérieurs ; notre description se rapporte 
aux échantillons les plus typiques. 

Le fendillé (planche XIV, fig. 4). Limon brun clair rougeâtre, 
faiblement poreux, se débitant en petits parallélipipèdes irrégu
liers, plus grossiers et en même temps plus argileux que l'erge
ron : 96 °/o d'éléments inférieurs à 0,2 mm. parmi lesquels 
la poussière (0,05 mm. — 0,01 mm.) joue un rôle important. 
La quantité du sable fin (0,2 à 0,05) est aussi assez grande. Les 
grains de quartz forment l 'élément dominant. uCes grains sont 
toujours à angles vifs, lorsqu'ils sont de faible taille ; leurs 
angles sont d'autant plus émoussés que leur taille est grande. 
Les éléments accessoires sont les mêmes que ceux des limons 
précédents, mais les fragments anguleux des roches siliceuses 
sont beaucoup plus nombreux, tandis que la hornblende est très 
rare. La glauconie fait défaut; la limonite est abondante sous 
forme de petites concrétions qui contiennent aussi un peu de 
manganèse. Le carbonate de chaux n'existe dans sa masse que 
sous forme de poupées très rares. 

Le limon doux à points noirs (planche XIV, fig. 5). Limon 
jaune-brun, massif, faiblement poreux. Points noirs charbonneux 



ou formés par de très petites concrétions de fer et de manganèse 
(en faible quantité). Ce limon est sableux ; il contient 85,3 ° / 0 

d'éléments fins, parmi lesquels dominent la poussière (0,05 — 
0,01 mm.) et le sable fin (0,02 — 0,05 mm.). Les autres carac
tères sont identiques à ceux du fendillé. 

Le panaché (planche XIV, fîg. 6). Limon très hétérogène de 
couleur jaune à taches tantôt plus foncées, tantôt plus claires, 
parfois grisâtres ; petits lits et lentilles de sables grossiers et 
d'argile. Par endroits, nombreuses petites concrétions ferrugi
neuses contenant un peu de manganèse. Le fer forme aussi des 
petits tubes qui sont dus à la concentration du fer autour des 
racines en voie de putréfaction. Les minéraux et fragments de 
roches sont lés mêmes que ceux du limon précédent. 

Les limons des cailloulis. Les éléments plus ou moins volumi
neux des « cailloutis » sont généralement englobés dans un 
limon. La nature de ce limon est toujours intimement liée à la 
nature des couches qu'il recouvre : il est très sableux sur les 
sables de Fontainebleau, dont il emprunte les éléments, il est 
alors un sable de Fontainebleau enrichi légèrement en éléments 
poussiéreux ; par endroit, lorqu'il recouvre le calcaire de Brie il 
est très calcaire — formé presque exclusivement de poussière de 
carbonate de chaux, avec quelques rares grains de quartz et de 
nombreux petits fragments du calcaire de Brie (planche XIV, 
fîg. 3;. 

Si le cailloutis supporte l'ergeron, le limon qui englobe ces cail
loux, peut contenir par endroit du calcaire, là même où il repose 
sur des terrains dépourvus de carbonate de chaux. C'est par infil
tration qu'il s'accumule alors dans le limon du cailloutis, prove
nant de l'ergeron qui recouvre le cailloutis. L'infiltration du 
calcaire par les fentes et les vides laissés par les racines peut se 
faire sur une assez grande profondeur ; nous l'avons observé, 
par exemple, sur les Hautes Bruyères et la butte près de Long-
jumeau, où le calcaire imprègne parfois non seulement le caillou
tis, mais aussi les couches supérieures des sables de Fontaine
bleau. Le carbonate de chaux infiltré se trouve dans la roche 
qu'il imprègne sous forme de granules ou bien comme revête
ment des fentes ou des vides laissés par les racines. Parfois il 
constitue même des petits tubes semblables à ceux de l'erge
ron. 

Résumé. Parmi les limons étudiés l'ergeron seul présente les 
caractères d'un loess typique. La plupart de ses éléments son 
d'origine lointaine et leur mise en place ne peut être attribuée 
qu'à l'action du vent. 



La terre à briques est un produit d'altération de l'ergeron, 
comme on le voit par son analyse chimique et par la nature de 
ses éléments constituants. 

Tous les autres limons sont plus grossiers, et parfois plus 
argileux en même temps, que l'ergeron ; leurs éléments 
paraissent être d'origine locale. Ces limons ont dû être formés 
sous l'action des eaux courantes — fluviátiles ou de ruisselle

ment. 
Le ruissellement a également dû jouer un certain rôle dans 

la formation des couches inférieures de l'ergeron. 

IL — DESCRIPTION DES COUPES DE LIMONS. 

Les descriptions qui vont suivre se rapportent principalement 
aux coupes étudiées par nousmêmes sur le terrain. Nous avons 
également voulu y joindre les descriptions de quelques carrières, 
pour la plupart actuellement remblayées, étudiées par Ladrière, 
Laville et autres. 

Les descriptions données par ces auteurs ont été schématisées 
et modifiées conformément à la nomenclature dont nous faisons 
usage. 

Coupes observées sur la liasse terrasse. 
() 5 à f 12 m. audessus de l'étiage de la Seine). 

1) Coupe de la Gare. Rue Chevaleret, Paris. Alt. f 38 à —(— 
39 m. № 1 de la carte. Coupe décrite par Ladrière ( 1 3 ) . 

Limon de lavage 0 m. 40 
Ergeron fin, sableux 3 m. 
Cailloutis (éclats de silex) 0 m. 10 
Limon rougeâtre, sableux et argileux avec petits 

éclats de silex 1 m  50 
Cailloutis (éclats de silex, blocs de calcaires de 

meulières et de grès) 0 m. 10 
Alluvions 6 m. 

Ladrière avait désigné le limon rougeâtre comme un fendillé 
peu typique. Comme d'une part l'assise inférieure des limons 
n'a jamais été signalée avec certitude sur la basse terrasse, et 
que d'autre part des limons sableux et plusieurs bancs de cail

loutis sont connus à la base de l'ergeron (voir plus bas), nous 
attribuons ce limon à l'assise supérieure. 

2) Sablière Aubrun, près de la rue VictorHugo, Petit Ivry. 



Alt. ) 32 à + 35 m. № 2 de la carte. Coupe décrite par Cha

put ( 7 ) . 

Terre vegetale et 
Ergeron fin 1 m. 
Limon sableux calcaire 1 m. 
Alluvions 

Selon Chaput, le limon sableux ressemble à l'ergeron auquel 
il passe graduellement, mais ses éléments sont plus grossiers et 
identiques à ceux des sables fluviátiles. 

3) Sablière d'Orly. Alt. près de + 38 m. № 3 de la carte. 
Sol remanié 0 m. 25 
Terre à. brique 0 m. 20 
Ergeron 1 m. 
Limon sableux et calcaire 1 ni. 
Alluvions (silex roulés) visibles sur 0 m. 30 

Le limon sableux ressemble à l'ergeron, mais il est schis

teux (schistosité entrecroisée) et contient des lentilles de sables 
fluviátiles à sa base. Le passage entre ce limon et l'ergeron est 
graduel. 

Dans cette même carrière Chaput (7j avait signalé un mince 
lit d'alluvions intercalé parmi les couches de la base de l'erge

ron. 

Coupe observée sur la haute terrasse. 
(f 30 m. audessus de l'étiage de la Seine). 

4) Carrière BouchonGrellet, près la rue de la Pompe, Ivry. 
Alt. + 80 à + 85 m. № 7 de la carte. (Planche XI, fig. i). 

C'est dans cette carrière que les deux assises de limons sont 
actuellement le mieux représentées. On peut en donner la coupe 
suivante : 

Limon de lavage 0 m. 30 à 0 m. 70 
> Ergeron devenant très sableux vers 
, la base 3 m. à 4 m. 
I / 1 e r niveau de cailloutis. 0 m. 10 environ 

* • . \ \ Limon sableux léeère
A s s i s e supe \ , . & 

1 / ment calcaire 3 m. environ 
r i e u r e \ / 

J Cailloutis < 2 e niveau de cailloutis. 0 m. 10 environ 
/ J Limon sableux légère

f f ment calcaire 3 m . environ 
\ 3° niveau de cailloutis. 0 m. 20 



Limon roux fendillé. 1 m. 80 
4 e niveau de cailloutis très incons

tant 0 m. à 0 m. 10 
Limon doux à points noirs 2 m. environ 
Limon panaché 2 m. 
Cailloutis (silex roulés de la Craie). 0 ni. 15 environ 
Alluvions de la Seine visibles sur 7 m. 

Cette coupe a été bien visible dans la partie SE de la car
rière au cours des années 1923-25. En 1924, nous avons pu 
observer que les cailloux des niveaux des cailloutis 2 et 3 
étaient remplacés dans la partie SW de la carrière par de grandes 
concrétions calcaires, plates dans le niveau 2 et rondes dans le 
niveau 3. Dans la partie NE de la carrière les niveaux 1, 2 et 
3 de cailloutis se confondaient en un seul. C'est également dans 
cette partie de la carrière que le fendillé représentait son faciès 
le plus typique. 

Nos observations ne sont pas tout à fait conformes à celles 
faites par M. Laville dans la même carrière, qu'il a décrite dans 
plusieurs de ses notes (15, 47, 18, 20, 21, 23, 24). Cet auteur 
a aussi signalé que le cailloutis de la base de l'ergeron pouvait 
par endroit se bi, tri et quadrifurqué, les différents niveaux de 
cailloux étant séparés les uns des autres par des limons. Laville 
avait rapporté tout ce complexe de limons et de cailloux au 
niveau c de Ladrière, mais le fendillé est envisagé par lui 
comme appartenant à l'assise inférieure. Dans toutes les coupes 
que nous avons pu observer, nous n'avons jamais trouvé de fen
dillé typique au-dessous du 4 e niveau de cailloutis, tandis que 
souvent nous avons pu constater la présence d'un lit discontinu 
de cailloux entre le fendillé et le limon doux à points noirs. 
Néanmoins nous n'avons point cru pouvoir modifier la classifi
cation donnée par Laville, toutes les considérations sur la posi
tion stratigrafique exacte des limons inférieurs à l'ergeron, étant 
encore fort discutable : la faune et l'industrie ne donnant mal
heureusement que très peu de précision sur l'âge des différents 
limons et cailloutis de la carrière Bouchon-Grellet. En effet, 
Laville a signalé des coups de poings de forme chelléenne et 
acheuléenne dans les couches à partir du cailloutis 3 jusqu'au 
niveau inférieur de l'ergeron et une industrie moustiérienne dans 
le limon sableux calcaire supérieur ainsi que dans le cailloutis de 
la base de l'ergeron. Les quelques grattoirs ou racloirs magda
léniens signalés par Laville dans les mêmes niveaux, ont été 
mis en doute, pour ce qui concerne leur âge, par lui-même dans 
son dernier travail sur Villejuif. 

Assise infé
rieure 



Un carrier nous a remis un coup de poing acheuléen 1 trouvé 
dans le cailloutis de la base du fendillé et quelques lames mous-

tiériennes provenant du cailloutis de la base de l'ergeron. 
Quant à la faune, selon Laville, le cailloutis supérieur a livré 

des restes de renne, de lion des cavernes, et l'ergeron lui-même 
un fragment de défense d'éléphant et les restes du cheval ; nous 
y avons trouvé un fragment du canon antérieur de Cervus 
capreolus. 

L'ergeron a livré en plus les mollusques suivants : Frutici-

cola hispida LOCARD, Pupilla sp., Hyoliana sp., Lauria cylindra-

cea DA COSTA 2 . 
Outre la carrière Bouchon-Grellet, ce n'est que dans les trois 

carrières suivantes, celles de Soutin, de Rousseau et de Leblanc, 
que l'assise inférieure se trouve représentée. Dans toutes ces 
carrières l'assise supérieure est moins complète et la carrière 
Bouchon-Grellet reste la seule où tous les niveaux de limon soient 
présents. 

5) Carrière Soutin. Rue de la Pompe. Ivry. Alt. entre 60 et 
70 m. № 9 de la carte. Coupe donnée par Ladrière ( 1 3 ) . 

Terre à briques 1 m. 20 à 2 m. 50 
Ergeron 0 m. 80 
Cailloutis (éclats de silex) 0 m. 10 à 0 m. 30 
Limon gris (partie nord de la carrière). . . . 0 m. 15 à 0 m. 30 
Fendillé 2 m. 
Limon doux à points noirs 0 m. 50 
Panaché avec concrétions ferrugineuses. . . 1 m. 
Cailloutis 0 m. 10 
Alluvions (glaise, sables, galets) plus de 2 m. 80 

6) Carrière Rousseau. Près de la précédente. № 10 de la 
carte. Coupe décrite par Laville ( 2 2 ) . 

Terre arable et terre à briques 1 m. 20 à 2 m. 50 
Ergeron 0 m. 35 
Cailloutis . 0 m . 50 
Fendillé 1 m. 10 
Limon doux à points noirs 1 m. 60 
Panaché 2 m . 40 
Alluvions, sables puis galets et graviers 

ravinant le calcaire grossier 3 m. à 4 m. 

1. Ce coup de poing, les a u t r e s silex ta i l lés , ainsi q u e les r e s t e s de m a m m i f è r e s , 
t rouvés pa r n o u s dans les t e r r a i n s é tud i é s , o n t é t é a i m a b l e m e n t d é t e r m i n é s p a r 
M. R. Vauf rey , à qui n o u s e x p r i m o n s n o t r e r e c o n n a i s s a n c e . 

2. La d é t e r m i n a t i o n de ces m o l l u s q u e s a é té faite pa r M. J e r m a i n . Nous lui 
e x p r i m o n s ici nos r e m e r c i m e n t s . 



Le panaché représenté par plusieurs couches de glaise et un 
lit de sable roux ferrugineux. A la base de ce panaché 2 molaires 
à'Elephas trogontherii POHLIG. ont été trouvées. 

Cette coupe se distingue des coupes précédentes par l'absence 
du cailloutis inférieur. 

7) Carrière Leblanc. Près et au Sud de la rue de la Pompe. 
Ivry. Alt. 60 et 70 m. № 8 de la carte. 

Terre à briques en levée 
Ergeron 0 m. à 1 m. 
Cailloutis 0 m. 10 à 0 m. 12 
Fendillé 2 m . 50 
Cailloutis 0 m. 10 
Limon doux à points noirs 1 m. 50 
Panaché 1 m. 65 
Cailloutis (silex roulés dans un limon argilo

sableux). 

Dans les autres carrières disposées sur la haute terrasse, sur

tout dans celles qui se trouvent vers son bord externe, les 
coupes de limon sont très incomplètes. Telles sont les coupes 
décrites par Ladrière ( 1 3 ) et Laville ( 2 3 ) et prélevées entre les 
altitudes + 80 et + 60 m. dans les carrières suivantes actuelle

ment remblayées : carrière Daufin (№ 4 de la carte), carr. Mocff 
(N° 5 de la carte), ainsi que la coupe prise au dépôt des tramways, 
rue de la BelleCroix à Ivry. Toutes ces coupes montrent un 
limon sableux intercalé entre le cailloutis de la base de l'ergeron 
et les alluvions de la terrasse, limon à caractère peu précis et à 
position stratigraphique douteuse. Nousmêmes nous avons pu 
observer dans une ancienne carrière au NordOuest et près du 
Fort cl Ivry (№ 6 de la carte) la superposition directe de l'erge

ron avec son cailloutis de base aux alluvions de la Seine, qui 
ravinent le calcaire grossier. 

Coupes observées sur les pentes du plateau. 

8) 3 anciennes carrières au SE et tout près du Fort de Bicêtre. 
Alt. entre + 100 et A 110 m. № 1 1 de la carte. Ces carrières 
donnent les 3 coupes suivantes en montant la pente : 

Car. n° 1 Car. n° 2 Car. n° 3 

Limondelavageetterrevégétale. 0 m. 4 5 . . . 0 m. 2 5 . . . 0 m. 20 
Terre à briques 0 m. 4 5 . . . 0 m. 4 0 . . . 0 m. 40 
Ergeron 1 m. 15... 0 m. 9 0 . . . 0 m. 75 
Cailloutis visibles sur 0 m. 20. . . 0 m. 3 0 . . . 0 m. 10 



Sol artificiel 0 m. 20 
Terre à briques 0 m. 75 
Ergeron 1 m. 50 
Cailloutis 1 m. 40 
Couches de marnes vertes remaniées d'épaisseur variable 

reposant sur des marnes blanches du Sannoisien. 

La terre à briques est ici légèrement caillouteuse et contient des 
Hélix pomatia tandis que le cailloutis est une couche chaotique 
de fragments de calcaire et de meulière de Beauce. 

11) Carrière audessous de la Pyramide. Actuellement rem

blayée, f Alt. 102 m. 90. № IL de la Car te 1 . Coupe décrite 
par M. Dollfus (11). 

Terre à briques 0 m. 40 
Ergeron 0 m. 15 
Cailloutis (limon brun caillouteux) 0 m. 60 

Cale, de Brie. ! A l ' 8 ' i l e P l a s L i c l u e b r u n e  . 0 m  ~ 5 

I Argile à blocs de meulière de Brie 1 n i . 50 
1. Cette carrière, par erreur, est indiquée sur la carte à la cote 110. 

Dans les carrières 1 et 3, les couches tertiaires ont été masquées 
par des éboulis ; ce n'est que dans la carrière n° 2 que l'on pou

vait voir le cailloutis raviner des marnes argileuses vertes avec 
lits irréguliers de marnes blanches. Dans toutes ces carrières, la 
limite entre la terre à briques et l'ergeron est très irrégulière. 
L'ergeron contient des terriers ; il est caillouteux surtout vers sa 
base. 

9) Carrière de M. Chatellier au Nord de la route de Mont

Ivry, près du Fort de Bicêtre. Alt. entre 4 HO et I 115 m. № 12 
de la carte. 

Coupe prélevée à quelques mètres de la route : 
Terre végétale 0 m. 20 
Terre à briques sableuse et caillouteuse 0 m. 45 
Ergeron 0 m. 84 
Cailloutis (éléments des sables de Sologne, fragments 

de meulière de Beauce, englobés dans un limon sableux). 0 m. 20 
Sables limoneux avec infiltrations calcaires visibles sur 1 m. 50 

La terre à briques contient des fragments de meulière, de silex, 
ainsi que Hélix pomatia et Cyclostoma. 

10) Grande carrière du même propriétaire au Sud de la route. 
Alt. près de + 115 m. № 13 de la carte. 



Sables verdâtres 0 m. 70 
Marnes blanches 0 m. 15 
Argile verte stratifiée 0 m. 30 
Argile verte massive 1 m. 50 

Marnes verdâtres fendillées. 

12) Carrière de M. Henriet au Nord et près de Villeneuvele

Roi. Alt. + 60 à + 70 m. № 15 de la carte. Côté ouest de la 
carrière. 

Terre végétale et terre à briques I m. 
Ergeron à petites poupées 3 m. 30 à 

3 m. 50 
Cailloutis 0 m. 10 à 

0 m. 12 
Limon sableux calcaire à grosses poupées, visible sur 6 m. 

La limite entre la terre à briques et l'ergeron est ici très irré

gulière; la terre à briciues forme des poches pouvant pénétrer de 
0 m. 30 de profondeur dans l'ergeron. Le limon inférieur se 
rapproche par son aspect des limons sableux de la carrière Bou

chonGrellet, limons intercalés entre le cailloutis 1 et 2, et 2 et 3 ; 
on peut donc l'identifier avec un de ces limons. Dans une de 
nos notes (3), nous avons rapporté à tort ce limon à l'assise 
inférieure. 

Toutes les carrières qui viennent d'être décrites sont situées 
sur le versant est du plateau. Le versant nord est masqué par 
les bâtiments, tandis que les versants ouest et sud ne sont 
recouverts que par un limon de lavage généralement caillou

teux, peu épais et très hétérogène. 

Coupes observées sur le plateau luimême. 

13) Puits dans la propriété de M. Dollard. Au Sud du chemin 
vicinal n° 1. Alt. + 95 m. № 16 de la carte

Ce puits laisse voir : une couche de sol remanié de 0 m. 20, 
une couche de terre à briques de 0 m. 60 d'épaisseur et un erge

ron visible sur 0 m. 35. D'après les renseignements aimablement 
fournis par M. Dollard, l'épaisseur de l'ergeron atteint ici 3 m. 
à 3 m. 50, et le puits après avoir traversé une couche de petits 
blocs de calcaire et silex de Brie, a touché à la profondeur de 
5 m. un banc de calcaire de Brie. 

14) Orphelinat de Vitry. Au Sud du chemin vicinal n° 1 et 
près de la route de Fontainebleau. Alt. entre + 90 et + 95 m. 
№ 1 7 de la carte. 

Argile verte. 

Marnes supra

gypseuses. 



Terre végétale 0 m. 15 à 0 m. 20 
Terre à briques 0 m. 60 à 0 m. 70 
Ergeron avec succinées 0 m. 40 
Cailloutis 0 m. 30 
Calcaire de Brie. 

Le cailloutis est formé par des fragments légèrement roulés de 
calcaire de Brie englobé dans un limon argileux. 

15) Chemin vicinal n° 1 à l'Ouest de la route de Fontainebleau. 
Alt. + 90 m. environ. № 18 de la carte. 

En été 1924 des travaux de canalisation le long du chemin 
vicinal ont fourni, tout près de la route de Fontainebleau, la 
coupe suivante : 

Terre à briques 0 m. 50 à 0 m. 60 
Ergeron 2 m. 
Cailloutis (fragments de meulière) 0 m. 10 à 0 m. 20 
Couche de meulière en blocs englobés dans 

un limon argileux blond, reposant sur des 
marnes. 

Les renseignements suivants, concernant les mêmes travaux, 
nous ont été aimablement communiqués par M. List, surveillant 
des travaux départementaux ; dans la direction de Chevilly, la 
couche des blocs de meulière se trouve remplacée par le calcaire 
de Brie légèrement meuliérisé ; dans la même direction, l'erge-

ron devient plus puissant et atteint 3 m. 50 d'épaisseur près du 
sentier de Sainte-Colombe ; il s'amincit ensuite et se termine en 
biseau à la voie d'Allier, tandis que la terre à briques devenant 
de plus en plus épaisse dans la même direction y atteint 3 m. 
Plus loin, vers le Sud-Ouest, la terre à briques s'amincit et ne 
présente à Chevilly (rue d'Andrequin) qu'une couche d'un mètre 
d'épaisseur. 

16) Coupe fournie par la carrière de M. La.fonla.ine., au Nord 
de la route entre l'Hay et Chevilly. Alt. entre + 90 et + 95 m. 
№ 19 de la carte. 

Terre végétale 0 m. 35 
Terre à briques 1 m. 10 
Cailloutis 0 m. 35 à 0 m. 40 
Calcaire de Brie. 

Le cailloutis est formé par des fragments légèrement arrondis 
du calcaires à Milioles du Stampien, englobés dans un limon 
blond. A la base de la terre à briques nous avons trouvé un 
fragment de tibia d'un cheval de la taille du Dauw. 

http://La.fonla.ine


17) Coupe fournie par une carrière de M. Lafontaine disposée 
au Sud des routes al lant de l 'Hay à Chevi l ly . Al t . + 9 0 m. env i 

ron . № 20 de la car te . 

Terre végétale 0 m. 25 
Terre à briques 0 m. 85 
Ergeron 1 m. 
Gailloutis visible sur 0 m. 20 

Le cail loutis est représen té par dés f r agment s de meulière et 
de silex de Brie, englobés dans un l imon. 

18) Ancienne exploitation de M. Lafontaine au Sud de la pré 

cédente . № 21 de la car te . 

Terre végétale 0 m. 25 
Terre à briques 0 m. 67 
Ergeron 1 m. 80 
Gailloutis 0 m. 65 à 0 m. 80 
Calcaire de Brie silicifié par place. 

L'ergeron cont ient ici de pet i tes poupées et à sa base des frag

ments de calcaire. Quant au cailloutis — ce sont des pet i t s frag

m e n t s t r ès n o m b r e u x , angu leux et à angles l égèrement émoussés 
d 'un calcaire de Brie l égèrement m a r n e u x . A la base le cail loutis 
cont ient des f ragments plus volumineux du m ê m e calcaire. 

19) Fossé au SudEst de Rungis et au Sud de la route de 
RungisOrly. Al t . près de [80 m. № 22 de la car te . 

Terre végétale 0 m. 25 à q m. 30 
Terre à briques 1 m. 50 
Ergeron, visible sur 0 m. 30 

20) Puits à l'Ouest de Rungis. Même a l t i tude . № 23 de la 
carte . 

Terre végétale 0 m. 20 à 0 m. 30 
Terre à briques 1 m. 50 à 1 m. 75 
Ergeron, visible sur 0 m. 50 

21) Fossé au bord de la route ParisToulouse, près de la des

cente de cet te route dans la vallée de la Bièvre. Alt . 4 80 envi

ron . № 24 de la car te . 

Sol artificiel 0 m. 70 
Terre à briques 0 m. 30 
Ergeron, visible s u r 0 m. 70 

22) Cimetière au NordOuest près de Morangis. Alt.  j  80 n 



environ. № 25 de la carte. Un fossé du cimetière laissait voir 
la coupe suivante : 

Terre végétale et terre h briques I m. 60 
Ergeron, visible sur 0 m. 40 

Coupes des carrières et affleurements disposés sur les buttes 
de sables de Fontainebleau. 

a) La Butte des HautesBruyères. 

23) Roule de Villejuif au Montrouge. Talus de la route. Alti

tude  j  110. № 26 de la carte. 
En 1924 ce talus laissait voir la coupe suivante : 

Terre à briques 0 m. 30 
Ergeron 0 m. 80 
Gailloutis 0 m. 10 à 0 m. 20 

I Sables roux, argileux vers la base, 
Slampien. ] avec infiltrations calcaires 1 m. 70 

f Marnes à Huîtres visibles sur. . . 0 m. 35 

24) Carrière de M. Bervial. Alt. entre(120 e t  j 123 m. 
A quelques mètres au sud de la même route. Partie Sud de la car

rière. № 27 de la carte. 

Terre végétale 0 m. 25 
Terre à briques 0 m. 65 
Ergeron 1 m. 10 
Cailloutis, couche très sableuse et 

calcaire (infiltrations) contenant 
de rares cailloux de meulière de 
Beauce, atteignant parfois la 
grosseur de deux poings 0 m. 20 à 0 m. 30 

Sables riches en calcaire infiltré, 
disséminé dans leur masse ou 
formant des tubes semblables à 
ceux de Tergeron 2 m. 20 

Subies blancs noncalcaires visibles 
sur 5 m. 

S l a m p i e n . 

25) Carrière abandonnée, au Sud de la précédente. Alt. 
f 120 m. environ. № 28 de la carte. Partie sud de la carrière : 

Terre à briques 1 m. 35 
Ergeron, 1 m. 80 
Gailloutis (fragments de meulière) 0 m. 20 
Sables stampiens visibles sur quelques mètres. 

Une carrière immédiatement voisine, celle de Sévin, située 
« f é v r i e r 1930. Bull. Soc . g é o l . F r . , (4), X X I X . — 9 



vers l'Ouest de la précédente, avait fourni à Laville (20) une 
coupe semblable. Mais on y voyait, en plus, une faible couche 
d'argile à meulière. 

26) Tout autour du sommet de la butte, qui se trouve, à 
quelques mètres près, au Sud du croisement de la route venant 
du Fort et d'un chemin allant de Villejuif à Arcueil, sont dis

posées plusieurs carrières en partie remblayées. Dans toutes ces 
carrières on voit nettement la terre à briques et l'ergeron se ter

miner en biseau vers le sommet, tout en devenant très sableux. 
La terre à briques déborde toujours un peu l'ergeron, en cou

vrant avec son cailloutis de base les sables de Fontainebleau tout 
près du sommet. Actuellement ceci est bien visible dans la car

rière Massenet et Pousset (n° 29 de la carte). En s'éloignant du 
sommet on retrouve de nouveau des épaisseurs de plus en plus 
considérables de l'ergeron, sauf dans la direction ouest et sud

ouest où l'ergeron disparaît bientôt à nouveau. Ceci peut être 
aussi illustré par les coupes fournies par les 2 carrières suivantes. 

27) Sablière de M. Bervial sur la route de Paris à Fresnes. 
Cette carrière commence à l'altitude de f109 m. et s'avance ac

tuellement vers le sommet de la butte (124 m. environ). № 30 
de la carte. 

D'après Laville (20) « une couche de limon rouge 1 s'étend ici 
en mélange avec le sable de Fontainebleau sauf dans la partie 
sud de l'exploitation où l'on voyait une couche de faible épais

seur d'ergeron sableux recouvert d'un limon à brique sableux ». 
En 1923, la partie nord de la carrière présentait la coupe sui

vante : 

Terre à briques sableuse avec taches de fer et de m a n 

ganèse 1 m . 30 
Cailloutis 
Sables stampiens visibles sur plusieurs mètres. 

Le cailloutis était représenté par une couche sableuse avec frag

ments de meulière de Beauce, gros grains de quartz (éléments 
des Sables de Lauzaire) et concrétions ferrugineuses. 

Actuellement on peut voir dans la partie orientale de la car

rière une couche d'ergeron de 0 m. 90 recouvert par une terre à 
briques de 1 m. 25 d'épaisseur. Vers le sommet de la butte cette 
dernière est seule représentée. Dans la direction ouest, l'ergeron 
disparaît aussi bientôt tandis que la terre à briques y atteint 
3 m. 50 d'épaisseur, tout en restant assez sableuse. 

1. T e r r e à b r i q u e s . 



28) Sablière Boinet. Alt. -f-120 m. Au Nord-Ouest et près, 
de la redoute. № 31 de la carte. Coupe donnée par M. Laville 
( 1 6 , 1 9 , 2 0 ) . 

Terre à briques 2 m. 50 
Ergeron 
Cailloulis 1 m. 50 
Sables de Fontainebleau visibles sur. . . 3 m. 50 

Le cailloutis présente un mélange de sables de Fontainebleau; 
avec l'ergeron 1 et contient un lit de cailloux à la base. Cette-

couche a fourni : Spermophilus superciliosus KAUP., Rangifei-

taranclus, Equus sp., et des silex dont un de forme acheuléenne 
et plusieurs de formes moustiériennes. 

La terre à briques sableuse du versant ouest et sud-ouest de la 
Butte des Hautes-Bruyères était encore visible : 

29) Au Sud du Fort, au bord de la route Paris-Fresnes dans 
H ne petite carrière abandonnée. № 32 de la carte. Alt. -f-

100 m. La coupe éta i t ici la suivante : 

Terre végétale 0 m. 30 
Terre à briques très sableuse .- 2 m. 
Cailloutis (fragments de meulière; 0 m. 15 
Sables de Fontainebleau. 

Vers la base la terre à brique devenait argileuse et y contenait 
des fragments de meulière de Beauce. 

30) A 500 m. au Sud de cette dernière sablière (№ 33 de la 
carte) le talus de la roule laissait voir sur 1 m 55 une terre à 
briques un peu plus argileuse que la précédente avec rares petits 
cailloux de meulière de Beauce et quelques Succinées. 

h) La Butte près de Longjumeau. 

31) Carrière, ouverte à l'altitude de -f- 100 m. environ, près-

de la grande route Paris-Toulouse. № 34 de la carte 2 . 
Le front est de cette carrière présente la coupe suivante : 

Terre végétale 0 m. 25 
Terre à briques très sableuse 0 m. 30 
Sables de Fontainebleau. 

La terre à briques est séparée des sables sous-jacents par une 
surface de ravinement. Dans la direction sud l'épaisseur de la 

1. Mélange produit, suivant Laville, par les Spermophiles . 
2. № 31 n'a pas été figuré sur la carte. 



terre à briques augmente et atteint 65 cm. d'épaisseur. Il en est 
de même dans la direction nord où la coupe est la suivante : 

Terre à briques 1 m. environ 
Cailloutis-limon sableux brun, riche en cailloux de 

meulière de Beauce 0 m. 65 
Sables de Fontainebleau. 

Quant à l'ergeron, il n'est visible dans cette carrière que dans 
sa partie est où il apparaît sous forme d'une lentille. On y voit : 

Terre à briques sableuse et caillouteuse. . . . 0 m. 60 
Ergeron sableux 0 m. 30 à 0 m. 60 
Couche de sable riche en cailloux de meu

lière, surtout dans sa partie inférieure. . . 0 m. 65 
Sables de Fontainebleau. 

Sur la Butte de Longjumeau, tout comme aux Hautes-Bruyères, 
la terre à briques et l'ergeron deviennent très sableux et peu 
épais vers le sommet de la butte et la terre à briques déborde 
l'ergeron ; mais contrairement à ce qui a lieu au Hautes-Bruyères 
tout le sommet de la Butte de Longjumeau paraît être recouvert 
d'une terre à briques sableuse, de faible épaisseur. 

IV. — RÉPARTITION, RELATION AVEC LES COUCHES SOUS-JACENTES. 
FAUNE ET INDUSTRIE DES ASSISES DE LIMONS. 

L'examen des carrières et des affleurements des limons nous 
a permis d'en conclure les faits suivants. 

A. — Assise supérieure des limons. 

Cette assise recouvre la presque totalité de la région étudiée 
et ne paraît faire défaut que sur le sommet de la Butte des 
Hautes-Bruyères et les versants sud et ouest, ce dernier le plus 
abrupt du plateau. Elle est remplacée sur ces versants par un 
limon de lavage hétérogène et d'âge récent. 

L'épaisseur de l'assise est très variable. Plus puissante vers le 
bas des pentes, surtout contre le talus formé par le rebord du 
plateau au-dessus de la haute terrasse, où elle peut atteindre 
plus de 6 m. (car. Bouchon-Grellet), elle s'amincit généralement 
vers les bords des terrasses. 

Sur le plateau son épaisseur est aussi inconstante; sa puis
sance y décroit invariablement yers le sommet des lambeaux des 
terrains stampiens. 
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Envisageons chaque terme de l'assise séparément. 
Terre à briques. Très répandue dans la région étudiée, ce 

limon accompagne généralement l'ergeron qu'il recouvre. Mais 
•dans quelques endroits (par exemple près des sommets des 
buttes de Longjumeau et des Hautes-Bruyères, ainsi que dans la 
:zone comprise entre cette dernière butte, l'Hay et Ghevilly), 
l'ergeron fait défaut et la terre à briques se trouve séparée des 
•couches tertiaires sous-jacentes, par le cailloutis seulement. La 
terre à briques est représentée partout où il y a l'assise supé
rieure, elle ne fait défaut que dans quelques-unes des carrières 
•où elle a été enlevée au cours des travaux. C'est ainsi qu'elle 
manque actuellement dans la carrière Bouchon-Grellet où elle a 
•été signalée autrefois par La ville et d'autres auteurs. 

La terre à briques du plateau de Villejuif est une formation 
assez hétérogène. Sableuse lorsqu'elle recouvre directement les 
-sables stampiens, elle est généralement plus argileuse dans les 
autres parties du plateau. 

Dans les cas où la terre à briques recouvre l'ergeron elle en 
est séparée par une limite très tranchée. Souvent très régulière, 
cette limite devient ¡oar endroits inégale et peut même présenter 
des poches assez profondes. 

Généralement dépourvue de fossiles, elle a livré néanmoins 
•quelques Succinées à coquilles très minces, un fragment d'os de 
•cheval (près de l'Hay), et des Hélix pomatia (près du Fort de 
Bicêtre). 

Quant à l'industrie, comme, le signale Laville (20 et autres), 
on y a trouvé du Néolithique (haches et autres outils) aux Hautes-
Bruyères et dans la région d'Ivry. 

Les changements du faciès de la terre à briques, sa réparti
tion souvent indépendante de celle de l'ergeron, la netteté de la 
limite entre les deux formations, la présence dans la terre à 
briques de mollusques terrestres, surtout celle des Succinées à 
•coquilles minces, peu résistantes à la décalcification, enfin l'in
dustrie néolithique, signalée par Laville dans la terre à briques 
-de la partie septentrionale du plateau de Villejuif, tous ces faits 
;nous font croire que la terre à briques, tout en étant un produit 
-de décalcification de l'ergeron, a été remaniée par le ruisselle
ment postérieurement à sa formation, au moins dans la partie 
septentrionale du plateau. Ce remaniement a dû être intense 
•surtout dans les endroits favorables au ruissellement par leur 
topographie (comme par ex. les pentes du plateau et des buttes 
«élevées), ou par l'exposition aux vents humides et aux pluies. 
Telle paraît être la position de la région immédiatement au Sud 



de la butte des Hautes-Bruyères, où la terre à briques est seule 
représentée, région bien exposée aux vents d'Ouest et du Sud-
Ouest, vents dominants pour les saisons humides à l'époque 
actuelle. Il se pourrait bien qu'il en ait été de même à l'époque 
néolithique, au cours de laquelle a dû avoir lieu le remaniement 
de la terre à briques, comme cela est indiqué par l'industrie 
fournie par ce limon. 

Il est fort probable que dans les régions les plus plates du 
plateau, la terre à briques n'est pas remaniée ; on peut en voir 
une preuve dans l'homogénéité et la finesse de cette formation 
aux environs de Rungis (voir le tableau II des analyses méca
niques). 

Envisagée comme remaniée par le ruissellement, une partie 
de la terre à briques du plateau de yiUejuif doit être rapportée 
à la base du groupe des limons de lavage plus jeune que l'assise 
supérieure des limons. 

L'ergeron. La répartition de ce limon est plus restreinte que 
celle de la terre à briques, comme il résulte des pages précé
dentes. Son épaisseur, inégale sur les pentes et sur le plateau 
lui-même, varie de quelques dizaine de centimètres à 3 m. 
environ. Il paraît être mieux développé dans la partie nord-est 
du plateau. C'est aussi sur les versants nord-est des buttes 
élevées des sables de Fontainebleau, qu'il atteint les altitudes 
les plus élevées tout en présentant des épaisseurs plus ou 
moins importantes. Il se termine en biseau vers le sommet 
de ces buttes et est toujours débordé légèrement par la terre à 
briques. Sur les lambeaux moins élevés des terrains stampiens, 
il devient toujours moins puissant se développant mieux dans 
les parties basses du terrain, en faisant défaut comme cela a été 
déjà indiqué plus haut dans certaines régions du plateau. 

Cette répartition inégale de l'ergeron peut être expliquée dif
féremment : ou bien c'est la prédominance des vents Nord-Est, 
apportant la poussière au cours de la formation de l'ergeron, qui 
en est la cause, ou bien encore ce sont les vents humides du 
Sud-Ouest et de l'Ouest, vents devenus dominants déjà après '.a 
formation de l'ergeron-loess et qui ont dépouillé les parties du 
plateau les mieux exposées à ces vents de leur couverture loes-
sique. Il se peut aussi que les deux causes aient été mises en 
jeu. 

Quant aux rapports qui existent entre l'ergeron et les forma
tions sous-jacentes, on peut affirmer que sur le plateau et sur 
ses pentes, il en est toujours séparé par une surface de ravine
ment et un cailloutis. Il en est autrement sur la basse terrasse 



où il passe très souvent graduellement aux alluvions fines et 
stratifiées ; dans d'autres cas, il y a à sa base une alternance de 
couches alluviales et de dépôts sub-aériens. Mais il peut aussi 
être séparé des alluvions sous-jacentes par une surface de ravi
nement. 

L'ergeron n'est pas homogène dans toute sa masse. Il passe 
graduellement aux cailloutis de base et sa partie inférieure révèle 
généralement une influence incontestable du terrain sous-jacent. 
Sableuse lorsque l'ergeron repose sur des sables stampiens, elle 
devient très riche en calcaire au contact d'un cailloutis formé aux 
dépens des couches tendres marneuses du calcaire de Brie. Mais 
les niveaux supérieurs de l'ergeron restent très homogènes et 
fins sur toute l'étendue du plateau, ne devenant un peu plus 
grossier que par endroits sur les pentes, comme par exemple dans 
la carrière Bouchon-Grellet (planche XIII, fig. 2). Si l'ergeron est 
de très faible épaisseur il révèle alors aussi et dans toute sa 
masse l'influence des couches sur lesquelles il repose et d'autant 
plus s'il se trouve sur une pente. C'est ainsi qu'il devient très 
sableux vers le sommet des buttes des Hautes-Bruyères et celle 
de Longjumeau où il se termine en biseau (pl. XIV, fig. 1). 

La faune de l'ergeron est pauvre. Pupilla muscorum, Succi-
nea oblonga et Fruticicola hispida sont les fossiles les plus fré
quents. Laville (16, 19, 20) a encore signalé le Spermophile 
dans l'ergeron des Hautes-Bruyères et du Mont Ivry et, dans 
la carrière Bouchon-Grellet, un fragment de défense d'éléphant 
et un fragment d'os de cheval. Nous avons trouvé dans cette 
même carrière un fragment de métacarpe de Ccrvus capreolus. 

L'industrie de l'ergeron est aussi fort peu abondante. Laville 
signale (23, 24) quelques lames et éclats du type magdalénien 
et un fragment de silex chelléen trouvés dans l'ergeron de la 
haute terrasse. Nous mettons en cloute l'âge de ces silex. 

Le Cailloutis. Le cailloutis se trouve à la base de l'ergeron ou 
de la terre à briques si l'ergeron fait défaut. Il ne manque que 
rarement, par exemple, sur la basse terrasse par endroits où 
l'ergeron passe graduellement à des dépôts fluviátiles fins. 

Le cailloutis est formé par des fragments généralement angu
leux, parfois plus ou moins arrondis, de roches différentes englo
bés dans un limon. Les fragments de roches sont de taille 
variable, depuis quelques centimètres jusqu'à 20-30 cm. de 
diamètre. Parfois même sur les pentes, ce sont de gros blocs, 
mais ces blocs sont rares. C'est aussi sur les pentes que la com
position lithologique du cailloutis est la plus variée. On y trouve 
de la meulière de Beauce et de Brie, des silex (moins fréquem-



vnent), du calcaire de Brie et phis rarement des marnes vertes et 
blanches. Sur le plateau lui-même le cailloutis est formé de 
calcaire, calcaire silicifié, silex de Brie, ou bien de calcaire à 
Milioles et de meulière de Beauce. En un mot, le matériel du 
cailloutis est généralement emprunté au sous-sol, à des assises 
préexistantes ou peu éloignées ; c'est un mélange de matériel 
résiduel et de fragments de roches du soubassement remaniés 
par le ruissellement sur une faible distance. 

D'après Laville (23), le cailloutis a fourni des silex taillés des 
types Chelléens, Acheuléens, Moustiériens et Magdaléniens. Ce 
dernier type- est représenté par des grattoirs (21), dont l'âge 
Magdalénien nous paraît fort douteux. 

Quant à la faune du cailloutis elle est représentée d'après le 
même auteur, pa r le Renne, le Bœuf, le Cheval et le Lion (22). 

La puissance du cailloutis est le plus souvent de quelques 
dizaines de centimètres (de 10 k 50). Mais par endroits, sur les 
versants du plateau il peut atteindre jusqu'à 6 m. d'épaisseur, 
comme c'est le cas pour la partie sud-est de la carrière Bou-
chon-Grellet. Mais ici le cailloutis n'est plus formé d'un seul 
niveau de cailloux : il y présente plusieurs niveaux (jusqu'à 
quatre), séparés par des couches de limons sableux dépourvus 
de cailloux. Ces limons sont de nature différente et variable. Les 
limons supérieurs ressemblent généralement à la base sableuse 
de l'ergeron, l'inférieur est par endroit un fendillé typique. Dans 
les différentes carrières, l'aspect du « cailloutis » change ; il 
change aussi dans les différentes parties d'une même carrière et 
aux cours des travaux d'exploitation. Ces dernières années 
quatre niveaux de cailloutis se laissaient bien distinguer sur 
le front sud-est de la carrière Bouchon-Grellet, comme nous 
l'avons déjà noté dans les pages précédentes. Dans une note à 
l'Académie des Sciences (3) nous avons attribué ce complexe de 
cailloutis à l'assise inférieure des limons, l'ayant envisagé comme 
un phénomène purement local. Le remplacement d'un seul 
niveau de cailloutis à la base de l'ergeron par plusieurs niveaux 
avait été déjà décrit par Laville dans ses notes sur Villejuif. 
M. Laville considère tout ce complexe de cailloutis et de limons 
qui les séparent, comme équivalent du cailloutis c de Ladrière. 
Il a aussi signalé le limon gris cendré d de Ladrière, qu'il avait 
trouvé sous forme de lentilles entre le cailloutis supérieur et 
moyen, au cours de ses études faites dans la carrière Bouchon-
Grellet. Le niveau d devient ainsi pour cet auteur un élément 
du cailloutis c et doit faire partie de l'assise supérieure. Ce 
limon gris, nous ne l'avons point retrouvé dans aucune des 
carrières visitées. 



Vu le nombre très restreint des points où nous avons pu 
observer lè cailloutis complexe et l'assise inférieure des limons, 
nous nous sommes rangés à la manière de voir de Laville, sans 
perdre toutefois de vue la possibilité d'une autre interprétation 
de tous ces faits. En effet, les recherches de Commont dans la 
vallée de la Somme y ont révélé dans l'assise supérieure l'exis
tence de 3 niveaux débutant chacun par un cailloutis de base. 
L'inférieur est parfois gris noirâtre, c'est le niveau d de Ladrière. 
Sans donner une description détaillée des trois limons, Com
mont les envisage comme étant des ergerons. Il écrit : « Il n 'y 
a pas un ergeron, mais des ergerons d'âge différent, que l'indus
trie, la faune et la stratigraphie peuvent dater » (Voir le 
tableau 1). Comme le cailloutis inférieur contient déjà une faune 
dite froide et une industrie qui, toujours d'après Commont, se 
rapporte au Moustérien inférieur, cet auteur place ce cailloutis 
à la base de l'assise supérieure, c'est-à-dire de son « Loess 
récent ». D'autre part, dans la vallée du Rhin, le loess récent 
est aussi subdivisé par plusieurs zones d'altération, tandis qu'en 
Serbie et en Russie méridionale, les masses de loess contiennent 
plusieurs couches de « sols enterrés », véritables terres végé
tales. Il se peut donc que les différents limons avec leur cail
loutis (complexe c de Ladrière) soient l'équivalent de certains 
niveaux de loess avec leurs zones d'altération. L'apparition spo-
radique de ces limons et de leurs cailloutis dans la carrière 
Bouchon-Grellet et les carrières voisines, peut être facilement 
expliquée par le ravinement qui a lieu entre le dépôt de ces 
différents niveaux, ravinement très inégal sur les points diffé
rents du versant du plateau. 

Quant au fendillé des environs de Villejuif, vu qu'il est séparé 
du limon sous-jacent par un lit discontinu de cailloux, il pour
rait également être attribué à l'assise supérieure. Cette manière 
de voir trouve un appui dans la présence fréquente d'une faune 
dite froide dans le fendillé du Nord de la France (8, 12). 

L'insuffisance des documents stratigraphiques, paléontolo-
giques et archéologiques ne permet pas encore de fixer la posi
tion du fendillé dans la classification des limons, ni de parallé-
liser entre eux les différents niveaux des loess et des limons 
français et étrangers, mais l'existence de ces niveaux dans des 
régions éloignées les unes des autres, reste néanmoins un fait 
qui doit attirer l'attention des géologues. 

Si des faits nouveaux vont confirmer nos suppositions, la 
classification des limons du plateau de Villejuif devra être 
modifiée de la façon suivante : 



Assise supérieure. 
(Industrie chelléenne, 

a c h e u l é e n n e e t 
moustiérienne jus
qu'aux couches in
férieures de l'erge-
ron.) 

Assise inférieure. 

Limon de lavage à industrie gallo-romaine et 
actuelle. 

Limon de lavage à industrie néolithique (terre 
à brique remaniée). 

Terre à brique (non remaniée), 
lirgeron. 
1 e r niveau de cailloutis. 
Limon sableux supérieur, faiblement calcaire. 
2 e niveau de cailloutis. 
Limon sableux inférieur, parfois calcaire. 
3° niveau de cailloutis. 
Fendillé. 
4 e niveau de cailloutis. 
Limon doux aux points noirs. 
Panaché. 
Cailloutis. 

B. — Assise inférieure des limons. 

La répartition de cette assise est très limitée. Elle n'est con
nue que sur la haute terrasse, dans la carrière Bouchon-Grellet, 
où elle est mieux représentée, et dans quelques carrières voi
sines. 

Par leur aspect et la taille de leurs éléments dominants aucun 
de ses termes ne ressemble ni à un loess typique, ni à une terre 
•a briques provenant d'un pareil loess. 

Nous avons considéré (3 ) tout ce complexe comme étant des 
couches sableuses de la base d'un loess ancien altéré — équiva
lent du loess ancien sableux de la vallée du Rhin. 

Quant au terme supérieur' de cette assise — le fendillé — il a 
été envisagé par Commont (7) dans le Nord de la France comme 
•un produit d'altération et de décalcification du loess ancien — une 
sorte de terre à briques. Ceci ne peut se rapporter au fendillé 
des environs de Villejuif qui repose sur un limon décalcifié et 
en était séparé par un lit mince et inconstant de petits cail
loux ; il ne peut donc être envisagé comme une zone d'altéra
tion d'un loess sous-jacent. Dans les pages précédentes nous 
venons de montrer que le fendillé peut, par endroits, être envi
sagé comme un terme de l'assise supérieure. 

Le rapport entre l'assise inférieure et les alluvions de la haute 
terrasse est le même que celui de l'assise supérieure et les allu
vions de la basse terrasse. Deux cas se présentent : 1° le com
plexe des limons débute par un cailloutis qui ravine les allu
vions ; 2° ou bien la transition entre les deux formations se fait 



insensiblement, par des couches de passage d'origine mixte ou 
par une alternance de dépôts fluviátiles et de dépôts sub
aériens. 

Gomme restes paléontologiques, Laville signale (23) 2 molaires 
appartenant à Elephas trogontherii POHLIG trouvées dans le 
panaché (plus exactement dans des couches de passage entre 
les alluvions et les limons) de la carrière Rousseau et des frag
ments de défense recueillis dans le même limon dans la carrière 
Bouchon. Comme industrie humaine le même auteur avait 
signalé quelques pièces trouvées dans les différents termes de 
l'assise inférieure — mais dans son dernier travail sur les limons 
de Villejuif il écrit que les limons inférieurs n'ont point livré 
de silex taillés (23). Pour une des pièces signalées, il trouve que 
sa forme, pareille à celle des silex taillés, a été acquise acciden
tellement ; pour une autre, il suppose qu'elle a été mise en place 
par enfouissement et qu'elle proviendrait de l'assise supérieure. 
Nous laissons cette question ouverte n'ayant pas étudié les 
pièces signalées par Laville et n'ayant pas trouvé nous-mêmes 
de silex taillés dans l'assise inférieure. 

CONCLUSIONS. 

1) Les limons quaternaires de la région étudiée ne sont repré
sentés par tous leurs niveaux que sur la haute terrasse de la 
Seine entre Villejuif et Ivry. Ces limons s'y laissent nettement 
diviser en deux assises, supérieure et inférieure, les mêmes que 
Ladrière, le premier, a distinguées dans les limons du Nord de 
la France. 

Les deux assises sont séparées par un ou quelquefois par plu
sieurs niveaux de cailloutis. L'assise inférieure est localisée sur 
la terrasse, tandis que l'assise supérieure a une vaste répartition 
et recouvre la majeure partie du plateau et de ses pentes. 

2) C'est seulement dans l'assise supérieure que se trouve le 
limon qui par ses principaux caractères, son aspect, ses « tubes » 
calcaires, la taille de ses grains (99 °/0 de grains inférieurs à 
2 mm., parmi lesquels domine la poussière) et sa composition 
chimique (voir le tableau 3), peut être identifié avec le loess 
typique, considéré comme éolien, des autres régions de la 
France et des pays étrangers (v. Agafonoff, n° 1). Ce limon est 
l'ergeron. Mais les propriétés d'un loess typique éolien.ne lui 
sont propres généralement que dans sa partie supérieure, qui a 
dû se former dans des steppes anciennes par accumulation des 
poussières apportées par le vent. 



Une partie de ces poussières a été incontestablement emprun
tée à la Craie. Ce sont les foraminifères, la glauconie et proba
blement les minéraux lourds. Tous ces éléments ont été indi
qués pour la première fois par M. Cayeux dans l'ergeron d u n e 
carrière près de Villejuif ; nous les avons retrouvés dans tous 
les échantillons provenant des différents points de la région 
étudiée. 

3) Les couches éoliennes supérieures de l'ergeron ne paraissent 
pas révéler l'influence des formations sous-jacentes ; mais il en 
est autrement pour ses niveaux inférieurs, ou bien encore dans 
les cas où l'ergeron n'atteint qu'une très faible épaisseur. Il est 
alors sableux, si son soubassement est formé par des sables de 
Fontainebleau ou des sables fluviátiles, ou au contraire très cal
caire s'il repose sur un cailloutis formé aux dépens des couches 
marneuses du calcaire de Brie. 

4) La terre à briques du plateau de Villejuif, envisagée par la 
plupart des géologues comme une zone de décalcification de l'er
geron, — et par Laville comme une formation indépendante —, 
présente, en effet, une composition chimique presque identique 
avec celle d'un ergeron décalcifié artificiellement. Ceci parle 
donc en faveur de la première hypothèse. De même la composi
tion minéralogique de la terre à briques et d'un ergeron décalci
fié est presque identique, à part quelques petites différences (par 
ex. la plus grande quantité de grains de limonite dans la terre à 
briques, éléments qui font presque défaut dans l'ergeron), diffé
rences qui peuvent être expliquées facilement par l'hypothèse 
de la transformation de l'ergeron en terre à briques sous l'in
fluence d'un changement du climat steppique en un climat beau
coup plus humide. Mais d'autre part, la répartition de la terre 
à briques souvent indépendante de celle de l'ergeron, la limite 
parfois très nette entre ces deux formations, la présence dans 
ce limon de mollusques ii coquilles peu résistantes à la décalcifi
cation, enfin l'industrie néolithique signalée par Laville dans la 
terre à briques de la partie septentrionale, — tous ces faits 
prouvent avec évidence que la terre à briques du plateau de Vil
lejuif, tout en étant un produit de décalcification de l'ergeron, 
a été, après sa formation, remaniée par le ruissellement au moins 
dans certaines régions du plateau. 

5) Entre l'assise supérieure et l'assise inférieure, on peut 
observer par endroits, non pas un seul niveau de cailloutis, 
comme l'avait établi Ladrière, mais plusieurs (jusqu'à quatre). 
Les 3 niveaux supérieurs sont séparés par deux couches de 
limons sableux légèrement calcaires. Si l'on considère, confor-



mément au point de vue de Commont, les différents niveaux de 
cailloutis, non comme un phénomène local, mais comme des 
niveaux stratigraphiques indépendants, on pourrait, en tenant 
compte du quatrième niveau de cailloutis, qui se trouve à la base 
du fendillé, placer la limite entre l'assise supérieure et l'assise-
inférieure au-dessous de ce dernier cailloutis. Le fendillé se 
trouverait ainsi inclus dans l'assise supérieure. Ceci est d'autant 
plus logique que le fendillé du Nord de la France a livré des 
représentants de la faune froide, comme le Mammouth et le 
Rhinocéros tichorinus (8, 12), faune considérée comme étant 
propre à la base de l'assise du « Loess récent » (assise supé
rieure des limons). Lorsque les études stratigraphiques, paléon-
tologiques et archéologiques seront poussées plus loin, il sera 
possible, peut-être, d'identifier les différents niveaux des caillou
tis avec les zones d'altération que l'on trouve dans les loess des 
autres pays, par exemple avec les quatre sols enterrés, signalés 
par M. Laskareff dans les loess des environs de Belgrade (14). 

6) Les limons inférieurs à l'ergeron (limon fendillé, limon 
doux à points noirs, le panaché) révèlent le rôle important de 
l'eau courante et surtout du ruissellement, dans leur genèse. 
Tous ces limons sont plus grossiers et plus hétérogènes que 
l'ergeron-loess ; ils sont complètement dépourvus de calcaire 
dans leur masse, mais contiennent souvent éparses, de grandes. 
« poupées » riches en carbonate de chaux. Le panaché contient 
aussi des tubes semblables aux tubes calcaires de l'ergeron,, 
mais constitués par des oxydes hydratés de fer et de manga
nèse. 

L'étude de l'architecture des limons, de leur structure, de 
leur composition chimico-minéralogique et pétrographique est 
donc d'une grande importance pour l'explication de la- genèse 
des différents limons. Seule cette étude a permis d'établir : 
l'origine éolienne d'une partie de l'ergeron du plateau de Ville-
juif, la formation de la terre à briques par décalcification de l'er
geron, l'absence des limons éoliens dans l'assise inférieure, la 
formation (ou tout au moins la transformation) par ruisselle
ment des limons de cette assise, et aussi le rôle important du 
ruissellement dans la formation des couches inférieures de l'er
geron. 

Quant à l'âge des limons étudiés, il n'est précisé que par leur 
position stratigraphique, les documents paléontologiques et 



archéologiques qu'ils ont fournis étant insuffisamment caractéri
sés. Les limons de l'assise inférieure recouvrent la haute ter
rasse, considérée comme rissienne et ne descendent jamais sur 
la basse terrasse — d'âge wurmien ' . Ces limons sont donc 
post-rissiens et anté-wurmiens. 

Les limons de l'assise supérieure recouvrent les deux terrasses 
et ne descendent pas dans la basse plaine alluviale de la Seine. 
Ils peuvent donc être wurmiens et post-wurmiens, et incontesta
blement anté-néolithiques, l'industrie de cette époque étant repré
sentée dans les limons de la basse plaine de la Seine et faisant 
défaut dans les limons non remaniés de l'assise supérieure. 
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PLANCHE X I 

F I G . 1. — CARRIÈRE BOIÎCIIOX-GRIÏLLET (n° 7 de la carte) (côté S E ) ; photographie 
prise en 1921 par M. Rambeau ( + L. Gentil) . 

On observe : a 1) terre végétale et limon de l a v a g e ; b) ergeron ; c') 
premier niveau de cai l lout is ; c'!) 2° niveau de cai l lout is ; c 3) 3° niveau 
de cai l lout is ; d) fendil lé; c*) 1° niveau de cai l lout is ; e) limon doux à 
points noirs ; f) panaché (voir la description, p. 121 à 123). 

FIG . 2. — CARRIÈRE BERVIAL (n° 27 de la carte, p. 129) ; photographie prise en 1921 
par les auteurs. 

a) Terre végétale e t terre à briques ; 
b) ergeron. 



PLANCHE XII 

;•';<,. 1. — ERGEHOX (Orphelinat de Yitry, n" 7 d e l à carte, p. 126) x 3 8 0 . Lumière 
naturelle. 

On observe : 1" des Foraniinil'ères. a) Fissurinn ; b) Textularia (diam. 
long : 0 , 0 6 , diam. p e t i t : 0 , 0 ! mm.) et leurs fragments (surface cha

grinée) ; 2 ° Les grains (poussière) du quartz anguleux (Q) et des cris

taux bien déve loppés (Q') : 3 ° petits ( 0 , 0 0 2 5  0 , 0 0 3 ) granules de 
quartz et de carbonate de chaux. 

FIG . 2. — ERGEHOX SAW.EUX (Carrière de la butte près de Longjumcau. № 31 
de la carte) x 3 8 0 . Lumière naturel le . 

On observe. : 1° a) Fissurina.: 2° Q gros grains de quartz (plages 
grises.) ; 3 " petits granules de quartz et de carbonate de chaux. 

Pl.AXCIIB XIII 

Fin. 1. — T E R R E A HHIOUES (Carrière Bouchon Grellel . Échantil lon de M. Laville) 
X 4 7 . Lumière polarisée. 

On observe : I" Sable et poussière de quartz: 2° quelques groins de 
meulière (a); 3 " grains noirs de l imunile et de magnét i te . 

Vu:. 2 . .— EHGIÎROX légèrement sableux (même provenance) x 4 7 . Lumière pola

risée. 
On observe : poussière de quartz et de calcite et grains, plus gros 

des mêmes minéraux. Quartz Q, C calcite . 
FIG . 3 . — ERGEHOX (loess tj'pique) (Carrière Bervial, n" 2 7 de la carte, p. 1 2 9 ) x 4 7 . 

Lumière polarisée. 
On observe : sable fin quartzeux et poussière quartzeuse et calcaire. 

Dans l'angle N E de la ligure, coupe transversale de deux tubes formés 
de granules de carbonate de chaux : quelques Foramiuifères. 

FIG . 4. — Coupe transversale d'un tube de Venjeron (Carrière Bervial) x 4 7 . 
Lumière polarisée. 

Ce tube est formé des particules fines du carbonate de chaux, parmi 
lesquelles sont disséminés quelques grains de quartz et de calcite 
secondaire, cette dernière concentrée surtout dans la partie intérieure 
du tube. 

PLANCHE XIV 

FIG. i . — ERGEHOX SARI.ECX (même préparation que fig. 2 , planche XII) x 4 7 . 
Lumière polarisée. 

On observe : poussière de quartz et de calcaire, grains de sable 
quartzeux et quelques fragments de meulière (a). 

FIG . 2. — ERGEHOX TUES CALCAIRE (niveau inférieur). Carrière Lafonfainc ( 2 5 de 
la carte) X 4 7 . Lumière polarisée . 

On observe : poussière de quartz et de calcaire (dernière domine), 
dans laquelle sont disséminés les grains de quartz. 

FIG . 3 . — C v i i . i . u u T i s rus I.A RASE IIE L'ERGERON (même car.) x 17. Lumière pola

risée. 
On observe : 1" de grands fragments du calcaire de Brie; 2» des 

cristaux de culcite : 3 ° quelques grains de quartz. (Q) ; 4 ° de la pous

sière quartzeuse et surtout calcaire, 
l ' io. i. — FENRU.LÉ (Carrière BouchonGrcllet , n" 7 de la carte) x 4 7 . Lumière 

polarisée. 
On observe : le sable quartzeux, poussière quartzeuse et quelque 

grains noirs de magnét i te et l imonite . 
FIG . 3 . — Luiox DOI:X A POINTS .NOIRS (même provenance que le fendillé) X 4 7 . 

Lumière polarisée. 
On observe : Sable quartzeux qui domine, peu de poussière, quelques 

fragments de meulière (a). 
FIG. li. PANACHÉ (même provenance) X 17. Lumière polarisée. 

Même constitution que le fendillé, mais un pc.i plus gross ière . 

4 février 1 9 3 0 . Bull. Soc. géol. Fr., (4 ) , X X I X . — 1 0 



L E GLACIER DU TOUR (MASSIF DU MONT-BLANC) 
ANCIEN TRIBUTAIRE DU GLACIER DU RL-IÔNE. 

PAR Paul Corbin ET Nicolas Oulianoff '. 

PLANCHE X V 

La ligne de partage des eaux entre les bassins du Rhône et 
de l'Arve, dans le massif du Mont-Blanc, suit la crête jalon
née par les sommets du Mont Dolent, du Tour Noir, de l'Aig. 
d'Argentière, de l'Aig. du Ghardonnet, de l'Aig. du Tour. Des
cendant ensuite sur le col de Balme, puis passant par la crête 
des Posettes (entre Vallorcine et Montroc) et parle col desMon-
tets, cette ligne suit la crête des Aiguilles Rouges jusqu'au Bel
védère, d'où elle tourne brusquement vers le Mont Buet. 

Le glacier du Tour se trouve donc actuellement dans le bassin 
de l'Arve. 

Si l'on examine l'un après l'autre les glaciers qui creusent le 
versant gauche de la vallée de Chamonix, on remarque un fait 
important. Les cinq grands glaciers (de Taconnaz, des Bossons 
de la Mer de Glace, d'Argentière, et du Tour) sont tous nourris 
par de très grands bassins d'accumulation. Mais tandis que les 
quatre premiers ont creusé de profonds lits d'écoulement, le 
glacier du Tour n'en possède presque pas et peut être classé dans 
la catégorie des glaciers suspendus. Son lit d'écoulement est 
insignifiant, et en profondeur, et en longueur, tout en ayant une 
largeur très considérable (voir la photographie du glacier du 
Tour et du glacier d'Argentière sur la pl. XV). Il est vrai que la 
zone rocheuse balayée actuellement par les avalanches de séracs 
du glacier du Tour est fortement injectée de filons de microgra-
nite et que, par conséquent, elle est dure et difficile à creuser. 
On peut la comparer au seuil remarquable par dessus lequel se 
déversait autrefois la Mer de Glace, c'est-à-dire les Rochers des 
Mottets, qui actuellement rejettent à droite le lit de la Mer de 
Glace. Le torrent qui sort de la Mer de Glace creuse énergique-
ment l'obstacle, mais le profil d'équilibre, par rapport à la vallée 
de Chamonix, est loin d'être atteint, comme pour les glaciers de 
Taconnaz, des Bossons et d'Argentière. La Mer de Glace, malgré 

1. No ie p r é s e n t é e à la séance du 18 m a r s 1929. 



toute son importance est donc encore dans le stade du glacier sus
pendu par rapport à la vallée de Chamonix. 

Contrairement à la Mer de Glace, le glacier du Tour n'a pas 
de langue terminale nettement découpée; il se déverse dans la 
vallée de l'Arve sous forme d'une large nappe de glace frangée, 
découpée, dans sa partie inférieure, de nombreuses écliancrures 
d'où se détachent constamment, en été, des blocs de glace qui 
se brisent sur les parois abruptes dominées par le glacier. 

Entre cette « langue » imparfaite du glacier du Tour et son 
bassin d'accumulation le lit d'écoulement est très court et très 
incliné, aussi la glace s'y fend-elle en innombrables séracs, (voir 
la photographie) Notons enfin que, le bassin d'accumulation de 
ce glacier étant considérable, ce n'est certainement pas par suite 
d'insuffisance de matériaux charriés que son lit d'écoulement est 
si peu développé. 

L'étude détaillée de la région, dans le but de dresser la carte 
géologique du massif du Mont-Blanc au 1 : 20,000°, nous a amené 
à la constatation de faits qui mettent en évidence un stade inté
ressant de l'évolution du glacier du Tour et qui expliquent pour
quoi le lit d'écoulement de ce glacier important est si peu déve
loppé comparativement aux autres grands glaciers de la région. 

Sur le versant sud de l'arête des Posettes (arête qui sépare 
les vallées de l'Eau Noire (Vallorcine) et de l'Arve se rencontrent 
quelques dépôts glaciaires. Le plus important est celui qui se 
trouve en aval de Montroc. C'est la partie droite d'une ancienne 
moraine frontale du glacier du Tour ; le barrage gigantesque 
est coupé actuellement par le cours de l'Arve. Cette moraine. 
frontale passe insensiblement à la moraine latérale, dont les 
restes s'observent sur la rive droite delà vallée, jusqu'à la hau
teur de Montroc. Au dessus de cette moraine existe, toujours 
sur ie versant droit de l'Arve, une série de dépôts glaciaires, 
présentant quelquefois même des traces de crêtes morainiques. 
La carte ci-jointe (dont la base topographique est tirée de la 
minute dressée par la Société Française de stéréotopographie) 
montre la distribution de ces dépôts. Pour ne pas compliquer le 
dessin, nous n'avons indiqué (par de petites croix) que les 
emplacements des dépôts glaciaires, sans chercher à les délimi
ter exactement. 

Ces dépôts témoignent de l'existence de quatre niveaux morai
niques : 

11 2100 m. (quelques blocs près de l'arête des Posettes ; 
2) 1760-1700 m. ; 
3) 1620-1oOO m. ; 
4) 1400 m. 



CROQUIS DE LA CARTE DE LA nÉGioN DU GLACIER DU TOUR. La base Lo;jograpliLque 
est extraite de la minute levée par la Société Française de s téréotopographie . 
Les courbes de niveau sont interrompues à l'Est exactement à la frontière 
franco-suisse. Les pet i tes croix noires + indiquent la distr ibution sur les 
Posettes, des dépôts glaciaires contenant des blocs de protogine du Mont-
Blanc. 



Les plus anciens de ces dépôts sont déjà en partie détruits 
par l'érosion et lessivés. Mais partout on constate la présence de 
blocs de la protogine du Mont-Blanc, roche dont l'identilication 
est très aisée par suite de son aspect caractéristique. Ces blocs 
(leur volume varie, atteignant parfois un mètre cube et davantage) 
provenant de la partie centrale du massif du Mont-Blanc, ne 
pouvaient être charriés et amenés sur les Posettes que par le 
glacier du Tour, comme les conditions topographiques le montrent 
clairement. 

La position des trois dépôts supérieurs (des quatre enume
res plus haut), de même que leurs alignements, montrent que les 
glaces se dirigeaient vers et par dessus le col des Montets (dépres
sion entre l'arête des Posettes et la chaîne des Aiguilles Rouges 
proprement dites). Ainsi ces trois étages supérieurs des dépôts 
glaciaires, sur le flanc sud des Posettes, indiquent déjà par leurs 
positions que le glacier du Tour se jetait autrefois dans la vallée 
de l'Eau Noire (Vallorcine) c'est-à-dire dans le lit qui canalisait 
le grand système des glaciers du Belvédère et du Mont Buet. 

Si l'on passe maintenant au versant nord des Posettes, on cons
taté que la pente qui descend du col des Posettes et domine 
directement le village de Vallorcine, présente un intérêt tout par
ticulier. 

Le col' des-Posettes (1997 m.) est une large dépression qui 
sépare l'arête des Posettes du massif de la Croix de Fer (le 
sommet de ce massif se trouve en Suisse près du col de Balme). 

Sur les deux flancs du col des Posettes se trouvent des blocs 
de protogine (voir la carte). Ces blocs, dispersés, ñe repré
sentent que les restes des anciens dépôts morainiques. En des
cendant de ce col dans la direction de Vallorcine, on ren
contre, à l'altitude de 1.800 m., une seconde série de dépôts 
glaciaires composés de blocs de protogine. L'accumulation des 
blocs est très considérable, bien que le dépôt soit situé sur une 
pente assez raide et que le travail de lessivage du dépôt soit 
déjà assez avancé. En effet, de nombreux blocs de protogine 
sont à nu, et font saillie, formant souvent des amas gigan
tesques, les petits matériaux du dépôt glaciaire ayant déjà été 
emportés par les cours, d'eau temporaires. Les dimensions des 
blocs sont variables, mais ceux mesurant de 5 à 10 mètres cubes 
ne sont pas rares. La nature lithologique de ces blocs est si 
caractéristique que leur provenance est indiscutable. C'est la 
protogine du Mont-Blanc. 

La situation topographique ne laisse, non plus, aucun doute 



quant au chemin par lequel les matériaux de ce dépôt ont été 
charriés. C'est par le col des Posettes que les glaces l'ont apporté 
et l'ont déversé sur le flanc nord des Posettes. 

On peut seulement se demander lequel des deux glaciers, du 
Trient ou du Tour, franchissait le col des Posettes. L'examen 
de la topographie locale montre immédiatement l'impossibilité 
de la première hypothèse. En effet, la crête des Grandes Autannes, 
qui descend de la Pointe de Bron (2.954 m.) sur le col de Balme 
(2.205 m.) et sépare la dépression du glacier du Tour de celle 
du glacier du Trient, est très accentuée et ne montre nulle part 
de traces du passage des glaces du côté du glacier du Trient. 
D'autre part, l'axe de la dépression qui, du col des Posettes, 
descend vers le Nord, est dirigé au Sud sur le glacier du Tour. 

La conclusion de l'exposé des faits ci-dessus est que : 
Le glacier du Tour, actuellement tributaire du bassin de 

l'Arve se jetait autrefois (entièrement ou en partie, ce point 
reste à élucider) dans la vallée de Vallorcine, c'est-à-dire dans 
le bassin du Rhône. 

Par conséquent, la partie supérieure de la vallée de l'Arve 
(entre le col de Balme et Montroc) est beaucoup plus jeune que 
le reste de cette vallée ; avant la capture complète du glacier 
du Tour par le bassin de l'Arve elle ne commençait qu'à partir 
du glacier d'Argentière. 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E XV 

La photographie reproduite sur eette planche représente le glacier du Tour 
(à gauche) et celui d'Argentière (à droite) . La comparaison de ces deux g la 
ciers est très instruct ive, en ce qui concerne en particulier les lits d'écoulement 
longueurs, largeurs et encaissements) et les langues terminales . 



LE BAJOCIEN SUPÉRIEUR ET LE BATHONIEN 
DE VILLEY-SAINT-ETIENNE (MEURTHE-ET-MOSELLE) 

PAR G. Gardet '. 

Les recherches de Husson (181-8), Douvillé (1878), Wohlgemuth 
(1883) et de Bleicher (1881-1887) ont rendu classique la région 
de Villey-Saint-Etienae (Meurthe-et-Moselle). C'est là, en elfet, 
qu'on peut le mieux étudier les horizons supérieurs du Dogger, 
grâce aux puissantes tranchées du canal de la Marne au Rhin ou 
aux vastes carrières de la C1" Solvay de Dombasle. Nulle part 
ailleurs les zones de contact ne sont plus facilement abordables, 
les gisements fossilifères plus riches et mieux définis. 

Néanmoins, aucun travail d'ensemble n'a paru sur la région de 
Villey-Saint-Etienne, dont la faune n'est que partiellement con
nue depuis la note de Bleicher (1881) sur le Bathonien des envi
rons de Nancy. 

Il était donc intéressant de reprendre cette étude. 
Sur les conseils de M. le Professeur P. Fallot, j 'a i révisé la 

région de Villey-Saint-Etienne, en profitant des nouveaux tra
vaux de la C l c Solvav ou des vestiges encore visibles de ceux de 
la défense avancée de Toul (travaux de guerre-et tenté de situer, 
aussi exactement que possible, les nombreux matériaux paléon-
tologiques accumulés dans les collections de l'Institut de Géolo
gie appliquée de la Faculté des Sciences de Nancy, mais, pour la 
plupart, restés indéterminés. 

Ces documents paléontologiques ont été recueillis par Gaiffe, 
Authelin, Bleicher, Wohlgemulh, Thiéry, par les deux premiers 
surtout. J'y ai ajouté un certain nombre d'échantillons récoltés 
au cours de mes explorations stratigraphiques, le plus souvent 
en compagnie de M. Louis Collin. Toutes les espèces citées, y 
compris celles recueillies par L. Collin et moi, figurent dans les 
collections de l'Institut de Géologie appliquée et la plupart ont 
été déterminées par M. Brizgaline, étudiant. Dans les listes de 
fossiles, j 'aurai soin, d'ailleurs, d'indiquer par une astérisque la 
part de travail personnel revenant à M. Brizgaline. 

Je dois également à la bienveillance de M. Beigbeder et de son 
collaborateur M. Couturier, ingénieurs à la Société Anonyme des 

1. Note présentée à lu séance du 18 mars 1029. 



Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, communica
tion d'un certain nombre d'échantillons récoltés à Villey-Saint-
Rtienne par P . Thiéry, légués par sa veuve au Musée de la Société, 
et en partie déterminés par mon regretté maître et ami. 

En partant de la lisière S du bois de Hazelle et en se dirigeant 
vers l 'W. S. W. , en direction du cimetière, puis du bois de Vil-
ley-Saint-Etienne on trouve successivement : 

a) partie supérieure de l'Oolithe inférieure, à la base des carrières du 
« Pont-Canal » dit d'Aingeray et dans le lit du Terrouin ; 

h) zone à Clypeus caractérisée par ses couches oolilhiques marneuses, 
friables, coupées de niveaux peu épais d'oolithe, durcie ; 

c) oolilhe supérieure ou oolilhe miliaire, intensément exploitée par 
la C i e Solvay de Dombasle; 

</') caillasses à Anabacia affleurant au sommet de la roule de Liver-
dun-Villey, près du pont sur le transbordeur aérien de la carrière 
Villey-Jaillon ; 

ê) Bathonien marneux, peu épais. 

Toutes ces couches plongent lentement vers l 'W et leur suc
cession normale serait invisible ailleurs que sur les rives du Ter
rouin, n'était la tranchée du canal de la Marne au Rhin qui en 
donne une fort belle coupe, montrant en plus un accident local 
de l'oolilhe miliaire : c'est le développement, aux dépens de cette 
oolithe, d'un îlot de calcaires à Polypiers spécial à cette région. 

Les coupes idéales en direction NE-SW, du plateau de Villey-
Saint-Etienne, seraient donc celles des lîg. 1 et 2. 

Je vais passer en revue successivement ces horizons et en 
déterminer leur faune, d'après mes recherches personnelles et 
par addition des documents de l'Institut de Géologie appliquée. 

Je ne préfends pas ces listes complètes, car certains genres et 
de nombreuses espèces communes ailleurs paraissent manquer 
ici que des recherches systématiques permettraient certainement 
de retrouver en grande partie. Telles quelles, cependant, elles 
permettent de se rendre compte de la position stratigraphique 
exacte des niveaux d'où les fossiles proviennent et de vérifier les 
conclusions premières de P . Thiéry (1922a et b), et celles de 
G. Corroy en 1927, et tout récemment encore en 1929. 

OOLITHE INFÉRIEURE 

L'Oolithe inférieure, bien visible à Saut-le-Cerf, à mi-chemin 
entre Liverdun et Villey, n'affleure que par sa partie supérieure 
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Clypeus la masquent en partie et ne laissent apparaître que des 
bancs d'oolithe très fine à fausse stratification. 

sur la rive gauche du Terrouin. Elle a été puissamment exploitée 
autrefois par la C' e Solvay ; les éboulis provenant de la zone à 
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La faune de cette oolithe est très pauvre, comme d'ailleurs 
dans toute la région de Toul-Nancy ; ce n'est qu'au contact du 
Bajocien inférieur qu'elle s'enrichit d'une faunule bien conservée 
de Brachiopodes. 

F a u n e d e f O o l i t h e i n f é r i e u r e . — Garantia cf. Garanti D ' O R B . , Nation 
v a r . pictouiensis D ' O R B . , Eopeclen velatus G O I . D . , Psendoinonolis echi-
nala S o w . , Mylilus solenoides M O B . - e t L v c , Pholadomya cincjulata 
An., Terebrnlula venlricosa H A R T . , Terehralula ingens R O L . 

ZONE A CLYPEUS 

a) P a r t i e infér ieure . —• La zone À Clypeus débute par un 
horizon de marnes plus ou moins oolithiques, bleuâtres, de 1-2 
m. d'épaisseur reposant sur une surface durcie et taraudée' 
d'oolilhe blanche, couverte de valves usées d'Oslrea, de tubes de 
Serpules. 

La faune de ces marnes bleues est peu riche ; ce ne sont le 
plus souvent que d'informes débris roulés d'Oslrea, de Brachio
podes et d'Echinides. Dans la carrière située À la corne S du bois 
de Ilazelle, près du petit café, de mauvais échantillons de Phola
domya sp. y sont associés à de rares Terehralula maxillata Sow.,. 
Oslrea acuminata Sow., Pseudomonotis echinala Sow., en bon 
état; dans une autre carrière, un peu plus À l'E, on peut recueillir 
toutefois de belles toulfes d'un Polypier branchu voisin de Cla-
dophyllia Babeaui E. et H. 

Cet horizon est constant en Lorraine, car je l'ai retrouvé avec-
ses mêmes caractères pétrographiques et paléontologiques de 
Nancy À Metz, ainsi que dans le secteur de Flirey-Thiaucourt. 
C'est lui qu'on distingue si bien vers la partie supérieure des 
escarpements bordant le canal, en lisière SE du bois de Hazelle, 
entre Saut-le-Cerf et Villev-Sainl-Etienne. 

Cette zone marno-oolilhique, bleuâtre, est surmontée d'un banc 
de 4 0 - 5 0 cm. d'épaisseur d'oolithe compacte pétrie de débris 
indéterminables de Brachiopodes et de Lamellibranches, puis de 
4-6 m. d'oolithe jaunâtre, cariée, d'abord terreuse, riche en ITomo-
mya et en grosses Pholadomyes, mais devenant ensuite com
pacte. A ce niveau on observe parfois de minces lentilles de sable 
siliceux et de rares silex, d'où l'appellation de calcaires siliceux 
que leur a donné HUSSON (1848 ) . Les petits Polypiers roulés des 
collections GAIFFE, BLEICIIER et AUTHELIN, provenant du bois de 
Hazelle, paraissent venir de ces calcaires qui semblent être riches 
en spicules de Spongiaires, mais pauvres en autres fossiles ; leur 



faune est d'ailleurs identique à celle de la zone suivante. Parmi 
les fossiles du calcaire siliceux des carrières dites du « Pont 
canal d'Aingeray », au confluent du Terrouin, il y a lieu de citer 
toutefois : 

IsodoiiUi Woodwardi L Y C . , Peclen cf. personal.us G O L D . , Pseudomo-
nolis echinala S o w . , Gervilleia acuta S o w . *, Gerrilleia cf. avicalnides 
S o w . *, Gervilleia spalnlala T K K Q . e l J o i u . , Mytilns solenoides M O R . 

et L Y C , Rhy ne ho ne lia yiiadriplicata v . Z I K T . , Terehralula cf. mar
morea O P P E L . 

h) P a r t i e supér ieure = zone à Clypeus proprement dite 
= zone à Parkinsonia Parkinson!. 

L'oolithe jaunâtre et le calcaire siliceux se terminent par une 
surface durcie, taraudée, avec d'assez nombreuses valves de 
petites Oslrea. Viennent ensuite des marnes oplif biques jaunâtres, 
riches en débris de fossiles dans les parties compactes, en fossiles 
bien conservés dans les parties terreuses. C'est la zone à Clypeus 
proprement dite caractérisée par ses grosses oolithes difformes et 
peu cohérentes, si constante dans toute la Lorraine, ainsi dési
gnée par suite de l'abondance des Clypeus qu'elle contient : 
Clypeus Pioti KLEIN et formes affines1 avec, en outre, comme 
espèces dominantes : Parkinsonia Parkinsoni Sow., P. ferru
ginea OP. , Echinohrissus amplus Aa. et DES. , E. clunicularis 
LUID., Oslrea acuminata Sow., Terehralula maxillata Sow., 
Rhyneiho nella concinna Sow., Rhy. lotharingica TERQ. et JOUR., 
Macrodon Hirsonensis D'ARU-I. 

Vers le sommet, les marnes oolithiques se durcissent et 
deviennent pauvres en fossiles intacts. On peut les observer très 
facilement dans la tranchée du transbordeur de la nouvelle car
rière de Jaillon, sous le pont de la route de Yilley ; on ne trouve 
plus Parkinsonia, mais Clypeus Pioli KLEIN, plus ou moins 
intact, demeure encore assez fréquent ainsi que des Pholadomyes 
du groupe de Pholadomya Murchisoni AG. et de gros Homomya. 
Da ns la nouvelle carrière, près de l'ancien moulin de Jaillon, 
quelques joints contiennent des Brachiopodes communs, assez 
bien conservés, en mélange avec ces mêmes fossiles rarement 
intacts. 

1. Il existe une très bel le série de Clypeus dans les col lect ions de l'Institut de 
neo log ie appliquée de Nancy : ils proviennent en grande partie du bois de 
llazelle, des environs de Flirey et du bois le Prêtre, près de Pont-à-Mousson. 



F A U N E DE LA ZONE A CLYPHUS (= zone à Parkinsonia Parkinsoni.) 

Strophodus longidens Ac 
Megaleuthis giganleus QUENT. 

* Garanlia Garanti D'ORB. 
* Parkinsonia Parkinsoni Sow. 

— ferruginea Oi\ 
— radiala WETZ (del. 

M l l c S. Gillet). 
— arielis WETZ (del. 

M l l e S. Gillet). 
— sp. 

Perisphincles sp. 
* Acleonina aequivalvis TERQ. et 

JOUR. 
* — disjuncla TERQ. et 

JOUR. 
* Cylindrites Thorenli BUY. 
Ampullina canaliculala Moit. et 

LYC. 
— Lorieri D'ORB. 

Pseudomelania simplex MOR. et 
LYC. 

* Natica var. Verneuilli D'ORB. 
* — Hulliana LYC. 
Phasianella Levyi Coss. 
Pleurotomaria cf. slromhilus 

DESÌI. 
Trocholoma cf. oblusa MOR. et 

LYC. 
— imbricatus Coss. 

Amberlya castor D'ORB. 
* Palella rugosa Sow. 
Palaeohydalina per-inflala Coss. 
Ostrea acuminata Sow. 

— Sowerbyi MOR. et LYC. 
—• explanata GOLD. 

* — calceola ZIET. 
* — subcrenala D'ORB. 

Calinulus sp. 
Rastellum asellus MER. 
Lopha flabelloides LAM. var. sp. 
Lopha Marshii Sow. ? (dét. 

P . Thiéry). 
— sulcifera PHIL. 

Plagiosloma ovalis Sow. 

Plagiosloma subcardiiformis 
SCIIL. 

— Annonii MER. 
Limala la gibbosa S o w . 

*Chlamys Dewalquei Oi>. 
* — Merlarti GBKP. 

Camptonecles lens Sow. 
Limea duplicata MUNS. in GOLD. 

* OxyLorna inaeqvivalvis Sow. 
Pseudomonolis echinata Sow. 
Gervilleia acuta Sow. 
Modiola Lycelli ROL. 

*Modiola Sowerbyana BR. 
* — plicala Sow. 
* — Lonsdalei MOH. e l L v c . 

— unc/ulatus You. et Bi. 
* •— subaequivalvis GOLD. 

— Porllocki ROL. 
* — cf. lenuislrialus Mux.s. 
* — biparlilus GOLDF. 
* — sp. 
Mylilus sp. 
Acromylilus balhonicus MORR. 

eL LYC. 
Pernomytilus sp. 

* Pleroperna coslulala DESÌI. 
Penìa rugosa GOLD. 

— nujtiliformis SCHL. 
* Pinna cuneala PHIL. 
*Arca concinna GOLD. 

— Kilverti MOR. et LYC. 
— slrio-punclata T'ERO., et 

.TOUR. 
Cucullea Goldfussi ROL. 

*Trigonia conjungens PIIIL. 
— dentici!lata AG. 

Asterie sp. 
* Unicardium varicosuni GOLD. 
Anisocardia tenera Sow. 

nitida PHIL. 
PhoLadomyii bucardiiiin AG. 

* — Murchisoni Sow. 
— lexlurala TERQ. el 

JOUR. 



* Pholadomya deltoidea Sow. 
* — ang listala Sow. 
* — sp. 

Arcomya cf. cornuta TERQ. et 
Jouit. 

* Pleuromya ç/lobata TERQ. et 
JOUR. 

— decurtala POIL. 
Gresslya concentrica AG. 
Rhynchonella lotharingica HA. 

et PÉ. 
— concinna Sow. 
— Davidsoni CIIAP. 

et DEV. 
•—• Lonqoviciensis 

HA . et PÉ. 
Terebralula cf. perovalis Sow. 

— maxillata Sow. 
— — var. 
— Moveherensis M un. 
— marmorea OP. 
— globala Sow. 
— Furcili.ensis HAAS. 
— Ferryi D i i S L . 

— circuindata DES. 
— cf. solitaria SZAJ. 

Zeilleria subbuculenta CIIAP. et 
DEW. 

—• rolundala ROLL. 
Berenicea microsloma E . et II. 
Slromatopora cf. dicholomoides 

D'ORB. 
Ileteropora conifera LAM. 
Spiropora ha.jociensis D'ORB. 
Monticulipora incruslans LAM. 

*Serpula socialis Sow. 
— conforrnis GOLD. 
— plica tu la GOLD. 
— inleslinalis PHIL. 

Pentacrinns sp. 
Asterocidaris granulosa COT. 

(dél. Thiéry). 
Acrosalenia spinosa AG. 
A crosalenia heinicidaroides 

W R I . (dét. Thiéry). 
Stomechinus serralus AG. (dét. 

Thiéry). 
Holeclypus depressus LES. (dét. 

Thiéry). 
Echinobrissus clunicularis Lui. 

(dét. Thiéry). 
— Terquemi AG. 

(dét. Thiéry'). 
— amplus A G . et 

DES . (dél. Thié-

Clypeus Pioli KL. 
P y y as ter Trigeri COT. (dét. 

th i é ry ) . 
* Confusaslraea Conybearei E . et 

H . 
Prionoaslrea bernardiana D'ORB. 

— cf. moneta D'ORB. 
Thamnaslraea Meltensis D'ORB. 

— cf. Terquemi E . 
et II. 

— mammosa D'ORB. 
Cladophyllia cf. Babeaui E . et 

H . 

OOLITHE SUPÉRIEURE ( = OOLITIIE MILIAIRLO) 

L'oolithe difforme et marneuse de la zone à Clypeus est s u r 
montée à Vi l l ey -Sa in t -É t i enne , comme dans tous les env i rons 
de Nancy-Toul , pa r de pu issan tes masses de calcaires ool i -
thiques b lancs , t rès fins, ac t ivement exploi tés pa r la C i e Solvay 
à Aingeray et à Vil iey-Jai l lon, bien connus sous le nom d'oo-
lithe miliaire o u de halin supérieur. 

Très homogènes , ils d o n n e n t une chaux de qual i té très appré 
ciée. Pauvres en fossiles à la base , i ls ne s 'enr ichissent au s o m -



met que d 'Echin ides et de pe t i t s Lamel l ib ranches qui t rah issent 
une modification impor tan te des condi t ions de dépôt : abaisse
m e n t de la l igne de r ivage ou, l'effet est le m ê m e , osci l la t ion 
positive des fonds mar ins . Acrosalenia spinosa A G . , A. Lycelli 
W R I . , Stomechinus serra/us A G . sont assez f réquents au s o m m e t 
de la t ranchée du t r ansbordeur près du pont , à TE de Vil ley, 
ainsi que nous l 'avons pu cons ta te r M M . L. CCÉNOT, P . THIÉRY 
et moi , en 1 9 2 5 ; ils sont accompagnés de débris informes de 
Lamel l ib ranches , d 'ar t ic les séparés d 'Encr ines qui dev iennen t 
de p lus en p lus a b o n d a n t s au fur et à mesure qu 'on se rapproche 
de Vil ley. 

Vers le N , dans la nouvel le carrière du moulin de Ja i l lon, 
l 'ool i the miliaire comprend deux niveaux séparés par une zone 
ool i thique gross ière , l égèrement argi leuse , qui semble être une 
récurrence de la zone à Clypeus, avec t races de Clypeus sp . b r i 
sés et débr is de pet i ts Bivalves c o m m u n s . Au s o m m e t de cette 
zone on observe une vér i table lumachel le de Brachiopodes de 
1 5 - 2 0 cen t imèt res d 'épaisseur , caractér isée par la présence de 
Tercbratula Movelierensis ROLLIIÏR et de pet i tes Rhynchone l l e s 
du g roupe de Rhynchonella concinna Sow. 

A la part ie supér ieure de cette carr ière , l 'oolithe mil iaire se 
durci t par appor t d 'ar t ic les d 'Encr ines et de radióles d 'Ech i 
nides ; on t rouve même , avec de pe t i t s Gas t ropodes roulés , des 
valves brisées de Pec t in idés , des tiges d'Extracrinus Dargniesi 
TEHQ. et JOUR . , par exemple aux abords d 'un sondage par pui t s , 
près d 'une maisonne t te cons t ru i te sur le p la t eau à l ' W de la 
carr ière . 

Ces m ê m e s vest iges d 'ooli the sonore et compacte associée à 
des en t roques s 'observent éga lement au s o m m e t de la g rande 
carr ière si tuée à l 'E de la poudr ière , toujours sur la rive droi te 
du ï e r r o u i n , mais à 1 k m . 5 0 0 au SE de la première . C ' e s t la 
« crasse » des carr iers qui la re je t ten t dans les déblais ou l 'u t i 
l isent par l ' empie r remen t des chemins ru raux . 

Cet te même carr ière mon t r e les deux n iveaux d 'ooli the 
miliaire exploi tée , séparés par une assise ool i thique plus gros
sière et chargée de débris a rg i leux ; mais la lumachel le à Bra
chiopodes fait défaut et la masse , plus compacte , donne, moins 
de déchets à l 'exploi ta t ion. L'horizon supér ieur de l 'ooli the 
mil iaire p résen te ici une fausse stratification tou t à fait remar
quable . 

L'oolithe mil iaire a t te in t 1 5 - 1 8 m. d 'épaisseur , dans la car
rière du moul in de Ja i l lon, 1 5 m. environ dans celle à l 'E de la 
poudr ière , mais elle n'a plus que 8 - 1 0 m . dans la t ranchée du 



Lopha sp. 
*Plagiostoma Annonii MER. 
* — Leesbergi BRAN. 
Camptonecl.es lens Sow. 

— . S P -
* Gervilleia acula Sow. 
* — suhcylindricaMon. e t 

LYC. 
* Trigonia lenuiscoslala LYC. 

Pholadomya Murchisoni Sow. 
— angusiata Sow. 

Rhynchonella concinna Sow. 
Terebratnla cf. Movelierensis 

M un. 

Enlalophora cf. gracilis D'ORB. 
Hemicidaris Martini COT. (dél. 

Thiéry). 
Acrosalenia Lycelli W R . (.dét. 

Thiéry). 
— spinosa A G . (dét. 

Thiéry). 
Sphaeroliaris Koechlini COT. 

(dét. Thiéry). 
Slomechinvs germinans PHIL. 

(dét. Thiéry).. 
Isaslrea cf. lineta Sow. 
Thamnaslraea sp. 

CALCAIRE A POLYPIERS DE H U S S O N . — A l ' W de Vil ley-Saint-
Etienne, l 'ooli the mil iaire se coiffe loca lement d 'un large cha
peau de calcaires rocai l leux don t la p résence insoli te est affirmée 
par un éperon sec, isolé, en bordure de la val lée de la Moselle . 
Ces calcaires compac t s sont bien vis ibles d 'a i l leurs dans une 
carrière si tuée à mi-chemin de l ' ouvrage de Vil ley et su r tou t 
dans la t ranchée N du canal : c 'est le fameux calcaire à P o l y 
piers de Husson dont je viens r é c e m m e n t de préciser la posit ion 
s t r a t ig raph ique ( 1 9 2 7 ) '. 

C'est bien un accident de l 'ool i the mi l ia i re , pu i sque ces ca l 
caires const i tués par des récifs en place noyés dans des boues 
calcaires ou argi lo-calcaires, durc ies , s é p a r a n t des lumachel les à 

1. Je ne fais que répéter dans ce chapitre ma note sur la Pos i t ion stratigra
phique du Calcaire à Polypiers de Vi l ley-Sainl -Ét ienne H.S.G. F. (4), p. 437-1 12, 
1927. S'j- reporter pour plus de détails . Je ne cite dans ce travail que les fossi les 
figurant dans les col lect ions de l 'Institut de Géologie appl iquée . 

4 février 1030. Bull . Soc. Géol. Fr., (4), XXIX. — 11 

t r ansbordeur aérien, près du pon t de la route de Vil ley. D 'au t re 
part , la zone marneuse et la lumachel le à Brachiopodes se ter
minen t en biseau en se r a p p r o c h a n t de Vil ley. Or, k Ainge ray , 
sur la r ive droi te de la Mosel le , les mêmes faits se renouvel len t , 
mais ici le pendage de la couche marneuse est d 'or ienta t ion S . 
il semble donc que les cail lasses à Anabacia, qui dominen t 
l 'ooli the miliaire, soient t r ansgress ives sur leur s u b s t r a t u m . Ce 
fait qui n ' ava i t pas encore été s igna lé , es t vm a r g u m e n t de p lus 
en faveur de la thèse de P . THIÉRY qui r ange dans le Bajocien 
supérieur la zone à Clypeus et Koolithe mil iaire et s i tue la base 
du Bathonien lorrain au contac t de l 'oolithe mil iaire et des ca i l 
lasses à Anabacia. 

F A U N E DE L'OOLITI-IE MILIAIRE 
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Brachiopodes , des Po lyp ie r s roulés , ne se r e t rouven t pas au N 
en direct ion de Ja i l lon , ni au S sur la rive droi te de la Mosel le , 
entre Aingeray et Gondrevi l le . E n direct ion E, le calcaire à 
Polypie rs disparaî t b r u s q u e m e n t , car on n 'en t rouve pas t race 
dans les g randes carr ières So lvay , à la sort ie S W du vi l lage ; 
vers l ' W il est t rop rap idement masqué par les cail lasses à Ana-
bacia et le Bathonien marneux pour qu ' i l soit possible d 'en 
dé te rminer l ' ex tens ion occidentale ; cependant , dans la t r anchée 
du canal , on cons ta te l ' aminc i ssement rapide de l 'horizon et la 
dispari t ion des Po lyp ie r s en place ; ceux-ci sont r emplacés par 
des é léments roulés et les calcaires coral l iens s 'enr ichissent 
•d 'entroques. 

C'est en arr ière de ces récifs à Po lyp ie rs , ins ta l lés sur un haut 
fond, que végéta i t en eau re la t ivement calme une colonie de 
Pen tac r ines qui fut enfouie u l t é r i eu remen t , su r place, sous des 
dépôts argi leux ré su l t an t de la t r i tura t ion , par les vagues , des 
par t ies externes des récifs et des coquil les d ' an imaux commen
saux. Sch lumberger , Gaiffe et Roubale t ont , les p remie r s , 
recueilli à Vi l ley-Sa in t -Ét ienne de magnif iques exempla i res 
p resque comple ts d ' 'Extracrinus [Pentacrinus] Dargnicsi décr i ts 
pa r Te rquem et J o u r d y dans leur Monograph ie du Bathonien 
de la Moselle . Il exis tai t alors un beau g i semen t tou t au sommet 
de la carrière si tuée à la sort ie W du vil lage, mais il est épuisé 
depuis l ong temps , comme l ' indique Bleicher (1887, p . 180). E n 
1927, P . Thié ry et moi, opérant s épa rémen t , en avons re t rouvé 
une magnifique s ta t ion en bordure de la rou te de F o n t e n o y 
— côté W —-à l 'or igine de la descente sur la val lée de la Moselle. 

D a n s une carr ière r écemmen t ouver te , on observe sur 3-4 m. 
•de hau t eu r une série de bancs calcaires , à fausse stratif ication 
remarquab le , j aunâ t r e s et r ugueux ex té r i eu remen t , b leuâ t res et 
sc in t i l lants sur les cassures fraîches. Ils se débi tent en dalles 
sonores , sans t race d 'ool i thes , rappe lan t cer ta ins n iveaux de la 
Dal le nacrée du Ju ra et de la Hau te -Marne . 

Ces dal les calcaires sont un iquemen t cons t i tuées par des colo
nies d ' 'Extracrimus Dargniesi in tac tes ; on t rouve en mélange 
Pentracrinus Nicoleii D E S . en ar t icles séparés et en rares t iges à 
peu près complètes , de nombreux Bryozoaires indé te rminés , 
que lques rares Bivalves et Brachiopodes , ainsi que des Echinides 
s o u v e n t en parfait é tat de conservat ion avec leurs radióles adhé 
r e n t s . Cet te faune ne se dis t ingue d 'ai l leurs de celle des calcaires 
à Po lyp ie r s que par la beauté de ses fossiles et sa r ichesse en 
Echin ides : elle semble p lus r iche parce que les débr is , mieux 
•conservés, ont permis une identification difficile a i l leurs . 



F A U N E DES CALCAIRES A POLYPIERS 

Bastellum asellus MER. 
Plagiosloma cf. subcardiifor-

mis Sem. 
— cf. impressa MOR. 

el LYC. 

— semicirculare GOLD. 
— Aniioìiii MER. 

Rhyncìionella concinna Sow. 
Terebratula marmorea OP. 

— Movelierensis ROL. 
— Lulzii HA. ei! PET. 
— Fleischeri Ov. 
— Furciliensis HAAS. 
—• cf. Badensis O P . ( ? ) 

Plegiocidaris balhonica COT. 
Slomechinus serratus AG. 

" — Schiumbergeri C o r . 
Cladophyllia BabeauiE. e t H . 

F A U N E DE LA DALLE A PENTACRINES 

Exlracrinus Daryniesi TERQ. eL 
JOUR. 

Penkicrinus Nicoleli DES. 
Acrosalenia ppinosa A G . 

— LycelLi VVHI. 

Hemicidaris Luciensis VAR. 
Martini COT. 

Echinobrissus sp. 
Terebralula sp. 
Peclen sp. 

Caillasses à Anabacia 

A u x abords de Vi l l ey -Sa in t -E t i enne , l 'ooli the miliaire et les 
calcaires à Po lyp ie r s se t e rminen t par une surface ta raudée d o n t 
toutes les cavités sont comblées pa r des dépôts fer rugineux. Au 
N, dans les carr ières s i tuées de par t et d ' au t re du ruisseau du 
Longeau, l 'horizon ferrugineux a t te in t 3 -5 cen t imèt res d 'épa is 
seur ; plus au N encore , vers Avra invi l le , il a pu a l imente r a u t r e 
fois de pet i tes forges locales. Quand la surface de contact est 
largement décapée, on cons ta te en out re l 'exis tence de valves 
gauches fixées à'Ostrea et des tubes de Serpules qui ca rac té 
risent un temps d 'a r rê t dans le mode de séd imen ta t i on . 

Viennent ensui te des calcaires g rume leux , à ooli thes fer
rugineuses grossières , associés à des marnes ool i th iques , bien 
connus sous le nom de « caillasses à Anabacia >>. Cet horizon 
constitue un excel len t repère s t r à t i g r aph ique grâce à l ' abondance 
de ses fossiles don t les plus typ iques sont Anabacia porpites SMITH 

( = A. orbalites LAMOUROUX ) et Badulopecten uagans Sow. 
Les caillasses à Anabacia, qui a t t e ignen t envi ron 3 mèt res 

d'épaisseur, sont r e m a r q u a b l e m e n t développées dans la carr ière 
à la sortie VV de Villey, dans les carr ières de la rive droi te du 
Longeau et dans la t ranchée du canal . El les annoncen t une osci l 
lation n >gative du niveau mar in qui s 'accentuera au cours de 
la période su ivan te . 

P . Thiéry (1922 a et b) s 'est basé sur la présence du niveau fer-



r u g i n e u x e t sur le renouve l lement brusque de la faune pour s i tuer 
la l imite du Bajoeien et du Bathonien au contac t des cai l lasses 
et de l 'oolithe miliaire, con t ra i rement à l 'opinion sou tenue j u s 
qu 'a lo rs . Or, l ' examen détail lé de cette faune confirme les déduc
t ions du regre t té géologue : c 'est à ce n iveau qu ' appara i s sen t 
des Harpocéra t idés et des S téphanocéra t idés v ra iment ba thoniens . 
On peut en dire a u t a n t des Brachiopodes , par cont re l ' é lude des 
Lamel l ibranches mont re la g rande fixité des espèces qui passent 
d 'un étage à l 'autre sans var ia t ions impor t an t e s . J 'a joute un 
a r g u m e n t nouveau à cet te thèse de P . Thié ry ( 1 9 2 7 ) soutenue 
par G . Corroy ( 1 9 2 7 ) , en s igna lan t la t ransgress iv i té des ca i l 
lasses sur l 'ooli the miliaire et les calcaires à Polypie rs de Husson . 
De p lus G . CORROY v ien t de mon t r e r que la faune des cail lasses 
de tou te la Lorra ine est d 'âge Bathonien m o y e n 1 . 

Faune des caillasses à Anabacia 

Oxycerites aspidoides Or. 
* Parkinsonia compressa QUENS. 

— nenffensis OP . (dét. 
P . Fallot) 

* Perisphinctes pseudofreqiiens 
SlEM. 

* — funalus OP. 
* — arlnisligerus C/'ORB. 

— euryplychus NEU.M. 

— SP-
Turbo cf. Hamplonensis MOB. et 

LYC 
Cryploplocus cf. Defrancei DESÌI. 

*Oslrea acuminali- Sow. 
— cf. sandalina GOI.D. 

* — submgulosa MOB. et LYC. 
Baslellum Beneckei Roi.. 

— plerophora ROL. 
Lopha cf. Marshii (forme ou es

pèce nouvelle) 
— cf. flabelloides LAM. 
— cf. Luciense D'ORB. 

'* Arclostrea costala Sow. 
* Plicatula fislulosa Mon. et LYC. 
* Limea duplicala Sow. 

Li main ta gibbosa Sow. 
Eopeclen abjeclus Sen i . . 

* Lima Hippona CTORH. 
* — proboscidea Sow. 
* Badulopeclen vagans Sow. 
* — anomalus TERQ. et 

JOUR. 
— anisopleunis Buv. 

* Camplonecles lens Sow. 
*Pecten silenus OTORB. 

— hemiscostatus MOR. e l 
LYC 

* — fibrosns Sow. 
*Pseudomonolis echinata Sow. 
*Modiola Sowerbyi C/'ORB. 

— Leckenbyi MOR. et 
LYC. 

Acromylilus bathonicus MOR. 
et LYC. 

Mytilus (?) asper MOR. et Lvc. 
* Trigonia Griesbachi LYC. 

Corbis rolunda WALTON. 
Pholadomya deltoïdes Sow. 

— cf. deltoïdes Sow. 
— Murchisoni Sow. 

variété* allongée. 
— Phillipsi MOR. 

* Anisocardia tenera AG. 

I. Note à l'impression. 



* An.isoca.rdia nilida PIIIL. 
— clapensis TERQ. et 

JOUR. 
Gressiya peregrina PIIIL. 

— concenlrica AG. 
Terehralula sp. 
Zeilleria ornilhocephala Sow. 
Zeilleria sp. 
Diaslopora belemnitarum D'ORB. 

Serpula socialis GOLD. 
Echinohrissus clunicularis Lui. 
* Mepygurus Michelini COT. 

Polycyphus nornianiius DES. 
(dét. Lambert, récolte S . Gil-
let, coll. Lambert) 

Propedina Hnssoni TIIIERY '. 
* Anabacia porpiles S.M. 

— Bouchardi E. et H. 

Bathonien supérieur 

Le Bathonien supér ieur m a r n e u x et marno-ca lca i re ne subsis te 
•qu'à l 'é tat de l ambeau au sommet de. la côte 234 (E de l 'ou
vrage de Villey) et sur le p la teau même de Vi l ley-Sa in t -Et ienne . 

Il débute pa r des calcaires m a r n e u x , non ool i th iques , r iches 
en Polypie rs du genre Montlivaultia et qui n ' a t t e ignen t que 
quelques cen t imèt res d 'épaisseur . Ce niveau accompagne pa r 
tout les cai l lasses à Anabacia : j e l'ai suivi sans in te r rup t ion des 
environs de Pon t -Sa in t -Vincen t à Briey. 

Viennen t ensui te , u n mince horizon marneux à Zeilleria 
ornithocephala Sow. , des marnes grises à Rhynchonella alemanica 
ROLL. ( = R. varians auc t . ) su rmon tée s de calcaires m a r n e u x à 
grosses Rhynchonella Badensis ROL . et à Acantholhyris spinosus 
SCHL., Terebratula intermedia Sow. , Perisphinctes arbustigerum 
d'Onu. P lus à l ' W ainsi qu 'au N W appara issent des marnes 
grises à Ostrea Knorri VOLTZ, Nucula nodifera TERQ . et Joua, 
dominées par de nouveaux calcaires marneux pauvres en fos
siles. 

A la sort ie W de Vil ley, dans les champs au bord N de la 
route, on observe u n e lumachel le d'Ostrea acuminata Sow. et 
formes affines, que je n 'a i pas revue ai l leurs , sur le pour tour du 
même p la teau . 

La succession des horizons est difficile à saisir , car il n 'exis te 
aucune coupe na tu re l l e les m o n t r a n t en p lace ; d 'aut re par t , les 
accidents locaux, de t rès faible ampl i tude , broui l lent l i t t é ra lement 
la s t ra t igraphie , puis les p lacages d 'a l luvions siliceuses v iennent 
masquer le contact duCa l lov ien et du Bathonien et rendre illu
soire tou te explora t ion en surface. 

1 . Collection P . THIÉRY à l'Institut de Géologie appliquée de Nancy. Voir COL-
I.IGNON ( M . ) et LAMBERT ( J . ) : Espèce^ nouve l les d'Echinides fossiles établies par 
P . THIÉRY [B.S.G.F. ( 4 ) , XXVIII , p. 2 6 7 , pl. X X I , 1 9 2 8 . ] 
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Faune du Bathonien supérieur 

lielemnopsis fusiformis PARK. 
Perisphincles arbusligerum 

D'OKB. 
* Osírea acuminala Sow. 

— sandalina GOLD. 
* Exogyra Ungulata W . u . . 
* Arci osirea costata Sow. 

— Knorri WOLTZ. 
* Oxytoma Munsleri BRONX. 

Gervilleia acuta Sow. 
— SP; 

Nudila nodifera TERQ. e t JOUR. 
— cf. venusta TERQ. e t JOUR. 

Trigonia s p . 
Rhynchonella Dadensis Oi>. 

— Polonica ROL. 
* — Alemánica ROL. 

— subinconslans ROLL. 
Acantholhyris spinosns SCHL. 
Terebratula intermedia Sow. 

— Alemánica ROL. 
— Deneyriazensis Roí. 

'Zeilleria orni thocep hala Sow. 
— lagenalis SCIIL. 
— Kelloveyensis ROL. 
— cf. Alsalica ROL. 

Serpula conformis GOLD. 
— capitala GOLD. 
— verlebralis Sow. 
— tetragona Sow. 
— articúlala Sow. 

Montlivaullia sessilis MUNS. 
— decipiens GOLD. 
— cf. decipiens GOLD. 
— LabecheiJL. et H. 

v n r . nurnismalis 
D'ORB. 

— caryophyl lata LAM. 
— trochoides E. et H' 
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LE BAJOCIEN SUPÉRIEUR ET LE BATIIONTEN DE LORRAINE. 
CORRÉLATIONS AVEC LES RÉGIONS VOISINES 

EN PARTICULIER AVEC LE JURA FRANC-COMTOIS \ 

PAR G. Corroy 

Dans un t ravai l pré l iminai re sur le « Synchron i sme des ho r i 
zons ju ras s iques de l 'Es t du Bassin de Par i s» (B. S. G. F., ( i ) , 
XXVII , p . 98 , 1927), je s ignalais la difficulté que l 'on éprouve 
à placer cer ta ins horizons de tel ou tel g i sement dans tel le ou telle 
zone d 'un étage donné . Auss i , avan t d 'aborder dans le d é t a i l l e s 
relat ions des faciès et l 'é tude des faunes ju rass iques , j ' i nd iqua i s 
une vue t rès généra le des coordinat ions , suscept ible de modifica
tions secondaires à la sui te d ' examens de détai ls et de mise au 
point minu t i euse . 

Dès ce momen t , G. Garde t et moi , nous nous sommes in té res 
sés de plus en p lus à la ques t ion du Bajocien-Bathonien lorrain, 
soulevée déjà par P . Thiéry en 1 9 2 2 ; et j ' a i recherché dès 
lors les concordances et les re la t ions possibles avec des régions 
voisines. 

Les bel les monographies ou notes séparées de Mar t in et Collot 
pour la Côte-d 'Or , Lissajous pour le Maçonnais , Roman pour le 
Lyonnais , de Grossouvre pour les régions nord-oues t du P la teau 
Centra l , Pe t i tc le rc pour le « Vésulien » de Vesoul , Rollier pour 
le Ju ra sep ten t r iona l , Bigot et G u i l l a u m e 2 m 'on t aidé à rédiger ce 
t ravai l . J e donne plus loin la l iste b ib l iographique des différents 
ouvrages consul tés . 

Si j u s q u ' à p ré sen t , aucune syn thèse des horizons du Dogger lor
rain (des A r d e n n e s à la Côte-d 'Or) n ' a été complète depuis les 
aperçus de W o h l g e m u t h en 1883 , il faut dire de suite que les 
au teurs n ' on t j ama i s cherché à établir de corré la t ions avec ce que 
d 'autres géologues observaient a i l leurs . Nous possédons bien 
quelques descr ip t ions et des ensembles locaux, mais rédigés 

1. Travail effectué au Laboratoire de Géologie de l'Université de Nancy et pré
senté à la séance du 18 mars 1929. 

2 . Je remercie particul ièrement M. Guillaume pour ses aimables renseignements 
personnels . 



presque avec des « œil lères », qu 'on me pardonne l 'express ion. 
Géologues et ama teu r s de s t ra t igraphie ont fait de longues 
recherches pour décrire un pet i t secteur , men t ionner très fidèle
men t la succession des séd iments dans telle ou tel le carr ière, telle 
ou tel le falaise en bordure de r ivière. E t chacun a bapt isé Bajo-
eien, Bathonien, inférieur, moyen ou supér ieur ce qui lui parais
sait le mieux s 'adapter à ses vues et à ses observa t ions . 

De là est née cette confusion dans nos zones du Dogger lorrain 
compor t an t une sui te de faciès si dilférents lorsqu 'on relève des 
coupes à qq. k i lomèt res seu lement de d is tance . Pu i s , ainsi que 
l ' indique judic ieusement M. de Grossouvre dans sa note de 1925, 
il faut « se méfier des anciennes l istes de fossiles ba thon iens », 
ear on a composé souven t des ensembles sans homogéné i té en 
mé langean t p lus ieurs n iveaux ; une révis ion faunique est donc 
nécessaire . C'est le cas pour la Lor ra ine . 

Enfin les S t ra t ig raphes n 'on t pas signalé dans le Ju ras s ique 
moyen de la bordure est du Bassin de Pa r i s , que la séd imenta t ion 
était d iscont inue à différents n iveaux , qu 'el le p résen ta i t des 
lacunes ; caractères que MM. Bigot et Gui l l aume on t si bien mis 
en relief dans leurs ouvrages récents sur le Ju rass ique moyen de 
N o r m a n d i e . Ces lacunes don t l ' impor tance est g r ande ont été. 
méconnues en Lorra ine . 

J e n 'ai point l ' in ten t ion d ' appor te r ici tou te u n e documenta t ion 
nouvel le sur le Bajo-Bathonien du Bass in de Pa r i s , mais s imple
men t des vues syn thé t iques sur les t r a v a u x de mes p rédécesseurs , 
avec le secours d 'une révision faunique due en par t ie à G. Gardet , 
et des observa t ions que j e fis moi -même sur le te r ra in , en par t i 
culier dans la région de Toul-Neuf châ teau , en Hau te -Marne et 
dans la F ranche -Comté . 

Je considérerai success ivement d 'après leur ensemble s t ra t ig ra -
phique les régions su ivantes : 

I . — Toul-Thiaucour t , 
I I . — Metz -Longuyon , 

I I I . — Colombey-Neufchâteau , 
I V . — Les A r d e n n e s et la Hau te -Marne , 
V . — La Côte-d 'Or, 

V I . — Les Env i rons de Vesoul , 
V I I . — Le Jura F r a n c - C o m t o i s . 
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I — RÉGIONS DE T O U L - T H I A U C O U U T 

Les pa t ien tes et très minut ieuses observa t ions de G. Garde t à 
Vil ley-Saint-Ét ienne et sur t ou t e la rive gauche de la Moselle 1 

peuvent servir de base à une idée d 'ensemble de cette région. 

I. G . GARDET. Le Bajocien supérieur et le Bathonien de Vil ley Sl -Et ienne. (En 
cours d'impression au B. S. G. F.) Je renvoie le lecteur qui désire connaître la 
faune complète des horizons du Bajocien supérieur à cette note . 



B a j o c i e n s u p é r i e u r . — Le Bajocien supér ieur , zone à Garantía 
Garanti, comprend une série de calcaires oolit iques ( de « l 'ool i the 
mil iaire » inférieure à « l 'ooli the miliaire supér ieure » des anciens 
auteurs) , avec à la base des épisodes m a r n e u x r iches en Os t racés 
et Myacés , s u r m o n t é s du « Faciès à Clypeus Ploti » de P . Thiéry , 
vér i table lenti l le de calcaires m a r n e u x où abonden t les Ech in ides 
au sein de l 'ooli the mil iaire. 

D a n s les marnes p rédominen t : Exogyra acuminata Sow. sp., 
Pseudomonotis ecliinaia Sow. sp., Terehratula maxillaia S o w . , 
et des Homomya. Dans les calcaires m a r n e u x : Garantía Garanti 
U'ORB. sp., Parkinsonia Parkinsoni S o w . sp. Parkinsonia fer-
rur/inea O P . sp., Parkinsonia radíala AVETZ., Camptonectcs lens 
S o w . sp., Rhynchonella concinna S o w . , Rhynchonella lotharin-
gica H . et P . , Clypeus Ploti K L , sp., Echinohrissus amp>lus A G . et 
D E S . , Iioleciypus depressus L E S . Dans les calcaires ool i th iques : 
lihynchonella concinna S o w . , Acrosalenia spinosa A G . sp., Pho-
ladomya Murchisoni S o w . , Gervilleia acula S o w . sp., Campto-
nectes lens S o w . sp. etc 

J ' a t t i re l ' a t t en t ion sur la s i tuat ion du « calcaire à Po lyp ie r s » 
des anciens au teurs , que G. Garde t a bien s i tué comme un faciès 
récifal accidentel et local de l 'oolithe miliaire, à la par t ie supér ieure 
de cet te dern ière . 

11 y a éga lement un détai l t r ès i n t é r e s san t à voir sur le terrain : 
soit le passage des calcaires ool i thiques à ces récifs s'effectuant pa r 
des calcaires à é l éments roulés et à en t roques ; puis en ar r iè re des 
récifs, une splendide floraison de Crinoïdes admi rab l emen t con 
servés , qui ont t rouvé là, à l 'abri des eaux m o u v e m e n t é e s , des 
condit ions de vie t rès favorables. (Horizon à Extracrinus Dar-
gniesi TERQ. e t JOURD. sp.) 

Tout cet ensemble représente ind i scu tab lement .les hor izons du 
Bajocien s u p é r i e u r e G. Garanti, soit l 'homologue de « l 'Ool i the 
ferrugineuse » des géologues n o r m a n d s . 

G. Garde t place en ou t re dans ses coupes et à la par t ie supér ieure 
de différents bancs calcaires des « surfaces durcies , t a raudées » ; 
çà et là, des stratif ications ent recroisées , de fausses stratifica
t ions ; dans le faciès à Clypeus, u n lit « sableux avec pet i ts 
silex et polypiers roulés ». Tous ces s ignes par t icul iers t r adu i sen t 
déjà le débu t d 'une période où la séd imenta t ion l i t torale es t t rou
blée par l 'arr ivée de couran t s et par une emers ión , dont nous 
a l lons suivre le déve loppement au cours du Ba thon ien . 

1. M. Guillaume n'a jamais recueill i ce l te espèce clans les horizons supérieurs 
au Bajocien, en Normandie. 



B a t h o n i e n m o y e n . — Le tableau synchron ique du Ju rass ique 
moyen figuré dans ma Note de 1927 (p. 102) n ' indique que deux 
zones pour le Bathonien . J ' avais pris en effet comme base de s y n 
thèse les zones classiques de E. Haug a Oppclia fusca, et à Oppe-
lia aspidoïdes. 

Je préfère beaucoup la classification des a u t e u r s n o r m a n d s dél i
mi tant un Bathonien inférieur à 0. fusca, un Bathonien moyen 
à 0. aspidoïdes. et un Bathonien supér ieur à Clydoniceras disais. 
Elle pe rme t de se rendre compte exac t emen t des homologies lor
raines et de ne point faire d 'associat ions fauniques er ronées . 

Dans la région Toul-Thiaucour t , ce sont les « cail lasses à Ana-
hacia porpites », calcaires g rume leux à oolithes ferrugineuses 
grossières, associés à des marnes ool i th iques , qui recouvrent les 
horizons de l 'ooli the bajocienne. Anabaciaporpites Su. ( = orbu-
lites LAM . ) , et Badulopeclen vagans S o w . sp. abonden t à ce n iveau. 
Outre de nombreux Lamel l ib ranches la faune renferme pr inc ipa
lement 1 : Oppelia aspidoïdes O P . sp., Parkinsonia wurtember-
gica O P . sp., Perispliinctes funatus O P . sp., espèces typ iques du 
Bathonien moyen associées à Perispliinctes (Zigzagoceras) arhus • 
tigerus D'ORIÎ. sp. '!, P. pseudofrequens SIEM, P. curyplicusl^wsi. 

*P-
Le niveau des Cail lasses représen te donc bien dans la région de 

Nancy les premiers horizons n e t t e m e n t ba thon iens comme je le 
pensais, mais il se si tue exac temen t dans la zone à 0 . aspidoïdes, 
soit le Bathonien moyen 3 . 

Nous n 'avons donc ici aucune séd imenta t ion rep résen tan t le 
Bathonien inférieur, et l 'on n'a jamais recueill i à ma connais 
sance 0. fusca en Lor ra ine . Quan t à la présence de P. arbusti-
gerus, elle ne saura i t ê t re carac tér i s t ique d 'un n iveau : on ren
contre cette forme dans tout le Bathonien lorra in . 

L 'absence de Bathonien inférieur est d 'a i l leurs confirmée par 
les faits su ivants : il y a, à la par t ie supér ieure de l 'oolithe miliaire 
bajocienne, une g rande surface ta raudée , beaucoup plus impor
tante que celles ment ionnées p récédemment , dont les cavités sont 
comblées par des dépôts fer rugineux. 

Souvent sur cette g rande surface durcie sont fixées des Ostra-
cés et des Serpules . J e vois là une analogie avec les « chiens », 

1. Liste complète in G . GAUDET, loc. cit. 
2. P. urbusligerus i>'Onu = A. quercinus TEHQUEM et .TOUHDY. CeUe espèce de 

ï e r q u e m et Jourdy n'est pas s y n o n y m e de P. Schloenbnchi DE GROS. , comme l'in
dique S. Gillet dans une note sur « le Bajocien sup. et le Bathonien de Basse-
Alsace ... B. S. G. F., (4), X X V I I , p. -413, 1927. 

3. L. Guillaume a toujours recueil l i 0. aspidoïdes dans le Bathonien moyen en 
Normandie. 



les « h a r d - g r o u n d s », p rodui t s d 'une usure sous-mar ine en Nor 
mand ie selon M. Bigot dans le Compte r endu des Excurs ions 
géologiques de la Société Géologique et Minéralogique de Bre
tagne en Basse -Normand ie , 1928 (p. 75), p rodui t s à ce niveau 
en Lorra ine d 'une emersión m o m e n t a n é e . Et cet te analogie est 
complè te , puisque généra lement en Normand ie les « h a r d s -
g r o u n d s » calcaires sont recouver t s pa r des couches plus m a r 
neuses révé lan t une modification du caractère de sédimenta t ion : 
c 'es t le type de nos cai l lasses. 

Nous pouvons donc nous rep résen te r le débu t de la période 
ba thonienne t roublée en premier pa r des couran t s qui non seule
men t ont e m p á c h e l a séd imenta t ion , mais ont pu faire d isparaî t re 
une par t i e des s t r a tes déposées , et t roublée ensui te par une emer
sión. D 'une pa r t , nous n ' avons pas pa r exemple l ' équ iva len t des 
couches tou t à fait supér ieures du Bajocien. n o r m a n d , soit un 
équivalent de l 'ool i the blanche ! U n e formation de même âge 
c o u r o n n a n t n o r m a l e m e n t les assises de Villey a pu fort bien ê t re 
empor tée par les couran t s . P lus au Nord , nous avons u n faciès 
don t nous par le rons — « l 'ooli the de Doncour t » — qui semble 
cor respondre à ces hor izons t e rminaux du Bajocien. D ' au t r e par t , 
l 'hypothèse d 'une emersión pendan t un laps de temps comme 
celui du Bathonien inférieur semble aussi t rès sat isfaisante pour 
l 'espri t . 

B a t h o n i e n s u p é r i e u r . — U n pet i t n iveau à Polypie rs (Mon-
tlivaultia) s u r m o n t e pa r tou t les caillasses : on peut le s i tuer à la 
l imite du Ba thon ien moyen . Il passe à des m a r n e s gr ises et à des 
calcaires marneux cons t i tuan t ce g r a n d p la teau dit du « Ba tho 
nien m a r n e u x » de la W o ë v r e , dont les affleurements supér ieurs 
sont souvent très difficiles à observer au contact du Callovien, lui-
m ê m e m a r n e u x . 

Dans cet ensemble (où l 'on r emarque l 'absence de Clydonicas 
discus) on rencont re : Perisphinctes Schloenbachi DE GROS. ( = 
proceras SEER. sp;) Sphaeroceras bullatum D'ORIÎ sp. (— Ymir 
THIÉRY non OPPEL), P. arbusligerus, et l 'on peu t d is t inguer les 
horizons su ivants où se t r ouven t en p lus g rand n o m b r e les espèces 
indiquées : 

à la base : des Marnes à Zeilleria ornithocephala S o w . sp. 1 

v iennen t au -dessus : des m a r n e s à Rhynchonella alemánica ROL. 
(= varians SCHL . ) , puis : des calcaires m a r n e u x à Rhynchonella 

1. Quelques échantil lons de Z. ornithocephala ont été trouvés aussi à la partie 
supérieure des cail lasses à Anahacia. Cette espèce apparaît donc en Lorraine à la 
partie sup. du Bathonien m o y e n . 



badensis O P . , Acantholhyris spinosus SCIIL. sp., Microthyris 
lagenalis SCHL. sp., Terebralula intermedia S o w ; 

des marnes gr ises à Exogyra lolharingica DE GR. sp. ( = 0 . 
Knorri Vol.) 

enfin : des marnes et ovoïdes à Gresslya peregrina PIIIL. 
On voit ainsi qu'à par t i r du niveau des « Cail lasses à Atiaba

da », le rég ime est changé . C'est une séd imenta t ion marneuse 
régulière qui succède à une sédimenta t ion calcaire t roub lée par 
des courants et suivie d 'une emers ión . 

I I . — RÉGION DE METZ-LONG и YON 

B a j o c i e n s u p é r i e u r . — Le faciès essent ie l lement calcaire du 
Toulois est ici ent recoupé de plus ieurs horizons m a r n e u x dans l e s 

quels prédominen t des Ostracés {E. acuininala abondantes) et des. 
Myacés. Pour garder la nomenc la tu re habi tue l le , nous les énu

mérerons de bas en h a u t : 
a) marnes sableuses ou argi leuses dites « de L o n g w y » avec 

Garantía longoviciensis STEINJI. sp., Garantía bifurcala v. ZIET., 
Slrenoceras niorlense D'ORB. sp., Exogyra acrimínala Sow sp., 
Pleuromya elongala A G A S . , etc 

b) calcaires ooli thiques j a u n e clair et tendre « Oolithe de Jau

mont » G. Garanti (Faune de l 'ooli the miliaire de Villey) passan t 
à des calcaires m a r n e u x à Clypeus Ploti. Parfois, on r e m a r q u e 
des niveaux de calcaires marnos i l i ceux avec lits de rognons de 
silex, t émoins d 'une stratification de c o u r a n t s . 

c) marnes gr ises « Marnes de Gravelot te » avec lits de cal

caires m a r n e u x à Strigoceras Truellei D'ORB sp., Perisphinctes 
Martiusi D'ORB sp., Parkinsonia Tessoni D'ORB sp. 

d) faciès d'ooli the blanche « Oolithe de Doncour t » ; 
e) marnes et calcaires gr is bleu « Marnes du Ja rn i sy » faisant 

suite en quelque sorte aux marnes et calcaires de Gravelot te avec 
même faune, le faciès d'ooli the blanche é tan t une formation lent i 

culaire comme le faciès à Clypeus de la Haye et du Bois le 
Prê t re . 

Le Bajocien supér ieur du Nord de la Moselle est donc beau

coup plus m a r n e u x que dans la région de Toul , E n out re , il appa

raît plus comple t avec ce faciès d'ool i the blanche et les marnes 
supérieures du Ja rn i sy . La sédimenta t ion est e l le même plus con

tinue et moins t roublée dans tous ces hor izons , mais nous al lons 
noter au Bathonien inférieur une lacune comme précédemment . 

B a t h o n i e ï i m o y e n . — Ici encore ce sont les Caillasses à Atia

bada et à Parkinsonia tvuriembergica qui couronnent les m a r n e s 



et calcaires du Ja rn i sy ; cet horizon appara î t de cons t i tu t ion plus 
gross ière . On r e ma rque dans ces marno-calcaires t r a n s g r e s s a s sur 
le Bajocien une g rande quant i té de pierrai l les et d 'ool i thes l ibres , 
parfois agrégées en calcaires très gross ier . La faune est iden
t ique à celle de Villey ; et comme à Vil ley, on ne r emarq u e aucun 
l ambeau d 'âge Bathonien inférieur. 

B a t h o n i e n s u p é r i e u r . — Des marnes succèdent aux Cail
lasses : marnes noires ou grises avec l i ts de calcaires parfois ferru
g ineux , avec Pei'isphincles Schloenbachi DE Gros . , Sphaeroceras 
ballalum D'ORBS/) . , Rliynchonella concinna S o w . (qui réappara î t ) , 
Zeilleria ornithocephala S o w . sp.. Microihyj'is îagenalis SCIJLS/I. 
ctc 

A u sommet les marnes et ovoïdes à Gresslya peregi'ina, encore 
typ iques à Conflans-Jarny, dev iennen t p lus calcaires et pa s sen t 
l a t é ra lement vers le Nord -Oues t à des p laque t t e s de te in te exté
r ieure j aune et de cassure bleue devenan t ensui te très b lanche : 
c'est la « dalle d 'Etain » à fines ooli thes b lanches . 

I I I . — RÉGION DE COLOMREY-NEUFCHATEATJ. 

Je me suis pa r t i cu l i è rement a t taché à é tudier cet te région, la 
quest ion d 'âgé des faciès, peu r iches en fossiles, é t an t assez dé l i 
cate à résoudre . 

B a j o c i e n s u p é r i e u r . — Le Bajocien supér ieur est ana logue à 
celui que nous avons signalé dans les régions précédentes sises 
au Nord : il es t seu lement moins m a r n e u x . Depuis la note de 
M. Douvil lé en 1 8 7 7 o n s 'accordait à voir les calcaires ool i -
th iques des envi rons de Toul-Vi l ley passer insens ib lement à des 
calcaires compacts p resque azoïques. Douvil lé et W o h l g e m u t h 
ci tent lés r ampes de la rou te Colombey-Neufchâteau j u s q u ' à cette 
ville, m o n t r a n t des affleurements de calcaires compacts et tou t 
à la base, dans le fond des vallées, un horizon très mince de 
calcaires ool i thiques. L 'observat ion est j u s t e , mais cet horizon 
de calcaires ooli thiques n 'es t que la par t ie supér ieure d 'un m a s 
sif comple t qui p ré sen te t rès peu d 'affleurements j e l ' avoue . 

Il faut r emon te r la vallée sauvage du Vair j u s q u ' à Removi l le 
pour voir de pe t i t es carrières ouver tes dans les calcaires ooli
th iques av.ec f ragments de P. Parkinsoni, C. Plotti, E. acumi-
nala..., et su r tou t considérer les falaises en bordure du Mou-

1. DouviLi.ii. Note sur le Bathonien des environs de Toul et Neufchâteau, 
B.S.G.F., (3), p. 568, 1877. 



zoa, depuis le Bois de l 'Enfer à Rebeuvi l le , j u s q u ' a u p i t to 
resque « Cirque des Crans » à l 'Es t de Neufchâteau. Si la 
route de Neufchâteau à Epiual taillée vers le sommet du Cirque 
('cote 31-0—355) mon t re au flanc de la colline des bancs de ca l 
caires compacts , très b lancs , c rayeux , et sans faune en cet 
endroi t , les contreforts de la rpu te m ê m e sont dressés sur des 
calcaires ool i th iques en t recoupés de pe t i t s l i ts m a r n e u x à E x o -
gyres . E t le sent ier de l 'ancienne F o n t a i n e Sa in t -Benoî t (dont 
les eaux, capturées ai l leurs au jourd 'hu i , s 'écoulaient j ad i s sur 
un de ces l i ts ma rneux ) , sent ier qui condui t des hau teu r s de 
la route préci tée à la rive droi te du Mouzon, mon t re que les 
calcaires ool i thiques descendent j u s q u ' a u n iveau de la rivière 
(cote 283-280) . 

Le Bajocien supér ieur , avec ra res Parkinsonia, Clypeu-s, Exo-
ffyres, et des ooli thes de te in te p lus claire , souven t b lanches , se 
présente donc là avec une puissance de 50-60 m. ; et il est su r 
monté par des calcaires compacts que nous a l lons examiner . 

B a t h o n i e n i n f é r i e u r . — E n t r e les calcaires ool i thiques et les 
calcaires compac t s à texture fine, la séd imenta t ion appara î t très 
continue. Les dern iers bancs ool i thiques ne sont plus recouver t s 
par une surface durcie et t a raudée . De même qu 'en N o r m a n d i e , 
on passe insens ib lement de l 'ool i the b lanche bajocienne au cal 
caire de Caen b a t h o n i e n ; de m ê m e ici les deux étages se re l ient 
l 'un à l ' au t re sans aucun a r rê t dans la séd imenta t ion . 

On m'objec tera : pourquo i fai tes-vous des calcaires compacts 
l 'équivalent de la zone à O. fusca? 

Les envi rons de Neufchâteau que j ' a i parcourus main tes fois ne 
m'ont j a m a i s l ivré de faune, il est vrai , me p e r m e t t a n t de démon
trer cet te équivalence : quelques ra res Rynchonclia dcçorata i n 
séparables de la roche ; c'est tout . 

Mais cet ensemble d 'une puissance de 60 à 70 m. , couronnan t 
l 'oolithe bajocienne complè te , suppor te lu i -même les horizons 
classiques à Anabacia du Bathonien moyen . Il m appara î t donc 
très difficile de s i tuer ai l leurs que dans le débu t de la période 
bathonienne ces séd iments si cons tan ts et si pu issan ts don t nous 
n 'avons aucun équivalent à Toul et à Metz. 

Tandis que dans la Moselle de forts couran t s onÇ déjà t r o u 
blé la fin de la pér iode bajocienne et qu ' une émers ion temporaire 
a empêché tou te séd imenta t ion au Bathonien inférieur, p lus au 
Sud la séd imenta t ion s 'est poursuivie sans t rouble ju squ ' à une 
époque plus ta rd ive où l ' émers ion seu lement s 'est p rodui te . E n 
effet, toute la surface des derniers bancs de calcaires compacts 



présenle une g r ande surface p lane , durcie et perforée : t émoin 
d 'une abrasion et d 'une lacune ana logues à celles des calcaires 
ool i thiques de Villey mais d 'âge p lus récent , fin du Bathonien 
inférieur v ra i semblab lemen t . 

B a t h o n i e n m o y e n . — De Golombey à Neufchâteau , si l 'on 
suit de t rès p rès l 'horizon des Cail lasses à Anabacia, on le voit 
qui se charge de plus en plus de l i t s m a r n e u x . Les polypiers 
d iminuen t de nombre jusqu ' à deveni r t rès ra res ; les lamel l i 
b ranches et les b rach iopodes des fonds vaseux les r emp lacen t . 
On voit p rédominer : Eudesia cardium LAM. sp. 1 et Diclyothyris 
coarctala PARU. sp. 

Comme par tou t , la surface d 'usure des calcaires compac t s est 
recouver te pa r des séd iments de caractère différents. Ici, de ca l 
caires à g ra ins fins, r iches en carbona te de. chaux t r è s c rayeux 
parfois, on passe d i rec tement à des marnes franches, con tenan t 
des é léments roulés et des ooli thes fines. 

B a t h o n i e n s u p é r i e u r . — Les calcaires m a r n e u x de la W o ë v r e 
à Bhynchonella alemánica, Terabratula intermedia, Acantho-
thyris spinosus, Exogyra lotharingica se poursu ivent dans les 
mêmes condi t ions s t ra t ig raphiques et fauniques vers le Sud . On 
observe en out re l ' appar i t ion de Zeilleria digona Sow. sp. 2 d ans 
les bancs qui dev iennent p lus calcaires 3 . 

A leur par t ie supér ieure , nous voyons réappara î t re à pa r t i r de 
Mar t igny- l e s -Gerbonveaux , le n iveau de « dalle ooli thique » que 
nous avons caractérisé p r écédemmen t à E ta in , et que l 'on nomme-
« lave » aux envi rons de Neufchâteau. On peu t y recueil l i r avec 
des débris d'Ostrea lotharingica, Perisphinctes Schloenbachi DE 
GROS. Clydoniceras disais Sow. sp., Echinohrissus clanicularis 
LUD. 

Les « laves » passent in sens ib lemen t aux hor izons de la dalle 
nacrée cal lovienne. 

IV. — HAUTE-MARINE ET ARDENKES. 

Je réunis dans u n ensemble ces deux régions , la série j u r a s -

1. Cette forme se rencontre dans le Bathonien m o y e n et le Bathonien supérieur 
de Normandie (M. Guillaume). 

2. Z. digimu, accompagnée de nombreuses variétés , se trouve seulement dans 
les horizons inférieurs du Bathonien supérieur normand (M. Guillaume). 

3. M. Douvir.i.i: a recueilli C disons à ce niveau (p. 574 de sa Note) , espèce qui 
confirme V&gc des calcaires marneux. Malgré mes recherches, je ne l'ai jamais 
rencontrée, mais les affleurements de cet horizon sont extrêmement rares mainte
nant sur le plateau de Saint -Elophe à NcufcliALcau. 



sique moyenne é tan t ana logue comme l'a noté déjà Wot i l ge -
muth dans sa thèse (p. 82 et su iv . ) . 

Bajoc i en s u p é r i e u r . — Il est const i tué pa r les mêmes assises 
de calcaires ool i thiques , p isol i th iques quelquefois , gr is ou j a u 
nâtres , avec présence de coquil lages roulés (« Lumache l l es des 
Ardennes ») don t la faune est celle de la zone à Garantia 
Garanti de la Lor ra ine . A la base , des bancs p lus ou moins épais 
de marnes argi leuses à Exogyra acuminala s 'observent su r tou t 
en Hau te -Marne . 

B a t h o n i e n infér ieur . — Les calcaires ool i thiques passen t in
sensiblement à des calcaires compac t s ou c rayeux , ana logues à 
ceux de Neufchâ teau , et dans lesquels on recueil le Rhynchonella 
decorata SCIIL., et Cor bis Lajoyei D'ARCH. 

La sédimenta t ion a donc été con t inue en t re le Bajocien et le 
Bathonien. 

En H a u t e - M a r n e , les derniers bancs de calcaires compacts se t e r -
m i n e n t p a r u n e surface durcie et i r r égu l i è rement bosselée , perforée 
de l i thophages et avec des cail loux lent icula i res rou lés . Nous re
trouvons ici la belle « plate-forme l i t torale » signalée en A r d e n n e s 
par le chanoine Delépine 1 avec perforat ions, cail loux et polypiers 
roulés, que cet au teur considère comme t e r m e d 'un rég ime l i t to 
ral suivi d 'une émers ion qui m a r q u e la fin de cet te pér iode. 

B a t h o n i e n m o y e n . — L'horizon des Cail lasses peu riche en 
Anabacia à Neufchâteau et devenan t p lus m a r n e u x avec Eudesia 
cardium, Diclyothyris coarctata, se poursu i t à t ravers la Haute -
Marne et -se pe rd vers Châ t i l lon-sur -Se ine . 

Dans le S des A r d e n n e s , ce n iveau est excess ivement rédui t , 
et sur la r ive droi te de la Meuse, G. Delépine a consta té que les 
bancs ta raudés des n iveaux inférieurs sont recouver t s par des 
formations coquil lères à strat if ications croisées, avec débris g ros 
siers de Lamel l ib ranches , Brachiopodes , et Bryozoaires . 

« Tous ces carac tères , dit G. Delépine, ind iquen t une très 
faible profondeur des eaux co r re spondan t à la pér iode de len te 
submersion de la p la te - forme l i t tora le si bien accusée '2. » 

1. G. DEI.KI'INE. Feuil le de « Mézières » au 1 / 8 0 . 0 0 0 " ; Observations sur le 
Bathonien. C.R. des Collaborateurs Carie Gèol. de France, n° 1 5 8 , X X I X , p . 4 5 et 
suiv., 1 9 2 4 - 2 5 . 

2 . L'auteur ajoute que les dimensions et l'état peu déformé des débris de test 
qui forment les bancs coquill iers rappellent des sables coquill iers que ramène la 
sonde des fonds sous-marins situés entre 2 0 et 6 0 mètres de nos côtes du Nord de 
la France. 

6 février 1 9 3 0 . Bul l . Soc . géol . F i \ , ( 4 ) , X X I X . — 1 2 



L'émers ion s 'est-el le main tenue p e n d a n t une par t ie du Ba tho -
nien m o y e n ? C'est t rès probable , vu le peu d 'épaisseur des sédi
m e n t s du Bathonien moyen , en A r d e n n e s , en H a u t e - M a r n e et 
c o m m e d 'a i l leurs dans tou te la Lor ra ine . 

B a t h o n i e n s u p é r i e u r . — M a r n e u x encore à la base avec 
Terebralula inter média, Zeilleria digona, Acanthothyris spinosus, 
Rhynchonella alemanica, Rhynchonella hadensis, e t c . , le Ba
thonien supér ieur devient t r ès vi te calcaire : calcaires marneux 
d 'abord , puis calcaires ool i th iques , calcaires en p l aque t t e s c o m m e 
la dalle d 'É ta in . 

En H a u t e - M a r n e , ces calcaires « laves » passent , ainsi qu'à 
Neufchâteau-Liffol à la dal le nacrée et aux marno-calca i res à 
Macrocephalites du Callovien. 

Dans les Ardennes , un dern ier banc durc i et perforé, avec 
lumache l l e s d 'ool i thes roulées , couronne le calcaire ool i thique du 
Bathonien supé r i eu r ; des marno-calcaires à Macrocephalites le 
recouvrent . Ce fait que les derniers bancs ool i th iques renferment 
des lumachel les et des gale ts m ê m e d 'ool i the , mon t re que ce 
niveau a été remanié avan t la t ransgress ion ca l lovienne. 

V . — CÔTE-D'OR. 

A v a n t d 'aborder l ' examen du Dogger dans le Ju r a f ranc-com
tois, j e veux citer les corré la t ions possibles ent re les horizons lor
ra ins et ceux de la Côte -d 'Or é tudiés par Mar t in et Collot , en 
ha rmonie avec les t r avaux de Lissajous sur le Maçonna i s . 

B a j o c i e n s u p é r i e u r . — L' « ooli the de Vandesse » de l 'Yonne , 
et les Couches à E. acuminata de la Côte-d 'Or : a) calcaires à 
Homomya ; b) ma rnes à E. acuminata ; c) calcaires à Clypeus 
et Pinna ampla), é tan t donné les A m m o n i t e s qu'on y r encon t r e , 
r ep résen ten t d 'après Collot 1 l 'oolithe de Baveux . 

Ce sont donc des faciès ana logues à ceux de Lor ra ine , ent re
coupés éga lement par des surfaces à l i t hophages . 

Lissajous a de m ê m e t rouvé dans les calcaires ool i thiques jau
nâ t r e s du Nord du Maçonnais , à Sennecey- le -Grand : Garantia 
Garanti, Parkinsonia Parkinsoni, Camptonecles lens, Exogyra. 
acuminata, Exlracrinus Dargniesi, e t c . . 

1. COI.I.OT. Mèm. Ac<id. de Dijon, X , J4), 1 9 0 5 et Feuille de Dijon au 1 / 8 0 . 0 0 0 ; 
C R. Collaborateurs au Service de la Carte Gèol. de France, XVI , p . 51 et su iv . , 
1 9 3 4 - 1 9 0 5 . 



B a t h o n i e n in fér i eur . — Les calcaires à Perisphinctes arbus-
lir/erus de Bourgogne couronnen t ces n iveaux d 'une façon con
tinue ; calcaires j aunâ t r e s ou gr i s -cendré , hydrau l iques t ou t 
d 'abord, puis calcaires à chau les . Dans leur p ro longement sud, 
M. Lissajous a recueil l i des formes du groupe de O. fusca qui 
les s i tuen t parfa i tement dans le Bathonien inférieur. 

B a t h o n i e n m o y e n . — Nous n ' avons en Bourgogne aucune 
trace de lacune ent re le Ba thon ien inférieur et le Bathonien 
moyen. U n e assise d 'ooli the b lanche r iche en Anabacia porpites, 
Lima et Trigonia, suppor te des calcaires massifs blancs à pâ te 
line (assise du Comblanch ien) où l 'on rencon t re encore Anabacia 
porpites et Bhynchonella décor ata qui ont t rouvé dans ce faciès 
des condit ions de vie encore óp t ima . 

C'est à la par t ie supér ieure de ce n iveau qu 'on observe une 
surface durcie for tement t rouée par les pholades et qui est recou
verte i m m é d i a t e m e n t par des marnes à Zcilleria digona. Ains i , 
1'emersión s 'est donc produi te seu lemen t vers la fin du Ba tho
nien moyen dans le Détroi t Morvano-Vosg ien . 

B a t h o n i e n s u p é r i e u r . — Des marnes j aunes g rumeleuses à 
Zeilleria digona et Eudesia cardium, parfois assez rédu i tes , su r 
montent les calcaires comblanchiens et pa s sen t ver t i ca lement à 
des calcaires plus ou moins durs , p lus ou moins ool i th iques , à 
Rhynchonella Hopkinsi, avec bancs m a r n e u x à Bhynchonella 
alemánica, Terebratula intermedia, e tc . . 

Toute la séd imenta t ion de ce Bathonien supér ieur est t r oub l ée 
par 4 ou 5 surfaces d 'usure dont la dernière suppor t e les hor i 
zons cal loviens, détail qui nous rappel le le bord sud de l 'Ar-
denne. 

VI. — ENVIRONS DE VESOUL. 

Passan t à l 'Es t pour a t t e indre la vallée du Doubs en amont de 
Besançon, je me pe rme t t r a i quelques observa t ions suggérées 
par les horizons de la Feuil le de « Gray » afin de dissiper tou te 
équivoque sur une appel la t ion de M. Pet i tc lerc , celle du « Vésu-
lien ». 

1. E . BRUET a signalé qu'à Latreeey, prés Cluitillon-sui'-Seinc, les calcaires 
marneux cal loviens reposent sur des calcaires compacts à R. Hopkinsi et que 
dans la Forêt d'Arc, le Callovicn surmonte une dalle oolithique à /{. spathicn 
;« Sur le contact du Bathonien e t du Callovien dans le Sud de la Haute-Marne. 
C.R.S.G.F., p . -18, 2 3 janvier 1 9 2 8 ) . 



Pour M. Pet i tc lerc le Vésulien est la base du Ba thonien , 
t e rme que de nombreux au teurs ont employé depuis pour dés igne r 
le Ba thonien inférieur. 

De là vient une mésen t en t e dans l 'âge des couches appelées 
ici ou là « vésu l iennes ». 

Le Vésulien de Vesoul — donc le Vésulien typique — r e n 
ferme toute une faune a p p a r t e n a n t ne t t emen t au Bajocien supé 
r ieur , avec Garantia Garanti, Parkinsonia Parkinsoni, Clypcus 
Ploti, Exogyra acuminata, Terehratula maxillata,. . . . inc luse 
dans des calcaires ool i th iques à taches bleues et des l i ts mar 
neux et r o g n o n n e u x à E. acuminata abondan t e s . C'est exac t e 
m e n t la coupe c lass ique d u Bajocien supér ieur de Vi l ley-Sa in t -
E t i enne , en y excep tan t le faciès lent icula i re à C. Ploti. 

Je me r ange tou t à fait à l 'avis de M. LISSAJOUS, qui déjà, en 
4910, s ignalai t l ' inut i l i té du t e r m e « Vésul ien », dés ignant à 
l 'or igine u n faciès local , et qui p rê te on le voit à des confusions 
d 'âge en l ' employan t dans d ' au t res cont rées . 

Si l 'on veu t conserver le nom, il faut ob l iga to i rement lui 
donner son sens primitif en accord avec les hor izons s t ra t ig ra -
ph iques défini t ivement é tabl is , et en cet te ques t ion tou t le 
monde est d 'accord pour r ange r la zone à Garantia Garanti 
dans le « Bajocien supér ieur ». 

La coupe se t e rmine en Hau te -Marne , par des calcaires com
pac t s à Rhynchonella decorala auxque l s on. passe insens ib le 
men t : c 'est le Bathonien inférieur du Bass igny . 

Au-des sus on r emarque une lacune r ep ré sen t an t le Bathonien 
moyen . 

Quan t au Bathonien supér ieur , c 'est exac tement l ' homologue 
de celui de la Hau te -Marne : calcaires m a r n e u x et calcaires ooli
th iques avec faune semblable . 

VII . — JURA FRANC-COMTOIS. 

Mes courses, dans la Hau t e -Marne , pour le Service de la Ca r t e 
Géologique, m 'on t beaucoup aidé à comprendre les coupes de la 
Vallée du Doubs pr inc ipa lement aux envi rons de Beaume- les -
Dames , car le t ex te de M. PIÛLLIER sur ses observa t ions de la 
région prê te à des confus ions ' 2 . 

1. PETITCLEUC Vésul ien de la Cote d'Andelarre. Feuille des Jeunes Naturalistes, 
p. 90, mars 1902. 

2. L . UOI.I.IEII. Les f a c i è s du Dngger ou oolithique dans le Jura et les régions 
vois ines , Zurich, 1 9 1 1 . 



B a j o c i e n s u p é r i e u r . — Sur les calcaires à Po lyp ie r s ou à 
En t roques du Bajocien inférieur j u ra s s i en , on r emarque un pet i t 
n iveau d 'ooli the miliaire t rès b lanche qui m 'appa ra î t comme 
devan t ê tre la pro longat ion rédui te de « l 'ooli the bajocienne » 
des géologues du J u r a Suisse. Roll ier y cite en t re au t res formes 
Cadomiles Humphriesianum Sovv. sp. qui si tue encore cet te 
oolithe dans le Bajocien inférieur. 

C'est l ' équivalent des calcaires ool i thiques b lancs de Lorraine 
à Pecten sile.nus et Clypeus angustiporus qui sont encore cou
ronnés par des récifs cora l l igènes . 

A u - d e s s u s de l 'oolithe b lanche , appara î t l 'épisode des m a r n e s 
a Exogyra acuminala, rédui t à Baume , p lus développé à l 'Ouest 
vers Besançon, et à l 'Es t vers le Lomon t . 

Ce sont les « Marnes à H o m o m y e s », les « m a r n e s vé su -
liennes », « m a r n e s de P l a s m e s » des au t eu r s , « ma rnes du 
Bathonien inférieur » de Roll ier , qui m a r q u e n t comme dans le 
Bassin de Par i s le débu t du Bajocien supér ieur . 

Au-dessus , vient la « g rande ooli the » ou A 'ésulien » : calcaires 
ool i thiques et subool i th iques , g r i sâ t res ou j aunâ t r e s à taches 
b leues , avec débris d 'Ost racés . Ces calcaires sont pauvres en 
fossiles vers Baume ; Kilian s ignale dans sa légende de la Feui l le 
« Montbél iard » : Parkinsonia Parkinsoni Sow. sp., Tcrehratula 
maxillata Sovv., Rhynchonclla concinna D'ORB. Clypeus Ploti 
KL. sp. Camptonectes lens Sow. sp., Exogyra acuminata Sow. 
sp. Homomya gihhosa S o w . sp... et Roll ier donne des l is tes 
fauniques bajociennes , p r inc ipa lement des horizons m a r n e u x à 
Homomyes 1 . 

Souvent ces masses d 'ooli thes qui p r e n n e n t une te in te p lus 
claire vers le sommet , sont ent recoupées par de pet i ts l i ts m a r 
neux b lanchâ t res à Pho l adomyes et Te réb ra tu l e s , r appe lan t les 
épisodes de l 'Oolifhe mil iaire lo r ra ine . E t ceci es t impor t an t à 
signaler. 

Comme dans la région de Vesoul , le « Vésulien » du Ju ra 
F ranc-Comto i s r ep résen te donc le Bajocien supér ieur . 

B a t h o n i e n in fér i eur . — La g rande ool i the est su rmontée par 
une série pu i s san te de calcaires t rès compac ts , sub l i thogra 
phiques ou coral l igènes appelés souven t « Pierre blanche ». Ces 
«alcaires son t ana logues à ceux de la Hau te -Marne et sont aussi 

I. ROLLIER cite encore dans son ouvrage (p. 61) au sommet de la Grande 
Oolithe des environs de Delémont , des bancs à Exlracrinus Daryniesi. Ils se 
trouvent ainsi placés comme en Lorraine au sommet du Bajocien supérieur. 



t r è s pauvres en fossiles. Je n 'y ai recueilli que des Pho ladomyes 
du g roupe de P. Murchisoni dans cer ta ins l i ts t e n d r e s et 
c r a y e u x , et de pe t i tes As t a r t e s (cf. A. pumila Sow. , A. solan-
dra D'ORIÎ .). Kilian et Fourn ie r men t ionnen t : Pholadomya Mur
chisoni Sow. , Rliynchonella decorata SCIIL., Nerinca Vollzii 
DESIT. 

Dans la vallée du Doubs on passe p rogress ivement des cal
caires ool i thiques à Parkinsonia aux calcaires compacts pa r la 
d iminut ion des ooli thes, devenan t aussi i r régul ières , et une a u g 
menta t ion de finesse du grain de la roche qui p r e n d souven t une 
te inte rosée. Si bien qu ' i l est t rès difficile de marque r la l imite 
exacte de séparat ion en t re les deux faciès. 

Cependan t , vers l 'Es t (Massif du Lomont ) , u n épisode m a r 
neux « Couches de Movelier », « Bradfordien inférieur » de 
Rol l ier , s ' intercale ne t t emen t ent re les deux hor izons . La faune 
de ces marnes est banale : elle es t su r tou t composée de L a m e l 
l ibranches [Avicula, Lima, Pholadomya) et de Brachiopodes 
sans signification s t r a t ig raph ique ' . 

Ce faciès monte plus ou moins dans la série des calcaires 
compac t s : c'est ainsi qu 'à B a u m e , on le rencont re assez réduit 
vers la par t ie m o y e n n e des calcaires b lancs . 

Enfin, tous les au teurs sont d 'accord pour s ignaler la présence 
d 'une g rande surface durcie , perforée de l i thophàges , à la par t ie 
supér ieure de ces calcaires, m a r q u a n t u n ar rê t p lus ou moins 
prolongé dans la s é d i m e n t a t i o n 2 . 

Sur les bords du Doubs , cet te surface est su r tou t t r ès visible 
au -dessus de la falaise de Hyèv re , r ive gauche . 

Je vois ainsi dans le Jura F ranc-Comto i s une. analogie com
plète du Ba thon ien avec celui de la Lorra ine et su r tou t du 
Baihonien vosgien et hau t -marna i s . 

La séd imenta t ion calcaire du Bajocien supér ieur est t roublée 
parfois par des courants et elle est en t recoupée par des séries 
marneuses à Ost racés , pr inc ipa lement à la base . Avec le Batho
nien inférieur cet te sédimenta t ion de mer peu profonde cont inue 
n o r m a l e m e n t sous forme d 'un faciès coral l igène ou compact . Un 
épisode m a r n e u x à Myacés et Térébra tu l idés prend place nor
m a l e m e n t , comme nos marnes du Ja rn i sy , au-dessus de l 'ooli the, 
ou appara î t à un n iveau u n peu plus élevé, mais on le suit faci
l emen t dans les horizons calcaires. 

1. Liste faunique in ROI.LIÉB, loc. cit., p. 83. 
2. Hoi.i.iiïR mentionne que la pierre blanche passe latéralement à une « oolithe 

camiabine » dans le Jura Soleurois et que cette oolithe est aussi recouverte 
par une grande surface d'émersion. 



L'émers ion généra le , qui se s i tue au-dessus de ces formations 
complète la corréla t ion avec les n iveaux des régions p récédem
men t env isagées . 

B a t h o n i e n s u p é r i e u r . —• Mais cet te emersión qui marque la 
fin du Ba thon ien inférieur semble avoir été de p lus longue durée 
dans le J u r a F r a n c - C o m t o i s . 

Le « calcaire roux sableux » (« Callovien » de Roll ier) , forma
tion t rès homogène et t rès cont inue qui couronne les calcaires 
b lancs , est n e t t e m e n t d 'âge Bathonien supér ieur . Il comprend 
une base marneuse et des l i ts m a r n e u x intercalés dans une dalle 
ool i thique, p ro longement de la « lave » du Bassin de P a r i s . 
Comme espèce caractér is t ique rencon t rée à ce n iveau, su r tou t 
dans les l i ts m a r n e u x , ci tons : Perisphinctes sahhackeviae D 'ORB. 

sp., Acanthothyris spinosas S C H L . sp., Rhynchonella alemánica 
R O L . , Zeilleria ornithocephala Sovv. sp., Zeilleria digona Sow. 
sp., Microthyris lagenalis SCIIL. sp., ExogyralotharingicaoE G R , 

sp., Gresslyaperegrina P H I L , sp. 
L'épaisseur de ce Bathonien supér ieur , assez rédui te dans le 

Lomont ju squ ' à Baume (o à 10 mèt res ) , a u g m e n t e de puissance 
vers Besançon (15 à 30 mè t r e s ) . Les marnes à R. alemánica, 
E. lotharingica sont t rès visibles à Arcey , Baume , Rou lans , et 
le château de Rou lans est suppor té pa r la dal le ool i thique à 
Z. digona. 

Comme l'a t r ès j u s t e m e n t fait observer Roll ier , la dal le ooli
thique est bien inférieure aux couches à Macrocephalites macro-
cephalus, elle ne saura i t pas être assimilée à la dalle nacrée-
cal lovienne qui la r ecouvre . J 'a i recueilli des Macrocephalites à 
Hyèvre bien au-dessus de la dalle ba thon ienne . 

On voit donc que dans ces rég ions , nous cons ta tons une 
absence complè te des couches du Bathonien moyen . Aucun équi
valent du n iveau des cail lasses ne précède les m a r n e s à B. ale
mánica. L 'épa isseur de ce Bathonien supér ieur m o n t r e d'autre-
par t que la séd imenta t ion a été i r régul ière selon les coupes con
s idérées . 

CONCLUSIONS 

Le tab leau d ' ensemble c i -dessous permet de coordonner les-
résu l ta t s de cette é tude et mon t r e le synchron i sme des horizons, 
du Bajocien supér ieur dans l 'Es t de la F r a n c e . 

E n résumé : 
Le Bajocien supér ieur , avec ses calcaires ooli thiques à s t r a t i -
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fication croisée t rès souvent , ses récifs de coraux , ses l i ts de-
marnes , don t le plus puissant se place à la base , révèle une 
stratification de mer peu profonde, où des couran t s çà et là ont 
empêché parfois le dépôt sous -mar in . C'est ce qui expl ique les 
différences d 'épaisseur du Bajocien supér ieur quand on le consi
dère dans des affleurements assez é lo ignés . 

D 'au t re pa r t , nous avons vu commen t le terme du « Vésu-
lien », créé pa r M. Pet i tc lerc pour r ep résen te r la base du 
Bathonien , correspond en réal i té de par l ' examen de la faune 
dite <( vésul ienne » au Bajocien supér ieur . Si donc certains-
au teurs veu len t conserver cette appel la t ion, il faut qu ' i l s l 'em
ploient s t r i c t emen t pour dés igner les horizons du Bajocien supé
rieur et non ceux du Bathonien inférieur. 

La fin de la période bajocienne se t radu i t vers le centre de la 
Lorra ine par une émers ion qui durera j u s q u ' a u Bathonien moyen,, 
t and i s que p lus au Nord et au Sud la séd imenta t ion se poursu i t 
sous forme de dépôts coral l igènes et de boues compac tes , qui 
m a r q u e n t le débu t de la pér iode ba thon ienne . 

Puis l 'émersion gagne les A r d e n n e s , la H a u t e - M a r n e , le Jura-
Septen t r iona l au Bathonien moyen, peu t -ê t r e déjà avan t la fin 
du Bathonien inférieur ? Mais dès le débu t du Bathonien moyen, 
toutes les terres sont émergées , formant une « plate-forme l i t 
torale », qu 'une lente submers ion a t te indra p lus t a rd p r o g r e s s i 
vemen t . El le commence en Lorra ine nous la i ssant des cail lasses 
et des marnes qui r eprésen ten t par ce fait la par t ie supér ieure 
du Bathonien moyen Elle gagne le bord de l ' A r d e n n e , y 
déposan t des calcaires coquil l iers et des ga le t s , a lors que l ' é m e r 
sion a t te in t seu lement la Côte-d 'Or , qui avai t connu j u s q u e là 
une séd imenta t ion puissan te i n t e r rompue acc iden te l l ement par 
des courants dont l ' i r régular i té est f rappante . Les t emps B a t h o 
nien moyen se t e rminen t . 

Cet te émers ion , co r respondan t pour cer ta ines régions a u 
Bathonien inférieur, pour d ' au t res au Bathonien moyen , pour 
d ' au t res encore à une par t ie s eu l emen t du Bathonien inférieur 
ou du Bathonien moyen , accuse un carac tère de « migra t ion » ;. 
elle ne gagne pas en effet des régions assez éloignées au cours-
d 'une m ê m e époque , elle émigré p rogress ivement . De la Lo r 
raine, elle s 'é tend très peu vers le Nord , beaucoup plus vers le-
Sud, pu i squ ' à Toul -Thiaucour t nous la s ignalons dès la fin du 

1. Parmi les A m m o n i t e s recueil l ies dans les Caillasses de Lorraine, on n'a-
jamais signalé : / / . relrocostatnm DE GROS, par exemple , forme qui semble c a r a c 
tériser les horizons inférieurs du Bathonien moyen de Normandie', pas plus que-
P. anrigarus Orr. du Bathonien inférieur qui monte jusque dans le Bathonien: 
moyen. 



Bajocien supér ieur , et que dans la Gôte-d 'Or elle n 'es t manifestée 
qu 'à la fin du Bathonien moyen . 

J 'a i l ' impress ion qu 'une telle emersión est le r ésu l t a t de mou
v e m e n t s du fond mar in , dont le j eu a a t t e in t un m a x i m u m 
d ' exhaussemen t au débu t du Bathonien moyen (voir lé tableau 
ci-dessous) , beaucoup plus que le résu l t a t de p h é n o m è n e s eus ta -
t iques assez difficiles à concevoir ici. 

Enfin la submers ion s 'accentue dans le Nord ; ce sont des 
m a r n e s , des calcaires marneux , des calcaires ool i th iques , t ous 
dépôts l i t to raux encore . Les eaux recouvren t la Côte-d 'Or , le 
Ju r a , nous l iv ran t des faciès et des faunes ana logues . C'est la 
mer du Bathonien supér ieur où le ti 'avail des cou ran t s côt iers 
se marque à nouveau par des lacunes séd imenta i res don t les 
deux pr incipales se s i tuent dans les deux rég ions ex t rêmes : 
A r d e n n e et Côte -d 'Or , avan t l 'arr ivée de la g rande t r ansg re s 
sion cal lovienne. 

M. C.-P. Nicolesco demande à M. CORROY des précisions sur l'épais
seur des couches à Garantía, Garanti, du Bajocien supérieur, et 
sur la présence des représentants du genre Parkinsonia BAYLK en 
Lorraine, et fait remarquer d'une part, qu'il serait intéressant de con
naître si les représentants de ce genre ne montrent une phylogénie 
suivant la hauteur considérable des dites couches et d'autre part, 
qu'il faut bien se garder de considérer, à l'exemple de bon nombre 
d'auteurs, presque tout représentant du genre Parkinsonia comme 
appartenant à l'espèce Parkinsoni Sow. 
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES VÉGÉTAUX FOSSILES 
NOUVEAUX 

PAR M. D. Zalessky 
PLANCHES X V I , X V I I ET X V I I I . 

Il nous a été donné de met t re au jour que lques nouvel les 
formes végéta les au cours de notre é tude de la flore fossile des 
dépôts permiens qui cons t i tuen t les séd imen t s de l 'ancien cont i 

nent de l 'Angar ide . Dans les observa t ions cidessous nous don

nons la descr ipt ion de ces formes auxque l les nous jo ignons celle 
d'un végétal t rouvé dans le W e s t p h a l i e n inférieur des sédi

ments carbonifériens du bass in du Donetz . 

Les deux formes fort in té ressan tes dont il s 'agit cidessous, 
proviennent du bass in de la Pe tchora , n o t a m m e n t de la r ivière 
la Grande Sinia, affluent de la r ivière l 'Oussa ; elles ont été t rou 

vées dans l 'affleurement № 52 et elles font ac tue l lement partie, 
de la collection du professeur A . Tchernov ; nous les avons nom

mées Tchernovia synensis et. Acophyllum Wolzi. Arrê tons nous 
d'abord à la descript ion du premier de ces deux végétaux . 

TCHERNOVIA SYNENSIS n. g. et sp. 

Pl . X V I , fis'. 1 et 5. 

Sur un f ragment du schiste provenan t de la rivière la Grande 
Sinia des empre in tes posit ives éparses de vert ici l les de folioles 
ovalesovoïdes ont été découver tes , éparpil lées sur la roche. L'exa

men de ces empre in tes , sous un fort gross i s sement , fait voir que 
leur surface bombée est couver te de nervures rapprochées , quelque 
peu divergentes à la base . Leur visibilité sur la roche et leur 
bord plu tô t épais font croire que lesdi tes folioles avaient une 
consistance coriacée. A la base ces folioles sont soudées les unes 
aux autres en vert ici l les ; ces derniers cont iennen t dix folioles 
chacun, le nombre des folioles ne décroî t j ama i s audessous de 
neuf. La part ie soudée du vert ici l le n 'es t pas pla te , mais con

cave en forme d 'une scutel le (scutella) ; à par t cela aucun indice 

J. Note présentée à la séance du 7 novembre 1927. 



ne se laisse observer dans ce creux qui aura i t p u faire croire que 
•ces folioles avaient été posées dans l ' anneau d 'une t ige qu 'el les 
avaient engaînée ; de plus elles produisen t m ê m e l ' impress ion de 
s 'être t rouvées à l ' ex t rémi té d 'un axe , t e r m i n a n t son sommet ; 
on dirai t éga lement que cela avai t été non des folioles végé ta 
t ives , mais des folioles fertiles. Les vert ici l les dont il s 'agit sont 
ordinairement , a l longés dans u n même sens de sor te que leur 
plus g rand diamètre est à peu près de 2, 5 m m . tandis que leur 
plus pet i t d iamèt re n 'es t que de 1,75 m m . ; aussi les folioles sur 
les deux côtés opposés du verticil le sont que lque peu p lus 
longues que celles qui les en t recro isent . Le caractère fertile de 
ces vert ici l les est ne t t emen t établi par la présence, sur u n seul 
et même spécimen, des empre in tes des sporanges disposés en 
anneau . Une de ces empre in tes est rejJrésentée par la fig. 4 de 
la p lanche XVI . On y aperçoit 9 enfoncements a r rondis p ra t iqués 
dans la roche ; ces enfoncements sont p lacés en cercle au tour 
d 'un centre c o m m u n . Ils ne s ' en t re touchen t pas par leurs bords 
tou t en formant vers le centré u n palier a r rondi que lque peu 
sai l lant vers l 'observateur . Dans une au t re empre in te analogue 
la par t ie centra le du palier en quest ion est m ê m e exhaussée en 
forme de mamelon . A la surface des di ts enfoncements dans 
la roche, des empre in tes d 'un réseau cel lulaire se font r e m a r 
que r ; les cellules du réseau sont étirées le long de ces enfonce
m e n t s . I l en résul te c la i rement que ces enfoncements const i 
tuen t dans la roche l ' empre in te des sporanges dans leur par t ie 
la p lus rebondie avec des impress ions du réseau cellulaire d 'une 
paroi de sporange . Il s 'ensui t donc de ce qui précède que ces 
sporanges ont été a t t achés aux folioles fertiles décri tes ci-dessus, 
n o t a m m e n t au côté inférieur de leur par t ie apicale, la issant a p p a 
r e m m e n t la part ie cent ra le du vert ici l le occupée à la base 
par l 'axe auque l ce vert ici l le a été a t taché . A en juge r d 'après 
les empre in tes des sporanges don t la par t ie centra le se trouve 
rebondie au point d 'en ressor t i r en mamelon , il .nous para î t évi 
dent que les vertici l les des sporangiophores , avec les sporanges 
qui y étaient a t tachés à la base , é ta ient d é p o u r v u s , au m o m e n t 
de leur impress ion dans la roche, d 'axes ou pédoncules sur l e s 
quels ils avaient été posés . Ces pédoncules des sporangiophores 
res ta ient a p p a r e m m e n t a t t achés à l 'organe qui les avai t portés et 
n 'en é ta ient point t ombés au m o m e n t de la chute des pièces fer
t i les. Dans un endroi t du spéc imen se t rouve l ' empre in te posi
tive des vert ic i l les des sporangiophores du côté supér ieur où des 
verticil les sont placés en g roupe . Dans le. sens de la longueur 
de ce groupe qua t re vertici l les se t r ouven t p lacés , dans le sens 



de largeur il n 'y en a que deux . Une pet i te por t ion de ce groupe 
de sporangiophores est reprodui te agrandie par la fig. 5 de la 
p lanche XVI . Ai l leurs les vert ici l les dont il s 'agit se t r ouven t d i s 
posés dans la roche en un seul r ang les uns à côté des au t res , 
quatre vert ici l les é t an t éga lement de front. Si l ' empre in te de ver
ticilles dans la roche sous la forme d 'un r u b a n étroit n 'es t pas 
due à un s imple hasa rd , cet te régular i té pourra i t ind iquer la. 
position nature l le des di ts vert ici l les de folioles fertiles sur la par 
tie de l 'organe qui les por ta i t et qui aura i t , p robab lement , la 
forme d 'un épi ou celle d'un spadice. 

Nous avons donné à cet te fructification le nom de Tchernovia 
synensis, l ' ayan t placée dans un nouveau genre que nous avons 
n o m m é en l ' honneur du professeur A . A . Tchernov , dont la col
lection l 'avai t fournie à nos é tudes . Gomme il ne nous a été donné 
d'établir rien de dé te rminé en é tud ian t la dite fructification, 
nous ne pouvons guère que supposer quels sont les végé taux 
auxquels elle appar t i en t . A en juge r d 'après la présence à côté 
de cet te fructification, sur la m ê m e face du spéc imen, de l ' em
preinte d 'une gaine foliaire d 'une Equisé tacée fossile et sur la 
face opposée — des tiges p robab l emen t de cette m ê m e p lan te , 
il est permis de supposer que nous avons ici affaire à la fructifi
cation d 'un g roupe d 'Equisé tacées fossiles. Le caractère des spo-
Tangiophores fossiles, tel qu ' i l ressor t de notre descr ip t ion, r a p 
pelle j u s q u ' à un certain point le caractère des sporangiophores 
des prêles de nos j o u r s , ce qui rend not re supposi t ion fort p l au -
•sible. 

Passons ma in t enan t à la descr ip t ion du second végéta l . 

ACOPHYLLUM WÔLZI n. g. et sp. 
Pl. XVI , fig. 1 (grossie). 

C'est une feuille menue , é t ro i t ement lancéolée, à ne rvures 
dis tantes l égè rement d ivergentes e t ' b i fu rquées . La photographie 
agrandie du spécimen est donnée par la fig. 1, p l . XVI . La g r a n 
deur na ture l le de la par t ie conservée de la feuille a i , o cent , de 
long et p rès de 10 m m . de large à la base . Vers le haut elle se 
rétréci t g radue l l emen t , a t t e ignan t au s o m m e t près de S m m . de 
large . E n dehors de sa forme é t ro i tement lancéolée, au sommet 
en pointe a r rondie , cet te feuille se t rouve caractérisée par sa 
nervat ion d is tan te et d ive rgen te . La nervure médiane de. la feuille 
ne diffère pas pa r l 'épaisseur des nervures la térales tout en se 
la issant parfa i tement d is t inguer de la base au s o m m e t ; elle se 
ïnfurque presque au sommet même dé la feuille et elle lance au 



milieu du l imbe, à angle t rès aigu, des ne rvu res la téra les ; ces der
nières se d ichotomisent une ou deux foisau mil ieu et à la base de 
leurs parcours dirigés vers le bord de la feuille. Les ramifications 
bifurquées des deux nervures adjacentes ' s ' écar tent d 'un mi l l imèt re 
les unes des au t res . A p p a r e m m e n t dans la par t ie básale de la 
feuille les ne rvures , à en j u g e r d 'après leur di rect ion, app rochen t 
éga lement la ne rvure médiane de la feuille. C'est par cette ner 
va t ion que la feuille diffère de celle de Cordaites et Noeggera-
thiopsis où tou tes les ne rvures , bien que faiblement d ive rgen tes 
sur des j eunes feuilles, ont le caractère de ne rvu res égales , pa rmi 
lesquel les la nervure médiane ne peu t ê t re d is t inguée que diffici
lement . Nous considérons donc comme nouvelle la feuille que 
nous venons de décr i re , c 'est pourquoi nous lui d o n n o n s un n o m 
nouveau. Le nom génér ique est donné d 'après la forme de la 
feuille, qui est celle d 'une lame de couteau et celui de l 'espèce 
provient du nom du feu pein t re r u s s e W ô l z , imagier incompa
rable de la n a t u r e . La si tuat ion de cet te feuille dans le s y s t è m e 
du monde végéta l ne peut pas être dé te rminée . El le se r a t t ache 
p robab lemen t à un g roupe éteint de G y m n o s p e r m e s p roche des 
Cordai tées d 'une pa r t et à des Ginkgoacées d 'au t re pa r t . P a r ses 
ne rvu res d ivergentes et bifurquées cet te feuille rappe l le j u s q u ' à 
un cer ta in point les feuilles du Ginkgo, mais sa ne rva t ion diffère 
de celle de ces dernières pa r la présence dé la ne rvu re méd iane , 
ce qui se trouve lié à la forme al longée de la feuille. Par sa forme 
la feuille Acophyllum Wôhi se rapproche i ndub i t ab l emen t de 
Cordaites. 

* 
* * 

Dans le bassin de la r ivière la Ta ïma , affluent droit de la Kama , 
dans l ' amas de pierres sur la r ive droi te de la r ivière, aux abords 
du moul in Kizekovo, à mi-chemin ent re le vil lage Kizekovo et 
celui de Ra m a c hk ino , dans les dépôts du Kazanien, l 'une des col
laboratr ices du professeur de l 'Univers i té de Kazan M. E . No ïnsky 
a t rouvé une excel lente empre in te de l 'écorce de Lycopodinées 
fossiles r appe lan t les Sigi l laires. Nous passons donc h la descrip
tion de ce débr is . 

SlGNACULARIA N OINS Kl I II. g. et Sp. 

Pl . XVII , fig. 1, l a et 2. 

Des coussinets foliaires t rès peu sa i l lants , presque aplat is ou 
bien légèrement enfoncés à bords re levés , de forme rhombique , 
à g rande diagonale placée perpendicu la i rement à la longueur de 



la t ige , c 'est-à-dire dans le sens de sa l a r g e u r ; hau t s (ou bien 
longs) de 7 m m . et l a rges de I I m m . ; à angle supér ieur et à 
angle inférieur a r rond i s , à angles l a t é r aux p o i n t u s , recourbés 
quelque peu vers le bas , aux deux côtés d 'en hau t courbés au 
dehors et aux côtés d 'en bas l égè rement courbés en dedans près 
des angles l a té raux , presque cont igus ou bien séparés les u n s des 
autres pa r une é t roi te bande d 'écorce. 

Parfois la forme des couss ine t s foliaires varie j u s q u ' à un cer ta in 
point sur l ' é tendue de la tige ; ce c h a n g e m e n t est amené pa r un 
re tard local de la croissance p rovoquan t u n raccourc i ssement de 
la d iagonale ver t icale du r h o m b e j u s q u ' à 4 m m ; la longueur 
de sa d iagonale hor izontale res te sans changemen t . D a n s la par 
tie supér ieure du couss ine t foliaire non loin de l 'angle supér ieur 
de son bord et parfois, p r o b a b l e m e n t dans des couss ine ts défor
més en leur mil ieu, se fait voir sur les empre in tes de l 'écorce un 
enfoncement de forme ovale , don t les d imens ions ont 3 m m . de 
long et j u s q u ' à 2 m m . de large ; l 'axe le p lus é t endu de cet enfon
cement se t rouve placé su ivan t la g r ande diagonale du cous
sinet. 

Au cen t re , ou bien plus p rès du bord supér ieur de cet enfon
cement , un c reux ponct i forme se fait r e m a r q u e r sur l ' empre in te de 
l 'écorce. Ce creux est laissé dans la roche par la sort ie de trace 
foliaire. Parfois sur une seule et même tige l 'effacement des cous
sinets foliaires s 'observe, a l lant j u squ ' à leur ap la t i s sement au 
niveau de l 'écorce qui les en toure ; cet effacement des coussinets 
foliaires est a ccompagné , sur les empre in tes de l 'écorce, pa r la 
diminution de la profondeur de l 'enfoncement où se t rouve p l a 
cée la cicatrice foliaire qui a alors une forme hexagone à angles 
arrondis , mais à échancrure dis t incte dans son bord supér ieur qui 
se confond avec la cicatrice ponct i forme laissée pa r la sortie de 
trace foliaire. C o m m e les enfoncements ovales dans l ' empre in te 
de l 'écorce se font voir sur l 'écorce m ê m e en relief, il est évident 
que les cicatrices foliaires é ta ient posées sur les emplacements 
surélevés du couss ine t foliaire quand il y en avai t un , ou bien 
immédia temen t sur la surface de l 'écorce. Ces empre in tes 
d'écorces à enfoncements (P l . X V I I , fig. 2) co r responden t à des 
bombements sur l 'écorce, les feuilles s 'y r a t t a c h e n t sans nu l 
•indice de couss inet foliaire. N o u s r encon t rons souven t des 
empreintes parei l les dans les séd iments permiens de la région 
oural ienne, elles ont formé des échant i l lons én igmat iques tan t que 
le spécimen représen té pa r la fig. 1 de la pl . X V I I ne nous a donné 
la possibili té d 'expl iquer la na tu re de ces enfoncements tou t en 
donnant la descr ipt ion de cet te in té ressan te écorce d ' a rb re , indu-

7 février 1930. Bull. Soc . géo l . Fr., (42), XXIX. - 13 



bi tab lement proche des Sigillaires du t ype Clathraria-Leioder-
maria. I l convient p o u r t a n t de le classer dans u n gen re indé 
pendan t , vu le caractère différent de sa cicatrice foliaire. Nous 
lui avons donné le non de Signacularia. 

Cette espèce est dédiée au professeur de géologie de l 'Univer 
sité de Kazan M. E . Noïnsky don t l 'une des col laboratr ices nous 
a fourni le meil leur spécimen de cet in t é ressan t végéta l du Pe r -
mien du bass in du fleuve la Kama. 

E n dehors de la localité indiquée ci -dessus , des débr is v é g é 
taux ana logues ont été t rouvés dans le can ton de Tchis topole , 
dans le ravin Deg t i a rny , en t re le v i l lage E lak tovo et celui de 
Ki lmaksa (étage kazanien) . I l para î t que ce t te espèce a été t r o u 
vée sur la r ivière la Viatka à 4 k m . en aval de Mamadvik sur le 
chemin de ha lage (étage kazanien) . 

Dans le bassin permien de Kousnetzk , à la mine de Soudjenka 
ainsi qu 'à 1, 5 k m . au nord du vi l lage de Staraïa Ba lakhonka , 
dans le hau t du ravin « Mosto tchki », c ' e s t -à -d i re dans l 'assise de 
Balakhonka des dépôts à charbon de ce bass in , se r encon t r en t 
souvent les feuilles représen tées pa r la fig. 2 et la fig. 3 de la 
p l . XVI ainsi que par la fîg. 3 de la pl . XVII et pa r les fig. 5 et 
5 a de la-.pl. XVII I . Ces feuilles, à not re avis , font par t ie d 'une 
nouvel le espèce du genre Ginkgophyllum SAPORTA. 

Passons à la descr ipt ion des di tes feuilles. 

GINKGOPHYLLUM VSEVOLODI n. sp. 

PI. X V I fig. 2, 3 ; pl. XVII , fîg. 3 ; pl . XVIII , fîg. 5, 5 a. 

Des feuilles menues , al longées et cunéiformes, se ré t réc i ssan t 
pet i t à pet i t vers leur base , pour se t ransformer peu à peu en 
pét ioles , à l imbe fendu et en une série ( jusqu 'à 5) de s egmen t s 
cunéiformes, qui à leur tour se séparen t au milieu en des s e g 
m e n t s de moindre d imens ion . Ces dern iers s egmen t s ont des 
s o m m e t s obtus iuscules ou bien l égè rement a r rond i s . Les feuilles 
don t il s 'agit a t t e ignen t de 4, 5 cm. de long sur 2 , S à 3 cm. de 
large ; parfois m ê m e davan tage ( jusqu 'à 7 cm. de long sur 4 cm. 
de large) . L 'un ique trace foliaire du pé t io le , à mesure de son 
passage gradue l en feuille, se ramifie en se b i furquant à p lus ieurs 
repr ises d o n n a n t naissance à la ne rva t ion de la feuille. Les ner 
vures von t en s ' écar tant à mesure qu 'e l les s ' approchent du som
met de la feuille ; elles se d ichotomisent g r a d u e l l e m e n t p lus ieurs 
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fois. La division du l imbe foliaire en segments va du sommet de 
la feuille à sa base lé long de la l igne de séparat ion des deux ner 
vures adjacentes qui se b i furquent . 

Une feuille menue de cet te p l an t e est représentée par la fig. 3 
de la pl . XVI . El le rappel le de t rès près les feuilles de Ginkgo 
n 'en différant que par le passage g radue l du l imbe en pétiole,, 
c 'est-à-dire pa r le caractère qui rapproche les feuilles du bassin 
de Kousne tzk à des feuilles du genre Baiera te l les , par exemple , 
que Baiera taeniala (BRAUN) SCIIENK du Rhé t i en de la Franconie . 
Une par t ie de g r ande feuille, représentée par la fig. 3 de la 
pl. XVI I , don t la longueur sur une é tendue de 5 cm. ne fait pas 
pour t an t observer de ré t r éc i s sement ne t du l imbe se t r ans fo rmant 
en pétiole, et don t le l imbe est d é m e m b r é en t rois s egmen t s étroi ts 
et cunéiformes qui à leur tour ont tendance à se fendre à leur 
sommet en s egmen t s u l té r ieurs , rappel le de p lus p rès encore cer
taines espèces de Baïera, p lus par t icu l iè rement la su snommée . 
Les feuilles représen tées par la fig. 2, de la p lanche XVI ainsi que 
par les fig. 5-5 a de la pl . XVII I tout en ga rdan t une ressemblance 
assez g rande avec Baiera taeniata BRAUN, m o n t r e n t aussi une 
grande ressemblance avec Ginkgophyllum Grasseti SAPORTA des 
sédiments permiens de Lodève en F r a n c e . Cette ressemblance 
consiste d ' abord dans le segment don t le caractère for tement 
cunéiforme frappe su r tou t les yeux , ainsi que dans leur ner 
vation d ivergente et leur pétiole assez long qui passe graduel le
ment au l imbe . 

Vu cette r essemblance f rappante des feuilles p rovenan t du 
bassin de Kousne tzk avec Baiera d 'une par t et Ginkgophyllum 
d'autre pa r t , il est fort difficile de les ra t tacher à u n genre déter
miné. P o u r t a n t l 'a l lure cunéiforme n e t t e m e n t t r anchée des seg
ments des feuilles, leur nerva t ion d ive rgen te , r a y o n n a n t e , forte
ment accusée et l eur pét iole assez long, nous font ra t tacher les 
feuilles de Kousne tzk p lu tô t aux Ginkgophyllum qu ' aux Baiera, 
bien que par les s o m m e t s , p lus ou moins ar rondis de leurs seg--
ments , elles se r approchen t davan tage des Baiera dont les seg
ments sont o rd ina i rement a r rondis . Ginkgophyllum Grass'eti, 
unique r ep ré sen tan t du genre Ginkgophyllum SAPORTA, a le s o m 
met des s e g m e n t s foliaires complè t emen t ob tus . D'a i l leurs on ne 
saurai t accoi'der u n e ex t rême impor t ance à ce carac tère qui sû re 
ment ne dé t ru i t pas la possibi l i té de r a t t acher nos feuilles au 
genre Ginkgophyllum. Le pétiole moins long de nos feuil les, 
ainsi que leur p lus g r ande la rgeur par r appor t à leur longueur , 
comme, a p p a r e m m e n t le d é m e m b r e m e n t p lus ne t du l imbe lu i -
même en s egmen t s , just if ient p le inement leur c lassement en u n e 



espèce par t icul ière les d i s t inguan t de Ginkgophyllum Grasseli 
SAPORTA 

Passons m a i n t e n a n t à la descr ipt ion d ' in té ressan ts débr is de 
feuilles représen tés p a r l e s figures 1-4, p l . XVII I t rouvés dans les 
couches wes tpha l i ennes inférieures du bass in du Donetz , à l ' a s 
sise de C 2

4 près du vi l lage Rovenk i conjointement aux formes 
végétales su ivantes : Nevropteris heterophylla BRONGNIART, 
forme Loshii (Brongn.) ZALESSKY, Mariopteris nervosa BRONGNIART 
sp., Asterophyllites charaeforinis STERNBERG sp. Equisetites 
Kidsloni ZALESSKY. 

PHYLLADODESMH ZEILLERI n. g. et sp. 

P L . X V I I I , FIG. 1-4. 

Des feuilles aciculaires longues de p lus de 9 cm. et la rges 
d 'un m m . , de 2 m m . t ou t au plus , se bi furquant une ou bien deux 
fois sous un angle t rès a igu, sont réun ies en une touffe d iver 
gen te . Ces feuilles po r t en t à la base de la touffe, à l 'endroi t où 
leur contact mutue l est é t roi t , des r angs de r ides ou bien d ' inéga
lités t ransversa les . U n e des feuilles de la touffe, large de 1,25 m m . , 
est t raversée dans sa par t ie supér ieure pa r deux ne rvures d 'abord 
paral lèles et qui se séparen t p o u r t a n t avan t la division de la 
feuille ; elles se font r emarque r dans les ramifications de la 
feuilles sous la forme d 'une seule ne rvu re . 

A p rop remen t par ler il n ' en existe qu 'un seul spéc imen r e p r é 
senté p a r l a fig. 1, p l . XVII I où l 'on voit une touffe de feuille ac i 
culaires et fourchues, assemblées de façon à faire r emarque r à la 
base de la touffe des rides t r ansversa les ou p lu tô t m ê m e des 
inégal i tés . L ' examen à la loupe de cet endroi t de l ' empre in te fait 
croire que des format ions que lconques , qui se t rouven t sous ces 
feuilles, r e s so r t an t à t r avers l 'épaisseur des feuilles de la touffe 
sous la forme d ' inégal i tés , c o m m u n i q u e n t à la surface des feuilles 
de cet endroi t l ' apparence ondulée . Les au t r e s spéc imens n'offrent 
(pie des empre in tes des débris d 'un groupe de feuilles ainsi que 
l ' empre in te d 'une seule et unique feuille. Cet te dernière , repré
sentée par la fig. 2 de la pl . XVII I est si bien conservée qu 'e l le 
fait n e t t e m e n t voir une nerva t ion i n t a c t e ; c'est cet te nerva t ion 
qui r end cet te feuille fort semblable à cer ta ins Dicranophyllum 
GRAND' EURY , te l , pa r exemple , que D. lusitanicum (HEER) LIMA, 
si nous ne faisons pas e r reur en identifiant ce l ambeau de feuille 



à la touffe ; la nerva t ion des feuilles de la touffe rappel lera i t 
alors celle de Dicranophyllum, car les feuilles de la touffe de ce 
spécimen ne sont pas suffisamment bien conservées pour nous 
donner la possibil i té de nous faire une idée exacte de leur n e r v a 
tion. Ce n ' e s t que dans la pa r t i e droi te de la touffe, sur la feuille 
marginale large environ de 1,23 m m . dans sa par t ie supé
r ieure bien conservée, que 4 ne rvu re s , paral lè les aux bords se 
font ne t t emen t voir . Sur le spécimen reprodu i t par la fig. 4, qui 
fait voir une port ion de la par t ie basilaire de la touffe des feuilles 
dont il s 'agit , des r ides t ransversa les appara issent n e t t e m e n t sur 
ces feuilles. A p p a r e m m e n t ce spécimen n 'est rien au t re qu 'une 
port ion d ' empre in te cor respondan t à l ' empre in te posi t ive de la 
touffe représentée par la fig. 1, p l . XVII I . La réunion des feuilles 
en touffe se t rouve être caractér is t ique pour le végéta l du Donetz , 
cons t i tuan t de la sor te le caractère qui le d is t ingue du genre 
Dicranophyllum dont les feuilles se t r o u v e n t serrées en spirale 
sur des b ranches qui les por ten t . P a r la disposi t ion des feuilles 
en touffe le végéta l en quest ion se rapproche du genre ju rass ique 
Czekanowskia dont il ne se d is t ingue que par une sorte de sou
dure à la part ie basilaire de la touffe ainsi que par l 'absence 
d'écaillés à la base, écailles qui . chez les r ep résen tan t s du genre 
Czekanowskia, cha rgen t le je t raccourci po r t an t les feuilles. 

Nous croyons que la différence bien t r anchée en t re le végétal 
du Donetz et Dicranophyllum d 'une pa r t et Czekanowskia d 'au t re 
part justifie p le inement la créat ion pour le dit végéta l d 'un genre 
nouveau, que nous avons créé sous le nom de Phylladodesme. 
Nous donnons à ce végé ta l le nom spécifique en l 'honneur du feu 
professeur Ch . R. Zeiller qui en avai t eu connaissance par les 
photographies que nous lui avions fait pa rven i r . 

EXPLICATION D E S P L A N C H E S XVI , XVII ET XVIII 

PLANCHE X V I . 

Fig. 1. — Acophyllum Wôlzi n. g. et sp . Empreinte posi t ive de la feuille grossie 
à peu près 2, 25 fois. Rivière la Sinia, affluent de la rivière l'Oussa, bassin 
du fleuve la Petchora ; affleurement n° 52. 

Fig. 2-3. — Ginkgophyllum Vsevolodi n. sp. Empreintes des feuilles. Mines de 
Soudjenka dans le bassin permien de Kousnetzk. 

Fig. i. — Tohernovia. synensis n. g. et sp. Empreinte sur la roche des sporanges 
disposés en anneau, gross is 9 fo i s . 

Rivière la Sinïa, affluent de la rivière l'Oussa du bassin du fleuve la Petchora : 
affleurement n° 52. 

Fig. 5. — 7ychernovia synensis n. g. et sp . Empreintes pos i t ives des vertici l les des 



sporângiophores , grossies 9 fois. Rivière la Sinia, affluent de la rivière l'Oussa 
du bassin du fleuve la Petchora; affleurement n° 5 2 . 

PLANCHE X V I I . 

Fig. 1 - 1 a. —• Signacularia Noinskii n . g. et sp. Empreinte de l'écorcé. Bassin de 
la rivière la Taïma, affluent droit de la Kama. Rive droite de la rivière Taïma 
aux abords du moul in Kizekovo (à mi-chemin entre K i z e k o v o et Ramachkino) 
dans l'étage kazanien. La fig. l a représente l 'agrandissement de la partie supé
rieure du spécimen. 

F ig . 2 . — Signa.cula.ria Noïnskii n. g. et sp. Empreinte de l'écorcé. Canton de 
Tchistopole , ravin Degl iarny entre les vil lages E laktovo et Kilomaksa dans 
l'étage kazanien. 

Fig . 3. — Ginkgophyllum Vsevolodi n. sp. Bassin permien de Kousnetzk, au nord 
du village Staraïa Balakhonka, à la distance d '1 ,5 ki lomè tre, dans le haut de la 
combe « Mostotchki ». 

PLANCHE X V I I I . 

Fig. 1 - 4 . — Phylladodesme Zeilleri n. g. e t sp . Rive droite de la rivière 
Rovenki , vil lage Rovenki , assise C24 des sédiments carbonifériens du bassin 
du Donetz. L'échantillon de la fig. 1 fait v o i r i e s feuil les de Nevropieris hele-
rophylla, BnoxGNiART f. Loshii (BRONGN.). ZALESSKY, Mariopleris nervosa BRON-
GNIART, et Aslerophylliles charaeformis (STENRUERG) . 
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SUR UN FÉLIN A PARTICULARITÉS URSOÏDES 
DES LIMONS PLIOCÈNES DU ROUSSILLON 

PAR Gaston Astre
1

. 

La briqueter ie Chefdebien exploi te aux por tes de Perp ignan 
les l imons fluviolacustres qui appa r t i ennen t au niveau classique 
de la faune des Ver tébrés pliocènes du Roussi l lon, c 'es t à d i re 
au s o m m e t du Pliocène moyen ou Ast ien . Cet te faune est s y n 

chronique de celle de Montpel l ier et antér ieure à celles de Per 

rier et du Val d 'Arno ; c'est la plus ancienne des deux faunes 
mammalog iques pliocènes. 

Les chant ie r s de cet te br iqueter ie m e t t e n t à j ou r , avec une 
fréquence re la t ive , des res tes des nombreuses espèces qui ont 
été signalées dans cet ensemble . E n 1926, en m ê m e t e m p s que 
des débris de Cervus ramosus CROIZ. et JOB . , race praeramosus 
DEP. , Palaeoryx hoodon G E R V . , Crocodiles et Tor tues , ils ont 
permis de découvr i r une espèce curieuse de Carnass ier que 
n'avait pas encore décelée l ' é tude du Pliocène du Rouss i l lon . 

Ce n 'es t pas que la l is te des Carnass ie rs de cet te faune fossile 
ne soit déjà longue . Sans s 'arrê ter aux dénomina t ions anciennes 
que n'a pas t ou te s confirmées la monograph ie paléontologique de 
M . Depére t en 1890 et dont une récapi tu la t ion a été faite par 
M. C a r e z 2 dans sa bibl iographie des Pyrénées françaises*, hui t 
formes y ont été p r é c i s é e s 3 : Machairodus cullridens Cuv. , 
M. de la tai l le de leoninus, Felis (Caracal) hrevirostris CROIZ. et 
JOB., Felis (Catus) aff. maniculata GEOFFR., Hyœna arvernensis 
CROIZ. et JOB . , m u t . pyrenaïca D E P . , Viverra Pepralxi D E P . , 
Vulpes Donnezani D E P . , Ursus (Helarctos) arvernensis CROIZ. et 

JOB., mut. ruscinensis D E P . Le Carnass ier découver t à la br ique

terie Chefdebien correspond à une neuvième espèce. 
Une telle réunion de Carnass ie r s , t ous de tail le grande ou 

moyenne, const i tue un fait notab le , les Carnass iers vivan t d 'or 

1. Note présentée à la séance du 15 avril 1929. 
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dinaire isolés ou par couples et les g randes espèces se t r ouvan t 
r a r emen t ensemble su r le m ê m e ter r i to i re . I l es t vrai que si tous 
se r appor t en t au même é tage , ils peuven t ne pas avoir coexisté 
dans les mêmes l ieux, ma i s s 'y ê tre r emplacés à de cour t s in ter 
val les de t e m p s . Peu t -ê t re auss i les d iverses espèces v iva ien t -
elles en des régions p lus ou moins dis t inctes des Corbières a u x 
Albères ; cer ta ins de leurs indiv idus ont pu se r encon t re r sur les 
l imi tes de leurs aires respec t ives , au cent re de la cuvet te r ous -
si l lonnaise où des condi t ions favorables les a t t i ra ien t et les fai
saient sort ir de leur dis t r ic t p ropre , par exemple abondance de 
l 'eau ou r ichesse de la végéta t ion nour r i s san t une assez dense 
popula t ion d 'Herb ivores . Or, c 'est p réc isément là que les p r o 
cessus de fossilisation ont pe rmis leur conservat ion et que les 
couran ts ont facilité la concent ra t ion des débr i s en t ra înés pa r 
les eaux. 

Si cet te série est nombreuse en espèces, elle est nombreuse 
aussi en adap ta t ions biologiques. A côté des redoutables Fé l ins 
que devaient ê t re les Machairodus, nous y cons ta tons d iverses 
var iétés du régime p r o p r e m e n t carnassier avec les Cha t s , les 
Caracals , les Civet tes et les R e n a r d s , puis des m a n g e u r s de 
cadavres , avec les Hy r ènes, enfin des omnivores comme l e s O u r s . 
Il n 'y a guère que le type Chien , à rég ime moyen en t re le C a r n i 

vore et l 'omnivore , qui n 'a i t pas encore été observé dans ce 
Pl iocène. L 'espèce découver te en 1926 à la b r ique te r i e Chefde-
bien semble avoir réalisé, a i n s i que nous le dédui rons d e l ' e x a 
men ostéologique, un mode de v i e un peu spécial , co r respondan t 
à un type biologique à ajouter à l ' ensemble des modal i tés p r é 
cédentes . 

La r ichesse de cet te série pl iocène de Carnass ie r s , augmen tée 
par la pièce ici é tudiée , fait r eg re t t e r l ' insuffisance de documents , 
sur les faunes qui l 'ont précédée ou qui l 'ont suivie dans la par
tie or ientale des Pyrénées , et cela sous le r appor t des migra t ions , 
de la descendance sur place et du r e l ayemen t des g roupes . A n t é 
r ieurement à elle, on ne connaî t qu ' au Miocène supér ieur de 
C e r d a g n e 1 un type Hyène , avec Ictitherium sp., dans les argi les 
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de b ase peut ê t re sa rma t i ennes , et un t ype Chien avec Amphi

cyon major BLAINV . , var . pyrenaïcus D E P . et R É R . , dans les 
l imons a t t r ibués à un Pon t i en t rès infér ieur . Pos té r i eu remen t 
à elle, on ne connaî t qu ' au Ple is tocène de C e r d a g n e 1 Hyaena cro

cuta E R X L . , race spelaea. 

Description. — Le Carnass ier t rouvé en 1926 à la briqueter ie 
Chefdebien est représenté par une moit ié droi te de mandibu le , 
avec C, P 3 , P 4 conservées et les alvéoles de I 3 droi te en avan t et 
de la carnass ière Mj à l ' a r r ière (fig. 12). Il y a l ieu d'y ajouter 
une C gauche isolée a p p a r t e n a n t t rès probab l emen t à la même 
mandibu le . 

La branche horizontale est forte et t r apue (hauteur 29 m m . ; 
épaisseur 18 m m . sous P t ) , assez for tement arquée vers l 'exté

rieur, du côté j u g a l . Cette disposi t ion arquée est encore plus 
accentuée sur la série denta i re s u r m o n t a n t la mandibu le que 
sur la mandibu le el le même. 

La canine C est robus te , à pointe tournée en dehors et un 
peu en arr ière , avec une arête aiguë sur le côté pos té r ieur . Dia

mètre au collet : 15 m m . dans le sens antéropos tér ieur et 
10,5 m m . dans le sens t r ansve r se . H a u t e u r de la pointe a u 

dessus du collet : 22 m m . envi ron . 
La canine est séparée de la plus antér ieure des prémolai res P : 

par un g r a n d in te rva l le , long de 27 m m . , en t i è rement lisse et où 
ne se t rouve aucune t race de l ' exis tence de P an té r i eu res . 

La série denta i re P 3 + P, ( f M 4 possède une longueur de 
60 m m . en l igne droi te et de 64 m m . en suivant le cintre de la 
denture . Longueur de P 3  j  P 4 = 41 m m . Les P conservées 
sont n e t t e m e n t sécodontes , avec une couronne t rès al longée, 
comprimée l a t é ra lement ; l eurs dent icules pr inc ipaux ont un 
profil bien t r iangula i re (80° envi ron) . 

P 3 présente à l 'avant u n dent icule antéro in terne a court et 
bas ; son dent icule pr incipal , au milieu, cor respondan t à l ' an té ro

externe ¡3, a une pointe peu aiguë, bien qu' i l existe dans le sens 
longi tudinal la crête habi tuel le des Carnass ie rs . La den t est mut i 

lée en arr ière . 
Sur P t qui est muti lée à l ' avant (fig. 3), le dent icule pr inc i 

pal ¡3 est t rès élevé (12 m m . audessus du col le t ) , un peu conique , 
avec la crête longi tudinale bien marquée , p a s s a n t en arr ière sur 
un peti t dent icule pos té ro ex te rne y, de profil assez ar rond i , où 
la crête res te toutefois carénée et cont inue . A u t o u r de ce peti t 
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dent icu le , le t a lon est di laté avec un con tour l a rgemen t a r rondi 
et une sor te de bourre le t su r tou t visible à l ' a r r ière et au côté 
pos t e ro - in t e rne . Ce bour re le t est t r aversé en son milieu par la 
crête longi tud ina le médiane qui y forme une carène obtuse . Lar
geu r du ta lon : 11 m m . 

FIG. 1-3. — Felis diaslemala (grandeur naturelle). 1 : Vue latérale . 2 : Vue verti-
l ica le . 3 : Schéma de P* (les crêtes et le bord en traits cont inus , les 
l imites des denticules et des bourrelets en pointil lé, la partie restituée 
approximat ivement en traits interrompus). 

Quan t à la carnass ière M 4 , la rac ine , qui seule pers i s te , incluse 
dans son alvéole, m o n t r e qu 'e l le avai t 22 à 23 m m . de longueur 
a u collet et qu 'e l le étai t t rès compr imée sur les côtés . 

Rapports paléontologiques. — P a r son d ias tème en ar r iè re 
de C et pa r sa dent i t ion sécodonte , ce Carnass ie r pl iocène se 
s i tue i m m é d i a t e m e n t dans la famille des Fé l idés . P a r qua t r e 
carac tères essent ie l s , forme conique et t r apue de C, absence de 
P j et de P 2 , profil t r iangula i re des dent icules des P , dispari t ion 
de toute den t ( tuberculeuse) en arr ière de la carnass ière , il appar
t ien t à la sous-famille des Fél ines (genre Felis sensu lato). 



Ainsi dans la série des Felïs p l iocènes , exis te une espèce dont 
les P ont une tail le et un profil r i goureusemen t superposables à 
celles du fossile pe rp ignana i s : Felis arvernensis GROIZ. et JOR. , 
seul Fél in avec lequel on puisse u t i l emen t faire quelque com
paraison. Mais la mandibu le de P e r p i g n a n s'en éloigne par son 
d ias tème qui possède avec ses 2 7 m m . une valeur p lus que 
double de celle de F. arvernensis ( 1 2 m m . ) , à n ' examine r que 
les caractères observables sur les figures publiées pa r Groizet et 
Jobe r t 1 et par de Bla inv i l l e 2 . U n e aut re différence essent ie l le , 
moins a i sément appréciable parce que l ' iconographie de F. arver
nensis se l imi te à peu près à des vues la té ra les , réside dans le 
talon de P 4 , t rès di la té sur la forme du Rouss i l lon. 

Toutefois s'il s 'agit d 'un Fél ine bien carnass ier , sécodonte , il 
est indéniable qu 'on y observe qua t re par t i cu la r i t és , adap tées 
généra lement à un rég ime p lus b royeur , te l les qu 'on en rencon t re 
à un degré p lus développé chez les Ursidés ou pa r t i e l l emen t 
chez les Hyaen idés . E n effet, comme caractères un peu urso ïdes , 
nous re t i endrons l 'aspect a rqué , t r apu , épais de la mandibule 
dont la b ranche hor izonta le est moins hau t e , la g rande impor 
tance du d ias tème en t re G et P 3 , la d i la ta t ion du ta lon sur P 4 , 
seule den t où on le connaisse . Gomme affinité faiblement hyae -
noïde, nous r emarque rons la t endance du dent icule pr inc ipa l , 
aussi bien sur P 8 que sur P t , à s 'é largir vers la base pour p r o 
duire un organe p lus conique, bien que r e s t an t encore séco
donte avec une crê te longi tud ina le . 

C'est donc u n Felis assez singulier , possédan t que lques carac
tères ursoïdes , et que nous pouvons dés igner sous le nom de 
Felis diastemata nov. spec., en raison du d ias tème qu'i l p o r t e à 
la mâchoire inférieure et qui le s ingular ise au p remier abord . Sa 
taille étai t voisine de celle du J a g u a r . 

La cur ieuse jux tapos i t ion de caractères relevée sur cette m a n 
dibule fait v ivement dési rer la découver te d ' au t res pièces s q u e -
let t iques qui ne m a n q u e r a i e n t pas d 'ê t re ins t ruc t ives pour l ' ana-
iomie comparée . El le serai t suffisante pour pe rme t t r e d 'é tabl i r 
une nouvelle division, s inon génér ique , du moins subgénér ique . 
Mais il est préférable de laisser l 'espèce dans le g r a n d genre 
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Felis et d ' a t t end re des t rouvai l les plus complè tes pour préciser 
l ' ensemble des a t t r i bu t s du groupe dont ce fossile est le t y p e . 

Quelle pouvai t être la posit ion de ce groupe dans l ' ensemble 
des Carnass iers ? 

Si nous avons relevé des détai ls u rso ïdes ou hyaeno ïdes , il est 
év ident qu ' i l s 'agit de ressemblances morphologiques , de carac
tè res de convergence , d 'ai l leurs faibles, en r appo r t avec un 
régime p lus s imilaire . Mais il n'y a là aucune affinité phylé -
t ique et le Carnass ier de P e r p i g n a n res te u n F'élidé vrai . 

Dans la g r ande famille des Fé l idés , l ' impor tan te va leur d u 
d ias tème aura i t pu faire songer à la sous-famil le des Machairo— 
dinés , avec d ' au tan t p lus de raison que le dent icule du ta lon de 
P,, est sécodonte , quoique large ; le ta lon sécodonte es t sur la 
carnass ière un a t t r i bu t des Machairodus pr imi t i fs . Le bourre le t 
ba^al qui en toure le t a lon de P t const i tue aussi u n point de r a p 
p rochemen t . La tai l le cor respondra i t à peu près à celle de 
M. cultridens. Ces re la t ions possibles avec les Machairodus: 
seraient d ' au tan t p lus r emarquab le s qu 'un g r a n d in térê t s 'a t 
tache à l 'é tude des pe t i t s Machairodus anciens . Mais nous rele
vons ent re cet te sous-famille et la mand ibu le du Rouss i l lon des 
différences nombreuses . Chez Machairodus, les C, avec le bord 
de la symphyse , son t rejetées p lus l a t é ra lement , moins coniques , 
moins t r apues , a l longées et cy l indr iques . Les P possèdent ordi
na i rement , dans ce genre , des dent icules p lus élevés, plus-
cyl indr iques , à profil moins t r i angu la i re . E n out re , dans les 
Machairodus nous n ' avons pas l 'absence obligatoire de P , et de 
P 2 ; il es t vra i que c 'est là une disposi t ion évolu t ive , pouvan t 
avoir été acquise à par t i r d 'un ancê t re miocène à dent i t ion p lus 
complè te . 

Dans les r ep résen tan t s ac tue ls de la sous-famille des Fé l ines , 
i n d é p e n d a m m e n t de la quest ion du d ias tème, le ta lon de P 4 n 'es t 
j amai s aussi di laté , non seu lement dans les formes t rès séco-
dontes comme les T igres , et dans les formes moyennes te l les le 
Léopard du Soudan et le J a g u a r du P a r a g u a y , mais m ê m e chez 
le Lion qui es t ce r t a inement l 'un des Fé l ins de cet te série où le 
t a lon de P t soit le p lus la rge . 



LES HORIZONS CONTINENTAUX 
DU STAMPIEN ET DE L'AQUITANIEN. 

PAR Georges Denizot 

Les difficultés que p résen te le c lassement du mi l ieu du Ter
tiaire ne t i e n n e n t pas t an t aux divergences dans le choix des 
coupures et des g r o u p e m e n t s s t r a t ig raph iques , q u ' a u x incer t i 
tudes des cor respondances d 'un bass in à l ' au t re . 

Sans doute serai t - i l oppor tun de se me t t r e d 'accord, par 
exemple , su r les frontières de l 'Oligocène : doit-on inaugurer ce 
sys t ème au-dessus du Gypse , ou bien au sein de cet te forma
tion? Pour sa l imite supér ieure , quel usage faut-il faire des 
diverses faunes, mar ines et con t inen ta l e s? A v a n t ces ques t ions 
de convent ions , et les dominan t , la nécess i té s ' impose de fixer 
la cor respondance des couches in té ressées , su r lesquel les s u b 
sis tent à l 'heure actuel le de regre t t ab les désaccords . 

Cossmann et L a m b e r t , en 1884, ont pensé établ i r le synch ro 
nisme du Tongr ien de Vl ie rmaël et Neer repen avec la Glaise 
verte et le Calcaire de la Brie, futur Sannois ien de Munier ; cette 
at t r ibut ion fut suivie pa r H a u g dans son Traité. A u contra i re , 
nous voyons Dollfus conserver l ' ancienne opinion des Belges et 
synchroniser ce même Tongr ien avec le Gypse pa lus t re . 

Pour la l imi te supér ieure , la quest ion est par t icu l iè rement 
grave par sui te de l 'usage que l'on a fait depuis une v ingta ine 
d 'années du « Cha t t i en » alors qu 'on ne possédait pas les é lé 
ments p e r m e t t a n t de fixer les équiva lences de cet « é tage ». 

Fuchs a créé son Cha t t i en pour le Sable de Cassel ; ce t e rme , 
assez mal défini au poin t de vue s t r a t ig raph ique , s 'étend sans 
peine aux couches d 'Hochhe im, dont la par t ie lacustre corres
pond t rès bien a u x Marne et Calcaire d ' E t a m p e s . Ces équ iva
lences ont été établies par Sandberger et pa ra i s sen t définitives. 

Il n 'en est plus de m ê m e si l 'on passe au Sud-Oues t de la 
France . D 'une par t , on a rapproché d u Cha t t i en divers g i sements 
marins — Tue de Saumon , Sa in t -Géours — para i ssan t indiquer 
un horizon de passage vers l 'Aqui tan ien , mais sans aucune des 
espèces par t icu l iè res de Cassel . E t l 'on a vécu, j u s q u ' à ces der 
niers t emps , sur le pr incipe de cor respondance ent re le Calcaire 
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d ' E t a m p e s (dont les meul ières supér ieures sont u n faciès) et le 
Calcaire blanc de l 'Agena is . Cet te in terpré ta t ion s 'appuie su r 
l ' autor i té , à vra i dire considérable , de Tournouër , qui pensai t 
caractér iser l 'un et l ' aut re calcaire par Hélix Ramonai1. 

On prit donc le type de cet Hélix pour caractér iser le « C h a t -
t ien » con t inen ta l , en ins is tant sur ce que le Calcaire blanc serai t 
con tempora in de couches mar ines ayan t leurs affinités avec le 
S tampien et non avec l 'Aqui tan ien ~. E t cet te in te rpré ta t ion 
pa ru t renforcée par ce fait que Mayer , é n u m é r a n t les couches, 
cons t i tuan t son Aqu i t an i en , ne cite pas le Calcaire b lanc 3 . 

Or, ce silence reçoit une expl icat ion tou t aut re ; Mayer ne-
pouvai t faire aucune men t ion du Calcaire blanc, car celui-ci 
n 'exis te pas dans les environs de Bordeaux où sont s i tuées toutes 
ses coupes ; la p remière couche de l 'Aqui tan ien est expl ic i tement 
signalée par lui comme reposant , d 'a i l leurs sans l acune , sur le 
Calcaire à as tér ies . C'est en regard de l 'Aqui tan ien inférieur (qui 
renferme en nodules Hélix Ramondi) que se s i tue le Calcaire 
b l a n c 4 . 

Si nous rep renons la compara ison directe des assises lacustres, , 
nous ne t rouve rons guère d ' a r g u m e n t s dans l 'é tude des Mol
lusques . E n t r e le Calcaire d 'E t ampes et le Calcaire b lanc , d ' u n e 
par t , les Calcaires de Cordes et Cieurac liés au S tampien , de 
l ' au t re , il existe en c o m m u n des formes sans signification, comme 
de g r a n d s P lanorbes et L imnées ; t and i s qu ' une bonne par t ie de 
la faune d 'E t ampes n 'a de r ep résen tan t n i dans l 'un ni dans 
l ' au t re , par exemple la série de pe t i t s Hélicidés et de P u p e s qui 
impose l 'équivalence d 'E t ampes à H o c h h e i m 5 . Ces différences 
sont d 'o rdre géograph ique bien plus que s t r a t ig raph ique . Le 
seul a r g u m e n t produi t réside dans l'Hélix Ramondi de la base 
du Calcaire d ' E t a m p e s à É lancour t : or, cet te espèce a souvent 
été citée au-dessous du Calcaire b lanc . On rencont re à cette 
place des exempla i res de pet i te tai l le, que l 'on a r econnu in te r 
médiai res vers H. Raulini, forme ances t ra le fréquente dans le 
S tampien moyen du M i d i G : l ' exemplai re d 'E lancour t , qui est u n 

1. B.S.G.F. 2-xxiv , p . 4 8 4 . 
2 . On a même été jusqu'à classer dans le Stampien des g isements tels que 
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moule ex terne 1 , est j u s t e m e n t dans ce cas, et cette seule cons
tatat ion ferait placer le calcaire d ' E t a m p e s , sous le Calcaire 
b lanc , en regard du Calcaire de Cieurac . 

Des a r g u m e n t s plus p roban t s sont fournis par les Mammifères , 
représentés à la Fe r t é -Ala i s i m m é d i a t e m e n t au-dessous du Cal
caire d ' E t a m p e s . Ceux-ci ne sont pas seu lement du S tampien 
franc (Acerotherium Filholi, Engyodon Osborni, Anthracolhe-
riuni), mais t émoignen t avec Entelodon d 'un a rcha ï sme prononcé 
(Stehl in) . Il es t impossible q u ' u n e assise d 'une v ing ta ine de mè t r e s , 
débu tan t pa r une te l le faune, cor responde au Calcaire b lanc et 
au Calcaire à P h r y g a n e s de Ganna t , où l 'on rencont re , avec 
Hélix Ramondi t y p e , Acerotherium lemanense sans Anlhraco-
Iheridx (qui subs i s ten t dans la par t ie supér ieure des Molasses de 
l 'Agenais) , le genre Entelodon é t an t depuis l ong temps é te int . 

Ainsi le calcaire d 'E t ampes est an té r ieur au Calcaire b lanc et 
synchrone des Calcaires de Cieurac et Cordes supér ieur . Cette 
conclusion impose le r e m a n i e m e n t de tout ce qui a été publ ié sur 
le S tampien et l 'Aqu i t an ien con t inen taux . A vra i dire Munier -
Chalmas avai t en t revu la vér i té , pu i sque d 'une pa r t il assura i t 
que l 'assise d 'E tampes-Montmoren .cy étai t liée au S tampien 
supérieur, é t rangère à l 'Aqui tan ien , et que de l ' au t re il avai t placé 
le Calcaire b lanc clans la division inférieure de cet Aqui tan ien 2 . 
Sur ces direct ives , nous t raçons le tableau su ivan t des format ions 
cont inentales s t ampiennes et aqu i t an iennes , r envoyan t pour les 
détails et références d 'une par t aux ouvrages c lass iques et à la 
note fondamenta le de Stehl in 3 ; de l ' au t re à la descript ion que 
j ' a i publiée de la Région orléanaise 4. 

S T A M P I E N 

E n c réan t le S t a m p i e n — pour lui subs t i tuer , à tor t ou à ra i 
son, le Tongr ien — Alcide d 'Orbigny le comprenai t « depuis les 
« marnes ver tes con tenan t les O&trea cyathula, longirostris, e t c . , 
« jusques et y compr is les calcaires lacus t res supér ieurs 
« d 'E t ampes » ; il précisa que ce te rme rassembla i t les « m a r n e s 

1. Coll. M u s é u m ; figuré in DOLI.FUS, loc. cit., p l . I , f. 1 1 ; DENIZOT, Rég. 
orléan., pl. IX, f. 36. 

2. B.S.G.F. 3 -XXVI , p . 10 ; et XXI, p. 481. 
3. STEHLIN. Mammifères éocènes et ol igocènes du Bassin de Paris, B.S.G.F. , 

I X ; voir pp . 500-520. Depuis cette note , le savant auteur a reconnu l'antériorité 
de Lamilloque au Calcaire blanc (faune de Pauilhac) et à l'assise de Gannat (corn, 
verb.). 

•i. G. DENIZOT. Les formations continentales de la Région orléanaise, Ven
dôme, 1927. 



gypseuses mar ines » de Brongnia r t , les « sables supér ieurs » et 
le « calcaire lacustre supér ieur ». 

La base englobe donc non seulement les Marnes à Hu î t r e s , 
mais les faciès m a r i n s subordonnés de Sannois , de Sa in t -Chr i s -
tophe-en-Hala t t e , qui figurent bien à ce t i t re dans le Prodrome. 

Cependant Brongn ia r t comprenai t aussi comme « marne g y p -
seuse mar ine » la Glaise ver te , à cause de l ' intercala tion à Cyrena 
convexa, Cerithium plicatum qui la sépare de la Marne b lanche , 
celle-ci l acus t re et r a t t achée par lui au Gypse . P lu s t a rd cette 
indicat ion ne fut pas suivie, parce qu 'on avai t découver t su r la 
Glaise ver te un niveau f ranchement lacus t re . D ' A r c h i a c 1 c ru t 
représenter les choses en t raçan t une l imite ent re formations 
lacus t res et formations mar ines , supposées exclusives de par t et 
d ' au t re ; la Marne à Cyrènes étai t considérée comme lacust re , ou 
méconnue . 

Cependan t Munie r -Cha lmas fit conna î t re , en 1891, que la 
Marne de Sannois était con tempora ine du Calcaire de la Brie . E t 
la Marne à Cyrènes , que lque rud imen ta i r e que soit sa faune, ne 
saurai t être séparée de cette, m ê m e Marne de Sannois . 

P a r dessous règne , j u s q u ' à l 'horizon à Pholadomya ludensis, 
une masse privée de tout carac tère mar in , où l'on est de ce fait 
empêché de t racer une l imite vér i t ab le . 

La par t ie supér ieure du Stampien est éga lement const i tuée 
par une formation lacus t re , que d 'ai l leurs D 'Orb igny connaissai t 
s eu lemen t au tour de Par i s . Mais nous r emarquons qu ' i l proclame 
hors de son S t a m p ie n les Fa luns de la Brède , de Montpel l ie r -e t 
de Carry . 

Le défaut essent ie l du S tampien est que ses l imi tes , inférieure 
et supé r i eu re , t o m b e n t au sein de format ions lacus t res , qui ne 
saura ient fournir de c r i té r ium pour une division en étages ; car 
ceux-ci doivent ê t re fondés sur des format ions mar ines . E t le 
désaccord de ces formations vis-à-vis des formations cont inen
tales est ici t rès accentué : alors que les couches mar ines ont 
beaucoup d 'uniformité dans leur extension et d 'homogénéi té dans 
leur faune, les couches lacus t res se répar t i s sen t en deux masses 
très indépendan tes , et soudées l ' inférieure au Groupe du Gypse , 
la supér ieure au Groupe de Beauce. 

1. Histoire des progrès de la Géologie, I I ; voir p p . 523-558. Ce mode de dél i 
mitat ion a été repris par DOLLFUS, C. R. somm., 1917 , - p . 135. 



DIVISION INFÉRIEURE 

Nous laissons en dehors le Gypse et la Marne b leue . 
La Marne b lanche , qui vient au -des sus , est r emarquab le pa r 

sa faunule lacust re , où Limnsea strigosa, Melanopsis mansiana 
accompagnent les espèces de Brie ; t andis que ses ra res M a m m i 
fères conserven t leurs affinités ve r s le Gypse : Xiphodon. E l le 
est séparée, aux envi rons de Par i s , de la Glaise ver te par la 
Marne à Cyrènes , qui est un r emarquab le épisode saumât re ; ma i s 
vers la pér iphér ie cet te in tercala t ion fait défaut, ma rnes b lanches 
et ver tes s ' in tercalent et dev iennent inséparab les . 

Sur cet te glaise, la Marne de Sannois , la Molasse de Mont
mar t re , la Marne de Sa in t -Chr i s tophe etc. cons t i tuen t une couche 
franchement m a r i n e , que Munier réun i t aux précédentes pour 
consti tuer son Sannoisien, épais au tota l de 15 à 20 m è t r e s . 

Les Marnes à Huî t res r é g n e n t au-dessus à Pa r i s et sont r e p r é 
sentées à E t a m p e s pa r la Molasse d 'E t r échy , les F a l u n s de J e u r s 
et de Mor igny (6 à 8 m . ) . C'est la par t ie essentiel le de l ' éphé
mère Jeur ien de Dollfus (1877) : leur réun ion à la Marne de 
Sannois para î t imposée par la s t r a t ig raph ie et la paléontologie , 
malgré l 'avis de Munier qui accordai t t rop d ' impor tance et de 
continuité au lit ÙOslrea longirostris, et nous envisageons, 
d 'étendre le n o m de S a n n o i s i e n à toute la division. 

La Marne de Sannois est remplacée l a t é ra lement par du Cal
caire de la Brie ; vers le sud-est , celui-ci s 'épaissi t par son som
met, aux dépens des couches mar ines ' superposées qui d 'ai l leurs 
présentent des in te rca la t ions calcaires k Hydrob ies au sud de 
Paris, et des fossiles de l 'assise lacus t re L Je considère le Ca l 
caire de la Brie, au to ta l , comme équ iva len t lacus t re de l ' ensemble 
des couches mar ines infér ieures , au -dessus de la Glaise A 'erte si 
constante. 

Les p r inc ipaux mol lusques de l 'assise de Brie sont : Hydrobia 
epiedensis, Bithinia M ont hier si, Nyslia Duchasleli, /Y. plicata, 
Limnœa briardensis, Planorbis depressus, Striatella muricata. 

Le Calcaire de la Brie a l ivré d 'autre pa r t un Mammifère t rès 
important , Entelodon magnum « un des chefs de file de l ' immi
gration oligocène » (Stehl in) , qui coexiste avec Plagiolophus. 

E n dehors de la Région par i s ienne , par suite de la déficience 
des intercala t ions mar ines , l 'assise de Brie occupe la par t ie supé-

1. Nystia. jeurensis BEZANÇON, de Morigny, est identique à N. Duchnsieli ; l'état 
de fossilisation du type de l'École des Mines montre qu'il s'agit du transport de 
coquilles contemporaines et non du remaniement de fossiles antérieurs. 

" février 1930. Bull. Soc. géol . Fr., (4), X X I X . — 14 



r i eure d 'un massif l acus t re cont inu , avec l 'assise de C h a m p i g n y 
a u milieu et celle de Saint -Ouen en bas ; on la sui t a insi sous la 
Beauce . Mais j ' a i r a t t aché à l 'assise de C h a m p i g n y le Calcaire 
C h â t e a u - L a n d o n . 

La farine de Brie se re t rouve exac t emen t dans le Calcaire de 
la Toura ine , avec ses annexes d 'Auzouer e t de Vendôme (La 
C h a p p e , Poul ine) ; au s o m m e t des Calcai res du Berry et du 
Poi tou ; à Théval les p rès Lava l , à L a n d é a n près Fougères e tc . 

Les g i sements de l ' époque (Lobsann , Ronzon etc.) fournissent , 
avec des Palœotheridse, une série de types nouveaux , Entelodon, 
Ancodus, Anthracotherium, Brachyodus et les p remiers Bhino-
ceridse (Stehl in) . 

DIVISION MOYENNE 

Les « Sables supér ieurs » peuven t ê t re pr i s c o m m e division 
typ ique du S t a m p i e n , bien que le c réa teur de ce t e rme n ' en ait 
pas connu les fossiles à E t a m p e s . Ce t te division comprend le 
Cail lout is d ' u t r é c h y suivi du Sable à Corbulomies d 'E tampes 
et du Sable de Vauroux ; le Sable de Pierref i t te , devenu type 
pa léonto logique de l 'é tage ; le P o u d i n g u e de Saclas et les Sables 
lilacés ; en tou t 40 m è t r e s . 

Un événemen t impor t an t m a r q u e la dél imi ta t ion inférieure de 
cet ensemble , que Tournouër , puis L a m b e r t su r tou t , ont mis en 
pleine lumière : les couches sous - jacen tes , de Mor igny à la 
Glaise verte, sont ravinées et r eman iées . E n m ê m e t e m p s la 
faune diffère pa r l 'arr ivée d 'espèces mér id ionales , Cardita Bazini 
et Cerithium Charpcntieri en par t icul ier . 

Vers N e m o u r s appara i ssen t des in te rca la t ions l acus t res , dont 
la plus connue est le Calcaire de Darvault . Ces intercalat ions 
annoncent un massif lacust re , r emp laçan t les sables et t rans-
gressif, qui r ègne au tour de Montarg i s à la base du Calcaire du 
Gât ina is . 

Les Calcaires à Cyrènes et P o t a m i d e s , faciès gypsifères de 
L imagne , peuven t ê tre r a t t achés à l 'assise. 

Il en est de m ê m e d 'une part ie des Molasses de l 'Agenais , et 
spécia lement de la faune de Vi l lebramar : Anthracotherium 
magnum, Entelodon, Acerotherium albigense, Engyodon Osborni. 

DIVISION SUPÉRIEURE 

L'assise é t an t typ ique avec le Sable de Cassel ou Chatt ien 
(Fucus] , on considère comme appa r t enan t à son débu t l 'horizon 



d 'Ormoy , bien que celui-ci ne renferme q u ' u n e faune apauvr ie 1 

par le fait d 'un rég ime plutôt s aumâ t r e , sans les espèces c a r a c 
tér is t iques de Gassel . 

L 'horizon d 'Ormoy se d i s t ingue bien, au tour d ' E t a m p e s , pa r 
une série de carac tères s t r a t ig raph iques m a r q u a n t l ' a s sèchement 
du bassin avan t son occupat ion par u n g r a n d lac (voir Re'g. 
orléan., I I I-3) . Cet é v é n e m e n t n 'es t pas forcément , ni m ê m e 
probablement , pa r tou t de même âge . et r ien ne p rouve qu 'à 
É tampes il cor responde à la l imite inférieure du Cha t t i en ; 
celle-ci pourra i t ê t re u n peu plus récen te . L 'hor izon d 'Ormoy 
apparaî t donc comme voisin de l 'horizon de passage réel , ce que 
confirme la faunule de la Fer té -Ala i s : Acerotherium Filholi 
accompagne Engyodon Osborni, Anthracotherium et l ' a rcha ïque 
Entelodon. 

P a r dessus règne l 'assise marno-ca lca i re d ' E t a m p e s , à Hydro-
hia Sandbergeri, Bithinella Brongniarti, Hélix Munieri, Lim-
nœa corne a, L. symetrica et une série de formes qui démon t r en t 
le synchron i sme avec le L a n d s c h n e c k e n k a l k d 'Hochhe im, r ep ré 
sentant cont inen ta l du Chat t ien . Son épaisseur est d ' env i ron 
20 mèt res . 

Dans la L imagne , la division est représen tée par les m a r n o -
calcaires de Cournon-Gergovia , qui r en fe rmen t avec des «Hélix 
Ramondi de pet i te tail le 2 » de n o m b r e u x Mammifères . Le gise
ment de P y r i m o n t , d 'après les dernières recherches , est à peu 
près con tempora in . 

Dans le Sud-Oues t , les Calcaires de Cieurac et Cordes-supé
rieur (Donnazac) s ' in te rca lent au s o m m e t des Molasses de l 'Age -
nais, avec la faune de Lami l loque . 

L 'ensemble de ces g i sements fournit : Acerotherium Filholi, — * 
Anthracotherium magnum, Microbunodon, Lophiomeryx Cha-
lianati, Brachyodus horbonicus, Archœomys arvencnsis, Hyœno-
don leptorhynchus, e tc . 

A Q U I T A N I E N 

D'Orbigny met ta i t dans le Fa lun ien s. s . , c ' e s t - à -d i re le Mio
cène, les Fah ins de la Brède , Montpel l ier et Ca r ry , avec les 
dépôts plus récents des mêmes régions [Cours, p . 778 , p . 784, 
etc.) . Il avai t d 'a i l leurs reconnu , à la Brède-Sauca ts , à Mér ignac , 

1. COSSMANN ne cite que deux espèces absentes de Pierrefitte : Psummobia 
nilens, localisé, et Cerithinm ubbreviatnm, vo is in de C . Broblayei. 

2. G i n A u n . Études géologiques sur la Limagne, 1903 ;. v . p. 238 et p . 246. 



que ces faluns é ta ient accompagnés d ' in terca la t ions lacustres, , 
et plaçait la formation lacus t re d 'Agen dans le m ê m e « sous -
é tage », avec celle de Sansan (p. 780). 

Ch. Mayer a créé (1857) le nom d 'Aqu i t an i en pour les couches 
inférieures de ce sys tème, ent re le Calcaire à As té r i e s (Stam-
pien) et le Fa lun de Léognan (futur Burdiga l ien) , qui est par 
fois r av inan t . J e me suis expl iqué plus h a u t sur la l imi te infé
r ieure de l ' é tage . 

DIVISION INFÉRIEURE 

Ce sous-é tage comprend dans le Bordela is une marne b leuât re 
s a u m â t r e , pu is le Fa lun de la Brède de nouveau t e rminé par une 
couche s a u m â t r e . La m a r n e basale a fourni des nodules cal
caires à Hélix Bamondi t ype , fossile du Calcaire b lanc de l 'Age -
nais que nous t enons pour équiva len t de l ' ensemble . Il renferme 
la faune de Paui lhac : Acerotherium lemanense, Cainotherium 
commune. 

Dans le Bassin de Pa r i s , l 'assise se place en regard de la pa r 
tie moyenne de la formation lacus t re supér ieure : Marnes de 
Voise et d 'Or léans-Sa in t -Marc ; et de la par t ie essentiel le de la 
Molasse du Gât ina i s . 

E n L imagne , elle es t r eprésen tée p a r l e Calcaire à P h r y g a n e s 
inférieur et les couches à Hélix Ramondi. Vers sa l imi te infé
r ieure se s i tue la faune de Codere t -Peublanc dans sa masse 
celle de Gannat . 

DIVISION SUPÉRIEURE 

L'équivalence du Fa lun de Lar iey , t}'pe du sous-é tage , et du 
Calcaire gr is de l 'Agena is est bien établ ie : ce calcaire p résen te , 
dans une par t i e élevée, le g i sement de L a u g n a c (Vasseur,. 
Repel in) . 

On connaî t non moins exac temen t l 'équivalence des faunes de 
Weissenau , dans le Bassin de Mayence ; et de Sa in t -Gérand- le -
P u y , ra t t aché au Calcaire à P h r y g a n e s supér ieur d e l à L imagne . 

Mol lusques : Stalioa Lemani, Hélix girondice, H. lucbardezen-
sis, Limnsea pachygaster, Planorbis similis var . g r andes , e tc . 

Mammifères : Brachypothorium aginense, Ceratorhinus tagi-
cus, Dremotherium Feignouxi, Cainotherium elegans, Steneo-
fiher Eseri [viciacensis), Amphicyon crassidens. 

1. Vii iKT. Les faunes de Mammifères de l 'Oligocène supérieur de la Limagne 
bourbonnaise , 1929, pp . 2C-3I. 



D a n s le Bassin de P a r i s , le Calcaire gr i s a pour cor respon
d a n t exact le Calcaire de la Beauce p rop re ou de l 'Or léanais , 
t yp ique à P i th iv ie r s , et qui se prolonge j u s q u ' a u delà de Blois : 
vers sa base se place la faunule de Se l les -sur -Cher , à Cerato-
rhinus tagicus et diverses espèces de Sa in t -Gérand . 

A P P L I C A T I O N A U X M O L A S S E S T O U L O U S A I N E S 

Dans le complexe molass ique des envi rons de Toulouse , si 
difficile à diviser pa r sui te de l 'effacement des in terca la t ions 
calcaires, des g i semen t s de Mammifères ont été s ignalés , sur 
tout pa r Noule t ; leur s i tua t ion a été précisée sur la car te par 
J. Repel in et J . Blayac . Depuis 1924, G. A s t r e a p rodu i t de 
nombreux documen t s sur ce sujet. 

C'est déjà du S tampien supér ieur — compris comme ci-des
sus — qui se caractér ise tou t au fond de la val lée , avec des 
Anthracotheridœ associés à Acerotherium Filholi et Brachyo-
clus borbonicus : Grenade , Cas te lnau , Sa in t -Michel . 

Un horizon de passage serait ma rqué , à Dieupenta le , pa r la 
conservat ion de Microbunodon et Hyxnodon à côté de Aceroth. 
lemanense 1 ; sous ce g i sement , Noule t ~ cite déjà Hélix 
Ramondi. 

Il faut s 'élever d 'une c inquan ta ine de mèt res pour rencont re r 
— après quelques g i semen t s d'^4ce?\ lemanense, comme Pech -
David —• la faunule la mieux caractér isée , celle de P e c h b o n -
nieu et de Sa in t -Loup . On y s igna le 3 Acer, lemanense, Cerato-
rhinus tagicus, Dremotherium Feignouxi, Cainotherium Nou-
leti, Palœochœrus Meisneri, Steneofiber viciacensis, Amphicyon 
leptorhynchus qui p lacen t l 'horizon en ple in A q u i t a n i e n . 

L' indication d'Acerotherium Filholi, qui tendra i t à vieill ir le 
gisement , ne peu t ê t re r e t enue . Cet te indicat ion a été donnée 
sur une phrase inc idente de F . R o m a n 4 : or, no t re savant con
frère a bien voulu me confirmer, ve rba lement , qu' i l ne connais
sait, en réal i té , aucun documen t de l 'espèce p rovenan t de Pech-
bonnieu. 

1. A S T R E . B. Soc. Hisl. nat., Toulouse, LU, p. 171 ; B.S.G.F., X X V I , p. 389. 
Le document sur lequel est indiqué Hyœnodon paraît précaire, d'attribution 
générique incertaine. 

2. Mêm. Acad. Toulouse, 5-V, p . 143. 
3. NOULET, op. cil., p. 147. REPELIX, Feuille de Toulouse. ASTRE. Bull. Toul., 

i.u, p. 202 ; B.S.G.F., xxv, p. 3S3. — Voir CH. som., 1926, p. 148 ; 1927, p. 14 et 
]>. 27. Résumant la situation du gisement , je n'ai pas voulu dire qu'il se trouvât 
au sommet absolu de l'étage, mais seulement en haut de l'Aquitanien local, lequel 
est d'ailleurs épais. 

4. A S T R E . C.B.. som., 1917, p . 16. 



H. G. S teh l in m 'a écrit d 'aut re pa r t qu ' i l ne connaissai t aucun 
cas au then t ique de coexistence des deux Acerotherium, et que 
« YAcerot. lemanense n 'a été observé ni au n iveau de Microbu-
nodon, ni p lus bas ; l ' an imal cité de M o n t a n s 1 est bien é loigné 
d ' appar ten i r à cet te espèce ». 

P a r cont re , ce m ê m e Acerot. lemanense. a été s ignalé j u s q u ' a u 
n iveau de S a i n t - G é r a n d Tous les faits connus concouren t donc 
à ma in ten i r P e c h b o n n i e u sur un horizon assez élevé de l ' é tage 
Aqu i t an ien . 

Si l 'on é tudie , sur la carte géologique , l 'a l lure du calcaire 
s t ampien de Br ia tex te et celle du B u r d i g a l i e n 3 , on voi t les 
couches p longer de près de 4 m è t r e s par k m . vers l 'ouest . La 
l imite supér ieure de l 'Aqui tan ien é tan t vers 160 m. sur le 
mér id ien de Léguevin doit passer à une assez faible hau teu r 
au-dessus du coteau de Pechbonn ieu , d i s tan t d 'une v ing ta ine de 
k i lomèt res et s 'é levant à 210 mè t r e s . 

Le coteau de la r ive droi te , au tour de Toulouse , appar t ien t 
donc essen t ie l l ement à l 'Aqui tan ien , et le S tampien se l imite à 
sa base . 

A P P L I C A T I O N A L A P R O V E N C E O C C I D E N T A L E 

Sur les Calcaires de l 'Es taque et de L u y n e s , à Nystia Duchas-
teli, Striatella barjacensis, Melania Luynesi, Potámides aporos-
chema, P. polycosmema (Sannoisien lacus t re ) , repose u n com
plexe con t inen ta l épais de près de 1.000 mè t res . 

Il comprend d 'abord les Argi les de Sa in t -Henr i (Marseille) et 
des Milles (Aix) , où les te in tes rouges p rédominen t , avec Anthra-
colherium cf. magnum, Acerotherium Filholi, A. albigensey 

Prodremotherium ''. C'est sens ib lement la faune de Vi l l eb ramar 
et le mil ieu du S t amp ien . 

A Aix , ces argi les suppor t en t l 'assise gypsifère , célèbre par 
ses P l a n t e s , Insectes et Poissons ; les bancs calcaires associés 
renferment Potámides plicatus, P. Lamarcki, P. rhodanicust 

P. Laurœ ; et u n Hélix de caractère p récurseur du Ramondi °, 
comme ceux du Calcaire de Cieurac et d 'E lancour t , a lors que le 

1. Montans appartient à la faune stampienne de Vil lebramar. 
2. V I R E T , op. cil., p. 258. 
3. L'indication m 2 sur la Feuil le de Toulouse en amont de la Salvctat est une 

erreur de report, pour m 1 . 
4 . J . R E I ' E M X . C.R. AC. S e , CLXUI, p. 1 0 0 . 
5. VASSEUR (Ann. Fac. Se. Marseille, v in , p. 1 7 0 et tableau) cite cette forme 

avec Pot. aquensis aux Mourgues, à la base de l'assise ; et Hélix Ramondi type 
au-dessus du Sable des Figons. 
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SUD 
DU BASSIN DE PARIS 

Cale , d e P i t h i v i e r s 
( S e l l e s - s . - C h . ) 

M a r n e s d e V o i s e , 
S t - M a r c , e t Mol . 
d u Gât ina i s . 

Cale . d ' E t a m p e s et 
d u G â l i n a i s . 

(La F e r t é - A l a i s ) . 

B a s e d u c a l e , du 
G â t i n a i s . 

Cale , d e la Brie e t 
d e la T o u r a i n e 

LIMAGNE 

Cale , à P h r y g a n e s 
s u p é r i e u r . 

( S t - G é r a n d ) . 

Ça lc . à P h r y g a n e s 
i n f é r i e u r . 

(Gannat). 

— - ( C o d e r e i ) . 

M a r n o - c a l c a i r e s 
(Cournon) . 

C o u c h e s 
à P o t á m i d e s . 

A r k o s e s 
e t c a l c a i r e s . 

( R o n z o n ) . 

REGION DE 
BORDEAUX ET AGEN 

Calca i re s g r i s 
( L a u g n a c ) . 

Calca ire b l a n c 
( P a u i l h a c ) . 

Cale , d e Cieurac . 
( L a m i l l o q u e ) . 

M o l a s s e s 
d e l ' A g e n a i s 

( V i l l e b r a m a r ) . 
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t ype a été s ignalé p lus h a u t . Nous a t t r ibuons donc le Gypse 
d 'Aix au S tampien supér ieur ou Chat t ien . 

P a r dessus r ègne , après l ' ensablement des F igons , la masse 
calcaire d 'Égui l les et de la Trévaresse ; on y rencont re des 
var ié tés de Pot. maryaritaceus, qui sont des formes chét ives de 
l 'espèce représentée par des formes luxur i an tes dans les couches 
s aumâ t r e s de Car ry . Ce t te assise est aqu i tan ienne . 

A Marsei l le , le faciès a rg i leux m o n t e p lus hau t : à Sa in t -
A n d r é , l 'argile grise l igni teuse renferme Brachyodus borhoni-
cus, Cainotherium commune, Hysenodon, et para î t plus récente 
que celle de Sa in t -Henr i , d 'âge s t ampien supér ieur . 

P lu s hau t encore les argi les gr ises , j a u n e s , rouges , sont 
accompagnées de pu issan ts poud ingues ; cer ta ins l i ts m o n t r e n t 
des empre in tes végéta les , d 'au t res des Mol lusques pa rmi les 
quels Hélix Ramondi typ ique . A u Cap Jane t , Depére t 1 a décou
ver t une in terca la t ion s aumâ t r e [Psammohia, Ostrea) qui repré
sente la t e rmina ison du golfe aqui tan ien de Carry . 

J ' a i m o n t r é d ' au t re par t 2 que l 'affleurement calcaire de P ié -
dau t ry ( N W . d 'Al lauch) devai t ê t re séparé de l 'assise lacust re de 
l 'Es t aque , représentée au vois inage (P la t r iè res d 'Al lauch) . Il 
renferme les -Potámides d 'Aix 3 , et pas les formes spéciales du 
Calcaire de l 'Es taque ; car nous ne pouvons re teni r Nyslia 
Duchas/eli, cité sans précision suffisante ''. 

A u sommet de l 'assise de P i édau t ry r é g n e n t de pet i ts l i ts 
m a r n e u x fétides à Melanopsis cfr. callosa 5 , Planorbis declivis, 
qui para issent annoncer l 'Aqui tan ien et passen t sous la masse 
des poud ingues du Logis-Neuf. 

La té ra l emen t , les faciès divers s 'associent : j e considère donc 
le Calcaire de P i édau t ry comme un accident au s o m m e t des 
argi les s t amp iennes , contempora in du Gypse d 'Aix . 

1. G. Serv. Carie géol., n° 5, p. J-i. 
2. G. DENIZOT. Sur l'âge aquitanien de certains calcaires des environs de Mar

sei l le . C.R. som., 1920, p. 1 8 7 . — .l'ai écrit « aquitanien », parce qu'à l'époque le 
ii Chattien » étai t réputé contenir le Calcaire blanc d e T A g e n a i s . 

3. J'avais reconnu toutes les Potámides citées c i -dessus à Aix ; depuis j'ai 
découvert en plus P. clalhralus SAI>ORTA (non D E S H . ) qui confirme le rapproche
ment entre les deux formations. 

i. Ce serait d'ailleurs la var. crassilabrum MATHERON : or, le type de ce Gas-
tropode vient de Vaucluse , avec Potámides Laurae, dans une formation réelle
ment contemporaine du Gypse d'Aix ; sa présence à Piédautry nous paraîtrait 
donc normale. 

o. Diffère de M. mansiana qui est plus subulé, à fours légèrement scalari-
formes, à l'inverse des exemplaires de Piédautry. 



TOMOCYON GLUVENSIS N. GEN. N. SP. 

ET LES CANIDÉS DE LA GRIVE SAINT-ALBAN (ISÈRE). 

PAR J. Viret '. 
PLANCHE X I X . 

A u cours du p r i n t e m p s 1928, j ' a i effectué que lques fouilles 
dans une poche d 'argi le s idérol i th ique de la carr ière Che
min à la Grive S a i n t - A l b a n . E n dehors de den t s ou d 'osse
men t s a j 'ant a p p a r t e n u à des espèces bien connues de ce g i se 
m e n t , j ' a i pu me t t r e la main sur que lques res tes d 'un g r a n d 
Canidé qui appa r t i en t à une espèce nouvel le . Il s 'agit su r tou t 
de dents isolées, p rovenan t de j eunes ind iv idus . C'est à peine si, 
à la loupe, on d i s t ingue sur ces dents les premières ti'aces 
d 'usure , et l 'émail appara î t orné de vermicu la t ions ver t ica les 
que croisent de fines str ies paral lè les à la base ; les racines des 
molai res é ta ient encore incomplè temen t formées et les canines 
sont pa rvenues à l 'é tat de bourgeon denta i re . Les c i rcons tances 
de nia t rouvai l le , l ' é ta t d 'évolut ion et de conservat ion des dents 
rendaient h a u t e m e n t v ra i semblab le leur a t t r ibu t ion à u n m ê m e 
individu. Cer ta ines étaient encore implan tées dans des f ragments 
de mandibu le qui se sont ende t tés au moindre contact . J e n 'a i 
pu sauver que que lques f ragments d 'os longs désépiphysés ainsi 
qu 'un as t raga le et u n ca lcanéum de tai l le concordante . Cepen
dant , au cours d 'une visite récen te , j ' a i r amené une carnassière 
qui a a p p a r t e n u à u n individu sens ib lement plus fort, et une 
tuberculeuse faisant double emploi , en sorte qu ' i l faut compter 
avec les res tes de deux indiv idus au moins . 

L 'a l lure généra le de la carnass ière inférieure est celle d 'un 
Amphicyon idé , et son profil ex te rne rappel le celui de la carnas
sière à'Amphicyon major L A R Ï . , mais elle s'en d is t ingue i m m é 
dia tement par sa minceur qui la rapproche des Canidés vra is , 
par le défaut to ta l de pointe in te rne et la const i tu t ion t r anchan te 
de son talon. De tous les Canidés miocènes , j e ne vois que le 
Thaumastocyon Bourgeoisi STEIILLN et HELBJNG, de l 'Helvét ien 
de P o n t - L e v o y qui appel le la compara i son . Celle-ci m'a é té 
facilitée pa r un moulage de la p ièce- type , a imab lemen t envoyé 
par M. S teh l ih . Bien que la dent i t ion de l ' an imal de P o n t -

1. Note présentée à la séance du 29 avril 1929. 



Levoy soit t rès fortement usée , il est visible que les carnassières-
présentent des propor t ions ana logues : M, mesure sur Thaumas-
Locyon 26 x H , et sur le carnass ier de la Grive 33 X 14,S et 
38 X 15 ,5 . Dans les deux cas, les po in tes an té r ieures et p r inc i 
pales sont basses re la t ivement au talon ; il n ' y a pas t race de 
pointe in terne : cependan t sur la den t figurée par Ch. Depére t 
(Arch. Mus. Lyon, t. V, p l . I , fig. 21) , que j ' a t t r i b u e au m ê m e 
an imal , u n léger épaiss issement se manifeste au n iveau de ce t t e 
pointe . Sur les deux carnass ières que j ' a i figurées, la po in t e 
pr incipale p ré sen te à l 'angle pos té ro- in te rne une crê te bien d é v e 
loppée, crénelée, e t , dans le plan médian de la dent , u n e 
deux ième crête qui n ' e s t bien ne t te qu ' à son ex t r émi té infé
r ieure où elle es t en cont inui té avec le t r a n c h a n t du talon. Celui-
ci occupe un peu moins du 1/3 pos té r ieur de la den t et com
prend un fort tubercule ex te rne , conique , en touré sur le bord 
in te rne par un bourre le t basa i un peu p lus sai l lant que sur l ' es 
pèce de Pon t -Levoy ; il existe aussi un léger bour re le t sur le 
bord ex terne ; le contour du talon est n e t t e m e n t a s y m é t r i q u e , 
comme chez Th. Bourgeoisi. 

Sur la mand ibu le de ce dernier , M] étai t précédée d 'une d e r 
nière prémola i re , d 'une P 4 qui , d 'après S tehl in , devai t ê t re b i r a -
diculée. Je possède les deux P 4 du carnass ier de la Gr ive , droi te 
et gauche . Cet te dent longue de 21 est r e l a t ivemen t à Mi , cour te 
et t r apue , avec une pointe pr incipale bien enlevée , un peu d i r i 
gée vers l 'arr ière , t r anchan te par son bord pos té r ieur , lequel se 
hérisse d 'un tubercu le accessoire hau t placé. Le bourre le t basa i , 
faible ou nu l en avan t de la dent , est bien développé dans la 
moitié a r r iè re , su r tou t sur la face in t e rne , et il se re lève à l ' ex
t r émi té pos tér ieure en u n dent icule bien prononcé . Chez les 
Amphicyon, P, t es t p ropor t i onne l l emen t p lus longue , parce 
qu 'e l le possède un pe t i t talon an té r ieur . 

La première tuberculeuse , M 2 , est représentée par trois den t s 
aux racines incomplè t emen t formées. E n opposi t ion avec la ca r 
nassière , M s est res tée p lus pr imi t ive et a conservé une pointe 
in te rne . El le rappel le avan t tou t la dent co r respondan te de 
Pseudocyon. L ' une de ces M 2 avai t été t rouvée par un é tudian t 
à la Facul té des Sciences de Lyon , Ennouch i , et dans u n 
d ip lôme d 'é tudes supér ieures sur la faune de la Grive , a t t r ibuée 
à Pseudocyon sansaniensis. On peut cependan t noter que lques 
différences avec ce genre , p r inc ipa lement dans la posi t ion de la 
pointe in te rne , plus repoussée en arr ière et p lus accolée à la 
pointe pr incipale ; il semble aussi que le ta lon soit r e la t ivement 
un peu plus court avec un tubercule ex terne moins conique que 



chez Ps. sansaniensis. Ps. Depereti MAYET , du Burdiga l ien de 
Ghil leurs, possède une M 2 beaucoup plus cour te , de m ê m e que 
Ps. bohémicas SCHLOSS. de Tuchorschi tz . Au poin t de vue du 
développement relatif de cet te M 2 , le carnass ier de la Grive est 
plus proche du Thaumastocyon où la longueur de M 2 n 'es t que 
la moitié de celle de M,, que des Amphicyon miocènes , où la 
longueur de M 2 es t généra lement comprise entre les 2/3 et les 
3/4 de M,. Mais t and i s que la poin te in te rne est ind is t inc te chez 
Thaumastocyon, et que la poin te ex t e rne du ta lon se perd d a n s 
le bourre le t basai émoussé , ici la poin te in te rne est t rès ne t te et 
le cône ex te rne du ta lon est soulevé et déve loppé en une crê te 
t r anchan te . Malgré son ré t réc issement postér ieur , cet te dent me 
paraî t assez différente de la tuberculeuse de Thaumastocyon. 

N é a n m o i n s , si j e n 'avais eu que la dent i t ion inférieure, j ' a u 
rais p robab lemen t a t t r ibué le g rand carnass ier de la Grive à ce 
dernier gen re . E n effet, l 'effacement de cer ta ins caractères chez 
le type de P o n t - L e v o y pourra i t ê t re mis su r le compte de l ' ex 
t rême usure de cet te pièce, te l le que souven t les faces na tu 
relles des den t s sont remplacées par des facettes artificielles. 
Mais la comparaison des premières tuberculeuses supér ieures m'a 
conduit à des conclus ions différentes. 

La première tuberculeuse du Ganidé de la Grive est t r i cúsp ide , 
comme d 'ai l leurs celle des Amphicyon. El le comprend un tuber 
cule an té ro -ex te rne t r è s puissant , don t le d iamèt re est double 
de celui du tubercu le pos téro-externe . La pointe in te rne est 
basse, p r e s q u e de m ê m e forme que chez Canis et présente à ses 
ext rémités u n léger tubercu le in te rmédia i re an tér ieur , un t u b e r 
cule in te rmédia i re pos té r ieur u n peu plus développé, a l longé en 
une crête à t rois den te lu res . Le ta lon ne compor te pas de q u a 
tr ième tubercule (hypocône), comme chez Canis, mais la po in t e 
interne (protocône) est enveloppée d 'un pu i s san t bourre le t basa i , 
de contour c i rculaire , su r t ou t élargi en arr ière , et r appe lan t le 
bourrelet in te rne des Amphicyon ; en t re ce bourre le t et la pointe 
in terne s 'a l longe u n profond si l lon. P a r cet te const i tu t ion, Mx 

diffère beaucoup de celle des Cuon et pa r sui te de celle d u 
Thaumastocyon où le bour re le t basai est fa ible ; elle acquier t en 
même t e m p s un déve loppement t r ansversa l considérable (lar
geur 32,5 pour une longueur de 21 ,5) . Le contour général de 
cette dent , avec sa face pos tér ieure creusée, rappel lera i t p lu tô t 
celui de Canis que celui de Cuon. Cet te tuberculeuse s 'écarte pa r 
ailleurs des M 1 t yp iques à'Amphicyon, au contour sub t r i angu
laire, dont la poin te in te rne est moins conique, plus étalée en 
forme de croissant . 



Les canines supér ieures m o n t r e n t une couronne cour te , à côté 
de la canine à' Amphicyon major; leur sect ion est ovoïde, elles 
p résen ten t deux arê tes bien marquées , ornées tou tes deux de 
c réne lures ; comme sur la canine inférieure du Thaumastocyon, 
on peut r emarque r « la posi t ion s ingu l i è rement reculée » de 
l 'arête pos té r ieure . Toutefois elles semblen t moins développées 
r e l a t ivemen t aux molaires que chez ce dern ier . 

La t rois ième incisive supé r i eu re 'possède une couronne assez 
longue et rappel le pa r ses p ropor t ions avec la canine , les Amphi
cyon et les Ours . 

L ' as t raga le et le ca lcaneum sont const i tués p resque comme 
chez Amphicyon. J e note s implemen t que le ca lcaneum ne se 
prolongeai t pas en arr ière pa r une apophyse aussi développée 
que chez Amphicyon major , et que la posi t ion de la facette 
ec ta le pour l 'as t ragale étai t p lus méd iane , moins proche du bord 
an té r ieur que chez cet Amphicyon, en sor te que le carnass ie r de 
la Grive étai t n e t t e m e n t d ig i t igrade . 

E n r é sumé , chez ce carnass ier , M, est à affinités d 'Amph icyon 
e t non de Cuon par la g rande longueur relat ive du talon, l 'abais
s emen t des pointes an tér ieure et pr inc ipale . M 1 a un lobe in te rne 
qui n ' appa r t i en t pas non p lus à un Canidé vra i , mais p lu tô t à 
un Amph icyon idé . Dans ces condi t ions , l 'animal de la Grive 
m appara î t c o m m e une tenta t ive d 'un r a m e a u d 'Amphicyon idés 
à évoluer dans le sens d 'une dent i t ion plus spécialisée et plus 
t r anchan te . E n t r a n t ainsi en concur rence avec les g r a n d s félins, 
ee r ameau avait peu de chances de survie . Bien que la dent i t ion 
inférieure se rapproche de celle de T haumastocy on, j e crois 
devoir proposer pour ce carnass ier qui n 'a aucune t endance à 
évoluer vers les Cuon le nom génér ique nouveau de Tomocyon. 
Ce genre est t rès isolé dans le tert iaire d 'Europe ; je ne lui vois 
ni ancêt re dans le Burdigal ien , ni descendan t possible dans le 
Pon t i en . 

P a r l 'absence de pointe in te rne , au Irigone et au ta lon, la car
nassière inférieure de Tomocyon n 'es t pas sans quelques ressem
blances avec celle du g rand Ischyrocyon hyaenodus MATTHEW 
des Loup Fork sands d 'Amér ique (Bull. Amer. Mus., 1904) ; 
mais l 'analogie ne va pas j u s q u ' à la s imi l i tude de const i tu t ion 
des tuberculeuses ; de p lus , le carnass ier de la Grive est loin 
d 'avoir des den ts mass ives comme son con tempora in du Dakota . 
La simplification s t ruc tura le de la carnass ière chez ces deux 
genres n 'es t donc qu ' un s imple phénomène de convergence . 

D 'au t res Canidés sont connus depuis l ong t emps à la Grive . 
Mais il res te encore beaucoup à app rendre sur ces formes qui 



ne sont géné ra l emen t connues que par des den t s isolées. On 
peut , à mon av is , d i s t inguer dans ce g i semen t les espèces sui 
vantes : 

AMPHICYON MAJOR BLAINV . var . GRIVENSIS. 

Il faut attribuer à un grand Amphicyon voisin du major, quoique 
de taille plus petite, la carnassière supérieure droite figurée par 
Ch. Depéret (Arch. Mus. Lyon, t. I V , pl. 13, fig. 5, 5a), qui avait 
été tout d'abord attribuée à Amphicyon major LART. Malheureuse
ment, dans une révision ultérieure (lot:, cit., t. V, p. 38), ce savant, 
sur une description erronée de Toula, revint sur sa détermination 
première pour attribuer cette dent au Dinocyon gôriachensis TOULA, 
en raison de la réduction de la pointe interne de cette P 4 , caractère 
qui, d'après Toula, se serait manifesté à un haut degré chez D. gôria
chensis. Or, on sait depuis que le carnassier de Gôriach est un Hemi-
cyon et non un Dinocyon, et qu'en outre la carnassière supérieure 
décrite par Toula n'appartenait pas à Hemicyon gôriachensis, comme 
on peut le voir sur la figuration de cette espèce, donnée par Hofmann 
(Gôriach 1893). En réalité la P 1 de Dinocyon n'est pas encore connue 
avec certitude (v. plus loin). Cependant Childs Frick se basant d 'une 
part sur des considérations théoriques relatives aux proportions rela
tives des tuberculeuses supérieures chez Dinocyon Thenardi, et 
d'autre part, sur l'examen des surfaces d'usure de la carnassière infé
rieure de cette espèce, est porté à penser que la P'1 de Dinocyon 
était construite sur le lypo Hemicyon-Hyenarctos (Bull. Amer. Mus.K 

vol. LVI, art. I). 

La première détermination de cette dent était donc bonne. La 
réduction de la pointe interne de P ' semble ne pas être une rareté 
chez les Amphicyon miocènes, témoin la carnassière figurée par de 
Blainville (Ostéographie, g. Suhursus, pl. XIV, ligne du haut), et 
celle d'A. major de Ravensburg récemment figurée par Helbing 
(Eclogae g. Helvet., t . .2, 1928) où la pointe interne est bien fondue 
dans la masse de la dent, comme sur l'espèce de la Grive. La carnas
sière de celle-ci se distingue de celle de Ravensburg par sa taille plus 
petite, par la position un peu plus reculée du lalon, par l'absence du 
denticule parastylaire en avant de la dent. Une deuxième carnassière 
supérieure droite, venant toujours de la Grive, conservée au Musée 
de Lyon, apparaît un peu plus grande, plus massive que la première, 
et par suite plus proche du type de Sansan; cette P 4 légèrement 
endommagée à son extrémité postérieure, devait atteindre 32 de long. 
Je ne vois dans ces différences que des variations individuelles, et 
j 'attribue ces deux carnassières au même Amphicyon que la tubercu
leuse supérieure droite figurée par C. Gaillard (Arch. Mus. Lyon, 
t. VU, pl. 3, fig. 2), elle-même plus petite que la dent correspondante 
du grand Amphicyon de Sansan (25 v 31 contre 27 X 34). Les carac-



léristiques de celle M' , sa pointe interne très basse, son talon interne 
assez aminci, l'absence de symétrie due au plus grand développement 
de la face antérieure, se retrouvent à des degrés divers chez d'autres 
Amphicyon. Dans ces conditions, je crois pouvoir rattacher le grand 
Amphicyon de la Grive à l'espèce de Sansan, en distinguant par le 
nom de grivensis une variété qui s'est perpétuée jusque dans le Vin-
dobonien moyen de la Grive, sans atteindre le maximum de taille de 
l'espèce helvétienne. A la Faculté des Sciences de Lyon, j 'a i observé 
une Mt très endommagée que l'on peut rapporter à celle espèce. Seul, 
le lobe médian est bien conservé ; la largeur au niveau de la pointe 
interne mesure 17, la longueur totale de la dent pouvait atteindre 
env. 37. 

AMPHICYON aff. STEINIIEIMBNSIS FRAAS. 

Une deuxième espèce d 'Amphicyon, plus petite que la précédente, se 
rencontre à la Grive. Je lui rapporte tout d'abord un fragment de man
dibule droite de jeune, conservé à la Faculté de Lyon (pl. XIX fig. 11). 
Cette pièce montrait seulementla carnassière, amputée de son lobe anté
r ieur ; en faisant sauler un peu d'os, j 'a i mis à jour le bourgeon dentaire 
de la première tuberculeuse. Celle-ci est une dent d 'Amphicyon tout à 
fait typique qui, par ses dimensions, sa structure, appartient à A. slein-
heimensis. Sa longueur est de 21 contre 20 sur le type de Steinheim ; 
elle semble légèrement plus dilatée au niveau de la pointe principale 
où sa largeur atteint 15. La partie antérieure comprend, se faisant 
face, la pointe principale et la pointe interne, cette dernière bien déve
loppée quoiqu'un peu plus petite. Le talon est court, mesurant 9 sur 
son bord externe ; seul le tubercule externe s'y détache en forte sail
lie, le tubercule interne étant bas et indistinct, fondu dans le bourre
let interne peu soulevé. Par la brièveté de son talon, cette dent est 
bien plus voisine du type de Fraas que celle signalée par Schlosser 
dans les sables d'Oggenhausen et que ce savant attribue néanmoins à 
A. steinheimensis, malgré la présence d'un talon notablement plus 
long que le trigone antérieur (Centralhlall f. Min., etc. 1926 Abt .B. 
No 61. La partie postérieure de M 1 montre un talon robuste large de 
14,5 au tubercule externe élevé et tranchant, modérément développé 
en largeur; le bord interne est peu soulevé, sans pointe distincte. Le 
trigone n'a conservé que ses deux pointes postérieures' dont l'interne, 
bien détachée, occupe une position normale pour un Amphicyon; 
comme la pointe principale est entière, il esl visible que cette dent 
devait dépasser sensiblement en longueur la carnassière de Steinheim 
(long, des deux lobes postérieurs 24 contre 21 sur la pièce type). 

C'est encore à cette espèce que j 'a t t r ibue une M 1 gauche, conservée 
à la Faculté de Lyon (pl. XIX fig. 10), qui mesure 23 X 28. Elle 
est donc nettement plus petite que la M' droite de Y Amphicyon 
major du même gisement. Elle se distingue en outre de cette der
nière par son cône externe postérieur moins réduit relativement à 



l 'antérieur, par sa pointe interne basse plus enveloppée par le bourre
let basai. Sa longueur dépasse d'un millimètre seulement celle de 
VAmphicyon de Steinheim, mais sa largeur est sensiblement plus 
grande ; sur le dessin de Fraas, la largeur de M ' est à peine supérieure 
à sa longueur: ce fait est d'ailleurs si exceptionnel pour un Amphi
cyon que je crois pouvoir le mettre en partie sur le compte d'un effet 
de raccourci du dessin. 

Je ne suis pas sûr que cet Amphicyon soit très différent de celui de 
Pont-Levoy que Stehlin et Helbing ont désigné comme Amphicyon 
sp., taille de l 'A. aurelianensis MAYET, chez qui M 2 mesure 1 8 X 2 7 . 
Sans doute ses dimensions dépassent celles du type de Steinheim, 
mais sans sortir des limites de la variation spécifique-; il n'est pas cer
tain que le type de Fraas représente, même pour Steinheim, la taille 
maxima de l'espèce. 

PSEUDOCYON SANSANIENSIS? L A R T . 

F I G . 1. — Pseudocyon 
sansaniensis '? LART. 
M 2 supérieure droite 

Gr.nat. Musée de Lyon. 

Parmi les documents de la Grive Saint-Alban conservés au Musée 
de Lyon, j ' a i observé une tuberculeuse supérieure de Canidé, non 
encore décrite. Cette dent, légèrement endom
magée sur son bord postérieur, est implantée 
dans un fragment de maxillaire assez mal 
conservé. Elle devait être précédée d'une autre 
tuberculeuse notablement plus forte, mais, à 
ce qu'il semble, non suivie d'une troisième ; 
on pourrait ainsi penser qu'il s'agit d'une M 3 , 
par exemple d'une M 3 d 'Amphicyon major. 
Mais ses dimensions ( 1 3 x 2 0 ) sont bien supé
rieures à celles de la troisième tuberculeuse du 
grand Amphicyon de Sansan ( 9 , 5 x 1 7 d'après 
Filhol) et, d'autre part, sa position à la partie 
postérieure de la racine de l'arcade zygoma-
tique est celle d'une M 2 ; d'ailleurs, le développement des tubercules 
externes, la présence de deux racines externes bien développées et 
divergentes, l 'indiquent également. 

Or, le contour de cette dent, convexe en avant, concave en arrière, 
n'est pas celui d'une M 2 normale d'Amphicyon. (Aussi bien ce ne 
pourrait être qu'un Amphicyon de la taille d'un fort A. temanensis.) 
Par contre, elle rappelle bien la deuxième tuberculeuse d'un crâne 
d'Amphicyonidé conservé au Muséum, à Paris, que j 'ai rapporté au 
Pseudocyon gerandianus aquitanien (A/m. Univ. Lyon, fasc. 47, 
pl. VII, fig. 2 ) . Ce dernier possédait une M 2 plus petite ( I l X 17), 
mais de proportions identiques, très analogue comme contour, et 
montrant le même aplatissement du tubercule interne. 

Dans ces conditions, il me semble possible d'attribuer la tubercu
leuse de la Grive au genre Pseudocyon, et même à un Pseudocyon de 
la taille du sansaniensis. Il est à peine besoin de dire que l'identité 
spécifique demanderait à être basée sur des documents plus complets. 



HEMICYON G'ORIACUENSIS T O U L A . 

Cette espèce est représentée dans les collections du Musée de Lyon 
par une carnassière inférieure, un peu trop petite pour être attribuée 
à H. sansaniensis, mais bien conforme au type de Gôriach figuré par 
Hofmann (die fauna v. Gôriach, pl. IV, fig. 4). On peut simplement 
noter que la petite pointe accessoire qui relie le métaconide à la 
pointe interne, très surbaissée, du talon, est ici peu accentuée. 

HEMICYON GRIVENSIS CHILDS FRICK. 

Le type de l'espèce est une M 2 droite, figurée par Childs Frick 
(loc. cit., p. 53, fig. 17); d'après l 'auteur, cette tuberculeuse, bien 
typique pour un Hemicyon, se distingue de l'espèce de Sansan par 
sa taille bien plus grande et par l'aplatissement de son tubercule 
interne. 

DINOCYON THUNARDI JOURD. 

L'étude de cette forme géante a été reprise par Childs Frick qui, 
d'après les proportions des tuberculeuses supérieures, lui assigne une 
place parmi les Hemieyoninae, et même dans le voisinage d'Hemicyon, 
adoptant ainsi la manière de voir de Schlosser dans la dernière édition 
du traité de Zittel. Cette proposition est acceptable, surtout si, comme 
le pense Childs Frick, la carnassière supérieure est construite sur le 
type Hemicyon. Mais alors, la P 4 droite du sidérolithique de Heudorf 
(Bade), figurée par Schlosser (Palœonlographica, 1889, pl. XIV, 
fig. 32), et attribuée par lui au Dinocyon Thenardi, appartiendrait 
donc à un carnassier nouveau? J'avoue cependant n'être pas très con
vaincu par l'argument de Childs Frick relatif aux facettes d'usure de 
Mr Celles-ci indiqueraient que la P'' correspondante devait être munie-
d'un talon très repoussé en arrière, comme chez Hemicyon ou Hyae-
narclos. J'ai revu la carnassière inférieure de D. Thenardi. Les 
facettes qu'on y peut relever s'observent chez bien d'autres carnas
siers, notamment sur la M, (VAmphicyon major de Pont-Levoy figuré-
par Stehlin (coll. Bourgeois, fig. 3). Je crois que la question de la 
forme de la carnassière supérieure de D. Thenardi doit rester pen
dante. 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, que si les molaires supé
rieures sont du type Hemicyon, par contre, les inférieures s'éloignent 
par plus d'un caractère des Hemicyonidés : à part la position trop 
reculée de sa pointe interne, M^ semble avoir conservé quelques affi
nités avec les Amphicyon, notamment par la simplicité de son talon 
relativement cou r t ; de même la puissante M s montre une pointe 
externe beaucoup plus forte que l 'interne. 

Je n'ai rien de bien nouveau à ajouter à la connaissance de cette 
espèce. J'ai cru cependant intéressant de reproduire deux M, conser-



vées à l'Université de Lyon, (pl. XIX lig. 13-14) dont la plus grande a 
été figurée par Ch. Depéret (Arch. Mus. Lyon, t. V, pl. I, lîg. 20). 
Tandis que cette dent mesure 23 X 16 sur la pièce-type (plus grande 
longueur X p l u s grande largeur), elle n'atteint plus que 20 X 15 sur 
la pièce déjà reproduite, et seulement 17 X 12 sur l 'autre. La taille 
variait donc dans de grandes proportions chez Dinocyon Thenardi, 
et le type de l'espèce semble correspondre à un fort individu. Cepen
dant il n'est pas certain que la réduction d'une dent en régression 
comme une M„ ait entraîné nécessairement une réduction équivalente 
du reste de la dentition. 

AMPI-HCYONOPSIS n. gen. 

Le Muséum de Lyon possède une M, inférieure gauche isolée d'un 
carnassier d'assez grande taille, puisque cette dent mesure 33 de long, 
c'est-à-dire même dimension que son homologue chez Tomocyon çjri-
nensis. Mais sa largeur : 17 est plus considérable. Cette carnassière 
apparaît courte et massive quand on l'examine par sa face supérieure 
flïg. 2A). Son trigone antérieur est bien celui d'un Amphicyonidé : la 
pointe principale est haule et bien enlevée. Le talon, par contre, dif
fère de celui d 'Amphicyon par sa brièveté, son contour aminci en 
arrière et non pas dilaté, l'absence totale de tubercule interne. Ce 

FIG. 2. — Amphicyonopsis n. gen. Carnassière inférieure gauche 
a) face interne, b) vue supérieure. Gr. nat. Musée de Lyon . 

lalon est constitué par le seul tubercule externe élevé et fortement 
tranchant; ce tranchant occupe une position plus médiane que chez 
Amphicyon et s'allonge dans l'axe de la den t ; sur sa face interne, il 
s'abaisse d'abord rapidement, puis doucement jusqu'au bord interne 
absolument plat. Le bourrelet basai, d'ailleurs très faiblement indiqué 
sur cette dent, ne présente à ce niveau aucune saillie. Le possesseur 
de cette carnassière n'était sûrement pas un Amphicyon, mais un 
Amphicyonidé d'un genre nouveau, pour lequel je propose le nom 
à' Amphicyonopsis. 

8 février 1930. Bull. Soc . géol. Fr., (4), X X I X . — Jô 



Les Canidés , on le voit , é ta ient n o m b r e u x et var iés dans les 
p la ines du B a s - D a u p h i n é , à l 'époque v indobonienne ; et il est 
r egre t t ab le que l 'exploi ta t ion bien rédui te des carr ières de La 
Grive S a i n t - A l b a n ne pe rme t t e guère d 'espérer complé te r p ro
cha inement notre documenta t ion à leur sujet . 

Le g roupe des Canidés a t t e in t v is ib lement son apogée au 
Miocène moyen . E n E u r o p e , les rameaux t rès toull'us son t sou
ven t d 'assez cour te durée (Dinocyon, Hemicyon, Tomocyon, 
Thaumastocyon, divers r ameaux de Pseudocyon). C'est en A m é 
r ique , qu 'à côté de que lques p h y l u m s h a u t e m e n t spécial isés , évo
luent et se pe rpé tuen t les ancê t res des Caninae modernes 
( Tephrocyon). 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E XIX 

Tomocyon yrivensis n. gen . n. sp. 

Fui, 1. — Première tuberculeuse supérieure gauche, a) vue supérieure; />) pro
fil, face externe. 

Fio. 2. — Trois ième incisive supérieure gauche, face externe . 
FIG. 3. — Canine supérieure droite . a) face externe, A; face interne. 
FIG. 4 . — Dernière prémolaire gauche, a) face interne, h) vue supérieure. 
Fio. 5. — Carnassière inférieure gauche, a) face interne, h) face externe, c) vue 

supérieure (grande taille) 
Fio. G. — Première tuberculeuse inférieure gauche, a) face interne, h) vue supé

rieure (cette pièce présente une déformation du talon). 
FIG. 7. — Dernière prémolaire inférieure droite , a) l'ace interne, b) vue supé

rieure. 
FIG. 8. — Carnassière inférieure droite , a) face interne, b) vue supérieure. 
FIG. 9. — Première tuberculeuse inférieure droite, a) face interne, b) vue supé

rieure . 

Amphicyon ajf. steinheimensis F R A A S . 

FIO. 10. — Première tuberculeuse supérieure gauche, vue supérieure. 
FIG. 11. — Fragment de mandibule droite d é j e u n e , avec bourgeons dentaires de 

Mi ( incomplet) et de M». 
FIG. 12. — Première tuberculeuse inférieure droite du même, vue supérieure. 

Dinocyon Thenardi Jounn. 

FIG. 13 et 14. — Deuxième tuberculeuse inférieure droite, vue supérieure. 

N . B . — Toutes les figures sont en grandeur naturel le . 



LA FAUNE DE RADIOLITIDÉS DE FORTANETE 
PAR Gaston Astre 1 . 

PLANCHE X X . 

M. le Professeur Pau l Fa l lo t , de l 'Univers i té de Nancy , m'a 
adressé en 1926 quelques Rudis tes de la région de For tane te , 
s i tuée dans le Bas -Aragon , au Sud du cours inférieur de l 'Ebre . 
Les couches cré tacées mar ines dont ils p rov iennen t sont su r 
montées par u n n iveau cont inenta l ga rumnien (Maëst r icht ien 
supér ieur-Danien) à Lychnus Pradoanus. La divers i té de ces 
faciès superposés pouva i t a d m e t t r e ent re eux une lacune s t ra t i -
g raph ique ; il aura i t été abusif de faire état de l 'âge ga rumnien 
des te r ra ins con t inen taux supér ieurs pour a t t r ibue r au M a ë s 
t r icht ien ou au Campan ien élevé les te r ra ins mar ins sous - jacen t s . 
D 'aut re par t , au nombre des fossiles recueil l is se t rouvent deux 
espèces non encore décri tes et p réc i sément représen tées par les 
mei l leurs exempla i res : la fixation, de leur âge méri ta i t donc 
toute a t ten t ion . C'est pour ces deux raisons que , en dépi t de la 
mauvaise conservat ion de beaucoup de ces spéc imens , j ' a i été 
amené à rechercher la s i tuat ion de ces couches à Rudis tes et à 
ne négl iger en rien l 'é tude de toutes les pièces recueil l ies, pour 
dél icate qu 'e l le ait pu ê t re . La descript ion du g i semen t se 
t rouve dans l ' impor t an t mémoi re publ ié en Ju i l le t 1927 pa r 
MM. Fa l lo t et Batal ler sur le Crétacé du Bas -Aragon 2 . 

Praeradiolites Toucasi D'ORBIGNV 1 8 4 7 . — Un exemplaire en très 
mauvais état, défectueux au voisinage des sinus. Les lames externes, 
relevées et assez foliacées, à peine comprimées sur la région cardi
nale, se raccordent aux sinus par un pli étroit ; le fossile appartient 
donc au groupe de Pr. Ponsi, et non à celui de Pr. Hœninghausi où 
ce pli est au contraire très large. La taille relativement forte (lon
gueur 6 8 mm.) et la disparition à peu près complète de la saillie des 
plis font penser à une forme assez évoluée de ce phylum, telle qu'on 
la trouverait dans les mutations sénoniennes. Dans ce dernier 
ensemble, c'est de Pr. Toucasi, du Santonien du Beausset, des Mar-
tigues et de Catalogne, que l'exemplaire se rapproche, par son con-

1. Note présentée à la séance du 29 avril 1929. 
2. FALLOT (Paul) y J. R. BATALLER. Ilinerario geologico a travès del Bajo Ara

gon y el Maestrozgo, 1927. Memorias de la Real Academia de Clencias y Arles de 
Barcelona, tercéra epoca, vol . X X , num. 8, 143 p . , lam. I-V7II. — Cf. pp . 11, 68, 
9i et 124. 



tour très peu arrondi, sa région des sinus très comprimée et ses 
lames également feuilletées. Les dimensions sont un peu plus grandes 
qu'au Beausset, où le type de l'espèce est du Santonien inférieur, et 
presque égales à celles de Pr. Subloucasi, du Gampanien de l'Ariège. 
Or, comme celte dernière n'est qu'une mutation à peine dilférenle de 
Pr. Toucasi et comme il ne manque guère au fossile espagnol que lé 
caractère des lames plus feuilletées pour pouvoir être rangé dans 
l'espèce Subloucasi, la considération de sa taille un peu plus forte 
nous inciterait à voir dans le gisement un niveau santonien élevé, à 
supposer que cette grande taille, observée sur un échantillon isolé, ne 
corresponde pas à une simple variation individuelle. 

Gisement : Ouest de Fortanele. 

Praeradiolites cf. plicatus LAJARD, NEGREL et TOUI.OU/.AN 1 8 2 4 , forme 
à plis accentués. —• Deux mauvais exemplaires qui, par les lames 
très foliacées et un peu étalées, se rangent clans le phylum de Pr. 
cylindraceus. L'arête ligamentaire bien développée et l'absence des 
bourrelets de Sphaerulites prouvent bien qu'on a affaire à ce groupe 
spécial de Praeradiolites. La taille (60 mm.) et le fait des lames 
moins étalées que clans la moyenne des espèces du phylum précité 
s'appliquent à Pr. plicatus, du Santonien de Provence et du Santo
nien supérieur des Corbières. Un pli de la région des sinus présente 
l'allure générale de l'espèce, mais plus accentuée ; la forme est bien 
plus variable à d'autres points de vue pour que celte légère dilfé-
rence ne soit pas négligeable. Le profil allongé des exemplaires les 
éloigne des variélés plus trapues, telles que Desmoulinsi, et les main
tient au voisinage même du type spécifique. 

Gisements : a) Ouest de Forlanete ; b) route de Pitarque à Forta-
nete, 4 km. au Nord-Ouest de cette dernière localité. 

Radiolites mamillaris MATIIERON 1 8 4 2 , forme jeune. — Trois petits 
exemplaires, à lames externes en cornets emboîtés, relevés et assez 
rapprochés. Les plis s'alignent en cotes longitudinales non continues. 
Les sinus sont un peu larges, sans pour cela réaliser des bandes. Les 
fossiles sont identiques aux jeunes Rad. mamillaris santoniens du 
Beausset (diamèlre 30 mm. ; longueur 36 mm.). 

Ils durèrent des jeunes Bad. galloprovincialis, avec lesquels on 
pourrait les confondre, par les lames très rapprochées en cornets 
imbriqués et non en lames verticales, par les sinus qui n'ont pas la 
largeur des bandes, par les côtes longitudinales très imparfaitement 
réalisés, etc. 

Gisement : a) Ouest de Fortanete ; b) route Cantoriega-Fortanete, 
km. 1 7 - 1 8 . 

Radiolites galloprovincialis MATIIERON 1 8 4 2 . — Parmi de nombreux 
spécimens se rapportant manifestement à la même espèce, deux sont 
bien nets quant à leurs caractères. Les lames externes sont droites, 
séparées de loin en loin par les lignes d'accroissement plissées, au 
point que les côtes longitudinales paraissentpresque ininterrompues et 



se prolongent d'une lame à l 'autre. Ce sont les attributs du groupe de 
liad, angeiodes. Les lames externes sont fort espacées. Les sinus 
larges forment des sortes de bandes très faiblement excavées, coupées 
par le ressaut des lames. Ces sinus sont séparés par trois plis iden
tiques à ceux du pourtour, peut-être un peu plus aigus. Ce sont là 
des dispositions communes aux formes du Sénonien inférieur de ce 
phylum : Rad. praegalloprovincialis du Coniacien et Rad. gallopro-
vincialis du Santonien. La première possède des sinus plus larges que 
la seconde ; or, les sinus des exemplaires de Fortanete, bien que larges, 
le sont moins que dans la première. C'est donc à l'espèce cjalloprovin-
cialis que ces exemplaires sont à rapporter. La taille concorde bien 
(diamètre 40 mm.). 

La valve inférieure est variable dans son profil, soit cylindrique, 
soit conique allongée. 

Gisement: Chemin de Fortanete à Pitarque, à 4 km. au Nord-Ouest 
de Fortanete. 

En plus des exemplaires adultes, provient du même lieu un exem
plaire jeune de la même espèce, montrant que les côtes longitudinales 
continues sont déjà réalisées chez le jeune et que la confusion avec 
déjeunes Rad. mamillaris peut être évitée. 

Radiolites hispanicus nov. sp. (Pl. XX, fig. 1-5). — DJAGNOSE. 
Valve inférieure courte et large, presque cylindrique ou à peine 
cylindro-conique et comprimée sur le côté cardinal. Lames externes 
minces, assez feuilletées, disposées en cornets emboîtés et relevés, 
non rabattues vers le bas, si ce n'est dans la région des sinus. Plis 
nombreux obtus, ne s'alignant pas en cotes longitudinales régulières. 
Région des sinus très aplatie, au point que les deux sinus et les trois 
plis qui les bordent occupent à peu près un même plan. Les sinus 
sont larges. Les trois grands plis qui les limitent sont plus étroits que 
ces sinus, et toujours bien nettement marqués et saillants, complète
ment difieren ts pa r l eu r importance de tous les autres plis du pour
tour. 

Diamètres : I) entre le côté cardinal et les sinus, 40 à 50 mm. ; 
2) dans le sens latéral, 60 à 70 mm. — Longueur : 40 à 45 mm. Les 
cinq échantillons recueillis de cette espèce sont à peu près identiques 
par leur forme et leurs dimensions ; ils montrent que l'espèce est très 
homogène. 

D'après l'inflexion des lames dans les plis de la région des sinus, 
on peut distinguer une variété angulata où ces plis sont très accen
tués, avec des lames dessinant un angle très marqué vers le bas 
(pl. XX, fig. 2-3) et une variété sinuata où ces plis, tout en restant 
très nets, sont moins accusés, avec une simple ondulation des lames 
(pl. XX, fig. 4-5). 

RAPPORTS PALÉONTOLOGIQUES. Par les nombreux petits plis qui 
ornent la face cardinale et les côtés, cette espèce appartient indubi
tablement au genre Radiolites. Mais on ne peut s'empêcher de cons-



tnler que la région des sinus et de leurs plis limitrophes fait penser, 
par son ornementation et sa disposition en un même plan, aux Prae-
radioliles campaniens, et cela par une coïncidence d'autant plus 
curieuse que les plis du côté cardinal ont tendance à s'atténuer et à 
passer, en certaines parties, à de vagues ondulations. 

Des quatre groupes phylétiques distingués par Toucas dans les 
Radiolites, cette espèce se rapproche plutôt du deuxième (groupe de 
liad. Sauvagesi) par ses lames toujours relevées vers le haut, sauf 
dans la région des sinus. Mais, malgré ce caractère, elle a quelque 
affinité avec le troisième (type : Nad. radiosus) par ses plis plus fins, 
plus squameux et ses lames plus feuilletées. 

Il ne semble pas possible de la rapprocher plus spécialement d'une 
autre forme connue ; car elle groupe dans sa diagnose des caractères 
qu'on ne trouve qu'individuellement sur des espèces différentes. Ses 
grands sinus, à faciès de Praeradioliles, en font quelque chose de 
très distinct, et je ne vois dans les Radiolites aucune mutation, ni 
ascendante, ni descendante qui puisse valablement se mettre en série 
avec elle. 

Gisements : a) Chemin de Pitarque, à 4 km. au Nord-Ouest de For-
lanele (2 var. angulata et 1 var. sinuala) ; b) Ouest de Fortanele 
(1 var. sinuala); c) route Cantoriega-Forlanete, km. 17-18 (1 var. 
anç/ulala). 

Biradiolites cf. angulosissimus TOUCAS 1 9 0 9 . — Il abonde à Forta-
nete de nombreux restes de petits Biradiolites ; mais au nombre des 
échantillons récoltés, il n'existe qu'un adulte à caractères visibles, et 
encore manque un sinus, ce qui fait que la détermination ne peut être 
certaine. 

Le sinus en bande lisse et assez saillante se rapporte à un Biradio
lites. Les formes jeunes rappelleraient quelque peu l'aspect de Bir. 
lumhricalis. Le grand exemplaire montre qu'on a affaire à une autre 
espèce. Le pli large éntreles sinus est identique à celui de Bir. Carezi, 
du Sanlonien. Toutefois l'ornementation en dilFère et comprend une 
^érie de côtes saillantes, ce qui justement dislingue du Bir. Carezi 
le Bir. angulosissimus du même niveau, auquel il semble donc que 
l'on puisse rapporter les échantillons espagnols. C'est bien de cette 
espèce qu'ils ont le faciès général. 

Biradiolites retrolatus nov. sp. (Fig. 1 et Pl . XX, fig. 6 - 7 ) . — D I A G 
NOSE. Valve inférieure allongée, un peu arquée dans sa partie inférieure. 
Lames externes peu épaisses, entièrement lisses, ornées sur les deux 
tiers du pourtour par des côtes longitudinales continues, saillantes, 
assez aiguës, au nombre de neuf et à peu près régulièrement espacées. 
On distingue, en outre, sur le troisième tiers deux fortes côtes tron
quées, constituant même des bandes planes en saillie, séparées entre 
elles par une dépression lisse, en forme de sillon peu excavé et deux 
fois plus large qu'elles. La bande antérieure est moins saillante que la 
postérieure ; les deux sont carrément tronquées. 

Longueur : 6 0 mm. environ. — Diamètres : 3 2 et 2 5 mm. 



La position des sinus est délicate à interpréter. On serait tenté de 
prendre comme tel le grand sillon excavé séparant les deux côtes 
planes saillantes (fig. 1). Il représenterait le sinus antérieur E. Le sinus 
postérieur S correspondrait au petit sillon, deux fois plus étroit que le 
précédent, qui Suit la côte plane postérieure. Celte interprétation 
paraîtrait d'autant plus vraisemblable que celte dernière côte donne 
au fossile l'allure de certains Agria. La pièce, se présente, en eflel, 
avec un aspect très analogue à celui des figures publiées par Toucas 
pour Agria excavala1, avec la même saillie presque difforme entre 
deux bandes excavées. 

Ce n'est là qu'une illusion. Les sinus ou aires siphonales sont 
autres. Pour les situer, nous ne pouvons disposer de l 'argument de 
position tiré delà charnière, puisque celle-ci n'est pas visible. L'élude 
de lames externes peut seule nous renseigner. Les larges bandes 
excavées, dont la première seule est nette, correspondent à une 
inflexion des lames vers le bas ; elles 
ne constituent donc pas les sinus, mais 
les plis séparant les sinus. Les grandes 
saillies étroites, terminées par une face 
ou bande plane, sont au contraire affec
tées par une inflexion des lames vers le 
hau t ; ce sont elles qui, au lieu de re
présenter des protubérances complexes, 
d'ailleurs difficiles à expliquer, entre 
des sinus, correspondent aux sinus eux-
mêmes. Au reste elles sont beaucoup 
trop différenciées — et elles seules le 
sont vis-à-vis du reste de l 'ornementa
tion, qui est très homogène — pour 
qu'elles ne doivent être interprétées comme aires siphonales. 

Si ces grandes saillies représentent les sinus, on peut aisément 
orienter la valve. Les côtes aiguës ordinaires tapisssent les côtés car
dinal et antérieur. Les grandes saillies occupent les côtés inférieur et 
postérieur. La plus antérieure, petite, doit être notée E. La posté
rieure S qui marque le côté anal est si développée qu'elle forme à la 
valve, à peu près cylindrique sur tout le reste de la périphérie, un 
véritable prolongement vers l 'arrière, caraclère si net qu'il dictait le 
nom que nous avons cru devoir imposer à l'espèce. 

RAPPORTS PALÉONTOLOGIQUES. — Le peu d'épaisseur des lames ferait 
considérer volontiers cette espèce comme un Agria ; mais on sait que 
certains groupes de Biradioliles, celui de Bir. lombricalis par 
exemple, possèdent parfois un test mince. La surface lisse des lames 
est commune aux deux genres. Le caractère des bandes lisses et 
saillantes pour les aires siphonales attribue l'espèce au genre Bira-

1. TOUCAS ( A r . ) . Études sur la classification et l 'évolution des Radiol i t idés , 
1907, Uèm. Soc. géolocj. Fr., P a l . , t. 1 -i (mém. n" 36), pl. X I I , fig. 11 et 12. 

F I G . J . — Biradioliles relrolalus 
(grandeur naturelle).— Section 
de la valve inférieure, au ni
veau de l 'ouverture. 



dioliles, du moins à ce genre tel qu'il est communément compris, 
notamment au sens de Toucas. En effet, l'extension et les rapports 
réciproques cVAgria, Biradiohles et de quelques séries voisines, Sau-
vagesia, Eoradioliles, ont été si profondément modifiés dans des 
publications récentes 1 qu'il faut attendre des travaux synthétiques 
nouveaux pour retrouver une définition rigoureuse de ces genres. 
Eoradioliles possède aussi des aires siphonales en bandes saillantes ; 
mais les lames externes sont des lames de Badioliles, et bien que, 
d'après certaines figurations, elles puissent devenir assez droites et 
un peu lisses, il ne semble pas que sous ce rapport elles arrivent à se 
confondre avec celles, encore plus lisses, de Biradioliles. 

L'ornementation rappelle quelque peu celle de Bir. angnlosissimus. 
On reconnaîtra Bir. relrolalus à ce que ses bandes saillantes s'élèvent 
directement au-dessus des dépressions qui les bordent, tandis que 
dans Bir. angulosissimus les sinus saillants s'élèvent au-dessus d'une 
sorte de méplat et ce sont ces méplats qui sont bordés par les zones 
déprimées : quant à l'inferbande de cette dernière espèce, elle est 
ornée d'une très forte côte, au lieu de correspondre à une large zone 
excavée. 

Gisement : Ouest de Fortanete. 

AUTRES FOSSILES PROVENANT nus MÊMES IIEUX. — Une Exogyre, mal 
dégagée, du type des espèces auriculiformes du Sénonien, et attri-
buable à Exogyra cf. auricularis GEINITZ, a été récoltée sur le ver
sant Nord-Ouest du synclinal de Fortanete. 

Le système des couches à Rudistes présente, par endroits, des cal
caires à Foraminifères. C'est ainsi que dans des bloc's recueillis sur la 
route de Pitarque, au Nord-Ouest de Fortanete, j ' a i reconnu, sur les 
préparations microscopiques, trois catégories de sections, malheureu
sement peu déterminables : 1) des Sidérolites inermes, à enroulement 
nummulififorme ; 2) des Miliolidés extrêmement abondants ; 3) de.s 
Alvéolines, de taille relativement grande, à lame spirale mince et pas 
plus épaisse que les cloisons des loges, avec des loges larges et plutôt 
surbaissées. Ces Alvéolines ne sont représentées que par des sections 
incomplètes ; il n'y a point de confusion possible avec des Lacazina ;. 
car il n'existe pas le moindre endosquelette. Il faudrait de meilleures 
pièces pour permettre une étude plus avancée : on sait que la ques
tion des Alvéolines crétacées est toute à reprendre. Dans le cas parti
culier, on a vraisemblablement affaire à une forme non encore 
décrite. Tout ce qu'on en peut dire, c'est que, dans les espèces 
éocènes seules bien figurées, il n'y a quAlveolina sphaerica FORTIS, 

1. Dot iv iLLÉ (Henri) . Etudes sur les Rudis te s . Rudistes de Sicile, d'Algérie, 
d'Egypte, du Liban et de la Perse , '1910, Mém. Soc. fféol. Fr., Pal. , t. 18 (mém. 
n* 41). Cf. pp. 13-29. 

DOUVII.LÉ (Henri). Sur quelques Rudistes du Liban et sur l'évolution des Bira-
diol i t inés , 1913. Bull. Soc. géolog. Fr., 4° s., t. 13, pp. 409-421, p l . I X . — Cf. 
notamment pp. 418 et sq. 



var. qranum milii Bosc qui ait une lame spirale peu épaisse ; mais 
cette dernière s'y trouve toujours plus épaisse que les cloisons et par 
conséquent plus épaisse que dans les sections de Fortanete. 

On voit , comme conclusion s t r a t ig raph ique , que l 'âge s a n t o -
nien des couches paraî t é tabl i . P o u r les exempla i res défectueux, 
j ' a i cru bon de détai l ler les caractères qui pe rme t t a i en t d 'a r r i 
ver à une dé te rmina t ion . Mais il y a suff isamment de pièces 
typiques avec les Raciioliles r/alloprovincialis bien conservés , 
pour qu 'on n 'a i t pas de doute sur le n iveau santonien de ces 
couches, d 'après l 'échelle s t r a t ig raph ique admise pour les Radio-
l i t idés. 

Si la faune de Fo r t ane t e demanda i t k être étudiée pour la 
connaissance des t e r ra ins qui la renferment , à cela ne doit pas 
se borner son in térê t . Pa r 0 e l le -même en effet, elle mér i te 
quelque a t ten t ion en raison de la s i tuat ion méridionale du g ise
men t dans la vaste province de Rudis tes comprise entre les 
Pyrénées et la Meseta espagnole , la province ca ta lane au sens 
large du mot . Les Radiol i t idés recueil l is p rès de F o r t a n e t e se 
d is t r ibuent en s o m m e entre sept espèces, dont deux nouvel les . 
Quand on examine la répar t i t ion géograph ique des cinq déjà 
connues , on cons ta te que cet te faune se s i tue bien dans le cadre 
d e l à région méd i t e r ranéenne occidenta le , au sein de la Grande 
Tethys mésozoïque. Les cinq espèces exis tent toutes en P r o 
vence, où elles abonden t et où ont été pris à peu près toujours 
leurs t y p e s . On les connaî t en out re en d 'au t res lieux : Praera-
dioliles Toucasi n o t a m m e n t dans toute la Cata logne , Pr. plica-
lus dans les Corbières , Radioliies mamillaris peut -ê t re au Nord 
des A lpes , Rad. galloprovincialis et Biradioliles angulosissimus 
dans l 'Afrique du Nord . C'est assez dire que la faune de Rad io 
litidés de F o r t a n e t e a des re la t ions étroi tes avec celles qui l 'en
v i ronnent ; mais c'est avec la P rovence que les affinités semblent 
le p lus accentuées et cette conclusion pourra i t s 'é tendre poul
ies Radiol i t idés à la p re sque to ta l i té de la province ca ta lane , 
puisque F o r t a n e t e est l 'une des locali tés les plus mér id ionales 
de cette province et les plus éloignées de P r o v e n c e . 



EXPLICATION DE LA P L A N C H E XX 

FIG. 1 5 . — Radiolites hispanicus. 
FIG. 1. — Vue du côté cardinal. Les plis des lames externes ont la même valeur 

dans presque tous les spéc imens . 
FIG. 2. — Le sinus E et S et leurs plis l imites dans la variété angulata. 
FIG. 3. — Var. angulala, vue du côté supérieur, pour montrer la grande saillie 

du pli séparant le s inus. Remarquer la posit ion, en un même plan, 
des sinus et des plis qui les bordent . 

F I G . i. — Les sinus E et S et leurs plis l imites dans la variété sinuata. 
F I G . 5. — Var. sinuala, vue du côté supérieur, pour montrer la faible saillie du 

pli séparant les s inus . A comparer avec la fig. 3. 

F I G . 6-7. — Biradiolites retrolatus 
FIG. 6. — V u e latérale montrant l 'ornementation des côtes . L'expansion ter

minée par la face plane se trouve à gauche. 
FIG. 7. — Côté de la face plane S ; remarquer que cette dernière provient de la 

spécial isation de deux petites côtes séparées, v is ibles à la partie 
inférieure. 

Toutes les figures sont en grandeur naturel le . 



LA FAILLE DE BOLBEC-LILLEBONNE (SEINE-INFÉRIEURE), 

PAR M. G. F. Dollfus ! . 

La faille de Bolbec est u n des t ra i ts géologiques les plus i n t é 
ressants du P a y s de Caux ; les cons ta ta t ions s t r a t ig raph iques 
qui s'en dégagen t se p ropagen t à g r ande dis tance et éclairent la 
s t ructure de ce vas te p la teau ensevel i sous l 'argile à silex et le 
l imon. 

Passy a figuré tou t le val lon de Bolbec et Li l lebonne en Géno-
manien ; Héber t le p remier , en 1844, a s ignalé l ' in térê t du poin-
t emen t j u ra s s ique de Vil lequier ; Lennier , en 1849, dans son 
beau mémoire sur l ' embouchure de la Seine a précisé l 'accident 
et l'a poursuiv i en direct ion de F é c a m p . L 'appar i t ion de la Feui l le 
géologique d 'Yve to t par F u c h s et A l b . de Lappa ren t en 1876 a 
précisé les condi t ions du t racé avec que lques in te r rup t ions , sur
tou t la note expl icat ive d 'A . de Lappa ren t au Bulletin de la 
•Société Géologique (T. IV, p . 398) est fort in té ressan te à rel ire ; 
il y affirme pos i t ivement que l 'Argi le à silex est un dépôt formé 
sur place, dans lequel le p h é n o m è n e du t r anspo r t n'a joué abso
lument aucun rôle. Il d i s t ingue les sables et g rès de Bolbec 
•comme Éocène supér ieur , nous dir ions aujourd 'hui inférieur (Tha-
nétien). Mais il classe les sables g ran i t iques et n o t a m m e n t le 
grand l ambeau de Mélamare dans les Ligni tes du Soissonnais , 
nous écririons m a i n t e n a n t Burd iga l i en . . . ce t te d is t inct ion est très 
délicate et M. Nicolesco dans la p répara t ion récente de la nou
velle Feui l le d 'Yveto t en a éprouvé toute la difficulté. 

P lus t a rd , la Société Géologique de Normand ie , v e n a n t du 
Havre , a visi té la région (1879-1884) avec Lennier , L ionnet , 
Biochet, et dans le volume consacré à l 'Exposi t ion du Havre 
{p. 385, 419, 436) on t rouvera des ex t ra i t s de ces divers au t eu r s , 
i ls ont d i s t ingué , pa ra l l è l emen t à la r ive gauche du val lon de 
Lil lebonne, une cassure m e t t a n t au m ê m e niveau le Cénoman ien 
d'une par t et le Sénonien de l ' au t re . L ionne t es t imai t l ' ampl i tude 
•de la fracture à 120 mèt res , et p lus t a rd à 200 mè t re s , mais le 
terrain est si couver t d 'argi le à silex et de l imon, que les obser
v a t i o n s de détai l sont t rès difficiles à préciser . 

Nous avons depuis l ong temps étudié à no t re tour cette q u e s -

8. Note présentée à la séance du 6 mai 1929. 



Lion (1898. Bull. Serv. Carie Géol., n° 43 , p . 4) puis repris l 'exa
men de Vil lequier pour l ' é tab l i s sement d 'un profil géologique poui-
une ligne nouvel le de chemin de fer de Rouen au Havre par la va l 
lée de la Seine et qui a rencont ré de sér ieuses difficultés d 'exécu
tion par sui te de la présence du Gaul t descendan t j u s q u ' a u niveau 
du fleuve. P lus tard, avec M. R. For t in nous avons recherché les 
condi t ions d 'une a l imenta t ion en eau potable de Vil lequier . Nous 
avons consta té qu ' en t re le Rû de Bolbec et le val lon de Caude -
bec, il y avai t un fort b o m b e m e n t ant ic l inal qui t raversa i t d e l à 
rive droite à la r ive gauche de la Seine et que la faille de Gra-
venchon , telle qu 'e l le étai t figurée, ne formait pas la l imite de 
l 'accident , mais n 'é ta i t q u ' u n e cassure perpendicula i re à l 'axe 
qui d 'Aubervi l le monta i t sur L in to t , Lanque to t , Raffetot, Gon-
freville. Enfin, r écemmen t , pour un approv i s ionnemen t en eau, 
d 'un syndica t i n t e r communa l formé par les communes de Ber-
nières , W a t t e t o t , Nointot , nous avons recherché les conditions, 
d ' écoulement du Rû de Bolbec et nous avons recueil l i les détai ls 
de t rois forages dans la région : à Mirvi l le , à No in to t , k Gruchef-
la-Valasse , qui nous ont permis de préciser les a l t i tudes et de 
dé te rminer la va leur de la faille sous l 'épaisse couver tu re d 'ébou-
lis et de débris qui la m a s q u e n t . M. Nicolesco de son côté dans 
la notice qu ' i l a publ iée sur le N W de la Feui l le d'Yvetojt, a exa
miné la poursui te et la te rminaison de la faille de Bolbec qui se 
divise pour déboucher dans le val lon du por t de F é c a m p , déli
mi tant deux régions con t ras tan tes ; au N de la route de Fécamp 
on rencont re le Turonien et le Sénonien , au S c'est la craie céno-
manienne avec par t ie de Turonien , la d iscont inui té des deux côtés 
de la faille est manifes te . 

Voici un r é sumé des a l t i tudes des couches dans les trois forages 
qui s 'échelonnent du Nord au Sud. 

Altitudes 

Base du Sénonien. . . 
Turonien base 
(épaisseur) 
Cénomanien base. . . . 
(épaisseur) 
Albien 
(épaisseur) 
Aptien base et Kimé-

ridgien sommet . . 

I 
Mirville 

84 

+ 30 
39 m. 
— 9 
54 m. 
— 65 
14 m. 

II 
Nointot 

129 

+ 88 
33 m. 
+ 55 
50? 

i n 
Gru che t-la-Yalassc-

27 

+ io 
— 26 
35 m. 
— 61? 

— 79 



Le val lon de Bolbec est très par t icul ier au point de vue des 
eaux, il est en t iè rement sec dans sa par t i e supér ieure sous Hau te -
vi l le-Vat te tot . on y rencont re une vas te pièce d 'eau au château 
de Mirvi l le qui est formée pa r u n rû descendant de Bernières-en-
Caux, mais à S00 m. en aval , après avoir passé sous le viaduc 
du chemin de fer, le fond se dessèche à nouveau et ne re t rouve 
de l 'eau qu ' ap rès la jonc t ion de la source des Veaux débouchan t 
du val lon de Noin to t , mais il n 'y a qu 'un faible débit , et le p r e 
mier moul in est seu lement au-dessus de Gruchy . 

I . SONDAGE DE M I R V I L L E . 

Pr ise d 'eau du chemin de fer près le v iaduc. 

TURONIEN. 

7 m . 

OÉNOMANIEN. 

39 m. 

Al . l î IEN. 

56 m. 

Al'TIEN. 

24 m. 

KlMÉlUDGIEN. 

1. Limon, sables tertiaires effondrés, 
cailloux 

2. Argile à silex 
3. Marnegrise, blanchâtre,quelques 

silex 
4. Marne calcaire glauconieuse. . . 
5. Sables gréseux, argileux, verts. . 
6. Sables gréseux grisâtres 
7. Sables grossiers, graveleux, gri

sâtres 
8. Sables grossiers grisâtres 
9. Grès grisâtres, argileux, com

pacts 
10. Argile bleue dure (Gault) 
11. Sables et rognons gréseux, glau-

conieux 
12. Argile brune ligniteuse, pyri-

teuse, dure 
13. Argile grise, dure, schistoïde.. . 
14. Sables siliceux, agglutinés, gris. 
15. Sable blanc, fin, avec lits d'argile 

grise 
16. Argile brun foncé, dure, un peu 

sableuse 
17. ^Grès argileux, gris, très dur. . . 
18. Sable blond, quartzeux, agglutiné 
19. Argile compacte grise sur 

38.85 
1 .25 

7. 
5.85 

10.80 
2.40 

0.70 
J4.10 

4.70 
8.90 

29.90 

15 
2.32 
3.20 

3.50 

9.08 
3.50 
4.60 
4.66 

38.85 
40.10 

47.10 
53.95 
64.75 
67.15 

67.85 
81.95 

83.65 
92.55 

122.45 

137.45 
139.77 
142.97 

146.45 

155.53 
159.05 
163.65 
168.31 

Voici la dis tance de Mirvi l le à Noin to t 3.600 m . 
De Noin to t à Gruchet - la-Valasse 4.000 m . 
De Mirvi l le à Gruchet - la -Valasse 6.500 m . 



Cette coupe est e x t r ê m e m e n t in té ressan te , le Cénomanien est 
sableux et glauconifère, l 'Albien mont re un Gaul t bien déve 
loppé avec ses couches l igni teuses , pyr i teuses , graveleuses, , 
caractér is t iques et au-dessous on arr ive à un Alb ien sableux,, 
b lanchâ t re , t rès bien reconnaissable qui est celui du cap de la 
Hève avec un aspect par t i e l l ement con t inen ta l . 

L 'ar r ivée du Kiméridgien au -des sous , comme au Havre et à 
Villequier, mais k la g rande profondeur de — 7 9 m. , est une s u r 
pr ise , nous n ' avons pas de r ense ignemen t s sur les eaux, ma i s 
na tu re l l emen t il n 'y avai t p lus rien à espérer dans le J u r a s s i q u e . 

I I . SONDAGE DE LA SUCRERIE DE NOLNTOT. 

P r è s la Sta t ion. 

CÉNOMAXIEN. 
33 m. 

ALBIEN. 

1. Avant-puits : Limons, sables ter
tiaires, argile à silex 

2. Sable vert argileux 
3. Sable vert avec plaquettes de grès 
4. Sable vert argileux 
5. Plaquette de grès vert, 1res dur. 
6. Sable vert argileux 
7. Sable vert avec rognons de grès. 
8. Sable argileux gris (Eau) 
9. Sable gris avec rognons de grès. 

10. Sable argileux, vert, avec grès. 
11. Sable vert glauconieux pur . . . . 
12. Argile grise 
13. Argile noire un peu sableuse. . . 
14. Argilenoireetgriseavecrognons. 
15. Sable vert 
16. Sable gris aquifère 
17. Argile grise 

40.29 
0.80 
3.89 
0.55 
0.40 
3.24 
9.47 
2.68 
7.32 
2.82 
2.25 

0.60 
13.08 

5.61 
2 .48 
1.00 
0.20 

40. 29» 
41.09 
44.98 
45.53; 
45.93. 
49.17 
58.44 
61.32: 
68.44 
71.44 
73.71 
74.31 
87.39» 
93 
95.48 
96.48 
96.68 

Il a été pra t iqué deux forages à la Sucrer ie , peu d i s tan ts et 
qui ont éprouvé la même infor tune, ils se sont ensablés et sont 
devenus inut i l i sables . Ils ne sont pas descendus assez bas et les 
précaut ions nécessaires n 'on t pas été pr i ses , on aura i t pu aller 
bien p lus avant , si on avai t eu un d iamèt re plus impor t an t . Il y 
a p lus ieurs couches aquifères dans le gaul t et il en existe encore 
au-dessous , on a donc to r t de désespérer t a n t qu 'on n'a pas 
a t te in t le Kimér idgien . Les couches effondrées dans le puits, 
comprena ien t des sables g réseux , visibles en affleurement sur la 
pente de la c o m m u n e et a p p a r t e n a n t au Tha'nétien. Il y avait 
aussi en surface de nombreux gra ins g ran i t iques gross iers ca rac 
tér is t iques des Sables de la Sologne. 



SÉNONIEX. 
sur 2.87. 

I UKONIEN. 
28.76 

CÉNOMANIÉN. ^ 
sur 17.40 / 

I I I . SONDAGE A G K U C H E T - L A - V A L A S S E . 

Chez M. F o r t h o m m e , indus t r ie l . 

Avant-puits 
Craie blanche •. 
Craie jaunâtre à silex 
Craie grise 
Craie avec silex noirs 
Craie avec silex blonds 
Craie blanchâtre dure 
Craie blanche à silex noirs 
Craie grisâtre 
Craie à silex noirs 
Craie grise dure 
Craie bleuâtre 
Craie blanche 
Craie bleuâtre 
Craie grise dure 
Craie grise, glauconieuse et noire. . 
Glauconie sableuse 
Sable glauconieux vert 
Terminé dans le même sable aquifère. 

Un aut re relevé communiqué par M. For t in a donné des chiffres 
un peu différents. 

Une première compara ison des -alt i tudes du Turon ien en t re 
Mirville et Noin to t nous condui t à a d m e t t r e une première faille 
de 58 m. , une au t re comparaison ent re Noin to t et Gruche t nous 
mont re u n écart beaucoup p lus g rand dans la base de ce m ê m e 
Turonien de -J- 88 à — 26 soit 114 m . et nous fait supposer une 
autre faille et il ne serai t pas su rp renan t que cet accident se s u b 
divise en p lus ieurs cassures paral lè les , ce qui concorderai t avec ce 
qu'on connaî t à Fécamp où il y a dans le p ro longement tou t un 
régime de pe t i tes failles. D 'au t re pa r t le point de Noin to t nous 
apparaît comme n e t t e m e n t ant ic l ina l , t andis que celui de Gru -
c h e t e s t e x t r ê m e m e n t b a s , l e s o m m e t d u C é n o m a n i e n e s t a — 2 6 m . 
La faille dépasse tou t p robab lemen t 100 m . , avec un m a x i m u m 
de 150 si nous cumulons les deux cassures . 

C'est su r tou t la découver te du Kimér idgien à Mirvil le qu' i l faut 
signaler, à l ' a l t i tude de — 8 0 tandis que les m ê m e s couches à 
Ostrea virgula sont à Vil lequier au bord de la Seine à - j - 40 et 
qu'on les connaî t bien peu au-dessus de la mer au Havre et à 
Honfleur à —(— 7. 

Le confluent du Rû de Bolbec et de la Seine a été l onguemen t 
étudié déjà, on y a fait de n o m b r e u x sondages pour chercher u n 

14 m. 
1 .37 
1 .50 
1.00 
1.43 
0.63 
6.60 
1 .50 
3.45 
3.50 
•2.50 
2.50 
2.45 
3.20 
7.37 
7.00 
9.10 
1.30 

14 
15.37 
16.87 
17.87 
19.30 
19.93 
26.53 
28.03 
31.48 
34.98 
37.40 
39.98 
42.43 
45.43 
53.00 
60.00 
69.10 
70.40 



endroi t favorable pour passer sou te r r a inemen t sous la Seine près 
de Quillebeuf. Mais ces é tudes ont mon t ré la presque imposs i 
bilité de ce t rava i l . Le lit l imoneux e tg rave leux Qua te rna i re ancien 
de la Seine est large de 5.000 m. et il est profond de 26 m. avec 
des berges d 'accès imprat icables dans le Gaul t , le cours actuel de 
la Seine s 'est creusé un lit spécial dans ce li t ancien , il est la rge 
de 500 m. et profond de 12 m. seu lement , c 'est un tou t au t r e 
rég ime. 

Les envi rons Es t de Li l lebonne pe rme t t en t de reconna î t re dans 
tous les val lons la présence du Cénomanien en ascension au pla
teau, le Turonien est loin en ar r iè re , ce Cénomanien , comme on 
peut le voir à la montée de la Roserie , mon te à Touffreville et à 
Tr iquervi l le j u s q u ' à 85 m. d 'a l t i tude et nous y voyons appara î t re 
de t rès fortes sources so r t an t de la Gaize ; si nous en déduisons 
les 35 m. qui peuven t cons t i tuer l ' épaisseur du Crétacé inférieur, 
nous aurons le Kimér idgien à 5.0 "m. d ' a l t i tude , c 'es t -à-dire p lus 
haut encore qu ' à Vil lequier m a r q u a n t bien l 'ant icl inal qui se 
poursu i t au N E du val lon. 

La faille ne se coude pas à la h a u t e u r de No t r e -Dame de G r a -
venchon comme l ' indique la car te , elle se cont inue d i rec tement 
pour t r ave r se r la Seine, mais elle est coupée au bas de la coll ine 
de Beauregard par une au t re faille, perpendicu la i re , qui se dirige 
sur Vi l lequier . A u cimet ière de N . - D . de Gravenchon j ' a i observé 
dans une très belle carr ière de Di luv ium, à 7 m. de profondeur , 
les sables ve r t s du Cénomanien inférieur à l ' a l t i tude de 36 m. ; 
deux carr ières de Sénonien moyen fossilifère sont au contac t 
direct du Cénomanien sur le revers sud du va l lon . 

Les eaux dis t r ibuées au jourd 'hu i à Li l lebonne sont les m ê m e s 
que celles captées anc iennement par les Romains ; elles appa
ra issent dans l 'é t roi t Vallon de la Vallée sur la Glauconie céno-
manienne imperméab le p rovenan t du Turonien et du Sénonien 
de l 'ant ic l inal de Vil lequier , elles sont d 'une e x t r ê m e abondance , 
mais leur a l t i tude est médiocre et il faut les re lever pour en faire 
la d is t r ibut ion dans cer ta ins quar t i e r s . Le h a u t du Vallon est sec 
et les eaux se pe rden t en aval , en par t ie , dans la faille a v a n t 
d 'ar r iver au bourg . 

Nous c royons devoir donner à t i t re de comparaison la coupe 
des carr ières de Villequier qui ont été p récédemment t rès bien étu
diées par Lennier , et nous ne différons de lui qu ' en ce qui con
cerne la sui te de la coupe à l 'E , elle ne se t e rmine pas par une 
faille, mais par u n p l o n g e m e n t rapide de tou tes les couches qu 
r amène à la Seine et au-dessous , le Gaul t , le Cénomanien et le 
Turonien sous Caudebec . 



VlLLEQUTER 

Gomme compara ison , voici la dern iè re coupe que j ' a i re levée 
à Villequier à l ' ancienne tu i ler ie . 

TuitON'IEN. 

C li NOM A M E N . 

10 m. 

VHACONIEN. 

-\r.BIEN, 

APTIEN. 

WEAI.DIEN. 
néocomien 

KlMERIDGIEN, 

Argile à silex. 
Craie blanche à Inoceramus la.bia.lus. 
C r a i e g r i se 

Craie blanche avec quatre lits de silex. . . 

Craie verdâtre à Holaster subglobosus 
Craie glauconieuse à Am. Mantelli 
Craie sableuse à Inoceramus slrialus 
Craie verte à Pecten asper 
Craie g'iauconieuse à silex dispersés 
Craie argileuse glauconifère 
Argile grise siliceuse ébouleuse (Gaize) niveau 

d'eau avec Am. inflatus 

Argile noire avec pyrites, ligniles 
Sable gris glauconifère (Gault) 
Sable ferrugineux avec grès et poudingue : A m. 

Milleli, cailloux variés 
Niveau argileux inconstant à Oslrea Aquila. 

Sable quartzeux micacé jaunâtre 
Sable brunâtre à Tethis laevigala 
Sables blancs avec Grès géodiques et débris vé

gétaux. Niveau d'eau 
Marne grise ou bleue avec bancs solides, nom

breuses Oslrea virgula, exploité sur 
Les parties basses renferment de grandes Am

monites. Altitude supérieure du Kim. 45 m., 
couches bien inclinées au Nord-Est. 

2.65 
3.15 

4.00 
2.00 
4.00 
6.00 

18.00 
2.00 

6.00 
4.00 
0.20 

4.00 

18 m. 

10 m. 

On r emarque ra le maint ien d 'épaisseur du Cénomanien et l ' im
por tante réduct ion de, l 'Albien et de l 'Apt ien , la présence de la 
Gaize est cer ta ine , mais- elle a été souvent confondue ou réunie 
à l 'argi le du Gau l t dans de n o m b r e u x forages et m ê m e à Rouen ; 
mais , dans les affleurements, la dist inction est facile. 

Il n 'y a pas de Por t l and ien qui a été bien reconnu à Rouen et 
à Sa in t -Mar t in du Vivier mais qui n 'a pas été signalé non p lus 
au H a v r e . 

Dans le vo is inage , au N de Noin teau , M. Lemoine a publ ié 
deux forages l 'un à ï h i e rgev i l l e qui a rencont ré la base du Cénoma
nien à — 4 9 et l 'autre à Thiet revi l le à 1.500 m. du p remier qui a 
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a t te in t la base du C é n o m a n i e n à — 8 (le T h a n é t i e n y est fort épais) . 
Il impor te avan t d'aller plus loin de relever sur la feuille d ' Y v e -

tot une confusion impor t an te , c 'est que les îlots te r t ia i res sont 
dess inés et inscr i ts comme inférieurs à l 'Argi le à s i lex. E n réal i té 
l 'argi le à silex vraie repose toujours d i rec tement sur la craie, dont 
elle est un faciès d 'a l téra t ion, elle est toujours sous les couches 
te r t ia i res . C'est que l 'argile à silex est souven t confondue avec le 
l imon à silex dans lequel les silex sont des é léments remaniés 
et qui offrent souvent des silex tail lés p réh i s to r iques . I l convient 
d 'ajouter que l 'argile à silex vér i tab le est toujours p lus mince 
sous les dépôts ter t ia i res que sous ceux p u r e m e n t l imoneux . 

Une compara ison avec la Coupe du Havre doit nous ar rê ter 
que lques in s t an t s , r e m a r q u a n t que la coupe y est f réquemment 
masquée par des ébou lemen t s , et que ces ébou lements ne sont 
que r a r e m e n t occasionnés p a r l a c t i o n des vagues , mais proviennent 
de décol lements dans l ' escarpement dé te rminés par les infil tra
t ions des eaux supér ieures , il y a aussi des g l i s sements au niveau 
de toutes les couches imperméables , à la hau teu r du Cénomanien 
inférieur, des argi les de l 'Aptien et de l 'Alb ien . 

L E H A V R E 

Coupe au pied de la falaise de la Hève, sous les pha res . 

CÉNOMANIEN . 

VBACONIEN. 

Af.BIEN. 

APTIEN. 

11. Craie jaune un peu glauconieuse. Silex 
noirs lilés. Parlie inaccessible allant jus
qu'au sommet. Environ 

10. Craie glauconieuse, bancs durs et tendres, 
fossiles nombreux, silex gris '. . 

Pecten asper Cidaris vesiculosa 
Tvrrilites Discoïdea suhnculns. 

9. Craie très argileuse, d'un vert foncé, fos
siles rares. Niveau d'eau 

8. Marne sableuse, ferme, légère, d'un gris 
bleuâtre (Gaize) 

Anim. inflalus Tricfonia Iieva 
Peclen orhicularis. 

7. Argile très glauconieuse, d'un vert noir. 
Ain. interruptus. Am. Milleti 

6. Sable grossier, caillouteux et poudingue 
ferrugineux, blocs exotiques, débris va
riés. Osirea Aquila 

a. Argile grise, pyriteuse, avec végétaux. . . . 
4. Sable roux, grossier et graveleux 

15 m. 

4.00 

0.60 

7.00 

1.00 

2.40 
2.00 
1 .00 



N É 0 C 0 M I E N 

ou 
WEALDIEN. 

KIMÉRIDGIEN. 

3. Sables et grès blanchâtres, lits ferrugineux, 
couche à Telhis laeviqala 

2. Sables assez gros, glauconifères, à gros ro
gnons de grès ferrugineux géodiques : 
crustacés, végétaux 

1. Sable verdâtre, demi-fin, devenant jaunâtre 
ou blanc par altération, petits lits argi
leux rougeâtres, débris végétaux. Sur. . . 

Cette couche sableuse a une puissance totale 
de 17 m. et elle ravine les Marnes grises 
à Oslrea virc/ula. 

Marne grise ou bleue à Oslrea virgula, 
faune décrite par Aug. Dollfus et Lennier. 

0.40 

3.20 

6.00 

Il n 'y a pas de Turon ien , il a été dénudé , il n ' appara î t que 
fort en arr ière , au vallon de Mont iv i l l ie rs . 11 en résul te des cons
ta ta t ions impor t an t e s , les ass ises du Crétacé é ta ient déjà sou le 
vées quand la mer thané t ienne est venue dénude r le pays de 
Caux, en u n e d é n u d a t i o n très impor t an t e , puisqu 'e l le se suit dans 
le Lieuvin et le Calvados , au -dessus de Trouvi l le et ayan t enlevé 
la p lus g r a n d e par t ie du Cénomanien au -dessus de Dives . 

Ce Thané t ien qui a été si bien reconnu comme âge par Munier , 
à Dieppe, est formé de sables b lancs avec silex verdis à la base 
et avec amas de grès énormes , ces g rès , épars ou con t inus , 
couvrent tout le pays de Caux et comme ils se p résen ten t à Bolbec 
des deux côtés d e l à faille, à peu près à la même hau teu r , on peu t 
en conclure que la faille de Bolbec-Li l lebonne est an té r ieure au 
Tert ia ire , avan t l ' abras ion du Thané t i en . Sur ce premier Ter t ia i re , 
on peu t se demander s'il y a des dépôts à a t t r ibuer au Spa rna -
cien, comme les î lots é t endus de Dieppe et de Sa in t -Saëns ; nous 
connaissons-bien que lques amas de cai l loux t rès roulés du type 
de Sinceny, mais ils sont peu t -ê t re s imp lemen t remaniés à la base 
des l imons, et le Sparnac ien n ' i ra i t pas loin vers l 'Ouest , tous 
les g rands l a m b e a u x marqués par mo i -même , en rouge , sur la 
Feuil le de Lille au 320.000° doivent ê t re classés dans le Thané 
tien. Comme dernier dépôt te r t ia i re , il y a les sables g ran i t iques 
de Sologne mais ils ne forment qu ' une bande é t ro i te i n t e r r o m 
pue sur la r ive droi te de la Seine, ex i s tan te a u - d e s s u s de Cau-
debec, au tour de Bolbec et dans des points hauts j u s q u ' a u Havre . 

Au fond, il es t e x t r ê m e m e n t probable que le calcaire grossier 
s'est é tendu auss i su r cet te plateforme thané t i enne du l i t toral nor
mand pour aller donner la main aux îlots du Cotent in , la issant 
comme trace de son passage les que lques N u m m u l i t e s égrenées 
qu 'on a recueil l ies sur les p la teaux côt iers . 



Il convient d 'ajouter d 'un mot que , en gros , ces g rès ter
t ia ires ne sont pas abso lument à la même a l t i tude su r tou t le 
p la teau de Gaux et qu ' i ls p résen ten t des ondula t ions qui sont 
la sui te de celles de la région ter t iaire du bassin de Pa r i s . 

M . G. Ramond fait remarquer que A. DAUBRÉE, dans ses Eludes syn
thétiques de Géologie expérimentale '': a publié une Planche repro
duisant deux fragments de la Carte topographique de la France, au 
1 /500.000 e , en couleurs — dite du « Dépôt des Fortifications » — sur 
laquelle, grâce à un « t ransparent», on voit nettement apparaître le 
parallélisme des Vallées principales du Pays de Caux, du Pays de 
líray, etc. , ainsi que des Vallées des environs de Joigny (Yonne). 

Sur ces Vallées principales s 'embranchent des Vallons secondaires, 
plus ou moins reclilignes, dont les directions, variées, présentent, elles 
aussi, un parallélisme remarquable. 

Daubrée considérait : « Qu'il faut attribuer aux diaclases, dans le 
relief du sol, les traits fondamentaux du dessin des Vallées, diaclases 
qui affectent certainement les couches profondes — comme on peut le 
constater, en plus d'un point, dans les falaises du pays de Caux. » 

G. K. 

J. Loc. cil. Tome I, p . 321-351. Pl . III. Dunod, éditeur, in-S". — A n . 1 8 7 0 . 
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UNE MILIOLIDÉE GÉANTE 
DU SÉNONIEN DU MAROC LACAZORSIS TERMIERI 

PAR H. Douvillé 1. 

PLANCHE X X I . 

Notre confrère Henr i Termier a recueil l i au cours de ses explo
rat ions sur le bord du moyen At l a s , dans la val lée de l 'Oum er 
Rbia, une série d 'échant i l lons qu ' i l m ' a communiqués ; ils p r o 
viennent de ï e k a Ichiane en t re Bekri t et Khenifra et sont cons
ti tués pa r des galets calcaires , souvent de g rande tai l le, emba l 
lés dans u n tuf et p rovenan t d 'une roche qui affleure en a m o n t 
Certa ins de ces gale ts m o n t r e n t à leur surface ou dans les sec
tions, d'assez n o m b r e u x débris d 'un fossile s ingul ier de forme 
ovoïde p lus ou moins al longée et don t la tai l le peut dépasser 
20 m m . de longueur avec une la rgeur de 9 m m . Ils sont l 'objet 
de la présente no te . 

La roche est t rès compacte et il n 'es t pas possible d 'en dégager 
les fossiles ; ils ne sont donc connus que par des sect ions presque 
toujours obl iques et d 'une or ienta t ion indé te rminée ; en outre ils 
sont généra lement f ragmentés et p lus ou moins usés à leur sur
face, aussi l eur é tude est-elle pa r t i cu l i è rement difficile. E x a m i 
nés en lames minces , ils m o n t r e n t une s t ruc tu re r appe lan t celle 
des Lacazina, mais encore p lus complexe , et avan t d 'aborder 
leur descr ip t ion, il a pa ru nécessaire de rappeler l 'é ta t de nos 
connaissances sur ce type cur ieux de Foraminifère . 

I. L e s Mi l io l idées t r é m a t o p h o r é e s et l e s Lacazina. 

On sait que les Miliolidées sont caractér isées par un pe lo tou-
n e m e n t t rès part icul ier de leurs loges . On peut p rendre comme 
point de dépar t une forme plate spiralée dont chaque loge occupe 
un demi - tou r ; il en résul te la format ion de deux pôles , chaque 
loge pa r t an t de l 'un d 'eux pour about i r au pôle opposé, t andis 
que la loge su ivante revient au premier ; mais elle se développe 
dans un plan différent, décalé par r appor t à celui de la loge pré
cédente, de 60° par exemple , et la même disposi t ion se repro
duisant pour les loges su ivantes , il en résul te qu 'e l les sont dans 
ce cas groupées su ivant trois p lans d i s t an t s de 120° environ ; les 

1. Note présentée à la séance du 27 niai 1029. 



Ti dernières loges seules sont visibles ex té r i eu rement , d 'où le nom 
de Quinquelocul ine donné à cet te forme. 

Dans un mémoi re t rès in té ressan t publ ié en 1885, Munier -
Chalmas et Sch lumberge r 1 ont mon t ré les cur ieuses modifica
t ions que peuvent présenter les Miliolidées de g r ande tai l le du 
g roupe des T réma tophorées : dans le j eune âge les formes micros-
phé r iques B sont du type quinquelocul ine et elles p r é sen t en t 5 
loges visibles ex té r ieurement ; les loges s 'é largissent ensui te p r o 
gress ivement et se recouvrent de p lus en p lus ; le n o m b r e des 
loges visibles se rédui t à 3, puis à 2 et la coquil le passe ainsi au 
type Biloculine. C'est ce que les a u t e u r s ont bien m o n t r é tout 
d 'abord dans le genre Idalina, a c c o m p a g n a n t leur démons t ra t ion 
de nombreuses figures et de belles p répara t ions (loc. cit., p . 296 , 
fig. 22 à 35). Tandis que ces modifications du type Quinquelocu
line au t ype Biloculine se p roduisen t p rogress ivement dans les 
formes B, les formes mégasphér iques A au contra i re débutent 
d i rec tement par le s tade final Bilocul ine. 

Dans d 'aut res gen res , dans les Periloculina par exemple (loc. 
cit., p. 308, fig. 36 à 40, P l . XIV, fig. 56 -59 , P l . XIV bis, fig. 69) , 
les loges con t inuan t à s 'élargir , le s tade Biloculine est dépassé , 
les dernières loges dev iennen t embras san te s et finissent par recou
vrir en t iè rement la coquil le . Cette disposi t ion est encore p lus 
marquée dans les Lacazina (loc. cit., p . 314, fig. 41 à 44, P l . X I V , 
fig. 60 à 65 , P l . XIV bis, fig. 66 à 68) où le s tade monolocul ina i re 
est souvent a t te in t t rès r ap idemen t , su r tou t dans les formes A : 
les loges embras san te s sont a lors représen tées par des anneaux , 
dans les sect ions normales à Vaxe. Dans l 'espèce figurée par ces 
au teurs comme L. compressa on compte d ix-hui t de ces a n n e a u x . 

Si on examine les excel lentes figures que Sch lumberge r a don
nées des Per i locul ines on consta te u n déve loppement par t icu l ie r 
de Tendosquele t te , la paroi in te rne des loges, p ré sen tan t u n e 
série de côtes sai l lantes longi tudina les , quelquefois assez déve
loppées pour a t te indre la paroi opposée ; la loge se t rouve ainsi 
subdivisée en loget tes ayan t la forme de b a n d e s longi tud ina les , 
p lus ou moins la rges , p lus ou moins régul iè res . Cet te disposit ion 
est bien visible en par t icul ier sur la figure 40 (loc. cit., p . 313). 

Dans Lacazina cet te disposi t ion est encore p lus accentuée , les 
côtes sont e x t r ê m e m e n t nombreuses , p lus de 100 par tour dans 
L. compressa et les loges divisées en au t an t de bandes long i tud i 
na les . Ces côtes sont à peu près equid is tan tes , mais par suite de 

1. Sur les Miliol idées trématophorées Bull. Soc. Gèol. de Fr., S" série, tome XIII, 
p. 213 à 323, 44 figures dans le texte , P l . XIII à X I V bis. 



la forme de la coquil le , elles n ' a r r iven t pas tou tes j u s q u ' à l 'ou
ver tu re et les bandes s ' anas tomosen t avant de l ' a t te indre . De 
plus ces bandes e l l es -mêmes se t rouven t subdivisées p lus ou 
moins régul iè rement par des cloisons t ransversa les ; celles-ci 
assez peu développées dans Lacazina Wichmanni etL. elongala, 
sont au cont ra i re très régul ières dans L. compressa, de sorte que 
les loget tes résu l tan t de la subdivis ion des bandes ne sont pas 
p lus longues que larges ; elles p ré sen t en t des d imensions compa
rables dans les coupes axiale et équator ia le {loc. cit. P l . XIV 
bis, iig. 66 et 67) . 

I I . U n g e n r e n o u v e a u : Lacazopsis. 

Si nous examinons ma in tenan t les échant i l lons du Maroc , 
nous ver rons que p a r m i les sect ions é tudiées , il en est quelques-
unes (Pl . X X I , fig. 2 , 3) qui sont const i tuées par des anneaux con
cent r iques ; c'est comme nous venons de le voir le caractère des 
Lacazina. Ces anneaux r ep ré sen t en t des loges embras san te s et 
elles sont divisées en bandes longi tudina les par une série de cloi
sons. Sur d ' au t res sections nous ver rons que ces bandes son t 
divisées en loget tes pa r des cloisons t ransversa les comme le 
mont re la coupe ci-contre (fig. 7) ; ces loge t tes ayan t à peu près 
les mêmes d imensions en longueur et en la rgeur , exac t emen t 
comme dans Lacazina compressa. Pa r leur forme générale les 
échant i l lons du Maroc se r approchen t davan tage de L. elongala, 
mais leur taille est no t ab l emen t p lus g r a n d e , elle a t te in t 22 m m . 
de longueur su r un échant i l lon encore incomple t (P l . XXI , fig. 1) 
avec une la rgeur de 9 m m . , t and i s que L. elongata a t te in t seu
lement 12 m m . de l o n g u e u r ; mais su r tou t la const i tu t ion du test 
est toute différente : calcaire porce lané et imperforé dans ce t te 
dernière espèce, coir.me l 'est hab i tue l l emen t le lest des Miliol i-
dées, il es t au cont ra i re t r ès finement sab leux et rét iculé d a n s 
l 'espèce du Maroc . Si on é tudie son mode de formation, on voit 
appara î t re d 'abord une très mince couche régul ière , épaisse de 
20 ij.. envi ron , — à l ' in tér ieur de laquel le s 'é lèvent des pout re l les 
qui se développent p rogress ivement et s ' anas tomosen t de maniè re 
à cons t i tuer un réseau assez i r régul ier à mail les d 'une soixantaine 
de \x. Les parois s'en épaiss issent peu à peu, la issant au centre 
un vide qui se pro longe dans tou te l 'épaisseur de cette couche 
in terne . Il résul te de cet te composi t ion que dans une section t a n -
gentiel le celle-ci para î t ra i r régu l iè rement rét iculée, t andis qu ' une 
section normale mon t re ra une succession de poutre l les paral lè les 
plus ou moins anas tomosées . 



Cet te s t ruc tu re du test différencie ne t t emen t les échant i l lons 
du Maroc et je proposera i de les d is t inguer géné r iquemen t et 
spécif iquement sous le nom de Lacazopsis Termieri, en déd ian t 
l 'espèce au géologue qui l 'a découver te . 

Les Lacazopsis se ron t donc des Miliolidées t r éma tophorées à 
s t ruc tu re de Lacazina, c 'es t -à-dire caractér isées par l 'exis tence 
de deux pôles ent re lesquels se déve loppen t a l t e rna t i vemen t des 
loges complè tement e m b r a s s a n t e s . Ces loges é t an t divisées pa r 
des cloisons en bandes long i tud ina les , subdiv i sées e l les -mêmes 
t r ansve r sa l emen t en loge t tes . Ils se d i s t inguen t des Lacazina par 
leur t es t f inement sab leux , tou t en é t an t calcaire , et doublé par 
une couche in te rne i r r égu l i è remen t rét iculée. 

F I G . 7 . — Schéma d'une 
c o u p e longitudinale 
montrant la divis ion 
des loges en logettes 
( X 15). 

Via. S. — Coupe schéma
tique de l'échantillon de 
la fig. 1 de la planche X X I ; 
la partie grisée représente 
la sect ion de la partie 
moyenne . 

Une au t re différence qui frappe imméd ia t emen t , c 'est la forme 
i r régul ière de p resque tous les échant i l lons . On sait que les Laca
zina elongata adme t t en t n o r m a l e m e n t u n axe de symét r i e passan t 
p a r le cent re de tou tes les sect ions annula i res et par les pôles , 
c ' e s t -à -d i re au mil ieu des ouver tu res , c 'est tou t à fait excep t ion
ne l l emen t qu ' une ou plus ieurs de ces ouver tu res peuven t s ' écar 
ter de l 'axe de symét r i e . Dans Lacazopsis nous avons vu que les 
loges ava ient éga l emen t une section annula i re , mais la l igne des 
centres de ces sect ions qui peu t encore ê t re considérée comme 
u n axe de la coqui l le , n ' e s t p l u s un axe de symét r i e , il peu t ê t re 



courbe ou m ê m e géniculé , de sorte qu ' une section p lane obl ique 
peut se couper deux fois. 

Ainsi l 'échant i l lon de la figure 1 (P l . XXI) bien appa ren t sur la 
surface à forte courbure d 'un gale t , ne mont re lorsqu 'on l ' examine 
avec une forte loupe que des r angées longi tudina les de loget tes 
plus ou moins a r rond ies et u n peu i r régul ières ; j ' a i fait user par
t ie l lement et polir la par t ie la p lus c o n v e x e ; la section p lane 
ainsi ob tenue présente une disposi t ion assez s ingul ière , comme 
l ' indique la figure 8 c i -contre : aux deux ex t rémi tés elle présente 
ne t t emen t des sect ions annu la i res , ce qui mon t r e que l 'axe a été 
coupé deux fois, de te l le sor te qu ' une même loge se t rouve être 
représentée par deux anneaux dis t incts ; l 'axe avai t donc dans 
•ce cas une assez forte courbure . 

La figure 4 de la p lanche r ep résen te une section obl ique avec 
une disposi t ion ana logue : dans le hau t de la figure on d is t ingue 
un g roupe de 6 loge t tes , ind iquan t 6 bandes longi tudina les , c'est 
dire que la section est voisine de l ' ouver tu re de la l o g e ; tou t 
autour se développe un cercle de loget tes a p p a r t e n a n t à la loge 
suivante . Mais ce cercle est incomple t , il s 'ouvre vers le bas et 
se prolonge en dess inant une sor te d 'el l ipse surajoutée, au mil ieu 
de laquelle repara î t un nouveau g roupe de loget tes a p p a r t e n a n t 
à la loge précédente : celle-ci est ainsi représen tée comme dans 
la figure 8 par deux groupes d is t inc ts de loget tes . 

Même disposi t ion dans la ligure S : en hau t une pet i te ouver
ture en tourée de p lus ieurs anneaux de forme circulaire (1 à 6) 
pourrai t cor respondre k ,une loge init iale m é g a s p h é r i q u e . Mais 
vers le bas les anneaux 3, 4, o et fi se p ro longent en deve
nan t elliptiques' , tandis qu ' au mil ieu appara î t un groupe de 
logettes a p p a r t e n a n t ce r t a inement k la loge 2 ; celle-ci se t rouve 
encore représentée par deux groupes dis t incts de loget tes , un pre
mier de forme circulaire e n t o u r a n t la losre init iale et un deuxième 
où lés loges sont é t roi tes et a l longées . 

On voit en r é sumé l ' ex t rême complicat ion du genre Lacazopsis. 
Il paraît dégradé par r appor t à Lacazina, et affecté de g igan
tisme. Le tes t est devenu sab leux et comme spongieux ; l ' an ima l 
semble avoir a b a n d o n n é la vie nageuse libre et il devai t vivre sur 
le fond, plus ou moins bal lot té par les couran ts , ce qui exp l ique 
rait l ' i r régular i té de sa forme. 



EXPLICATION D E LA P L A N C H E X X I 

F I G . 1 . — Fragment de galet, montrant sur sa surface convexe un grand échan
tillon de Lacazopsis (grand, nat.) 

F I G . 2. — Sect ion normale d'un échanti l lon montrant la disposit ion annulaire 
des loges e t leur division en loget les ( X 20). 

F I G . 3 . — Autre sect ion analogue; on dist ingue comme dans la figure précé
dente les piliers qui const i tuent le t e s t ( X 20). 

F I G . i. — Section oblique montrant à gauche les pil iers qui se déve loppent nor 
malement à la surface, tandis qu'à droite la sect ion oblique montre la 
structure alvéolaire du test ( X 20). 

FIG. 5 . — Autre section oblique passant probablement par la mégasphère ( x 1 5 ) , 
F I G . 6. — Sect ion oblique montrant le mode de formation du test ( X 15). 

Ces photographies ont été exécutées , avec son habileté bien connue, pai 
M. Ragot, au laboratoire de la Sorbonne . 



LE LIAS MOYEN ET SUPÉRIEUR DU VERSANT SUD 
DU CAUSSE DU LARZAC. 

ÉTUDE D'UNE FAUNE DE L'AALÉNIEN INFÉRIEUR. 

PAR C. Roquefort ET F. Baguin J. 

PLANCHES XXII ET XXIII . 

L'é tude effectuée de rn iè rement par l 'un de nous - de que lques 
Damortierïa, maroca ines nous a remis en mémoire les in t é res san t s 
g i sements de l 'Aalénien inférieur qui ex is tent dans le B a s - L a n 
guedoc . 

E n France , u n t rès peti t nombre d ' A m m o n i t e s de ce niveau 
ont été figurées n o t a m m e n t pa r Brasi l , Dumor t ie r , H a u g , Lissa-
jous et d 'Orb igny ; le seul t ravail u n peu spécialisé est relatif 
à l 'AIsace-Lorra ine , il es t dû à Schneider . A u cont ra i re , en 
Angle te r re B u c k m a n , et en Al lemagne Benecke, Branco, E r n s t , 
Quens ted t ont décri t et représenté de nombreuses Dumoriieria. 

Nous avons donc pensé qu ' i l serai t in té ressant d 'é tudier et de 
comparer aux figures données par les au t eu r s les échant i l lons 
les p lus g rands et les mieux conservés p a r m i les que lques cen
taines de fossiles que nous avons pu recueil l ir dans la région de 
Lodève (Hérau l t ) . 

Il y a lieu de préciser d 'abord la s t ra t ig raph ie du Lias moyen e t 
supér ieur qui n'a pas été étudiée en détail dans cette région. 

I. — STRATIGRAPHIE 

E n su ivan t la route na t ionale n° 9 qui descend du Causse du 
Larzac, on voit affleurer t rois fois les assises bas iques en t re le 
Caylar et Lodève par suite de la présence de plus ieurs failles 3 : 

A . U n e p remiè re bande passe au S du Cros, au P a s des 
Gabaches , sous les Rives et v ient d i spara î t re sous les basa l tes 
de l 'Escandorgue , p rès du hameau des Sièges. 

Dans tou te la par t ie or ientale de cette bande le Lias (moyen 

1 . Note présentée à la séance du 3 juin 1 9 2 9 . 
2 . F. DAGIIIN. Sur une faune du Lias supérieur des environs de Beni-Tadji t 

(Maroc oriental). B.S.G.F., (-i), X X V I I , p. 2 5 1 - 2 5 5 , pl . XI, 1 9 2 7 . 
3. On suivra cette é lude sur la Feuil le de Saint-AlTrique du Service de la Carte 

géologique de France. 



et supér ieur) n 'occupe que des affleurements r e s t r e in t s , r ecou
ver t s le p lus souvent pa r des cu l tu res . 

A u P a s des Gabaches , o n peut déjà d is t inguer , sur un Toar -
cien rédui t , t rois n iveaux aaléniens : 

1. Marnes bleues à Dumortieria ; 
2. Marnes bleues à Pleydellia ; 
3. Marno-calcaires supér ieurs 1 . 

La série a u g m e n t e en épaisseur au fur e t à mesu re que l 'on 
avance vers l ' W ; sous les Rives on d is t ingue déjà sous l 'Aa lé -
nien un Toarcien supér ieur et un Toarcien moyen . 

E n t r e les Rives et les Sièges on observe la série su ivan te : 

I . Plienshachien : Calcaires à entroques avec Térébratules, Bélem-
nites, Gryphées. Ce Pliensbachien se prolonge assez loin vers 
le S ; 

2 . Domèrien inférieur : marnes bleues à Amallheus margarilalus 
MONTF. , Belemniles compressns SCHLOTH. olPetUacrmus hasalli-
formis MILLER ; 

3 . Domèrien supérieur: marnes jaunes à Pallopleuroceras spi-
natum BRUG. et nombreuses Bélemnites ; 

4 . Toarcien inférieur : schistes cartons ; 
5. Toarcien moyen : marnes bleues à nombreux fossiles pyriteux : 

Harpoceras hicarinaium ZIETEN, Hildoceras hifrons BRU-G., 
Cceloceras mucronalum D'ORB., Paroniceras slernale D'OR»., 
Haucjia jugosa Sow., Lillia cf. malagma DUM., Brodiceras sp. 2. 

II n'a pas été possible de distinguer ici les deux zones reconnues 
par M. Monestier dans l'Aveyron 3 . 

6. Toarcien supérieur ; marnes bleues fossilifères surtout au som
met, avec Pseudogrammoceras Reynesi MONESTIER, Pseudolio-

ceras Aulhelini MONESTIER, Phylloceras aveyronnense MENKGII.3 ', 
7. Aalénien inférieur el moyen : La base est encore formée de 

marnes bleues, sans fossiles, représentant la zone à Dumorlieria. 
Des infercalations de petits bancs grisâtres un peu gréseux et plus 
résistants se produisent ensuite et renferment surtout des Ammo
nites pyriteuses : Pleydellia maclra DUM., Pleijdellia subcompla 
BRANCO. 

Après une deuxième série de marnes bleues sans fossiles se pré
sente un beau développement de marnes à nodules calcaires avec 
fossiles blancs : LiocerascL opalinum REIN., Lucina plana ZIETEN. 

1. Cet affleurement avait été repéré et des fossi les y avaient été recueill is il 
y a déjà quelques années par l'un de nous (F. D.) dans une course avec 
M . .T. BLAVAC. 

2. Ces l istes comprennent éga lement les fossi les récoltés sous les Rives . 
3. J. MoMSSTiEn. Stratigraphie paléontologique du Toarcien inférieur et moyen 

<le la région SE de l 'Aveyron. B.S.G.F., (4), XXI , p. 322, 1921. 



8. Aalènien supérieur : Calcaires bleuâtres bien lités, peu épais, à 
Cancellophycus. 

Cette série offre une grande analogie avec celle étudiée par l'un de 
nous plus à l 'W sur l'autre versant de l'Escandorgue 

B. — La seconde bande l iasique t rès étroite et p resque tou
jours cult ivée ne peut ê t re étudiée qu ' aux environs du Mas 
A u d r a n où l 'on voit : 

Des calcaires à entroques, les schistes cartons, un Toarcien très 
réduit et un Aalènien un peu mieux développé avec quelques Pleydel-
lia aalensis et Pleydellia maclra, tantôt pyrileuses, tantôt calcaires ; 
cette dernière formation englobe peut-être le niveau à Lioceras opa-
linuin de la bande A. Le tout est surmonté d'une assez épaisse série 
de calcaires très marneux. 

C. — La troisième bande des terra ins étudiés forme une cor
niche médiane dans les beaux esca rpements des cirques de Pégai -
rolles de l 'Escale t te et de Lauroux ; bien que les assises soient 
souvent recouver tes par les éboulis , nous avons pu étudier de 
l 'E à l ' W , les points su ivan t s : 

P r è s de la source de Sambuguède , on peut noter sous la r ou t e , 
au-dessus de l'a pic du Lias inférieur : 

Les schistes cartons, une mince couche de Toarcien phosphaté ; 
une zone à Dumorlieria pyrileuses ; une zone à Pleydellia, à fossiles 
altérés, avec intercalations de calcaires marneux jaunâtres. 

Au-dessus de la rou te : 

Des marnes bleues sans fossiles et des calcaires marneux devenant 
de plus en plus compacts pour former le Bajocien du second à pic. 

Près du h a m e a u de Murène le terrain géné ra l emen t dénudé 
nous a permis d 'établ ir la bonne coupe ci-jointe (fig. 1, p„ 254) 
qui appel le les observa t ions suivantes : 

Les calcaires à Po lyp ie r s , bien développés sur un pet i t p la 
teau au S W de Murène , sont à l ' a l t i tude de 650 m . environ ; le 
passage du Tr ias à l ' Infra-Lias s'effectue au N de Poujols à 
350 m. environ ; si donc , c o m m e il est indiqué sur la légende 
de la feuille de Saint-Affr ique, on r a t t ache encore les calcaires 
à Pol}-piers à l 'He t tang ien , il faut a t t r ibue r au Rhét ien et à la 
base de l 'He t t ang ien une épaisseur de 300 m . environ et rédui re 
tout le Lias inférieur et le P l iensbachien aux que lques mè t res de 
la zone à Gryphées (d 'a i l leurs souvent difficile à séparer de celle 

) . C . ROQUEFOHT. Lias moyen et supérieur dans le N de l'Hérault. C.R. som
maire S. G.F., 1928 , p; a e . 



à Polyp ie rs ) , ou bien conclure à l ' absence de ces é tages ou par
t ies d 'é tages . Or, la série para î t cont inue ; nous n ' a v o n s pas 
t rouvé Gryphsea arcuata LAMK . , carac tér is t ique du S inémur ien ; 
par cont re nous avons recueil l i , aussi bien à Murène que dans 
la région des Rives et de Saint -Fél ix de l 'Héras (bandes A et 
B), des G r y p h é e s du g roupe de Gryphxa obliqua auct. non 
GOLDF . , espèce qui exis te à la fois dans le Lotbar ing ien et le 
P l i ensbach ien , et même Gryphœa cf. regularis DESII . du P l i ens -
bachien. Sans pré juger de l 'âge des diverses couches à Polypie rs 
du Golfe des Gausses, nous aur ions donc dans la région étudiée 
une t endance à rajeunir ces couches pour les a t t r ibuer à un 

FIG. 1 — COUPE OE L'ESCARPEMENT QUI DOMINE LA BERGERIE DE MURÈNE A L'OUEST. 
Légende. 1. Calcaires divers d'âge i m p r é c i s ; 2. Bancs calcaires parfois dolomi-

tiques renfermant des Polypiers s i l iceux et, l égèrement au-dessus, des Gry
phées ; 3. Calcaires gris à Amallheus margarilalus et Paltopleuroceras spinalum 
(Domérien) ; i. Marnes gris-bleuâtre à fossiles pyri teux Hildoceras bifrons : 
5. Marnes à fossi les phosphatés (Toarcien) : au sommet quelques Dumorlieria 
phosphatées ; 6. Marnes très fossil ifères à Dumorlieria pyri teuses (base de 
l'Aalénien) : 7. Pet i t s bancs marno-caleaires, parfois gréseux, intercalés dans 
la série marneuse ; 8. Marnes et marno-calcaires à Pleydellia (Aalénien moyen) ; 
9. Marnes très pauvres en fossiles, représentant l 'Aalénien supérieur; 10. Cal
caires dolomit iques gris, rubéfiés par endroits (Bajocien). 

niveau re la t ivement élevé du Lias inférieur ' . La g rande épa is 
seur des couches de Poujols à Murène pourra i t dès lors corres
pondre au Rhétien, à l 'He t t ang ien et au S inémur ien ; toutefois , 
en l 'absence complè te de Céphalopodes , nous ne pouvons donner 
cet te opinion que comme une hypothèse et non comme une cer
t i tude . 

Le niveau 3 de la coupe nous révèle l 'exis tence d 'un D o m é 
rien calcaire d 'un faciès très différent de celui de la b a n d e À ; il 

1. M. G. DUHAR dans ses « Études sur le Lias des Pyrénées françaises » 
(Thèses Sciences, Lille, 1925, p. 219) discute lui aussi l'âge des couches à Polypiers 
attribuées à l 'Hettangien. Il a l ' impression que les bancs à Polypiers appar
t iennent à un niveau plus é levé du Lias inférieur (Hettangien supérieur-Siné-
murien). — Voir aussi RENÉ NICKLES. Hettangien coralligène de Saint Fél ix de 
l'Héras. C.R. Collah. Carte géol. Fr., n» 85, t. X I I , p. 135, 1901-1902. Pour cet 
auteur, le récif de Po lypiers semblerait correspondre à la partie supérieure de 
l 'Hettangien. 



con t i en t , en p lus des A m m o n i t e s , Pseudopecten œquivalvis Sow. 
et passe parfois à une lumachel le à Bé lemni tes . 

Le Toarcien t rès peu épais fournit beaucoup de fossiles p h o s 
phatés appa r t enan t à divers n iveaux , mais sans qu'i l soit possible 
de reconnaî t re u n e succession de zones . On peu t citer : Harpo-
ceras hicarinatum ZIETEN, Cœloceras mucronatum D'ORB., Lyto-
ceras pseudo-Traulscholdi MON EST., Paroniceras slernale. D'ORB. 
et des f ragments de divers Pseudogrammoceras du Toarcien 
supér ieur . Cet te faune indique à la fois le Toarcien moyen et le 
Toarcien supér ieur . La présence du phospha te a été ch imique 
m e n t reconnue par M. MOURGUES pa r les réact ions classiques 
ob tenues au moyen de l 'acide azotique et du molybda te d ' am
moniaque . Qu' i l veuil le bien recevoir nos r emerc iemen t s pour 
l 'aide qu ' i l nous a appor tée . 

La zone à Dumortieria de Murène renferme les g i sements les 
p lus in té ressan t s de la région é tudiée ici ; sa faune sera décri te 
c i -après . 

L 'Aa lén ien moyen riche en débris o rgan iques mér i te ra i t lui 
aussi une é tude pa léonto log ique . Nous nous bo rne rons à citer 
parmi les A m m o n i t e s ferrugineuses Pleydellia aalensis ZIETEN. 
Pleydellia mactra DUM., Pleydellia suhcompta BRANCO, Pleydel
lia paucicostata BUCKM . , avec une g rande var ié té de formes voi
sines comme l'a observé M. WELSCH au même niveau dans le 
Poi tou ' . 

Bien que les A m m o n i t e s forment la p lus g r ande par t ie de la 
faune, on peu t récol ter , aussi bien à Murène que dans les g i se 
men t s voisins du Mas Caviar , de n o m b r e u x Turbo et Thecocya-
thus et que lques Nucula, Ast.arte, I^eda. 

A Beaume Rouge le Toarcien, peu épais à fossiles phospha tés , 
repose sur que lques s t ra tes calcaires renfe rmant des débris de 
gros Lytoceras. Le s o m m e t du Toarcien supér ieur assez fossili
fère renferme : Pseudogrammoceras Reynesi MONEST., Pseudo-
lioceras Authelini MONBST . ; il es t difficile de le séparer de la 
base de l 'Aalénien . Ce dernier est bien représen té pa r les deux 
zones à Dumortieria et Pleydellia. La dolomie envah i t complè
tement les calcaires du Bajocien dès leur base . 

E n t r e Labeil et le P e r t h u s , la corniche devient t rès é t roi te ; 
cela rend les observa t ions difficiles ; cependan t il semble bien 
que les n iveaux de Murène se t r ouven t tous représen tés ; le 
Domérien se charge d ' imprégna t ions ferrugineuses ; l 'Aalénien 
est seid re la t ivement bien développé et la zone à Pleydellia est 
3a mieux caractér isée pa r les fossiles. 

I. J . W E L S C H . Étude des terrains du Poitou. H.S.G.F., (4), I I I , p. 827, 1903. 



II. — ÉTUDE PALÉONTOLOGIQUE DES AMMONITES 
DE LA ZONE A DUMORTIERA 

Genre PHYLLOCERAS. 
Phylloceras aveyronnense M E N E G H . in MONESTIER 

[ 1 1 , p . 1 0 , p l . 3 , fïg. 4 , 9 , 1 0 ] ' . 

Échantillons peu épais et à flancs assez aplatis, caractères qui dis
tinguent cette espèce de Phylloceras Nilssoni HÉBERT. 

Phylloceras Thevenini M O N E S T . [ 1 1 , p . 1 0 , p l . 3 . fig. 3 3 - 3 5 ] . 

Les individus les mieux conservés présentent bien les traces de 
sillons caractéristiques. 

Pour les deux espèces précédentes, il ne nous a pas semblé y avoir 
de différences entre nos échantillons de l'Aalénien inférieur et ceux 
du Toarcien supérieur de l'Aveyron. 

Phylloceras sp. 

Se différencie du précédent par l'absence de sillon, une spire presque 
plate et des tours moins épais. 

Genre PIAMMATOCERAS. 

Hammatoceras cf. subinsigne O P P E L 

Un petit échantillon de Murène paraît se rattacher à cette espèce, 
mais ses faibles dimensions ne permettent pas de faire une détermina
tion certaine. 

Hammatoceras Lorteti D D M . [ 6 , p . 2 6 2 , p l . L I V ] . 

Par la forme comprimée, l'ombilic très large et peu profond, la 
carène saillante, la séparation des côtes visibles sur les tours internes, 
l'exemplaire unique que nous avons trouvé à Murène se rapporte bien 
à celui décrit par l 'auteur de l'espèce ; il n'en diffère que par la bifur
cation des côtes qui l'emporte sur la trifurcation. 

Genre PSEUDOLIOCERAS. 

Pseudolioceras falcodiscum Q U E N S T . [ 1 3 , Bd. I, Taf. 5 4 ] . 

Un échantillon de Murène. 

Genre CATULLOCERAS. 
Gatulloceras Dumortieri T H I O L L . in D C M . 

[ 6 , p l . L V I I , fig. 3 , 4 ] . 

Petits exemplaires provenant du Pas des Gabaches et de Beaume 
Rouge. 

1. Les numéros entre crochets renvoient à la- l is te bibl iographique sommaire 
placée à la fin de cette étude. 



Catulloceras Lessbergi BRANCO [3 , Taf. V , fig. 1 ] . 

Tours internes circulaires, tours externes subquadratiques tout en 
restant très épais. 

Beaume Rouge, Pas des Gabaches. 

Catulloceras cf. psamminum BUCKM. 

[S, p l . X L I , fig. 7, 8 et Supp l . p . 1711. 

Nous rattachons à cette espèce des échantillons de Murène qui 
paraissent séparés de C. Lessbergi, comme l'indique l 'auteur, par un 
moins grand nombre de tours et un ombilic moins vaste. La costula
tion paraît en outre plus fine et plus serrée sur le tour externe. 

Genre DUMORTIERIA. 

Dumortieria prisca B U C K M . [5, p l . 37, fig, 9-11]. 
(Pl. XXII , fig. 1). 

Quelques exemplaires de Murène et de Beaume Rouge conformes 
au type aussi bien pour la forme générale que pour la costulation et 
les cloisons. 

Dumortieria sparsicosta H A U G [9, p . 1 3 1 , Taf. V , fig. 3] . 
(Pl. XXII , fig. 2). 

Tours internes, peu caractéristiques. Murène et Beaume Rouge. 

Dumortieria Munieri H A U G [8, p . 349 , p l . XI I I , fig. 3] . 
(Pl. X X I I , fig. 3) . 

Côtes droites et assez rapprochées chez le jeune, flexueuses et plus 
espacées chez l'adulte, conformément à ce qui a été indiqué dans le 
type de l'espèce. 

Dumortieria cf. irregularis STOLLEY in E R N S T 

[7, Taf. IV, fig. 4 -6 ] . 
(Pl. XXII , fig. 4 ) . 

Pour ne pas créer une espèce nouvelle sur des exemplaires de 
faibles dimensions, nous rapprochons provisoirement des figures don
nées par ERNST, surtout de la figure 5, une vingtaine d'échantillons de 
Murène, nettement différents de Dumortieria Levesquei par u n ombi
lic plus large, une section toujours subcirculaire, une costulation irré
gulière . 

Dumortieria cf. insigni-similis B R A U N S 

[4, Taf. 25 , fig. 5-7, p . 106]. 

L'auteur de l'espèce n'ayant figuré q u ' u n fragment de tour, nous 
rapprochons des figures données par ERNST [7, Taf. III] u n spécimen 
incomplet de Murène, à section plus arrondie, à ombilic plus large et 
à costulation plus régulière que dans l'espèce suivante. 

1 1 février 1 9 3 0 . Bull . S o c . géo l .Fr . , ( 4 ) , X X I X . — 1 7 



Dumortieria Levesquei D ' O H B . [12, p . 230, p l . 60] . 
(Pl. XXII , fig. 5). 

Nombreux représentants de l'espèce bien connue, avec sa section 
elliptique. Murène. 

Dumortieria striatulo-cosiata Q U E N S T . in B E N E C K E 

[ 1 , p . 346, Taf. 39, fîg. 4-6] . 

(Pl. XXII , fîg. G). 

La seule figure qui, de celles données par QUENSTEDT [ 1 3 ] , puisse 
rester comme correspondant à Dumortieria striatulo-cosiata, est la 
figure 7 de la planche 5 2 . Mais l'auieur ne donne pas la section de 
l'échantillon représenté ; aussi rapprochons-nous notre fossile de la 
figure publiée par BENECKE [ 1 , p. 3 4 6 , pl. 3 9 , fig. 4 , 5 ] sans pouvoir 
certifier qu'il correspond bien à l'espèce de QUENSTEDT ; cependant 
ERNST [ 7 ] maintient l'assimilation de BENECKE ; notons que HAUG [ 9 , 
p. 1 3 5 , pl. V ] faisait de la figure publiée par QUENSTEDT une simple 
variété de Dumortieria subiinclulala. Et notre échantillon, comme 
celui figuré par BENECKE, présente une costulation voisine de celle de 
Dumortieria Levesquei, mais la section est toute différente. 

Provenance : Beaume Rouge. 

Dumortieria cf. Kochi BENECKE [ 1 , p l . 4 1 , fig. 1] . 

(Pl. XXII , fig. 7). 

C'est BENECKE qui a créé cette espèce nouvelle à laquelle il rattache 
la figure sus-indiquée donnée par HAUG. On peut en rapprocher un 
échantillon que nous avons trouvé à Murène, échantillon nettement 
différent de Dumortieria Nicklesi par sa section subtriangulaire. 

Dumortieria subundulata BRANCO [3 , Taf. I I I , fig. 3] . 

(Pl. XXII , fig. 8). 

L'auteur a figuré sous ce nom et en trois variétés des espèces 
diverses que BENECKE et BUCKMAN ont bien distinguées, mais en leur 
donnant malheureusement des noms différents. 

Il nous semble avec BENECKE [ 1 , p. 3 5 1 ] que l'on doive maintenir le 
nom de D. suhundulata à la première figure donnée par BRANCO, 
c'est-à-dire à la variété externe-costatum [Taf. III, fig. 3 ] ; BUCKMAN 
[ 5 , Suppl., p. 1 7 7 ] en fait Dumortieria exlernicoslata. 

La pièce figurée de Murène avec ses côtes internes droites, cou
pantes, ses côtes externes flexueuses, toutes assez régulièrement espa
cées, ses flancs assez plats sur le tour externe, son épaisseur notable, 
son ombilic moyen, nous paraît assimilable aux figures publiées par 
BRANCO, BUCKMAN ¡ 5 , pl. 4 0 , fig. 1, 2 ] et SCHNEIDER [ 1 4 , pl. 2 , fig. 1 -2] . 
Par contre la figure donnée par BENECKE [ 1 , Taf. 4 2 , fig. 1 ] paraît peu 
typique. 



Dumortieria Nicklesi B E N E C K E [ 1 , p . 3 5 6 , Taf . 4 0 e t 4 2 j . 
(Pl. XXIII , fig. 1, 2 ) . 

C'es t la D. subundulata va r . exlerne-complum de B R A N C O [ 3 , 
Taf. I I I , fig. 4 seule] à laque l le BUCKMAN [5 , pl . 4 5 , fig. 1, 2 e t S u p p l . 
p. 186] laisse le nom de subundulata. 

Espèce ap la t i e , à ombi l i c l a rge et t rès peu p r o f o n d , à cos tu l a t ion 
in t e rne d r o i t e , forte e t d i s t a n t e , à cos tu l a t i on e x t e r n e fine, s e r r ée , et 
un peu flexueuse. Le pe t i t e x e m p l a i r e figuré est bien con fo rme à la 
r e p r o d u c t i o n pub l i ée pa r B R A N C O ; le g r a n d a un ombi l i c p lu s vas te ; 
d ' a u t r e s échan t i l l ons mo ins t y p i q u e s p r é s e n t e n t une cos tu l a t ion 
i n t e r n e p lus s e r r ée . 

P r o v e n a n c e : M u r è n e . 

Dumortieria Bleicheri BENECKE [ 1 , p . 3 5 4 , Taf. 4 2 ] . 
(Pl. XXIII , fig. 3). 

C'est la D. subundulala v a r . exlerne-complum de B R A N C O [ 3 , 
Taf. I I I , fig. 5 seule] qu i d e v i e n t p o u r BUCKMAN [5 , S u p p l . p . 181] 
Dumortieria exlernicompla. 

La cos tu l a t i o n est vois ine de celle de Dumortieria Nicklesi, ma i s 
les p r o p o r t i o n s s o n t différentes : t o u r p lus l a rge , p lus épa is , ombi l i c 
assez p ro fond , p lus é t ro i t . S u r les figures du m é m o i r e de BENECKE et 
sur no i re échan t i l l on t r o u v é à M u r è n e , la fasc icula t ion des côtes du 
tour e x t e r n e es t m o i n s p r o n o n c é e q u e s u r la f igure t ype d u e à 
B R A N C O . 

Dumortieria Brancoi BENECKE [ 1 , p . 3 6 8 , Taf. 4 4 ] . 
(Pl. XXIII , fig-. 4 et 5 ) . 

Kspèee à la rge ombi l i c et à t ou r s p r e s q u e r ec t angu la i r e s , e x e m p l a i r e 
p r o v e n a n t de B e a u m e B o u g e . 

P lu s i eu r s é c h a n t i l l o n s de M u r è n e p r é s e n t e n t u n e cos tu l a t i on bien 
moins s e r r ée q u e celle d u type , t o u t en c o n s e r v a n t les a u t r e s ca rac 
tères de l 'espèce ; l 'un d ' eux est r e p r é s e n t é s u r n o t r e p l a n c h e X X I I I , 
fig. 5 . 

Dumortieria tabulata BUCKM. [ 5 , Supp l . , P l . 2 2 , fig. 2 5 - 2 7 j . 
(Pl. X X I I I , fig. 6). 

Quelques pe t i t s e x e m p l a i r e s de M u r è n e à cô tes for tes , s inueuses et 
à sec t ion q u a d r a t i q u e ; d ' a u t r e s m o i n s épais et à flancs l é g è r e m e n t 
convexes r a p p e l l e r a i e n t p e u t - ê t r e Dumortieria explanata BUCKM. [ibid., 
fig. 28-30] . 

Dumortieria pseudoradiosa BRANCO [ 3 , Taf . I I , fig. 1 s e u l e ] . 

(Pl. XXIII , fig. 75. 

Cet t e e spèce p r é s e n t e u n e cos tu l a t i on assez pa r t i cu l i è r e : s u r les 
tours i n t e r n e s , les cô tes son t assez fortes e t d i s t an tes ; vers l ' a v a n t -



d e r n i e r t o u r elles s o n t t rès fines e t s e r r é e s p o u r r e d e v e n i r ensu i t e p l u s 
for tes , p lus espacées et f lexueuses . Les c lo i sons de l ' échan t i l lon figuré 
de M u r è n e son t p lus f inement d é c o u p é e s q u e celles du t y p e , mais con
s e r v e n t la m ê m e a l l u r e ; u n a u t r e e x e m p l a i r e p r é s e n t e un o m b i l i c 
plus l a rge . 

Dumortieria rhodanica H A U G [ 9 , p . 1 3 8 = A. radiosus D U M . ] 
[ 6 , p l . 1 4 ] (non S E E B A C H ) . 

La figure 3 d o n n é e pa r D u m o r t i e r , à laquel le se réfère H A U G , i n d i q u e 
p o u r ce t t e espèce u n e cos tu l a t ion vo i s ine de celle de Dumortieria 
pseudoradiosa : s u r les p r e m i e r s tours les côtes son t r e l a t i v e m e n t dis
t a n t e s les unes des a u t r e s ; el les se r a p p r o c h e n t e n s u i t e t o u t en r e s 
tan t p r e s q u e d r o i t e s e t d e v i e n n e n t su r le d e r n i e r t o u r flexueuses, 
m o i n s fortes et u n peu i r r égu l i è r e s . Mais les p r o p o r t i o n s s o n t diffé
r e n t e s : D. rhodanica est p lus épa i sse avec des t ou r s b e a u c o u p m o i n s 
e m b r a s s a n t s . Des différences du m ê m e o r d r e n o u s on t p e r m i s de sépa 
rer p lus h a u t D. Nicklesi e t D. Bleicheri. 

G r o u p e d e Dumortiera radians REINECKE 

Q U E N S T E D T [13] ava i t c o m p r i s sous ce n o m (avec s o u v e n t u n e a p p e l 
lat ion t r i nomina le ) bon n o m b r e d ' espèces différentes du T o a r c i e n 
s u p é r i e u r e t d e l 'Aa lén ien i n f é r i e u r ; elles o n t é té sépa rées p a r les 
n o m b r e u x a u t e u r s qu i on t é tud i é le Toa rc i en s u p é r i e u r , mais le g r o u p e 
des espèces aa l én i ennes a fait l 'ob je t de peu d e t r a v a u x r écen t s ; 
BUCKMAN après avoi r a d m i s [5, p . 248] u n e g r a n d e va r i ab i l i t é p o u r 
l ' espèce a pu lvé r i sé l e ' g r o u p e [ S u p p l . , p . 178 et s u i v . ] . 

Les é c h a n t i l l o n s du v e r s a n t s u d d u Larzac se p r ê t a n t m a l à u n e 
é lude dé ta i l lée pa rce q u e peu n o m b r e u x e t de pe t i t e ta i l le , nous t e n 
t e rons s e u l e m e n t les r a p p r o c h e m e n t s su ivan t s : 

L ' e x e m p l a i r e de la figure 8 s u r n o i r e p l a n c h e X X I I I est vois in de 
Dumortieria signala B U C K M . [5 , pl . 42 , tig. 6, 7 et S u p p l . p . 179] pa r 
ses côtes se r rées e t la faible é p a i s s e u r du t o u r ; d ' a u t r e s é c h a n t i l l o n s 
assez épais r a p p e l l e n t les figures 8, 9 de la m ê m e p l a n c h e a u x q u e l l e s 
BUCKMAN laisse le n o m de Dumortieria radians, mais ils o n t une ca r èn e 
bien mo ins forte ; q u e l q u e s a u t r e s , p r é s e n t a n t s u r les tours i n t e r n e s 
une cos tu l a t ion p lus l a rge q u e su r le d e r n i e r tour , se r a p p r o c h e n t de 
Dumortieria exiç/ua B U C K M . [5 , p l . 4 3 , fig. 11-13] e l un d e r n i e r spéc i 
m e n à cos tu l a t i on t e r m i n a l e fine et. s e r r é e p e u t ê t r e r a p p o r t é à Dumor
tieria rec/ularis BUCKM . [5, p l . 4 1 , fig. 4-6 el S u p p l . p . 178]. 

Dumortiera costula R E I N . ¿7?, BUCKMAN 

(Pl. XXIII , fig. 9). 

Cet te espèce é t a n t d i scu tée nous n o u s b o r n o n s à figurer deux j e u n e s 
qu i c o r r e s p o n d e n t a u x figures d o n n é e s pa r BUCKMAN [5 , p l . 37, fig. 12-
13 el S u p p l . p . 175] e t à la d e s c r i p t i o n de SCHNEIDER [14, p . 23 ] . 



En t e r m i n a n t cette étude nous nous faisons un plaisir de 
remercier s incèrement M . le Professeur BLAYAC qui a mis à no t re 
disposit ion avec son amabi l i té habi tue l le tou tes les ressources de 
son Labora to i re pour nos dé te rmina t ions paléonto logiques et 
nous ne pouvons nous empêcher d 'adresser un souvenir ému à 
la mémoire de no t re regre t t é confrère Maurice G E N N E V A U X enlevé 
p r é m a t u r é m e n t à la Géologie en 1 9 1 8 ; avec lui l 'un de nous 
((]. H.) avai t fait en 1 9 1 4 une première course à Murène . 
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E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S X X I I E T X X I I I 

PLANCHE XXIII 

J, 2 . Dumorlieria Nicklesi BENECKE. Murène . 
3 . Dumorlieria Biet'c/ieri BENECKE. Murène, 
i. Dumorlieria Brancoi BENECKE. Beaume Rouge. 

5 . Dumorlieria cf. Brancoi BENECKE. Murène. 
C. Dumorlieria lahulata BUCKM. Murène. 
1. Dumorlieria pseudoradiosa BKANCO. Murène. 
8 . Dumorlieria radians cf. var. signala BUCKM. Murène. 
0 . Dumorlieria cf. coslula R E I N , in BUCKM. Murène. 

(Tous les échanti l lons figurés sont pyr i teux . 
Ils sont représentés à peu près en grandeur na-lurelle) 

Pi.ANCHE X X I I 

1. Dumorlieriaprisca BI'CKM. Murène. 
2 . Dumorlieria. sparsicosta HAUG. Beaume Rouge. 
3. Dumorlieria Manieri HAUG-. Beaume Roug'e. 
4 . Dumorlieria cf. irregularis STOI.LEY in ERNST. Murène. 
5 . Dumorlieria Levesqnei n'Onn. Beaume Rouge. 
fi. Dumorlieria slrialulo-coslala QUENST. UIBENECKE. Beaume Rouge. 
7 . Dumorlieria cf. KochiBENECKE. Murène. 
X: Dumorlieria suhundulala BRANCO. Murène. 



CONTRIBUTIONS A L'ÉTUDE DES CORALLINACÉES FOSSILES 

X . L E S MÉLOBÉSIÉES RECUEILLIES PAR M . VIENINOT 

DANS LE MIOCÈNE DE LA PROVINCE DE G R E N A D E 

PAR M M E P a u l L e m o i n e 1 . 

PLANCHE X X I V . 

L ' e x i s t ence de calcaires à Mélobésiées néogènes a été s ignalée 
en u n certain n o m b r e de rég ions d ' E s p a g n e . E n Cata logne 
l ' abondance de ces a lgues à Vilafranca, dans des couches a t t r i 
buées au Burdiga l ien , avai t frappé M M . A imera et D e p é r e t 2 ; 
dans cet te région un second n iveau de calcaires à Mélobésiées 
existe, d 'après Depére t , au-dessus du Tor tonien ; en d ' au t res loca
lités de Cata logne , Aimera avai t observé l ' exis tence de Mélobé
siées dans le Tor tonien . R é c e m m e n t j ' a i étudié les échant i l lons 
de calcaires 'à Mélobésiées recueil l is par M . l 'abbé Batal ler à 
Vilafranca et à Pap io l et j ' y ai reconnu les espèces su ivan tes : 
Archaeolithothamnium sp . , Lilhothamninm undulatum C A P . , 
Lithophyllum prelichenoides L E M . , L. Aimerai L E M . , Melohesia 
sp . , Melohesia melobesioidcs F O S L . 

Dans la province de Valence u n g i semen t découver t pa r 
M . l 'abbé Bata l le r à ' O t o s , dans la Sierra de Benicadel l , con te 
nait p lus ieurs e s p è c e s 3 : Lithothamnium florea-brassica ( M I L L E T ) 

L E M . , L. corallineeforme L E M . , Lithophyllum Aimerai L E M . , L. 
fortunatum L E M . , Melohesia melobesioides F O S L . 

La région du Détroit Nord -bé t ique m o n t r e , d 'après Rober t 
D o u v i l l é 1 (p . 1 0 5 ) , au mil ieu des dépô t s b a t h y a u x , carac tér i s 
t iques d u début de la t ransgress ion miocène, des in te rca la t ions 
de calcaires à Lithothamnium et à Lépidocycl ines , localisés dans 
la part ie nord du Détro i t . A u Burdigal ien les calcaires à Mélobé
siées p r e n n e n t une impor tance p lus g rande en rappor t avec le 
déve loppement des faciès né r i t iques . D a n s la province de Jaen , 

1. Note présentée à ta séance du 17 juin 1929. 
2. Réunion extraordinaire de la Société géologique à Barce lone . Bull. Soc. 

Géol. Fi:, X X V I , 1899 ; voir pages 680, 756, 816, 819, 810, 842, 848, S53, 856. 
.3. M m c LEMOINE. Corallinacées fossiles de Catalogne et de Valence recueil l ies 

par M. l'abbé Bataller. Bult. Inst. Calai. Hisl. Nal., 2a scr . , 1928, VIII, n° 5-6, 
p. 92-107, 20 fig. Lérida 1928. 

j . ROUÉRT DOUVILLÉ. Esquisse géologique des Préalpes subbétiques. Paris, 1906. 
Voir pages 27, 105, 133. 



le Burdiga l ien se présente soit sous le faciès de mol lasses gros
sières d 'aspect t rès dé t r i t ique , soit sous celui de calcaires com
pacts à Mélobésiées : ces calcaires forment t ro is lent i l les au N E 
de Mar tos ; p lus à l 'Es t ils a t t e ignen t à Joda r une puissance 
ex t raord ina i re d 'au moins 400 m. et forment toute la masse du 
Nando ; il est regre t tab le que les a lgues des g i sements observés 
par R. Douvil lé n 'a ient pas encore été é tudiées . 

Dans la province d 'Almer ia , Gignoux et F a l l o t 1 ont observé, 
dans la région d 'An ta s des calcaires miocènes b lancs , t r ès du r s , 
d 'aspect t r ave r t ineux , con tenan t de hu î t r e s , des pec tens , des 
moules de pet i ts gas té ropodes et des L i tho thamniées ; des bancs 
ident iques se re t rouven t à 7-8 k m . de Vera. P l u s à l 'Ouest dans 
la Sierra de Gador le p remier contrefort est couronné de cal
caires roses à L i tho thamniées . 

Dans la province de Grenade , des calcaires à Mélobésiées ont 
été s ignalés pa r Marcel Ber t rand et K i l i a n 2 à Escuzar et à 
A l h a m a ; ces a lgues sont associées à des Pec t ens dans un gise
men t du chemin d 'A lhama à A l b u n u e l a s , ainsi qu 'à 1 k m . au Sud 
d 'Escuzar où on observe un calcaire j a u n â t r e t r ès gross ier au-
dessous des bancs de gypse re levés . A Escuzar la mollasse,, 
exploitée comme pierre de cons t ruc t ion , est pétr ie de Bryozoaires 
et de L i t h o t h a m n i é e s ; von Drasche (in Kil ian, loc. cit., p . 719) 
avait r e ma rqué l ' abondance de ces a lgues dans cer ta ins bancs 
qu'i l a désignés pour ce t te raison sous le nom de « L i tho tham-
n i u m Kalk ». P o u r MM. Marcel Ber t r and et Kilian ces calcaires 
d 'Andalous ie sont helvét iens ; R. Douvi l lé a proposé d'en p lacer 
une par t ie dans le Burdigal ien ; E . H a u g a considéré les dépôts, 
des env i rons de Grenade , au pied de la Sierra N e v a d a , comme 
burd iga l iens , t and i s que les calcaires marneux à Bryozoaires et 
Lithothamnium d 'Escuzar sera ient pour lui du Tor ton ien ou 
tout au moins du V i n d o b o n i e n 3 . 

Dans une explora t ion récente , M. Viennot a observé ces cal
caires à Mélobésiées de la région d 'Escuzar et de P a d u l et a 
recueilli de beaux échant i l lons dont il m'a confié l ' é tude . On 
t rouvera dans une n o t e 4 qui paraî t ra p rocha inement , les préci -

1. GIGNOUX et FALLUT. Contribution ;\ la connaissance des terrains néogènes et 
quaternaires marins sur les côtes méditerranéennes d'Espagne. C. R . X I V " Con
grès géologique international, 1 9 2 6 , tome I I , voir pages 6 0 , 6 1 6 3 , 8 4 . Madrid, 1 9 2 7 . 

2 . MARCEL BERTRAND et KILIAN. Etudes sur les terrains secondaires et tertiaires 
dans les provinces de Grenade et de Malaga. Mission d'Andalousie 1 8 8 9 , voir p . 
4 8 2 , 4 8 4 , 5 0 3 , 5 0 9 . 

3. E . HAUG. Traité de géologie II, 3, p . 1654. 
4 . VIENNOT. Observations géologiques dans la région de Grenade (Andalousie), 

Livre jubilaire du Centenaire de la Société géologique de France, 1 9 3 0 . 



sions re la t ives à la s t r a t ig raph ie de ces g i semen t s qui appar 
t i ennen t à deux n iveaux : M. Viennot place dans le n iveau infé
r ieur , qu ' i l a t t r ibue au Burdigal ien , les g i semen t s de Zubia , 
d 'Otura , et un g i semen t si tué en t re P a d u l et le Ventori l lo San 
Diego ; les p laques minces faites dans les échant i l lons de ces 
t rois g i semen t s m ' o n t m o n t r é l 'exis tence de six espèces : Litho-
phyllum Viennoti nov. s p . , L. obliquum nov . sp . , L. Capederi 
L E J I . , L. prelichenoideshtM. et deux espèces non d é n o m m é e s . 

Un seul g i s emen t fait pa r t i e du n iveau supér ieur , celui de la 
rou te de P a d u l à Escuzar : il renferme t rois espèces qui 
ex is ten t éga lement dans le n iveau inférieur : Lithophyllum Vien
noti, L. prelichenoides, L. obliquum. 

De ces six espèces, une seule se rencont re en g rande abon
dance : c 'est le Lithophyllum Viennoti ; les calcaires sont pé t r i s 
des débris de b ranches de cet te a lgue que les p laques minces 
m o n t r e n t à profusion en coupes longi tudina les , t r ansversa les 
ou obl iques de 2 à 4 m m . de d iamèt re . 

Les au t r e s espèces sont des espèces crustacées de pet i te taille 
don t l ' épaisseur est de moins de un mi l l imèt re . 

Ces espèces ne sont pas spéciales à l 'Andalous ie , cependan t la 
flore a un carac tère t r ès par t icul ier : tou tes les espèces appa r 
t i ennen t au genre Lithophyllum. Or, au début de cet te note , 
j ' a i s ignalé la présence en Espagne au Néogène des gen re s 
Archaeolilhothamnium et Lithothamnium ; le p remier de ces 
genres n 'est pas t r ès c o m m u n ; mais tous les g i semen t s néogènes 
que j ' a i eu l 'occasion d 'é tudier jusqu ' ic i (vallée du Rhône , Italie, 
E s p a g n e , Algér ie) mon t r a i en t l 'association des genres Lithotham
nium et Lithophyllum ; il semble y avoir , dans l 'absence du 
genre Lithothamnium en Anda lous ie , un fait qui ne dépend pas 
seu lement du hasard des p laques minces . La por t ion de mer qui 
occupait l 'Anda lous ie au Néogène a dû offrir des condit ions de 
vie spéciales et différentes de celles des au t res mer s médi te r ra 
néennes pour que seul le genre Lithophyllum y ait vécu à l 'exclu
sion du genre Lithothamnium.; une t empéra tu re p lus élevée de 
la mer peut expl iquer une abondance plus g r ande des espèces 
de Lithophyllum. 

Les espèces que j ' a i observées dans la province de Grenade se 
re t rouvent en d 'au t res régions : F a l u n s d 'Anjou , Espagne (Cata
logne), I talie (Tur in) , Dalmat ie , Algér ie (Oran) ; j e n 'a i pas pu 
déceler d'affinités en t re les espèces anda louses et celles de la 
vallée du R h ô n e . A u con t ra i re les espèces de Cata logne e t de 
Valence, é tudiées aupa ravan t , mon t r a i en t des affinités aussi bien 
avec la val lée du Rhône qu 'avec les régions méd i t e r r anéennes . 



Auss i sera- t - i l in té ressant d 'é tudier les espèces du Dét ro i t N o r d -
Bét ique et de savoir si elles se r app rochen t de celles du Nord de 
l 'Espagne ou de celles du Sud. 

E n ce qui concerne l 'âge des espèces recueil l ies par M. Vien-
not dans la province de Grenade , je n 'a i pas r econnu d 'espèces 
caractér is t iques du Burdigal ien : la seule espèce andalouse qui 
exis te dans les couches burd iga l iennes d ' au t re s rég ions , Litho-
phyllum prelichenoides est une espèce don t la répar t i t ion ve r t i 
cale est t rop vas te pour servir de fossile carac tér i s t ique d 'un 
niveau. Les t ro is au t res espèces se r e t rouven t dans des couches 
qui para issent faire par t ie de l 'é tage helvét ien : L. Viennoti existe 
dans le Burd iga l ien-Helvé t ien de Dalmat ie et le Vindobonien 
inférieur des F a l u n s d 'Anjou ; L. Capederi est connu dans l 'Hel-
vét ien des collines de Tur in ; L. obliquum se re t rouve dans le 
Néogène d 'Oran . 

On sait que M M . Gignoux et Fa l lo t son t a r r ivés à cet te con
clusion que la différenciation des é tages du Miocène est par t icu
l i è rement difficile, car il n 'y a aucun renouve l lement d 'ensemble 
de la faune par migra t ion . Dans le Sud de l 'Espagne les condi t ions 
de séd imenta t ion et de vie aura ien t joué un rôle essent ie l dans 
la modification des faunes. Ces au teu r s pensen t que si l 'on veut 
différencier des n iveaux dans le Miocène il faut tenir compte des 
muta t ions d 'un m ê m e rameau . A mon avis on peu t espérer ut i l i 
ser le groupe des Mélobésiées au point de vue s t r a t ig raph ique , 
car l 'évolution de ses divers r ameaux para î t en généra l t r ès rapide ; 
mais on est a r rê té ac tue l lement par le manque de documen t s sur 
ces a lgues qui , ma lgré leur abondance , n ' on t pas été é tudiées ou 
l 'ont été d 'une façon insuffisante. 

DESCRIPTION DES ESPÈCES RECUEILLIES PAR M. VIENNOT 

1. Lithophyllum obliquum nov. sp. 

Gisement : roule de Padul à Escuzar; Sud de Zubia. 
Cet te pe t i te espèce est représentée dans les p laques minces de 

ces deux g i s emen t s par que lques pe t i t s thal les dont l ' épaisseur 
varie de 27o à 550 y,. ; ils sont const i tués par un hypotha l le 
formé de rangées de cellules et un pér i tha l le formé de files. 

L 'épaisseur du pér i tha l le est de 100 à 200 \J. ; celle de l ' i iypo-
thalle est p lus var iable : elle passe de 175 à 350 y. dans un même 
thal le , de 150 à 375 u. dans un au t r e . 

Les r angées de l 'hypotha l le ne dess inent pas un demi cercle 
régulier pa r r appo r t à u n axe qui t raversera i t l 'hypotha l le dans 
sa longueur ; leur courbure est p lus accentuée à la par t ie supé-



r ieure ; souven t même leur direct ion appara î t p lu tô t oblique 
(fig. 1 ) ; ce caractère me para î t u n carac tère spécifique. Les r a n 
gées de cellules sont séparées par des cloisons t rès épaisses : les 
cellules mesu ren t 25 à 30 \>. de long et 7 à 1 5 u. de l a rge (fig. 2) . 

FIG. 1. — A s p e c t schéma- FIG, 2. — Quelques cel lules de l 'hypo-
tique d'une coupe veit i - thalle (h) et du périthalle (p) de L. 
cale de L. obliquum. obliquant. 

Les cellules du pér i tha l le m e s u r e n t o à 13 u. de long et 7 à 
1 2 u . d e l a r g e ; leur forme e s t r ec t angu la i r e - a r rond ie . Ce t te espèce 
m'a pa ru nouvel le ; elle es t semblab le à une espèce non décri te 
que j ' a i observée dans u n e p laque mince de la collect ion du 
Labora to i re de Géologie de la Facul té des Sciences d 'Alger qui 
m 'a été a imab lemen t communiquée par M. Savornin ; l ' é t iquet te 
por te Oran, H e l v é t i e n ? ; dans cet échant i l lon le pé r i tha l l e a t te in t 
une p lus g rande épaisseur que -dans les thal les d 'Espagne . 

L. ohliquum est appa ren té à une espèce non décr i te , le Litho-
phyllum Welschi Leni, mscr . , découver te par M. W e l s c h dans 
le Vindobonien des F a l u n s d 'Anjou don t j e ne connais encore 
qu ' un seul thal le ; les cellules de l 'hypotha l le sont beaucoup plus 
larges (10 à 25 ;;.), que celles de L. ohliquum; et les r angées sont 
disposées d 'une façon n e t t e m e n t concent r ique . 

2. Lithophyllum prelichenoides L E M . 

Gisements : e n t r e P a d u l et le Ven to r i l l o San Diego ; R o u t e de P a d u l 
à E s c u z a r ; Sud d ' O t u r a . 

J 'a i décri t sous ce nom une espèce, apparue à l 'Aqui tan ien à 
la Mar t in ique , qui est connue en Eu rope , depuis le Burdigal ien 
jusqu 'au Tor ton ien , en Ca ta logne , en Au t r i che , en Alban ie . Les 
tha l les , le p lus souvent cons t i tués pa r l ' hypotha l le seul, m o n t r e n t 
une cer ta ine var iabi l i té , de sorte qu' i l semble imposs ib le de d i s 
t inguer p lus ieurs espèces ou races caractér is t iques des divers 
n iveaux . 

Les caractères des thal les d 'Andalous ie sont exac tement ceux 
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des thal les du Burdigal ien d 'Albanie : les tha l les de 200 à 375 y. 
d 'épaisseur sont cons t i tués par l ' hypotha l le seul ; dans d ' au t res 
thal les le pér i tha l le ex is te , mais il ne dépasse pas 100 y, d 'épais
s e u r ; les cel lules de l ' hypotha l le mesu ren t 20 à 38 \J. de long, 5 à 
15 [j, de large ; celles du pér i tha l le sont carrées et mesu ren t 7 à 
12 (*. 

Les tha l les que j ' a i observés dans le Néogène de Cata logne 1 

sont de p lus faible épaisseur (150 à 230 u.) et ne m o n t r e n t aucune 
appar i t ion de pér i tha l le . 

3 . Lithophyllum Capederi LEM 2 . 

Gisement : e n t r e P a d u l e t le Ven to r i l l o San D i e g o . 
Je r appor te au Lithophyllum Capederi deux pe t i t s tha l les , de 

moins de u n demi-mi l l imè t re , observés en p laque mince : i ls 
sont cons t i tués par un hypo tha l l e et u n pér i tha l le tous deux for
més de rangées de cel lules . L 'épa isseur de l ' hypotha l le es t de 
200 à 300 [/. ; les cellules mesu ren t 13 à 19 u. de hau t , 5 à 13 de 
l a rge . 

Dans l 'un des tha l les le pér i tha l le n 'a que 100 \i. d 'épaisseur , ses 
cel lules m e s u r e n t 7 à 15 u. de long e t S à 8 p, j u s q u ' à 10 u. de 
large ; dans l ' au t re thal le le pér i tha l le a une épaisseur de 450 u:. 
et ses cellules mesu ren t 12 à 20 u. de longueur . 

L. Capederi a été décri t , sous les n o m s de L. tenue et L. 
dentatum, pa r M. Capeder su r des échan t i l lons de l 'Helvét ien 
des coll ines de Tur in . 

4. Lithophyllum sp. 

Gisemententre P a d u l e l l e Ven to r i l l o San Diego . 
J e ne conna is pas d 'espèce à laquel le j e puisse r appor t e r un 

thal le caractér isé pa r u n t rès g r a n d déve loppement de l ' hypo
thal le basilaire ; cet hypotha l le a de p lus une épaisseur très 
variable qui , dans la m ê m e coupe, passe de 275 \J, à 450 u. ; il est 
formé de cellules de 25 à 40 \j. de long et 8 à 14 u, de l a rgeur . Le 
pér i thal le a une t rès faible épaisseur , 40 à 70 y., et n 'es t formé que 
de 4 rangées de cellules qui mesu ren t 12 à 17 u.. X 5 à 12 y.. 

Cet te espèce semble avoir que lques r appor t s avec une espèce 
du Tor ton ien d 'Algér ie . 

1. Loc. cit. p. 101. 
2. M'"" LEMOINIÎ. Révis ion des Mélobésiées tertiaires d'Italie décrites par 

M. Capeder. G. R. Coni/rès Soc. Sav. Sciences, 1925, p. 211-259, 17 fig. texte, voir 
p . 251, fïg-. 11, paru 1926. 



5. Lithophyllum Viennoti nou. sp. 

Gisement : entre Padul et le Ventorillo San Diego ; Sud d'Otura ; 
Sud de Zubia (débris) ; route de Padul à Escuzar. 

Ce t te espèce se présente en t rès g r ande abondance dans toutes 
les p l aques minces des g i s emen t s explorés par M. Viennot . El le 
s'y m o n t r e d 'a i l leurs sous des aspects t r ès différents. L. Viennoti 
devai t former des b r anches don t les coupes m o n t r e n t soit des 
•coupes longi tud ina les , soit des coupes t r ansversa les ou obl iques ; 
•il en est de m ê m e dans toutes les espèces ramifiées, mais ici l 'as
pect de l 'espèce en coupe t ransversa le diffère au premier abord 
de celui des coupes long i tud ina les . 

1) Coupes longi tudina les . 
L 'aspec t d 'une coupe longi tudinale est donné par les figures 

•de la p lanche XXIV ; on r emarque une opposi t ion t r anchée ent re 
la par t ie axiale de la coupe et les par t ies pér iphér iques : la pa r 
tie axiale est formée par l ' hypo tha l l e médul la i re dont le dia
mètre occupe 700 u, à 1 m m . ; il est formé de cellules de 12 à 
32 \j. de hau t e t 8 à 16 \>. de la rge ( sur tou t de 15 à 25 ¡J. X 8 à 
16 disposées d 'une façon t rès visible en rangées , séparées 
par des cloisons t ransversa les marquées . 

Il est en touré comme d 'un épais m a n c h o n par le péfi thal le 
qui a une épaisseur de 500 à 600 \>. environ sur chaque côté ; 
l 'un des pér i tha l les est souven t p lus développé que l ' aut re et 
peut a t t e indre 700 à 850 \J. ; lo rsque la coupe passe par l ' ex t rémi té 
d 'une branche (pl. XXIV, fig. 2) on voit que le pér i tha l le recouvre 
éga lement d 'une couche épaisse l 'hypotha l le à sa par t ie s u p é 
r ieure. 

Les pér i thal les sont en pr inc ipe formés de cellules disposées 
•en files ; elles mesu ren t 7 à 17 ¡j, de long et 6 à 9 \i, de large ; 
quelquefois on observe des cellules de 20 à 22 u. de long. Lorsque 
le pér i tha l le est t rès épais , on r emarque que dans la par t ie voi
sine de l ' hypotha l le les cel lules ont t endance à s 'al igner en ran
gées : là elles peuven t a t te indre 23 et 25 <j, de longueur . 

Les coupes longi tudinales ont u n d iamèt re de 2 m m . à 
2 m m . 1/2. 

Une des coupes mon t r e une b ranche bifurquée au sommet : 
a v a n t la ramification, son d iamèt re est de 3 m m . ; chacun des 
r ameaux a un d iamèt re de 1 et 2 m m . respec t ivement . 

2) Les coupes t ransversa les de branches sont fréquentes dans 
les coupes : leur d iamèt re est de 2 m m . ou de 2 m m . 1 / 2 à 
3 m m . 1/2 X 4 m m . ; on d is t ingue une par t ie centrale qui a 400 



à 750 [x de d iamèt re su ivant les coupes et qui correspond à 
l 'hypotha l le médul la i re de la coupe longi tudinale dont les files 
sont coupées en t r ave r s ; la par t ie pé r iphér ique est formée de 
cellules disposées en files et correspond au pér i thal le : leurs 
d imensions sont l égèrement plus faibles que celles de la coupe 
longi tud ina le , et assez cons tan tes : elles sont géné ra l emen t de 
7 à 15 y. de long et 7 à 12 ¡j. de la rge , sauf dans une coupe qui 
mont ra i t des cellules de 7 à 20 u, X 10 à 15 u.. 

3) Cer ta ines coupes longi tudinales m o n t r e n t à leur base une 
par t ie circulaire dans laquel le les files sont coupées t r ansve r sa le 
m e n t : elles r ep résen ten t des coupes de rameaux insérés à angle 
droi t sur la b r anche pr incipale : la coupe in téresse ainsi à la fois 
la b ranche et le r ameau . 

U n e coupe a u n e forme de croissant de 5 m m . 1/2 de dia
mèt re : les deux b ranches du croissant ont 2 et 4 m m . de lon
gueur et 1 m m . 1/2 de d iamèt re ; elles m o n t r e n t l 'aspect d 'une 

Fin. 3 . — Aspec t du t issu dans une coupe en forme de croissant . 

coupe longi tud ina le , mais dans la par t ie axiale du croissant les 
cellules sont coupées t r ansve r sa l emen t . J 'a i in te rp ré té cet aspect 
en supposan t que la coupe t r ave r se à la fois la b ranche pr inci 
pale et deux pe t i tes épines la térales ou bien que la coupe passait 
par le sommet d 'une b ranche élargie en coupe ou en lame 
ainsi qu 'on l 'observe dans cer ta ines espèces des pays chauds . 

L ' a s p e c t du t issu d a n s les b ranches du croissant es t assez dif
férent de celui des coupes longi tudina les des b ranches ; la diffé
renciat ion en t issu cent ra l et en t i ssu pér iphér ique est ici t rès 
effacée; il exis te encore des r angées dans la par t ie axiale (h . , 
lig. 3), mais elles sont peu apparen tes , car les cloisons longi tu
dinales des files son t p lus marquées que les cloisons t r ansve r 
sa les ; de p lus les cellules sont p lus pet i tes : elles mesu ren t 7 à 
25 \j, de h a u t , quelquefois 1 0 à 1 5 ¡j. seu lement , et 6 à 11 \J. de 
la rge . Dans le pér i tha l le les cellules mesu ren t 7 à 17 ¡J. X 6 à & 
et jusqu 'à 1 2 \>„ 



4) J 'ai observé dans p lus ieurs coupes des conceptac les vides 
de 300 à 425 H. de d iamèt re et 100 à 125 y. de hau teu r ( % . 4) . 

5) Cer ta ines coupes ont mon t r é des thal les j e u n e s : l 'un avai t 
une épaisseur de 175 à 375 y. et sembla i t avoir pr is na issance 
au tour d 'un foraminifère ; u n au t re é ta i t en re la t ion avec une 
coupe de branche et para issa i t r ep résen te r la croûte basi laire du 
massif de b ranches . Dans ces thal les j e u n e s on n 'observe aucune 
disposi t ion en rangées ; le t i ssu est formé de files cel lulaires ; 
les cellules on t la d imens ion des cellules du pér i tha l le des 
b r a n c h e s : 7 à 17 ;j. x 5 à 13 y. ; elles on t une l a rgeur p lus 
g rande parce qu ' i l se p rodui t u n e division et une ramification 
in tense des files. L 'hvpotha l le n ' e s t r eprésen té que par chacune 
des cellules de base des files du pér i tha l le (tig. 5). 

FIG. i. — Aspect des 
conceptac les 

de L. Vietinoli. 

FIG. 5 .— Thalle jeune de Lilhophyl-
lum Viennoti. Les cel lules om
brées représentent l 'hypothalle . 

J ' a i observé des tha l les abso lumen t ident iques dans des 
p laques minces exécutées dans des roches p rovenan t du V indo -
bonien des Faluns- d 'Anjou (M. We l sch ) et du Burd iga l ien-Hel -
vétien de Dalmat ie (M. Bourcar t ) . 

E n r é sumé le Lithophyllum Viennoti se rencont re en g r ande 
abondance en plus ieurs g i sements de la province de. Grenade 
sous l 'aspect de f ragments de b r anches de 2 m m . à 2 m m . 1/2 
de d iamèt re et quelquefois sous celui de thal les j eunes de moins 
de 1/2 m m . d 'épaisseur . 

Les coupes longi tudinales son t formées de r angées de cel lules 
dans la par t ie axia le et de files dans la pa r t i e pér iphér ique ; 
c'est cet te dern iè re seule qu 'on observe dans les coupes t r a n s 
versales , la pa r t i e axiale é t an t coupée t r ansve r sa l emen t de sor te 
que l ' examen des coupes t ransversa les pourra i t faire croire qu ' i l 
s 'agit d 'une espèce du genre Lithothamnium. De m ê m e les 
tha l les j eunes sont u n i q u e m e n t cons t i tués pa r des files. 



L'espèce n ' ava i t j ama i s été décri te ; j e ne l 'avais j a m a i s obser
vée sous sa forme dé b r anches , mais j ' a v a i s déjà r encon t ré dans 
des p laques minces d 'Anjou et de Dalmat ie des coupes de la 
c roûte bas i la i re . 

Lithophyllum (Dermatolithon) sp. 

Gisement : entre Padul et le Ventorillo San Diego. 

Le sous-genre Dermatolithon n ' ayan t pas encore été s ignalé 
d a n s le Néogène inférieur d 'Europe , il me para î t in té ressan t de 
s ignaler l 'exis tence en Anda lous ie d 'une espèce qui n 'es t d 'a i l 
leurs représentée que par un tha l le de 50 \j. d 'épaisseur . Il est 
formé de 3 rangées de cel lules . La rangée de base r ep résen tan t 
r h y p o t h a l l e m o n t r e sur une cer ta ine longueur les cellules de 
direct ion obl ique carac tér i s t iques de ce sous-genre : elles 
mesu ren t 18 à 23 ;j. de hau t , 9 à 14 \j. de large ; elles se con t i 
n u e n t sur la m ê m e rangée par des cel lules rec tangula i res p lus 
larges que hau te s de 11 à 13 y. X 14 à 20 Le pér i thal le est 
représenté pa r deux rangées de cellules qui m e s u r e n t respect i 
v e m e n t 7 à 12 et 12 à 17 u.. 

Les Dermatolithon ont appa ru à l 'Aqui tan ien à la Mar t in ique ; 
ils ex is ten t à l 'Helvét ien en Algér ie , au Miocène en C y r é -
na ïque . 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E X X I V 

Coupes longitudinales.de branches de Lithophyllum Viennoti. Les cel lules sont 
disposées en rangées dans la partie axiale (hypothalle médullaire) en files à 
la périphérie (périthalle). La figure 2 montre la coupe du sommet d'une 
branche : le périthalle recouvre la partie supérieure de rhypothal le . 

FIG. 1. — Sud d'Otura (plaque mince n° 1) gross . 45 fois . 
FIG. 2. — Ventori l lo San Diego (plaque mince n° 3) gross . 40 fois (Burdigalien). 
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LISTE DES COQUILLES LACUSTRES DU PONTIEN D'ANDA

LOUSIE, ET REMARQUES SUR BlTHlNELLA (BELGRANDIA) 

DEYDIERI DEP. ET SAYN ET SUR HYDROBIA MORASENSIS 

FONT. 
PAR P a u l J o d o t '. 

Très a imab lemen t , M. Viennot 2 a soumis à mon examen 
quelques coquil les , recueil l ies par lui , à 2 k m . au Sud de Bracana 
Andalousie) , dans la région visi tée en 1884 par la Mission 

d 'Andalous ie , dont les fossiles 3 ont été étudiés par W . Ki l i an . 
Cette pet i te faune se compose des espèces su ivantes : 

Limnœa (s. s t r . ) heriacensis FONT. 
Planorhis (Coretus) prœcorneus Fiscrr. et TOURX. 
Planorbis (Paraspira) Mariae MICH. 
Bilhinia ( s . s i r . ) leberonensis FISCH . e l TOURN . var . curla DEP . et SAYN. 
Bithinellai Belgrandia) Deydieri DEP . e l SAYN , t y p i q u e . 

» » » » » var . elongala nov. var. 
» » » » » » curta nov. vai\ 

Cette faune est ident ique à celle décri te par MM. Depére t et 
Sayn du Pon t i en de Ratavoux près Cucuron (Vaucluse), et seule 
la dernière espèce nécessi te que lques r ense ignemen t s complé

menta i res . 
Belgrandia Deydieri 4 paraî t en tous points conforme à la 

coquille de Cucuron . Je crois uti le de r ep rend re sa descr ipt ion ; 
Forme généra le conoïde ; s o m m e t aigu ; spire fragile composée 

de S à 6 tours convexes , séparés par des sutures profondes et 
un peu obl iques ; accro issement assez régul ier des deux premie r s 
tours, vjuis déve loppement brusque des su ivants qui deviennent 
sail lants ; ouver tu re non subar rond ie , mais ovalaire l égèrement 

1 . Noie présentée à la séance du J7 juin 1929. 
2 . P. VIENNOT. Observations géologiques dans la région de Grenade (Andalou

sie). C. B. somm. S. G. F., 17 juin 1929, p. 167169. Le mémoire in extenso paraîtra 
dans le l ivre du Centenaire de la Socié té . 

3. La détermination des coquil les pontiennes semble erronée. 
4 . C. DEPÉRET et G . SAYN. Monographie de la faune fluvioterrestre du Miocène 

supérieur de Cucuron (Vaucluse). Bail. Soc. Linnéenne de Lyon, t. LXVII, 1 9 0 0 , 
2i p. , pl. I, flg 1 2  1 4 (Hydrobia (Belgrandia) Deydieri n. sp. 2 / 1 . 

Voir aussi : JOSÉ ROYO GOMEZ. El mioceno continental iberico y su fauna mala

cologica. Comision Inverl. paleonl. y prehist. MEN. № 3 0 . Madrid, 1 9 2 2 , p. 1 0 3 , 
fig. 2 2 et pl. XII, fig. 10 »« : (Hydrobia (Belgrandia) Deydieri DEP. et SAYN, Pon

tien de Teruel) . 

1 1 février 1 9 3 0 . Bull. Soc . géol . Fr . , (4) , X X I X . — 1s 



subobl ique à peine subpyri forme ; pér i s tome con t inu , l isse , à 
t endance s inueuse ; labre mince et t rès fragile ; bord columella i re 
dé taché de la base ; columelle excavée ; surface de la coquille 
ornée de s t r ies d 'accroissement assez visibles et po r t an t en out re 
1 ou 2 gibbosi tés annula i res près de l 'ouver ture : 

L o n g . : 4 m m 2 ; d iam. 2 m m 3 . 
E n dehors des spécimens typ iques , les échant i l lons de Belgran

dia Deydieri offrent de nombreuses var ia t ions . On observe tous 
les passages en t re les formes ex t rêmes , qui p e r m e t t e n t de. 
différencier du type : 

Une variété cnrta nov. var . caractér isée par l ' accro issement 
des tours t rès rapides, les su tu res moins profondes, la spire p lus 
cour te dont le d iamèt re est p ropor t ionne l l ement plus la rge ; 

Une variété elongata nov. var . , différenciée par l ' accroissement 
régul ier et l en t des tours , le t ro is ième tour non sai l lant sur les 
deux premiers , les su tures t rès profondes ; c o m m e on l 'observe 
chez un certain n o m b r e de Belgrandia, bien que le dern ier tour 
ne soit pas détaché du précédent , il en a l ' appa rence ; enfin, par 
sa spire a l longée, la coquille p résen te un aspect p lus élancé que 
chez le t y p e . 

Ces mêmes var ia t ions de formes se r e t rouven t , peu t -ê t re d 'une 
façon moins accusée, dans les échant i l lons de Cucuron. 

Dans la p lupar t des spéc imens , on observe , non une s t r angu
lat ion du dernier tour de la coquil le , mais une gibbosi té annu 
laire ; cependant , dans un pet i t n o m b r e de coquil les , aussi bien 
à Ra tavoux qu 'en Anda lous ie , les g ibbosi tés du dernier tour 
s ' accentuent au point de p r end re l 'aspect de vér i tab les var ices . 

Cet te pet i te Belgrandia abonde dans la roche marno-calcaire 
d 'Anda lous ie , mais comme elle est e x t r ê m e m e n t fragile, les 
échant i l lons bien comple ts sont t r ès ra res . Auss i , la p lupar t des 
coqui l les , don t le pér is tome est br isé , semble p résen te r l 'ouver
tu re ovale-obl ique et angu leuse vers la su tu re avec pér is tome 
épaissi , qui lui donne l 'aspect d 'une Hydrobia, genre dans lequel 
MM. Depére t et Sayn ont r angé leur espèce. 

E n réal i té , d ' après les échant i l lons comple t s , on se rend 
c o m p t e que ce t te identif ication n 'es t pas exacte : la forme de 
l ' ouver tu re , ainsi que la présence de la g ibbosi té a n n u l a i r e du 
dern ie r tour , sont suff isamment caractér is t iques pour ma in t en i r 
l 'ass imila t ion à Belgrandia, b ien que le ga lbe géné ra l de la 
coqui l le ne soit pas pyr i forme. 

Le c lassement de Belgrandia comme sous -genre à'Hydrobia, 
a ins i que l ' ind iquent M M . Depére t et Sayn , n 'es t pas conforme 
a u x vues des conchyl iologis tes : Locard, Cossmann , G. F . Dollfus, 



Germa in e tc . , auxquels j e m ' a s s o c i e ' pour ranger Belgrandia 
parmi les sous-genre de Biihinella. 

Dans leur monograph ie de Cucuron , les au teurs de Belgrandia 
Deydieri d isent qu 'e l le est très « voisine à" Hydrobia morasensis 
F O N T , des ma rnes à l igni tes de Moras (Drôme) , [ Diag. d 'esp. 
et var . nouv . du bassin du Rhône , 1883, p . o, fig. 6 -9] , dont 
elle se « rapproche par la forme généra le et la présence de 
varice ». 

J 'a i recherché le type de Fon tannes , conservé dans les collect ions 
de paléontologie de l 'Ecole des Mines , pour observer «. si les deux 
formes sont réunies pa r des passages ». 

Hydrobia morasensis diffère de Belgrandia Deydieri p a r 
l 'accroissement p lus régulier des tours dont le dernier est moins 
g ibbeux et moins développé , les tours moins convexes , les 
su tures non profondes, parfois très l égèrement crénelées , le 
dernier tour porte près de l 'ouver ture , 1 ou 2 varices p lus prononcées 
que les gibbosi tés annula i res de B. Deydieri, l ' ouver ture ovale-
obl ique anguleuse vers la su tu re , le pér is tome cont inu , le bord 
columellaire peu détaché et le t es t épais et b r i l l a n t : 

L o n g . : 4 m m l ; Diam. 2 m m 2 . 
D'après l ' ensemble de ces carac tères , Hydrobia morasensis 

appar t ien t , sans aucun doute , au genre Hydrobia, bien que ce 
genre ne compor te pas de varices sur le dernier t o u r . Il n 'y a donc 
aucun rapprochement possible ent re cet te espèce et Belgrandia 
Deydieri D E P . et S A Y N . 

Parmi les sous-genres à'Hydrobia, qui p ré sen ten t des défor
mat ions ana logues de la coquil le , on doit ci ter : Polycirsus 
Goss.M., qui por te des var ices un peu obl iques et s inueuses , 
i r régul ièrement d is t r ibuées sur toute la surface de la coquille 
et plus par t icu l iè rement sur le dernier tour ; Godlewskia Ca. et 
FISCIT. qui est orné de renflements l ong i tud inaux va r iqueux 
répart is d 'une façon i r régul ière sur les tou r s : par ses var ices , H. 
morasensis ne ss rappor te à aucun de ces sous-genres . 

Si, dans la sui te , la nécessi té se fait sent i r de créer un nouveau 
sous-genre pour ranger cet te espèce, on devra le considérer comme 
une sect ion nouvel le d 'Hydrobia , caractér isée par la présence 
d 'une ou deux var ices , sur le dernier tour, non loin de l ' ouver tu re . 
Cette section devra jouer le même rôle, vis-à-vis du genre 
Hydrobia, que Belgrandia par r appor t à Biihinella. 

1. Du reste , dans mes remarques critiques à la classification des Ilydrohiidac 
de Cossmann : Essais de paléoconchologie comparée , livraison XII (publics 
dans la Rjvue de Géoltyie, 9 ' année, mars 1 9 2 2 , p . 166 et suivantes) , je n'ai pas 
l'ait d'observations sur le c lassement de ce sous-genre, et je conserve toujours la 
même opinion sur sa posit ion générique. 



DÉBRIS MICROSCOPIQUES DE VÉGÉTAUX SILICIFIÉS 
©ANS DES SÉRICITOSCHISTES DU PRARION (HAUTE-SAVOIE) 

PAR A l b e r t M i c h e l - L é v y 1 

PLANCHES X X V , X X V I ET X X V I I 

Le sent ier qui mon te d u col de la Forclaz au s o m m e t du P r a 
rion t raverse , à une a l t i tude d 'envi ron 150 m . au-dessus du col, 
des sér ici toschis tes gr is noir , se débi tan t en p laquet tes ondulées , 
à surface sa t inée et finement frisée su ivan t deux direct ions qui 
s 'ent recroisent . On voit sur leur cassure t ransversa le de t r è s 
fines bandés de te in te p lus claire, gr is -blanc ou j a u n e ocré, qui 
s ' é t rang len t parfois et se chevauchen t . 

A u microscope, j ' a i t rouvé au sein de ces bandes claires dont 
l 'épaisseur est s eu l emen t de que lques d ix ièmes de mi l l imèt re et 
qui appa ra i s sen t formées de quar tz avec inclusions l iquides à 
libelle mobi le , d 'hémat i t e en débris et de produi ts calcédonieux 
te in tés en j aune et en b run rouge par des oxydes de fer, deux 
-débris e x t r ê m e m e n t pet i ts de t issus p robab lemen t végé taux , 
silicifiés, colorés l 'un en j a u n e , l ' aut re en rouge sombre . Ils ne 
sont discernables qu 'à de forts g ross i ssements dépassan t 700 dia
m è t r e s . La forme de l 'un d 'eux figure une sor te de crosse 
(Pl . XXVI , g r o s s 1 2200 d iam.) ; celle de l ' au t re , une pet i te 
sphère . L'édifice cel lulaire in tér ieur mon t r e des cel lules hexago
nales rappe lan t les cellules végéta les a parois cel lulosiques. Leur 
d imension est de 6 à 9 cen t ièmes de mi l l imèt re , chaque cellule 
ne dépassan t pas 6 à 7 microns de d iamèt re . Ce sont p lu tô t des 
restes de spores , que des débris de t iges silicifiées. 

La roche qui les cont ien t a été soumise à des pressions consi
dérables lors des é v é n e m e n t s t ec ton iques pos t s téphaniens et 
a lpins . Le d y n a m o m é t a m o r p h i s m e résu l tan t a fait d isparaî t re 
la p lupar t des é l éments or iginels , faisant na î t re des minéraux 
nouveaux, séricite en t rès g r ande abondance , quar tz secondaire, 
sphène en cr i s taux a l longés . Leur conservat ion ne peut s 'expli
quer que par une silicification an tér ieure aux pressions et aussi 
par leurs d imens ions très rédui tes . 

Il faut conclure que les fines bandes claires qui les cont iennent 
r ep résen ten t d 'anc iens bancs gréseux stratifiés au mil ieu des 

1. Noie présentée à la séance du 17 Juin 1029. 



couches argi leuses pr imi t ives et non des fîlonnets de quar tz rem
pl issant des cassures . 

Ces bancs m a r q u e n t la stratification init iale de l 'ancien séd i 
m e n t ; pa ra l l è lement à cette stratification s 'est développée u n e 
première schistosi té définie par les l i ts des mul t ip les lamel les de 
séricite néogène, accompagnées de cr is taux a l longés de sphène , 
développées dans l 'ancienne mat iè re argi leuse compr imée et pl is-
sée. Cet te première schis tosi té peut être rappor tée aux p l i sse
m e n t s he rcyn iens . 

I l est in té ressan t de no te r que le microscope v ien t ici en aide 
au tectonicien ; dans leurs récents t r a v a u x , MM. Corbin et Oul ia-
nofF ont établ i que les p l i s sements he rcyn iens sont marqués d a n s 
les chaînes du M 1 Blanc et des Aigui l les Rouges par une direc
tion NrS , alors que les p l i s sements a lp ins , qui se sont superposés 
aux p remie r s , leur sont obl iques N E-S W , sous u n angle de 3 5 a 

à 45° "(2). 
Or, dans la p laque mince de la p lanche X X V (gross . 50 d i am. ) , 

une deux ième direction de p l i s sement se manifes te suivant u n 
gaufrage obl ique à la p remière , faisant avec elle un angle d ' en 
viron 45° et i n t e r rompan t souven t les frisures premières ; ce t t e 
deux ième direct ion peu t être rappor tée aux poussées a lp ines . On 
re t rouve donc , sous le microscope, l ' indicat ion précise des effets 
des deux p l i s sements successifs et obl iques l 'un par rappor t à 
l ' au t re , indiqués par M M . Corbin et Oulianoff. 

Il, faut r emarque r combien le matér ie l sér ici teux p rovenan t 
des argi les compr imées a bien enregis t ré et conservé les t races 
de ces p l i s sements ; dans la pho tograph ie (Pl . XXV) , on voit, cor
r e spondan t au 2° p l i ssement , une série de fines ondula t ions , suc
cession de sync l inaux et d ' an t ic l inaux microscopiques ; mais ces 
ondula t ions s ' a t t énuen t et meuren t au vois inage ou dans les bancs 
g réseux non flexibles. Dans le ré t réc i ssement d 'ensemble auque l 
la roche a été soumise , la mat ière sérici teuse s 'est pl issée de 
façon cont inue , mais les bancs quar tz i teux se sont é t ranglés e t 
br isés , soit par secteurs qui ont chevauché par t ie l lement les u n s 
sur les au t r e s , soit dans tous leurs po in t s . 

Le microscope pe rme t donc de suivre avec précision su r 
que lques mi l l imèt res carrés de surface la façon dont ont r éag i , 
sous la compress ion , les divers ma té r i aux l i thologiques , su ivan t 
leur degré d 'é las t ic i té . 

L 'or ig ine de ces chlor i toschis tes à débr is de végé taux est à 
rechercher dans des schis tes houi l lers qui on t subi un impor t an t 
d y n a m o m é t a m o r p h i s m e . On peu t les compare r à des chlori to
schis tes ana logues que l 'on t rouve au vois inage immédia t des 



carr ières de schis tes a rdois iers , s i tuées en t re le col de Voza et le 
pavillon du Prar ion ; ces schis tes ardois iers sont no i r s , r iches en 
matière carbonée et m o n t r e n t , au microscope , des t races de 
t issus végé taux silicifiés, écrasés , dans u n grès p sammi t iques à 
fins g ra ins de qua r t z . 

J ' ind iquera i enfin que ces chloritoschist .es sont appuyés sur 
des roches formant la crête nord et le s o m m e t du Pra r ion , Schis-
tosées, sér ic i teuses , mais r iches en débris de fe ldspaths , qui ne 
sont pas des bés imaudi tes tel les que les avait autrefois désignées 
Augus t e Miche l -Lévy , mais qui ne sont pas non plus des gneiss 
comme l 'ont ind iqué MM. Gorbin et Oulianoff 3 ; ce sont des 
mylonites typiques et v r a i s emblab l emen t des myloni tes de 
gran i té avec débris de fe ldspaths , de quar tz à fines inclusions 
l iquides, séparés par des zones meu lées , enrichies en zoïzite, en 
épidote, en séricite (P l . XXVII ) . 

El les rappe l len t les myloni tes de g ran i té que l 'on recueille 
près de l 'usine é lec t r ique du P o n t Pél iss ier , au vois inage immé
diat du g ran i té brisé des Montées-Pel iss ier , reconnu par MM. 
I l aug , Lugeon , et G o r b i n ' . 

B I B L I O G R A P H I E 

1. E . HAUG, M. LUGEON e t P . CORBIN. 
S u r la d é c o u v e r t e d'un n o u v e a u mass i f g r a n i t i q u e d a n s la v a l l é e 

d e l 'Arve , e n t r e S e r v o z e t l e s H o u c h e s . CR. Ac. Se. -13îi, 1902, 
p. 1379 . 

2. P. CORBÎN et N . OULIANOFF. 
S u r l e s é l é m e n t s d e s d e u x t e c t o n i q u e s , h e r c j ' n i e n n e e t a l p i n e , 

o b s e r v a b l e s d a n s la p r o t o g i n e d u M o n t - B l a n c . CR. Ac. Se. 182, 
1926, p . 9 3 3 . 

3 . P . CORBIN e t N . OULIANOFF. 
S u r l e s b é s i m a u d i t e s d u Prar ion ( H a n t e - S a v o i e ) CR. Ac. Se. 

184 , 1927. p . 892 . 
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SUR UN NOUVEAU GISEMENT DE DOMÉRIEN DE LA ZONE 
S U B B É T I Q U E ET SUR LA P R É S E N C E DU P L I E N S B A C H I E N 

DANS LA ZONE DE VELEZ-RUBIO 

PAR M i l o c h e P a v l o v i t c h 1 . 

J 'a i eu l 'occasion d 'é tudier , du ran t un séjour à l ' Ins t i tu t de 
Géologie de l 'Univers i té de Nancy , deux séries de fossiles recueil
lies l 'été dernier par M . P . Fa l lo t , Professeur à l 'Univers i té 
de Nancy et M. Batal ler , Professeur à Barcelone . El les p r o 
v iennen t l 'une de la Zarzilla de R a m o s , 22 k m . au N de Lorca, 
l 'autre d 'un affleurement complexe si tué aux abords de la mai
son de can tonnie rs , 2 k m . à l 'Ouest de Velez-Rubio au Sud de la 
route de Chir ivel . 

Ces faunules sont t rop incomplè tes et en t rop mauvais état 
pour p e r m e t t r e une étude détai l lée , mais elles font connaî t re des 
faciès qui n 'ava ient pas encore été cités dans ces pa rages , aussi 
mér i ten t -e l les une brève ment ion 2 . 

ZARZILLA DE R A M O S . 

Le Lias fossilifère t e rmine l ' ex t rémi té du g r a n d affleurement 
j u r a s s ique qui s 'é tend ent re la Sierra Culebr ina et le pet i t v i l 
lage de la Zarzilla de R a m o s . Le Lias es t r ep résen té sur tou t par 
des calcaires gr is terne qui dess inent un assez la rge ant icl inal de 
direct ion N N E - S S W . On y d i s t ingue de la base au s o m m e t les 
couches su ivan te s d 'après les observa t ions de M. Fal lo t : 

a) ca lca i res à s i lex, 
h) ca lca i res b lancs r e n f e r m a n t des fossiles, 
c) ca lca i res à c o n c r é t i o n s s i l i ceuses , 
d) ca lca i res à b r a c h i o p o d e s . 

Le flanc mér id ional de l 'ant ic l inal est érodé et laisse voir les 
n iveaux inférieurs . 

P a r m i les fossiles recueil l is dans les calcaires du n iveau b 
prédominen t les A m m o n i t e s accompagnés de Bivalves , de Gas
t ropodes et de que lques Brachiopodes . 

1. No ie présentée à la séance du 17 juin 1 9 2 9 . 
2 . M. le Professeur Fallot m'a aidé de ses consei ls dans l'élaboration de ce 

travail et je t iens à l'en remercier très v ivement . Je remercie également M. le 
Colonel Gérard qui a bien voulu me faire profiter de sa grande connaissance des 
faunes du Lias. 



Les espèces que j ' a i pu reconnaî t re pa rmi ces échant i l lons sonÈ 
les su ivan tes : 

Nautilus sp. 
Belemniles sp. incl. 
Fuciniceras Lavinianum Mon . ( F u c . Pal. ital., X I , p . 98 , p l . V , 

fig. 2) . 
Fuciniceras Lavinianum MGII . var. dissimilis Fuc . (Fuc . Pal. 

ital. X I , p . 9 6 , p l . I I I , fig. 13). 
Fuciniceras Basliani Fuc . (Fuc . Pal. ital., X , p . 93 , p l . I V , fig. 14). 
Fuciniceras (jr. Cnrioni MGII . ( F u c . Pal. ital., X , p . 279, pl . X I X , 

fig. 1; M G H . M e d o l o , p . 4 , p l . I I , fig. 45) . 
Grammoceras Normanianum d'OitB. s p . (Fuc . Pal. ital., X I , pl. V , 

fig. 1-5, p . 108). 
Grammoceras Normaniamum d'OiîB, sp . va r . costicillala Fuc . ( F u c 

Pal. ital., X I , p . 109, pl . V , fig. 7 ) . 
Ilarpoceras Isseli F u c . [Pal. ital., V I , p l . I X , fig. 6) . 
Harpoceras exicjuum F u c . [Pal. ital., X , p . 2 8 1 , p l . X I X , fig. 7) . 
Lytoceras VilLieMau. (Pa l . l o m b . , 1867-81 , p . 104, p l . X X . fig. 3) . 
Lytoceras Germai ni d'Onn. (Ter . J u r . I , p . 320, pl . 101). 
Lytoceras sp. 
Pecten aequivalvis S o w . (GOLDFUS Petref . G e r m . , p l . 89 , fig. 4 ) . 
Peclen priscus D U M . e m . DUBAR , va r . Dieulafaili DUBAR , Thèse, . 

1925, p . 226 , p l . V , fig. 1-6. 
Chlamys Hehli d'Om? sp. (DUM. I I , p l . X I I , fig. 5-6) . 
Pleuromya Jauherli DUM. (DUM. I I I , pl , 29, l ig. 8-9). 
Pinnasp. 
Oslrea sp. 
Pleurotomaria, cf. Orsini M G I I . (Pa l . l o m b . , 1869-81 , p l . X X V I I , 

fig. 4-5 , p . 156). 
Trochussp. 
Rhynchonella telrahedra S o w . (DUM. I I I , p l . X L I I , fig. 10-13). 
Terehratulapunctata S o w . (DUBAR , T h è s e , p . 289, pl . I I I , fig. 3) . 
Terehratula suhpunclala D A V . ( D U B A R , T h è s e , p . 289 , pl . I I , fig. 7 -

%). 
lerebralula, cf. subpunclataDw. ( ib id . ) . 
Terehratula subpunctata D A V . e m . DUBAR , va r . penlagonalis DUBXK, 

p . 2 9 1 , pl . I I , p . 13-16) . 

Cette faune révèle l 'exis tence de la zone à Deroceras Davoei 
c'est-à-dire la base du Charmou th i en ou, si l 'on veu t adopter la 
classification de H a u g , du Domérien . Out re Grammoceras Nor
manianum D ' O R B . et Lytoceras Germaini D ' O R B . s p , , qui sont 
des formes t rès f réquentes dans le bass in de Par is et en A n g l e 
t e r r e , la série des Fuciniceras rappel le n e t t e m e n t le Medolo i ta
l ien. C'est du res te d ' après les ouvrages i ta l iens que les dé t e r 
mina t ions ont été faites, et.si cer ta ins peuven t ê tre t en t é s à con-



cevoir les espèces p lus l a rgemen t que ne l 'ont fait les au teu r s de 
la Paleontología Itálica, il n 'en demeure pas moins que cet te 
faune a un cachet a lpin t rès ne t . 

L 'absence de Phylloceras, la relat ive abondance des Bivalves , 
Gas t ropodes et Brachiopodes para i s sen t indiquer un faciès assez 
peu profond. 

ZONE DE V E L E Z - R U B I O 

Le g isement appar t i en t à l 'un des l a m b e a u x solidaires d u P e r m o -
Trias bét ique qui j a l o n n e n t la zone CBirivel-Velez-Rubio, te l le 
que l 'ont définie MM. Fal lût e t B a t a l l e r \ 

A u Nord des masses j u r a s s iques et lu té t i ennes , en par t ie ve r 
ticales, qui po r t en t le châ teau a rabe de Velez-Rubio, u n e b a n d e 
complexe sépare le Rio de Chirivel de la zone occupée pa r l es 
marno-calcai res et ma rnes du Cré tacé supér ieur que dominen t , 
plus au Nord la Sierr.a de Maria et son contrefort le Maimón. 

Le l ambeau en ques t ion m o n t r e , sur le Per tno-Tr ias , de bas en 
haut : 

a) do lomies c la i res sans d o u t e du Lias i n fé r i eu r , 
b) ca lca i res massifs p e n d a n t au N . f o r m a n t l ' a rê te qu i d o m i n e la 

r o u t e , 
c) calcaires plus marneux, rougeâtres, fossilifères, 
cl) calcaires lutétiens à Alvéolines transgressifs. 
Les fossiles récol tés p rov iennent du niveau c. 

Les A m m o n i t e s sont les plus abondan te s tandis que les au t r e s 
groupes : Naut i les , Be lemni tes , Bivalves , Gas t ropodes et Bra
chiopodes le son t beaucoup m o i n s . Malgré le mauvais état de ces 
fossiles j ' a i pu r e c o n n a î t r e : 

Naulilus. cf. slrialus S o w (GEVER Hierlatz, p l . I , f. I . HAUER L ias 
du N - E A l p e n . pl . X X I V , lig. 1-2). 

Belemnites sp. 
Alractiles sp. 
Tropidoceras Aclaeon d 'Onij. «p . (Te r . J u r . I , p . 232, p l . 6 1 , fig. 1-3. 
Tropidoceras Masseanum CI'ORB. ( T e r r . J u r . I , p . 225 , p l . 5 8 , 

HAUER Lias d u N - E Alpen , p . 30 , p l . X , f. 4 -6) . 
Cycloceras cf. carinalus QUENST (?Amm. Maugenesli-carinalus 

Q U E N S T A m m . , p l . 36 , f. 5-6) . 
Phricodoceras Taylori S o w . (non A. Taylori W R I G H T , Pal. Soc.r 

1880 p l . X X X I , f. 5-7 d ' O R B . T e r r . J u r . p . 3 2 3 , p l . 102, fig. 3-4) . 

1. P . FAU.OT et R . BATAI.LER. Observations géologiques sur la région de 
Velez-Rubio. CH. Ac.Sc. T. 187, 1928, p . 9S8. 



Deroceras Gemmelaroi Luvi (Fuc. Pal. ital., V, p. 1 6 0 , pl . X X I . 
lïg. 1 - 2 ) . 

Deroceras cf. Gemmelaroi LEVI (ibid.). 
Microderoceras inexpeclans SPATH. [Quart. Journal Geol. Soc-

X X X I I , 1 9 2 6 , p. 1 7 1 , pl. X , f. 6 ) . 
Harpoceras boscense REYNÈS (Aveyron, 1 8 6 8 , p . 9 4 , pl. I I I , lig. 2 ) . 
Amaltheus sp. 
Rhacophylliles sp. 
Phylloceras sp. 
Peclen priscus D U M . em. DUBAR var. DieulafailiDvu\n (Thèse, 1 9 2 5 , 

p. 2 6 6 , pl. V, fig. 1 - 1 6 ) . 
Terebratula Waterhousi D A V . (DU.M. 3 , pl. X X I , lig. 8 - 9 ) . 

Cette faune qui se place au P l iensbachien (zone à Polymor-
¡iliil.es Jamesoni) mon t r e u n mélange d 'espèces alpines et j u ra s 
s iennes . Le genre Tropidoceras qui est le plus abondan t , et sur
tout Trop. Aclaeon d 'ORis. sp., qui forme n u m é r i q u e m e n t la 
g r ande majorité de la faune, la rapproche beaucoup plus du type 
épicont inenta l ex t ra -a lp in . D ' a i l l e u r s à côté de cet te espèce. Tro
pidoceras Masseanum d'ORis sp . Cycloceras cf. carinatus Q U E N S T 

sp . Phricodoceras Taylori S o w sp . qui sont connus dans le b a s 
sin de Pa r i s et en Ang le t e r r e , accentuent ce cachet . La présence 
d u genre Attractites es t p resque le seul caractère méd i t e r r anéen . 

Ce n iveau rougeâ t re équ ivau t au niveau des marbres d 'Arzo , 
en I tal ie , et au niveau à Pygope Aspasia e t Rhynchonella Hierlat-
zica défini p lus au N E p a r M . J O I E N E Z D E C I S N E R O S . Mais il ind ique 
ici u n faciès tou t à fait différent de ce t ype « a lpin ». 

Les deux faunules que je v iens de m e n t i o n n e r r ep ré sen ten t 
deux n iveaux t rès voisins du Lias m o y e n , mais alors qu 'à la 
Zarzilla les affinités a lpines sont ne t t e s , vers Velez-Rubio le 
Pl iensbachien revêt le type anglo-par is ien bana l . 

Ces g i sements sont dans une zone dont les re la t ions avec les 
un i tés s t ruc tura les reconnues à l 'Ouest de la S a Nevada ne sont 
pas encore é tabl ies . 

Hormis le P l i ensbach ien-Domér ien à Brachiopodes de type 
i tal ien ou alpin des confins de la P rov ince d 'Al ican te , les régions 
les p lus proches où ces n iveaux sont connus sont l 'A ta laya , 
d a n s la P rov ince de J aen o ù R . D O O V I L L É (Thèse, p . 46) s ignale Har
poceras Algovianum et les Sierra E l vira et P a r a p a n d a qui appa r 
t i ennen t à la zone pénibét ique de M. B l u m e n t h a l , où K I L I A N et 
M. BERTRAND ont découver t un Lias de type alpin ana logue à 
celui de la région de Caravaca et t ou t à fait différent de celui 
qu i est s ignalé ici. 

http://�iliil.es


PRÉCISIONS SUR L'EXISTENCE DU TONGRIEN 
DANS L'OLIGOCÈNE DE LA CATALOGNE. 

PAR M . F a u r a i S a n s 1 . 

L'é tage Tongr ien correspond aux n iveaux inférieurs de la 
période oligocène ; il fut s ignalé par le géologue belge Dumon t , 
en 1839 ; accepté ensui te pa r d 'Orb igny comme équiva lent à 
l 'Ol igocène; et considéré par Haug comme synonyme du Néo-
nummul i t i que . J u s q u ' à p résen t il n ' ava i t pas été défini pa léon to-
logiquement en Cata logne . 

Pour en bien préciser la s i tuat ion s t ra t ig raph ique , il faut ten i r 
compte de ce que le Tongr ien est l imi té dans sa par t ie supér ieure 
par les s t ra tes de l ' é tage aqu i tan ien , et infér ieurement il recouvre 
les formations de l 'é tage paris ien, é t an t t r è s développé et parfai
tement caractér isé dans les envi rons de Tongres , d 'où il reçoit 
cette dénomina t ion pour dés igner les formations de la base et 
du centre de la période oligocène ; c 'est donc seu lement à la base 
que correspond le vér i table Tongr ien de D u m o n t , que certains 
géologues ont n o m m é Infratongrien, accep tan t la proposi t ion de 
Munie r -Cha lmas et de Lapparen t . Avec la dénomina t ion de 
S tampien on a dés igné l 'horizon le plus élevé, qui est par dessus 
f Infratongrien et qui correspond aux sables de Fonta ineb leau et 
d 'E t ampes . 

Dans la Pén insu le Ibé r ique , le Tongr ien est de faciès lagu-
naire , et pa r la ra re té de res tes pa léonto logiques il a été ma in tes 
fois confondu avec l 'Aqui tan ien . Vidal et Depére t seuls r appor 
tèrent au S tampien ou Oligocène moyen , les épaisses couches de 
mollasse et marnes superposées à l 'horizon de Tár rega , et qui 
s 'é tendent en s t ra tes horizontales au cent re du bassin de l 'Ebre , 
au delà de Lleida ;• car j u s q u e là il n ' ava i t pu être dé te rminé 
pa léonto logiquement . 

De Verneu i l ' 2 dans son i t inéraire du 15 ju i l le t 1854, en p a s 
sant par San ta Coloma de Quera l t , men t ionna la découver te dans 
le Col de « Les Pi les », des argi les rouges et ma rnes noirât res 

1. Note présentée à la séance du 4 février 1929. 
2. D E VEBNEI'II., E. COLLOMII et DE LOHIÈRK. Notes pour accompagner le 

Tableau orographique d'une partie de l'Espagne. Extrait des Comptes Rendus des 
séances de l'Acad. des Se., tome X L , séances des 2 et 9 avril 1855. 



avec des t races de Cérites peu t -ê t re n u m m u l i t i q u e s ; à Santa 
Goloma de Quera l t , j u s q u ' o ù il a r r iva dans son i t inéra i re , il men
t ionne la présence d 'argi les t e r t i a i res ; et dans le d is t r ic t de Que-
roi , en descendan t par la r ivière de Gayâ , il r emarque la t rou 
vaille de calcaires dolomi t iques du Tr ias ique , recouver t s par les 
calcaires n u m m u l i t i q u e s . Tout cela est conforme à la réa l i té . 

En raison de la réun ion de la Société géologique de F rance , à 
Barcelone, en 1898, Mr. Char les D e p é r e t 1 exposa l ' idée que les 
couches à Melanoide alhigensis, Ancodus et Diplobune deva ien t 
ê t r e rangées dans l ' Infra tongr ien ou étage sannois ien , c 'es t -à-
dire dans la base de l 'Oligocène ; é tab l i ssant a lors un para l lé 
l i sme en t re les s t r a t ig raph ies de Calaf, Barjac et bass in de 
Cas t res . 

E n 1905, après avoir fait que lques courses dans la région 
or ientale du g r a n d bass in de l 'Eb re , M M . Vidal et D e p é r e t 2 d'ans 
le bu t de fixer l 'âge exac t des formations te r t ia i res lacus t res à la 
suite de découver tes pa léonto logiques faites pa r l ' i l lustre géo
logue Vidal , et qui t enda i en t à abaisser d 'une pér iode, dans 
l 'échelle chronolog ique , ces t e r ra ins , j u s q u e là a t t r ibués au 
Miocène l acus t re , ainsi qu 'à l ' é tage aqui tan ien de l 'Ol igocène. 
I ls p r é s e n t è r e n t u n e série de profils t r a n s v e r s a u x et longi tudi 
n a u x de la g rande dépression t r iangula i re de l 'Ebre , comprise 
ent re les P y r é n é e s , au Nord , au bord du pla teau du S W et des 
massifs de la chaîne côtière ca ta lane , qui in téresse les provinces 
de Barcelone et de Tar ragone , don t les coupes n o s 2 , 3 et 5 ont 
une cer ta ine relat ion pour la fixation des re la t ions s t r a t i g r a -
phiques que nous nous proposons d ' examiner . A la fin de ce 
Mémoi re qui est t r adu i t en espagnol , les au teu r s formulent un 
r é sumé s t ra t ig raph ique des 6 coupes p résen tées pour établ i r la 
^érie complè te du bassin ter t ia i re de Cata logne , de bas en haut , 
et dans cet te re la t ion ils ont défini les séries éocène et ol igo
cène, don t ils cons idè ren t la supér ieure de TEocène (Ludien) qui 
s 'appel le aussi Pro ïcène , dans le sens le p lus la rge , comme s y n o 
n y m e de l 'Oligocène inférieur, y c o m p r e n a n t les cong loméra t s 
d e l à formation dé t r i t ique du M o n t s a n t , d e l à chaîne d e l à L l e n a e t 
du m o n t de San t -Mique l , dans la province de T a r r a g o n e , ainsi 
que les massifs des poud ingues supér ieurs de la m o n t a g n e de 
Montse r ra t , dans la province de Barcelone, et en out re les hor i -

1 . DEPÉRET (Charles). Aperçu général sur la bordure nummulit ique du Massif 
ancien de Barcelone, et é tude de la faune ol igocène de Calaf. — Bull. Soc. 
Géol. France. Réunion de Barcelone, 1898, pages " 1 3 - 7 2 1 . 

2 . VIDAL, L . M. et DEPÉRET, Ch. Contribution à l'étude de l'Oligocène de 
Catalogne. Memorins de lu R. Acad. de Cienc. Art., Barcelone. Séance du 
11 nov . 1 9 0 5 . vol . V, n. 1 9 . — Barcelone, 1 9 0 6 . 



•7,0ns des couches gypseuses de Copons et de Cubel ls , ma lg ré 
qu 'aucun documen t paléontologique n ' eû t confirmé cet te apprécia
tion s t r a t ig raph ique . 

Nous croyons que , fort log iquement , on pour ra i t r ange r dans 
l 'Ol igocène, dans le sens le p lus s t r ic t , les poudingues et les 
gypses p récédemment ind iqués . Cependant , MM. Vidal et Depé -
ret formulèrent leur relat ion s t r a t ig raph ique en commençan t par 
l 'étage sannois ien , ou Oligocène inférieur, en le d iv isant en trois 
horizons fossilifères successifs qu ' i ls carac tér i sèrent pa léonto lo-
g i q u e m e n t de bas en hau t : d 'abord , les calcaires t abu la i res à 
Cyrena, définissant ainsi les p laque t t es accompagnées de m a r n e s 
ve rdâ t res ou rosées , qui se m o n t r e n t i m m é d i a t e m e n t au -des sus 
des gypses du ravin des A r s , au Nord de San t Passa la r s ; et bien 
qu' i ls ne t rouvè ren t pas là les fossiles souhai tés , ils les a p p r é 
cièrent cependant comme synchron iques de ceux de Cubel l s , où 
^apparaissent de nombreuses empre in tes de Cyrena au -dessus des 
gypses , les a t t r i b u a n t au g roupe de la Cyrena semlstriata D E S -
IIAYES , et les r angean t dans lTnl ' ratongrien ; r appe lan t qu 'e l les se 
r encon t ren t dans une posit ion iden t ique à Gargas , imméd ia t e 
men t au-dessus des couches classiques à Pàlaeotherium. J u s 
qu'ici a r r ive la no te française, ma i s dans la t raduc t ion espagnole 
elle s 'é tend un peu p lus , m e n t i o n n a n t que près de Pon t i l s , dans 
la province de Tar ragone , on avai t t rouvé un f ragment roulé de 
calcaire dans la r ivière Gayâ, avec l ' empre in te t rès claire d 'une 
•Cyrena semlstriata D E S H A Y E S , c royant à l 'exis tence d 'un gise
m e n t de. ce m ê m e horizon un peu p lus en a m o n t du bassin de la 
rivière Gayâ ; bien qu 'on n ' eû t pas découver t la couche à laquel le 
il pourra i t appar ten i r . MM. Vidal et Depére t p lacèrent ensui te 
l 'horizon de Calaf et aussi l 'horizon de Tar rega avec leurs fos
siles a b o n d a n t s comme n iveaux d is t inc ts et supér ieurs aux hor i 
zons de la Cyrena] la issant pour les couches les p lus élevées les 
« tages co r respondan t s au S tampien et à l 'Aqui tan ien . 

P l u s r é c e m m e n t , en 1916, en raison de nos recherches de 
bryozoaires fossiles pour caractér iser sous cet aspect les horizons 
éocènes mar ins de la Ca ta logne , nous publ iâmes en collaboration 
avec M. F . C a n u 1 , après un e x a m e n at tent if de ces espèces par 
<ce géologue, une relat ion s t ra t ig raph ique des horizons des te r 
rains ter t ia i res de la Cata logne , a y a n t pu caractér iser par dessus 
•du Luté t ien le Bar tonien, à Gurp , près de Vich, dans la province 
-de Barce lone ; en ou t r e , le g i s emen t que nous découvr îmes à la 

1. CANU ( F . ) et. F AURA I SANS ( M . ) . Sur les Bryozoaires des terrains tertiaires de 
3a Catalogne. — Treballs de la Insl. Cat. de IJisl. Nal., Barcelona, 1916. 



Soleia dels Condals , de la chaîne de Mont l leô , près Manresa,. 
nous fournit d ' abondan t s ma té r i aux pa léonto logiques , qui nous-
permi ren t de le définir comme appa r t enan t au Pr iabon ien supé 
rieur ou Ludien , faisant a lors r e m a r q u e r les difficultés qu ' i l y 
avai t pour pouvoir établir une vér i table différence s t r a t ig raph ique 
pa léonto log iquement . Les fossiles é t an t t rès abondan t s dans la 
formation mar ine éocène, nous in i t i âmes l ' é tab l i s sement d ' u n e 
séparat ion s t ra t ig raph ique , en nous basan t par t icu l iè rement sur 
les g roupes des an imaux infér ieurs , tels que les foraminifères, les 
bryozoaires et les polypiers , ces dern ie rs ayan t été é tudiés pa r 
P . Oppenhe in . 

A u c u n des au t r e s géologues na t ionaux et é t r ange r s qui sont 
i n t e rvenus dans les é tudes de ce bassin te r t ia i re , en ra ison de la 
découver te des sels po tass iques en Ca ta logne , n 'a modifié les 
données p r écédemmen t exposées , dans la chronologie s t ra t ig ra 
phique, fournissant d ' impor tan tes données l i thologiques les n o m 
breux sondages réalisés par l 'E ta t et pa r que lques entrepr ises 
par t icul ières . Nous devons toutefois rappe le r qu ' en 1924, q u a n d 
on p ra t iqua le sondage de Pu igre ig , de p lus de S40 m è t r e s 
d 'épaisseur , dans la province de Barcelone , qui fut un des n o m 
b reux sondages qui avaient é té réal isés par l ' I n s t i t u t géologique 
dans le bassin oligocène de la Cata logne , après avoir t r aversé 
les couches lacus t res , qui couvren t le g i semen t des sels p o t a s 
s iques découver t s par les différents sondages p ra t iqués dans le 
bassin Ca ta lan , on passa dans celui de Pu ig re ig à une sui te de 
bancs mar ins de cong loméra t s , g rès et ma rnes avec des fossiles 
appa r t enan t à l 'Eocène. On mi t a lors à no t re disposit ion q u e l q u e s -
u n s des échant i l lons qu 'on découvra i t , ayan t l 'occasion de les 
examiner au fur et à mesure qu 'on les ex t raya i t , et que nous 
c rûmes , de pr ime abord , devoir appar ten i r aux é tages du Ludien 
et Bar tonien , se su ivan t j u s q u ' a u Luté t i en le p lus élevé. D'après 
MM. A g u s t i n Marin et Frédér ic Gômez L l u e c a 1 ils co r re s 
ponden t au Lu té t i en . Cette découver te donna lieu à une forte 
polémique en t re p lus ieurs géologues qui in t e rv in ren t alors dans 
cet te affaire, pour décider l 'horizon s t r a t ig raph ique , et apprécier 
en m ê m e temps la possibil i té de l ' ex is tence ou non exis tence de 
sels po tass iques dans ce sous-sol, pour en dél imiter le vér i table 
bassin po tass ique c a t a l a n 2 . 

1. MARIN (Agustin) et GOMEZ LLUECA (Frédéric). Sobre un sondeo en Puigreig, 
Barcelona. —• Bol. de la R. Soc. Esp. de Hisloria Nul. tomo 24, pags. 201 et 202. 
Madrid, 1924. 

2 . FAURA (M.) et MARIN (A.) . Cuenca potàsica de Cataluna y Pirineo Centra! 
XIV Congreso geologicointernacional. Excursion C3. Madrid, 1 9 2 6 . 



Après l ' ensemble de tous ces an técéden ts , en concré tan t , nous 
pouvons fort bien définir, pa léon to log iquement , que le g i sement 
« dels Condals » à Manresa , recouver t par l 'Oligocène, co r re s 
pond à l 'é tage ludien de la période éocène mar in dans son 
horizon le plus é l e v é 1 ; et que l 'horizon du Sannois ien de Tàrrega 
et de Calai' es t d 'a i l leurs par fa i t ement caractér isé . On doute seu
lement de quel est l 'horizon auquel peuvent cor respondre les 
couches in te rmédia i res , qui sont d 'une épaisseur très considérable . 

A y a n t pra t iqué des é tudes géologiques dans les envi rons de 
Santa Coloma de Quera l t , nous avons été bien aidés par l ' ama
teur de cet te sorte de recherches , M. Edouard Esta le l la , qui 
rencont ra une couche fossilifère, en su ivan t le chemin de Sant 
( ial lard ent re Santa Coloma de Quera l t et la jonct ion de la r ivière 
Gayâ avec le to r ren t de Clare t . où appara î t , au-dessous du Mont 
Medrol avant de « Moli del Sol » et pas loin de « Can Magi Car-
leret », une couche, en t re les s t ra tes marneuses gr i sâ t res , avec 
d ' abondantes empre in tes et formes de mol lusques et que lque 
empre in te de végéta l de dé te rmina t ion difficile. Avec cet te t rou
vaille l ' indication de Louis M. Vidal et Char les Depéret a été 
confirmée, en m e n t i o n n a n t dans le Ht de la r ivière de Gayâ, 
dans un galet roulé , une forme très claire de la Cyrena semi-
slriala D Ë S I I A V E S ; ex is tant la différence de ce que le ga le t roulé 
est d 'un calcaire, t and i s que l 'horizon fossilifère où se t rouvent 
les fossiles est de marnes plus ou moins calcaires, dans lesquel les 
prédominent géné ra l emen t les é léments argi leux. Le galet roulé 
en quest ion se t rouvan t à un niveau supér ieur au parage de P o n -
tils, il e s t a supposer que l 'horizon s t r a t ig raph ique est le m ê m e ; 
et c 'est pour cela que n o u s a v o n s c r u in té ressan t de définir cet hor i 
zon s t r a t ig raph ique , qui j u s q u ' à p résen t n ' ava i t pas été rencon
tré in silu dans la zone mér id ionale de tout le bassin oligocène 
de l ' E b r e . 

La couche fossilifère correspond à un horizon inférieur à celle 
du n° 1 de la . t rois ième figure des coupes s t r a t ig raph iques 
publiées par Vidal et Depére t . Elle coïncide avec les couches 
n o s 11 et 12 de la p remière fîg-ure, e t est sans doute synch ro -
nique de la couche n° 6 de la coupe s t ra t ig raphique de la cin
quième figure qui cor respond à la zone septent r ionale du bassin 
oligocène de l 'Ebre . 

Près de Cubel l s appara î t un banc à Cyrena au-dessus de 

1 . FÂCHA I SANS (M.) , — Tibidabo y Montserrat. Bol. del Insl. Geo/, de 
Espnnn. T o m . X L V I , 3 ' série V I . Tirée spéciale. Madrid, 192«. 
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gypses stratifiés ; c 'est le seul indiqué j u s q u ' à p résen t . Ce g i se 
m e n t correspond à l ' é tage sannois ien, d 'après la relat ion s t ra l i -
g r aph ique de M M . Vidal et Depére t . 

Une fois les échant i l lons so igneusement examinés , nous 
avons p u nous assurer de la définition de la Cyrena semistriala 
D E S H A Y E S . D ' a i l l e u r s , M. Georges R a m o n d a eu l ' amabi l i té de 
nous offrir u n bel échant i l lon de Cyrena convexa BRONGNIAKT du 
typique g i sement du Tongr ien de Romainvi l l e , p rès Par i s , dont 
les formes sont ident iques à celles que nous avons t rouvées à S u 

Coloma de Quera l t . De p lus , M. Gus t ave Dollfus nous aver t i t 
que Cyrena convexa BRONGNIART est s y n o n y m e de Cyrena semi
striala D E S H A Y E S , t r o u v a n t un h is tor ique descript if de ce t te forme 
spécifique dans la no te publ iée par Gus tave Dollfus et De Lau-
nay *, d é m o n t r a n t que cet te espèce est po lymorphe . 

E n examinan t a t t en t ivemen t les formes découver tes , nous 
avons pu y d is t inguer deux aspects c o m p l è t e m e n t différents. 
Une de ces formes est tou t à fait ovale, de 15 m m . de hau t su r 
18 de la rge , avec une dispers ion de côtes concent r iques t rès 
minces , celle-ci é t an t celle qui. se r approche le p lus de la forme 
type de la Cyrena convexa de Romainvi l le . L ' au t r e forme a env i 
ron 14 m m . de h a u t sur 21- de la rge , avec u n p ro longemen t dans 
sa par t ie pos té r i eu re . D ' aucune façon on ne -peu t supposer une 
déformation de l 'espèce dans le processus de décomposi t ion , car ces 
caractères sont très cons tan t s dans p lus ieurs des échant i l lons 
r amassés . Nous n 'osons pas en donne r une définition, car nous 
ne d isposons que de formes et empre in t e s , mais d 'aucune coquille 
complè te . 

Conformément à l 'opinion de M. Dollfus, ce nouveau g i sement 
cor respond en effet au Sannois ien , où les couches à Cyrena sont 
doub le s ; elles se t r o u v e n t sous lé calcaire de Brie, et aussi sur 
le m ê m e calcaire de Br ie . P a r suite, on ne doi t le définir ni 
comme Infra tongr ien , ni comme Aqui tan ien , mais c o m m e Ton
gr ien p r o p r e m e n t dit , é t an t synchron ique du typ ique Tongr ien 
de Tongres , où les Cyrena sont t rès c o m m u n e s . 

Le lieu originaire du g i sement d u Tongr ien de Santa Coloma 
de Quera l t se t rouve dans la P u n t a del Enr ic Simboi , c 'est-à-
dire d a n s le Costé del Olesa. 

M. E d o u a r d Esta le l la lu i -même découvri t ensui te u n au t re 
g i sement , en su ivant le chemin après l 'E rmi t age de San t Magi , 
et descendan t vers le to r ren t de Claret . 

1. DOLLFUS et DE LAUNAY. Etudes sur le Plateau central. Bull, de la Carte géol., 
n. 147,.p. 211. 
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Moi-même j ' a i pu t rouver ensui te les mêmes fossiles prés du 
chemin de Santa Coloma de Quera l t à San t Gal lard , après le 
s o m m e t du Turô del Medro . 

Les trois g i sements indiqués co r responden t à peu près à une 
même couche fossilifère. 

En p ra t iquan t de nouvel les recherches dans ces g i sements , 
n o t a m m e n t dans l 'or iginaire, nous avons pu y découvr i r entre 
les couches marneuses de pet i ts bancs calcaires p lus rés i s t an t s , 
pourvus d 'une certaine abondance de Cyrena convexa B R O N G . , 

dans un parfait é ta t de conservat ion. 
Quoique la Cyrena convexa soit la forme spécifique qui se 

t rouve avec la plus g rande profusion, nous avons p u découvrir 
la présence de que lques exempla i res de Melanoides albigrensis, 
et les exempla i res de Planorbis ont été très ra res , pe t i t s , et dans 
un mauvais état de conservat ion. En exfoliant que lques -uns des 
calcaires m a r n e u x , nous avons pu y d is t inguer les empre in tes 
de p lantes qui pour ra ien t peu t - ê t r e ê tre a t t r ibuées à YEquiselum. 
Il y a aussi des res tes de cer ta ins exempla i res de Cerithium 
(Pirenella) moniliferum DEFKANCE et DESTIAYES , qui doivent sans 
doute cor respondre au Cerithium plicatum LAMARCK var . Galeolti 
N Y S T . Dans de pet i tes p laques calcaires, nous avons pu discer
ner la présence de gra ines de Chara cf. medicaginula L A M K . , qui 
est propre aussi au calcaire de Brie , e,t d 'au t res g ranu la t ions qui 
doivent appar ten i r p robab lemen t à des gra ines d 'une aut re espèce. 

C'est sans doute ces couches-là que le Dr. A i m e r a avai t con
sidérées comme a p p a r t e n a n t à l 'Aqui tan ien ; bien qu ' i l ne fût 
pas en t ré complè t emen t dans [la zone qui a fait l 'objet de nos 
inves t iga t ions . Le p lus drôle c 'est que nous n ' avons pas pu y 
découvr i r la présence d 'aucun exemplai re de Lymnaea ; et qu 'en 
échange ce fossile est t rès a b o n d a n t vers Vallfogona de Riucorp , 
où il s'y t rouve avec les g r a n d s Planorbis. 

STRATIGRAPHIE . — Le passage de la rivière Gayâ à t r avers les 
formations supra t r ias ique et infraoligocène qui exis tent dans les 
env i rons de Pont i l s me t en évidence les effets des g rands acci
den t s géotectoniques con tempora ins des m o u v e m e n t s préa lp ins . 

Dans la par t ie septent r ionale de la r ivière Gayâ , en t re Pont i ls 
et Santa Pe rpé tua , appara i s sen t des bancs de calcaires b lan
chât res très compacts , lesquels n ' ava ien t pas été bien définis 
s t r a t i g r aph iquemen t par M. Mal lada 1 ; bien que dans leur re la-

1. MAU.ANA (L. ) . Reconoc imienlo geogràfico y geok'igico de la provincia de 
Tarrngone. Madrid, IS90. 



lion s t ra t ig raph ique il les met comme appa r t enan t au Ga rumnien , 
d 'après la coupe s t r a t ig raph ique qu ' i l publ ie dans la figure 5, de 
Vallespinosa à Viure , à t ravers la chaîne de Sant Miquel ; après 
avoir r appor té toutes les s t ra tes t r iasiques avec les indicat ions « 
et o, il range des argi les rouges dans le Ga rumnien , et les cal
caires et marnes aussi comme g a r u m n i e n s . M. Mallada confon
dit le terrain ga rumnien ou danien, en su ivan t , e r ronément . le 
cr i tér ium formé de ce terrain par l 'Ecole anc ienne , puisqu 'on a 
pu apprécier que cet horizon cor respond en réali té à la base 
de l 'Eocène, et qu ' i l n 'a rien à voir avec les t e r ra ins crétacés 
supér ieurs . De toutes façons, M. Mallada se rendi t compte de 
l 'existence d 'une couche, qui se t rouve à peu de d is tance , au Sud 
de Pon t i l s , sur le s o m m e t de la chaîne des Covas ou des Tres 
Creus , près de Sant Magi, in terposée ent re le Crétacé et le Tr ia -
sique, avec des bancs de calcaire b lanc t rès compact , pourvu de 
ÏÂlveolina ovoidea L A M . , espèce carac tér i s t ique de la par t ie infé
rieure du N u m m u l i t i q u e ; M. Mal lada s 'é tonna de ce que cet 
horizon géologique ne se rencontre pas dans la bande pr incipale , 
r ecouvran t d i rec tement le supposé Garumnien . Il supposa que 
cet affleurement en t re ce terrain et le Tr ias ique est sans doute 
du a que lque bouleversement s t r a t ig raph ique , pas t rès pe rcep 
tible à la surface, puisque ces bancs s ' incl inent à 20°, avec un 
aba i ssement sep ten t r iona l , en t re la source de San t Magi et de 
Valdeperas ; ils passent à 50° sur les r ives du Gaya et près de 
Vallespinosa ; mais dans la chaîne des Tres Creus , sans perdre 
leur aba issement septent r ional , ils se voûten t et se déchirent avec 
des incl inat ions différentes. 

Ce même terrain a t t i ra aussi l ' a t ten t ion des géologues Louis 
M. Vidal et Char les Depéret , lorsqu ' i ls publ iè rent leur Mémoire , 
en 1 9 0 5 ; puisque dans leur coupe s t r a t i g r a p h i q u e ' d e la-ligure 2 
qui comprend le trajet de Pont i l s à Santa Colonia de Quera l t , 
ils p lacent sur le Tr ias ique des calcaires compacts avec des Milio-
lites et des Alveolina et ensui te des marnes rougeà t r e s , en su ivan t 
les couches successives, et les cons idéran t toutes comme super
posées, mais sans la définition des horizons s t ra l ig raphiques aux 
quels ils pour ra ien t appar ten i r . Bien qu ' i ls soient plus d 'accord 
avec la réal i té que la succession donnée par M. Mallada, ils ne 
satisfont pas les disposi t ions s t ra t ig raph iques de cet te zone. 

Seul le Dr. A imera , en 1900 1 . d i s t ingua parfa i tement 
1 existence de deux horizons complè temen t différents, l 'un de 
faciès lagunai re cor respondan t au Sparnac ien , qui est celui qui 

I. ALMERA (G.). Mapa geológico, topográfico de la provincia de Barcelone. 
Hegion tercera. 1 . 10.000. Barcelone, 1900. 



ava i l été par tout confondu avec le Ga rumnien , parce qu' i l 
p résenta i t des argi les sab lonneuses p lus ou moins rougeàt res cor
respondan t aux couches dans lesquel les , dans les provinces de 
Barcelone et de Gérona , se t rouvent des Bulïmus ç/er-undensis 
V I D A L , lesquel les argi les , aux envi rons de P o n t o n s et de la 
chaîne de la Llacuna, se t r ouven t sur le Tr ias ique . Nous avons 
pu les d iscerner dans p lus ieurs endro i t s , cela a s su ran t la dé l i 
mitat ion figurée sur la car te géologique du Dr . A i m e r a ; nous 
n ' avons pas pu, cependan t , vérifier leur présence dans la coupe 
de la rivière Gayâ, supposan t qu ' au dessous de ces calcaires de 
faciès mar in les marnes du Sparnacien ont été é t ranglées par le 
charr iage . 

Dans une disposi t ion concordan te avec ce ter ra in infraéocène, 
dans la par t ie occidentale de la p rov ince de Barcelone, appara i s sen t 
des bancs de. calcaires avec Alveolina que le Dr . A i m e r a avai t 
p lacés dans l 'Yprés ien et que nous avions passés dans une aut re 
occasion au Luté t ien comme é t an t de faciès mar in ' . Mais 
ap rès avoir apprécié une concordance s t r a t ig raph ique fondamen
tale au Nord de Pon t i l s , nous accep tâmes , sans aucune sor te de 
réserve , la d is t r ibut ion s t r a t ig raph ique adoptée par l ' i l lus t re géo
logue ca ta lan , qui définit ces calcaires p lus ou moins marmoréens 
comme yprés iens , à cause d 'un m o u v e m e n t t ransgress i f de la 
mer éocène au débu t des t e m p s ter t ia i res . 

A y a n t fait la prépara t ion mic rograph ique des échant i l lons 
ramassés près de la r ivière Gayâ dans cet horizon s t r a t ig ra 
phique , nous avons sollicité l 'opinion de M M . P . Lemoine et H. 
A b r a r d de Par i s , qui nous ont confirmé que les Alveolina é ta ien t 
t rès ne t t es et q u e l l e s cor responda ien t p robab l emen t à Y Alveolina 
subpyrenaica L E Y M . , e t qu 'en p lus il y avai t que lques sect ions 
qui pourra ient peu t - ê t r e para î t re comme à'Orbilolit.es ; pour tou t 
cela ils les cons idéra ient c o m m e a p p a r t e n a n t au Luté t ien le p lus 
inférieur, comme j e l 'avais in te rpré té moi -même quand j e publiai 
l 'explicat ion de la Feui l le de Vilafranca del P a n a d e s , en 1 0 2 2 ; 
mais ne devant pas être ainsi s t r a t ig raph iquemen t , devan t appar 
ten i r à l ' \ présien de faciès mar in . 

Ensu i te , en disposi t ion concordan te , près de Pon t i l s , appa 
ra i ssen t success ivement superposées des marnes rougeà t res al ter
n a n t avec des calcaires p lus ou moins roses , don t la stratifica
t ion appara î t concordan te avec les calcaires à Alveolina, mais 
qui a en réali té un faciès p lus dis t inct des s t ra tes infraéocènes ; 
c'est à cause de cela que nous avons cru p lus convenable de les 

I . F A U H A i S A N S (M.). Mapa géologie de Catalunga. Feuil le n. 'M Vilafnincn 
del l'enedés. 1 : 100 .000 . Barcelone. 1 9 2 2 . 
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définir comme appa r t enan t à l 'Oligocène dans un horizon supé 
rieur au Tongr ien . Mais comme il y a dans la par t ie basse les 
te r ra ins qua te rna i res di luviaux qui les recouvren t , et que clans le 
haut la végéta t ion est t rès développée, nous n ' avons pas pu dis
cerner avec ne t te té quelle est leur vér i table posit ion s t r a t ig ra -
phique. 

Cependan t , le faciès mar in par fa i t ement éocène du Lu té t i en 
appara î t , après le contact avec des bancs, l ignit ifères, pourvus 
d'Ostrea et recouver ts d 'une pet i te couche de poud ingues . Ces 
peti tes hu î t res avaient été déjà lixées sur la coupe s t ra t ig raph ique 
de MM. Vidal et Depéret . Au-dessus appara issent les calcaires 
marneux avec des Miliolïles d 'une te in te gr i sâ t re , su ivan t des 
marnes bleues avec des Nummulites alacica, t rès a b o n d a n t e s ; et 
ensui te , près du chemin de Bel lprat , se t rouvent les bancs les 
plus élevés du Luté t ien dans cette région, qui cor respondent aux 
calcaires m a r n e u x avec de g rands Terehelliim et Serpula spiru-
laea LAMK. Dans cet te zone, le Luté t ien est t r ès fossilifère, M. 
Mallada en ayan t découver t un g rand nombre d 'espèces , n o t a m 
ment dans le ravin de « las Mallas », à gauche de la r ivière Gayâ , 
et dans ceux de F ranc i sque t et de Tous, au Nord de Pont i l s , 
en a cité près de 50 espèces. Les s t r a tes éocènes de cette zone 
ont un aba issement d 'environ 45° vers le N W ; sans que les 
é tages les plus élevés, soit le Bartonien et le Ludien , n ' appa 
raissent à découver t . 

Le t e rme de Santa Coloma de Q u e r a l t s e t rouve dans le bassin 
tertiaire qui se forma lors de l 'affaissement de la g rande fosse 
de l 'Ebre , après les g r a n d s mouvemen t s préa lp ins , quand surg i t 
la chaîne py rénéenne . Dans cet te formation lagunai re et cont i 
nentale eu ren t lieu les dépôts d 'argi les , les bancs gypseux et , 
en dernier l ieu, les dépôts calcaires , se p résen tan t pa rmi eux avec 
certaines a l t e rnances et toujours avec une régul ière concordance . 
Aux a len tours d 'Agui lô , en su ivant la route de San ta Coloma de 
Queral t à San t Guim, appara i s sen t des bancs de gypse , s 'abais-
sant vers le N N W , et cons t i tuan t un faciès spécial de l 'Oligocène ; 
gypses qui t raversen t ensui te tous les ravins qui descendent de 
Santa Fé et Monta rgu l l . 

Dans les s t ra tes du Tongr ien il exis te , près de l 'Aigua-dolç et 
t raversé pa r le chemin de Raur ich , un chemin en ant ic l inal , dans 
la direction ent re la « barraca del Fogonis ta » et la « barraca del 
Paye t », dans lequel appara i s sen t à la surface les bancs gypseux 
qui sont à découver t dans la route de Montb lanc , près de Santa 
Coloma de Quera l t , sous les carr ières de c i m e n t ; nous avons pu 
re t rouver ces mêmes accidents s t r a t ig raph iques sur le versant 
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méridional de la chaîne de San t Vicéns , dans la Rasa de Agui lô ; 
et de même près de la Greu d 'En Barras il y a quelque morceau 
replissé, dû aux m ê m e s pressions géotec toniques qui ont donné 
lieu à ces p l i s sement s . Ensu i t e , k mesure que nous nous éloi
gnons de San ta Fé il y a les bancs calcaires et pa rmi eux, vers 
le pic de Auren ies et sur les co teaux des envi rons de R a u r i c h , 
ainsi que sur ceux de Vinya ls , les couches argi leuses i m p e r 
méables ont une épaisseur ex t raord ina i re ; s'a ba issan t tou tes 
vers le N N W et cet aba i s sement d iminuan t quand on s 'éloigne 
du p l i s sement géotec tonique ind iqué . 

Une fois cet horizon par fa i tement caractér isé comme a p p a r t e 
n a n t au Tongr ien , nous pouvons bien é tabl i r une relat ion s t r a -
t ig raph ique avec les é léments que p ré sen t en t les couches ent re 
le Ludien et le Tongr ien qui cor respondent aux cong loméra t s rou -
geâ t res et gypses qui sont au-dessous des couches à Cyrena 
sur tou t le bord mér idional de la formation oligocène de la 
Cata logne ; les déc la ran t dans leur ensemble c o m m e a p p a r t e 
n a n t à r i n f r a tong r i en , p lu tô t qu ' au Sannois ien . A u même Ton
grien appar t i ennen t les gypses qui se t r ouven t en t re les m a r n e s 
et grès m a r n e u x qui sont au-dessus des calcaires marneux avec 
Cyrena ; pu isque à Cubel ls celle-ci appara î t au-dessus des bancs 
gypseux . E n réservant pour l 'É tampien les calcaires lacus t res 
lignitifères à Planorbis et Lymnaea, de Galaf ; et aussi ceux 
que M. Mallada avai t défini comme a p p a r t e n a n t au Crétacé supé
r ieur , et qui appara i s sen t à Pon t i l s , en enclave ent re les s t ra tes 
f ranchement éocènes. 

Pour qu 'on puisse mieux comprendre nous avons dessiné une 
carte topographique et géologique des or igines de la r ivière 
Gayâ , que nous reproduisons à l 'échelle approx imat ive de 1 : 
68.000 (fig. 2) , ainsi qu ' une coupe s t r a t ig raph ique orientée de 
S S E à N N W le long de la r ivière Gayâ à l 'échelle a p p r o x i m a 
tive de 1 : 26 .000 , divisée en deux sect ions qui son t superposées 
(fig"- 1^. Sur tou tes deux , les chiffres coïncident avec les é tages , 
dont la descr ipt ion se t rouve clans le cadre ci-joint. 

C O N C L U S I O N . — C o m m e cet te dé te rmina t ion spécifique et s t ra t i 
g raph ique du Tongr ien n 'avai t pas été s ignalée dans t ou t le reste 
de la Pén insu le Ibér ique , bien qu 'e l le fût p robable et a t t endue , 
c'est pour cela que nous avons publ ié ce t te no te , pour ses re la t ions 
avec les c lassiques g i semen t s français et belges . 

Une fois cet horizon précisé , par fa i tement caractér isé comme 
appar t enan t au Tongr ien , nous pouvons fort bien établir la re la 
tion s t ra t ig raph ique avec les é léments que p résen ten t les couches 



entre Je Ludien et l eTongr i en qui cor respondent aux congloméra ts 
rougeâ t res et gypses qui se t r o u v e n t au-dessous des couches à 
Cijrena sur tout le bord méridional de la formation oligocène 
de la Cata logne , les déc larant dans leur ensemble comme appa r t e 
nan t aussi au Tongr ien p lu tô t qu ' au Sannois ien. 

E X P L I C A T I O N DE L A C A R T E 
ET DE LA C O U P E S T R A T I G R A P H I Q U E 

OU.VIERNAIISE D I L U V I E N . 

P L I O C È N E 

EOCIOXE . 

S I C I L I E N . 

S T A M P I E N . 

T u i A S . . 

T O N G R I E N . 

S A N N O I S I E N . 
( In fra ton-

gr ien) 

Llj'TÉTIEX . 

YPRÉSIEN . . . 

S P A R N A C I E N . 

KKUPKH 

A r g i l e s r é s u l t a t d'une d é s i n t é g r a t i o n 
a u t o c h t o n e d e s s t r a t e s o l i g o c è n e s , 
et a l l u v i o n s d 'or ig ine fluviale 1 4 

A r g i l e s gr isa 1res m a r é c a g . a v e c d ' a b o n 
d a n t e s e s p è c e s s u b - f o s s i l e s : Lym-
naeapalustris M Û L L , Planorhis rolun-
datus P O I R E T , Ancylus lacustris L I N 
N É , Paludestrina s p . , Pisidium oblu-
sale LAMARK, Cypris gibba RAMDOHR. 1 3 

Calca ire l a c u s t r e b l a n c h â t r e et l i 
g n i t e s , a v e c Planorhis e t Lymnaea 
(Crétacé s u p é r i e u r , d'après Mal -
LADA) 1 2 

Marnes r o u g e s et c a l c a i r e s c o m p a c t s 
b i g a r r é s e t r o s a c é s a l t e r n a n t s 11 

G y p s e s , e n t r e m a r n e s e t g r a v i e r s 
m a r n e u x 1 0 

Ca lca i re s m a r n e u x et m a r n e s b l a n 
c h â t r e s a v e c Cyrena convexa B R O N -
GNIART = [Cyrena semislriala D E S -
IIAYES) , Melanoides Albigensis, Pla
norhis, s p . Equiselum s p . Chara cf. 
medicaginula LAMARK et Chara e s p . 

P o u d i n g u e s c a l c a i r e s e t m a r n e s 
r o u g e s a l t e r n a n t e s '•' 

A r g i l e s m a r n e u s e s , r o u g e à l r e s S 

Ca lca ires m a r n e u x a v e c Terehelluin, 
Serpula spirulaea e t c ~ 

Marnes b l e u e s a v e c Nummuliles atacica 6 

Calca ire m a r n e u x a v e c Miliolites 8 
Banc d 'huî tres r e c o u v e r t d e p o u d i n g u e s 4 
Ca lca ires m a r m o r é e n s b l a n c h â t r e s a v e c 

Alveolina Melo, Alveolina sabpyre-
naica LEYM., Orbitoliles ?, Milioliles 
et Lilholhamnium 3 

A r g i l e s r o u g e â t r e s g y p s e u s e s 2 

Ca lca ires d o l o m i t i q u e s i 

O L I G O O É N E . . . . 



RECHERCHES DE PÉTROLE DANS L'OUEST ET LE SUD-OUEST 
DE MADAGASCAR 

PAR H . B e s a i r i e . 

I . — RÉGION. D ' A N D R A F I A V E L O . 

A la suite de la mission de MM. L. Ber t rand et L. Joleaud à 
Madagascar , les prospect ions de pétrole se sont or ientées vers la 
recherche d 'an t ic l inaux dans la zone des t e r ra ins secondaires 
comprise en t re le M a n a m b a o et le Manambolo , ces ant ic l inaux 
devant pe rme t t r e de t rouver à une profondeur accessible, l e s g r è s 
t r ias iques , dont on connaî t dans le distr ict de Morafenobe les 
formidables imprégna t ions b i tumineuses . L. Barrabé en 1926 a 
indiqué comme par t i cu l iè rement in té ressan te la région d ' A n d r a -
fîavelo dans la province de Main t i rano , où il a reconnu la pré
sence d 'un ant ic l inal de marnes à Duvalia polygonalis, affleurant 
au mil ieu de grès du Crétacé mo}'en 1 . E n 1928, j ' a i été chargé 
d 'é tudier en détail cet te région et d 'en dresser une carte géolo
gique régul ière . 

S t r a t i g r a p h i e . On observe à Andrafiavelo la série su ivante : 

8° Sables récents. 
7° Grès el quarlzites (Sénonien supérieur?) 
6° Calcaires maeslrichliens à Hemiaster Madagascariensis COT-

TEAU, Pycnodonla vesicularis LAM., Nelheia quinquecoslala 
Sow., liaculites. 

5° Grès a échinides el aleclryonies : Toxopalagus cf persicus COT-
ÏEAU et GAUTHTEK, Sligmalopygus, Pyrina, Hemiaster, Echi-
nohrissus, radioles de Cidaris scept.rifera MANTELLI (détermi
nations de M . .1. Cotlreau). 

4° Conglomérat de transgression. D i s c o r d a n c e . 
Coulées de basaltes, rhyolites, pechsleins ; lufs. 

2° Grès sans fossiles du Crétacé moyen. Discordance. 
J° Calcaires marneux el glauconieux à Holcostephanus mojsvari 

UIILIG, Hophles Michaelis UHLIG, Garnieria angulosum SAYN, 
Phylloceras semisulcalum D'ORD. (déterminations de M L L E E. 
Basse). 

I. L. BARRAHK. Sur la tectonique de la région comprise entre le Manambao 
et le Manambolo (Ouest de Madagascar) et sur ses relations avec les phéno
mènes éruptil's. CH. Ac.Sc, Tome 186, n° 12, p. 772, 10 mars 1928. 



L'ant ic l inal avai t été reconnu par L. Barrabé depuis la Man-
gomba j u s q u ' a u M a n a m b a o . J 'a i suivi l 'affleurement des couches 
1 sur 5 k m . au Sud de la îvlangomba et sur 3 k m . au Nord du 
M a n a m b o . La l a r g e u r m a x i m a de ces affleurements est de G k m . 

T e c t o n i q u e . Les te r ra ins les plus anciens de l 'ant icl inal sont 
formés par les couches 1, recouver tes à l 'Es t pa r les grès du 
Crétacé moyen avec pendage est . Vers l 'Ouest , la t r ansg re s s ion 
sénonienne recouvre d i rec tement les couches 1 ; près du c o n t a c t , 
les calcaires à Holcoslephanus accusent un léger p l o n g e m e n t e s t . 
Le flanc ouest de l 'ant icl inal ne semble visible nul le pa r t . On ne 
peut donc préciser la position de l 'axe qui , caché sous les dépôts 
sénoniens , compor te , peu t -ê t re , u n noyau de te r ra ins p lus anc iens -
Dans l 'aire d 'affleurement, les r appor t s des m a r n e s a Duvalia et 
des calcaires à llolcostephanus p e r m e t t e n t de préciser des ondu 
lat ions secondaires . 

E n ce qui concerne les manifestat ions érupt ives , en dehors du 
piton de iabrador i te de l 'An tongobory s ignalé par L. Barrabé , 
j ' a i r econnu un certain nombre de pet i ts dykes basa l t iques longs 
de que lques dizaines de mèt res et don t l 'épaisseur varie de 0 m. 50 
à quelques mè t r e s . Ces dykes , qui n 'occas ionnent aucun soulève
m e n t des couches , sont sur tou t abondan t s dans la région de M a n -
droatsy ; ils percen t les couches 1 mais ne para i s sen t pas t r a v e r 
ser les grès du Crétacé moyen . Leur mul t ip l ic i té est gênan t e 
dans la rég ion de Mandroa t sy , mais d 'au t re pa r t , ces phénomènes 
volcaniques ont peut -ê t re aidé à la mise en place des h y d r o c a r 
bures dans les grès t r ias iques . D'a i l leurs , une g r ande par t ie de 
l ' an t ic l ina l ne mont re aucune t race de d y k e s . 

Importance économique. L ' é t endue de l 'ant ic l inal , jo in te a 
l ' impor tan te surélévat ion des couches , qui p e r m e t t r a d 'a t te indre 
les grès t r ias iques a u n e profondeur ra i sonnable , l 'exis tence d as
sises marneuses imperméab les dans le Ju ras s ique supér ieur et 
au sommet du Tr ias , font de la région d 'Andra i iavelo , une zone 
très in té ressante pour les recherches de pé t ro le . 

I I . — RÉGION NORD DE R A N O H I R A . 

II . Per r ie r de la Bathie a signalé autrefois l 'exis tence de man i 
festations hydrocarburées dans les g rès tr iasiques de la région 
nord de Ranoh i ra ( Province d 'Ankazoabo) . J 'a i étudié cet te région 
où la série s t r a t ig raph ique se p ré sen te ainsi : 

5° Grès de l'Isalo (Trias) ; ce sont des grès généra lement gros
siers, ma l c imentés , sans fossiles, t r ès pu i s san t s . 



4° Grès et lentilles d'argiles rouges (Pe rmien supér ieur ou 
Trias) . Les g rès , bien c imentés , d o m i n e n t ; les argi les rouges 
forment des bancs très i r régul iers . Il y a que lques horizons schis
teux. Pas de fossiles. 

3° Schistes et grès (Pe rmien ) . Les grès sont analogues aux 
grès de l 'é tage 4, mais on ne t rouve plus d 'argi les rouges . Pa r 
contre les schis tes sont plus développés . C'est le niveau qui , 
sur les bords de la M e n a m a t y , a fourni le Bhinesuchus étudié 
par J . P ive teau 1 . 

2° Schistes à plantes. Ces schis tes sont à la base de la série. 
Ils renferment des empre in tes de p lan tes qui ont été étudiées par 
II. Zeiller'-' qui les rappor ta i t au Tr ias . Leur posi t ion au-dessous 
des couches à Rliinesuchus et la présence de Sc/iizoneura Gond-
icanensis indique qu 'on doit considérer cet te formation comme 
permienne et v ra i sembab lemen t équiva len te à la par t ie moyenne 
des couches de Sakamena où j ' a i d 'ai l leurs recueilli dans les grès 
de l 'Eliva des empre in tes de Schizoneura Gondwanensis (déter
mination de A . Carpen t ie r ) . 

1° Conglomérat de transgression Les couches ci-dessus sont 
t ransgress ives sur le massif cristall in et mon t r en t à la base un 
conglomérat , peu épais , et fort différent des congloméra ts gla
ciaires connus plus au Sud. Je pense que ce congloméra t de la 
région de Ranohi ra se t rouve à un niveau supér ieur à celui du 
conglomérat de la base des couches de Sakamena . 

Je propose de donner aux assises 1, 2, 3 et 4 le nom de 
couches de la M e n a m a t y . 

Indices bitumineux. Les indices b i tumineux sont const i tués 
par des nodules de grès durs , un peu apla t is , d 'un d iamèt re va r i an t 
entre 10 et 30 cm. ; ils se cassent faci lement et m o n t r e n t a l ' in
térieur une cavité rempl ie d 'un b i tume très v i squeux , de gros 
cr is taux de calcite secondaire avec un peu de p y r i t e . 

Ces nodules se t rouvent dans des schis tes non b i tumineux , 
mais qui p résen ten t aux affleurements des cr is taux de gypse et 
des efflorescences sal ines. Les nodules sont par t i cu l iè rement 
abondan t s dans les schis tes de la r ivière Sakafotsy, affluent de 
la M e n a m a t y , au Sud immédia t du vi l lage de Sakafotsy, ;i un 
niveau si tué à une centa ine de mè t res au-dessus de la base île 
la série. On rencont re des nodules ai l leurs, en part icul ier sur les 
bords de la M e n a m a t y , mais ils sont t rès c la i rsemés. 

1. J. P i v F . T i i A i i . Amphibiens el. repti les pcrniiens. Ann. de]>aléonlol(>(jie, t. XV. 
I02I). 

2. tî. Zui i . i .HH. bur une llore découverte à Madagascar par M. Perrier de la 
liathie. Cil. . l e . S e , t. 1 5 3 , p. 230 , 1 0 1 ] . 



Importance économique. Les indices b i tumineux se réduisent à 
la seule présence de ces nodules . 

Il n 'y a dans la série sédimenta i re aucune assise, isolée par des 
couches imperméab les , suscept ible de former une roche magas in . 
Les n iveaux d 'argi les rouges sont t rop d iscont inus pour former 
couver tu re et t ous les g rès poreux de ces format ions ne sont aucu
nement, p ro tégés . Ils ne p ré sen t en t d 'a i l leurs aucune imprégna 
t ion d 'hui le . Si ce b i tume des nodules , év idemment secondaire , 
était en re la t ion avec un gîte d 'hydroca rbures , ce dern ier ne 
pourra i t se t rouver que dans les couches sédimenta i res plus 
anc iennes qu i sont recouver tes pa r la t ransgress ion des couches 
de la M e na ma ty . Or, ces couches plus anciennes apparaissent 
un peu au Sud de Ranoh i r a , et elles ne m o n t r e n t aucun indice 
de pé t ro le . 

Je pense donc , que la présence des nodules b i tumineux de la 
région nord de Ranohi ra ne p résen te aucun in térê t économique . 



SUR LES PETITES ORBITOLINES PLATES 
ou SOMMET DES MARNES DE SANTA F E D'ORGANYA 

ET SUR L'ÂGE DE CES MARNES 

PAR G a s t o n A s t r e 

Au sein des couches t e rmina l e s des marnes bleues cré tacées 
s i tuées sous la chapel le de San ta Fe d 'Organya , dans la province 
de Ler ida (Espagne) , exis te une curieuse faune d 'Orbi to l ines de 
taille r e l a t ivement pet i te et de forme le p lus souvent apla t ie , 
composan t un ensemble homogène qu ' i l n ' es t pas fréquent de 
rencont re r . El les appa r t i ennen t au complexe des espèces qui se 
p lacent ent re les deux séries d 'Orbi to l ines v ra imen t carac té
r is t iques , celles des pet i tes coniques de l 'Apt ien et celle des 
g randes p la tes du Génomanien franc ; la p lus g rande r igueur est 
nécessaire , si l 'on v e u t a r r iver à une opinion sur la signification 
de ces fossiles dans les n iveaux compr is ent re ces deux é tages . 

F ixe r en out re l 'âge exact de cet te pe t i te faune à Organya . 
ainsi que ses condi t ions b iologiques , me para î t imposs ible , si l 'on 
dissocie ce p rob lème de celui qui es t lié à la posit ion de la total i té 
des m a r n e s de cet te locali té. 

É t u d e p a l é o n t o l o g i q u e d e l a f a u n e 
d e s p e t i t e s O r b i t o l i n e s p l a t e s . 

Cinq types différents se t r o u v e n t dans les horizons supér ieurs 
des marnes b leues à la m o n t a g n e de San ta Fe (fîg. 1) . C'est le 
seul endro i t où j ' a i récolté cet te faune dans les P y r é n é e s . 

1 . Orbitolina mamillaia D'ARCIIIAC 1 8 3 7 [ M é m o i r e s u r la fo rma t ion 
c ré t acée d u S u d - O u e s t de la F r a n c e . Mém. Soc. g~éol. Fr., V sér ie , 
t. II, 2 E p a r t i e , p . 1 7 8 ] . — L ' e s p è c e , déc r i t e sans figuration p a r l ' a u t e u r 
sous le n o m cVOrbitoliles, p r o v i e n t de F o u r a s , des n iveaux de base 
du C r é t a c é des C h a r e n t e s , a t t r i b u é s au C é n o m a n i e n in fé r i eu r . El le se 
r e c o n n a î t à son m a m e l o n cen t r a l b ien ne t , à ses b o r d s s o u v e n t o n d u l é s 
et à son aspec t assez s u r b a i s s é . Orh. conica en diffère s u r t o u t p a r sa 
coqui l le p lu s é l evée . 

C e t t e fo rme es t r e p r é s e n t é e à San-ta F e d ' O r g a n y a pa r des é c h a n t i l 
lons t y p i q u e s (fig. 1 b), i d e n t i q u e s à ceux d u g i s e m e n t c lass ique d u 
S de F o u r a s , au vo is inage de la mer , et à ceux de La R u b i a d a n s la 

I . Note présentée à la séance du 17 juin 1929. 
13 février 1930. Bull. Soc. géol. Fr. , ( i ) , X X I X . — 20 



r ég ion e a n t a b r i q u e , où l 'hor izon est é g a l e m e n t c é n o m a n i e n . Mais ces 
é c h a n t i l l o n s s o n t de taille assez pe t i t e ( d i a m è t r e : 6 m m . ) , c o m p a r a b l e s 
à la m o y e n n e de ceux des g i s e m e n t s p réc i t é s , .sans q u e j ' y a ie obse rvé 
les g r a n d s e x e m p l a i r e s q u e l 'on c o n n a î t à F o u r a s et à La R u b i a . 

2 . Orbitolinn mamillala D ' A i t -
CIIIAC, l ' a r . suhaperla nov. var. (fig. I 
e, d.). — J e dés igne sous le nom de 
subaperla u n e va r i é t é ( rès a b o n d a n t e 
deVOrb. mamillala, à s t r i es concen
t r i q u e s p lus accusées , mo ins con ique , 
p lus su rba i s sée à l'ace s u p é r i e u r e 
s o u v e n t r é g u l i è r e m e n t b o m b é e , avec 
un b o u t o n cen t r a l p lus pe t i t , p r e s q u e 
p o n c t i f o r m e . Sous ces r a p p o r t s , elle 
c o n s t i t u e u n e t rans i t ion à c e r t a in s 
e x e m p l a i r e s de pe t i t e tai l le de VOrl>. 
aperla, d o n t il est difficile de la d is 
t i ngue r , s inon p a r le l'ait q u e ces der 
n ie r s son t p lus p la t s et p lus m i n c e s . 
J ' a i r e t r o u v é des s p é c i m e n s ana logues 
d a n s le C é n o m a n i e n de La R u b i a , 
où la tai l le a t t e i n t e est parfois plus 
g r a n d e . 

Pa r sa face s u p é r i e u r e régul iè re 
m e n t b o m b é e , elle r appe l l e YOrh. 
lenlicularis BI.UMENBACII, de l 'Apl ien 
de la P e r t e du R h ô n e (au m o i n s la 
f o r m e t y p i q u e , celle de la figure de 
P i c t e t pa r exemple ) . Mais elle esl 
p lus g r a n d e et p r é s e n t e t ou jou r s le 
m a m e l o n p o n c t i f o r m e au mil ieu de sa 
l'ace s u p é r i e u r e . 

D i m e n s i o n s m a s . : d i a m è t r e , 7 mm ; 
h a u t e u r , 1 à 2 m m . 

3 . Orhilolina conica D'AHCIIIAI: 
1 8 3 7 [ M é m o i r e s u r la fo rmat ion cré
tacée du S u d - O u e s t de la F r a n c e . 
Mém. Soc. c/éol. Fr., 1'" sé r ie , t. II, 
2 E p a r t i e , p . 1 7 8 ) . — Décr i t e sans figu
r a t i on sous le nom d'Orhilohles, 
c o m m e Y Or h. mamillala, e t p rove 
n a n t é g a l e m e n t de F o u r a s , cet te 
e spèce , de pe t i t e ta i l le , f r a n c h e m e n t 
c o n i q u e , avec un pe t i t m a m e l o n au 
c e n t r e et une l'ace in fé r i eu re plane 

ou concave , se d i s t i ngue d'Orb. mamillala pa r ses d i m e n s i o n s plus 
pe t i t e s , sa forme p lus é levée et c o n i q u e , ses bo rds non o n d u l é s . 

Fi<; 1 . — Faune des petites Orbito-
lines plates du sommet des mar
nes de Santa Fe d'Organya. — 
Profil des diverses formes, dis
posées par ordre de dépression 
croissante : a, conica : b, mamil
lala: c, mamillala, var. suhaperla, 
à mamelon : d, mamillata, var. 
subaperla, à b o u t o n ; e, aperta, 
l'orme bombée ; f, aperla, l'orme 
déprimée ; g, concavu « formes 
anciennes ». — Grossissement : 4 . 



A S a n t a F e , d ix e x e m p l a i r e s t rès c o n i q u e s [ d i a m è t r e : 4 , 3 m m ; 
h a u t e u r : 2 m m ) , à face i n f é r i e u r e l é g è r e m e n t c o n c a v e , p r é s e n t e n t un 
assez, g r o s m a m e l o n c e n t r a l , c o m m e d a n s Orh. mamillala t y p i q u e , 
mais en diffèrent pa r la forme p lus é levée , r é g u l i è r e m e n t c o n i q u e e t 
le bord non o n d u l é , ce. qui c o n s t i t u e les c a r a c t è r e s de l ' e spèce conica 
(fig. I a ) . Ces s p é c i m e n s son t i d e n t i q u e s à c e r t a i n s d e ce t t e e spèce 
p r o v e n a n t de La Rtibia. 

4 . Orhilolina aperla ERMANN 1 8 5 4 [ E i n i g e B e o b a c h l u n g e n ù b e r d ie 
Kre ide fo rma t ion an de r N o r d k i ï s t e von S p a n i e n . Zeilschrift der 
deutsch.geologi.sch. Gesellschafl, B d . 6, p p . 603-607 , p l . 23 , fig. 1-2]. 
— Le type , déc r i t c o m m e Orhiloliles, p r o v i e n t du C é n o m a n i e n du 
S a r d i n e r o ( région cantabr ique ' ) . 

On sai t q u e ce t t e espèce est la m ê m e qu 'GWj . Andreaei MARTIN 1891 
[F ine n e u e Orb i to l i na von S a n t a n d e r . Neue.s Jahrhuch fur Minéra
logie, B d . 1, p p . 58-64 , p l . 2] e t qu 'e l l e a p p a r t i e n t à la série des 
g randes Orb i to l ines c é n o m a n i e n n e s . 

Ses affinités son t t rès n o m b r e u s e s , ce qui exp l i que les op in ions var iées 
à son su je t . Ainsi H . DOUVILI.É [Sur la d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des 
Rud i s t e s , des Orb i to l ines et des Orb i to ïdes . Bull. Soc. géol. Fr., 
3° sé r ie , t. 28 , p . 226, no t e in f rapag . ] l'a d ' abord cons idé r ée en 1900 
c o m m e une"var ié té d'Orh. plana D ' A R C H I A C , pu is en 1912 c o m m e u n e 
variété d'Orh. concara LAMARCK [Les O r b i t o l i n e s et l eu r s e n c h a î n e m e n t s . 
CH. Acad.'Sc, t. 155, p . 567] . 

Elle se ca rac t é r i s e par sa forme t rès ap la t ie , m i n c e , à b o r d s re levés , 
avec une l'ace s u p é r i e u r e o r n é e de s t r ies c o n c e n t r i q u e s t rès accusées , 
un b o u l o n ponc t i f o rme cen t r a l et u n e face in fé r ieure p lane ou p lus 
f r é q u e m m e n t c o n c a v e en son mi l ieu . Ains i c o m p r i s e , ce l t e e spèce p e u t 
d ' u n e p a r t se r a t t a c h e r à "la var. suhaperla de Y Orh. mamillala d o n t 
elle a le b o u l o n p o n c t i f o r m e , mais d o n t elle se d is t ingue, p a r son 
a p l a t i s s e m e n t , sa m i n c e u r e t son bord r é g u l i è r e m e n t r e l evé . D ' a u t r e 
par t , pa r ces d e r n i e r s c a r ac t è r e s , elle se r a p p r o c h e p r é c i s é m e n t d'Orh. 
concava, d o n t il es t par fo is difficile de la d i s t i n g u e r . Toute fo i s la 
sépa ra t ion sera poss ib le p a r le c a r a c t è r e du b o u l o n p o n c t i f o r m e c e n t r a l , 
tou jours p lus ou mo ins n e t chez Orh. aperla, ab sen t chez Orh. concava. 
La coqui l le es t auss i un peu mo ins m i n c e . 

Avec c e t t e a c c e p t i o n , l ' espèce est r e p r é s e n t é e à San ta Fe d 'Organya 
(lig. 1 e, f) pa r de t rès n o m b r e u x e x e m p l a i r e s de pe t i te tai l le (dia
m è t r e m a s , 12 m m . ) , i d e n t i q u e s à c e u x de m ê m e taille du C é n o m a n i e n 
de Cav ina , au N d e la F lo r ida (région c a n t a b r i q u e ) . Mais d a n s ce 
de rn i e r g i s e m e n t , on r e n c o n t r e des s p é c i m e n s de taille bien p lus 
g r a n d e . 

5 . Orhilolina concava LAMARCK, « formes anc iennes » H . DOUVII.LK 
W.MESGAUI ) 1920 [ R e c h e r c h e s géo log iques d a n s la rég ion c a n t a b r i q u e . 
Bull. Soc. Hisl. nat. Toulouse, t. X L V 1 I 1 , p . 249, e t Thèse Docl. Paris, 
p . 1 8 5 ] . — On a fait r e m a r q u e r qu 'Or / ; , concava LAMARCK ¿ 8 1 6 (nec 
1801), type des g r a n d e s Orb i to l i ne s c é n o m a n i e n n e s , r e p r é s e n t e u n 
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terme d'évolution dans le sens de l'amincissement de la coquille. O u 
plane ou conique ou ondulée, elle ne présente plus le bouton central 
de VOrb. aperla, qui est souvent remplacé par une petite pustule. 
L'espèce caractérise le Cénomanien supérieur; mais elle est représentée 
dans le Cénomanien, dans le Vraconnien et même dans l'Albien moyen 
par des spécimens de taille bien plus faible, que H. DOUVILLÉ n'hésite 
pas à rattacher à la même espèce. 

A Santa Fe, j 'ai trouvé dix-huit exemplaires très minces, très plais, 
sans bouton ponctiforme central, avec face inférieure, légèrement 
déprimée. Diam. max. 7 mm. (fig. f g). Ils sont identiques à des 
« formes anciennes d'Orb. concava » provenant du Cénomanien infé
rieur de Fouras, ainsi qu'à celles recueillies par Mengaud au même 
niveau au barrio de Cubas, près de Suances (région cantabrique) el 
déterminées par H. Douvillé. 

Si nous examinons les caractères pa léonto logiques géné raux de 
cet ensemble , nous a r r ivons aux conclusions su ivantes : 

1. Il n 'y pers is te p lus aucune Orbi tol ine de l 'Apt ien . Il n'y a 
encore aucune Orbitol ine du Cénomanien supér ieur , avec la 
g rande ta i l le caractér is t ique de ce niveau. On a donc bien affaire 
à un horizon compris en t re ces deux é tages . 

2. Toutes les affinités sont avec la faune de Foura s , qui est 
a t t r ibuée au Cénomanien inférieur par H . Douvi l lé , et avec celle 
qui lui est synchron ique dans la région cantabr ique . On pourrait 
donc penser à la da te r du Cénomanien inférieur, sans une 
r emarqu e essent iel le faite au sujet de chaque forme, c'est que 
nous n ' avons j amais r encon t ré à Orgaïaya les g randesd imens ions 
a t te in tes dans les g i sements d u Cénomanien inférieur. Si nous 
avons pu faire des identifications formelles , c'est toujours par 
comparaison avec les échant i l lons pe t i t s ou moyens de ces dits 
g i sements . 

3 . Comme la considérat ion d é t a i l l e semble p résen te r quelque 
impor tance pour les Orbi tol ines , quand elle n 'es t pas à imputer à 
des condi t ions locales du mil ieu, ce t te observat ion nous engagerait 
à voir dans cet te faune une faune ances t ra le de celle du Céno
manien inférieur, c 'es t -à-dire une faune a lb ienne . Or c'est cette 
a t t r ibut ion d 'âge que l 'é tude s t ra t ig raph ique des m a r n e s d 'Organya 
confirmera p lus loin. 

Dès lors la faune des petites Orbitolines plates du sommet des 
marnes de Santa Fe d'Organya constitue un repère pour la suc
cession stratigraphique des Orbitolines. C'est, au plus tard, une 
faune albienne, et d'un Albien probablement très inférieur. On 
sait l ' incer t i tude qui r ègne sur les Orbi tol ines de ce niveau. Elle 
ne paraît différer de la faune du Cénomanien inférieur que par 



les dimensions plus faibles auxquelles s'arrête la croissance de 
ses individus. Enfin il semble quelle représente, pour les espèces 
qui atteindront leur expansion au Cénomanien, la faune ances-
l.ralc la plus ancienne. 

Au point de vue plus généra l de l 'ensemble des Orbi tol ines , 
l 'étude de Santa Fe compor te deux ense ignemen t s . 

D'abord on comprend toute iimportance des tailles maxima 
rencontrées sur un gisement pour les déterminations stratigra-
phiques dans ces niveaux litigieux. Ces espèces ont ou peuven t 
avoir u n e assez g r ande extension ver t icale ; et les var ia t ions de 
taille, ut i les pour donne r une idée du niveau auquel on se t rouve , 
ne suffisent pas à autor iser le morce l l emen t de ces espèces en un 
certain n o m b r e d 'espèces é lémenta i res pa léonto log iquement 
délinies. 

Ensui te elle mont re qu ' i l faut envisager des considéra t ions 
régionales. Nous sommes , avec le ve r san t S des Pyrénées , dans 
des régions mésogéennes . Il n ' y aura i t rien d ' é tonnan t à y observer 
l 'appari t ion précoce d 'espèces qui ne gagneron t q u ' u n peu p lus 
tard les contrées sep ten t r iona les . Choffat a d 'a i l leurs déjà signalé 
la faune des Orbi tol ines de Fouras à u n n iveau un peu inférieur, 
dans le Vraconnien du Po r tuga l . La notion de province semble 
donc aussi intervenir pour Véchelle stratigraphique des Orbito
lines. 

L'é tude des marnes d 'Organya permet t ra - t -e l le de pousser p lus 
loin l ' analyse , de préciser à quel le pa r t i e du ter ra in albien doit 
être rappor té cet horizon d 'Orbi tol ines et dans quel les condit ions 
il est apparu ? 

É t u d e s t r a t i g r a p h i q u e d e s m a r n e s d ' O r g a n y a . 

Les marnes crétacées qui se rven t de s u b s t r a t u m à la Cuenca 
d 'Organya, i n t e r rompan t en son mil ieu la longue suite de gorges 
que t raverse le Sègre ent re Pla de San Tirs et Oliana, furent 
reconnues dès les premières explora t ions géologiques dans cette 
pi t toresque région de la province de Lér ida . La coupe classique 
toujours étudiée et à peu près toujours seule, parce que d 'une 
régulari té absolue et d'un accès facile, su r la rive droi te de la 
vallée et à p rox imi té de la rou te , est offerte par la jol ie mon tagne 
que su rmon te la chapel le de San ta F e et qui ferme à 1 0 l 'horizon 
d 'Organya. 

Toutefois les indica t ions se bo rnen t à des aperçus géné raux . 
Leymerie en 1869 les r a t t acha à ce qu 'on appelai t a lors le grès 



v e r t 1 ; Vidal leur appl iqua par la suite le te rme d 'Apt ien  : 
Garez les engloba dans son Néocomien moyen 3 . Bien plus tard. 
Dalloni les a t t r ibue à l ' A l b i e n 4 . Les divergences de vues peuven t 
avoir deux expl ica t ions . D'abord le niveau exac t des fossiles 
rencont rés n 'a pas été révisé . Ensu i t e l 'épaisseur considérable 
de ces marneslaisse à penser qu' i l y a a priori que lque imprudence 
к considérer comme un seul ensemble toute la faune qu 'e l les 
renferment . Il faut préciser les horizons les u n s après les au t r e s . 
E t ce faisant, on aura en même t emps la s t ra t ig raph ie détai l lée 
de ces couches : car la m o n t a g n e de San ta Fe est , de toute la 
Cata logne , le l ieu où ces marnes , abso lumen t régul ières , possèdent 
la plus grande puissance. 

Cette montagne , sur le côté occidental de la grande rou te , est 
l imi tée à ГЕ. par le cours méridien du Sègre , , au N et au S par 
deux vallées t ransversa les , dont celle du N, connue sous le nom 
de Val de Cabo, sépare des gorges amon t d 'Organya les premières 
pentes de S a n t a F e . V e r s l ' O , la montagne se prolonge en direct ion 
des Nogueras . On sait depuis les premières observa t ions qu'el le 
correspond à u n syncl inal de marnes bleutées ou verdâ t re s dont 
la charnière se t rouve presque dans l 'axe de la m o n t a g n e et qui 
suppor te au sommet , sous la chapel le m ê m e de Santa Fe , un 
couronnement de masses calcaires du Crétacé supér ieur . 

On t r averse ra donc la succession complète de tous les niveaux 
de ces marnes (fig. 2 et 3) quand , venan t d u N et qu i t t an t les 
calcaires des gorges , on se déplace sur la r ive sep ten t r iona le du 
Val de Cabo, puis sur sa r ive mérid ionale , enfin sur tou t le 
soubassement de la m o n t a g n e . Les m a r n e s sont ainsi comprises 
dans une série isoclinale à p longemen t S. Elles reposen t au N 
sur les calcaires et marnoca lca i res des gorges , qui présen ten t le 
faciès urgon ien et que l 'on a t t r ibue pour leur par t i e supér ieure , 
s inon pour leur ex t rême base , à l 'Apt ien . Elles sont su rmon tée s 
par les calcaires cénomaniens , puis sénon iens , du s o m m e t de la 
Sierra de Santa F e . 

L A SUPERPOSITION DES N I V E A U X . 

La dernière barre de calcaire compact urgonien sur laquel le 

1. LEYMERIB ( A . ) . Récit d'une exploration géologique de la vallée de la Sègre. 
1 8 6 9 . Bail. Soc. géol. Fr., 2° série, t. X X V I , pp. 6 0 4  6 6 6 , pl. V . 

2 . VIDAL (Luis M.). Nota acerca del sistema cretaceo de los Pirineos de Giita

luna. 1 8 7 7 . Bolelin Сот. Мара geolog. Esjjana, t. I V , pp. 2 5 7  3 7 2 , pl. 1 a7 a. 
3 . GAREZ (L. ) . Etude des terrains crétacés et tertiaires du nord de l 'Espagne. 

1 8 8 1 . Thèse Docl. Paris, 3 2 7 p. , V I I I pl. 
4 . DALLONI (Marius). Stratigraphie et tectonique de la région des Nogueras 

(Pyrénées centrales) . 1 9 1 3 . Bull. Soc. geol. Fr., \ série , t. Х Ш , p. 2 5 2 . 



repose la série et qui m a r q u e la sort ie des gorges vers Organya 
se t rouve en face du k m . 111,950 de la route de Lerida à P u i g -
cerda et possède un p longea ien t S de 55°. 

I. Z O N E D E S C A L C A I K K S 

M A R N E U X F O N C É S . 

L'ensemble débu te 
au N par des calcaires 
compacts , à grain assez 
(in, noirs , en bancs 
assez épais , avec de 
nombreuses veinules 
de calci te. Leur teinte 
très foncée les oppose 
aux calcaires u rgon iens 
clairs des gorges . I ls 
ne cons t i tuen t p lus des 
arêtes sai l lantes dans 
la topographie . Très 
érodés s u r l e u r t r anche , 
ils forment le ta lus 
accollé à la lisière mé
ridionale des falaises 
et des rascles urgonien-
nes . Du k m . 111, 950 
au k m . 1 1 1 , 500. Pu is 
sance : 250 m. env i ron . 
P longement 55° S S K. 

I I . Z O N E D E S H A N C S 

MA K.iNO-OA LCA 1RES V A R I A -

B E E S . 

I. Marnes (issiles, 
très calcaires , noires 
ou bleu . foncées. En 
face du k m . 1 1 1 , 475 . 
Puissance : 80 m. 

2.Calcaires marneux 
noi râ t res , avec marnes 
bleutées et calcaires 
gréseux j a u n â t r e s ; no
dules de l imonite dans les faciès marneux . Du km. I I I , 400 au 
km. 111 , 100. P u i s s a n c e : 250 m . 

Les d ivers bancs de cet te dernière formation oll'rent de nombreux 
passages la té raux avec des inden ta t ions visibles dans les s t r a t e s . 
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Pour prendre un exemple , en face du k m . 111, 200, on observe 
un banc de calcaire gréseux gr is cont inu , encadré aussi bien au 
toi t qu ' au mur par deux assises qui sont marnol i th iques à une 
ex t r émi t é et calcaires compac tes à l ' au t re . 

Dans l ' ensemble , on peut d i s t inguer dans chaque couche deux 
par t ies , l 'une où elle est m a r n e u s e , l 'autre, où elle es t calcaire. 
Observat ion cur ieuse : le passage latéral de la zone p lu tô t mar 
neuse à celle p lu tô t calcaire se s i tue pour la p lupa r t des s t r a tes à 
peu p rès au même endro i t . Or les couches possèdent u n e t rès forte 
incl inaison (50 à 60° S ) ; la zone su ivan t laquel le se fa i l l e change 
men t de faciès dans toute l ' épaisseur de la formation sera donc à 
peu près perpendicula i re aux s t ra tes et aura l 'a l lure d 'une sorte 
de plan incl iné que lque peu s inueux , les calcaires d o m i n a n t en 
dessus et les ma rnes en dessous (fig. 2, zone I I ) . Ce plan incliné 
s o r t d u t a l u s de là r o u t e a u k m . 1 1 1 , 4 0 0 e t s ' é l è v e ve r s l e S j u squ ' en 
face du k m . 111 , 100, lieu où le faciès calcaire d ispara î t en hau teu r 
sur le liane N de la vallée de Gabo. 

E n face du k m . 111 , 300, t races de Bi lva lves : Arca sp., Lucina 
sp., Corbis corrugata Sow. 

I I I . ZONE DES MARNOEITIIES. 

Epaisse série de marnes t rès fissiles bleues , gr ises o u v e r d à t r e s , 
avec de ra res bancs ou lenti l les de calcaires m a r n e u x noirs 
b leutés . Tandis que les calcaires u rgoniens des gorges présenta ient 
u n e cassure franche, en éclats et que ceux d e l à zone I l ' avaient 
i r régul ière , la cassure de ces calcaires marneux in terca lés est 
noduleuse , conchoïdale , ce qui t ient à leur na tu re très marneuse . 
Les nodules l imoni teux abonden t dans les lits a rg i leux . 

La zone affleure sous la rive N du Val de Cabo et sous tou t le 
flanc S de ce Val j u s q u ' a u x calcaires du Cré tacé supér ieur de 
Santa Fe . Une barre calcaire si tuée à peu près vers son milieu 
pe rme t d'y d i s t inguer deux sous-zones : les m a r n e s inférieures 
et les marnes supér ieures (fig. 3) . L 'épa isseur de l ' ensemble , 
difficile à dé te rmine r avec précision, peut a t t e ind re 600 ou 
700 mèt res . 

A . Les marnes inférieures co r respondent k la part ie entail lée 
par le Val de Cabo, en général peu fossilifères. 

1. El les débu ten t en face.du k m . 111 , 100 de la route par des 
m a r n e s b leutées , ident iques à celles des passages la té raux des 
calcaires de la zone I I . A la l imite N des a l luvions de la rive N 
du Val de Cabo, elles renferment Orbitolina discoidea GRAS 

et Orbitolina conoidea G R A S , d 'a i l leurs assez r a r e s . 
2. En face du k m . MO, 780, à 150 ou 200 m. du pont sur le 



Rio de Cabo, in terca la t ion de marnes calcaires à cassure très 
conehoïdale . Niveau formant s u b s t r a t u m à la t e r rasse alluviale 
de la r ive N . P lus ieurs nids de fossiles py r i t eux y sont conservés : 
Parahoplites furcalus 
Sow. , P. Dufrenoyi 
D'Oint., Belemnopsis 
( Neohibolites ) semi-
canaliculatus B L A I N V . , 

Area sp., Plicatula sp. 
3. Sous la n a p p e al lu

viale de la r ive S, les 
marnes grises l ivrent , 
mais avec peu d ' abon
dance , Orhitolina dis-
coidea G R A S et Orb. 

conoïdea G R A S . 

4. Dans tou te la 
moit ié inférieure des 
pen tes N de la mon
t agne de San ta Fe , les 
ma rnes , localement 
plus schis teuses , pos
sèdent des l i ts de ca l 
caires m a r n e u x relat i
vemen t épais . Plioto-
xaster Collccfnoi S I S M . 

B. La barre calcaire 
intermédiaire, 5" n i 
veau de la zone des 
marno l i thes , es t formée 
d'un calcaire marno-
gréseux , gr is et pa r 
fois j a u n â t r e . C'est elle 
qui const i tue la seule 
saillie i n t e r rompan t la 
pen te descendan t sur 
les m a r n e s j u s q u ' a u 
Rio de Cabo . N o m 
breuses sect ions de Bi
valves et de Brachio-
podes : Lima royeriana D ' O R B . , Ostrea sp., Terebratula cf. sella 
S o w . 

C. Les marnes supérieures forment p lu tô t le socle de la mon-
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tagne de Sauta Fe vers Organya et possèdent une l'aune bien 
plus r iche que celles du dessous . Un y peut d is t inguer les n iveaux 
su ivants : 

fi. Marnes sch is feusesgr i s -b leu téavec bancs de calcaires j a u n e s . 
Sous les p lanta t ions d 'oliviers des abords W et S\V d 'Organya . 
Exogyra lalissima LAMK. 

7. Banc m a r n e u x à Ost racés . A u vois inage du réservoi r de 
1 0 d 'Organya , au pied de la montée vers San ta F e . C'est la zone 
de prédi lect ion A'Exogyra latissima LAMK. Ostrea macroplcru 
S o w . , Corbis corrúgala S o w . , Pholadomya cf. valanginicnsis 
P I C T . et C A M P . , Arca sp. nov. aff. malheroniana D ' O R R . , Lucina 
cf. Sanclae-Crucis, Terehratclla crassicosta LEY.M., Terebra/nia 
lamarindus S o w . 

8. Zone où commencen t à pul lu ler les pet i tes Orbi to l ines 
coniques , dont cer ta ins bancs marneux sont abso lumen t pé t r i s . 
Pectén (Ch.lam.ys) cf. robinaldinus D ' O R » . , Orbil.ol.ina conoidea 
GRAS et Orh. discoidea G R A S , à peu près en égale abondance , 
avec p lu tô t p rédominance de discoidea. Orh. lenticular is B U ' M . , 

ra re . 
!). Marnes p lus calcaires à faune plus récifale : toujours abon

dance des Orbi tol ines , avec, en ou t re , des Po lyp ie r s , des Spon
giaires, des Bivalves , des Pachyodon te s : Polyconitcs Verneuilli 
B A Y L E , Pseudotoucasia sp., Lima royeriana D ' O R R . , Hinniles sp., 
Nerinea sp., Sinastraea utrillensis C O Q . , . Orbit.olina conoidea 
G R A S . 

10. Zone de marnes bleues sans fossiles. 
11. Marnes à pet i tes Orbi tol ines plates et à Brachiopodes . Les 

pet i tes Orbi tol ines coniques n 'y exis tent p lus . 
Bhynchonella sp., Qrhitolina cónica D 'ARCII . , Orb. mantilla la 

D'ARCII . et sa var . suhaperta, Orh. aperta E R M A N , Orb. concava 
LAMK « formes anciennes » Douv. C ' e s t la zone renfermant la 
faune étudiée. 

12. Zone de marnes t e rminan t la série et où les Orbi to l ines 
pla tes dev iennent r a res . 

L ' ensemble des marno l i thes plonge en concordance au S de 
50 à 30°, su ivan t que l 'on va des bancs les plus inférieurs aux 
bancs t e rminaux . Le tou t est su rmon té par les calcaires de S a n t a 
Fe , dans lesquels on peu t d i s t inguer trois niveaux : un banc peu 
épais de calcaires compac t s gr i s - jaunes au sommet duquel exis tent 
des lent i l les à Rudis tes ma lheu reusemen t indé te rminables , une 
couche encore p lus mince de calcaires marneux friables g r i s , au 
sommet la grosse masse des calcaires gr is - jaunes qui suppor t en t 
la chapel le , le tout en p longemen t toujours S. 

http://Ch.lam.ys
http://Orbil.ol.ina


En r é sumé nous avons vu que les faciès rencontrés se r épa r 
t issent de hau t en bas en trois t e rmes : 

I I I . Zone des marno l i thes . 
II . Zone des m a rirM* calcaires var iables , 

I. Zone des calcaires marneux foncés. 

La zone II ne paraît pas représenter une phase de sédimenta t ion 
bien individual isée . Elle débute par un dépôt de marnes bleues 
ident iques à celles de la zone des marnol i thes . Les calcaires y 
passent éga lement à des marnes b leues . Cette zone l'orme le 
début de la grosse série marneuse et doit être, ra t tachée à la 
zone I I I . 

11 n 'y a donc plus lieu de d is t inguer défini t ivement que deux 
ensembles : 

IL Marnes et marnol i thes bleutés , avec calcaires marneux en 
bancs ou en lent i l les . De (300 à 800 ni. 

I. Calcaires marneux foncés. 250 m . 
Ce sont là les divisions na ture l les de la série marneuse d 'Or

ganya . 

L A SUCCESSION DES F A F N E S . 

F a c i è s b i o l o g i q u e s . — La faune présente une g rande homo
généi té ; les espèces se r e t rouven t sur une assez grande hauteur 
dans les ma rnes . La sédimenta t ion a conservé des caractères k 
peu près cons tan t s . Mais de s imples var ia t ions dans les condi t ions 
de milieu ont suffi pour qu ' à divers momen t s cer tains types aient 
pris la p rédominance sur les au t res et aient impr imé au complexe 
biologique un cachet tout spécial . On observe ainsi , de la base 
au sommet , une série de faciès paléontologiques dont nous avons 
déjà ment ionné les espèces composan tes . 

1. La m e r d e s pet i tes Orbi tol ines coniques a duré pendan t la 
presque totalité du dépô t des ma rnes . Ces foraminifères se sont 
accommodés de var ia t ions auxquel les le res te de la faune était 
plus sens ib le . 

La base des marnes inférieures l ivre sur tou t les A m m o n i t e s , 
en n ids localisés. C'est là que la séd imenta t ion para î t avoir été la 
p lus profonde. 

Vers la part ie moyenne des m a r n e s , on observe plutôt les 
niveaux coquil l iers , à nombreux Lamel l ibranches et Brachiopodes . 
Un vér i table banc à Ostracés s'y intercale . Ce n 'es t pas pour 
cela une faune vra iment l i t torale . Les Huî t res en elfet sont de 
forme régul ière , bien carénées , l ibres ou peu fixées. Le mil ieu 
est t rès nér i t ique , mais f ranchement mar in . 



L'arr ivée de couran t s et d 'eaux plus pures a succédé à la phase 
précédente , ainsi que le prouve l 'existence du n iveau récifal à 
Spongia i res , Po lypie rs et Pachyodon te s . 

2 . La mer des pet i tes Orbi tol ines p la tes , épisode te rmina l du 
dépôt de l ' ex t rême s o m m e t des m a r n e s , m a r q u e des condi t ions 
nér i t iques sans g r a n d caractère . C'est la cont inua t ion du rég ime 
des marnes b leues , sans que l 'on saisisse dans les condi t ions du 
mil ieu une modification notable qui puisse r endre compte de la 
modification impor t an t e subie dans le r enouve l l ement de l à faune : 
soit migra t ion d 'or igine lo inta ine , soit var ia t ion b rusque et d ' en
semble corréla t ive d 'une modification impercep t ib le du mil ieu, 
soit appar i t ion nouvel le . 

P a l é o n t o l o g i e s t r a t i g r a p h i q u e . — Si au lieu de rechercher 
les faciès paléobiologiques , nous nous p réoccupons de cons idé
ra t ions s t ra t ig raph iques , nous voyons éga l emen t deux ensembles : 
les couches à pe t i tes Orbitol ines coniques , qui g ro u p en t la 
p resque to ta l i té des dépôts (Zone I, II et III j u s q u ' a u n iveau 9 
inc lus ivement ) , et les couches à pet i tes Orbi tol ines p la tes , qui 
cor respondent u n i q u e m e n t aux horizons t e rminaux (niveaux 10 -
12 de la Zone III) . 

F A U N E D E S P E T I T E S O R B I T O L I N E S C O N I Q U E S , — La faune du pre
mier ensemble comprend en r é sumé , d 'après nos recherches , les 
espèces su ivan tes au nombre desquel les on r emarque ra n o t a m 
m e n t les A m m o n i t e s qui n ' y ava ient point encore été s ignalées . 
Parahopliles furcatus Sow. Oslrea macroptera S o w . 
Parahopliles Dufrenoyi D'ORB. Oslrea sp. 
Belemnopsis semicanaliculalus Pholadomya cf. valanginiensis 

BLAINV. PICT e t CAMP. 

Nerinea sp. Polyconiles Vcrneuilli BAYLE. 
Arca sp. nov.. n/f. malheroniana Pseudoloucasia sp. 

D'ORB. Terebralula sella S o w . 
Arca sp. Terebralula lamarindus S o w . 
Lucina cf. Sanclae-Crucis PICT. Terebralella crassicosta LEVJI. 
Lucina sp. S p o n g i a i r e s . 
Corbis corrúgala S o w . Plioloxasler Collegnoi SISM. 
Plicatula sp. Sinaslraea ulrillensis COQ. 
Illimités sp. Orbilolina discoidea GRAS. 
Lima royeriana D'ORB . Orbilolina conoidea GRAS. 
Pectén cf. robinaldinus D'ORB. Orbilolina lenticularis BLLIM. 
Exogyra lalissima LAM. 

D a n s la l is te fournie par L e } m e r i e en 1869, nous t rouvons en 
outre : 
Lima coUaldina D'ORB. 



Celle de Vidal (1877) y s ignale , c o m m e espèces que nous 
n 'avons pas rencont rées : 

Lilhodomus Terebratula longella LEVM. 
Mytilus Terebratulla Cloris COQ. 
Neithea Morrisi PICT. Terebratella Delbosi HÉBERT. 
Rhynchonella conloria D'ORB. ? Dorocidaris pyrenaica COTT. 
Rhynchoneila gihbsiana DAV. 

Nous devons en out re à Dalloni l ' indicat ion, comme espèces 
que nous n ' avons pas re t rouvées , de . 

Nerinea Dupini D'ORB. Cidaris vesiculosa. 
Plicalula radiola LA M. 

Tout cela ne forme qu 'un ensemble apt ien . 
E n effet, comme fossiles de n iveau , les A m m o n i t e s sont 

essent ie l lement ap t i ennes . Selon W . Kil ian, leur zone de prédi
lection se placerai t au Bedoulien t rès supér ieur ; mais on les 
rencont re aussi au Gargasien b a t h y a l du S E de la F r a n c e . Dans 
le niveau récifal, Polyconitex Vemeiiilli est u n P a c h y o d o n t e de la 
Clape, de Vinpor t , de la région can tabr ique , où il se t rouve 
dans une faune f ranchement ap t i enne . Exogyra laiissima, bien 
que Lamel l ib ranches joue presque le rôle d 'un bon fossile, tant 
elle est liée au te r ra in apt ien : elle pers is te bien par endroi ts 
j u sque dans l 'Albien, mais y p rend alors u n aspect si spécial que. la 
confusion ne para î t guère possible . J 'a i n o t a m m e n t sous les yeux 
u n bel exempla i re de cet te muta t ion a lbienne p rovenan t de la 
gaize de Varennes en Argonne (Meuse) , à valves p lus foliacées, 
p lus é largies , différant to t a l emen t des formes a p t i e n n e s . Enfin 
les pet i tes Orbi tol ines con iques , avec le pu l lu l emen t du couple 
discoidea-conoidea, s emblen t ê t re bien localisées à ce n iveau . 

Les au t res fossiles, moins précis , ont une extens ion var iable 
dans le Crétacé inférieur et le Mésocré tacé . Il n 'y a de réserve à 
faire que p o u r la dé te rmina t ion Cidaris vesiculosa publ iée sans 
nom d 'auteur . I l existé deux espèces de ce nom dans le Crétacé : 
l ' une , Plegiocidaris vesiculosa A G . ( = Pl. punctata R O E M E R ) , est 
du Néocomien ; l ' au t re , Typocidaris vesiculosa G O L D F Ù S S , est du 
Cénomanien . Ni l 'une ni l ' aut re ne concordent avec tout le reste, 
de la faune, à moins que l 'extension de ces espèces soit mal 
précisée. 

Or comme cette faune est celle de la p resque total i té des marnes 
d 'Organya , il en découle l 'âge ap t ien de la p resque total i té de 
ces marnes . Rien ne pe rme t d 'y voir pa léon to log iquement un 
Alb ien . 



Gela confirme les r emarques que j ' a i déjà faites pour les niveaux 
similaires du Versant N des Py rénées où l 'Ammoni t e la p lus 
fréquente, ParaIioplil.es Milleti, da te l 'Apt ien , m o n t a n t tout au 
plus à la base de l 'Albien , où elle accompagne Hoplites tarde-
furcatus, dont elle ne dépasse pas la zone. 

F A U N E DES PETITES OWIITOLINES P L A T E S . — Hesle à l ' ex t rême 
sommet l 'horizon des pet i tes Orbitol ines p la tes . P lus ieurs espèces 
y sont coniques , mais ce sont les formes p la tes qui sont les p lus 
nombreuses et les plus r emarquab les , d'où le nom que nous 
a t t r i buons au niveau. Nous y avons r encon t ré , avons-nous déjà 
dit : 

Bhynchonella sp. 
Orbitolina conica D'AHCH. 
Ori), mamillala D'ABCII. 
Orb. mamillala D ' A H C H . , var. su-

haperla. 

Orb. aperta Emi. 
Orb. concava LAM . , « formes 

a n c i e n n e s » D o i v . 

Nous avons vu toutes les affinités de cet te faune avec celle du 
Cénomanien inférieur, avec l 'horizon de Foura s , à supposer que 
l 'âge de ce g i sement ne soit pas à réviser . Je les ai b r i èvement 
signalées en 1927, en faisant des réserves sur l ' a t t r ibut ion de 
niveau d 'après la seule liste des espèces d 'Orbi to l ines '. Mais 
l 'absence de g randes formes chez tou tes les espèces nous a amené 
pa léonto logiquement à la s i tuer à un niveau plus ancien, à 
l 'Alb ien . D'ai l leurs il est impossible qu 'à Organya elle appar t i enne 
au Cénomanien inférieur ; car ce terrain est bien représen té , au -
dessus de l 'horizon d 'Orbi to l ines , pa r les calcaires marneux gris 
de la Sierra de Santa Fe , dans lesquels Dal loni a s ignalé une 
faune t rès caractér isée, avec Acanlhoceras Manlelli, Puzosia 
Mayori, Orbitolina concava et une longue liste d 'Echin ides . 

Si l 'horizon des pet i tes Orbi tol ines p la tes peu t être s t ra t igra-
ph iquemen t a lbien, il est probable qu' i l n ' appar t i en t qu'à un 
Albien très inférieur. Car il n ' e s t q u e la terminaison de là pu issan te 
série marneuse d 'Organya , en concordance absolue , et se t rouve 
que lques mèt res à peine au-dessus du niveau où d ispara issent les 
fossiles de l 'Apt ien , que Ton rencont ra i t au-dessous sur une 
hau teu r considérable . Il ne faudrait pas pour cela pousse r les 
conclusions jusqu'à la considérer encore comme ap t ienne sous le 
p ré tex te qu' i l y m a n q u e des formes caractér is t iques de l 'Albien ; 
la dispari t ion d e l à faune sous-jacenle et l 'appari t ion d'un nouvel 

I. A S T U E ^ l i i s t o n ) . Recherches Lecloniques sur la terminaison occidentale du 
Massif de la Baroussc . 1927. Bull. Soc. Ilisl. nal. Toulouse, 1. J , Y I , p. (¡22. 
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ensemb le d 'Orbi tol ines sont des a r g u m e n t s suffisants pour établ i r 
une d i s t inc t ion . 

Ainsi les m a r n e s b leues d 'Organya se p résen ten t comme un 
s imple cas par t icul ier de celles du Crétacé inférieur py rénéen . Ces 
formations sont ne t t emen t ap t iennes dans leur p lus g rande par t ie , 
et peuven t s 'élever tou t au p lus dans l 'Albien inférieur. 

D'a i l leurs les documen t s m o n t r a n t l 'exis tence de l 'Albien infé
r ieur dans les ma rnes bleues sont ra res . C'est dans le syncl inal 
de l 'Agly que les A m m o n i t e s de la Zone de Clansayes y ont été 
découver tes par Lou t re l 

L 'Albien moyen et le Vraconnien cor respondent au contra i re 
à d au t res faciès de séd imenta t ion , souven t peu r épandus et peu 
épais , comme il convient aux dépôts d 'une époque peu s tab le . 
La vér i tab le faune a lbienne se t rouve en effet dans les n iveaux 
p h o s p h a t é s , ve r t s ou noduleux , du P e c h de Fo ix , connus de 
longue date - ou dans les calcaires gr is et rouges de la Selva de 
Bonansa dans lesquels Dalloni 3 a s ignalé une splendide liste de 
Céphalopodes a lbiens . 

I . 1 ) K I ' É I U - : T (Cli.). Comptes rendus des collaborateurs pour la campagne de lï)0â. 
Feuille de Perpignan. 1906. Bull. Carte gêol.Fr., n» 110, l. XVI , pp. 398-103. 

2. Nombreuse bibl iographie : H É B E H T , H E L A C V I V I E R , R O U S S E L , etc . Voir notam
ment : L A C V I V I E R

 1 CroisiersDe). E ludes géologiques sur le département de l'Ariège 
et en particulier sur le terrain crétacé. 1S81. Ami . Sciences gènl., t. X V , pp. 1-14, 
et S(j. 

3 . D A I . L O . N I (Marins). Elude géologique des Pyrénées de l'Aragon. 19)0. Annales 
Fac. Se. Marseille, t. XIX, pp. 210-211. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE GÉOLOGIQUE DU CONGO FRANÇAIS 

PAR A . A m s t u t z L 

PLANCHE XXVIII 

A u cours de 1928, j ' a i r éun i au Congo français et au Gabon , 
un certain n o m b r e d 'observat ions géologiques et pé t rograph iques 
que je me proposais de publ ier en u n t rava i l détai l lé . J e me 
proposais n o t a m m e n t de coordonner en une monograph ie l ' é tude 
des roches nombreuses et t yp iques que j ' a v a i s recueil l ies du ran t 
mes campagnes de prospect ion, dans les régions comprises en t re 
le Mayombé et le Hau t -Ogôoué . Mais un nouveau dépar t pour les 
colonies, dépar t que lque peu hâtif, me fait renoncer à ce t ravai l , 
que reprendra peut-ê t re le Professeur D u p a r c e n le do tan t na ture l le 
ment d 'un p lus g rand in té rê t . P o u r cont r ibuer à l ' é tude en cours 
de ces régions et faciliter ainsi le t rava i l des géologues qui les 
parcoureront encore, j e me résous cependant à p résen te r ici un 
essai de car te géologique , accompagné d 'un profil et de notes 
sommaires qui ne j o u e n t év idemment qu 'un s imple rôle de notice 
expl icat ive. 

A la base des formations géologiques du Congo français, il 
faut d is t inguer u n s u b s t r a t u m pr imord ia l , essent ie l lement g ran i 
t ique, don t l 'érosion in tense a d 'a i l leurs fourni les ma té r i aux 
d'une g rande par t ie de ces format ions . Comme le mon t re la car te 
ci-jointe (pl . xxvm) , ce s u b s t r a t u m affleure sur un espace cons i 
dérable dans les régions frontières du Congo et du Gabon . 11 y 
forme un vas te massif m o n t a g n e u x , au centre duquel p r e n n e n t n a i s -
sance d ' impor tan tes r iv ières . Les roches grani t iques de ce massif 
appar t iennent à des types e x t r ê m e m e n t v a r i é s e t m é r i t e r a i e n t n a t u -
r e l l e m e n t u n e cer ta ine é tude pé t rog raph ique , qui j u squ ' à p résen t 
n'a j ama i s été abordée . E n par t icul ier sur cer ta ins aff leurements, 
j ' a i observé des types tou t à fait d i ssemblables , qui ont été mis en 
contact d 'une façon curieuse par le j eu de puissantes fractures. Les 
ségrégat ions amphibo l iques et les enclaves par t i e l l ement résorbées 
que l 'on y rencont re f réquemment , offrent éga lement un certain 
intérêt ; il s 'en t rouve qui ont conservé une s t ruc tu re sch is teuse 
remarquable . Quan t aux dislocat ions innombrab le s qui ont 
affecté ce massif, leur complexi té es t telle qu' i l serai t ac tuel le-

1. Note présentée à la séance du 17 juin 1929. 
14 février 1930. Bull. S o c . géol. Fr , , (4), XXIX . — 21 



m e n t bien difficile d 'en t i rer la moindre déduct ion . Je noterai 
s implemen t que que lques -unes ont dû jouer r é c e m m e n t en 
créant d ' impor tan tes chutes "d'eau. 

Ce que j ' a i no té sur la carte sous le n o m de complexe schis to-
cris tal l in de Moukagn i , est cons t i tué par une masse impor t an t e 
de roches pyroxéni t iques et amphibo l iques , à s t ruc tu re schis teuse 
re la t ivement accentuée . La disposi t ion de ces roches par rappor t 
au g ran i t é qui les en toure , n ' appara î t guère sur le t e r ra in , mais 
leur examen microscopique résout la quest ion dans une cer ta ine 
mesu re . P a r m i des schis tes amphibo l iques , on observe , en effet, 
des roches se rpen t ineuses dont l 'origine é rup t ive est mise en 
évidence par les beaux c r i s t aux de bronzi te qu 'e l les renferment . 
La présence de te l les roches au milieu d 'un massif g ran i t ique ne 
peu t év idemment s 'expliquer que par une in t rus ion de m a g m a 
bas ique , p robab lemen t pér idot ique , don t les seuls é léments ina l 
térés semblen t ê t re const i tués pa r le py roxène rhombique et par 
du p léonas te . L 'é ta t actuel de ces roches d 'or igine é rup t ive 'mont re 
d 'au t re jDart qu 'el les ont été reprises par de pu i s san t s phénomènes 
d ' éc rasement et pa r des a l té ra t ions profondes qui on t complè te 
m e n t modifié leur na tu re première et les ont serpent in isées d 'une 
manière in tense . 

Con t ra i r ement aux régions p récéden tes , le Mayombé français 
a déjà a t t i ré l ' in térê t de que lques géologues . On doit n o t a m m e n t 
à M M . B a b e t 1 et L o m b a r d 2 un certain n o m b r e d 'observat ions 
in t é re s san te s . Il n ' en t r e cependan t pas dans le cadre de cet te 
cour te no te de repor te r ces observat ions , et c 'est pourquoi je m 'en 
t iendrai ici à ce que j ' a i pe rsonne l lement vu et no té . 

E n t r e les divers complexes géologiques qu 'on est amené à 
d i s t inguer dans le M a y o m b é , les d iscont inui tés ne sont pas tou
jou r s b ien a p p a r e n t e s ; mais une discont inui té r e l a t ivemen t bien 
marquée , basée sur la présence de cong loméra t s , semble exis ter 
en t re les formations dites cr i s ta l lophyl l iennes et ce que j ' a i appelé 
le socle cristal l in ou gran i to -gne iss ique . Dans les envi rons de 
M' Boulou, j ' a i rencont ré en effet des congloméra t s à é léments 
g ran i t iques qui semblen t appar ten i r aux n iveaux inférieurs du 
sys t ème cr is ta l lophyl l ien et qui semblen t assez p roban t s à ce 
sujet. Ces cong loméra t s ont d 'a i l leurs fait l 'objet d 'une note 
r é c e n t e 3 où l 'on t rouve ra que lques détai ls sur leur cons t i tu t ion . 

1. C.R. S. Soc. Géol. Fr., 19 n o v . , 1929. — Postér ieurement à la rédaction de 
la présente note , a paru un travail détaillé de M. Babet, intitulé : Étude géologique 
de la zone du Congo-Océan. Larose, 1929. 

2. C.R. S. Soc, Géol. Fr., 5 nov . .1928. 
3. C.R. Ac. S.c, 29 avril 1928, 



Les formations don t ils font par t ie sont caractér isées p a r des 
micaschis tes , des quar tz i tes p lus ou moins feldspathiques et 
micacées, des amphibol i tes et des gneiss porphyrob las t iques 
qui, en dépi t de leur mé tamorph i sme , ont conservé un caractère 
détr i t ique assez ne t . Quan t aux affleurements de grani tés et gneiss 
grani toïdes que l 'on rencon t re en cer ta ins po in t s de cette zone 
cr is ta l lophyl l ienne, on peu t supposer avec beaucoup de probabi
lités qu ' i ls appa r t i ennen t au s u b s t r a t u m pr imord ia l qui se t rouve 
ac tue l lement dénudé sur u n si vaste espace dans les régions 
frontières du Congo et du Gabon . 

Les schis tes cr is tal l ins p récéden ts pas sen t plus à l 'Es t à des 
formations dont le mé tamorph i sme est no t ab l emen t moins accusé, 
mais qui renferment cependan t des phy l l ades , quar tz i tes , e tc . 
Ces dernières formations cor responden t à celles que M. Cornet 
a désignées sous le nom de Bembizi dans le Congo belge. Leurs 
rappor ts avec les formations cr is ta l lophyl l iennes précédentes 
sont encore peu connus et j e n 'a i r ien d i s t ingué qui puisse a p 
por ter une précis ior que lconque . Il est b ien difficile d 'é tabl i r le 
passage de cet te série phjd ladéenne à la série supér ieure , équ iva
lente au N 'Séké lo lo du même au teur . Il est fort possible que ces 
formations ne passen t pas d 'une façon cont inue les unes aux 
aut res , et c 'est na tu re l l emen t avec beaucoup de réserves que je lésa i 
notées en s t ra tes concordantes dans le profil ci-joint. D 'au t re pa r t , 
p lutôt que de décrire tan t soit peu ces formations dites m é t a m o r 
phiques , qui nécess i te ra ient é v i d e m m e n t une é tude pé t rogra 
phique approfondie, j e noterai s implemen t que leurs caractères 
dans le M a y o m b é français semblen t tou t à fait ana logues à ceux 
que M. Corne t 1 et M M . Delahaye et S luys 2 ont observés dans 
leurs r emarquab les t r avaux sur le Bas -Congo . 

Sur le ve r san t or iental des chaînes mon tagneuses du Mayombé , 
viennent s ' appuyer les format ions du sys tème schis to-calcai re . 
Elles débu ten t , on le sai t , pa r un congloméra t de base dans 
lequel j ' a i observé m a i n t s ga le ts g ran i t iques et quar tz i t iques , 
accompagnés par endroi ts de gale ts calcaires . Ces derniers 
proviennent na tu re l l emen t des bancs de calcaires q u e M M . Cornet , 
Delahaye et S luys ont r emarqués dans le Sékélolo, et que l 'on 
re t rouve d 'a i l leurs en u n pe t i t affleurement près de Missafo, au 
contact de grès b l a n c s . Dans le vois inage du M a y o m b é , les 
congloméra ts et les calcaires sus- jacents sont for tement plissés 
et accusent u n cer ta in déve r semen t vers le N E . Comme M. Babet 

1. Bull. Soc. Belç/eGëoL, t. XI, 1897. 
2. Ann. Soc. Géol. Belg. (Pub. relatives au Congo), t. XLVII, 1923-24, avec 

carte au 1/200. 000. 



l'a éga lement noté , ces plis d iminuen t d' intensi té en s 'é loignant 
de la zone métamorph ique , et vers Makabana , Divenié, e tc . , la 
stratification des calcaires est sens ib lement horizontale . De 
grandes dislocat ions ont affecté ces format ions et il est souvent 
ditlicile de faire la par t des pl issements et des fractures. A u Nord 
de N' Tima no tammen t , cet te ques t ion prend une cer ta ine im

por tance , car elle touche au problème encore t rès discuté des 
re la t ions du sys tème schistocalcaire avec les formations schis to

En conséquence, si les p longemen t s accentués que je viens de 
ment ionner dér ivent de pl i s sements vér i t ab les , ce que j e suis 
t rès porté à croire, la discordance des format ions grésoschis

teuses d u K u n d e l u n g u sur les calcaires me semble peu douteuse . 
E n t r e les zones gran i t iques et calcaires, j ' a i noté sur la carte 

une large bande de t e r ra ins dét r i t iques , dont la stratification est 
restée sens ib lement hor izonta le en dépi t de dislocat ions impor 

t an te s . Ces formations sont essent ie l lement formées de grès clairs 
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Sédiment a ire du littoral: 
grès, brèches coquillièrcs, etc. 

Kundelungu, vraisemblable] 
discordant sur les calcaires. 

Calcaires à №1. plissés 
dsni le voi«î|i(lu Mayombe. 

Conglomérat de base 
des calcaires. 

Formations essentiellement détritiques, 
partiellement métamorphisées, à subdivise 
vrcisemblablcment en deux ou trois séries. 

Formations essentiellement détritiques 
du HautOgoué. en stratification plus 
ou moins ondulée. 

Système crisiallophyllien du Mayombc: 
schistes cristallins divers, comprenant 
des conglomérats à éléments granitiques. 

SocleHTTLLIN duMayombe: 
granitat ttews graniloïdee. 

Complexe schistocrïstallin de Moukagni: 
amphîbolites, pyroxenîtes aerpentinisées 
et écrasées, etc. 

Massif granitique, auquel 
se rattache probablement 
le socle crist.du Mayombe. 

gréseuses du Kunde lungu . Des calcaires redressés ou for tement 
inclinés appara i ssen t en effet dans les r ivières M ' P o u l o u et 
Loubetz i , de par t et d 'au t re des formations sch is togréseuses du 
K u n d e l u n g u qui cons t i tuen t u n massif impor t an t ent re ces deux 
r iv ières . Bien que le contac t de ces dernières formations avec les 
calcaires sous  jacen t s ne me soit pas apparu , leur al lure relat ive

m e n t peu dérangée , dans le vois inage des calcaires redressés ou 
for tement incl inés m'a semblé avoir une certaine signification. 
Les s t ra tes schis togréseuses ne s 'écar tent en effet guère de 
l 'horizontale (0° à 20°) et d 'une façon généra le , on n 'y r emarque 
pas de dé rangemen t s comparables à ceux des calcaires voisins. 

plus ou moinsfe ldspa th iques , et en moindre abondance de schis tes 
argileux (?) à minces l i ts calcaires. La disposi t ion précise de ces 
formations par r appor t aux calcaires ne m'es t pas apparue , et 
j ' a i rencont ré près de Makabana cer ta ines compl ica t ions dues à 
une faille qui semble avoir abaissé le niveau des calcaires en les 
met tan t en contact anormal avec les format ions dét r i t iques , faille 
que j ' a i d'ai l leurs omis d ' indiquer sur le profil. Dans la région 
de Divenié, à la base des calcaires , j ' a i observé en outre des 
conglomérats à é léments gran i t iques , quar tz i t iques et calcaires , 
qui appar t i ennen t év idemmen t à la formation schis tocalcaire . 
Or ces cong loméra t s de base , tou t en a y a n t leur place dans cette 



zone dé t r i t ique , semblen t se différencier n e t t e m e n t d e s format ions 
gréseuses précédentes , dont le p lus g r a n d déve loppemen t semble 
être plus au Sud vers M a k a b a n a et S ib i t i . D 'au t re pa r t , pour 
envisager t ou t e s les possibi l i tés , il faut no te r que cer ta ins spé 
c imens de schis tes argi leux associés à ces formations gréseuses , 
r e s semblen t beaucoup à des roches c o m m u n e s dans le Kunde-
lungu , et l 'on pourra i t croire, à cer ta ins égards , que ce dernier 
exis te ici en t ransgress ion sur les ca lcai res , mais des considé
ra t ions p lus générales et p lus impor t an te s p e r m e t t e n t d 'écar ter 
ce t te hypo thèse basée sur une ressemblance qui , dans le cas 
par t icul ier , ne semble pas avoir g r ande signification. E n défini
t ive , les s imil i tudes de faciès et la disposi t ion même des t e r ra ins 
m 'on t amené à penser que les roches gréseuses précédentes 
doivent ê t re rappor tées aux formations dites mé tamorph iques du 
Mayombé , dont les n iveaux supér ieurs semblen t réappara î t re ici en 
strat if icat ion sens ib lement horizontale . I l s 'ensui t que les phéno 
mènes tec toniques qui on t plissé ces formations dans le Mayombé , 
en les déversant au N E , ne se sont a p p a r e m m e n t pas p ropagés 
j u squ ' à cet te zone. La concordance d 'a l lure tec ton ique , qui en 
résul te et que j ' a i d 'ai l leurs schémat isée dans le profil ci-joint, ne 
doit cependan t pas infirmer la d iscordance vér i tab le qui existe 
p lus que p robab l emen t ent re ces format ions et le sys tème schis to-
calcaire. 

Quan t a u x formations détr i t iques qui s ' appuient d 'une manière 
ana logue sur le flanc opposé du vas te massif g ran i t ique , dans le 
bassin du Haut -Ogôoué , j ' a i eu l 'occasion de les observer en a l lant 
de Moenda à Francevi l le , puis en su ivan t le cours de l 'Ogôoué 
jusqu ' à Las toursv i l le . El les acqu iè ren t en ces régions u n g r a n d 
déve loppement et p ré sen ten t na tu re l l emen t une g r ande var ié té 
de roches dét r i t iques , pa rmi lesquelles p rédominen t cependant 
les é léments r emaniés du s u b s t r a t u m gran i t ique . Leur s t ra t i 
fication est p lus ou moins ondulée ; elle ne s 'écarte généra lement 
guère de l 'hor izontale , mais en cer ta ins endro i t s , vers l ' embou
chure de la r ivière Sébé par exemple , les ondula t ions s 'accentuent 
et l 'on observe des dé r angemen t s qui semblen t résu l te r de dis
locations puissantes et de va r ia t ions dans les rés is tances offertes 
aux poussées . Cer ta ines dislocat ions ont d 'a i l leurs donné passage 
à des d iabases , qui cons t i tuen t çà et là des dykes impor t an t s 
'cf. celles qui ont t r aversé les formations m é t a m o r p h i q u e s du 
Bas-Congo et que j ' a i rencont rées en divers poin ts d u M a y o m b é ) . 
D 'une façon généra le , j e n 'ai pas p u vérifier les différenciations 
chronologiques établies par B a r r â t 1 et, en at tendant- une étude 

1. Ann. des Mines, ¥ l ivraison, 1895. 



plus détai l lée , je réunis ces format ions en u n seul complexe, qui 
peut aussi bien résu l te r d 'une phase cont inue de séd imenta t ion . 
E n cons idérant la na tu re et la disposit ion de ces formations, on 
peut supposer en outre qu 'el les sont en majeure par t ie contem
poraines des formations par t i e l l ement mé tamorph i sées du Niar i . 
Ceci n 'es t év idemmen t qu ' une s imple hypo thèse mais on peu t 
invoquer en sa faveur les analogies de faciès qui un i s sen t les 
calcaires du Niari et les assises de calcaires p lus ou moins dolo-
mit iques que l'on observe dans les env i rons de Las toursv i l le , en 
stratification sens ib lement hor izontale . Ces assises sont év idem
men t les res tes de format ions beaucoup plus é tendues , et . si les 
données m a n q u e n t encore sur l 'ancienne ex tens ion des calcaires 
du Bas-Congo, elles n ' en sont pas moins d 'un g rand in té rê t en ce 
qui concerne cet te dernière ques t ion . 
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SÉRICITOSCHISTE. Entre le col de la Forclaz et le sommet du Prarion. 
En plaque mince, hum, nat. x50 

a. Banc de quartzite contenant des débris végétaux. 
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I. H I S T O R I Q U E 

par H. Douvi l l é . 

Alexandre Rouaul t p résente en 1848 à la Société g é o l o g i q u e 2 

un mémoire descriptif des fossiles recueil l is par Lejeune au 
moment de l ' é tab l i ssement de la rou te de Bos d 'Ar ros , à l 'Es t 
de Gan . Aidé dans cet te é tude par Deshayes , il décr i t et figure 
cette faune en 1830 dans les mémoi res de la S o c i é t é 3 ; su r 
109 espèces décri tes , 47 sont c o m m u n e s avec l 'Eocène du Bassin 
parisien ou de l 'argi le de Londres , de sorte que l 'âge eocène de 
ce g i sement ne paraî t pas douteux ; il est m a l h e u r e u s e m e n t perdu , 
de même que les échant i l lons décr i ts par Rouau l t . 

D 'Archiac la m ê m e année place ce g i semen t sur l 'horizon des 
couches supér ieures de Biarr i tz et Pe l la t en 1863 le r approche 
des couches du P o r t des Basques à cause de la présence de la 
Serpula spirulea. Mais il é tai t nécessaire d 'avoir recours à l ' é tude 
des Nummul i t e s pour fixer son n iveau d 'une manière précise, e t 
ce n 'es t pas sans difficultés que ce b u t pour ra être a t te in t . 

1. Note présentée à la séance du -i novembre 1929. 
2. Bull. Soc. gèol. de France, îe série, t. V, p. 204. 
3 . Description des fossiles du terrain eocène des environs de Pau, Mém. Soc. 

gèol. de France, 2" série. Vol . I I I , 2° partie, 1850. 
5 septembre 1930 . Bull. Soc. gcol. F r . , (4), X X I X . — 22 



Alexandre Uouaul t avai t recueil l i un un ique échanti l lon d 'une 
T J e t i t e espèce de N u m m u l i t e t r ès g ranu leuse qu' i l avai t décri t 
et figuré comme N. lenticularïs MONTFORT . D 'Àrchiac fit observer 
que ce type a t t r ibué par Montfort au genre Lycophrys faisait 
par t ie d 'un g roupe de fossiles tout a fait différents des Nummul i t e s 
et que ce nom ne pouva i t ê t re conservé pour l 'espèce de Bos 
d 'Ar ros ; il la rapproche d 'un échant i l lon de la collection Defrance, 
dont le nom est res té manusc r i t iV. Lucasiana. D 'après la descr ip
t ion t rès incomplè te et les figures qu ' i l a données de cet te espèce, 
dans sa Monographie en 1 8 5 3 , d 'après aussi les locali tés qu' i l a 
ci tées, il n ' e s t pas dou teux que d 'Archiac a app l iqué ensui te ce nom 
à des espèces différentes et en par t icul ier à la compagne m é g a -
sphér ique de N. aluricus. Cet te confusion a été suivie par de la 
Ha rpe et après lui , le couple aturicus (perforalus) —• Lucasï a été 
considéré comme carac tér i s t ique du Lu té t i en supér ieur ; aussi en 
1 8 8 6 nous voyons J acquo t et Munier C h a l m a s placer les couches 
de Bos d 'Arros à la par t ie supér ieure de l 'Eocène moyen . 

C'est Boussac qui é tud ian t les que lques N u m m u l i t e s de Bos 
d 'Ar ros conservées dans les collections de l 'Ecole des Mines , a 
m o n t r é 1 qu 'el les é ta ient t an tô t micro et t an tô t mégasphé r iques 
et très différentes de la compagne de N. aluricus (dist inguée du 
res te par d 'Archiac sous le nom de N. Rouaulti) ; le n o m de 
Lucasana (ou plus s imp lemen t Lucasi) doit lui ê t re conservé , cette 
forme ayan t été la p remière figurée, pa rmi celles à laquel le ce 
n o m a été a t t r ibué p lus t a rd . Tout en reconnaissant que cet te 
espèce est pa rmi les N u m m u l i t e s g ranu leuses celle qui p résen te 
les caractères les p lus pr imit i fs , Boussac la place encore dans le 
Lu té t i en inférieur. 

De nouveaux documents étaient appor tés j3ar S tua r t Men tea th 
qui me communiqua i t la coupe de la t r anchée du chemin de fer 
à Gan, relevée pa r lui en 1 8 8 2 au m o m e n t de l 'exécut ion de la 
l igne. Je l 'ai publ iée avec lui en 1 9 1 3 2 , et j ' a i donné une liste 
sommai re des espèces qu ' i l avai t recueil l ies dans les différents 
n iveaux . N. Lucasi étai t abondan t dans tou te cette série de 
couches qui sembla ien t bien être le p ro longemen t de celles de 
Bos d 'Ar ros . J ' accepta is sans la d iscuter , l 'opinion qui était 
admise à ce m o m e n t pour l 'âge du g i sement . 

L 'absence p resque complète de la faune de l 'Eocène inférieur 
dans l 'Aqui ta ine m'ava i t toujours pa ru s ingu l i è r e ; poursu ivan t 

1. Éludes paléontologiques sur le Nummul i l iquc alpin (Mém. Caria y col. de 
France, 1 9 1 1 ) . 

2 . STUART MENTEATH et II. Dou VILLE. Le terrain éocène de Bos d'Arros (CH. 
Ac. Se, t. 1 5 6 , p . 5 9 4 . 2 4 février 1 9 1 3 ) . 



l ' é tude des récoltes de St . Men tea th , j ' y reconnais la présence 
de N. planulatus, déjà s ignalé par de la Harpe , dans le vois inage, 
à P ié ta t et j ' a r r i v e à la conclusion que cet te faune devai t ê t re 
le r ep résen tan t va inement cherché jusqu ' a lo r s de l 'Eocène infé
rieur. R e p r e n a n t l ' é tude de la coupe de St . M e n t e a t h 1 , j ' y 
d is t inguais des couches supér ieures yp rés i ennes , des couches 
moyennes spa rnac iennes , enfin des couches inférieures t h a n é -
t iennes . J e décrivais en détai l cet te faune en 1919 dans un 
mémoire de la Car te g é o l o g i q u e 2 . 

Dans ce t ravai l j ' i nd iqua i s pour la p remière fois que l 'on devai t 
considérer les N u m m u l i t e s g ranuleuses comme des races se ra t t a 
chant l a t é ra lement à des formes s implemen t radiées , mais p r é sen 
tant des carac tères p lus complexes et pa r sui te suscept ibles d 'une 
plus g rande précis ion. Ains i N. Lucasi n ' é ta i t qu 'une race g ra 
nuleuse de N. globulus, avec des g ranu les p r inc ipa lement déve
loppés sur les filets et r égu l i è remen t disposés en spirale sur les 
formes typ iques ; cette disposi t ion était souvent bien marquée 
dès le j e u n e â g e 3 . 

A cet te époque j ' a d m e t t a i s encore , sans l 'avoir d iscutée , l 'opi
nion à peu près généra le que le poudingue de Pau étai t le p r o 
longement de celui de la H a u t e - G a r o n n e , que Leymer ie avai t 
appelé poudingue de Pa la s sou et don t l 'âge eocène n 'é ta i t pas 
d o u t e u x ; ce n 'es t que p lus t a rd que j ' a i r econnu qu ' i l é ta i t m i o 
c è n e 4 comme S tua r t M e n t e a t h l ' avai t ind iqué p récédemment . 

L 'ouver tu re d 'une exploi tat ion d 'argi le p rès de Gan appor ta i t 
b ientôt de nouveaux ma té r i aux d 'un h a u t in té rê t ; les couches 
exploitées se mon t ra i en t r iches en fossiles de tou tes sor tes , su r 
tout en mol lusques . 

Not re confrère, M. O 'Gorman , en a suivi a s s idûment les t r a v a u x , 
il a p u en relever la coupe détai l lée et y a recueill i p lus de 200 
espèces, r emarquab le s pa r leur belle conserva t ion . Cosmann a 
bien voulu les décrire 5 , et a mon t r é que cet te faune étai t d 'âge 

1 . H . DOUVII.LÉ, L'Eocène inférieur de l 'Aquitaine, et sa faune de Nummul i tes 
[CR. Ac. Se, t. 1 6 5 , p. 6 0 9 , 5 novembre 1 9 1 7 ) . 

2 . L'Éocène inférieur en Aquitaine et dans les P y r é n é e s (Mémoires pour servir 
à Vexplication de la Carie géologique détaillée de la France, 1 9 1 9 ) . pp. 1 à 8 4 , pl. 
I à V I I I . 

3 . Les premières Nummul i te s de l 'Éocène du Béarn (CR. Ac. Se, 2 janvier 
1 9 2 4 ) . 

4 . I I . DOUVIXLK, A propos du poudingue de Palassou (CR. somm. Soc. géol. de 
Fr.,11 novembre 1 9 2 4 ) . — I I . Douviu.i i et G . O'GOBMAN, L'Éocène inf. du Béarn 
(ibid., I" décembre 1 9 2 4 ) . 

5 . Le g isement cuisien de Gan, par M. O'GOUMAN, avec 2 coupes et 2 planches. 
— Description des Mol lusques par M. COSSMANN avec 6 fig. et 11 pl., pp. 1 a 1 8 8 , 
1 9 2 3 . 



cuisien, conf i rmant ainsi les conclusions auxquel les j ' é t a i s ar r ivé 
par l ' é tude des N u m m u l i t e s . 

Il serai t in té ressant de chercher à me t t r e en évidence le 
carac tère de cet te faune et ses r appor t s avec celles du bassin 
paris ien ; mais cet te é tude serait p r éma tu rée , car depuis la pub l i 
ca t ion du mémoire précédent des découver tes nouvel les ont été 
faites et il faut prévoi r à bref délai la nécessi té de publ ier 
u n supp lémen t d 'une cer ta ine impor tance . Je me bornera i à 
ind iquer quel les subdivis ions i l semble possible de d is t inguer 
dans cet te masse considérable de séd imen t s , p lus de 800 mè t r e s , 
et je résumera i en quelques mo t s la d is t r ibut ion des F o r a m i n i -
fères dans les différentes couches. 

La coupe de S tua r t Men tea th avai t été cons idérab lement 
enrichie à sa par t ie supér ieure pa r le mémoi re de nos confrères 
O 'Gorman et Cossmann . Il est possible de la vérifier et de la 
compléter en su ivan t , à l 'Es t du chemin de fer, le chemin de 
Berdoulou, paral lèle à la voie ferrée : une carr ière de sable a été 
ouver te au po in t le p lus élevé, et à la descente les couches infé
r ieures à Num. Lucasi sont b ien caractér isées et fossilifères ; 
i m m é d i a t e m e n t au-dessous u n pu i t s a t r ave r sé une épaisseur 
notable de marnes gris foncé r ep ré sen tan t le débu t de l 'Éocène. 
Dans cet ensemble , il m 'a paru possible de d is t inguer t rois sys 
t è m e s de couches r ep ré sen t an t le Cuisien, le Sparnac ien et le Tha-
nét ien ; c o m m e il fallait s 'y a t t end re , 'ils ne p r é s e n t e n t que de 
faibles différences dans l eurs faunes de Foramini fères : 

I . CuiSII iN 

II. SPAUNACIEN 

C o u c h e n° 1 d e 
S t . M en tea th 

C o u c h e n° 2 

C o u c h e n° 3 

P l a q u e t t e s au 
N d e la gare 

C o u c h e s d e la 
g a r e 

A r g i l e s s a b l s c s 

s u p . d e l à Tui 
l e r i e 

A r g i l e s e x p l . 

S a b l e s e arg i l e 
s a b l e u s e 

N. Lucasi, atacicus, 
Assilina granulosa-Lcy-
meriei, Orlhophragmina 
Pralti. 

N. planulatus, irregu
laris, Murchisoni. 

N. atacicus , granifer, 
Murchisoni. 

N. pamus, globulus, 
Lucasi, planulatus, Ass. 
granulosa , Orth. Ar
chilei, P ratti. 

N. globulus, planula
tus, Orili. Pralli. 



II. TnANÍ:Tir:r> 

C o u c h e n ° 4 A r g i l e s a v c c l i t s 
f o s s i l i f è r e s 

A r g i l e s s a n s 
f o s s i l e s 

N. globulus, Lucasi, 
atacicus, puslulosus, gra-
nifer, planulatus, Mur-
chisoni. A s s . granulosa, 
Orth. Archiaci, scalaris, 
Alveolina oblonga 

Il restai t à préciser les re la t ions du g i sement de Gan avec 
celui de Bos d 'Ar ros , ce qui ne pouvai t ê t re fait que stra tigra -
phiquonienl , les faunes é t an t t rès peu différentes. Nous examine
rons par t icu l iè rement ce point dans la suite de ce t ravai l . 

II . C O U C H E S D E P A S S A G E D U C R É T A C É A L ' É O C È N E 

1° A r r o s . 

Un des poin ts les p lus in té ressan ts est le g i semen t bien connu 
d 'Ar ros , s ignalé , dès 1876, pa r le comte de Bouil le , et é tudié à 
nouveau par Seunes en 1900 l. Il est s i tué sur la rou te de R é b e -
nacq à A r r o s - B o u r d e t t e , 500 mèt res environ au Sud-Ouest du pre
mier de ces vi l lages et u n peu à l 'Ouest de la croisée de la route 
qui se dir ige vers le H a u t de Bos d 'Ar ros . 

A la descente on observe d 'abord des marnes grises avec n o m 
breux nodules calcaires r iches en Lithothamnium ; on peu t y 
recueillir que lques débris de fossiles, p resque tous à l 'état de 
moules . Campanile cf. Ganesha 2 , Desmieriacï. pontica, Spondylus, 
Pycnodonta vesicularis, Cidaris Beaugeyi (radióles), Typoci-
daris sp., Pentacrinus Buchi, Bryozoaires 3 (Multitubigera gre-
garea, D ' O R I S . var . Ballantiostoma, Lepralia, Callopora, Vincu
laría cf. trabeculata, D ' O R B . ) , Po lyp ie r s , etc . A ces couches suc
cèdent des a l te rnances de calcaires et de marnes b lanches , mis 
à nu dans une sor te de fossé perpendicula i re à la rou te , à l 'ext ré
mité est de l 'aff leurement. C'est le n iveau des Echinides : Coras-
ler Villanovœ, Cor. heneharnicus, Echinocoi'ys Cotteaui L A M B E R T 

( •= semiglobus C O T T . non L K . ) , Cidaris Beaugeyi (radióles) asso
ciés avec Operculina Heberti et Orthophragmina Seunesi. Les 

1 . Recherches géol. s u r l e s terrains secondaires et l 'Éocène inférieur de la région 
sóus -pyrénéennedu Sud-Ouest de la France (Annalesdes Mines, 8° série, tome XVII , 
1890, p. 409) (Thèse, p. 201). 

2. Ce curieux fragment est extrêmement voisin d'un échantillon du Thibct figuré 
par l'un de nous dans Paleontología indica en 1916 (p. 13, Pl. VI, fg. 5, 6) sous le 
nom de Nerinea Gancshi, NOTMNG, et qui est incontestablement un Campanile. 

3. Déterminés par M. Canu. 



Échinides sont en bon é ta t et non roulés , comme l 'avai t pensé 
Seunes ; c 'est incon tes tab lement la faune du Danien supér ieur . 

Au-des sus de la couche fossilifère on d is t ingue u n mince lit 
i r régul ier de grès si l iceux puis encore quelques l i ts calcaires 
a l t e rnan t avec des m a r n e s b lanches , au-dessus desquels on relève 
la coupe su ivante : 

Dernier lit calcaire 0U 115 
Argile marneuse grise 2 00 
Sable grossier jaune piqueté de blanc 4 00 
Grès tendre argileux blanchâtre aux empreintes de végétaux.. 0 20 
Grès tendre grossier 0 40 
Grès blanchâtre 0 20 
Grès en lits réguliers alternant avec des bancs plus clairs et 

présentant des feuillets d'argile interstratifiés, environ 5 00 

Cet te dernière couche forme le s o m m e t de la pe t i te bu t t e qui 
su rmon te au Nord le gî te fossilifère. Toutes ces couches se suc
cèdent r égu l i è remen t et en concordance et il n ' ex is te aucune sépa
rat ion t r anchée l imi tan t le Cré tacé . Il jsaraît na ture l de placer 
cet te l imite au changemen t qui se p rodu i t dans la na tu re des dépôts 
et d ' a t t r ibuer les sables et les grès à l 'Eocène . Nous ver rons du 
res te en d 'au t res poin ts les sables reposer en d iscordance sur le 
Cré tacé . 

A u N o r d de cet ensemble de couches se déve loppent les 
g r andes marn iè res de Sa in t -Avi t , m a l h e u r e u s e m e n t sans fossiles ; 
elles pa ra i s sen t représen te r les marnes à Radiolaires qui p lus à 
l 'Oues t cons t i tuen t le Thané t i en . On n 'observe pas la superpos i 
t ion des deux dépôts marnes et sables ; il semblera i t p lu tô t qu ' i ls 
sont con tempora ins , les uns l i t to raux et côtiers , les au t res de mer 
p lus profonde. 

2 ° P o n t L a b a u . 

Ce point est s i tué sur la g rande rou te de La runs à. 3 k i lomèt res 
au Sud de Gan ; il est p r inc ipa lement connu par les g randes 
carr ières de Cré tacé , exploi tées autrefois sur la rive droi te du 
Neez et aujourd 'hui abandonnées . Seunes y a signalé des bancs 
de brèches et de congloméra ts bréchiformes avec Nautilus dani-
cus, Jeronia pyrenaica, Coraster heneharnïciis, Cor. sphaericus, 
Echinocorys Cotteaui (== semiglohus C O T T . non L ie ) , E. Dou-
villei, Cidaris Beaugeyi (radioles) ; il faut ajouter Operculina 
Heberti, OrthophragminaSeunesi, Rosalina Linnei,elSolenomeris 
O'Gormani. C 'est le Danien inférieur. 

Au jourd 'hu i les calcaires cré tacés sont su r tou t exploi tés sur la 



rive gauche où les carr ières s 'é tagent depuis la route j u squ ' au som
met de la côte, au-dessus de la ferme Plaa . Ils sont sur tou t 
riches en empre in tes végéta les n o t a m m e n t en Cancellophycus et 
ils co r responden t aux couches à Stegasler, c 'est-à-dire au Maës-
tr icht ien ; c'est s eu lemen t dans les bancs les p lus élevés qu 'on 
re t rouve les congloméra t s bréchifornies du Danien . On re t rouve 
dans les carr ières haute et m o y e n n e , les sables de la base de 
l 'Éocène bien développés et venan t reposer en discordance ne t te 
sur les calcaires maës t r ich t iens . 

P lus bas sur la rou te , il en est tou t au t r emen t , une série d ' em
prunts exécutés pour l ' en t re t ien du chemin , m o n t r e n t le Crétacé 
et l 'Eocène en parfai te concordance : ce sont d 'abord , vers le 
kil. 3 , des bancs de craie régul iers de 20 à 30 cent imèt res d 'épa is 
seur a l t e rnan t avec des m a r n e s sèches argi leuses , à Globigér ines ; 
l 'un de ces bancs est r iche en Lithothamnium associés avec Oper-
culina Heherti et Orthop/tr. Seunesi. P lu s au N o r d on voit affleu
rer les m ê m e s argi les , mais les calcaires y sont remplacés par 
des bancs de sables ou de g rès . 

Le chemin qui mon te à la ferme P laa donne une coupe u n peu 
différente; ce sont toujours les argi les sèches qui affleurent 
d 'abord, mais elles a l t e rnen t ici avec des calcaires r iches en Litho
thamnium, où Seunes s ignale de nombreux Foraminifères (Milio-
lidés, Dentalina, Baculina, Textularia, Patellina) et Echinocorys 
semifflohus. A u - d e s s u s , à l 'ancien four à chaux, à la croisée des 
chemins on voit affleurer des marnes gr ises avec Radióles de 
Cid. Beaucjeyi ; u n lit calcaire avec Cor aster est in tercalé dans ces 
marnes ; c 'est le Danien supér ieur et à que lques mè t res p lus loin, 
sur le chemin de droi te , est ouver te une carr ière où les Sables 
éocènes a l t e rnen t avec des lits d 'a rg i le , c o m m e sur la rou te . 
Toutes ces couches dirigées N W - W , sont concordantes et 
nous r e t rouvons ici les couches de passage du Crétacé au Ter
tiaire dans les m ê m e s condi t ions qu 'à Ar ros . 

En t r e ces d e u x local i tés , les g randes carr ières , au jourd 'hui 
abandonnées de la Vallée heureuse , p résenta ien t à leur par t ie supé
rieure des cong loméra t s bréchiques rappe lan t ceux du P o n t L a b a u , 
puis des calcaires à Echin ides et des marnes su rmontés et peut -
être rav inés ? par des sables , comme à la carr ière P laa . 

3 ° L a s s e u b e . 

Seunes a s ignalé au S W de Lasseube les calcaires du Maës-
trichtien à Pachydiscus et à Stegaster, bien visibles dans une 
carrière, sur le chemin de Bel A i r ; des lits schisteux intercalés 
sont pé t r i s de Chondrites. Ces couches sont ver t ica les ; elles se 



pro longen t à l 'Ouest sur la route d 'Es t ia lesc et elles y sont s u r 
montées par les calcaires et congloméra t s bréchiques du Danien , 
exploi tés anc iennement p rès du s o m m e t de la côte. Seunes y 
signale Jeronia pyrenaica, Corasler Marsooi et des radióles de 
Cidaris Beaugeyi ; toutes ces couches sont ver t ica les . Si, qui t 
t an t la route on se dirige vers le Nord , on voit affleurer des 
marnes t rès argi leuses j u s q u ' a u vieux chemin où v iennen t s ' inter
caler de n o m b r e u x l i ts éga lement ver t icaux de calcaires g réseux 
à Lithothamnium et à Bryozoaires , r appe lan t tou t à fait les couches 
du Danien supér ieur d 'Ar ros . De l ' au t re côté du chemin le sol 
s 'abaisse b r u s q u e m e n t et on voit p l aqués sur la pente des l a m 
b e a u x de sable que l 'on peu t suivre su r le bord nord de la crête 
calcaire j u squ ' aux premières maisons de Lasseube ; les t a lus 
d 'un chemin perpendicula i re à la rou te les mont ren t là, en couches 
t rès incl inées , a l t e rnant avec des l i ts d 'a rgi le , c o m m e sur le che 
min de la carr ière P laa ; u n peu plus loin ils affleurent encore au 
c imet ière . 

Ici éga lement les sables succèdent en concordance aux couches 
du Danien supér ieur , et nous les r e t r o u v o n s de l ' au t re côté du vil
lage adossés au p ro longemen t de la crête calcaire. C o m m e à 
Ar ros , ce dépôt l i t toral pa ra î t res té l imi té au vois inage imméd ia t 
de l 'ancien r ivage cré tacé , car à peu de d is tance àu N o r d il es t r e m 
placé pa r les dépôts vaseux des m a r n e s . à Radio la i res reposan t 
d i r ec temen t sur le Tr ias . 

III. L E S P R I N C I P A U X G I S E M E N T S DE L ' É O C È N E I N F É R I E U R 

I o L 'Éocène d a n s l a v a l l é e du Gave de Pau . 

Tandis que sur le côté gauche de la val lée nous avons vu des 
sables et des argi les sans fossiles succéder au Danien supér ieur , 
puis ê t re remplacés par les m a r n e s de Sa in t -Abi t , les dépôts de 
l 'Eocène se p ré sen t en t différemment sur le côté droi t . A u S u d - E s t 
de Bénéjac , des argi les exploi tées dans u n e tuilerie sur la route de 
P o n t a c q , succèdent d i r ec temen t au Crétacé ; au-dessus , des 
marnoca lca i res mis à n u dans le découver t ont fourni u n e pet i te 
faune in té ressan te qui para î t ê t re dans cet te région la plus 
ancienne de l 'Eocène ; grâce aux dé te rmina t ions de no t re con
frère M. L a m b e r t nous pouvons y citer : 

Rhabdocidaris Pouechi COTTEAU (radióles). 
Dorocidaris subularis D'ARCIIIAC (radióles). 
Cidaris Daguini COSTE et LAMBERT (radióles) 



Pentacrinus (Isocrinus). 
Bou rg u e t ic ri nu s. 
Conocrinus Thorenli, D'AHCIIIAC (calices et t iges) . 

Il faut ajouter un cur ieux calice d'Antedon que dom A U R É L I E N 

V A L E T T E a bien voulu décrire et figurer comme Antedon Douvillei 
et d'assez nombreux Foraminifères , Niimmulites globulus-
mamilla, Discocyclina Archiaci, Pratti, scalaris, et des Globigé-
n n e s . 

A l 'Es t de Bénéjac affleurent des marnes que Carez en 1904, 
dans sa Géologie des Pyrénées françaises (fascicule I I , p . 922) 
rappor te à l 'Eocène . El les pers i s ten t j u s q u e dans le bois de Bor-
dères et sont su rmontées par des sables j aunes ou b lanchâ t res , 
un iquemen t composés de gra ins de quar tz assez gros et t rès rou 
lés. Ces sables sont épais et exploi tés dans de g randes carr ières 
au bois de Bordères et sur la route de Lagos à Espoey . D 'après 
des no tes manuscr i t es de l ' ingénieur Gerrreau cette formation 
gréso-sableuse a été reconnue à la base des coteaux dans le 
t racé du Canal de Lagoin ; ce sont , di t - i l , des sables j aunes avec 
veines de g rès sableux et de glaises b lanches et violacées . Dans le 
bois de Beuste on a s ignalé de gros blocs p rovenan t d 'un banc 
de 0 m 8 0 d 'épaisseur d 'un calcaire gr is j aunâ t r e fossilifère, t and i s 
que sur la route qui mon te vers Lucgarr ie r , dans le bois de Boeilh, 
une carr ière est ouver te , clans un sable t rès fin b l anchâ t r e , rappe
lant tou t à fait celui du Sparnacien à B e r d o u l o u . 

Cette formation sableuse se prolonge j u squ ' à A n g a i s , a u - d e s 
sous du poudingue miocène de J u r a n ç o n ; elle se développe égale
ment de l 'autre côté de la vallée au Nord de Sa in t -Abi t . A Baliros 
ce sont des sables grossiers p lus ou moins consolidés renfe rmant 
quelquefois des N u m m u l i t e s , A r. Lucasi, N. Murchisoni, N. Guet-
tardi et des Discocyclina ; c 'est l ' équivalent des couches sableuses 
de la gare de Gan , c 'est-à-dire du Cuisien. Il est curieux de voir 
dans toute cet te vallée le g rand déve loppement du faciès sableux. 

2° L'Eocène infér ieur à l 'Est du Gave de P a u . 

Les divers g i sements qui ont été s ignalés ent re le Gave de P a u 
et Lannemezan . sont au jourd 'hu i p e r d u s ; il est in téressant de 
rappeler les que lques . renseignements qui ont été donnés à leur 
sujet par d 'Archiac en 1859, d 'après des fossiles qui lui avaient 
été communiqués par La r t e t ' . 

1. En appendice (p. 813.) à son mémoire intitulé : Note sur les fossiles recueill is 
par M. Pouech dans le terrain tertiaire du département de l'Ariège [Bull. Soc. 
géol. de France, 2= série, t. XVI, p. 783). 



C'est d 'abord la réappar i t ion à Pon tacq d 'une faune de mo l 
lusques rappe lan t celle d e B o s d ' A r r o s : Ancillaria nana A L E X . R O U . , 

Mitra voisine de la M. labratula L K . , Voluta, f ragment peu t -
être de V. Deshayesi, Columbella sub marginata A L E X . R O U . , 

Pleurotoma Archiaci, id . , Cerithium sub fragile, id . , Turritella 
Duvali? id . , Scalarla ?, Natica, moules de deux espèces indét . 
dont l 'une pourra i t ê t re N. glaucinoides D E S Ì I . , Dentalium tenuis-
triatum A L E X . R O U . , Nucula striala L i t . , avec Nummulites 
Lucasi et Assilina granulosa-Leymeriei. 

Carez, dans le deuxième fascicule de la Géologie des Pyrénées 
françaises, y s ignale à i a base u n calcaire à Alvéol ines rondes , à 
Lithothamnium et N u m m u l i t e s (la g ranu leuse signalée comme 
N. Isevigatusl doit ê t re r appor t ée N. Lucasi; les sables r e p a 
ra issent au s o m m e t de la coupe. 

L 'Eocène affleure de nouveau , un peu plus à l 'Es t , a v a n t Ossun. 
A u s o m m e t de la côte, à l 'Ouest du vi l lage, on n 'observe p lus que 
des sables et des argi les en couches ver t icales , su rmon té s en 
concordance par le poudingue de Pa lassou . Dans d 'anc iennes 
marn iè res au Sud, d 'Archiac s ignale u n certain n o m b r e de fossiles 
en t rès pet i ts échant i l lons , Roslellaria, Buccinum, Cerithium, 
Bingicula, Dentalium, Corbula, Assilina Leymeriei ; il faut y 
ajouter d 'après les récol tes de Carez, Discocyclina Archiaci, D. 
Chudeaui. 

A Bénac la coupe est analogue, mais les couches de la base 
sont des marnocalca i res . Ils affleurent i m m é d i a t e m e n t à l 'Es t du 
vil lage à la croisée des chemins d 'Hibare t t e et de Visker . 

Des a r r a c h e m e n t s m o n t r e n t des calcaires à A r. atacicus avec 
n o m b r e u x nodules de Solenomeris 0 'Gormani ; au-dessous 
affleurent des calcaires à gra ins de quar tz et à Alvéo l ines . E n 
su ivant le chemin au Nord on ar r ive à une ancienne sablière avec 
bancs de grès ver t i caux , auxque l s succède en concordance le 
poudingue de Palassou, se p ro longean t à l 'Ouest vers Hiba-
re t te . 

Sur la r ive gauche de l 'Adour au N E de Montga i l l a rd (au Nord 
de Bagnères-de-Bigorre) les couches à N u m m u l i t e s repara issent , 
d 'après les ci tat ions de d 'Archiac , elles renfermeraient N. ataci
cus, N. Lucasi, Operculina ammonea, Discocyclina Fratti? 

P l u s à l 'Es t , à Orignac, Lar t e t aurai t recueill i de m ê m e N. 
atacicus, N. Lucasi, Ass. Leymeriei et des Discocyclina. Mais 
ici Carez a pu re lever une coupe complète (loc. cil. p . 924), avec 
à la base des calcaires à N u m m u l i t e s (N. Lucasi (sub scaber), 
N. Murchisoni, Ass. spira?, Discocyclina, Alveolina) ; un second 
g i sement un peu plus à l 'Est a fourni une faune assez i m p o r t a n t e ; 



Pleurolorna Lehoni R O U A U L T , Pleurotoma sp . , Denlalium, 
Vêlâtes Schmideli, Ostrea Sowerbyi, Serpula spirulea, Nuinrn. 
atacicus, N. Murchisonï, Assilina planospira, Discocyclina 
Archiaci, D. Pralti, D. Douvillei. 

Il est in té ressant de voir repara î t re ici le faciès k P leu ro tomes 
si caractér is t ique des faunes de Bos d 'Arros et de Gan. 

Un dernier point est cité pa r Carez dans la val lée de l 'Ar ros 
à Gourgue avec nombreuses pet i tes N u m m u l i t e s (N. cf. Lucasï), 
des Ass i l ines , des Alvéo l ines , Discocyclina Chudeaui, Serpula 
spirulea. 

Ce sont toujours les mêmes couches r ep ré sen tan t la par t ie supé
rieure de l 'Eocène infér ieur ; mais elles reposent d i rec tement 
sur le Maës t r ich t ien à Stegaster ; elles seraient donc ici en d i s 
cordance avec le Crétacé . 

3 ° G i sement de B o s d 'Arros . 

Quand en 1848 Alexandre Rouau l t a p résen té à la Société g éo 
log ique 1 son mémoi re descriptif des fossiles recueil l is pa rLe jeune , 
à Bos d 'Ar ros , il n 'a donné aucune indicat ion précise sur la 
position du g i sement , ni sur sa cons t i tu t ion ; il a s implement 
ment ionné que les fossiles ont été recueil l is dans une argile 
sableuse micacée, le p lus souvent gr ise . Rouau l t ajoute que cette 
argile se t rouve dans une vallée qui se rend d i rec tement du Sud 
dans le gave de Pau . Il s 'agit év idemment de la val lée du Soust 
qui passe bien en contre bas de Bos d 'Ar ro s . Lejeune a du res te 
exploré le g i sement à nouveau , mais R o u a u l t ne l 'a pas vis i té 
personnel lement . 

Les p remiers r ense ignemen t s un peu précis nous ont été don
nés par Delbos , qui le s ignale avec que lques détails dans son 
mémoire de 1855 2 : « Ces affleurements nummul i t i ques , di t- i l , 
s 'observent au s o m m e t d 'un coteau assez élevé, séparé au Sud 
par une dépress ion assez profonde de celui sur lequel est si tué 
le village de Bos d 'Ar ros . Ils ont été mis à découver t par le t racé 
de la route qui condui t de Gan à Hardies. E n mon tan t de Gan pa r 
cette route , on ne voit sur les bords du chemin que des dépôts 
ex t r êmement pu i s san t s de poud ingues d i luviens , au-dessous des
quels appara issent , sur le p la teau , des marnes verdâ t res de cou
leur foncée, f inement micacées, ne t t emen t stratifiées, en couches 
plongeant au N N W , et dirigées E N E à W S W . Ce sont ces 
marnes qui renferment les fossiles décr i ts par M. Rouau l t . » 

1 . Bull. Soc. geol. de France, Série 2 , tome V, p. 2 0 1 . 
2 . Essai d'une descript ion géologique du bassin de l'Adour (Mêm. de la Soc. des 

Se. physiques et naturelles de.Bordeaux, tome I, 2" cahier, janv. 1X55, p. 318). 



Le point ainsi défini se t rouve en réal i té au cro isement du c h e 
min de Gan à Pard ies , avec celui conduisant à Bos d ' A r r o s . 

La Société géologique, en 1 866, lors de sa réunion ex t raord ina i re 
à Bayonne est venue rechercher le g i semen t , sous la condui te de 
Tournouer 1 ; elle y a recueilli Orbitoides Fortisi, Numin. ffra-
nulosa, ainsi que de pe t i t s Gast ropodes carac tér is t iques , dit Tour
nouer , de ce g i semen t , et m ê m e un fragment d 'une g r ande espèce 
d'Ovula, non citée pa r Rouau l t , r appe lan t les g randes Ovules du 
te r ra in ter t ia i re inférieur du bass in de Par i s . 

Nous avons recueilli pe r sonne l l ement les m ê m e s pet i ts F o r a -
minifères dans le fossé, à ce point de cro isement des routes ; 
ils se r encon t ren t éga lement sur la pen te rapide qui s 'élève au 
Nord sur une c inquanta ine de mèt res de hau t e u r . En su ivant 
vers le Nord -Es t un chemin de n iveau, on arr ive b ien tô t à la 
maison Singul is et nous aA'ons pu y observer les déblais d 'un 
pu i t s creusé dans la pen te au-dessus de la maison. C'est une 
argile d 'un gris b leu té ident ique à celle qui est exploitée à la tui
lerie de Gan ; elle est t rès peu fossilifère, le propr ié ta i re y avai t 
toutefois recueill i un notable f ragment du g r a n d Fusus{Clavilithes) 
Rouaulti et un jeune échant i l lon du Cardium c/irjas. Si l 'on y 
ajoute la g rande Ovule s ignalée par Tournouer , qui est à n 'en pas 
douter le Vicetia O'Gormani, on voit que nous avons dans cet te 
couche les é léments caractér isques de la faune de la Tuilerie de 
Gan ; l 'argile qui la cont ient const i tue une bu t t e dominan t de beau
coup le chemin de Bos d 'Ar ros où la faune de ce nom aurai t été 
t rouvée . P lu s loin vers le Nord , cet te masse d 'argi le est elle-
même recouver te p a r le poud ingue de Ju rançon . 

Il résul te de ces observat ions que le g i semen t dit de Bos 
d 'Ar ros semble bien être inférieur à celui de la Tuilerie de Gan. 
D 'après Rouau l t , les fossiles aura ien t été recueil l is dans une 
argi le sableuse micacée et d 'après la na tu re de cet te gangue on 
avait pu penser qu' i l s 'agissait des couches supér ieures de la Tui 
lerie ; d 'après ce qui précède il ne peu t en être ques t ion et c 'est des 
couches sableuses plus anciennes , peut -ê t re de la couche n° 4 de 
S tua r t Men tea th qu' i l faudrait rapprocher les assises fossilifères. 

Le g i sement de Bos d 'Arros devrai t ê t re alors a t t r ibué au 
n iveau moyen de l 'Éocène inférieur, c 'est-à-dire au Sparnacien. 

Il serai t in té ressant dans ces condi t ions de r eche rche r les diffé
rences que p résen te cet te faune avec celle de Gan ; on a déjà 
s ignalé que le Vicetia O'Gormani n 'a pas été cité par Rouau l t et 
Pirena Verneuili (sub Cerithium) de Bos d 'Ar ros ne para î t pas 
ident ique au P. Archiaci (sub Faunus) de Gan. La faune de N u m -

1. Bull. Soc. géol. de France, 2" série, t. 23, p. 814. 



muli tes est ana logue dans les deux g i sements , mais présente 
aussi quelques différences: d 'Archiac avai t changé que lques -unes 
des dés ignat ions de Rouaul t , iV. lenticularis étai t devenu N. 
Lucasi, N. millecaput était remplacé par AT. distans, et ces formes 
étaient associées avec N. planulatus et Assilina granulosa. 
D'aut re pa r t , la collection É t a l l o n à l 'Ecole des Mines avai t fourni 
avec les topotypes de N. Lucasi, é tudiés pa r Boussac , N. grani-
fcr, N. distans, N. Murchisoni, N. irregularis, N. prxlucasi. 

Cet te faune est ce r t a inement beaucoup plus riche et p lus 
variée que celle qui accompagne la faune cuisienne de Gan . 

Les couches qui affleurent au -dessus de la croisée des routes de 
Pardies et de Bos d 'Ar ros , comme au-dessus de la maison S ingu-
lis ne renferment guère que des Foraminifères de peti te tail le ; elles 
s 'éboulent faci lement et c 'est un de ces éboulis qui r emanié a per
mis d 'é tabl i r à p la t le j a rd in de cet te maison ; en le cul t ivant on 
y rencont re assez f réquemment les g randes N u m m u l i t e s ind iquan t 
la présence au-dessus de l 'argile des couches de la gare de Gan ; 
ce qui complè te la coupe au-dessous du poudingue de Ju rançon . 

Les couches à Nummul i t e s éboulées ou en place ont été recon
nues en un g rand nombre de poin ts , d 'abord à la montée de la 
route de Pa rd ie s , en qu i t t an t Gan, puis à la descente dans la 
vallée du Soust où Genreau a signalé dans les fossés des marnes 
blanc b leuâ t re pét r ies de coquilles b lanches et de N u m m u l i t e s . 
Au delà, à la montée , affleurent des argi les grises puis des sables 
j aunes , fins, micacés avec que lques bancs de grès calcaires 
j a u n e s ; c 'est le commencemen t des grès de Bal i ros . 

4° G i s e m e n t de l a tu i l e r i e de Gan. 

Nous ne pouvons que renvoyer au mémoi re de MM. O 'Gorman 
et Cossmann, et aux détai ls donnés dans l 'h is tor ique . 

Nous a jouterons seu lement que , dans les couches f ranchement 
argileuses exploi tées , les Foraminifères sont rares et de pet i te 
taille : N. parvus, N. planulatus, N. granifer, N. Lucasi faible
ment g ranu leux , Ass. granulosa-Leymeriei, Operculina ammonea, 
Discocyclina Archiaci. 

Dans les couches supér ieures p lus sableuses du découver t , les 
Nummul i tes sont de p lus g rande tai l le , toujours rares : N. Mur
chisoni, N.-atacicus, N. granifer. 

5° E n v i r o n s de L a s s e u b e . 

Les argi les de la Tuilerie et les diverses couches de la t r anchée 
du chemin de fer se p ro longen t à l 'Ouest sur le chemin de L a s 
seube, mais elles sont masquées par la végé t a t i on ; le p remier 



gisement fossilifère a été observé un peu après Brana , à la des 
cente vers Lasseube . Du ki l . 13,82 au k i l . 13,78 on voit 
affleurer à droi te de la rou te , dans une friche herbue , les m a r n o -
calcaires du Thanét ien supér ieur avec leur faune habi tue l le : N. 
glohulus, N. Lucasi, N. atacicus, N. Murchisoni, Assilina gra-
nulosa-Leymeriei, Discocycllna Archiaci, D. scalaris, avec de 
t rès nombreux Alveolina ohlonga de pet i te tai l le ; un f ragment 
d 'une cur ieuse espèce de Neritopsïs cpie nous r e t rouverons p lus 
loin a été recueill ie en ce point . 

Au-dessous se m o n t r e n t pour la p remière fois les ma rnes 
sèches b lanchât res du Thané t i en inférieur caractér isées par la 
présence des Radiolaires et des Globigér ines ; elles s ' é tendent à 
l 'Es t j u s q u ' u n peu au Nord de la ferme d 'Hel leu , où elles ont été 
exploi tées dans des marnières au jourd 'hui abandonnées . El les 
reposen t d i rec tement sur les argi les bariolées du Tr ias , comme 
sur la rou te au Kil . 13 ,66 . 

Nous avons vu plus hau t que de l ' au t re côté de la bande t r ia -
s ique, ces marnes sont remplacées par des sables l i t toraux venan t 
s ' appuyer sur les calcaires maës t r i ch t iens redressés . 

A u delà de Lasseube, à l 'Ouest , le Thané t ien d ispara î t sous le 
poud ingue de Ju rançon qui v ient recouvr i r d i rec tement le Crétacé ; 
les couches à N u m m u l i t e s ne se mont re ron t de nouveau q u ' u n 
peu avan t Nava r r enx . 

6° E n v i r o n s de N a v a r r e n x 

Le poudingue de Ju rançon se pro longe j u s q u ' à la bu t t e de 
Lagor . Si on p rend au Sud la route de Vil leségur , on voit , après 
avoir t raversé le ruisseau de Gen, affleurer à la mon tée les marnes 
schis teuses gr ises avec des Radiolaires bien conservés , c 'est la 
base du Thané t i en ; ces couches se p ro longent avec des sables lins 
qui affleurent à Quil lat et à Cazeneuve où ils sont exploi tés . Les 
marnes sont bien développées vers P o m i n e et au delà, où on voit 
appara î t re des in tercala t ions de lits de grès p lus ou moins gros
siers qui deviennent de plus en p lus épais et forment une vér i table 
falaise r e tomban t b r u s q u e m e n t au N o r d - E s t vers Poche t . Les 
faciès m a r n e u x et sableux du Thané t i en , qui é taient séparés à 
Gan et à Lasseube , sont ici r é u n i s ; ils forment toute cet te l igne 
de coteaux. 

Si de la ferme Quil lat on descend à l 'Ouest , on voit affleurer 
au fond du val lon un calcaire massif cons t i tué en g r a n d e par t ie 
par une a lgue calcaire Solenomeris 0'Gormani{ ; il est recouver t 

1. H. D O U V I L I . É . Un nouveau genre d'Algues calcaires, C. R. des séances de la 
Soc. gëol. de France. 1" Dec . 1924, p. 169, (ig :l à 5. 



par des sables gross iers , où on peu t recueill ir de nombreux pet i ls 
Foraminifères : Nam. globulus, Guellardi, mamilla, parvulus, 
mamillina, Ass. Leymeriei, Discocyclina Pral/i. 

Ces a l te rnances de m a r n e s , de calcaires et de grès grossiers 
j j rennent un g rand déve loppement vers l 'Ouest ; ils sont généra
lement dépourvus de fossiles. Seunes a cependant s ignalé dans 
les grès , sur la rou te d 'Orthez, Alveolina oblonga, Flosculina et de 
pet i tes N u m m u l i t e s . 

Pour t rouver des couches fossilifères, il faut se rapprocher 
du r ivage au Sud ; les calcaires en bancs épais exploités à Bas-
tanès et à l 'Es t de Bugnein sont remplacés par des marnocalca i res 
r iches en Foraminifères ; ce sont les g i sements de Meri te in et 
de Jasses que Carez a s ignalés comme fossilifères, sur la car te 
géologique. 

Le g i sement de Jasses / est s i tué dans la par t ie nord de cet te 
commune , à envi ron 1500 mèt res au Nord -Oues t , sur le petit 
chemin qui passe à l 'Es t de la cote 167, à peu près à égale d i s 
tance à l 'Ouest de l 'Eglise d 'Ogenne . Ce sont des marnocalcai res 
qui affleurent dans la friche, avan t le s o m m e t de la cote et se 
p ro longent au delà. Les couches sont dir igées vers le S u d - E s t 
(N 140° E) et p longen t vers le Nord . Nous avons recueil l i dans 
ce g i sement les fossiles su ivants : 

Serpula spirulea, Campanile cf. Bedechei ( f ragment) , Pyc-
nodonia Soiverbyi, Exogyraeversa, Rhabdocidaris Pouechi, 
Radioles de Cidaris et de Cyphosoma, Conocrinus Thorenti, 
Numm. globulus, N. mamilla, N. Lucasi, N. atacicus-suba-
tacicus, N. granifer, N. irregularis, Assilina granulosa-Leymc-
riei, Ass. prespira, Discocyclina Arcldaci, D. Douvillei, Astero-
cyclina n. sp., Alveolina oblonga, Flosculina glohosa, Solenome-
ris O'Gormani. 

I m m é d i a t e m e n t après la descente , le chemin fait u n coude à 
l 'Ouest et à gauche affleure une couche riche en Alveolina oblonga 
avec N. a/.acicus et Ass. granulosa; t and i s qu 'au-dessous un 
niveau argi leux est indiqué par une source qui se mon t r e au fond 
d'un rav inement . A droi te le sommet est recouvert par un p o u 
dingue à la fois calcaire et si l iceux. 

P lus au N o r d les couches nummul i t i ques se r e l è v e n t ; elles 
sont représen tées clans les bois , au N o r d de la route de N a v a r r e n x 
à Viel leségur , pa r des a l te rnances de. calcaires et de m a r n e s qui 
affleurent au fond du val lon à l 'Ouest de la cote 221, avec u n p lon 
geraient au Sud . Le g i sement de Méri te in est sur le p ro longemen t 
de ces couches à 800 mè t r e s environ au Nord -Oues t . P o u r 



l ' a t te indre il faut suivre d 'abord vers l 'Es t le chemin qui de 
Méri tein longe la l imite de la Feuil le d 'Or thez , j u s q u ' a u po in t où 
il tourne b r u s q u e m e n t pour monte r à Rey . E n ce point affleurent 
des sables fins p robab lement sparnac iens . C'est dans le bois à 
300 mè t r e s à l 'Es t , à la l imite des Feui l les , que v iennent affleurer 
en deux poin ts les couches fossilifères. Le g i semen t le p lus 
impor t an t est r eprésen té par u n affleurement t rès res t re in t de 
marnes b lanchâ t res , où l 'un de nous a recueilli : 

Serpula spirulea, Pycnodonta cf. rarilamella, Bryozoaires 
Conocrinus Thorenti, Balanocrinus, Cidaris ( radioles) , Numm. 
globulus, N. Guettardi, N. Lucasi, N. irregularis, Assilina gra-
nulosa-Leymeriei, Operculina ammonea, Discocyclina Archiaci, 
D. Douvillei, Solenomeris O'Gormani. 

Un deuxième g i sement un peu p lus à l 'Ouest mon t r e des cal
caires assez durs , r iches en N u m m u l i t e s . Les couches p longen t 
au Sud , sous les sables que nous avons s ignalés , au début de la 
montée vers Rey . La faune de Méri te in est comme on le voit la 
même que celle de Jasses . C'est le n iveau à Alvéol inés et N. Lucasi, 
r ep résen tan t le Thanét ien supér ieur ; p lus à l 'Ouest le syncl inal ne 
présente p lus à Bas tanès , Bugnein , A n d a u x et Araujuzon que les 
sables , grès et calcaires sans fossiles du Thané t i en inférieur. Nous 
avons s ignalé les mêmes format ions dans la par t ie or ientale du 
syncl inal de Vil leségur ; il est i n t e r rompu pa r le Crétacé en face 
de Moslacq et u n peu plus loin le N u m m u l i t i q u e repara î t près du 
vi l lage de Biron, avec des caractères très différents. 

7° E n v i r o n s d'Orthez. 

Les couches nummul i t i ques in t e r rompues par u n re lèvement 
du ter ra in crétacé repara i ssen t aux envi rons d 'Orthez , des deux 
côtés du Gave de P a u . 

E n 1863, Tournouër p résen ta i t à la Société l innéenne de Bor
deaux 1 une note « sur quelques affleurements des marnes n u m 
mul i t iques de Bos d 'Ar ros », à l 'Est d 'Or thez . E n 1880 le D r 

Marsoo faisait conna î t re quelques au t res g i s emen t s au Nord de 
la v i l l e 2 ; i l s sont aujourd 'hui pe rdus . 

E n 1867 Seunes s ignalai t l ' exis tence de ces mêmes couches à 
Biron au Sud du G a v e ; i , et les a t t r ibua i t à l 'Eocène moyen . 

C'est ce dernier g i sement que nous avons pu vis i ter à plusieurs 

1. Actes de la Soc. linn. de Bordeaux, t. X X V , -1° l ivr. , 1 8 6 6 . 
2 . Notes sur te terrain nummulit ique dans les environs d'Orthez. Bull. Soc. Se, 

lettres et arts de Pau, 2° série, t. VIII, p. 1 5 . 
3. Note préliminaire sur la géologie du département des Basses-Pyrénées (Bull. 

Soc. cféol. de France, 3" série, t. XV, p. 732). 



repr ises et qui nous a fourni une coupe in téressante ; nous la 
complé terons par la descr ipt ion des fossiles que nous avons 
recueillis en ce point , en y a joutant les m a t é r i a u x que notre con
frère M. Dubalen a b ien voulu nous communiquer . 

Gisement de B iron . 

Dans sa thèse , Seunes 1 en 1890, s ignale (p. 77) ce g i sement 
comme venan t bu ter contre le Cénomanien ; celui-ci à l 'Oues t , à 
Lar rouya t est caractér isé par Caprina adversa, et, sur le bord 
du g i sement , est cons t i tué pa r ces mêmes calcaires avec Cato-
pygus carinalus. « Sous le châ teau d 'Arboucave (aujourd 'hui , 
Brassalay) , ajoute-t-il , les calcaires sont souvent ool i thiques ; 
ceux de la g ro t t e s i tuée au Sud du Château , sont pétr is à'Orbi-
tolina concava de t rès g rande taille et bu ten t là contre les marnes 
à Nummulites complanatus de l 'Eocène moyen ». En conséquence 
la carte géologique ind ique en ce point un l ambeau de Luté t ien 
eH s ' appuyan t à l 'Ouest sur le Cénomanien et recouver t à l 'Es t 
par le poudingue calcarifère m 2 - ' du Miocène. 

Le g i sement es t si tué au Sud du vi l lage de Biron, à gauche 
du chemin, à 200 mèt res envi ron au delà de la Tuiler ie . On y 
exploite ac tue l lement une couche d 'argi le pure , au fond d 'une 
fouille de (3 mèt res de profondeur , en forme de large pu i t s , 
ouverte au pied d 'un découver t de 3 mèt res environ. 

A l 'Ouest les couches nummul i t i ques du découver t v iennen t 
s 'arrêter b r u s q u e m e n t à une sorte de falaise vert icale du calcaire 
blanc cénomanien à silex spongia i res . Ce calcaire se prolonge 
le long du chemin , et forme dans le j a r d i n au tour du château 
des rochers p i t to resques , t andis qu 'au delà une jolie source 
entourée de beaux a rbres , coule au pied de la falaise où s 'ouvre 
la grot te signalée par Seunes . 

A l 'Es t le te r ra in qui domine l 'exploi ta t ion est en t i è rement 
formé de débris angu leux d 'un calcaire gréseux j aunâ t r e dans 
lesquels il est facile de reconnaî t re le calcaire de Bidache. Cet te 
formation se prolonge au Nord dans le cimetière et au Sud dans 
le j a rd in du château en bordure de la falaise cénomanienne . El le 
paraî t bien rep résen te r les débris d 'une couche qui aura i t été 
démante lée presque sur place, car les f ragments ne sont pas 
roulés , et en out re on voit affleurer vers l ' ex t rémité sud du 
jardin du châ teau , au pied de la falaise cénomanienne , des 

1. Recherches géologiques sur les terrains secondaires et l'Eocène inférieur de 
la région sous-pyrénéenne (Ann. des Mines, 8 e série, t. XVIII , 5° livr. de 1890, pp. 
209-458, Pl. i à ix). Réimprimées dans sa thèse dont la pagination est devenue 
1 à 250 . 
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schis tes gr i sâ t res r e s semblan t tou t à fait à ceux qui sont p a r t o u t 
intercalés dans les calcaires de Bidache. Si rée l l ement ces débr is 
r eprésen ten t le poudingue calcarifôre du Miocène, comme l 'ont 
pensé les au teurs de la car te géologique, ils nous mont re ra ien t le 
mode de formation de ce dépôt , par la démoli t ion du calcaire 
cré tacé , dans le vois inage immédia t de son affleurement. 

Revenons ma in tenan t au g i sement l u i -même dont nous avons 
pu é tudier la coupe. 

I . La couche exploi tée est une argi le pure sans fossiles. On y 
rencont re excep t ionne l lement des sor tes de n ids de t rès pe t i t s 
Foraminifères (Numm. parvulus, N. mamillinns, Operculina 
parva). 

IL A u - d e s s u s une argi le moins pu re présente des fossiles 
assez d i sséminés , mais r emarquab le s par leur belle conservat ion ; 
ce sont p r inc ipa lement des Turr i te l les (T. bironensis, nov. sp.) 
et des Nat ices (N. aculella D E S H ) . L a faune complète sera décri te 
p lus loin pa r l 'un de nous ; no t re confrère M. Duba len , le créateur 
du Musée de Mont de Marsan a bien voulu nous communique r 
ses récol tes que nous avons p u ainsi jo indre à celles que nous 
avions faites pe r sonne l l ement . 

El le comprend les espèces su ivan tes : 

* Serpula spirulea Lie. 
* Murex Iripteroides LK. 
* Clavilllhes Rouaulli COSSM. 
* — brevlculus DESÌI. 
Dolicholalyrus bironensis n . s p . 
Cryploconns cf. sublaevigalus 

DESÌI. 
Surcula subornala n. s p . 

— beneharnica n . s p . 
— bironensis n . sp . 

Cordieria iberica ROUAULT. 
—• palensis ROUAULT. 

** Pirena pyrenaica GRATELOUP. 
— varians n . sp . 

Pirenopsis Doli fusi n . sp . 
** Turritella. bironensis n . sp . 

— Solanderi MAVER-
EYMAR. 

Volula Waleleti, DESÌI. 
Lyria harpula, LK. 
Mitra cincia, ROUAULT. 
Ancilla nana, ROUAULT. 
Cassidaria unicarinata, n . s p . 

* Cerilhium Dubaleni TOUR». 
** — bironense n . sp . 
** — Johannes TOURN. 
Billium suhfragile ROUAULT. 
** Pirena orlheziana (GRAT) D'OKH. 
** Natica aculella DESÌI. 
** Denlalium bironense n . s p . 
* Chama distans DESÌI. 
** Slalagmium 0 ' Gormanin. sp . 

I I I . Les argiles deviennent calcarifères ; les fossiles ont leur 
t es t mal conservé , far ineux, ou ne sont r eprésen tés que pa r des 
moules : les p lus impor t an t s sont Vêlâtes Schrnideli, caractér is 
t ique du Cuisien, Amplogladius maximus de Bos d 'Ar ros et de 



Gan, et des moules de Campanile à 2 plis (groupe du C. gigan-
leam) ou à 3 plis (C. Benechi, B A Y A N ) . 

Il faut r a t t acher à ce n iveau quelques rares Foraminifères 
recueillis dans les éboulis à la base du découver t et o rd ina i re 
men t confondus avec les Nummul i t e s du n iveau supér ieur , 
Numm, Lucasi, Assilina granulosa et Ass. spira. 

IV. Le découver t en t amé au-dessus de ces couches , se p r é 
sente comme un marno-ca lca i re , quelquefois aggloméré en pe t i tes 
masses dures , e x t r ê m e m e n t r iche en Numm. uroniensis 
HEIM (formes A et B), avec N. atacicus. N o u s y avons recueill i 
que lques exempla i res d 'un g r a n d Polyp ie r que no t re ami Dollfus 
a bien voulu décrire et a désigné comme Circopliyllia CïGormani. 

Nous avons dans cette coupe deux po in t s de repère bien n e t s : 
la couche III à Vêlâtes Schmideli qui représen te le Guisien et 
qui renferme encore Numm. Lucasi, t and i s que Numm. uronien
sis de la coupe IV caractér ise p lus à l 'Ouest le Luté t ien inférieur. 
Dans ces condi t ions la couche II à P i rènes serait à r app roche r 
du g i semen t sparnac ien de Bos d 'Ar ros , dans lequel le P. Ver-
neuili est une forme voisine des espèces d 'Orthez. Enfin la 
couche I avec ses t rès pet i tes N u m m u l i t e s et Assi l ines r e p r é 
sentera i t le Thané t i en . 

Les échant i l lons que nous a communiqués M. Duba len nous 
ont été ind iqués comme j3rovenant d 'une exploi ta t ion située dans 
le vois inage immédia t de l 'exploi ta t ion ac tue l le . (LaMarn iè re ) et 
qu' i l d é n o m m e « La Cep » ; leur conservat ion est exac tement la 
même que celle des fossiles de no t re couche IL Nous avons 
dans la liste ci-dessus, m a r q u é d 'un as tér isque les échant i l lons 
communiqués par no t re confrère et de deux as té r i sques ceux qui 
étaient communs aux deux col lect ions. 

Ces g i sements de Biron sont par t icu l iè rement in té ressan t s 
parce que nous y voyons appara î t re pour la p remiè re fois le Lu té 
tien au -dessus des faunes de la région de P a u et qu' i l é tabl i t 
ainsi la liaison du N u m m u l i t i q u e béarnais avec celui des 
Landes . Les au t res g i semen t s des envi rons d 'Orthez sont égale
men t impor t an t s à ce point de vue ; ils sont ma lheureusemen t 
à peu près pe rdus aujourd 'hui , aussi croyons nous uti le de résumer 
les t r avaux anciens dont il ont été l 'objet. 

G i s e m e n t s à l 'est d'Orthez. 

Tournouër a signalé en 1863 à la Société l innéenne de Bordeaux 
une série de fossiles qu ' i l avai t recuei l l i s ; 1° dans le forage d 'un 
puits t rès peu profond à la ma isonne t t e du passage à niveau du 



chemin de fer : Serpula spirulea, Nmnm. Rouaulti D'ARCH. 
(probablement N. uroniensis), Dentatili m, Diasloma cf. variculo-
sum DESÌI . , Pirena Verneuilli ROUAULÏ , sub Cerithium) Cer. cf. 
multispiratum D E S H . , Cordiera iberica ROUAULÏ, Pyrula nexilis 
L K . , Mitra cincia ROUAULÏ. 

2° A gauche et tou t près de la g rande route de P a u , dans le lit 
même du peti t ru isseau et à côté d 'une g rande marn iè re aban
donnée : Discocyclina Portisi, Ass. granulosa, Chama rusticula 
Diastoma cf. costellatimi L i e , Pleurotoma Angeloti ROUAULÏ, 
Tnrritella Duvali ROUAULÏ, Ancillaria nana, ROUAULÏ? Cette 
ma rne bleue est su rmontée par une roche sableuse micacée avec : 
Numm. planulatus L K . , Ass. granulosa, Orbitoidts radians. 

Tournouër a cité de nouveau ces g i sements dans les Comptes 
r endus de la réunion extraordinai re de la Société géologique à 
B a v o n n e 1 ; ils sont s i tués , dit- i l , sur la r ive droi te du Gave à. 
2 k i lomètres et demi à l 'Es t d 'Or thez , dans le quar t ie r de Souars ; 
ces marn i è r e s avaient été confondues pa r Gra te loup avec d 'au t res 
marn iè res voisines qui appar t i ennen t au Miocène supér ieur . 

E n 1880 le Dr . Marsoo a s ignalé d 'au t res g i sements : d 'abord 
à 1 k i lomètre à l 'Es t de la ville au dessus des calcaires crétacés 
de la carr ière de la Peyrè re , une roche gr isâ t re fort dure renfer
m a n t des N u m m u l i t e s . U n e roche ana logue , se désagrégean t à 
l 'air affleure à 2 k i lomètres au Nord d 'Orthez, derr ière la mai
son dite Le Pressoi r , elle renferme, dit-i l , N. globulus, N. ata-
cicus, N. aturicusl et en outre une t rès g rande espèce ayan t près 
de 4 cen t imèt res de d iamèt re , fort apla t ie . 

Nous avons p u examiner dans les collect ions de l 'École des 
Mines une série d 'échant i l lons recueil l is par Benois t dans ce 
g i semen t du Presso i r : N. atacicus, N. Guettardi, N. uraniensis 
A et B , N. polygyratus, N. irregularis, Assilina spira ; c 'est le 
Lu té t i en inférieur analogue à celui que l 'un de nous a s ignalé à 
Saint Ba r thé l émy . Enfin la m ê m e faune a été éga lement recueill ie 
par Benoist à P u y o et à Sordes . 

Nous arr ivons ainsi à t r ès peu de dis tance des g i sements à N. 
uraniensis du Bas A d o u r , eux -mêmes su rmon té s par les couches 
à N. aturicus. 

R é s u m é 

Nous venons de passer en revue les g i sements de l 'Eocène infé
r ieur qui affleurent en bordure de la chaine des Py rénées , depuis 

1. Bull. Soc. çféol. de France. 2° série, t. XXIII, p. 852. 



le hau t bassin de l 'Adour j u s q u ' à l ' ex t rémi té du Gave de Pau . 
Nous avons vu que ces dépôts appa r t ena ien t à 3 époques suc 
cessives qu'i l est possible de considérer comme correspondant au 
Thanét ien , au Sparnacien et au Guisien. 

1° Thanétien. A u débu t de l 'Eocène le pays basque et une 
part ie de la Chalosse é ta ient te r re ferme et const i tua ient l ine sorte 
de promonto i re p ro longean t la chaîne et séparant de l 'Océan, du 
côté de l 'Ouest , le golfe béarna i s . Celui-ci devait avoir une p r o 
fondeur notable , car au débu t de cet te période on cons ta te l 'exis
tence de dépôts fins argi leux ou m a r n e u x dans lesquels on n 'ob
serve comme fossiles que les é léments du p lanc ton . C'est le cas 
des argi les de Biron avec leurs t rès pet i ts Foraminifères [Num. 
parvulus, Opcrculina parva), et leur dépôt s'est prolongé pendan t 
tout le Thané t ien ; c'est éga lement le cas des Marnes de Saint -
Avi t dépourvues de fossiles, et des marnes à Radiolaires de Las-
seube et de la région de Lagor . Ces couches sont du reste peu 
éloignées de dépôts l i t toraux essen t ie l lement sab leux . 

La vie s'est su r tou t concent rée dans les dépôts sub l i t to raux de 
profondeur faible, et il est facile de se rendre compte de son évolu
tion. Les premières faunes sont caractér isées par Num. globulus, 
qui à Bénéjac , par exemple , est associé à des Antedon [A. Dou-
villei) et à de cur ieux pe t i t s Crinoïdes ; près de la ferme Quil lat 
cette même espèce de N u m m u l i t e s e s t a c c o m p a g n é e d 'aut res pet i tes 
formes TV. parvulus, N. mamiUinus,Ass. Leymeriei, Discocyclina 
Pratti, ayan t vécu dans le voisinage d 'une Algue calcaire mass ive 
Solenomeris O'Gormani. 

La faune devient p lus r iche au s o m m e t du Thané t i en , par 
exemple dans la couche 4 de la t r anchée de Gan si r emarquab le 
par ses n o m b r e u x Foramini fères , les Nummulites planulatus, 
Mwchisoni, atacicus a ccompagnan t TV. glohulus, et en même 
temps appara i ssen t leurs dérivées g ranu leuses TV. Lucasi et TV. 
granifer ; Ass. granulosa est assez f réquente ainsi que les O r t h o -
phragmines [Discocyclina Archiaci, scalaris) ; Alveolina ohlonga 
est caractér is t ique de ce niveau. 

On peu t citer en out re les g i sements de Lasseube , et su r tou t 
ceux de Jasses et de Meri te in où abonden t les Solenomeris O'Gor
mani ; la faune de Foraminifères diffère peu de celle du g i sement 
précédent . 

2° Sparnacien. Toujours même var ié té dans la na tu re des dépôts 
tantôt sableux, t an tô t argi leux ou m a r n e u x ; certains g i sements 
sont r emarquab le s par la r ichesse de leur faune de mol lusques , 
c'est le cas n o t a m m e n t pour celui de Bos d 'Arros où appara issent 
les P i rènes (P. Vcmeuili) ; peu de changemen t dans la faune de 



Foraminifères , les g randes formes Num. irregularis et Ass. gra
nulosa accompagnen t N. Lucasi, don t c'est le g i sement t y p e . 

On doit r approcher de ce niveau la couche II de Biron où le 
genre Pirena (P. ortheziana, P. pyrenaica) est si r emarquab le 
m e n t d é v e l o p p é ; il est cur ieux de faire observer que ces coquil les 
à tes t orné et t rès épais sont représen tées au jourd 'hu i par des formes 
analogues exc lus ivement can tonnées dans les r ivières de Mada
gascar . A Biron ces Mélaniens sont accompagnés de tou te une 
faune mar ine [Natica acutella, Turritella hironensis, Murex trip-
teroides, Cerithium Dubalcni, e tc .) 

3° Cuisien. Ce n iveau est bien rep résen té par. la r iche faune 
recueill ie pa r l 'un de nous à. la tui ler ie de Gan et que Cossmann 
a m a g i s t r a l e m e n t décri te et figurée. Le genre Pirena exis te 
encore dans cette couche, mais la coquille la p lus r e m a r q u a b l e est 
une g r ande espèce d 'Ovule [Vicetia O'Gormani) qui rappel le les 
formes de l 'Eocène inférieur du bassin de Pa r i s , d u N o r d d e l ' I ta l ie 
et de la Pe r se . 

I l est certain que cet te faune de Mol lusques a les plus g randes 
analogies avec celle de Bos d 'Ar ros , c'est éga lement la m ê m e 
faune de Foraminifères toujours avec Num. Lucasi et Ass. gra
nulosa. 

La couche III de Biron occupe le m ê m e n iveau s t r a t ig raph ique 
mais ici appara i s sen t des formes in té ressan tes pour la compa
raison avec d 'aut res bass ins : c 'est p r inc ipa lemen t Vêlâtes Schmi-
deli carac tér i s t ique du Cuisien. Il faut ci ter éga lement les Campa
nile, les u n s du groupe du C. giganteum, tandis que d 'au t res 
sont p lus vois ins du C. Benechi. On sait que ce groupe de fos
siles est déjà bien caractér isé et bien développé dans la Craie 
supér ieure . 

N o u s avons vu que c 'est au dessus de ces couches de Biron 
et des envi rons d 'Orthez que pul lu le une nouvel le espèce de 
N u m m u l i t e , N. uraniensis, g ranu leuse in te rmédia i re en t re N. 
granifer de l 'Eocène inférieur et N. aluricus [perfora.tus aucto-
rum) carac tér i s t ique du Luté t ien supér ieur . Sa place est donc 
bien dans le Lu té t i en inférieur, et nous pouvons ainsi rapprocher 
ces n iveaux d 'Orthez et de Biron du Luté t ien inférieur des Landes 
représenté un peu plus loin à l 'Oues t pa r le g i semen t de Saint 
Ba r thé l émy . 



APPENDICE I 

D E S C R I P T I O N D E L À F A U N E D E B I R O N 

PAR H. Douv i l l é . 

1. Serpula spirulsea LAMK. 

1918 Serpula spirulsea LAMAHCK , A n i m a u x sans v e r t è b r e s , Vo l . V, 
p . 366 . 

1850 — — Ar.. R O U A U L T , Desc r . des foss . d u t e r r a i n éocène 
des e n v . de P a u (Mém. Soc. gèol. de Fr., 
t o m e 3 , 2 e p a r t i e , p . 4 6 7 ) . 

1923 — — C O S S M A N N , Le g i semen t cuis ien de G a n , p . 180, 
P l . I I I , fig. 25-27 . 

C e t t e e spèce c réée p o u r les fossiles des e n v i r o n s de B a y o n n e , a é té 
déjà s ignalée pa r AI. R o u a u l t à Bos d 'Ar ros ; C o s s m a n n l'a f igurée 
de la Tu i l e r i e de G a n , c ' e s t -à -d i re dans le Cuis ien , M. D u b a l e n en a 
recueil l i à Bi ron de n o m b r e u x exempla i r e s e x a c t e m e n t s emblab le s a u x 
échan t i l lons de G a n . 

Il es t i n t é r e s s a n t de s igna le r q u e d a n s l ' A u d e e t l ' H é r a u l t ce t t e 
espèce est r e m p l a c é e au m ê m e n i v e a u p a r u n e fo rme t rès a n a l o g u e 
mais b i ca r énée q u e M. D o n c i e u x a déc r i t e e t figurée en 1926 (Pl . I , 
fig. 15 à 32) c o m m e Ver me lu s [Tuhuloslium) angulosus C H E N U . 

2. Murex (Pteropurpura) tripteroides LAMK. 

Pl. XXIX, fig. 1, 

1824 Murex tripteroides D E S H A Y E S , D e s c r . des coqui l les fossiles des 
e n v i r o n s de P a r i s , t o m e 2, p . 595 , P l . 
L X X X I I , fig. 5, 6. 

1824 — tricarinalus D E S H A Y E S , ibid., p . 597 , P l . L X X X I I , fig. 7 
à 10. 

1912 — (Pteropurpura) tripteroides C O S S M A N N , I conog r . P l . X X X V , 
fig. 1 6 9 - 1 . 

1923 — — cf. tricarinalus C O S M A N N , Le g i s e m e n t cu i 
sien de G a n , p . 9 1 , P l . V I , fig. 24, 2 5 . 

Il p a r a î t difficile de c o n s i d é r e r c o m m e e s p è c e s d i s t i n c t e s les M. trip
teroides et M. tricarinalus qu i d a n s le bass in de Pa r i s se t r o u v e n t 
dans les m ê m e s couches ; ce ne son t g u è r e q u e des va r i é t é s . La b r i è 
veté p lus ou mo ins g r a n d e de la sp i r e n ' a pas u n e valeur spécif ique ; 
sur les figures de l ' I conog raph i e , M. tripteroides semble b ien avo i r un 
canal p lu s d ro i t , mais au t o u r p r é c é d e n t il l 'é tai t b e a u c o u p m o i n s . 

Un échan t i l lon d e l à m ê m e espèce a é té déc r i t e t f iguré d e s c o u c h e s 
de Gan , il est plus vois in du M. tricarinalus, t and i s q u e celui de 
Biron rappe l l e au c o n t r a i r e p l u t ô t le M. tripteroides. 

Loc. La C e p , col l . D u b a l e n . 



3. Clavilithes Rouaulti COSSMANN, 

Pl . X X I X , fig. 2. 

1850 Fusus maximus AL. R O U A U L T , Descr . des fossiles du t e r r a i n 
éocène des e n v i r o n s de P a u [Mém. Soc. géol. 
de France, Ie sé r ie , t . I I I , 2 e p a r t i e , n° 105, 
p . 489 , P l . X V I I , % . 8 (non D E S I I A Y E S ) . 

1923 Clavilithes 7iouauZ/f C O S S M A X N , Le g i s e m e n t cuisien d e G a n , p . 1 14, 
fig. 5 , P l . X , fig. 24 , P l . X I , fig. 4 . 

C e t t e e spèce r appe l l e le F. maximus d a L u t é t i e n par is ien ; elle s 'en 
d i s t i ngue p a r l ' é t ro i tesse re la t ive des d e r n i e r s t o u r s . D a n s l ' échan t i l 
lon de Bi ron les c o r d o n s s p i r a u x s o n t p lu s a c c e n t u é s q u e d a n s ceux de 
G a n ; ils p e r s i s t e n t au d i a m è t r e de 35 m m . , on en c o m p t e e n c o r e 5 à 
la p a r t i e p o s t é r i e u r e , au c o m m e n c e m e n t du' d e r n i e r t o u r , un d ' e u x 
pe r s i s t an t seu l ensu i t e . Ils occupa i en t la moi t i é de la l a r g e u r du t o u r 
p r é c é d e n t et r e c o u v r a i e n t p r e s q u e e n t i è r e m e n t le p r e m i e r t o u r c o n 
s e r v é , c ro i san t les de rn i e r s ves t iges des cô tes ax ia les . Les tours de 
sp i re pa ra i s sen t aussi m o i n s cy l i nd r iques et p lus renflés en a v a n t q u e 
d a n s les échan t i l l ons de G a n . 

Loc. U n seul échan t i l l on de La Cep (Bi ron) , col l . D u b a l e n . 

4. Clavilithes (Cosmolithes) breviculus DESHAYES 

Pl . X X I X , fig. 3 et i . 

1824 Fusus breviculus D E S H A Y E S , D e s c r . des coqui l les fossiles des 
e n v i r o n s de P a r i s , t o m e 2, p . 530, P l . 72, 
fig. 3 , 4 . 

Ce t t e fo rme es t t rès vo is ine du Cl. Noœ ; mais elle p r é s e n t e des plis 
co lumel l a i r e s qu i font dé fau t d a n s l 'espèce p a r i s i e n n e ; c 'es t le ca rac 
tère du g r o u p e du Fusus uniplicalus, p o u r lequel G r a b a u {Smilhson. 
miscell. coll., vol . X L I V , 1904) a p roposé le g e n r e Cosmolithes (voir 
C o s s m a n n , Essa is , 7 e l iv r . , p . 228) . 

U n p r e m i e r échan t i l lon (fig. 3) de 57 m m . de l o n g u e u r , d o n t 35 
p o u r le d e r n i e r t ou r , p r é s e n t e des côtes axiales a r r o n d i e s au n o m b r e 
de 5 clans les p r e m i e r s t o u r s , pu is a u g m e n t a n t ensu i t e j u s q u ' à 8 d a n s 
le d e r n i e r . T r a n s v e r s a l e m e n t on d i s t i n g u e des c o r d o n s s p i r a u x de g r o s 
s e u r inéga le , d ' abo rd 3 assez for ts en a v a n t du tou r , pu is en a r r i è r e 
u n e sér ie de 8 à 9 p lus pe t i t s et p lus se r rés qu i se p r o l o n g e n t s u r un 
assez fort b o u r r e l e t s u t u r a i . Ces c o r d o n s son t e u x - m ê m e s croisés pa r 
des l ignes d ' a c c r o i s s e m e n t l ame l l euse s , p r i n c i p a l e m e n t en a r r i è r e , ce 
qu i d o n n e a u x c o r d o n s u n a spec t r u g u e u x . 

S u r le d e r n i e r t o u r , des c o r d o n s fins s ' in te rca len t e n t r e les 3 c o r d o n s 
a n t é r i e u r s , puis de n o u v e a u x c o r d o n s a p p a r a i s s e n t en a v a n t , d ' abord 
t rès a t t é n u é s , pu is a u g m e n t a n t d ' i m p o r t a n c e e t se p r o l o n g e a n t su r le 
cana l ; ils son t au n o m b r e d ' une qu inza ine avec c o r d o n s p lus fins 
i n t e r ca l é s . 



L ' o u v e r t u r e assez la rge d ' a b o r d , se r é t r é c i t r a p i d e m e n t en a v a n t ; 
su r le bord co lumel la i re on d i s t i n g u e une l ame m i n c e qu i cache les 
co rdons s p i r a u x , e t à l ' i n t é r i eu r , u n peu en a r r i è r e , on voi t a p p a r a î t r e 
2 plis t rès ob l iques , s u d é g a u x , faisant avec l 'axe u n ang le de 45° e n v i 
ron . 

Un d e u x i è m e échan t i l l on (fig. 4), es t de p lus g r a n d e taille e t a t t e in t 
le d i a m è t r e de 23 m m . , mais il est i n c o m p l e t en a v a n t ; il p r é s e n t e 
dans le d e r n i e r t o u r Ü cô tes axiales a r r o n d i e s et peu sa i l lantes . On 
d i s t ingue tou jou r s un b o u r r e l e t s u t u r a i et en a v a n t u n e sér ie de cor
dons sp i r aux assez for t s , avec in t e rca la t ion sur le d e r n i e r t ou r de cor 
dons p lus fins. C o m m e d a n s l ' échant i l lon p r é c é d e n t la co lumel le p r é 
sen te d e u x plis ob l i ques , le p o s t é r i e u r pa ra i s san t un peu p lu s sa i l l an t . 

Observations. Ces c a r a c t è r e s diffèrent t r è s peu de ceux de l ' espèce 
du L u t é t i e n pa r i s i en , et c 'es t à pe ine si on , p o u r r a i t les c o n s i d é r e r 
c o m m e u n e race d i s t i nc t e . L ' o r n e m e n t a t i o n est p r e s q u e e x a c t e m e n t 
celle d u Cl. Noœ, toutefois elle s ' a t t é n u e mo ins d a n s le d e r n i e r t o u r ; 
la p résence des pl is co lumel la i r e s différencie n e t t e m e n t les deux 
espèces . 

Une fo rme a n a l o g u e a é té s igna lée p a r C o s s m a n n et P i s s a r r o à 
Va lognes d a n s le C o t e n t i n ; ma i s les échan t i l lons son t là bien p lus 
r o b u s t e s e t plus v o l u m i n e u x , ces a u t e u r s les on t d i s t ingués c o m m e 
Clav. (Cosmolithes) spiroscalatus. 

Loc. L ' échan t i l l on de la fig. 3 p r o v i e n t de B i ron -La Cep ( c o l l . D u b a -
l e n ) ; nous avons recuei l l i celui de la fig. 4 d a n s l ' exp lo i t a t ion ac tue l le 
(Biron-la M a r n i è r e ) . 

S. Dolicholatyrus hironensis nov. sp. 

Pl. X X I X , fig. 5. 

Un échan t i l l on fus i forme, é t ro i t e t a l longé a y a n t 38 m m . de lon
gueur , d o n t 23 m m . p o u r le de rn i e r t o u r ; le d i a m è t r e m a x i m u m est 
de 12 m m . La sp i re es t o r n é e de 6 côtes a r r o n d i e s , b ien m a r q u é e s su r 
tous les t o u r s ; elles son t croisées de c o r d o n s s p i r a u x d o n t 3 en a v a n t 
et 2 p lus fins en a r r i è r e ; on d i s t i n g u e un b o u r r e l e t su tu r a i assez m a r 
q u é . S u r le d e r n i e r t o u r les 3 c o r d o n s a n t é r i e u r s se c o n t i n u e n t p a r 8 
au t re s dont les d e r n i e r s s ' e spacen t su r le c o m m e n c e m e n t du cana l . 
T o u t e la sur face est c o u v e r t e de fines l ignes d ' a c c r o i s s e m e n t . 

L ' o u v e r t u r e s ' a l longe en a v a n t ; elle es t b r i sée du côté du l a b r e , e t 
vers la co lume l l e elle es t b o r d é e p a r u n e l a m e assez épaisse , s u r 
laquel le l'ont saillie 2 forts plis t r ansve r se s , t o u t à fait i n d é p e n d a n t s 
des c o r d o n s du tou r p r é c é d e n t . 

La p r o t o c o n q u e est p a u c i s p i r é e , subg lobu l euse et à nuc l eus ob tus 
c o m m e d a n s les Dolicholatyrus. 

C e t t e o r n e m e n t a t i o n r appe l l e celle du Fusus Davidsoni de G a n , m a i s 
celui-ci est d é p o u r v u de plis à la co lume l l e . El le r appe l l e é g a l e m e n t 
cer ta ins F u s e a u x d u bassin par i s ien c o m m e Cl. rugosus ou Fusus dis
similis, mais la p résence des plis les en d i s t ingue t ou jou r s . 



C o s s m a n n a d é c r i t c o m m e Dolicholatyrus les Fusas subpenla-
gonus et rugosus de R o u a u l t , mais ces formes son t p lus g rê les , moins 
o rnées e t les pl is co lume l l a i r e s p a r a i s s e n t mo ins s a i l l a n t s ; en o u t r e 
l eu r a t t r i b u t i o n g é n é r i q u e r e s t e d o u t e u s e , la d i s t i nc t ion avec Cosmo-
lilhes n ' é t a n t pas tou jours facile. Dans l ' échan t i l lon d e B i r o n la forme 
si n e t t e m e n t t r a n s v e r s e des plis co lume l l a i r e s fait c o n t r a s t e avec les 
plis ob l iques des Cosmolilhes. 

hoc. Un seul é c h a n t i l l o n de B i ron La C e p , col l . D u b a l e n . 

6. Cryptoconus cf. sublœvigatus D ' O B B . 

Pl . X X I X , fig. 6. 

1849 Pleuroloma clavicularis A L . R O U A U L T , D e s c r . des fossiles d u 
t e r r a i n éocène d e s e n v i r o n s de P a u 
(Mém. Soc. géol. de Fr., 2 e sé r ie , 
t. I I I , 2 e p a r t i e , n° 8 3 , p . 4 8 1 , 
P l . X V I , fig. 14 (non L A M K . ) 

1852 — suhlœvigala D ' O R B I G N Y , P r o d r o m e , t. I I I , p . 315 , 
n° 3 3 3 . 

1866 — sublœvigala D E S M A Y E S , D e s c r . des a n i m a u x sans ver 
t èb re s du bass in de P a r i s , t o m e 3 , 
p . 4 0 5 , P l . 9 8 , fig. 25-27. 

1912 Cryptoconus sublœvigatus C O S S M A N N , I c o n o g r . , t. I I , P l . X L I X , 
fig. 2 1 6 - 8 . 

1923 — cf. sublœvigatus C O S S M A N N , Le g i s e m e n t cuis ien de 
G a n , p . 143, P l . V I I I , fig. 35 , 36 . 

U n échan t i l l on b r i sé à ses deux e x t r é m i t é s , ca rac té r i sé pa r ses 
t o u r s p la t s e t sa forme r é g u l i è r e m e n t c o n i q u e . L e d e r n i e r t o u r a r r o n d i 
en a v a n t a t t e i n t 9 m m . de d i a m è t r e ; c 'es t à peu p r è s la g r a n d e u r de 
l ' échan t i l lon de G a n figuré, ma i s la sur face est tou t à fait lisse e t on 
ne d i s t ingue pas t race du c o r d o n sp i ra l s u p r a s u t u r a l o b s e r v é dans les 
é c h a n t i l l o n s de c e t t e local i té c o m m e d a n s celui de Bos d ' A r r o s . 

hoc. U n échan t i l l on du g i s e m e n t a c t u e l l e m e n t exp lo i t é , B i r o n - M a r -
n iè re . 

7. Surcula subornata nov. sp. 

Pl. XXIX, fig. 7 a, b. 

Coqui l l e fusiforme, avec un angle au s o m m e t d e 30° ; le cana l an t é 
r i e u r es t long e t d r o i t ; les t o u r s s o n t renflés e t p r é s e n t e n t u n e sor te 
de ca r ène n o d u l e u s e , peu sa i l l an te . 

La l o n g u e u r du canal e t de l ' o u v e r t u r e es t de 14 m m . ; cel le de la 
sp i re avec ses 9 t o u r s , est de 16 m m . 

Le g e n r e Surcula es t ca rac té r i sé p a r la pos i t ion d u s inus d a n s la 
r a m p e s u p r a - s u t u r a l e . I m m é d i a t e m e n t en a v a n t on obse rve d a n s les 
6 p r e m i e r s t ou r s des n o d u l e s a l longés e t ob l iques au n o m b r e de 10 
par t ou r . L ' o r n e m e n t a t i o n s ' a t t énue ensu i t e e t dess ine u n e sor te de 



ca rene m o u s s e qu i l imi te la dép re s s ion c o r r e s p o n d a n t au s inus ; la 
s u t u r e e l l e -même es t b o r d é e p a r un faible b o u r r e l e t sp i r a l . 

Le les t est p r e s q u e l i s s e ; on d i s t ingue s e u l e m e n t que lques t rès 
faibles c o r d o n s s p i r a u x un peu p lus a c c e n t u é s su r le dos du cana l . 

Ce t t e forme es t vois ine de S . pyrenaicensis, elle s 'en d i s t i n g u e p a r 
sa c a r ène n o d u l e u s e a r r o n d i e ; ce m ê m e c a r a c t è r e la différencie de 
S. dentala ; son cana l es t auss i p lus é t ro i t et ses t ou r s son t p lus r e n 
flés. 

Loc. U n é c h a n t i l l o n des c o u c h e s a c t u e l l e m e n t exp lo i t ées , B i r o n -
M a r n i è r e . 

8. Surcula beneharnica nov. sp. 

P l . X X I X , % . 9 . 

P e t i t e fo rme t r a p u e avec un angle au s o m m e t de 4 0 ° ; si on r e s t i t u e 
le cana l b r i sé , elle a u r a i t env i ron 13 m m . de l o n g u e u r . Les t o u r s son t 
a r r o n d i s e t o rnés de 8 cô tes a n g u l e u s e s , f o r m a n t u n e sor te de c a r è n e 
au -des sus de la b a n d e du s inus . A c h a c u n e de ses côtes c o r r e s p o n d 
un r en f l emen t su r le b o u r r e l e t s u p r a s u t u r a l . Le d e r n i e r t o u r es t o r n é 
de c o r d o n s s p i r a u x très fins, n o n pe r l é s . 

L ' o r n e m e n t a t i o n r appe l l e celle du j e u n e de l 'espèce p r é c é d e n t e , 
mais la sp i r e es t bien m o i n s a iguë . C'est d u res te l ' o r n e m e n t a t i o n 
bana le d ' un g r a n d n o m b r e de Surcula, d u bass in pa r i s i en . L ' e spèce d e 
Biron se d i s t i n g u e p a r ses tours p lus renflés et pa r la forme de son 
o u v e r t u r e ' p lus a r r o n d i e , m'oins a l longée en avan t . 

Loc. Un échan t i l lon dans les arg i les a c t u e l l e m e n t exp lo i t ées , B i r o n -
M a r n i è r e . 

9. Surcula (Catenoloma) bironensis nov. sp. 

Pl. X X I X , % . 8 a, b. 

P e t i t e e spèce de 1 7 m m . de l o n g u e u r e n v i r o n , r e m a r q u a b l e pa r sa 
forme t r a p u e ; elle p r é s e n t e 7 à 8 t o u r s v i s ib l e s ; le t o u r d e r n i e r es t 
brisé en a v a n t . 

La coqui l le est t rès o r n é e ; les t ou r s p r é s e n t e n t en a r r i è r e un b o u r r e 
let s u p r a s u t u r a l b ien m a r q u é , pu i s u n e b a n d e lisse d é p r i m é e , c o r r e s 
p o n d a n t au s i n u s . Celle-ci es t l imi tée en a v a n t p a r u n e r a n g é e de 
tube rcu le s t r a n s v e r s e s , d 'où p a r t e n t des cô tes ax ia les . El les son t c ro i 
sées sur le d e r n i e r t o u r par u n e diza ine de c o r d o n s s p i r a u x su ré levés 
au c r o i s e m e n t des cô tes . 

En 1 9 0 1 d a n s ses Essais (4° l i v ra i son , p . 2 5 1 ) C o s s m a n n a séparé ces 
formes t rès o rnées à cana l c o u r t des Surcula, sous le n o m de Cateno
loma, p r e n a n t p o u r t ype C. calenala d u Lu lé t i en . Une d e u x i è m e 
espèce d u Cuis ien , C. calenula es t figurée dans l ' I c o n o g r a p h i e . 
L ' échan t i l lon de B i r o n est i n t e r m é d i a i r e e n t r e les d e u x espèces , les 
t ube rcu l e s é t a i e n t m o i n s sa i l lants q u e d a n s la p r e m i è r e e t p lus m a r 
qués q u e d a n s la d e u x i è m e , là tai l le est auss i b ien p lus p e t i t e . 

Loc. Un échan t i l l on d a n s les c o u c h e s exp lo i t ées . B i r o n - M a r n i è r e . 



10 . Borsonia (Cordieria.) iberica A L . R O U A U L T . 

Pl . X X I X . fig. 10. 

1849 Cordieria iberica A L . R O U A U L T , Descr . clés fossiles du t e r r a in 
éocène des e n v i r o n s de P a u (Mém. Soc. 
géol. de Fr., 2 e sér ie , t. I I I , 2° p a r t i e , 
n« 102, p . 488 , P l . X V I I , fig. 7. 

T r è s pe t i t e espèce de 9 m m . e n v i r o n de l o n g u e u r et de forme t ra

p u e , avec canal c o u r t ; elle p r é s e n t e en a v a n t de la s u t u r e un b o u r r e 

let assez fort, pu i s u n e b a n d e é t ro i t e d é p r i m é e , c o r r e s p o n d a n t a u s inus , 
en a v a n t de l aque l le s ' é lèvent b r u s q u e m e n t de for tes côtes axia les au 
n o m b r e de 7 dans le d e r n i e r t o u r ; elles son t c o u p é e s assez b r u s q u e 

m e n t en a v a n t pa r q u e l q u e s c o r d o n s s p i r a u x . La co lume l l e p r é s e n t e 
3 plis de g r a n d e u r déc ro i s san te d ' a r r i è r e en a v a n t . 

Z_oc. D a n s les argi les a c t u e l l e m e n t explo i tées à B i r o n  M a r n i è r e . 

1 1 . Borsonia (Cordieria) palensis A L . ROUAULT. 

Pl. X X I X , fig. i l . 

? Cordieria palensis AL. R O U A U L T , Bull. Soc. géol. de Fr., 2 e sér ie , 
vol . V, p . 204, 

1849 — hiarilzona junior A L . R O U A U L T , Mém. Soc. géol. de Fr., 
2 e sé r ie , t. I I I , 2° par t i e , n° 1 0 1 , 
p . 4 8 8 , P l . X V I I , fig. 6 a.. 

P e t i t e espèce a n a l o g u e à la p r é c é d e n t e , mais s'en d i s t i n g u a n t pa rce 
q u e les côtes son t ornées de c o r d o n s spira 'ux et q u e la c o l u m e l l e ne 
p r é s e n t e q u e 2 plis assez for ts et é g a u x . 

M ê m e g i s e m e n t q u e la p r é c é d e n t e . 

1 1 b i s . Ancilla (Sparella) папа A L . R O U A U L T . 

Pl. X X I X , fig'. 13. 

1849 Ancillaria папа A L . R O U A U L T , Descr . des fossiles du t e r r a i n 
éocène des e n v i r o n s de P a u (Mém. Soc. géol. 
deFr.;1e sér ie , t. I I I , 2 e p a r t i e ) , n ° ' l 4 2 , 
p . 502, Pl . X V I I I , fig. 24. 

1923 Ancilla (sparella) папа C O S S M A N N , G i s e m e n t cuis ien de G a n , 
p . 128, P l . V I I I , fig. 7, 8. 

U n p e t i t échan t i l l on d e 6, 5 m m . de l o n g u e u r , p e u t  ê t r e un peu 
m o i n s grê le q u e l e t y p e . 

Loc. D a n s les argi les explo i tées à B i r o n  M a r n i è r e . 

12 . Voluta Wateleti D E S I I . race bironensis. 

Pl. X X I X , fig. 12 a, b . 

1824 Voluta Wateleti D E S I I A Y E S , D e s c r . des coqui l l es fossiles des 
env i rons de P a r i s . 



1908 Voliila^. milrala D O N C I E U X , N u m m u l i t i q u e de l ' A u d e et de l ' H é 
rau l t , 2° pa r t i e (Annales Univ. Lyon), p . 5 1 , 
P l . I I I , fig. 1 (non D e s h . ) . 

1912 — Wateleli C O S S M A N N , I c o n o g r . , P l . X L V , fig. 206-3 . 
1913 — — C O S S M A N N , Le g i s e m e n t cuisien de G a n , p . 133 , 

P l . V I I I , fig. 6, P l . X I , fig. 5 e t 9 . 

U n seul échan t i l l on d o n t le d e r n i e r t o u r m a n q u e en pa r t i e et q u i 
a t t e in t 36 m m . de l o n g u e u r , d o n t 27 p o u r le d e r n i e r t o u r , et 9 p o u r 
la sp i re formée de 4 ' t o u r s . Ceux-c i son t o r n é s de 8 côtes axiales se 
t e r m i n a n t pa r u n e p o i n t e peu sa i l l an te . La co lumel l e p r é s e n t e 4 pl is 
minces , d o n t l ' ob l iqu i té d i m i n u e en a r r i è r e . 

L ' échan t i l l on de Bi ron se d i s t i n g u e de l 'espèce d u bass in de P a r i s 
par sa forme bien p lus m i n c e , m o i n s r o b u s t e et par ses po in te s m o i n s 
s a i l l a n t e s ; les échan t i l l ons de G a n o n t la spire r e l a t i v e m e n t p lus a l lon
gée e t les po in te s plus d é v e l o p p é e s . Ce t t e espèce est c o m m e on le 
voit assez va r i ab le et il faut p e u t - ê t r e lui r a p p o r t e r l ' échan t i l lon de 
l 'Aude q u e D o n c i e u x a figuré c o m m e V. mitrata. Le V. hrevispira 
du m ê m e a u t e u r , à sp i r e p lus c o u r t e , p o u r r a i t bien n 'en ê t r e q u ' u n e 
var ié té , b ien qu ' e l l e appa ra i s se a un n i v e a u un peu p lus anc i en . 

Loc. D a n s les arg i les de l ' exp lo i ta t ion ac tue l l e , B i r o n - M a r n i è r e . 

1 3 . Voluta (Lyria) harpula LAMK . race bironensis. 

Pl . XXXI , fig. 1 a, b . 

1824 Voluta harpula D E S H A Y E S , Descr . des coqui l les fossiles des e n v i 
r o n s de P a r i s , t o m e 2 , p . 702, P l . 9 1 , fig. 10, 
1 1 . 

1899 Lyria — C O S S M A N N , Essa is , l ivr . 3 , p . 113, P l . V I , fig. 9-
10. 

1912 — — C O S S M A N N , I c o n o g r . , P l . X L V , fig. 2 0 7 - 1 . 

Un échan t i l lon de 25 m m . de l o n g u e u r e t de 10 m m . de d i a m è t r e 
m a x i m u m . P r o t o c o n q u e l isse, t rès r é g u l i è r e , fo rmée de 3 t o u r s 
para i ssan t c o n t i n u e r la sp i re ; à la fin du 3 e t o u r , a p p a r a i s s e n t les 
côtes axiales r a p p r o c h é e s qu i von t se c o n t i n u e r r é g u l i è r e m e n t s u r 
toute la coqui l le : elles se t e r m i n e n t en a r r i è re p a r u n e sor te de t u b e r 
cule qu i fait saill ie en a v a n t de la s u t u r e . On c o m p t e 6 t o u r s de sp i re 
et 12 côtes su r le d e r n i e r . 

L ' o u v e r t u r e é t ro i t e et a l longée a u n e l o n g u e u r de 1 4 m m . ; elle 
forme en a v a n t u n cana l c o u r t a b o u t i s s a n t à u n e é c h a n c r u r e a n t é r i e u r e 
n e t t e m e n t re levée d u côté dorsa l ; le b o r d co lume l l a i r e de ce cana l 
forme un p r e m i e r pli de to r s ion , suivi pa r un d e u x i è m e p lus sa i l lan t 
et pa r u n t ro i s i ème p lus faible. Au delà on en d i s t i ngue 6 ou 7 p lus 
fins e t t r a n s v e r s e s , qu i d a n s les espèces de ce g r o u p e sont s o u v e n t 
d i scon t inus e t ne se p r o l o n g e n t pas en a r r i è re de l ' o u v e r t u r e . 

Les côtes ax ia les s u r le d e r n i e r t o u r p r é s e n t e n t u n e d o u b l e c o u r 
bure en p a r t a n t de la s u t u r e ; el les se d i r i gen t u n peu en a r r i è r e , se 



d é v e l o p p e n t ensu i t e p a r a l l è l e m e n t à l 'axe pu i s en avan t se r e c o u r b e n t 
p o u r se re l ie r aux l ignes d ' a c c r o i s s e m e n t d u b o u r r e l e t t e r m i n a l . La 
sur face de la coqui l le p a r a î t lisse e t p r é s e n t e s e u l e m e n t de t rès fines 
l ignes sp i ra les un peu p lus a c c e n t u é e s p r è s de la s u t u r e e t d e v e n a n t 
de vé r i t ab l e s b o u r r e l e t s étages, en se r a p p r o c h a n t de l ' é c h a n c r u r e 
a n t é r i e u r e . 

Ce t échan t i l l on p r é s e n t e la p lus g r a n d e ana log ie avec l 'espèce d u 
Lu té t i en de la rég ion pa r i s i enne ; elle es t c e p e n d a n t p lu s g rê le e t ne 
p r é s e n t e pas les var ices q u e l 'on o b s e r v e s o u v e n t d a n s les formes 
t y p i q u e s ; en o u t r e les plis et les b o u r r e l e t s s p i r a u x m a n q u e n t p r e s q u e 
c o m p l è t e m e n t d a n s cel les-ci , e t les plis co lume l l a i r e s son t b e a u c o u p 
m o i n s d é v e l o p p é s en a r r i è r e des 3 p l i s p r i n c i p a u x . E n réa l i té la fo rme 
de B i r o n n ' es t pas i d e n t i q u e à l 'espèce pa r i s i enne , il es t s e u l e m e n t 
difficile de déc ide r si on a affaire à u n e s imple race ou v a r i é t é , ou à 
u n e p r é m u t a t i o n . 

D ' a p r è s Bayle ce pe t i t g r o u p e de formes fossiles sera i t différent du 
Lyria {sensu stricto) e t d e v r a i t ê t r e r a p p o r t é au genre Harpella 
G R A Y . 

Loc. U n seul échan t i l l on dans les a rg i les exp lo i tées à B i r o n - M a r -
n i è r e . 

1 4 . Mitra cincta A L . R O U A U L T . 

Pl. X X I X , fig. 14. 

1 8 4 9 Mitra cincta A L . R O U A U L T , Desc r . des fossiles du t e r r a in éocène 
des e n v i r o n s de P a u . (Mém. Soc. géol. de Fr., 
2 E sé r ie , t . I I I , 2 E pa r t i e ) , n° 1 3 1 , p . 4 9 8 , 
Pl . X V I I I , fig. 1 0 . 

1 9 2 3 — — C O S S M A N X . G i s e m e n t cu is ien d e G a n , p . 1 2 1 , 
P l . V I I , fig. 3 0 , n o n P l . I X , fig. 3 0 . 

U n pe t i t é chan t i l l on de 1 1 m m . de l o n g u e u r , à t o u r s a r r o n d i s p r e s q u e 
l isses , m o n t r a n t p rès de la s u t u r e u n c o r d o n sp i ra l b i e n m a r q u é et un 
d e u x i è m e b ien p lus faible. C'est e x a c t e m e n t l ' o r n e m e n t a t i o n de la 
fig. 3 0 de la p l a n c h e V I I de C o s s m a n n . Les a u t r e s échan t i l l ons figurés 
p a r n o t r e conf rè re s o n t b ien p lu s g r a n d s e t p lu s o r n é s . 

Loc. D a n s les argi les a c t u e l l e m e n t exp lo i t ées à B i r o n - M a r n i è r e . 

15. Cassidaria unicarinata nov. sp. 

Pl . XXIX, fig. 15. 

Espèce de pe t i t e tai l le r e p r é s e n t é e p a r d e u x échan t i l l ons i n c o m 
p le t s ; i ls son t d e forme r e l a t i v e m e n t a l longée , a t t e i g n a n t env i ron 
1 8 m m . , d o n t 5 p o u r la sp i r e , avec u n d i a m è t r e m a x i m u m d 'à pe ine 
1 0 m m . 

L ' é c h a n t i l l o n le p lus c o m p l e t (fig. 1 5 ) p r é s e n t e à l ' o r ig ine u n bou
lon pe t i t et a r r o n d i d ' u n t o u r e t d e m i ; pu i s a p p a r a i s s e n t des côtes 
axiales d é b u t a n t pa r u n t u b e r c u l e a r r o n d i en a v a n t d u q u e l la cô te 



s ' a t t énue un peu ; on en c o m p t e u n e v i n g t a i n e , d a n s P a v a n t - d e r n i e r 
t o u r . Les tube rcu le s f o rmen t u n e r a n g é e qu i s ' écar te un peu de la 
s u t u r e et se t r a n s f o r m e d a n s le d e r n i e r t o u r en u n e ca r èn e a r r o n d i e , 
c o n t i n u e , s épa rée de la s u t u r e p a r u n e b a n d e é t ro i t e e t l imi tée en 
avan t pa r un si l lon a r r o n d i b i en m a r q u é . Les côtes s ' a t t é n u e n t 
pu i s d i spa ra i s sen t , de sor te que la coqui l le su r le d e r n i e r t ou r d e v i e n t 
lisse et c o m m e ve rn i s sée ; elle p r é s e n t e c e p e n d a n t t o u t à fait en a v a n t 
dess i l l ons s p i r a u x espacés , l imi tés p a r de légers b o u r r e l e t s i m b r i q u é s , 

Le d e u x i è m e é c h a n t i l l o n es t u n peu p lus o r n é ; il p r é s e n t e t ou jou r s 
la c a r ène p o s t é r i e u r e e t la dép re s s ion l a rge de 1, 5 m m . qu i la borde 
en a v a n t ; ma i s au delà on d i s t i n g u e u n p r e m i e r c o r d o n sp i ra l assez 
fort , pu i s u n d e u x i è m e p lu s faible, et d ' a u t r e s à pe ine m a r q u é s ; les 
s i l lons a n t é r i e u r s son t auss i p lus a c c e n t u é s . 

L ' o u v e r t u r e est a l l ongée , r e l a t i v e m e n t é t r o i t e . S u r le d e u x i è m e 
échan t i l lon le l ab re est b o r d é d ' u n léger épa i s s i s semen t qu i se re l ie en 
a r r i è re à la pa r t i e t e r m i n a l e de l ' e n r o u l e m e n t c o l u m e l l a i r e . 

La pa r t i e a n t é r i e u r e m a n q u e s u r les deux é c h a n t i l l o n s ; s u r celui 
qui es t figuré, on d i s t i n g u e u n e co lumel l e d ro i t e , p r é s e n t a n t en a v a n t 
un t rès for t pl i spiral o b l i q u e , suivi pa r un d e u x i è m e moins i m p o r t a n t 
et p a r u n e sér ie d ' a u t r e s à pe ine m a r q u é s , c o r r e s p o n d a n t a u x s i l lons 
a n t é r i e u r s d u t o u r p r é c é d e n t . 

L 'espèce est b ien ca rac t é r i s ée p a r sa forme r e l a t i v e m e n t peu renflée, 
son d e r n i e r t ou r p r e s q u e l isse, m u n i s e u l e m e n t d ' u n e c a r è n e p o s t é 
r i eu re c o n t i n u e , e t p a r l e fort pli a n t é r i e u r de la c o l u m e l l e . Ces ca rac 
tè res ne se r e t r o u v e n t s u r a u c u n e a u t r e e spèce . P a r c o n t r e la d é t e r m i 
nat ion g é n é r i q u e r e s t e d o u t e u s e : il n ' e s t pas ce r t a in que l ' échan t i l lon 
soit a d u l t e , l ' épa i s s i s semen t d u l ab re p o u r r a i t r e p r é s e n t e r s e u l e m e n t u n e 
var ice , e t le r e s t e de l ' o u v e r t u r e m a n q u e ; le fort pli co lume l l a i r e fait 
penser au g e n r e Cassidaria. La forme la p lu s vo i s ine p a r a î t ê t r e Cas-
sidaria Douvillei de G a n qu i a la m ê m e forme géné ra l e mais es t b ien 
plus o r n é ; C. corónala de ce m ê m e g i s e m e n t a é g a l e m e n t u n e r a n g é e 
p o s t é r i e u r e d e t u b e r c u l e s , mais elle ne se t r a n s f o r m e pas en u n e c a r è n e 
con t i nue e t le d e r n i e r t o u r res te t r è s o r n é . 

Loc. N o u s a v o n s recuei l l i les d e u x échan t i l l ons d a n s les argi les 
exploi tées de B i r o n - M a r n i è r e . 

1 6 . Rostellaria (Amplogladius) máxima A L . ROUAULT. 

1 8 4 9 Rostellaria máxima A L . R O U A U L T , D e s c r . d e s foss. du t e r r a i n é o c è n e 
des e n v i r o n s de P a u (Mém. Soc. géol. 
de Fr., 2 e sér ie , t. I I I , 2 e p a r t i e , p . 496 , 
P l . X V I l I , f i g . 6) . 

1923 — — C O S S M A N N , Le g i s e m e n t cuis ien de G a n , 
p . 73 , PI , V, fig. 14 et m. 

J ' a t t r i b u e à ce t t e espèce un f ragment c o n i q u e de 25 mi l l imè t r e s de 
l o n g u e u r , avec un d i a m è t r e m a x i m u m de 22 m m . q u e M. D u b a l e n a 
recueil l i à B i r o n . L 'ang le au s o m m e t est de 2 5 ° ; l ' ex t r émi t é m a n q u e . 



Les t o u r s au n o m b r e de 7 son t o rnés de côtes axiales a r r o n d i e s (au 
n o m b r e d ' u n e v i n g t a i n e dans l ' a v a n t - d e r n i e r t ou r ) , c ro isées pa r de 
t r è s fins c o r d o n n e t s s p i r a u x ; les côtes s ' a t t é n u e n t n o t a b l e m e n t su r le 
d e r n i e r t o u r de l ' é chan t i l l on . 

C'est e x a c t e m e n t l ' o r n e m e n t a t i o n des p r e m i e r s t o u r s de sp i re du 
bel é chan t i l l on de Bos d 'Ar ro s décr i t e t figuré par Al . R o u a u l t . 

Loc. L ' échan t i l l on p r o v i e n t d e la c o u c h e où les fossiles on t le tes t 
fa r ineux ou s o n t à l ' é ta t du m o u l e ; B i r o n - M a r n i è r e . 

17. Cerithium (Pseudoverlagus) DubaleniTOUBNOUER m s s . 

Pl. XXIX, % . 16. 

G r a n d e espèce de 6 5 m m . de l o n g u e u r , a t t e i g n a n t u n d i a m è t r e 
m a x i m u m de 2 5 m m . , de forme p u p o ï d e , e t se r é t r éc i s san t un peu 
a v a n t l ' o u v e r t u r e . 

L ' o r n e m e n t a t i o n est formée dans le j e u n e de côtes axia les , r a p p r o 
chées au n o m b r e d ' une t r e n t a i n e p a r t o u r ; elles ne son t pas tou jours 
r égu l i è r e s e t s ' a n a s t o m o s e n t q u e l q u e f o i s ; el les se su ré l èven t un peu à 
la s u t u r e p o s t é r i e u r e . El les son t c ro isées p a r des co rdons t rès fins au 
n o m b r e de 8 p a r t ou r , avec in fe rca la t ions de filets p lus fins. Les' 
côtes d i spa ra i s sen t s u r les d e r n i e r s t o u r s , e t les filets p e r s i s t e n t seu ls . 

Ce t t e espèce a p p a r t i e n t au g r o u p e du Cer. sirialum, B H U G . , que 
C o s s m a n n d a n s les Essais , en 1906 ( l ivr . V I I , p . 84) r a n g e dans le 
g e n r e Rhinoctavis, sec t ion Pseudovertagus, et de m ê m e p lus tard dans 
l ' I c o n o g r a p h i e , c o m m e d a n s la d e s c r i p t i o n des fossiles de G a n (p. 5 7 , 
P l a n c h e IV , fig. 1 7 - 1 8 ) . El le est t rès vois ine du Cer. Jussieui, M A Y E H , 

q u e C o s s m a n n dans l ' I c o n o g r a p h i e p lace clans le g e n r e Cerithium 
(sect . Vulgocerithium) t and i s q u e d a n s les Essais , e t il me semble 
avec bien p lus de ra i son , il ne l ' avai t pas séparé des Pseudovertagus. 

D a n s le Cer. Jussieui d u L u t é t i e n de C h a u s s y , le d e r n i e r t o u r n 'es t 
pas r é t r é c i , l ' o r n e m e n t a t i o n e s t - b i e n p lus a c c e n t u é e et pe r s i s t e alors 
s u r les d e r n i e r s t o u r s p r e s q u e sans modif ica t ion ; les c o r d o n s sont 
b ien p lus forts e t d o n n e n t des sor tes de pe r l e s à leur r e n c o n t r e avec 
les cô t e s . 

Les é c h a n t i l l o n s de G a n figurés pa r C o s s m a n n c o m m e Bhinoclavis 
cf. slrialus s o n t b e a u c o u p p lus minces d a n s le j e u n e âge c o m m e dans 
l ' adu l t e , e t dans ce d e r n i e r é t a t la tai l le es t p lus pe t i t e et l ' o r n e m e n 
t a t ion mo ins r é g u l i è r e . 

Loc. L ' é c h a n t i l l o n de la co l lec t ion D u b a l e n ava i t é té é tud i é et 
n o m m é pa r T o u r n o u ë r : l ' é t i que t t e p o r t e La C e p - B i r o n . 

18. Cerithium (Tympanotonus) bironense nov. sp. 

Pl . X X I X , fig. 18 à 20. 

Les é c h a n t i l l o n s q u e nous avons sous les yeux son t d e fo rme très 
a l longée et r é g u l i è r e m e n t con ique ; dans le j e u n e âge , ils p r é s e n t e n t 
des côtes axiales r a p p r o c h é e s , c ro isées par 5 filets sp i raux s u b é g a u x , 
d o n n a n t na issance à des so r t e s de per les a u x po in t s de c r o i s e m e n t . 



Q u e l q u e s - u n e s de ces cô tes ax ia les son t épaiss ies e t c o n s t i t u e n t des 
var ices . Le d e r n i e r t o u r a r r o n d i p r é s e n t e un c o r d o n sp i ra l s u p p l é 
m e n t a i r e . 

Ce t t e e spèce r appe l l e t o u t à fait l ' o r n e m e n t a t i o n des formes c ré 
tacées e t n o t a m m e n t d u Tympanolonus relicosus d u ï u r o n i e n q u e 
Cossmann a figuré (Essa is , s e p t i è m e l iv ra i son , P l . X I V , fig. 28 , 29) 
c o m m e espèce vois ine d u g é n o t y p e ; mais d a n s l 'espèce de B i ron l 'o r 
n e m e n t a t i o n pers i s te su r le d e r n i e r t o u r . 

Loc. Le t y p e , fig. 20, et les au t r e s échan t i l l ons on t é té recue i l l i s 
dans l ' explo i ta t ion des argi les de B i r o n - M a r n i è r e . 

18 b i s . Cerithium (Tympanolonus) hybrida nov. sp. 

Pl. X X I X , fig 17. 

Cet te forme avec ses 4 c o r d o n s per lés r e s semble b e a u c o u p , au 
p r emie r a b o r d , à l 'espèce p r é c é d e n t e ; mais en réa l i té l ' o r n e m e n t a t i o n 
est t r è s différente : les c o r d o n s fins pe r l é s son t r emp lacés pa r des ban 
de le t t e s , d é c o u p é e s sur des cô tes ' axiales p a r des s i l lons ; les côtes se 
su ré l èven t à la r e n c o n t r e de ces s i l lons et les s u r p l o m b e n t l é g è r e m e n t . 
En t re ces b a n d e l e t t e s on d i s t i ngue des c o r d o n s fins, et ceux-c i c o u v r e n t 
tou te la pa r t i e a n t é r i e u r e a r r o n d i e du d e r n i e r t ou r . U n e forte var ice 
fait saillie à 180° de l ' o u v e r t u r e . Cel le-c i est b r i sée , ma i s elle se t e r 
mine en a v a n t par un c o u r t cana l d ro i t , sans tors ion de la c o l u m e l l e . 

Ce t t eo rne : r . e : i t a t i on si p a r t i c u l i è r e , la for te var ice qu i p r é c è d e l 'ou
ve r tu re e t la l'orme du canal a n t é r i e u r , r a p p e l l e n t les c a r a c t è r e s des 
Pirena; d ' a p r è s u n e é t i q u e t t e de M. D u b a l e n , l ' échan t i l lon en q u e s 
tion au ra i t é té en effet r a p p r o c h é du Cerithium (Pirena) Verneuili. 
On cons ta t e c e r t a i n e m e n t des ana logies avec le j e u n e de ce l t e espèce , 
mais à la tai l le de l ' échant i l lon figuré, l ' o r n e m e n t a t i o n est t ou t à fait 
différente. 

Loc. Un seul échan t i l lon de la co l lec t ion D u b a l e n , de B i r o n - L a 
Cep . 

1 9 . Cerithium (Tympanolonus) Johannse TOUKNOUEH. 

Pl. XXIX, fig. 21 à 25. 

Coqui l le a l longée , l é g è r e m e n t p u p i f o r m e et se r é t r é c i s s a n t dans le 
de rn ie r t o u r . Dans le j e u n e âge elle est o rnée de 3 co rdons perlés 
plus ou m o i n s fins, avec i n t e r ca l a t i ons de c o r d o n s p lus fins. Les 
perles d i spa ra i s sen t ensu i t e e t il ne res te q u e t ro i s c o r d o n s c o n t i n u s 
assez la rges a l t e r n a n t avec des c o r d o n s fins. Q u e l q u e s échan t i l l ons 
p r é s e n t e n t des va r i c e s . 

Loc. Les échan t i l l ons p r é s e n t e n t d a n s leur j e u n e âge l ' o r n e m e n t a 
tion des Exechocirsus ; la d i spa r i t ion des per les clans l ' adu l te l eu r 
donne un c a r a c t è r e t rès pa r t i cu l i e r et ne p e r m e t pas de les c o n f o n d r e 
avec d ' au t r e s espèces . 

Loc. Les échan t i l l ons des figures 2 1 , 22, et 23 p r o v i e n n e n t de la 
9 septembre 1930. Bull. Soc. Géol. ( i ) , XXIX. — :>i 



co l lec t ion D u b a l e n (recuei l l is à B i r o n - L a C e p ) ; ils a v a i e n t é té é tud i é s 
p a r ï o u r n o u ë r peu de t e m p s a v a n t sa m o r t et n o m m é s p a r lui en 
m a n u s c r i t Cer. Johannœ. Les échan t i l l ons 2 4 e t 25 on t é té recuei l l i s 
pa r nous d a n s l ' exp lo i t a t ion de B i r o n - M a r n i è r e . 

20 . Cerithium (Campanile) cf. giganteum LAMK. 

Pl. XXI , fig. 2. 

1 8 4 9 Cerithium i ndé t . A L . R O U A U L T , D e s c r . des fossiles du t e r r a in 
éocène des e n v i r o n s de P a u (Mém. Soc. 
cjéol. de Fr., 2 ° sé r ie , t o m e I I I , 2 ° pa r t i e , 
ii" 8 0 , p . 4 8 0 (24). 

Al . R o u a u l t s ignale ce t t e e spèce p o u r un é c h a n t i l l o n qu i pa r sa 
ta i l le e t p a r les plis de la co lume l l e , r appe l l e le C. giganteum ; c 'est , 
d i t - i l , j u s q u ' à ce j o u r la p lus g r a n d e espèce d u t e r r a in éocène des 
P y r é n é e s . N o u s a v o n s figuré la p a r t i e a n t é r i e u r e d ' u n m o u l e p r é 
s e n t a n t des c a r a c t è r e s ana logues et p r o v e n a n t du n iveau s u p é r i e u r 
a u x arg i les explo i tées à B i r o n - M a r n i è r e . 

2 1 . Cerithium (Campanile) cf. Benechî B A Y A N . 

Pl . X X X I , fig. 3. 

1 9 1 2 Cerithium (campanile) Benechi C O S S M A N X , I c o n o g r . , P l . X X V , 
fig. 1 3 7 - 4 9 . 

N o u s avons recuei l l i dans P l i ocène in fé r i eur du B é a r n , n o t a m m e n t 
à .lasses p lu s i eu r s f r a g m e n t s d ' u n C a m p a n i l e , à l ' é ta t de m o u l e s , c a r a c 
té r i sé c o m m e le C. Benechi p a r la p ré sence de 3 p l i s , 2 à la co lu
mel le e t 1 au p l a n c h e r . Il fait c e r t a i n e m e n t pa r t i e de ce g r o u p e , mais 
ne p e u t ê t r e d é t e r m i n é spéc i f iquemen t , les c a r a c t è r e s e x t e r n e s n ' é t a n t 
pas c o n n u s . 

Loc. D e u x f r agmen t s , p r o v e n a n t d u n i v e a u i m m é d i a t e m e n t s u p é 
r i e u r a u x argi les exp lo i t ées à B i r o n - M a r n i è r e . 

2 2 . Bittium subfragile A L . R O U A U L T . 

Pl. X X I X , fig'. 26. 

1 8 4 9 Cerithium subfragile A L . R O U A U L T , Desc r . des fossiles du t e r 
ra in éocène des e n v i r o n s de P a u (Mém. 
Soc. géol. de Fr.,, 2 e sé r ie , t. I I I , 
2 E pa r t i e ) n° 7 7 , p . 4 8 0 ( 2 4 ) , P l . X V I , 

1 9 2 3 ? Bittium — C O S S M A N N , Le g i s e m e n t cu is ien de G a n , 
p . 6 6 , PI , V, fig. 7 - 8 . 

Ces pe t i t e s espèces s o n t b i en difficiles à d i s t i n g u e r les unes des au très, 
d ' a u t a n t p lus q u e l e u r figuration est s o u v e n t i m p a r f a i t e . Ains i Coss -



raann a fait j u s t e m e n t o b s e r v e r q u e sur la l igure du type le des s ina 
t eu r a omis les var ices si c a r a c t é r i s t i q u e s du g e n r e et qui son t exp re s 
s é m e n t m e n t i o n n é e s d a n s la de sc r ip t i on . 

L ' é c h a n t i l l o n i n c o m p l e t q u e n o u s a v o n s figuré es t b ien ca rac té r i sé 
pa r ses côtes axia les b ien n e t t e s , c o u p é e s c o m m e t o u j o u r s p a r 4 
minces filets s p i r a u x avec in t e r ca l a t ion de filets p lu s fins ; il f audra i t 
en ou t r e a jou te r des filets qu i se c o n f o n d e n t p r e s q u e avec les s u t u r e s . 
De là l ' appa r i t i on d ' u n c i n q u i è m e filet su r le d e r n i e r four . Ce qu i d i s 
t ingue ce t t e e spèce , c 'est q u e les côtes axia les s o n t b ien m a r q u é e s s u r 
le d e r n i e r t o u r e t s ' a r r ê t e n t b r u s q u e m e n t à ce c i n q u i è m e filet, les filets 
seuls p e r s i s t a n t en a v a n t ; ce c a r a c t è r e es t n e t t e m e n t m a r q u é s u r la 
figure du t y p e . On d i s t i ngue u n e for te va r i ce p r e s q u e s u r c h a q u e 
t o u r . L ' échan t i l l on q u e C o s s m a n n a figuré de G a n r e s t e d o u t e u x , 
c o m m e insu f f i samment r e p r é s e n t é . 

Loc. Un seul échan t i l l on des argi les exp lo i tées à B i r o n - M a r n i è r e . 

PIRÉNIDÉS 

Ce groupe de fossiles para î t pa r t i cu l iè rement développé p e n 
dant l 'Eocène inférieur, dans les Py rénées , comme dans la 
région par is ienne et il m 'a pa ru in té ressan t d 'en faire une é tude 
par t icul ière . 

Il semble bien, malgré l 'épaisseur et l ' o rnementa t ion de leur 
tes t que ce sont des coquilles fluviátiles de la famille des Méla-
niens , comme le sont leurs r ep ré sen tan t s ac tuels . Du res te il 
n ' es t pas rare de t rouver pa rmi les fossiles des échant i l lons ayan t 
pe rdu l ' ex t rémi té de leur coquille et ayan t ob turé cette ouver 
ture accidentel le par une cloison de nouvelle formation ; c 'est 
exac tement ce qui se produi t dans les Mélaniens v ivan t s . 

Ac tue l l ement les P i renes sont can tonnés à Madagascar ; c 'est 
un nouvel exemple de la pers is tance d 'un t ype ancien dans cer
ta ines îles de la mer des Indes , comme les Lémur iens et les 
Aepiornis éga lement à Madagascar , comme les Tr igonies et les 
Marsupiaux en Aus t ra l i e , etc . 

Cossmann dans la hu i t i ème l ivraison de ses Essa is , en 1909, 
range ces fossiles dans les Fauninse ; il d i s t ingue un genre Fau-
nus à spire lisse ou peu si l lonnée et un genre Melanatria B o w -
DICH 1822, pour les formes a s p i r e épineuse ou costulée , p r e n a n t 
pour type l 'espèce v ivan t à Madagasca r M. madagascariensis. 
Mais dès 1812 Lamarck avai t proposé u n genre Pirena don t la 
définition avai t été quelques années p lus ta rd , en 1816, précisée 
dans l 'Encyclopédie méthod ique pa r une figure du Pirena mada-
gascariensis. Le genre a été ensui te repr is pa r L a m a r c k en avr i l 
1822, dans la deuxième par t ie du vo lume VI de la descr ipt ion 



des an imaux sans ver tèbres (p . 169) : la p remière espèce citée 
P. terehralis [atra] est le t ype du genre Faunus, Montfor t , 1816 
et doit ê t re écartée ; la deux ième , P. spi/iosa, est proposée p r é 
c isément pour le P. madaffàscai-iensis de l 'Encyclopédie et rede
v ien t ainsi le type du genre Pirena. Cet te espèce paraî t du res te 
assez rare dans les r ivières de Madagascar , où abonde par contre 
une forme voisine à o rnementa t ion moins accentuée , P. fluminea 
D E S H. 

Cette dernière est ornée dans le j e u n e âge de côtes axiales 
assez rapprochées , croisées par des cordons sp i raux ; assez rap i 
demen t une bande se d i s t ingue , en avan t de la su tu re , pa r des 
cordons sp i raux plus accentués et par la dispari t ion des côtes qu 
s 'a r rê tent b ru squemen t à son bord antér ieur , en y dess inant une 
saillie p lus ou moins marquée , qui se développe p rogress ivement 
et peu t ar r iver à former dans certain cas ae vér i tables épines , 
d 'où le nom donné à l 'espèce type par L a m a r c k . 

L 'ouver tu re présente comme dans les Faunus u n double s inus, 
un antér ieur qui dans les fossiles semble quelquefois donner 
naissance à une sorte de canal , et un pos té r ieur p lus ou moins 
écar té de la su tu re et l imi tan t la bande sup rasu tu ra l e . 

Dans l 'âge moyen l ' o rnementa t ion est t rès var iab le , su ivan t la 
pers is tance p lus ou moins prolongée des côtes axiales et le déve
loppemen t des tubercu les qui les t e rminen t ; quelquefois la 
coquille devient p re sque l isse, la bande-su tura le conse rvan t son 
individual i té . P resque toujours les côtes d i spara i ssen t sur la 
par t ie du dernier tour s i tuée au-dessous de l ' ouver ture , et une ou 
deux côtes épineuses repara i ssen t ensui te . 

Nous re t rouverons tous ces caractères sur les formes fossiles 
des environs d 'Orthez : dès 1832 Gra te loup décr ivai t dans les 
Ac te s de la Société l innéenne de Bordeaux ( tome V, p . 265) un 
« Cerithium spinosum, fossile d 'Orthez, dans une couche super -
« ficielle de marne argi leuse b leue , au s o m m e t d 'une colline à 
« peu près de 800 pieds au-dessus du n iveau de la mer . » 

E n 1840 il figurait ces fossiles, toujours sous le nom de C. spi
nosum GRAT . , non D E S H . , d ans les Fossi les de Dax (n° 26o, 
P l . I [17]), mais en d i s t inguan t une variété (loc. cit. P l . I, fig. 1) 
oj'theziana, à tours étroi ts et à côtes axiales nombreuses et 
a r rondies à l ' ex t rémi té , la bande suprasu tu ra le é tan t toujours 
b ien figurée, mais sans déta i l s , — et une var ié té C [loc. cit. 
P l . 1, fig. 30) pyrenaica, qu ' i l r approche de P. Dufresnei 
D E S H . , avec des tubercu les plus ra res , g r a n d s , a igus , quelquefois 
dédoublés ; le bour re le t sup ra su tu ra l est figuré comme per lé . 
Ces fossiles sont toujours indiqués comme p rovenan t des marnes 



bleues miocènes ; d 'Orbigriy dans le P r o d r o m e (1852) d is t ingue 
ces deux variétés comme Cerilhium orlhesianum (26, 248) 
(Actes Soc. linn. de Bordeaux, t . XXV) et pseudospinosum (26, 
250). E n 1863 Tournouë r reconnaî t que Gra te loup a confondu 
avec les marnes bleues miocènes d 'aut res marnes qui sont au 
contraire éocènes et rapproche le Cerithium orlhesianum du fos
sile de Bos d 'Ar ros décrit sous le nom de Cer. Verneuili par 
Al . Rouaul t en 1850 ; et c 'est ainsi que nous a l lons re t rouver 
pa rmi les fossiles de Biron les espèces décri tes et figurées pa r 
Gra te loup comme miocènes ; mais ce ne sont pas de vrais Céri thes 
et nous ver rons qu 'e l les p ré sen ten t tous les caractères des 
P i rènes . 

2 3 . Pirena ortheziana (GHATELOUP) D'OHBIGNY 

Pl. X X X , fig. 1, 2, 3. 

1 8 3 2 . Cerilhium spinosum G R A T E L O U P , Actes Soc. linn. de Bordeaux, 
tome V, p. 2 6 5 , non Pirena spinosa 
LAMK. 

1 8 4 0 . — — var. B. Ortheziana G R A T E L O U P , Conch. 
foss. du bassin de l'Adour, pl. I (17) 
fig. 1. 

1 8 5 2 . — Orlhesianum D ' O H B I G N Y , Prodrome, 2 6 ° étage, Falu-
nien, ii° 2 4 8 . 

Nous sommes évidemment forcés d'interpréter les dessins un peu 
frustes de Grateloup : nous réserverons le nom A'ortheziana aux 
échantillons à tours relativement étroits ornés de côles axiales nom
breuses et courtes, présentant de bonne heure des tubercules arrondis ; 
ce sont des échantillons larges, assez courts, et dans lesquels la bande 
sulurale est formée de 5 ou 6 cordons subégaux, quelquefois très fine
ment perlés. 

Si nous examinons le jeune de cette espèce, nous y retrouverons 
d'abord, comme dans les Pirènes actuelles, des côles axiales fines et 
rapprochées ( 1 6 par tour dans l'échantillon de la figure 2 ) , traversant 
le tour entier entre les sutures. Dans leur moitié postérieure elles sont 
coupées par deux sillons spiraux qui détachent en arrière une sorte de 
bande, constituant un bourrelet suprasutural, avec de grosses perles 
formées par l'extrémité des côtes. Ces dernières augmentent d'impor
tance en s'écartant un peu les unes des autres ; leur extrémité posté
rieure s'arrête au deuxième sillon, devient de plus en plus saillante et 
l'orme des tubercules dont la crête est constituée par le prolongement 
du premier sillon. 

Les perles du bourrelet suprasutural, disparaissent, remplacées par 
des cordonnets, croisés par les lignes d'accroissement ; des .cordon
nets se développent également entre les deux sillons primitifs et ainsi 
se trouve constituée la bande fortement striée qui occupe la moitié pos-



t é r i e u r e du t o u r , e t qu i ca rac té r i se ce l l e e spèce . Les cô tes d e v i e n n e n t 
ainsi t rès c o u r t e s ; el les se r e l è v e n t f o r t e m e n t en a r r i è r e , de m a n i è r e à 
fo rmer de vé r i t ab l e s ép ines (fig. 1). Cel les-c i s ' a t t é n u e n t à p a r t i r du 
c o m m e n c e m e n t d u d e r n i e r t o u r , en m ê m e t e m p s qu 'e l les se r a p p r o c h e n t ; 
enfin à 180° de l ' o u v e r t u r e se d é v e l o p p e la forte var ice h a b i t u e l l e . 

Il faut a jou te r q u e dès l 'o r ig ine on d i s t i n g u e dés var ices p r e s q u e su r 
c h a q u e t o u r , e t que que lquefo i s elles se c o r r e s p o n d e n t d ' un t o u r au 
su ivan t . 

Loc. Les é c h a n t i l l o n s des l igures 1 e t 2 p r o v i e n n e n t de Bi ron- la C e p , 
e t font pa r t i e d e la co l lec t ion D u b a l e n ; celui de la figure 3 a é té 
r ecue i l l i d a n s les argi les exp lo i t ées a c t u e l l e m e n t à B i r o n - M a r n i è r e . 

2 4 . Pirena pyrenaica G R A T E L O U P . 

P l . X X X , fig. 4 à 13. 

1832 . Cerithium spinosnm GRATELOTJP, Actes Soc. linn. de Bordeaux, 
t o m e V, p . 265 , non Pirena spinosa 
L A M K . 

1840 . — — v a r . C. pyrenaica G R A T E L O U P , C o n c h . 
foss. du bass in de l ' A d o u r , P l . 1 (17) 
fig. 30 . 

1852 . — peusospinosu'm D'ORBIGHY, P r o d r o m e , 2 6 e é t a g e , Fa lu -
n i e n , n° 250 . 

G r a t e l o u p d i s t ingue ce t t e va r i é t é c o m m e a y a n t des t ube rcu l e s mo ins 
n o m b r e u x , g r a n d s , a igus e t que lquefo i s se d é d o u b l a n t à l eu r e x t r é 
m i t é ; en o u t r e su r la figure de l ' échan t i l lon t y p e un b o u r r e l e t s u p r a -
s u t u r a l es t b ien m a r q u é à la base de la b a n d e c a r a c t é r i s t i q u e . 

Ces c a r a c t è r e s se r e t r o u v e n t su r la p l u p a r t des é c h a n t i l l o n s q u e n o u s 
a v o n s recue i l l i s d a n s les a rg i les a c t u e l l e m e n t exp lo i t ées . Les é c h a n t i l 
lons son t plus minces q u e ceux de l ' espèce p r é c é d e n t e et on n e c o m p t e 
h a b i t u e l l e m e n t q u e 7 t u b e r c u l e s d a n s les d e r n i e r s t ou r s ; enfin la b a n d e 
s u t u r a l e es t p lus é t ro i t e , e t le b o u r r e l e t s u t u r a i est pe r l é . 

A l 'o r ig ine on c o m p t e s u r les p r e m i e r s t o u r s des cô tes axiales fines 
se p r o l o n g e a n t j u s q u ' à la s u t u r e , c o m m e clans l 'espèce p r é c é d e n t e , 
elles son t m o i n s n o m b r e u s e s , 12 s e u l e m e n t . El les son t é g a l e m e n t c o u 
pées pa r 2 s i l lons , d o n t le p o s t é r i e u r p lus a c c e n t u é sépa re n e t t e m e n t 
un b o u r r e l e t s u t u r a i , avec de for tes per les fo rmées pa r l ' ex t r émi t é des 
cô tes . Cel les-ci s ' a r r ê t e n t c o m m e t o u j o u r s au d e u x i è m e sil lon d o n 
n a n t na i s sance à u n c o r d o n n e t p lus ou moins s a i l l a n t ; elles se s u r é 
l è v e n t r a p i d e m e n t f o r m a n t un t u b e r c u l e ou u n e p o i n t e d o n t la c rê te 
es t formée p a r le p r e m i e r s i l lon. E n m ê m e t e m p s les per les du b o u r r e 
let s u p r a s u t u r a l qu i d i spa ra i s s a i en t d a n s l 'espèce p r é c é d e n t e , a u g 
m e n t e n t a'u c o n t r a i r e ici en n o m b r e e t en i m p o r t a n c e e t pe r s i s t en t 
j u s q u ' a u d e r n i e r t o u r . Ce lu i -c i es t ca rac t é r i s é c o m m e d ' h a b i t u d e pa r 
u n e fo r | e var ice à 180° d e l ' o u v e r t u r e ; les côtes e t les t u b e r c u l e s y 
d e v i e n n e n t b e a u c o u p m o i n s sa i l l an t s e t t o u t e la sur face a n t é r i e u r e es t 
c o u v e r t e d e c o r d o n s s p i r a u x d o n t la grosseur , va r i e c o n s i d é r a b l e m e n t 
d ' u n échan t i l l on à l ' a u t r e . 



On voi t en r é s u m é que P. pyrenaica diffère de P. orlheziana, non 
s e u l e m e n t p a r sa fo rme p lus g rê le et ses côtes m o i n s n o m b r e u s e s , mais 
s u r t o u t pa r la p e r s i s t a n c e et le d é v e l o p p e m e n t du b o u r r e l e t s u p r a s u l u -
ral n e t t e m e n t pe r l é . N o u s a v o n s c o n s e r v é ces d e u x espèces c o m m e 
l ' ava i t fait d ' O r b i g n y , ma i s il es t fort poss ib le qu ' i l faille les c o n s i d é 
re r c o m m e de s imples va r i é t é s . 

Loe. Les échan t i l l ons des figures 5 , 6 et 7 p r o v i e n n e n t de la co l l ec 
tion D u b a l e n et o n t été t r o u v é s à B i r o n - L a C e p ; n o u s a v o n s recuei l l i 
ceux des figures 8 à 13 dans les argi les a c t u e l l e m e n t exp lo i tées à 
Bi ro n-M a rn i è r e . 

25. Pirena varians nov. sp. 

P l . X X X , fig. 14. 

Nous avons laissé à p a r t cet é c h a n t i l l o n p r o v e n a n t de la C e p , p a r c e 
qu ' i l c o n s e r v e j u s q u ' a u d i a m è t r e de 15 m m . l ' o r n e m e n t a t i o n du t r è s 
j e u n e âge : les cô tes r e s t e n t c o n t i n u e s e n t r e les s u t u r e s , croisées seu 
l e m e n t en a r r i è re pa r d e u x si l lons ; le p o s t é r i e u r d é t a c h e u n e per le 
d o n t la r é u n i o n c o n s t i t u é le b o u r r e l e t s u p r a s u t u r a l ; ce lui -c i es t l imi té 
en a v a n t p a r un filet qu i se re lève su r les cô tes . Le si l lon a n t é r i e u r 
est de m ê m e l imi té p a r un d e u x i è m e filet qu i c o r r e s p o n d aux c rê t e s 
des t u b e r c u l e s d a n s les échan t i l l ons o rnés , e t e n c o r e ce d e u x i è m e filet 
et ces faibles o r n e m e n t s s ' a t t énuen t - i l s n o t a b l e m e n t s u r le d e r n i e r t o u r , 
de telle sor te q u e l ' échan t i l lon qui d ' abord étai t u n Pirena b ien c a r a c 
térisé s e m b l e s ' a c h e m i n e r ve r s le g e n r e Pirenopsis. 

Loe. U n échan t i l lon de la co l lec t ion D u b a l e n , p r o v e n a n t de B i r o n -
L a - C e p . 

RÉVISION DES PIRENA FOSSILES. 

L ' é t u d e d é t a i l l é e q u e n o u s v e n o n s d e f a i r e , n o u s a a m e n é à 
p a s s e r e n r e v u e l e s d i f f é r e n t e s e s p è c e s d é c r i t e s p r é c é d e m m e n t . 

1 0 Pirena Suzanna : E n 1832, D e s h a y e s d é c r i t e t f i gu re u n 
g r a n d é c h a n t i l l o n d e C u i s e - l a - M o t t e s o u s l e n o m d e Cerithium 
spinosu/n n o v . s p . ; l a figure i nc l ique a u m i l i e u d e c h a q u e t o u r 
t i n e r a n g é e d ' é p i n e s , d o n t l e s c r ê t e s s o n t r é u n i e s p a r u n filet ; p a s 
d ' a u t r e s o r n e m e n t s , m a i s d a n s l e t e x t e l ' a u t e u r a j o u t e q u e l e s 
p r e m i e r s t o u r s s o n t p o u r v u s d ' u n p e t i t n o m b r e d e c ô t e s l o n g i t u 
d i n a l e s s i m p l e s , d e s c e n d a n t d ' u n e s u t u r e à l ' a u t r e s a n s i n t e r r u p 
t i o n , e t q u e s u r l e s t o u r s s u i v a n t s c e s c ô t e s s o n t s u b t r o n q u é e s , 
p u i s s e c h a n g e n t e n s u i t e e n g r a n d s t u b e r c u l e s s p i n i f o r m e s ; ce 
s o n t b i e n l e s c a r a c t è r e s d e s Pirena. 

11 f a u t r e c o n n a î t r e d u r e s t e q u e d a n s c e s g r a n d s é c h a n t i l l o n s 
l a p o i n t e e s t t o u j o u r s u s é e e t s e s o r n e m e n t s s o n t p e u v i s i b l e s . 
J ' a i p u c e p e n d a n t r e t r o u v e r à l ' É c o l e d e s M i n e s u n j e u n e é c h a n 
t i l l o n e n b o n é t a t , v e n a n t d e L a o n : l e s p r e m i e r s t o u r s s o n t 



ornés de fines côtes axiales , l égèrement courbes, puis assez r ap i 
demen t on voit se former la bande postér ieure a r r ê t an t les côtes ; 
elle se compose d'un bour re le t su tura i perlé et 2 ou 3 cordons 
sp i raux auxquels fait sui te un sillon et le filet qui réuni t les 
t r onca tu re s des côtes. Sur celles-ci on d is t ingue encore deux 
faibles cordons espacés puis t rès vi te cet te o rnementa t ion d ispa
ra î t , en même t emps que la saillie des côtes s 'accentue ; seul per
siste le filet spiral qui réuni t leurs crê tes . 

E n 1850 d 'Orb igny rangean t dans le m ê m e genre Cerithium, 
le Pirena spinosa de Lamarck , change le nom spécifique du fos
sile en celui de Suzanna. Cossmann accepte cette modification 
mais place cette forme dans le genre Faunus (1888), puis dans 
le genre Pleurocera en 1892, c o m m e dans l ' Iconographie en 1912. 
Mais l 'échant i l lon qu' i l y figure sous ce n o m (Pl . X V I I I , fîg. 116 
his-Vj es t en réal i té l ' adul te de P. pireniformis, comme il l'a 
r econnu p lus t a rd dans sa descr ipt ion de la faune de Gan . Les 
g rands échant i l lons de cet te dernière localité sont comme ton-
jou r s usés à leur ex t rémi té et en outre les dern ie rs tours ne sont 
pas connus . 

Cet te espèce, comme on le voit , est bien différente de celles 
que nous avons examinées j u squ ' à p ré sen t ; je lui ai a t t r ibué un 
gros f ragment du Crétacé supér ieur de Perse ; si cet te a t t r i bu 
t ion étai t confirmée, il en résu l te ra i t que ce type aura i t apparu 
en Orient dès le Crétacé et ne serai t a r r ivé dans nos régions 
qu ' au débu t de l 'Éocène. 

2° Pirena pireniformis. Deshayes en 1832 a proposé le nom de 
Cerithium pyreniforme pour u n pet i t échant i l lon de Re theu i l , 
encore j eune qui , dit-i l , ressemble un peu par son aspect à la 
P i rène de Madagascar : il p résente de t rès bonne heure en avan t 
de la su tu re , une bande bien caractér isée occupant environ le 
t ie rs du tour et s ' é t endan t j u s q u ' a u filet qui réuni t les t ronca tu res 
des côtes ; elle est formée d 'un bourre le t per lé et de 3 cordons 
sp i raux ; les côtes t ronquées a u g m e n t e n t assez r ap idemen t d ' im
por tance . Si on compare cet échant i l lon avec celui que de Ra in -
court a figuré en 1874 (Bull. Soc. géol. de France, 3 e série, t . I I , 
p . 2 0 3 , pl . VI , fig. 1) sous le nom de Cerithium Caroli nov. sp . 
il n 'es t pas dou teux qu' i ls appa r t i ennen t à une même espèce, 
comme Cossmann l 'avait r econnu un peu t a rd ivement , de sorte 
que cet te dernière forme, reprodui te dans l ' Iconographie comme 
Pleurocera Suzanna est en réali té l 'adul te de P. pireniformis. 
L'échant i l lon figuré par de Raincour t est i n t é ressan t parce que 
son ouver tu re est par t i e l l ement conservée : en part iculier elle 
présente en avan t un canal court bien caractér isé , disposit ion 



bien différente de la s imple échancrure que p résen ten t les P i rènes 
v ivan t ac tue l lement . A l ' ex t rémi té pos tér ieure l 'ouver ture se 
t e rmine par une gout t ière entai l lée dans la callosité columella i re . 

Cet te espèce v ien t se placer à côté de -P. pyrenaica qu 'el le 
représen te dans le bassin parisien ; elle en diffère pa r sa bande 
plus régul ière et pa r l ' absence de dupl ica ture des côtes. 

3° Pirena Dufresnei : Cet te espèce a été décri te en 1832 par 
Deshaj r es comme Me.lanoptsis Dufresnei, d 'après u n échant i l lon 
t ronqué , d ' abord a peu près lisse sur les 4 premiers tour s , puis 
p ré sen tan t sur le dernier des côtes se t e r m i n a n t par des épines ; 
d 'après ce caractère l ' au teur se demande si cette espèce ne 
devrai t pas être rapprochée des P i rènes . Un meil leur échant i l 
lon est figuré par de Raincour t en 1885 (Bull. Soc. géol. de Fr., 
3 e sér ie , t . XI I I , P l . XV, fig. 1, l a , l b ) : l 'ouver ture est com
plète et p résen te bien la disposi t ion caractér is t ique des P i r ènes , 
l ' échancrure antér ieure et le s inus un peu au-dessus de la su ture ; 
sur le dernier tour appara i ssen t les fortes côtes épineuses un peu 
obl iques , qui s ' a t t énuent au droi t du labre puis d i spara i ssen t 
sous l 'ouver ture j u squ ' à la varice habi tue l le (à 180° de l 'ouver ture) , 
et r epara i ssen t ensui te , mais moins fortes. Les tours l isses sont 
au n o m b r e de 4 et au delà on d i s t ingue sur les p récédents de 
fines côtes obl iques . C'est ce qui a permis à l ' au teur de r appor 
ter à la même espèce une coquille mince , t rès a l longée dont les 
tours au nombre d 'une douzaine sont ornés de côtes fines obliques, 
t rès r approchées . 

Cet te espèce du res te ne para î t pas ra re à Cuise ; la collection 
de l 'Ecole des Mines en possède p lus ieurs échant i l lons dans les 
quels le n o m b r e des tours l isses var ie beaucoup ; sur cer ta ins on 
voit la bande str iée postér ieure se développer , t r o n q u a n t les 
côtes qui se déve loppent l égè remen t , mais sans p résen te r de véri
tables tubercu les et qui pers i s ten t quelquefois ainsi j u s q u ' à l ' avant -
dernier tour . Su r cer ta ins v ieux échant i l lons on observe t rès net
tement la des t ruc t ion des p remiers tours et la répara t ion de l 'ac
cident par des cloisons de nouvelle format ion. 

Les caractères de cet te espèce sont si par t icul iers qu 'e l le ne 
peut ê t re confondue avec aucune au t r e . On pourra i t la comparer 
à cer taines formes actuel les peu ornées sur lesquel les les t u b e r 
cules t ronqués n ' appara i s sen t que sur le ou les derniers tou r s , 
mais ils sont infiniment moins déve loppés . 

4° Pirena Cuvieri a été décri t par Deshayes en 1832 comme 
Melania, t ou t en reconnaissan t que cet te espèce avait beaucoup 
de rappor t s avec Pirena spinosa LAMK. C'est u n Cerithium pour 
d 'Orbigny et un Faunus (Melanatria) pour Cossmann . L 'o rne-



menta t ion est toujours la m ê m e , la bande postér ieure ornée de 
cordons sp i raux et occupant p resque la moit ié des tours , les côtes 
axiales t ronquées en arr ière et leurs crêtes réunies pa r un filet 
cont inu ; elles sont r e l a t ivement a l longées et un i formément r en 
flées, puis leur ex t rémi té pos tér ieure se re lève peu à peu et devient 
u n e vér i table pointe au c o m m e n c e m e n t du dernier t ou r . El les 
s ' i n t e r rompen t au-dessous de l 'ouver ture j u s q u ' à la varice h a b i 
tuel le et repara issent fortes au delà. L 'ouve r tu re est complè te et 
analogue à celle de l 'espèce précédente , elle diffère donc peu de 
celle des Pirena ac tue l lement v ivan t s ; le bord eol lumella i re est 
seu lement p lus relevé et forme une sor te de pavi l lon en se réu
n i ssan t au labre . Ce qui d is t ingue n e t t e m e n t cet te espèce c'est la 
présence sur les côtes de 3 cordons subégaux et r égu l i è rement ' 
espacés. Cet te o rnementa t ion se cont inue sur la par t ie an tér ieure 
du dernier tour qui se t rouve ainsi recouver te de 8 forts cordons 
sp i raux. Le P. Cuvleri appar t ien t au g roupe du P. orthesiana, 
mais les côtes sont p lus a l longées , moins nombreuses et moins 
épineuses , et l ' o rnementa t ion de la par t ie an té r ieure tou t à fait 
différente. Il faut ajouter que cet te espèce est signalée depuis le 
Sparnacien j u s q u ' a u Luté t ien . 

5 ° Pirena Verneuili a été décrit et figuré comme Cerithium 
par Al . Rouàu l t , en 1 8 5 0 ; c 'est un fossile de Bos d 'Arros (Mém. 
Soc. géol. de Fr., 2 ° série, t ome II I , 2 E par t ie , p . 4 7 8 , P l . XVI, 
fig. 5 ) que Cossmann a ra t taché plus t a rd au g roupe du Suzanna, 
mais ayan t des côtes ép ineuses p lus nombreuses , et une o rne 
men ta t ion bien différente sur les p remie r s tours . E n réali té les 
1 1 p remie r s tours ne mon t r en t que des côtes axia les , fines, t r a 
versées par 4 cordons assez forts, avec in tercala t ion de cordons 
p lus fins. La bande postér ieure se dess ine alors avec un bou r r e 
let suprasu tu ra l per lé , un premier cordon qui a r rê te les côtes et 
u n deuxième un peu plus en avant . Les côtes en se déve loppant 
p résen ten t par suite en arrière une double t ronca tu re qui dispa
raî t sur le dernier tour orné de tubercules p resque s imples . 

Cette forme avec son bourre le t sup ra su tu ra l per lé et ses tube r 
cules dédoublés semble n 'ê t re qu 'une variété de P. pyrenaica. 

ô° Pirena Archiaci DONCIEUX 1 9 0 8 (Annales de l'Univ. de Lyon, 
n l l e série, I, fasc. 2 2 , p . 2 1 0 , p l . XI I , fig. 1 ) , décr i t comme Fau-
nus des couches n u m m u l i t i q u e s de l 'Aude et de l 'Hérau l t est 
su r tou t caractér isé par la présence de forts cordons sur la part ie 
antér ieure des t o u r s . C'est le carac tère du P. Cuvieri dont il ne 
serai t guère qu ' une race à peine d is t inc te . 

Il a été éga l emen t décr i t et figuré de la tui lerie de Gan, par 
C o s s m a n n . 



7° Pirena Boriesi, d u N u m m u l i t i q u e d ' A l b a s ( A u d e ) d é c r i t 
a v e c l e p r é c é d e n t p a r D o n c i e u x c o m m e Faunus (Mclanatria) 
(ihid., p . 2 0 6 , P l . X I , fig. 1 5 ) , e s t u n e f o r m e v o i s i n e d e Suzanna, 
m a i s a v e c u n e b a n d e b i e n d é v e l o p p é e , o r n é e d e c o r d o n s p e r l é s 
j u s q u e d a n s l ' â g e m o y e n ; l e s c ô t e s s e d é v e l o p p e n t p r o g r e s s i v e 
m e n t , a s s e z s a i l l a n t e s e t t o u j o u r s t r o n q u é e s e n a r r i è r e , e l l e s s ' a r 
r ê t e n t b r u s q u e m e n t e n a v a n t , a v a n t d ' a t t e i n d r e la s u t u r e . C e t t e 
d i s p o s i t i o n n ' e s t p a s a u s s i a c c e n t u é e s u r t o u s l e s é c h a n t i l l o n s ; 
s u r c e r t a i n s o n v o i t l a b a n d e s t r i é e e n t r a v e r s s ' a t t é n u e r p e u à 
p e u , e t l e s c ô t e s s e t r a n s f o r m e r e n p o i n t e s s i m p l e s ; a u s s i l e 
f r a g m e n t q u i e s t i n d i q u é c o m m e l ' a d u l t e n e s e d i s t i n g u e g u è r e 
d e s Suzanna q u e p a r d e s s t r i e s t r a n v e r s e s e n a v a n t d e la s u t u r e . 

Si o n c o n s i d è r e c e t t e f o r m e c o m m e u n e e s p è c e d i s t i n c t e , e l l e 
s e r a i t e n t o u t c a s b i e n v o i s i n e d e P. Suzanna. 

2 6 . Pirenopsis Dollfusi n. sp. 

Pl. X X X , fig. 15, 16. 

N o u s a v o n s vu q u e C o s s m a n n ava i t d iv i sé les F a u n i n é s en d e u x 
genres , les Faunus d o n t le t y p e F. aler a u n e coqui l le l isse e t u n 
ope rcu le paùc i sp i r é à n u c l e u s s u b m a r g i n a l e t les Melanatria à sp i re 
ép ineuse ou cos tu lée , avec o p e r c u l e m u l t i s p i r é à nuc l eus s u b c e n t r a l . 
N o u s a v o n s vu é g a l e m e n t qu ' i l fallait a d o p t e r le g e n r e Pirena p o u r les 
formes ép ineuses et d ' au t r e pa r t B r o t 1 en 1874 a p r o p o s é le g e n r e Pire
nopsis p o u r les formes cos tu lées ( type Mel. cosialaQvoY e t GAY.MARD, 

A s t r o l a b e ) . En réa l i t é ce c a r a c t è r e es t celui q u e p r é s e n t e n t les j e u n e s 
dans le g r o u p e des Pirena fossiles e t nous savons qu ' i l pe r s i s t a i t 
m ê m e l o n g t e m p s d a n s ce r t a ines fo rmes c o m m e P. varians; c 'est u n 
c a r a c t è r e a n c e s t r a l . N o u s l ' avons r e t r o u v é bien ca rac t é r i s é d a n s u n 
échan t i l l on de B i ron (fig. 15). 

Ce n 'es t q u ' u n t r o n ç o n , mais on p e u t le c o n s i d é r e r c o m m e a d u l t e 
pu i squ ' i l p r é s e n t e à son e x t r é m i t é la va r i ce qui dans ce g r o u p e se d é v e 
loppe t o u j o u r s à 180° de l ' o u v e r t u r e . Son o r n e m e n t a t i o n se c o m p o s e 
de cô tes n o m b r e u s e s axiales (16 s u r l ' a v a n t - d e r n i e r t o u r ) , assez for tes , 
a l lan t d ' u n e s u t u r e à l ' au t re e t d a n s lesquel les un sil lon t r ansve r sa l 
découpe en a r r i è r e une s o r t e de b o u r r e l e t s u t u r a i pe r l é ; c 'es t for
t e m e n t g ros s i e , à t rès peu près la d i spos i t ion q u e p r é s e n t e le P. varians 
de la f igure 14. El les s ' a t t é n u e n t p r o g r e s s i v e m e n t d a n s leur pa r t i e 
a n t é r i e u r e et sont r é d u i t e s à la mo i t i é de leur l o n g u e u r , au c o m m e n 
c e m e n t du d e r n i e r t o u r ; on en d i s t i n g u e encore 2 ou 3 pe t i t e s , pu i s 
elles d i spa ra i s s en t c o m p l è t e m e n t en a r r i è re de l ' o u v e r t u r e . El les r e p a 
ra i s sen t ap r è s la var ice p r è s de la s u t u r e , j u s q u ' à l ' o u v e r t u r e . C e t t e 
d ispos i t ion r appe l l e b ien celle des P i r è n e s . 

N o u s avons figuré c o m m e va r i é t é i n e r m e un d e u x i è m e échan t i l l on 

1. Monogr. Melaniaceen, in Sys t . Conch. Cabinet s. Martini und ChcmniU. 



(fig. 16) dans lequel l ' o r n e m e n t a t i o n est a n a l o g u e , mais ' b e a u c o u p 
mo ins accen tuée : on d i s t i ngue 13. cô tes axia les t rès faibles s u r l ' avan t -
d e r n i e r t o u r , e t au c o m m e n c e m e n t un léger si l lon sépa re un faible 
b o u r r e l e t s u t u r a i . Les cô tes s ' a t t é n u e n t e n s u i t e et p r é s e n t e n t u n e 
l égè re va r i ce d a n s le d e r n i e r t o u r ; elles d i spa ra i s sen t en a r r i è re de 
l ' o u v e r t u r e j u s q u ' à la g rosse var ice t e r m i n a l e , pu i s r e p a r a i s s e n t j u s 
q u ' à l ' o u v e r t u r e , mais s e u l e m e n t d a n s le vo i s inage de la s u t u r e . Ce 
son t les m ê m e s c a r a c t è r e s q u e d a n s l ' é chan t i l lon p r é c é d e n t , mais 
b ien a t t é n u é s . 

Il es t i n t é r e s s a n t de faire o b s e r v e r l ' analogie de l ' o r n e m e n t a t i o n de 
ce t t e espèce avec- cel le du Pirenop.iis Vulcani ( sub Cerithium) de 
R o n c a , où u n e per le se d é t a c h e é g a l e m e n t de la côte axiale en a v a n t 
de la s u t u r e . 

N o u s déd ions ce t t e espèce à n o t r e ami G u s t a v e Dollfus qu i nous a 
m a i n t e s fois a c c o m p a g n é s d a n s nos excu r s ions et n o u s a aidés de ses 
conse i l s . 

Luc. Nous avons recuei l l i les d e u x échan t i l l ons f igurés, d a n s les 
arg i les exp lo i t ées en 1928 à B i r o n - M a r n i è r e . 

27. Turritella (Haustalor) bironensis non. sp. 

Pl. X X X I , fig. 5 à 9. 

Coqui l l e r e l a t i v e m e n t assez c o u r t e , avec un ang le au s o m m e t un peu 
var iab le d ' e n v i r o n 15°. Les tours on t u n e sec t ion n e t t e m e n t t rapézo ï 
da le , é largie en a v a n t , et r é t r éc i e en a r r i è r e , l a h a u t e u r du t rapèze é t a n t 
e n v i r o n les 0, 75 de sa l a r g e u r m o y e n n e . 

La s u t u r e est d é p r i m é e , on d i s t i ngue en a v a n t une r a m p e p o s t é 
r i e u r e ob l ique , é t ro i t e e t o r n é e de 2 ou 3 c o r d o n s t rès fins, pu is su r le 
p l a t 4 c o r d o n s assez g ros , per lés avec des c o r d o n s p lus fins in t e rca lés , 
et un c i n q u i è m e n o t a b l e m e n t p lus fort , qui c o n s t i t u e u n e vé r i t ab l e c a r è n e 
et l imi te u n e r a m p e a n t é r i e u r e , inc l inée à 120° e n v i r o n ; cel le-ci est 
é g a l e m e n t finement s t r iée en long . 

T o u t e la sur face est c o u v e r t e de l ignes d ' a c c r o i s s e m e n t p lu s ou 
m o i n s accen tuées : s u r la r a m p e a n t é r i e u r e elles son t d ' a b o r d p a r a l 
lèles à l ' axe , pu i s su r le p la t des t ou r s elles d e s s i n e n t un la rge s inus 
c o n c a v e , d o n t la b r a n c h e d e s c e n d a n t e se p r o l o n g e j u s q u ' à la s u t u r e 
qu 'e l l e r e n c o n t r e sous u n angle de 30° e n v i r o n . T o u t e ce t t e o r n e m e n 
ta t ion var ie un peu su ivan t la pos i t ion et le d é v e l o p p e m e n t des co r 
dons s p i r a u x , mais l ' e spèce est t o u j o u r s ca rac té r i sée p a r la fo rme t ra 
pézoïdale de la sect ion des t o u r s , p a r leur c a r ène a n t é r i e u r e et p a r la 
d i spos i t ion de la s u t u r e au fond d ' une dép re s s ion a n g u l e u s e . 

P a r la p résence de la ca r ène ce t t e espèce se r a p p r o c h e de T. imhri-
cataria et s u r t o u t de T. hellovacensis d u T h a n é t i e n ; elle s 'en dis 
t i ngue pa r sa ca rène p lus a n g u l e u s e , ses t o u r s p lus t r a p é z o ï d a u x et sa 
r a m p e a n t é r i e u r e p lus p la te , m o i n s c o n v e x e . 

Al . R o u a u l t a déc r i t sous le n o m de 1. carinifera u n e espèce de 
forme a n a l o g u e ; mais d a n s laque l le les t ou r s son t mo ins d é g a g é s , et la 
s u t u r e mo ins o b l i q u e . 



N o u s d i s t i n g u e r o n s c o m m e var i é t é A des é c h a n t i l l o n s p lu s grêles 
(fig. 9 e t 1 0 ) dans lesquels les c a r a c t è r e s son t mo ins a c c e n t u é s e t la 
ca rène a n t é r i e u r e m o i n s sa i l lante ; la s u t u r e r e s t a n t t o u j o u r s p lacée 
au fond d ' u n e dép re s s ion a n g u l e u s e . El le r appe l l e un p e u T. Lamar-
cki ma is s 'en d i s t i n g u e par la p r o f o n d e u r de la dépress ion s u t ú r a l e ; 
on sai t du res te q u e ce c a r a c t è r e es t p a r t i c u l i è r e m e n t m a r q u é d a n s 
les Tu r r i t e l l e s de l 'Éocène in fé r ieur . 

Loc. C e t t e espèce , avec sa va r ié té , es t un des fossiles les p lu s 
a b o n d a n t s dans les g i s emen t s de B i r o n ; les échan t i l lons figurés p r o 
v i e n n e n t des argi les a c t u e l l e m e n t explo i tées à B i r o n - M a r n i è r e . 

2 8 . Turritella (Ilaustator) Solanderi MAYER EYMAR. 

Pl . XXXI , fig, i l . 

1 8 6 5 Turritella edita DESHAYES, Desc r . des a n i m a u x sans v e r t è b r e s 
du bass in de P a r i s , t ome 2 , p . 3 1 3 (non 
BRANDER, n o n S o w . ) . 

1 8 7 7 — Solanderi MAYEH-EYMAR, Ver s t . v o n E ins i ede ln , p . 8 4 . 
1 9 1 1 — — COSSMANN, I c o n o g r a p h i e , t. I I , p l . X X , fig. 1 2 5 -

9 . 

1 9 1 2 •— — COSSMANN, Essa is , 9 E l iv ra i son , p . 1 1 7 . 
1 9 2 3 — — COSSMANN, Le g i s e m e n t cu is ien de G a n , p . 5 2 , 

Pl . I I I , fig. 3 4 . 

N o u s r a p p o r t o n s à ce t t e espèce un. pe t i t échan t i l l on qu i se d i s 
t ingue des p r é c é d e n t s par son o r n e m e n t a t i o n b ien moins accenLuée ; 
les co rdons son t b e a u c o u p p lus fins et les ca rènes à pe ine d i s t i nc t e s . 
Les tours son t l é g è r e m e n t concaves c o m m e d a n s le t y p e figuré pa r 
Deshayes e t s épa rés p a r u n e s u t u r e p r o f o n d e . 

Loc. C e l t e fo rme p a r a î t r a r e d a n s les arg i les exp lo i tées à B i r o n -
Marn iè re ; nous n ' e n avons recuei l l i q u ' u n é c h a n t i l l o n . 

2 9 . Natica (Crommium) acutella L E Y M E R I E . 

Pl . X X X I . fig. í, i a. 

1 8 4 6 Natica acutella LEYMERIE, T e r r a i n à N u m m u l i t e s des Corb i è r e s 
(Mém. Soc. géol. de Fr., 2 E sér ie , t ome 1 , 
p . 3 6 3 , P l . X V , fig. 1 6 ) . 

1 9 0 3 — — DONCIEUX, M o n o g r . géo l . pa l . des Corb iè re s 
o r ien ta les (Ann. Univ. Lyon, n " c sé r ie , 
F a s e . I I ) , p . 3 3 8 , P l . V I , fig. 1 ) . 

J 9 0 8 — — DONCIEUX, Ca t a l . des foss. n u m m . des C o r 
b i è r e s s e p t e n l r . (Ibid., fasc. 2 2 ) , p . 2 2 1 , 
Pl . X I I , fig. 8 . 

1 9 2 3 Ampullina (Crommium) acutella COSSMANN, Le g i s e m e n t cu i s ien 
de G a n , p . 4 0 , P l . I I I , fig. 3 7 , 3 8 . 

Cet te espèce n 'a é té ju squ ' i c i r e p r é s e n t é e q u e p a r des é c h a n t i l l o n s 



i n c o m p l e t s et m é d i o c r e m e n t conse rvés ; celui de G a n figuré par Coss -
manr i ne p a r a î t pas a d u l t e . D a n s le j e u n e en effet le tes t es t m i n c e e t 
c 'es t s e u l e m e n t d a n s l ' adu l te qu ' i l p r e n d sa forte épa i sseur n o r m a l e ; il 
es t a lors c o u p é en b iseau à l ' o u v e r t u r e , le l ab re r e s t a n t ainsi t r a n c h a n t . 
Dès le j e u n e âge il se p r o l o n g e en a v a n t , en d e h o r s de la c o l u m e l l e , 
e t y f o r m e u n e sor te de la rge pav i l lon à b o r d e x t e r n e r e t r o u s s é e t 
sa i l lan t qui se r e c o u r b e et v i en t r e c o u v r i r l ' omb i l i c . 

La spire est formée de 7 tou r s é t ro i t s , l é g è r e m e n t t r o n q u é s en 
a r r i è r e pa r une r a m p e é t ro i t e d é p r i m é e , qu i s ' a t t é n u e d a n s l ' adu l t e . 

C e t t e e spèce es t t r è s vo is ine d e TV. Willemeli, ma i s elle est m o i n s 
t r a p u e , p lus é l égan te de forme e t la sp i re es t r e l a t i v e m e n t p lu s a l l on 
gée ; dans l ' adu l t e l ' o u v e r t u r e es t m i e u x d é t a c h é e . 

Loc. Assez c o m m u n auss i b ien à B i ron -La Cep qu ' à B i r o n - M a r -
n i è r e . 

3 0 . Vêlâtes Schmideli CHEMNITZ. 

Pl . X X X I , fig. 12, 12a. 

1786 Nerita, Schmideli CHEMNITZ , C o n c h y l , C a b . , t . I X , p . 130 
p l . C X I V , fig. 9 7 5 . 

1824 — conoidea D E S H A Y E S , Coq . foss. d u bass in pa r i s i en , t. I l , 
p . 149, P l . X V I I I . 

1903 Vêlâtes Schmideli D O N C I E U X , M o n o g r . g é o l . p a l . des Corb i è r e s 
o r i en t a l e s (Ami. Univ. Lyon, n l l e sér ie , 
fasc. I I ) , p . 337 , P l . V , fig. 9 . 

1908 — — D O N C I E U X , C o r b . sep t . (ibid. 2° p a r t i e ) , p . 232 . 
1925 — — C O S S M A N N , Essa i s , 1 3 e l i v r . , p . 2 2 8 . 

Cet t e espèce b ien c o n n u e , c a r a c t é r i s t i q u e du Cui s i en , n ' e s t r e p r é 
sen t ée à B i ron que pa r u n f ragment à tes t c o n s e r v é de la co l lec t ion 
D u b a l e n (La Cep) e t pa r u n m o u l e b ien ca rac té r i sé q u e nous avons 
recue i l l i d a n s la c o u c h e à g r a n d e s Céri fes de B i r o n - M a r n i è r e , et q u e 
n o u s avons fait figurer. 

3 1 . Dentalium bironense nov. sp. 

Pl. X X X I I , fig. 1 . 

N o u s a v o n s recuei l l i d a n s les exp lo i t a t ions d ' a rg i le à B i r o n - M a r 
n i è r e p l u s i e u r s f r a g m e n t s de ce t t e e spèce , qu i n o u s o n t p e r m i s d 'en 
r e c o n s t i t u e r l ' o r n e m e n t a t i o n . D a n s le j e u n e , la fo rme est n e t t e m e n t 
p o l y g o n a l e avec 7 cô tes angu leuses sa i l lantes ; d a n s le t r o n ç o n s u i v a n t 
on vo i t a p p a r a î t r e que lques fines cos tu les e n t r e les grosses cô tes . 
Celles-ci d i m i n u e n t d ' i m p o r t a n c e re la t ive , t a n d i s q u e les cos tu les se 
d é v e l o p p e n t d a n s les in t e rva l l e s au n o m b r e de 5 à 6, et b i e n t ô t la 
sect ion d e v i e n t c i r cu l a i r e . La coqui l l e pa ra î t d e v e n i r l isse dans 
l ' adu l t e . 

Ce t t e espèce r appe l l e p a r son o r n e m e n t a t i o n les formes du T e r t i a i r e 
s u p é r i e u r et en pa r t i cu l i e r le D. sexanc/ulare L A M K . , ma i s celui-ci n'a 



q u ' u n e côte in t e rca l ée , qu i dev i en t auss i for te que les p r e m i è r e s , de 
sor te que l ' adu l te est o r n é de 12 grosses côtes subéga le s . 

Il es t poss ib le q u e le D. lenuistrialnm R O U A U L T , é tab l i s u r un t r o n 
çon ne r e p r é s e n t e q u e l 'âge m o y e n de ce t t e espèce , mais l ' e spèce , 
a é té i n t e r p r é t é e d i f fé remment p a r C o s s m a n n qu i en a figuré un échan
t i l lon t rès j e u n e , o r n é , d i t - i l , d ' u n e douza ine de cô tes , pa r c o n s é q u e n t 
bien p lus cos tu lé q u e l ' échan t i l lon de B i r o n . 

Loc. D a n s les argi les exp lo i tées à B i r o n - M a r n i è r e . 

3 2 . Chama distans D E S I I A Y E S . 

Pl. X X X I , f i S . M. 

1860 Chama dis tans D E S I I A Y E S , D e s c r . des a n i m a u x sans ve r t èb re s du 
bass in d é P a r i s , t o m e I I , p . 582, P l . L V I I I , 
fig. 1-4. 

1906 — — C O S S M A N N , I c o n o g r . , P l . X X , fig. 7 6 - 2 . 

U n gros f r a g m e n t de la va lve g a u c h e , m o n t r a n t le c r o c h e t et l ' ap
parei l c a rd ina l ; celui-ci es t b ien ca rac t é r i s é p a r su i te de l ' épa i sseur du 
t e s t ; il est formé d ' u n e g rosse d e n t cen t r a l e 2 e t d ' u n e m a r g i n a l e 4 b , 
séparées pa r la fossette 3 'b . E x t é r i e u r e m e n t l ' o r n e m e n t se c o m p o s e de 
lamel les sa i l l an tes t rès é c a r t é e s , Ce t t e espèce , t rès vois ine d u Chama 
calcarata d u L u t é t i e n , s 'en d i s t ingue pa rce q u e les lamel les son t m o i n s 
f inement den t i cu lées ; d a n s le bass in de Pa r i s elle c a r ac t é r i s e le C u i -
s i en . 

Loc. Une seule va lve g a u c h e de la co l lec t ion D u b a l e n , p r o v e n a n t 
de B i r o n - L a C e p . 

33 . Chlamys Rouaulti C O S S M A N N . 

M. D u b a l e n a recuei l l i à B i r o n - L a Cep d a n s la c o u c h e I I I , un é c h a n 
tillon i n c o m p l e t de P e c t e n , c a r ac t é r i s é pa r des côtes m i n c e s r a y o n 
nan te s e n t r e lesquel les on d i s t i ngue 3 cô tes t r è s fines, c o n s t i t u é e s p a r 
des écai l les . Ce t t e forme ne semble pas p o u v o i r ê t r e d i s t i n g u é e de l 'es
pèce de la Tu i l e r i e de G a n , figurée pa r C o s s m a n n ( p . 22, P l . I I , 
fig. 2 1 , non 2 0 ) . 

34. Chlamys cf. optatUS D E S I I A Y E S . 

1860 Pecten nptalus D E S I I A Y E S , Desc r ip t ion des a n i m a u x sans ver 
t èb re s du bass in de P a r i s , t ome I I , p . 8 1 , 
P l . L X X I X , fig, 18-20. 

1906 Chlamys — C O S S M A N N , I c o n o g r a p h i e , P l . X L I , fig. 131-14. 

Un f r a g m e n t de la va lve d ro i t e m o n t r a n t la rég ion ca rd ina l e , la 
l'orme g é n é r a l e e t une par t i e du test du côté de l ' é c h a n c r u r e . La 
coqui l le es t à peu p rès c i r cu la i r e a v e c un d i a m è t r e de 20 m i l l i m è t r e s ; 
elle es t o rnée de côtes r égu l i è res a r r o n d i e s , s épa rées pa r un sil lon 



é t r o i t ; les cô tes o n t u n e l a r g e u r de 1 m m . à leur e x t r é m i t é su r le bord 
de la coqu i l l e , elles son t o rnées de s t r ies t r ansve r sa l e s r é g u l i è r e s . 

Loc. U n seul échan t i l l on de B i r o n - M a r n i è r e d a n s la c o u c h e à Vêlâtes 
Schinideli. 

35. Stalagmium O'Gormani nov. sp. 

Pl . X X X I , fig. 13. 

Coqui l l e b iva lve de pe t i t e taille (10 mi l l imè t r e s su r 9) r a p p e l a n t les 
Arc idés par sa c h a r n i è r e d ro i t e et à d e n t s mu l t i p l e s ; elle es t ovale , 
a r r o n d i e e t p r o l o n g é e o b l i q u e m e n t du côté p o s t é r i e u r . E x t é r i e u r e m e n t 
on d i s t i ngue le s o m m e t renflé , à p a r t i r d u q u e l se d é v e l o p p e n t r égu
l i è r e m e n t des s t r i es d ' acc ro i s sement r e p r é s e n t é e s par des s i l lons c o n 
c e n t r i q u e s qu i d é c o u p e n t u n e success ion de b a n d e s é t ro i t e s . Cel les-c i 
d a n s la moi t i é p o s t é r i e u r e de la coqui l l e sont c ro i sées pa r des côtes 
r a y o n n a n t e s , d ' abord t rès fines dans la p a r t i e m é d i a n e , pu is a u g m e n 
t a n t d ' i m p o r t a n c e p r o g r e s s i v e m e n t e t d e v e n a n t p e r l é e s . 

Le t e s t es t épais , po rce l ané ; le bo rd ven t r a l est b o r d é et on dis
t i n g u e à q u e l q u e d i s t ance u n e t rès faible impress ion pal léale e n t i è r e , 
r é u n i s s a n t les deux i m p r e s s i o n s m u s c u l a i r e s , la p o s t é r i e u r e é t a n t un 
peu p lus d é v e l o p p é e q u e l ' a n t é r i e u r e ; elles son t d o m i n é e s p a r un 
la rge p l a n c h e r ca rd ina l l imité pa r la c h a r n i è r e d r o i t e d o n t la lon 
g u e u r est e n v i r o n les 7/10 de celle de la c o q u i l l e ; su r ce p l a n c h e r les 
d e n t s s o n t d i sposées en a r c de cerc le et c o n s t i t u e n t d e u x sér ies d i s 
t i nc t e s : la p o s t é r i e u r e c o m p r e n d S d en t s épaisses , p r e s q u e para l lè les 
à la l igne ca rd ina l e ; elles c o m m e n c e n t i m m é d i a t e m e n t au -des sus de 
l ' impress ion m u s c u l a i r e , a u g m e n t e n t d-abord d ' i m p o r t a n c e puis 
d i m i n u e n t en d e v e n a n t l é g è r e m e n t ob l iques . Au mi l ieu d u p l a n c h e r 
ca rd ina l , a u - d e s s o u s d u s o m m e t de la coqui l le a p p a r a i s s e n t q u e l q u e s 
g r a n u l e s i r r égu l i e r s , pu i s se d é v e l o p p e n t les 6 d e n t s d e la r a n g é e a n t é 
r i e u r e , d ' abo rd coudées pu i s para l lè les à la l igne c a r d i n a l e . 

L ' a réa l i g a m e n t a i r e est e x t r ê m e m e n t étFoite e t n ' ex i s te q u e d u côté 
p o s t é r i e u r , le s o m m e t de la coqui l le é t an t f o r t e m e n t r e j e t é du côté 
a n t é r i e u r ; d a n s les i n d i v i d u s j e u n e s le l i g a m e n t est insé ré d a n s un 
é t ro i t s i l lon c o m p r i s e n t r e le b o r d de la coqui l le et l ' a rê te l i m i t a n t 
le p l a n c h e r c a rd ina l ; dans l ' adu l te on d i s t i n g u e 2 ou 3 de ces si l lons 
t rès r a p p r o c h é s e t de l o n g u e u r c r o i s s a n t e . 

O n c o n s t a t e en m ê m e t e m p s q u e la coqui l l e est l é g è r e m e n t bâ i l lan te 
d u côté p o s t é r i e u r , c e t t e d i spos i t ion r a p p r o c h é e d u d é p l a c e m e n t d u 
s o m m e t ve r s le cô té a n t é r i e u r rappe l le les ca rac t è re s des coqui l les 
cavicoles ; il s emble a insi q u e ce t t e modif ica t ion du type P é t o n c l e 
r é s u l t e r a i t d ' u n c h a n g e m e n t dans la m a n i è r e de vivre de l ' an imal . J 'a i 
pu cons t a t e r u n e modif ica t ion a n a l o g u e d a n s ce r t a in s Arc idés pa léo -
zo ïques c o m m e Parallelodon Lajonkairei, où l e ' dép l acemen t du s o m m e t 
du côté a n t é r i e u r e n t r a î n e la d i spa r i t i on d u l i gamen t de ce cô té . 

Q u o i q u ' i l en soit , que l le p lace faut-il d o n n e r dans la classification 
au fossile de B i r o n ? que l les son t ses vé r i t ab le s aff ini tés? Il es t néces
sai re p o u r r é p o n d r e à ce t te q u e s t i o n de r e m o n t e r à l 'or ig ine du 



g r o u p e des T a x o d o n t e s : si Fon p r e n d p o u r p o i n t de d é p a r t les formes 
n a c r é e s , on vo i t q u e les unes son t p lus ou m o i n s é t r o i t e m e n t fixées, 
c o m m e les P t é r i n é e s et qu ' e l l e s on t a lors u n e l igne ca rd ina le d ro i t e 
avec un l i gamen t é g a l e m e n t d é v e l o p p é en a v a n t et en a r r i è re ( a m p h i -
dète) , t and i s q u e les a u t r e s s o n t t o u t à l'ait l i b re s , c o m m e les N u c u -
lidés et m è n e n t une vie ac t ive ; dans ce d e r n i e r cas le l i g a m e n t a 
c o n s e r v é sa forme p r i m i t i v e et est logé clans u n e cav i t é t r i a n g u l a i r e 
i m m é d i a t e m e n t sous les c r o c h e t s . 

D u p r e m i e r g r o u p e d é r i v e n t les Arc idés t a n t ô t p r e s q u e fixés p a r 
un fort byssus p é d i e u x , t a n t ô t au c o n t r a i r e l i b r e s ; mais la coqui l le es t 
t ou jou r s a l longée d a n s le sens a n l é r o - p o s t é r i e u r avec une l igne ca rd i 
nale d ro i t e , a u - d e s s u s de laque l le se d é v e l o p p e une aréa l i g a m e n t a i r e 
t r i angu la i r e . La coqui l le es t épaisse , s o u v e n t de g r a n d e tai l le et l ' an i 
mal h a b i t e s u r t o u t la zone s u b m a r g i n a l e , dans les m e r s c h a u d e s . Dès 
l ' époque s econda i r e on obse rve u n e modif ica t ion b r u s q u e en r e l a t i on 
p r o b a b l e m e n t avec un c h a n g e m e n t d ' hab i t a t : la coqu i l l e est b e a u c o u p 
p lus pe t i t e , elle ne s 'a l longe p lus t r a n s v e r s a l e m e n t , la c h a r n i è r e d r o i t e 
est c o u r t e , cle so r t e q u e la coqui l l e est p r e s q u e r o n d e ; en o u t r e le 
l i g a m e n t conse rve sa forme p r imi t i ve , il es t l o g é d a n s u n e pe t i t e c a v i t é 
t r i a n g u l a i r e , i m m é d i a t e m e n t sous les c r o c h e t s . C ' e s t le gen re Limop
sis qui a un h a b i t a t t rès é t e n d u , niais qu i p r o b a b l e m e n t a pr is n a i s 
sance d a n s les eaux p ro fondes ou p lus f ro ides . 

A l ' époque c ré tacée une modif ica t ion a n a l o g u e se p r o d u i t , m a i s 
moins , a c c e n t u é e : c 'est enco re une forme r o n d e , équ i l a t é r a l e , qu i 
r e m p l a c e la l 'orme a l longée des A r c i d é s , la c h a r n i è r e est t o u j o u r s 
dro i te , mais r e l a t i v e m e n t c o u r t e , et elle es t s u r m o n t é e d ' u n e aréa l iga
m e n t a i r e , avec ses si l lons en c h e v r o n s , t o u t à fait s e m b l a b l e à cel le 
des Arc idé s , c 'es t le g e n r e Peciunculus. 

La coqui l l e de Biron nous p r é s e n t e u n e nouve l l e modif icat ion, elle 
est pet i te e t r appe l l e par sa forme les Limopsis, mais c 'est un l i g a m e n t 
de Pé tonc l e développé seulement du côté postérieur, pa r su i te du 
d é p l a c e m e n t du s o m m e t vers le cô té a n t é r i e u r , modif ica t ion q u e nous 
avons s ignalée p lus haut, clans ce r t a ines formes pa léozoïques . C 'es t en 
réa l i té un Peciunculus avec un l i g a m e n t pos t é r i eu r ( op i s t hodè t e ) . 

Il exis te dans le Te r t i a i r e de Be lg ique u n e pe t i te coqui l le a r r o n d i e 
(d iam. 11 m m . ) qui elle aussi a u n e c h a r n i è r e de Pé tonc le avec un liga
m e n t o p i s t h o d è t e ; Ga leo t t i l'a décr i t e en 1837, c o m m e Peciunculus 
granulatoides e t P. Nysli. N y s t a r ep r i s un peu p lus t a rd (1843) 1 

p o u r ce t t e forme le n o m g é n é r i q u e de Slalagrnium C O N R A D . Si ce t t e 
i n t e r p r é t a t i o n est exac t e , le fossile de Bi ron sera i t un Stalagmium ; il 
se d i s t i ngue de l ' espèce de B e l g i q u e 2 pa r sa c h a r n i è r e d r o i t e et a l longée . 

1. Descript ion des coquil les et des Polvpiers fossi les des terrains tertiaires de 
la Belgique, p. 238, Pl. XVIII, fig b. 

2. D'après les échanti l lons qui m'ont été communiqués par mon collègue et ami 
DoUfus, cette espèce serait accompagnée dans ces gisements par une espèce lui 
ressemblant extrêmement par sa taille, sa forme, son ornementat ion, ses dents 
cardinales, mais qui par son l igament est un Limopsis incontestable ; il n'y a 

10 septembre 1930. ttull. Soc . géol. Fr . , (-1), X X I X . — 25 



D ' A r c h i a c a .signalé é g a l e m e n t le 5 / . Nysli à Bia r r i t z , ainsi q u ' u n e 
d e u x i è m e espèce qu ' i l déc r i t et f igure sous le n o m de St. aviculnides ; 
le type p r o v e n a n t de la col lec t ion P r a t t es t c o n s e r v é d a n s les col lec
t ions de l 'Ecole des Mines , ma i s le l i gamen t est d é v e l o p p é auss i b ien 
du côté a n t é r i e u r q u e du côté p o s t é r i e u r , c 'es t un Pectunculus avec 
u n e l o n g u e c h a r n i è r e d ro i t e , c a r a c t è r e qu i le r a p p r o c h e r a i t des A r c h e s . 
U n e m ê m e obse rva t ion s 'appliqueraiL au Si. qrande BELL.YRDI , de la 
Pa l l a rea , qui n 'es t p e u t - ê t r e pas d i s t i nc t de l 'espèce p r é c é d e n t e . 

Loc. L ' é chan t i l l on figuré p r o v i e n t d e s argi les a c t u e l l e m e n t explo i tées 
à B i r o n - M a r n i è r e ; M. Duba l en a é g a l e m e n t recuei l l i la m ê m e espèce 
à B i r o n - L a C e p . 

NuMMULITHlÉS. 

3 6 . Nummulites parvulus I I . D O U V I L L É . 

Pl. XXXII , fig. 26 à 30. 

1 9 2 4 Nummulites parvulus H . D O U V I L L É , Les p r e m i è r e s N u m m u l i t e s 
d a n s l 'Éocène du B é a r n (CR. Ac. Se., 
t. 1 7 8 , p . 3 7 , fig. 5 à 9 ) . ' 

Cet t e pe t i t e forme d u g r o u p e des R a d i é e s dépasse à pe ine 2 m m . ; 
les filets son t l é g è r e m e n t ondu lé s e t au n o m b r e d ' u n e v ing ta ine su r le 
d e r n i e r t o u r ; su r q u e l q u e s échan t i l l ons on d i s t i ngue à l ' apex de ra res 
g r a n u l e s . 

La sec t ion é q u a t o r i a l e ( loc. c i t . , fig. 9 ) m o n t r e 6 t ou r s assez r égu l i e r s 
d o n t le d e r n i e r a 0 , 3 m m . de l a rgeu r . Au c e n t r e l ' e m b r y o n m é g a -
s p h é r i q u e (nuc l éoconque ) es t b ice l lu ia i re e t r a p p e l l e t o u t à fait la d i s 
pos i t ion q u e j ' a i s ignalée en 1 9 1 8 1 d a n s N. Guellardi e t en 1 9 1 9 2 d a n s 
N. suhalacicus ; il es t s e u l e m e n t n o t a b l e m e n t p lu s pe t i t 0 , 1 2 e t 
0 , 0 8 m m . d a n s les d e u x d i m e n s i o n s , soi t 1 / 5 de l ' e m b r y o n de N. suha
lacicus e t 1 / 3 de celui de N. Guellardi. C'est le c a r a c t è r e d ' u n e fo rme 
p r i m i t i v e et il s emble bien que ce soit la p lus a n c i e n n e fo rme de l 'Aqui 
ta ine et non ce t te d e r n i è r e espèce c o m m e j e le pensa is t ou t d ' a b o r d . 

Ce t t e t rès pe t i te espèce forme des so r t e s d ' a m a s , ou p lus e x a c t e m e n t 
d ' e s sa ims , dans les argi les exp lo i tées , c ' es t -à -d i re dans la c o u c h e la p lu s 
in fé r ieure du g i s e m e n t , associée à une O p e r c u l i n e de m ê m e faille (Op. 
parva) ; il s emble qu 'e l l e faisait pa r t i e d u p l a n c t o n et c 'est sous ce t te 
fo rme e t d a n s ces c o n d i t i o n s q u e les N u m m u l i t e s a u r a i e n t é té a p p o r 
tées pa r les c o u r a n t s dans le golfe a q u i t a n i e n . 

P a r l a pe t i t e sse de son e m b r y o n j o i n t e à sa pe t i t e ta i l le , ce t t e espèce 

aucun passage entre les deux espèces . C'est un phénomène de convergence des 
plus ncls , résultant de l'adaptation ù un même habitât. 

1. Les Foraminifères sont - i l s toujours unicellulaires ? (Clt.Ac.Sc, t. J07, 
p. 146, 22 jui l let 1918). 

2. L'Éocène inf. en Aquitaine et dans les Pyrénées (Mêm. Carie géol. dël. de lu 
France, 1919), fig. 3. p, 13). 



est n e t t e m e n t c a r a c t é r i s é e ; j ' a i s igna lé à sa surface l ' appa r i t ion de 
rares g r a n u l e s ; su r d ' a u t r e s é chan t i l l ons , peu t -ê t r e d ' un n iveau p lus 
é levé (P l . X X X I I , fig. 30), on c o m m e n c e à vo i r se dess ine r u n e r a n g é e 
de g r a n u l e s a u - d e s s u s du c o r d o n m a r g i n a l de l ' a v a n t - d e r n i e r t o u r . 
C'est le d é b u t de la fo rme q u e j ' a i déc r i t e c o m m e N. prelucasi. 

3 7 . Nummulites mamillinus H . DOUVILLÉ. 

Pl. X X X I I , fig. 27. 

1924 Nummulites mamillinus H. DOUVILLÉ, ibid. i ig. 13, 14. 
Ce t t e espèce a c c o m p a g n e la p r é c é d e n t e et ne s 'en d i s t i n g u e q u e pa r 

la p r é s e n c e d ' u n m a m e l o n à l ' apex . 

3 8 . Nummulites Lucasi D'ARCHIAC. 

Pl . X X X I I , fig. 17, 17 a, 18, 18a. 

1850 Nummulina lenlicularis AL. ROUAULT, Mém. Soc. c/éol. de Fr., 
(2) Vo l . I I I , 2 e p a r t i e , p . 466 , P l . X I V , 
fig. 11 (non BOUDÉE). 

1850 Nummulites Lucas iana D'ARCHIAC , H i s t . des p r o g r è s de la géo
logie , t. I I I , p . 238 (parlim). 

1853 — Lucasana D'ARCHIAC ET HAIME, M o n o g r a p h i e , 
p . 124 (parlim. excl . t o u t e s fig. de 
P l . V I I ) ; 

1911 — Lucasanus BOUSSAC , E t u d e s pa l . su r le N u m m u l i -
l ique a lp in (Mém. Carie géol.), p . 52, 
P l . I I , fig. 14, 15. 

1919 •— Lucasi I I . DOUVILLÉ , L ' E o c è n e inf. en A q u i 
ta ine e t d a n s les P y r é n é e s , P l . I , 
fig. 18 à 3 8 , p . 59 . 

J e crois inu t i l e de r e v e n i r su r la déf ini t ion de ce t t e espèce , é t ab l i e 
par d ' A r c h i a c su r un échan t i l l on de Bos d ' A r r o s , figuré assez m é d i o 
c remen t pa r Al . R o u a u l t et p o u r leque l il a r e p r i s un n o m m a n u s c r i t 
de Def rance . Boussac en a r e t r o u v é et figuré des t o p o t y p e s ; l ' e spèce 
est f r équen te à G a n , p r i n c i p a l e m e n t dans les c o u c h e s i n f é r i eu re s de 
la t r a n c h é e du c h e m i n d e fer, d ' a p r è s les réco l les de S t u a r t M e n l e a t h . 
J ' en ai figuré de n o m b r e u s e s va r i é t é s ; il faut c o n s i d é r e r c o m m e 
typ iques les formes où tou te la sur face esl couve r t e de g r a n u l a t i o n s 
( comme dans le t ype de R o u a u l t ) . 

Nous avons recuei l l i à B i ron de ra res échan t i l l ons de ce t t e forme 
dans le d é c o u v e r t , a u - d e s s o u s des c o u c h e s à N. uraniensis. 

3 9 . Nummulites uraniensis ( D E LA H A R P E ) H I - I M . 

P l . X X X I I , fig. 5 à 1(5. 

1883 Nummulites perfora-la'vav. uranensis ni; LA HARPE, E t u d e des 
N u m m u l i t e s de la Suisse (Mém. Soc. 
pal. Suisse, 1SS3), P l . I I I , fig. 1-3. 



1908 Nuinmulina uraniensis A R N O L D H E I M , Die N u m m u l i t e n - u n d 
F l y s c h b i l d u n g e n de r S c h w e i z e r A lpen 
(Ahh. d. schweiz. pal. Gesellsch., 
Vol . X X X V ) , p . 226, P l . I, I I , I I I , 
f i g . 1 - 1 1 . 

De la H a r p e ava i t dess iné sous le nom de Num. perforais., va r . ura-
nensis, des é c h a n t i l l o n s de sa col lec t ion p r o v e n a n t de S is ikon et de 
V i z n a u e r s t o c k , qu i lui ava ien t é té r e m i s p a r K a u f m a n n . Ces l igures on t 
été publ iées ap rès sa m o r t dans les M é m o i r e s de la Soc ié té p a l é o n t o l o -
g ique su isse , mais ils ne m o n t r e n t les ca rac t è r e s ni de l ' espèce ni de 
la v a r i é t é . M. A. H e i m en a r ep r i s l ' é tude d ' ap rè s les é c h a n t i l l o n s des 
mômes g i s e m e n t s e t il en a figuré un g r a n d n o m b r e , qu i se t r o u v e n t 
a insi ê t re des t o p o t y p e s . 

P o u r les ra i sons que j ' a i d o n n é e s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , il a b a n d o n n e 
le n o m de perfora/us 1 et p r o p o s e p o u r ce t t e forme le nom spécif ique de 
uraniensis. 

La t rès belle série des figures qu i a c c o m p a g n e le m é m o i r e de l ' au
t eu r m o n t r e bien les ca rac t è r e s de l ' espèce : les g r a n u l e s son t n o m 
b r e u x , c o u v r e n t t o u t e la sur face et son t p lacés à la fois sur les filets et 
e n t r e les filets. C e u x - c i son t t o u r b i l l o n n a n t s ou m é a n d r i f o r m e s c o m m e 
dans N. alacicus. Ce t t e espèce se d i s t i n g u e fac i l ement de N. aluricus 
où les g r a n u l e s se d é v e l o p p e n t s e u l e m e n t e n t r e les filets. 1511e est beau 
c o u p p lus vois ine de l 'espèce q u e j ' a i déc r i t e en 1919 2 sous le n o m de 
N. qranifer; ma is d a n s celle-ci les g r a n u l e s son t b e a u c o u p m o i n s 
n o m b r e u x , d é v e l o p p é s p r i n c i p a l e m e n t s u r les filets et d i spa ra i s sen t le 
p lus s o u v e n t d a n s l ' adu l t e qu i se d i s t i ngue a lors diff ici lement de N. 
alacicus ; on p e u t la cons idé re r c o m m e u n e p r é m u t a t i o n de N. ura
niensis. 

1. Comme te nom de perforalus a été conservé par Boussac. et est encore usité 
par les paléontologues italiens, je crois uti le de revenir une fois de plus sur cette 
quest ion. Ce nom spécifique a été établi par de Monlfort en 1808 (Conchyliologie 
sys témat ique , vol . I, p. 166) pour un petit échantillon de 4 mm. de diamètre, dont 
il donne en même temps une figure grossie ; c'est une Nummul i te radiée avec 
granules entre les filets. C'est la reproduction d'une figure de Fichtel et Moll 
(Testacea-microscopica, Pl . 6, fig. h, 1803) et ces auteurs l'indiquent comme une 
variété du Nniitilus lenticnlaris, fossile de Klausenburg (Siebengebirge). 

A la demande de Schlumberger, le professeur ICoch de Budapest a bien voulu, 
en 1902, rechercher l'origine de ces diverses variétés du N. lenticularis ; trois 
d'entre elles se rapportent à des fossi les ol igocènes communs dans les environs, 
N. Fichteli, N. Boucheri, N. vasca, mais les deux autres, une Orbitoïde, et préci
sément la variété h. n'ont été rencontrées que remaniées dans les terrains de trans
port (diluvialen und alluvialen Schotter) . C'est donc sur un échanti l lon de très 
petite taille et de g i sement indéterminé que le nom de A', perforatus aurait été 
inst i tué ; il est vraiment imposs ible de l'accepter. On peut ajouter que les nom
breux échantil lons qui ont été figurés ou qui existent dans les col lect ions sous 
ce nom sont de grande taille et dillercnt complètement de la figure de Montfort. 
Il faut prendre le nom d'aturicus LEYMEKIE, dont le type provient d'un gisement 
bien connu (Fontaine de la médaille) où il est extrêmement abondant, et associé 
à sa compagne mégasphérique, A'. ItnuauUi. 

2. L'Eocène inférieur en Aquitaine et dans les Pyrénées (Mém. Carie gèol. dét. 
de la France, 1919), p. 15, P U , fig. 39 à 41, Pl. II, fig. 5 à 8. 



L ' e s p è c e e s t - e x t r ê m e m e n t a b o n d a n t e d a n s le découve r t de l ' exp lo i 
t a t ion d 'a rg i le (la M a r n i è r e ) où elle a t t e i n t un d i a m è t r e de 1 8 m m . 
(Pl . X X X I I , fig. 5 à 7 ) . P l u s a b o n d a n t e encore est sa c o m p a g n e 
m é g a s p h é r i q u e avec un d i a m è t r e de 5 m m . (P l . X X X I I , fig. 1 0 à 1 3 ) . 
Les figures gross ies q u e nous en avons d o n n é e s (Pl . X X X I I , fig. 8 , 
9 , 1 0 e t 1 4 à 1 6 ) m o n t r e n t b ien le g r a n d d é v e l o p p e m e n t des g r a n u l e s 
et l eu r pos i t ion su r les filets et e n t r e les filets. 

Ce t t e espèce associée à N. atacicus c a r ac t é r i s e l e L u t é t i e n i n f é r i e u r ; 
on la r e t r o u v e à S a i n t - B a r t h é l e m y et à U r c u i t ; elle a é té s o u v e n t con 
fondue dans ces g i semen t s avec N. crassus ou N. perforâtes (aturicus). 

4 0 . Nummulites atacicus LEYMEHIE. 

P l . XXXII , fig. i. 

1 8 4 6 Nummulites atacicus L E Y M E H I E (Mém. Soc. qéol. de France, 
2 E sé r ie , t . I , p . 3 5 8 , p l . B , fig. 1 3 ) . 

1 8 5 3 — hiarrilzensis D ' A R C I U A C ET H A I M E , M o n o g r . , p . 1 3 1 , 

P l . V I I I , fig. 5 . 
1 8 7 9 — — DE LA H A R P E , Desc r . d. N u m m . de 

Bia r r i t z . •— N u m m . du c o m t é de 
Nice . 

1 9 0 5 — atacicus H . D O U V I L L É (B.S.G.Fr., [A], t. V , 
p . 3 2 ) . 

1 9 0 5 — — D O N X I E U X , C a t . foss. n u m m . de l 'Aude 
e t de l ' H é r a u l t , p . 1 1 4 . 

1 9 1 1 — — BOLISSAC, N u m m . a lp in (Mém. Carte 
géol., p . 2 8 , P l . I I , fig. 2 6 , P l . I I I , 
fig. 1 5 , P l . V, fig. 1 4 ) . 

1 9 1 9 — — H . D O U V I L L É , L 'Kocène inf. A q u i t . e t 
P y r é n é e s , p . 3 8 , P l . I I I , fig. 1 à 6 . 

Je n 'ai r ien à a jou te r au suje t de ce t t e espèce bien c o n n u e qu i p r i 
m i t i v e m e n t ava i t été c o n f o n d u e par de la H a r p e avec N. hiarrilzensis. 
Elle est t rès c o m m u n e et a t t e i n t une g r a n d e . t a i l l e . d a n s l 'Eocène infé
r i eur , d 'où le type a é té déc r i t , mais elle pe r s i s t e d a n s tou t le L u t ô -
t ien . A B i ron elle a c c o m p a g n e N. uraniensis, ma is elle n'y est pas t rès 
c o m m u n e . 

4 1 . Assilina spira DE R O I S S Y . 

Pl. XXXII, fig. 19 à 21. 

1 8 0 5 Nummulites spira DE R O I S S Y , H i s t . na t . des Mol lusques , vol . V , 

p . 5 7 . 

1 8 5 0 Assilina — D ' A R C I U A C , Mém. Soc. qéol. deFr., 2 E sé r ie , 
vol . I I I , p . 4 1 7 , Pl . I X , fig. 1 7 . 

1 8 5 3 — — D ' A R C I U A C E T H A I M E , M o n o g r a p h i e , p . 1 5 5 , 

Pl . X I , fig. 1 à 5 . 



Cet t e espèce ca rac t é r i s ée pa r la saillie du b o u r r e l e t m a r g i n a l est 
r e p r é s e n t é e à Biron par d 'assez n o m b r e u x échan t i l lons dans le d é c o u 
ver t de l ' exp lo i ta t ion ; ils son t de pe t i t e tai l le et m é d i o c r e m e n t con 
s e r v é s . 

4 2 . Assilina granulosa D ' A R C H I A C . 

PI. XXXII , f i s . 22 à 25. 

1847 Nnmmulinn. granulosa D'ARCIUAC (Bull. Soc. géol. Je /</'., 
2'' sé r ie , t. IV) , p . 1010. 

1850 — — D'ARCHIAC (Mém. Soc. qéol. de Fr., 
2 e sé r ie , vo l . I I I , 2 e p a r t i e ) , p . 4 1 5 , 
P l . IX, fig. 19, 20. 21 (non 22) . 

1850 — — AL. R O U A I J L T , ihid., p . 465 , P l . X I V , 
fig. 10. 

1919 Assilina — H. DOUVIU.É , L ' i iocène inf. en A q u i t a i n e 
et dans les P y r é n é e s (Mém. Carie géol. 
détaillée de la France, 1919), p . 72, 
P l . IV, fig. 15 à 17. 

Ce nom spécif ique figure p o u r la p r e m i è r e fois d a n s u n e l iste de fos
siles de la co l lec t ion Delbos , d é t e r m i n é s par d ' A r c h i a c en 1847, p r o v e 
n a n t d e la région de Dax e t s û r e m e n t du Lu té t i en ; mais l ' espèce n'a 
été r é e l l e m e n t définie pa r d 'Arch i ac q u ' e n 1850, d a n s sa desc r ip t i on 
des fossiles recuei l l i s pa r P r a t t et De lbos . Il d i s t i ngue a lors u n e p r e m i è r e 
fo rme (loc. cit., fig. 19) c o u v e r t e de g r a n u l a t i o n s t rès fines et t rès ser 
rées , pu i s des va r i é t é s , a (fig. 21 B) à g r a n u l a t i o n s m o i n s n o m b r e u s e s 
e t d ' inégale g r o s s e u r , b (fig. 20) à g r a n u l a t i o n s p lus fortes et p lus 
espacées , s u i v a n t assez e x a c t e m e n t les tours de sp i r e , et enfin c (fig. 21) 
où les t o u r s d e v i e n n e n t a p p a r e n t s , c o m m e d a n s les Ass i l ines . Un peu 
p lus loin d a n s le m ê m e v o l u m e des M é m o i r e s , Al . R o u a u l t s igna le de 
Bos d ' A r r o s , ce t t e m ê m e va r i é t é c avec une q u a t r i è m e D à sur face 
l isse et b r i l l an t e où les c loisons se d é t a c h e n t du res te de la coqui l le 
p a r une c o u l e u r différente. 

D ' A r c h i a c para î t avo i r r éun i à ce t t e e spèce les Num. spira DE ROISSY 
et exponeiis S o w . , mais d a n s sa M o n o g r a p h i e de 1853 il r a p p o r t e à 
Nummulites exponens les figures 19 et 21 B de son p r e m i e r m é m o i r e 
de 1 8 5 0 ; la fig. 22 do i t ê t re r a p p o r t é e à Assilina spira, il ne res te 
d o n c p lus p o u r Ass. granulosa q u e les var ié tés b e t c (figures 20 e t 21) , 
c 'es t -à -d i re les formes m ê m e s de Bos d ' A r r o s . On en d i s t i ngue deux-
var ié tés , les fo rmes lisses (var. D . de R o u a u l t ) où les c lo isons p lus ou 
mo ins épaiss ies t r a n s p a r a i s s e n t s o u v e n t en l ignes c la i res et les formes 
g ranu leuses où c o m m e l ' ind ique d ' A r c h i a c les g r a n u l e s p lus ou moins 
n o m b r e u x su iven t les t o u r s de sp i r e . 

Les pe t i t s échan t i l lons assez r a r e s , recuei l l i s à Bi ron dans le d é c o u 
v e r t , a p p a r t i e n n e n t s u r t o u t à la p r e m i è r e v a r i é t é . 



4 3 . Operculina parva nov. sp. 

Pl. XXXII , % . 31 à 37. 

T r è s pe t i t e espèce ne d é p a s s a n t guère un d i a m è t r e de 2 m m . Les 
t o u r s , au n o m b r e de 4, c ro i s sen t peu r a p i d e m e n t , la l a r g e u r du d e r n i e r 
n ' é t a n t q u e d e u x fois e t demi cel le de l ' a v a n t - d e r n i e r et les 3 /8 du 
d i a m è t r e t o t a l . 

Les c lo isons son t r é g u l i è r e m e n t infléchies en a r r i è r e ; elles son t assez 
ser rées e t au n o m b r e de 18 à 1-1 su r les de rn ie r s t ou r s ; on en c o m p t e 
une v i n g t a i n e s u r q u e l q u e s échan t i l l ons . 

La coqui l le es t t rès o r n é e : on c o m p t e su r les p r e m i e r s t o u r s , a u t o u r 
de l ' ombi l ic , u n e dizaine de forts g r a n u l e s ; des g r a n u l e s u n peu plus 
faibles e t de g r o s s e u r v a r i a b l e se d é v e l o p p e n t su r les c loisons des de r 
niers t ou r s ; j ' e n ai c o m p t é 6 sur un é c h a n t i l l o n . 

Ce t t e espèce d u g r o u p e de YOp. subgrarmlosa D ' O R R I G N Y (granulosa 
LKYMERIE ) r e s s e m b l e b e a u c o u p à YOp. conizaensis D O N C I E U X ; elle s 'en 
d i s t i ngue par- sa tai l le b ien plus pe t i t e e t p a r son o r n e m e n t a t i o n p lus 
a c c e n t u é e . 

G u m b e l a figuré sous le n o m de granulala L E Y M E R I E (loc. cit., P l . I I , 
fig. I I I ) u n e forme t r è s vo i s ine , p r o v e n a n t du K r e s s e n b e r g , ma i s n o t a 
b l e m e n t p lus g r a n d e . U n e forme de m ê m e tai l le , 2 m m . , a é té s ignalée 
en A m é r i q u e pa r V a u g h a n , sous le n o m de mariannensis, à la base 
des couches d 'Ocala ; elle a des c lo isons un peu p lus e spacées . 

L 'espèce de B i ron est e x t r ê m e m e n t a b o n d a n t e pa r places dans les 
argi les in fé r ieures . 

APPENDICE I I 

U N P O L Y P I E R D E B I R O N 

PAR G. Dol î fus . 

Circophyllia 0' Gormani 

Pl. XXXII , lig. 2. 3. 

Po lyp ie r s imp le , co lumel l a i r e , c y l i n d r o - c o n i q u e , pédice l lé et l égè 
r e m e n t c o u r b e à la base . Mura i l l e assez épa isse , p o r t a n t de n o m 
breuses côtes g r a n u l é e s , inégales , faisant su i te aux c lo i sons . L p i t h è q u e 
i r régu l iè re , en b o u r r e l e t s sa i l lan ts n o m b r e u x . Cloisons t rès n o m b r e u s e s , 
96 en 6 cycles , inéga les , se g r o u p a n t au cen t r e en u n e co lumel le s p o n 
gieuse . Les cloisons son t g r a n u l e u s e s et j o i n t e s pa r des t r abécu le s 
l amel leux d i s c o n t i n u s . Ces cloisons se s o u d e n t pa r 2 ou p a r 3 au t iers 
de la d i s t ance co l lumel l a i r e , la base se calcifié peu à peu p a r le r e m 
plissage des espaces i n t e r c lo i sonna i r e s ; h a u t e u r 80 m m . d i a m è t r e 35 à 
40 m m . 

Le t rès i n t é r e s s a n t po lyp ie r recuei l l i pa r M. G. O ' G o r m a n à B i ron , 
près d 'Or thez , d a n s le ca lca i re à N u m m u l i t e s , a p p a r t i e n t à un genre 



déjà c o n n u dans l 'Éocène f rançais , c 'est u n e espèce vo i s ine de Y Anlho-
phyllium Iruncalum GoLnruss des sables m o y e n s , s ignalée pa r Alex . 
R o u a u l t à Bos d ' A r r o s ; mais l ' espèce de B i ron est de p lus forte tai l le 
et d ' un n iveau p lus é levé ; il n ' e s t pas ce r ta in non p lus que l 'espèce de 
R o u a u l t soi t celle de Goldfuss , elle es t de taille b ien in fé r i eu re , n e t t e 
m e n t c o u r b é e et les b o u r r e l e t s c o n c e n t r i q u e s de l ' ép i t hèque n ' a p p a 
r a i s s e n t pa s . 

L ' espèce de Goldfuss a é té c réée su r des s p é c i m e n s du bass in de Par i s 
d o n t il exis te des échan t i l lons de l 'Auve r s i en d a n s la co l lec t ion de 
l ' E c o l e dés Mines à P a r i s , la local i té l u t é t i e n n e d e P a r n e s a é té a jou tée 
p o s t é r i e u r e m e n t . Cet Antophyllium Iruncatum ne pouva i t r e s t e r dans 
le g e n r e où Goldfuss l ' avai t p lacée , c a r le G. Anlophyllium c réé p a r 
S c h w e i g g e r en 1820 ( H a n d b . N a t u r g e o l . ) a v a i t é t é é tab l i p o u r des poly
p i e r s p r i m a i r e s t rès différents e t d i s p a r a t e s , e t c 'es t avec ra ison q u e 
M. Mi lne E d w a r d s et Ju l e s H a i m e on t c réé p o u r lui le G. Circophyl-
lia en 1848 en en p r é c i s a n t les c a r a c t è r e s . La figure de Goldfuss 
1826 (Petref . G e r m a n i a e I, p . 46 , P l . 13, fig. 9) r e p r é s e n t e un ind i 
v i d u t r è s usé d a n s leque l les c a r a c t è r e s d e la mura i l l e n ' a p p a r a i s s e n t 
p l u s ; il en est de m ê m e de la figure de Miche l in ( I conog . z o o p h y t o l o -
g i q u e , P l . 4 3 , fig. 9) . Mais on en aura u n e i m a g e fidèle d a n s le M é m o i r e 
d ' E d w a r d et H a i m e (Ann. nat. H., sér ie X, p . 240, Pl . V I I I , fig. 3) ; la 
d e s c r i p t i o n p o r t e : « P o l y p i e r c o n i q u e , c o u r b é , c lo isons t r è s n o m 
b r e u s e s , co lumel le g r a n u l é e , fasciculée , s i l lons g r a n u l e u x s u r t o u t e la 
h a u t e u r . » 

11 faut c o m p t e r a u j o u r d ' h u i d a n s le G. Circophyllia, le Circophyl-
lia cylinclroïdes R E U S S ( P a l e o n t . S t u d i e n u e b e r die à l t e ren t e r t i a r e 
Sch i s t en de r A l p e n , o b t . I I 1849 de Cas t e fgomber to du Denkschr. 
t . 29 , p . 235 , P l . 17, fig. 9-10) . 

Le Circophyllia verlebralis D 'ARcniAcde Bia r r i t z es t d o u t e u x , Mém. 
Soc. géol., I I I , p . 402, P l . V I I I , fig. 5 . 

Le Lobophyllia succincta CATULLO (Dei t e r ren i di s e d i m e n t i s u p e r i o r e 
dél ia Venezia , p . 57 , P l . I V , fig. 4) n ' a p p a r t i e n t c e r t a i n e m e n t pas au 
G. Lobophyllia qu i a é té c réé p o u r u n e espèce v ivan t e de la M e r des 
Indes , à c lo isons fo r t ement den l i cu l ée s , mais la fo rme e x t é r i e u r e est 
vois ine de no t r e espèce de Biron ; c e p e n d a n t c o m m e la d i spos i t ion du 
cal ice est i n c o n n u e , nous a v o n s dû éca r t e r ce t t e d é t e r m i n a t i o n . N o u s 
p o u v o n s a jou te r q u e M a r t i n D u n c a n dans sa rév is ion des gen res et 
espèces de la famille des Z o a n t h a i r e s a bien admis en 1884 le g e n r e 
Circophyllia ( J o u r . L i n . , vol . XVI I I ) mais qu' i l y a p lacé une fo rme de 
l 'Éocène de l ' I n d e , qu i est t rès vo i s ine , avec le G. Monllivaullia qu i 
a n c i e n n e m e n t a é té c réé p o u r un po lyp ie r d u Cora l l i en du Ca lvados 
dont- la s t r u c t u r e i n t e r n e est différente ; il r e s t e e n c o r e b e a u c o u p à 
c o n n a î t r e s u r ce t t e q u e s t i o n . 

O n obse rve d a n s les c lo isons de ce t t e espèce u n e d i spos i t i on qui n 'a 
pas été s ignalée pa r Mi lne E d w a r d s , les c loisons s econda i r e s se s o u d e n t 
f r é q u e m m e n t avec la c lo ison p r i m a i r e p a r g r o u p e s de 2 ou de 3 a v a n t 
d ' a t t e i n d r e la rég ion co lume l l a i r e . Ce c a r a c t è r e exis te d a n s d ' a u t r e s 



genres assez lo in ta ins c o m m e les Eupsammia, les Dendrophyllia, e t c . 
mais n o u s n ' e n savons pas la s ignif icat ion. Ce t t e d i spos i t ion est d 'a i l -

F I G . 1 . — Circophylliïi O'Gormani nov. sp. 

leurs t rès bien figurée dans la figure de l ' espèce du Bos d ' A r r o s p a r 
1. R o u a u l t . N o u s en d o n n o n s c i -dessus un c roqu i s A et B . 

APPENDICE III 

SUR UN ANTÉDON NOUVEAU DU THANÉTIEN 
DE BÉNÉJAC (BASSES-PYRÉNÉES) 

PAR D o m A u r é l i e n V a l e t t e 

M. Douvil lé a recueilli dans des couches sab lonneuses de 
Bénéjac (Basses -Pyrénées ) un pet i t Antedon qui vient de m 'ê t r e 
communiqué pour que j e l ' examine . Le g isement dans lequel 
il a été t rouvé a ppa r t i en t à l ' é tage thané t i en , c 'es t -à-di re à 
l 'Eocène le p lus inférieur. Lorsque cet Andeton a été recueil l i , 
il se t rouva i t p resque complet , puisqu ' i l possédai t non seu lement 
sa pièce cent ro-dorsa le , ma i s encore les deux p remiè res cou
ronnes de pièces radia les . 11 ne manqua i t pour que le calice fût 
complet que les radiales axi l la i res pour a r r iver aux bras . Mal
heureusement p e n d a n t le voyage il s 'est désorganisé pa r suite de 
sa g rande fragili té. E t lo rsque je l 'ai reçu, il ne res ta i t que la 
pièce cen t ro -dorsa le , sur laquel le é taient encore adhéren tes les 
cinq premières pièces rad ia les . P a r m i les débr is de la seconde 
couronne de radia les qui ava ient été à peu près rédui tes en pous
sière, j ' a i cependan t t rouvé in tac te une des cinq radia les qui la 
const i tuaient . J 'a i p u ainsi recons t i tuer Y Antedon t e l qu' i l é tai t 
lorsqu' i l a été recueilli . Je vais le décrire et le figurer en ave r -



t i s san t le lec teur , vu ce que j e viens de dire , que la figure 4 a 
été reconst i tuée à l 'aide de la seconde couronne ex te rne . 

J e ferai r emarque r que l 'accident arr ivé à VAntedon a un cer
ta in avan tage , puisqu ' i l pe rme t de voir la première couronne de 
radiales encore adhérentes à la pièce cent ro-dorsa le . Sans cela 
elle aura i t été cachée par les cinq radiales de la seconde cou
ronne qui sont ex ternes dans la cons t i tu t ion phys io log ique des 
A n t é d o n s . 

Antedon Bouvillei nov. sp. 

Dimensions. — Diamètre = 3 mill. — Hauteur = 2 mill. et demi. 
Diagnose. — Calice de petite taille, connu par sa pièce centro-dor

sale et ses deux couronnes de pièces radiales. Il ne paraît pas y avoir 
de basales dans cette espèce. — La pièce centro-dorsale est légèrement 
pentagonale dans son pourtour frangé par les facettes cirriales. Sa face 
inférieure est hémisphérique et couverte de facettes articulaires aux-

FIG. 2. — Antedon Dovvillei nov. sp. 

quelles adhéraient des cirres. Ces facettes sont ovales et de plus en 
plus petites à mesure qu'elles se rapprochent du centre occupé par un 
bouton saillant. Elles ne sont pas disposées en séries verticales, mais 
plutôt en quinconce. — La première couronne de pièces radiales est 
adhérente à la pièce centro-dorsale. Lile forme une pyramide à cinq 
côtés concaves, dont la partie supérieure est faiblement tronquée, et 
indique que dans cette espèce la cavité viscérale devait être assez 
étroite. Je ne puis pas malheureusement donner le détail des impres
sions du ligament élastique, des bourrelets transversaux et descanaux 
articulaires, parce que la gangue qui recouvre les pièces radiales 
empêche de les apercevoir nettement. J'ai cependant ébauché sur la 
figure 2 la place de ces organes. — Comme je l'ai déjà dit, la seconde 
couronne externe des pièces radiales a été détruite pendant le voyage 



d e YAnledon. Il n ' e s t r e s t é , fort h e u r e u s e m e n t , en assez bon é ta t q u ' u n e 
seule p ièce rad ia le , qui m 'a pe rmis de r e c o n s t i t u e r les pa r t i e s d é t r u i t e s . 
Ce t t e p ièce rad ia le de la s e c o n d e c o u r o n n e est [un peu mo ins h a u t e 
que la p ièce c e n t r o - d o r s a l e . El le es t lisse et c o m p o s é e de deux pa r t i e s 
inéga les : l ' une in fé r i eu re , qui t o u c h a i t à la p ièce c e n t r o - d o r s a l e , r e s 
s emble à u n e pe t i t e b a n d e convexe qu i m o n t r e de très l égères d é p r e s -

. s ions d u t e s t c o r r e s p o n d a n t à c h a c u n des in t e rva l l e s c o m p r i s e n t r e les 
facet tes des c i r res . La par t i e s u p é r i e u r e est t ro i s fois p lus h a u t e et sans 
a u c u n o r n e m e n t . J e ne pu i s déc r i r e la face a r t i cu la i r e de ce t t e p ièce 
rad ia le à cause de son m a u v a i s é t a t de c o n s e r v a t i o n . 

Rapport et différences. — Le p e t i t Antedon q u e j e v iens de déc r i r e 
m e p a r a î t a p p a r t e n i r à u n e espèce n o u v e l l e . J e me fais un devo i r de le 
d é d i e r à M . Douv i l l é qu i l'a d é c o u v e r t d a n s le T h a n é t i e n de B é n é j a c . 
La seule espèce qui me p e r m e t t e de faire q u e l q u e s r a p p r o c h e m e n t s a 
é té p r o p o s é e p a r F o n t a n n e s en 1876 sous le n o m d ' Anledon rhodaniens, 
qui se r e n c o n t r e d a n s le Burd iga l i en s u p é r i e u r des Alp ines d a n s la 
va l lée du R h ô n e , e t d a n s le G a r d aux Ang les . La pièce c e n t r o - d o r s a l e 
de VA. rhodanicus est t r è s f a ib lement p e n t a g o n a l e d a n s son p o u r 
t o u r , c o m m e d a n s m o n Antedon Douvillei, ma is elle en diffère n e t t e 
m e n t pa r la fo rme de sa face in fé r i eu re qu i es t d é p r i m é e au c e n t r e et 
c o u v e r t e de facet tes c i r r i a l e s q u i p a r a i s s e n t m o i n s n o m b r e u s e s e t m o i n s 
ovales q u e dans VAnledon Douvillei. Dans ce d e r n i e r la fo rme g é n é 
ra le de la p ièce c e n t r o - d o r s a l e es t p a r f a i t e m e n t s p h é r i q u e . Q u a n t à la 
p r e m i è r e c o u r o n n e de pièces rad ia les qu i se t r o u v e n t p a r f a i t e m e n t con
servées dans l 'A. rhodanicus, j e cons ta t e qu ' e l l e s o n t m o i n s h a u t e s 
que celles de VAntedon Douvillei ; et la cav i té ca l ic inale es t p lus l a rge , 
a u t a n t que j e puis en j u g e r dans le seul i nd iv idu de VA. Douvillei q u e 
j ' a i sous les y e u x . La seconde c o u r o n n e ex t e rne des rad ia les de VAnte
don rhodanicus n ' é t a n t pas e n c o r e c o n n u e , j e ne puis d i re ce qu 'e l l e 
é ta i t , c o m p a r é e à VA. Douvillei. Ce d e r n i e r a l ' avan tage d ' ê t re p lus 
c o m p l e t , ap rès la r e c o n s t i t u t i o n q u e j ' a i pu en faire à l 'a ide de la p ièce 
rad ia le q u e j ' a i t r o u v é e c o n s e r v é e . Il m e res te à s o u h a i t e r q u e d e n o u 
veaux e x e m p l a i r e s de VAnledon Douvillei so ient recue i l l i s , s u r t o u t 
m i e u x c o n s e r v é s sous le r a p p o r t des p r e m i è r e s rad ia les a d h é r e n t e s à 
la pièce c e n t r o - d o r s a l e . 

Localité. — T h a n é t i e n de Béné jac ( B a s s e s - P y r é n é e s ) . 
Figure. — Antedon Douvillei nov. sp.— 1. Cal ice vu de profil avec 

sa pièce c e n t r o - d o r s a l e e t sa p r e m i è r e c o u r o n n e de rad ia les , de 
g r a n d e u r n a t u r e l l e . — 1 a. Le m ê m e grossi sep t l'ois. — 2. Calice 
du m ê m e vu s u r sa face ca l ic ina le , de g r a n d e u r n a t u r e l l e . — 2 a. 
Le m ê m e grossi sep t l'ois. — 3 . P ièce c e n t r o - d o r s a l e , vue su r sa 
face in fé r ieure , g ross ie sep t fois. — 3 a. F a c e t t e s a r t i cu l a i r e s de la 
m ê m e t rès gross ies . — 4. Cal ice m u n i de sa seconde c o u r o n n e de 
pièces r ad i a l e s e x t e r n e s , grossi s ep t fois. 



T A B L E D E S ESPÈCES DÉCRITES 

Anelila nana ROUAULT 
Anledon Douvillei VALETTE nov. sp 
Assilina granulosa D'ABCH 

— spira ROISSY 
Biltium subfragile ROUAULT 
Borsonia iberica ROUAULT 

— palensis ROUAULT 
Cassidaria unicarinala nov. sp 
Cerilhium cf. Benechi BAYAN 

— hironensis nov. sp 
— Dubaleni TOURNOUER mss 
— cf. giganteum LK 
— hybrida nov. sp 
— Johannes TOURN. m s s 

Chama distans D E S H 
Chlamys cf. optalus D E S H 

— Rouaulti COSSMANN 
Circophyllia O'Gormani COSSMANN 
Clavililhes breviculus D E S H 

— Rouaulli COSSMANN 
Cryptoconus cf. sublœvigatus D E S H 
Denlalium bironense nov. sp 
Dolicholalyrus bironensis nov. sp 
Mitra cincia ROUAULT 
Murex tripteroides LK 
Natica acutella LEYMERIE 
Nummuliles alaciáis LEYMERIE 

— Lucasi D'ARCHIAC 
— mamillinus l ì . Douv 
— parvulus I-I. Douv 
— uraniensis HEIM 

Operculina parva nov. sp 
Pirena Archiaci DONCIEUX 

Boriesi DONCIEUX 
Cuvieri DESH 
Dufresnei D E S H 
orthesiana D'OBII 
pireniformis DESÌI 
pyrenaica GHAT 
Susanna n'Onu: 
varians nov. sp 
Vernettili ROUAULT 

Pirenopsis Dollfusi nov. sp 
Rostellaria maxima ROUAULT 
Serpula spirulsea LK 
Stalagminm 0' Gormanni nov. sp 
Snrcula beneharnica nov. sp 

— bironensis nov. sp 
— subornata nov. sp 

Turritella bironensis nov. sp '. 
— Solanderi MAYEH 

Veíales Schmideli CHEMNITZ. 
Voluta harpnla LK 

— Wateleti DESÌI : 
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EXPLICATION D E S P L A N C H E S 

Pi.. X X I X 

1. Murex Iripléroides LK. , co l i . Dubalen, p. 351. 
2. Clavililhes Roaaulli COSSM., coli Dubalen, p. 352. 
3. 4. Clavililhes (Cosmolithes) breviculas D E S Ì I . , coli. Dubalen, p. 352. 
5. Dolicholiilyriis bironensis nov. sp. coli . Dubalen, p. 353. 
6. Cryploconus cf. sublaivigatus D E S Ì I . , p. 354. 
7. Surcula subornala nov. sp., p. 354. 
S. Surcula (Catenotoma) bironensis nov. sp., p. 355. 
9. Surcula benehamica nov. sp., p. 355. 
10. Borsonia (Cordieria) iberica ROUAULT, p. 356. 
11. — — palensis ROUAULT, p . 356. 
12. Voluta Waleleti D E S H . , race bironensis, p. 356. 
13. Ancilla nan ROUAULT, p. 356. 
l'i. Mitra cincia ROUAULT, p. 358. 
15. Cassidaria unicarinata nov. sp., p. 358. 
lfi. Cerithium (Pseudoverlagus) Dubaleni TOUHNOUER, col i . Dubalen, p. 360. 
17. — (Tympanotonus) hybrida nov. sp., col lect ion Dubalen, p. 361. 
18à20. — — hironense nov. sp., p. 360. 
21Ù25. — — Johannes TOUK.NOUER, coli . Dubalen , p . 361. 
26. Biltium subfragile ROUAULT, p. 362. 

P L . X X X 

1, 2. Pirena ortheziana (GHATELOUP) I>'ORH. Coli. Dubalen, p. 365. 
3. — — — Marnière. 
4. — pyrenaica, GRATELOUP, Marnière, p. 366. 
5-6-9. — — Coli. D u b a l e n . 
7-8-13. — — Marnière. 
ìi. Pirena varians nov. sp., coli. Dubalen, p. 367. 
15-16. Pirenopsis Dollfusi nov.sp., p. 371. 

P L . XXXI 

1. Voluta (Lyria) harpula LK. , race bironensis X 2, p. 357. 
2. Cerithium (Campanile) cf. giganteum LK. , p. 362. 
3. — — cf. Benechi BAYAN, p. 362. 
i. Natica (Crommium) acutella LEYMERIE, p. 373. 
5,6, 7, 8, 9, 10. Turritella (Iiaustator) bironensis nov. sp. 372. 
11. — — Solanderi MAYER EYMAH, p. 373. 
12. Veíales Schmideli CHEMNITZ, p. 374. 
13. Slalagmium O' Gormani nov. sp. X 3, p. 376. 
14. Chama distans D E S H . , coll . Dubalen , p. 375. 



Pl.. X X X I I 

1. Dentalium bironense nov. sp., p. 37i . 
2, 3. Circophyllia O'Gormani DOM.PUS, nov. sp., p. 383. 
4. Nummuliles atacicus LEYMEHIE, p. 381. 
5, 6. 7 \ / l'orme B. 
8, 9 I Nummuliles uraniensis \ id. grossie 5 fo is . 
10 à 13 i (HE LA H A R P E ) HEIM j forme A. 
14 à 16 ) l id. grosssie 5 fois. 
17, 18. Nummuliles Lucasi D'AIICH., p. 379. 
17 à 1S a. Les mêmes gross . 5 fois . 
19 à 21. Assillila spira DE ROISSY, p. 381. 
22 à 25. — granulosa H ' A B C H . , p. 382. 
26. Nummuliles parvulus H . DOUVII.LÉ, p. 37S. 
27à29. — — gross. 5 fois . 
30. — — variété . 
31. Operculina parva noD. sp., p. 383. 
32 à 35. — — •— gross . 5 fois . 

p. 379. 



S U R L A P R É S E N C E D U G E N R E DICTYOCONOIDES N U T Ï A L L 

E N I R A K , 

E T S U R L E S V A R I A T I O N S D E F O R M E D E C E F O R A M I N I F È R E . 

PAR P . V i e n n o t ET E . J . W h i t e
1

. 
PLANCHE XXXIII 

L 'un de nous (E . J . Whil.e) a t rouvé en I rak un certain 
nombre d 'exempla i res d'un Foramini fère 1res part icul ier , dont 
l 'aspect généra l rappel le beaucoup celui des Orbitol ines , et que 
nous avons identifié au genre Dictyoconoides NUTTALL . Quelques 
N u m m u l i t e s , que nous avons a t t r ibuées à N. striatus BUDGUIÈRE

 2 

ont été récol tées dans le vois inage, к u n horizon s t ra t ig raph ique

men t un peu plus ancien , Le g i semen t se t rouve dans le déser t , 
à 150 k m . environ à l 'Ouest de S a m a w a h sur l 'Euphra t e , à 
S h a w i y a h , près du pos te mili taire de Su lman . 

Les Dictyoconoides sont des Foraminifères к t es t calcaire 
hyal in , dont les affinités sont impréc i ses ; d 'après MM. Dou

villé et N u t t a l l , ils pourra ien t dér iver des Assi l ines . Signalé 
pour la première fois par Car te r sous le nom de Conulites, 
ce genre a été décri t r é c e m m e n t par MM. W . L. F . Nut ta l l 3 , 
L. M. Davies 4 et H. Douvillé b . Il n 'a été signalé jusqu ' ic i que 
dans l 'Yprés ien te rminal et le Luté t ien du N W de l ' Inde (Bélout

chis tan, Sind, Pund jab) . Seul un des échant i l lons de Carter est 
indiqué comme provenan t de l 'Arabie , sans ment ion de locali té. 

MM. Nut t a l l et H. Douvillé ont repr is , 'en la préc i san t , la 
descript ion de Car te r pour l 'espèce D. Cooki. L. M. Davies a 
créé, s imu l t anémen t , l 'espèce D. kohaticus, ainsi que les var ié tés 
spintanç/iensis et blanfordi, t ou t en reconnaissan t que l 'espèce 
ainsi définie est très difficile à dis t inguer de D. Cooki. Il a 

1. Note présentée à la séance du 4 novembre 1929. 
2. M. R. Abrard a bien voulu confirmer cette détermination. 
3. W . L. F. NUTTALL. T w o Species ol' Eocene Foraminifera from India. Atvco

Una Elliptica and Dictyoconoides Cooki. Annals and Magazine of Nalural His

tory, Ser. 9, vol. XVI , p. 37838S, 1925. 
4. L. M. D A V I E S . Remaries on Carter's gcnus Сопиliles (Dictyoconoides NUTTALL) 

with descriptions of sorae n c w species from the Eocene of NorthWest India. 
Лес. Geol. Snrv. India, Vol. L1X, part 2, p. 237253, 1926. 

5. H. DOUVILLÉ. La forme conique chez, les Foraminifères et le genre Dictyoco

noides NUTTALL. B. S. G. F., 4° sér., t. 26, p. 2126, 1926. Nous remercions vivement 
M. Douvi l lé , qui a bien voulu compléter notre documentat ion bibliographique 
sur la question. 



s ignalé que les spirales dessinées par les g randes cel lules du 
D. kohaticus seraient beaucoup plus nombreuses (9 ou 10) que 
celles du D. Cooki (1 ou 2) . Mais M. Douvillé a mon t r é que le 
D. Cooki t yp ique possède une douzaine de spirales , et que ce 
n o m b r e est suscept ible de var ia t ions su ivant la tai l le de l ' individu. 
De t rès pe t i tes espèces : D. Conditi NL'TTALL D. Vredenburqi 
DAVIES, D. Tipperi DAVIES ont été aussi décr i tes . 

Quoique t rès différents des Orbi tol ines pa r leur s t ruc tu re 
in t ime et la na ture de leur test , les Dictyoconoides p résen ten t 
avec ces Foraminifères arénacés u n e t rès g rande ressemblance 
de forme généra le : c 'est le m ê m e type morphologique conique , 
plus ou moins ajDlati, avec une base convexe, p lane ou concave. 

L 'un de nous ( P . Viennot) a mon t r é r é c e m m e n t 2 les g r andes 
var ia t ions de forme que peu t p r é sen t e r une m ê m e espèce d 'Or-
bitol ine (O. conoidea = subconcava — discoidea). 

Or, les Dictyoconoides récoltés en I rak dans un m ê m e banc 
(Pl . X X X I I I , fig. 1 et 2) p ré sen ten t eux aussi une g rande diversi té 
d 'aspect : les p lus g r a n d s (diamètre 12 m m . ) sont t r ès p la t s et ont 
u n galbe t rès comparable à celui d'O. discoidea ; les au t res , p lus 
pe t i t s , et plus épais , dess inent un cône beaucoup moins ouver t et 
m o n t r e n t une base convexe, p lane ou concave : ils r e s semblen t 
é t o n n a m m e n t à 0. conoidea = subconcava ; il en est de t rès pe t i t s , 
ne dépassant guère 1mm. de d i amè t r e . Toutefois, nous n ' avons 
pas pu acquér i r de cer t i tude q u a n t au d in iorphisme des individus 
é tudiés . 

Nous ne nous proposons pas de faire ici u n examen cr i t ique 
des d iverses espèces de Diclyoconoides déjà publ iées . Le matér ie l 
don t nous d isposons est en effet insuffisamment abondan t , et son 
é ta t de conservat ion laisse à désirer , à cause des recr is tal l isat ions 
par t ie l les de la calci te. Cependan t , il nous est difficile d ' adme t t r e 
la coexistence en u n m ê m e point , dans une m ê m e couche, de trois 
ou qua t re espèces de Diclyoconoides : la s t ruc ture in t e rne de 
de tous les échant i l lons que nous avons examinés en coupes 
minces nous para î t cons tan te . De p lus , les Dictyoconoides sont 
des fossiles ra res , et il serait bien s u r p r e n a n t d'en voir p lus ieurs 
espèces rassemblées . 

Il nous semble au contra i re beaucoup plus ra t ionnel de para l lé -
liser les Dictyoconoides avec les Orbi tol ines au po in t de Vue des 
possibi l i tés de var ia t ion de forme. Ces var ia t ions , si analogues et 

1. W . . L . F. NUTTALL. The larger Foraminifera of the upper l tanikot Series 
(Lowcr Eocene) of Sind, India. Geol. Mag., Vol. LXIII , p. 112-121, 1926. 

2. P. VIENNOT. Sur la valeur paléontologique et stratigraphique d'Orbilolina 
subconcava LEYMERIE. C. R. somm. Soc. Géol. de France, p. 75-77, 1929. 



si considérables dans ces deux genres , sont a p p a r e m m e n t en 
relat ion avec l ' influence du milieu, et avec le mode de vie de ces 
a n i m a u x adaptes à la rep ta t ion sur le fond mar in . La forme 
conique apparaî t dans ces deux genres c o m m e u n phénomène de 
convergence , ainsi que l'a signalé M. Douvil lé : cette convergence 
se retrouve même clans les modalités de variation. 

La présence des Diclyoconoides en I rak étend très sens ib lement 
leur aire de répart i t ion dans la Mésogée n u m m u l i t i q u e . 

L E G E N D E D E LA P L A N C H E XXXIII 

Microphotographies, grossissement x 22. 

Fig. 1. — Section d'un exemplaire adulte de Diclyoconoides, passant par l'axe 
de symétrie . Gisement de Shawiyah (Irak). 

Fig. 2 . — Préparation d'un groupe de jeunes individus . Gisement de Shawiyah 
(Irak). 

26 septembre 1930. Bull. Soc. s c o i . Fr., (4), XXIX. — 26. 



F O R A M I N I F È R E S DE L ' Y P H É S I E N I N F É R I E U R A R G I L E U X 

A W A T T E N ( N O R D ) , 

PAR Georges Dubois 1 . 
PLANCHE X X X I V . 

A diverses repr ises , j ' a i récolté des fossiles dans l 'argile des 
F landres non sableuse qui const i tue la par t ie inférieure de l 'Ypré-
sien dans le N o r d de la F r a n c e 2 . 

Ces dernières années j ' a i suivi l 'exploi ta t ion de plus en p lus 
profonde d 'une glaisière des Tuileries du Nord au pied S . W . du 
Mont de W a t t e n . Sous des bancs à Peden corneus var . corneo-
las W O O D . , p r é c é d e m m e n t ex t ra i t s , l 'exploi tat ion a gagné des 
bancs d 'argi le noi re pyr i teuse et l égèrement calcaire avec p lages 
r iches en Foramini fères 3 . Ces bancs gisent vers l 'a l t i tude 0 m . , 
soit à 25 ou 30 m. au-dessus de la base de l ' Y p r é s i e n 4 . 

Les Foraminifères y sont re la t ivement nombreux , de g rande 
tail le, b ien visibles à l 'œil nu "-race à leur couleur b lanche t r an -
chant sur la teinte noire de 1 argile. Ils n ' appa r t i ennen t qu 'à un 
petit n o m b r e d 'espèces . Ce sont par ordre de fréquence : Cristel-
laria calcar L. var . rotúlala LAM . , c e ; Nodosaria raphanistrurn 
L., c e ; Tex/ularia sagittula D E F R . , ac ; Marginula Wetherelli 
JONES, r r . 

L'argi le des F landres non sableuse a déjà l ivré des Fo ramin i -

1. Note présentée à la séance du 18 nov. 1929. 
2. G . D U B O I S . Etude géographique, géologique et agronomique du Mont de 

Wat ten . A m i . Soc. Géol. Nord, t. 45, 1920, p. 56-103, pl. A ; — D é c o u v e r t e d'un 
niveau fossilifère dan» l'argile des Flandres à W a t t e n (Nord). CH. Ac. Se, t. 171, 
1920, p. 24S ; — Argile des Flandres inférieure fossilifère au Mont-Hiver . Ann 
Soc. Géol. Nord, t. 47,1922, p. 50-54, 1 flg. ; — Faune de l'Yprésien inférieur dans 
le Nord de la France. C.R.S. Soc. Géol. Fr., 1922, n» 12, p . 115-146 ; — Docu
ments nouveaux relatifs à l'Yprésien de W a t t e n . Ann. Soc. Géol. Nord, t. 50, 
1925, p. 97-107 ; — Deux fossiles de l'argile des Flandres du Mont-Hiver . Ann. Soc. 
Géol. Nord, t. 52, 1927, p. 312-315, 1 flg. 

3. G . DUUOIS. Les condit ions d'exploitation de l'argile léguline yprésienne dans 
le Nord de la France. Ann. Soc. Géol. Nord, t. 53, 1928, p. 80-90. 

4. Voir les courbes de niveau de la base de l'Yprésien publiées par : R . B L A N 
CHARD. La Flandre. Socièlé Dnnkerifnoise A VA ne. Lettres, Se, Arts, 1906, p. 17, 
fig. 7. — G. Duuois . Étude du gisement d'argile à tuiles de la Flandre française. 
Rev. des matériaux de construction et de Irav. publics, n" 236, B , mai 1929. p. 98, 
fig. 1. 



fères à Hazebroucq et à Os tende , dans des fo rages 1 . Toutefois 
en raison de l ' ex t rême rare té des fossiles dans l 'Yprés ien inférieur 
argileux, de F landre , je décris et figure les formes de W a t t e n , La 
figuration a été ob tenue par photographie directe des échant i l 
lons r endus s emi - t r anspa ren t s grâce à l ' inclusion dans le baume 
de Canada . On pourra ainsi j uge r mieux que par des dess ins de 
la large signification que j ' a i cru devoir a t t r ibue r aux espèces . 

Cristellaria (Robulina) calcar L . var. rotulata LAM. 

Pl . X X X I V , fig. 1-4. 

1758 . Nautilus calcar L I N N A E U S , Syst. Nat., 1 0 e éd., I, p. 709 . 
1804 . Lenliculites rotulata LAMAHCK, Ann. Mus., vol. V , p. 188, n° 3 . 
1808 . Robulus cultralus MONTFORT, Conchyl. Syst.,-vol. I, p. 2 1 4 , gen. 

L I V . 

Coquille nautiloïde, plus ou moins lenticulaire, parfois subg'lobu-
leuse, mullispirée, à tours embrassants ; sept à neuf loges par tour de 
spi re ; cloisons épaisses, arquées, convexes vers l 'avant ; test lisse; 
quille nulle ou peu marquée, à structure fibreuse ; sur l'un des échan
tillons elle porte une petite épine (fig. 4). 

Il est difficile de séparer les multiples formes de Cristellaria du 
groupe C. calcar., C. cullrala, C. rotulata, les premières munies 
d'épines accentuées, les secondes avec quille très développée, les der
nières sans quille. Elles doivent être considérées comme variétés de la 
forme type, laquelle a été établie sur la forme épineuse. On compa
rera les figures jointes à la présente note à celles de C. rotulata, 
C. cullrala et C. calcar publiées par T. R. Jones, Brady, Sherborn et 
Chapman 2 . 

Dimensions. — Diamètre : 0 m m . 500 à 1 m m . 500. 
Répartition stratigraphique et géographique. — L'espèce 

C. calcar envisagée au sens large est connue dès le Paléozoïque, 
j u squ ' à nos j o u r s . El le est fréquente dans l 'argile de Londres 

1 . L . CAYEUX. Forage de la ville d'Hazebroucq. Nouveaux documents sur la 
faune de l'argile des Flandres. Ann. Soc. Géol. Nord, t. 1 7 , 1 8 9 0 , p. 2 8 0 . 

G. Diïw.u.QUH. Notes sur quelques fossi les éocènes de la Belgique, Bull. Acad. 
Roy. Belli., 2» S., t. X V , 1 8 6 3 , n" 1, p. 2 7 - 2 8 . 

2 . T . 11. JOKES (and W . K. PARKER, II . B . BRADY, II. W . BAHROWS, 
C . D . SIIERHOUN, F. W . MILLET, R. HOLLAND, F. CHAPMAN). A monograph of the 
Foraminil'era of the crag., Palaeonlol. Soc, 1 8 6 5 ( 1 8 6 6 ) , pl. I, fig. 2 4 - 2 5 . 

H . B . B R A D Y . Report on the Foraminifera dredged by H. M . S . Challenger, 
during the years 1 S 7 3 - J 8 7 5 , 1 8 8 4 , pl. LXIX, fig. 1 4 , pl. LXX, fig. 4 - 6 et 9 - 1 5 . 

T . R. JONES. Notes on the Foraminil'era and Ostraco.la from the deep boring at 
Richmond. Quart. Journ. Geol. Soc, vol. XL, 1 8 8 4 , pl . X X X I V , fig. 9 - 1 1 . 

Ch. D . SuiiMDOiix and Fr. CHAPMAN. On some Microzoa from the London clay 
exposed in the drainage works , Piccadil ly. London, 1 8 8 5 . Journ. of R. Microcosp. 
Soc, Ser. 2, vol. VI, 1 8 8 6 , pl. X V , fig. 2 8 - 2 9 . 



(C. rotúlala et C. cullrata) et a été rencont rée dans l 'argile des 
F landres au forage d 'Ostende (C. calcar)L 

El le vit dans les divers Océans, la Médi te r ranée , la Mer du 
Nord . On la • pêche à tou tes profondeurs , mais p r inc ipa lement 
plus bas que 150 m. Le Chal lenger l 'a r amenée de 3.900 mè t res . 

Nodosaria raphanistrum L . 

Pl . X X X I V , fig. 5-10. 

1 7 5 8 . Nautilus raphanistrum L I N N A E U S , Syst. Nat., 1 0 " é d . , I , p . 7 1 0 . 
1 8 4 7 . Nodosaria raphanistrum MICHELOTTI, FOSS. Mioc. Hal. Sept., p. 1 2 , 

p l . I, ûg'. 7 -

Coqui l l e d ro i t e s u b c y l i n d r i q u e , l o n g u e , fo rmée de n o m b r e u s e s 
c h a m b r e s s épa rées p a r des cons t r i c t i ons p e u ou f o r t e m e n t a c c e n t u é e s : 
dans le d e r n i e r cas les loges son t s u b s p h é r i q u e s et se d é t a c h e n t aisé
m e n t ; on réco l t e b e a u c o u p de ces loges isolées , l agéno ïdes . O r n e m e n 
ta t ion c o m p o s é e de cô tes l o n g i t u d i n a l e s for tes , au n o m b r e de 4 à 10, 
le p lus f r é q u e m m e n t au n o m b r e de 8. Tes t épais so l ide . 

N. raphanus L. 2 ne p a r a î t pas d i s t inc t de N. raphanistrum : on 
c o n n a î t t o u s les i n t e r m é d i a i r e s e n t r e les Nodosaria raphanistrum, à 
coqui l le l o n g u e e t ga rn ie de n o m b r e u s e s cô tes l ong i t ud ina l e s e t les 
N. raphanus à coqui l le c o u r t e e t t r a p u e , ga rn ie de q u e l q u e s cô tes . 

Dimensions. — Exempla i r e de 9 loges dont les p lus pet i tes , lon
gueur 2 m m . 4 3 , largeur 0 m m . 37 . — Exempla i re de 4 g randes 
loges, longueur 2 m m . 75, largeur 0 m m . 65. — Exempla i re de 
1 loge, longueur 1 m m . 10, l a rgeur 0 m m . 7 5 . 

Répartition slratigraphique et géographique. —• Espèce con
nue depuis le Trias supér ieur j u s q u ' à nos j o u r s . Elle est repré
sentée soit sous sa forme typ ique , soit sous des formes a t l r i -
buables à des sous-espèces ou var ié tés , dans l 'argile de Londres 
et dans l 'argi le des F l and re s du forage d 'Os tende (dans ce der 
nier g i sement sous la forme N. raphanus3). 

1. W . H. SIIRUBSOLE. On the n e w town wel l at Shcerness . Proc . Geol. Assoc., 
vol. 5, 1878, p. 355-361. 

G. D . SIIERUORN and F. CHAPMAN, note citée, 18S6, p. 754. 
F. CHAPMAN and C . D . SHEIUIORN. Foraminifera from the London clay of Shep-

pey, Geol. Mag., N . S . , Dec . I l l , vo l . VI, 1889, p. 469. 
A . W I U G L E Y . Faunal divis ions of the London c lay . Illustrated by some expo

sures near London. Proc. Geol. Assoc., vol . X X X V , 1924, p. 251. 
G. DEW.-U.QBB, note citée, 1863. 
2. LINNAEUS. Syst. Nat., 1758, 10"éd., 1 , p. 711. 
3. T . R. JONES and W . K. PARKER. On the Foraminifera of the London clay 

(of Middlesex and Surrey) . Geologist, VII, 1864, p. 85-88. — W . II. SINIUHSOLK, 
note citée, 1878, p . 355. — Ch. D . SHERDORN and Fr. CHAPMAN, note citée, 1886, 
p. 749. — Fr . CHAPMAN and Ch. D . SHERUORN, note citée, 1889, p. ¡99. 

G . DEWALQUE, note citée, 1863. 

http://Dew.-u.qbb


Dans les mers actuelles cet te espèce est f réquente dans le Pac i 
fique sud, l 'A t lan t ique et ses dépendances , la Méd i t e r r anée , 
l 'Adr ia t ique en t re 150 et 2.000 m. de profondeur . 

Textularia sagittula D E E R A N C E L . 

Pl. X X X I V , fig. 11-12. 

1 8 2 4 . Textularia sagittula D E E R A N C E , Dict. Se. Nat., X X X I I , p . 1 7 7 , 

pl . X I I I , fig. 5 . 

1 8 3 9 . Textulariaagghilinans D ' O R B I G N Y , Foram. Cuba, p . 1 3 0 , p l . I, fig. 1 7 -

1 8 , 3 2 - 3 4 . 

Tes t s e m i - a r é n a c é . Coqui l le s u b c o n i q u e ap la t i e . L ignes s u t u r a l e s 
peu m a r q u é e s , s u b - h o r i z o n t a l e s . 

Les cond i t i ons de vie seules s e m b l e n t d é t e r m i n e r , chez la m ê m e 
espèce , l ' é t ab l i s sement de la forme sagittula à tes t s u b a r é n a c é et 
agc/lulinans à tes t a r é n a c é . 

Dimensions. — L o n g u e u r 0 m m . 70 à 0 m m . 75 ; l a rgeur 
0 m m . 30 à 0 m m . 40. 

Répartition stratigraphique et géographique. — Espèce con
nue c o m m u n é m e n t depuis le Ju rass ique j u s q u ' à nos j o u r s . F r é 
quen te dans l 'argile de Londres 2 . A c t u e l l e m e n t connue dans 
tou tes les mers et à tou tes profondeurs . 

Marginula Wetherelli J O N E S . 

P l . X X X I V , fig. 13.. 

1 8 3 4 . Marginula sp. S O W E R B Y , Trans. Geol. Soc. London, s e r . 2 , vol . V , 

p . 1 3 5 , p l . I .X, fig. 1 2 . 

1 8 5 4 . Marginula Wetherelli J O N E S in M O R R I S , Calai. Brit. Foss., 2 E é d . , 
London, p . 3 7 . 

1 8 8 4 . Crislelliria Wetherellii B R A D Y , Challenger, Rep. Foramin., p . 5 3 7 . 

Coqui l l e t u b u l a i r e s u b c y l i n d r i q u e , l é g è r e m e n t a r q u é e en crosse , p r e 
m i è r e s loges sp i ra lées ; tes t o p a q u e , l imbe , g r a n u l e u x . O r n e m e n t a t i o n 
cons i s t an t en cô tes l ong i tud ina l e s et files t r anve r se s de t u b e r c u l e s . 

U n seul échan t i l lon qu i se r a p p r o c h e p lus p a r t i c u l i è r e m e n t de la 
forme figurée par B r a d y dans sa d e s c r i p t i o n des F o r a m i n i f è r e s d r a 
g u é s p a r le C h a l l e n g e r 3 . 

On le c o m p a r e r a é g a l e m e n t avec l ' échant i l lon p lus t r a p u e t mo ins 
d i s t i n c t e m e n t o r n e m e n t é p r o v e n a n t de l 'a rgi le de L o n d r e s e t figuré 
par S h e r b o r n e t C h a p m a n L 

1 . Texlilaria Ehrenberg 1 8 3 9 , employé par de nombreux spécial istes, es t .é tymo-
logiquement meilleur que Textularia Dcfrance 1 8 2 4 ; mais ce dernier nom doit être 
retenu conformément à la règle de priorité post l innéenne. 

2 . JONES and PARKER, 1 8 6 4 . — SHRUUSOLB, 1 8 7 8 . — S H E R B O R N and CHAPMAN, 1 8 8 6 , 
p. 7 4 2 . — CHAPMAN and SHERROUN, 1889 (noies c i tées) . 

3 . H . B . BRADY, ouvrage cité, pl C X 1 V , fig. 1 4 . 
4 . SIIERUOHX and CHAPMAN. On some Microzoa from Ihe London clay Picca-

dilly. Royal Microsc. Soc, Sér. 2 , v o l , V I , 1 8 8 6 , pl. X V , fig. 1 8 . 



Dimensions. — Longueur 1 m m . 25, l a rgeur 0 m m . 58. 
Répartition stratigraphique et géographique. — Cet te espèce 

connue depuis le Secondaire j u s q u ' à l 'époque actuel le est fré
quen te dans l 'argile de Londres (Sheppey , Hamps tead , Copenha-
gen F ie lds , Piccadi l ly , Chelsea) ; elle a été éga lement s ignalée 
dans l 'argi le des F landres du forage d 'Os tende L 

El le a é té d raguée dans diverses mer s p r inc ipa lement en t re 
250 m. et 600 m. de profondeur . 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Il serait difficile de t i rer une conclusion de la seule considéra
t ion de pe t i t s Foraminifères - si nous n ' av ions déjà la connais 
sance de différents caractères de l 'argile des F l a n d r e s . Les F o r a 
minifères yprés iens de W a t t e n ont vécu au vois inage relatif du 
point où des couran t s calmes ont amené leurs coquil les . Le fond 
où se son t accumulés les séd iments faisait par t ie de la p la te 
forme l i t torale vers une centaine ou plus ieurs centa ines de mè t r e s 
de profondeur . 

On no te ra , ici encore , l ' absence de N u m m u l i t e s qui n ' a p p a 
ra issent , dans la masse d 'argi le des F landres , que p lus hau t , à 
la faveur d 'une séd imenta t ion argi lo-sableuse ou sableuse . 

1. SimmiORN cl CIIAPMAN, 1886. — CHAPMAN and SiiEnnonx, 1889. — DEWALQUE, 
1863 (notes c i tées) . 

2. L. CAYEUX. Introduction à l'étude pélrographiquc des roches sédimentaires. 
Mëm. Carie Gèoli Fr., 1916, p . 358. 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E X X X I V . 

F o n A M I N I F E U E S DE L ' A U G I I . E OES F L A N D R E S DE W A T T E N 

Photographies directes des échanti l lons inclus dans le baume de Canada. 
Toutes les figures sont grossies environ 30 Cois. 

F ia . 1 à i. Crislellarla calcnr L. var. rolulala LAM. 
F I G . 5 à 10. Nodosuruï raphanislrum L. 
F I G . 11 et 12. TexlularUi saçfiltula DEEP. . 
F I G . 13. Marginula Wetherelli JONES. 



S Y M B I O S E D E S C E L L É P O R E S E T D E S G A S T R O P O D E S 

D A N S L E S F A L U N S D E T Û U R A I N E 

PAR G. Lecointre 1. 
PLANCHE X X X V . 

Dans les Fa luns de Toura ine , on ramasse f réquemment des 
masses cel luleuses de 1 à 4 cm. de d iamèt re dont la surface plus 
ou moins mamelonnée est percée d 'un orifice tapissé in t é r i eu re 
ment d 'une sécrét ion calcaire r appe l an t un t ube de taret , de ver
ni et ou de serpule (P l . X X X V , fig. 14). La masse cel luleuse 
est un Bryozoaire n o m m é par Michelin [5] Cellepora parasitica. 
Dans le faciès savignéen , le Bryozoaire est parfois dé t ru i t par 
décalcification et il ne subsis te que l ' empre in te ex te rne du zoa-
rium et le moulage in te rne du tube , rempl i j u s q u ' à une cer ta ine 
profondeur de vase calcaire au m o m e n t de la séd imenta t ion 
(P l . X X X V fig. 15). 

Disposant de n o m b r e u x échant i l lons , il m 'a pa ru in té ressan t 
d 'étudier de plus près ce cas de symbiose . Beaucoup d 'échant i l 
lons , roulés , affectent g ross iè rement la forme d 'un gas t ropode 
(Pl . XXXV, fig. 9 , 1 1 et 13) et en effet, ils en cont iennent un comme 
le mon t r e la coupe sagi t ta le (P l . XXXV, fig. 9-10) et ce semble 
être le suppor t le p lus fréquent, p re sque exclusif dirai- je m ê m e . 

Le gas t ropode choisi comme suppor t semble pouvoir appa r t e 
nir à un genre que lconque c 'est ainsi que j ' a i pu dé te rminer , sur 
des échant i l lons où le tes t du gas t ropode a été mis à nu , soit par 
l 'usure na ture l le , soit par l 'act ion ménagée d'un acide : 1 Fissu-
rella, 1 Calyplra, 2 Vermetus, 2 Terebra, 3 Nassa, 1 Turbo (ou 
Trochus), 2 Turriiella, 2 Natica. Ce n 'es t que t rès except ionnel
lement qu 'on rencont re le Cel lépore fixé sur des t iges d 'un aut re 
Biyozoaire : le Be.tepora. 

D'aut res Bryozoaires ont une préférence m a r q u é e , sinon exclu
sive pour les Gas t ropodes . Au Ju ra s s ique , u n Bryozoaire cyclos-
tome : Atractosoe.cia Edwardsï CANU 1913 [Berenicea diluviana 
HAIME pars] encroûte u n i q u e m e n t des Trochidae [6] ; mais cet 
habi ta t semble être su r tou t l ' apanage des Cellépores et c'est dans 
cette famille que nous t rouverons tous les cas de symbiose que 
je vais ci ter : 

l. Note présentée à la séance du 18 novembre 1 9 2 9 . 



Dans le Miocène des É t a t s - U n i s , MM. Canu et Bass ler [1] ont 
figuré des Cellepora minuta el macúlala en touran t complè tement 
des gas t ropodes . Dans le Pl iocène d 'Ang le te r re , Busk [7] a figuré 
u n Bryozoaire qu'i l appel le Cellepora parasítica MICH. encroû
t an t des Turr i te l les et des Nasses . M. Canu en possède un du 
m ê m e niveau encroû tan t les premiers tours d 'un gros Chrysodo-
mus contrarius. 

Dans la na tu re actuelle Hippopodinella lata BUSK 1 856 [ = H. ad 
pressa auc t t . médi t , et a t lan t . non Paeif.] se rencont re cons t am
m e n t sur les côtes du Maroc [2] et en Médi te r ranée , fixé exclusive
men t sur des coquil les de gas t ropodes . D a n s cer ta ines s ta t ions , pa r 
exemple en Corse , Calvet \H] s ignale que « le Brya r ium se trouve 
toujours su r des coquil les vides et à l ' in tér ieur du dernier tour 
de spire : ce fait est cons tan t ». 

Deux au t res Cel lépores , Hippoporidra edax BUSK et H. calcárea 
SJIITT, d ragués par l 'Alba t ross dans le golfe du Mexique encroûten t 
aussi des coqui l les de gas t ropodes . Leur zoar ium n 'es t pas g lo 
bu leux , comme ceux des Cel lépores miocènes ; il est r a m e u x et 
le déve loppement des rameaux, serait , d isent MM. Canu et Bass
ler [3] : « en relat ion avec l 'équil ibre généra l de la colonie 
ent ière ». Ces ensembles pa ra i s sen t flotter a i sément et être t r ans 
por tables par des couran t s . 

D 'au t res Cellépores se fixent sur n ' impor t e quel s u b s t r a t u m . 
(Lamel l ibranche , rocher , a lgue , etc.) Une-espèce miocène : Cel
lepora pálmala MICHELIN [4] vi t soit i so lément en colonie rameuse 
fixée par sa base à un suppor t que lconque , soit en masse dans les 
in terval les des polypes d 'une colonie de Cryptangia parasita 
MICHELIN sp . (Lithodendron) [5] comme on peu t le voir sur les 
belles figures qu ' en a données M. Fill iozat [9] . Dans ce cas, il 
semble y avoir symbiose vraie , la fragilité ex t r ême du polypier 
semble bien se t rouver du soutien que lui prê te le Bryozoaire qui 
l ' enserre de tou tes pa r t s . Les colonies mix te s sont en effet-bien 
plus développées que celles qu 'on rencont re de chacun des s y m -
biotes v ivan t en colonie pu re . 

P o u r en revenir aux Cellépores p résen tan t une affinité élective 
pour les coquil les de gas t ropodes , j e ferai r e m a r q u e r que cer
ta ines espèces, comme Y Hippopodinella lata BUSK , s emblen t se 
fixer aussi b ien sur des coquil les abandonnées que sur des 
coquil les dont le mol lusque est v ivant . Dans d 'au t res cas, no t am
m e n t dans celui des Hipjpoporidra edax et calcárea du golfe du 
Mexique, ainsi que pour les Cel lépores du Miocène et du P l io 
cène, la symbiose semble avoir été de règle . 

Il es t cur ieux d 'observer les modifications de la coquille du 



Gast ropode au m o m e n t où le Bryozoaire commence à en recou
vrir les derniers tours . Cer ta ins , par exemple le pet i t gas t ropode 
s iphonos tome don t je figure la coupe (P l . XXXV, fig. 1 0 ) , après 
s 'être développés no rma lemen t p e n d a n t quelques tours de spire , 
mon t r en t du t issu cel luleux de plus en plus épais ent re les tours 
qui conse rven t tout d 'abord un en rou lemen t no rma l , pour iinir 
par une course affolée vers l 'eau l ibre sans p lus aucun souci de 
régu la r i t é . D 'au t res ne p résen ten t m ê m e pas de t rans i t ion et le 
tube qui t te d i rec tement l ' enrou lement n o r m a l pour p r end re une 
direct ion que lconque , comme la Turr i te l le figurée P l . X X X V , 
fig. 7 . Dans cette dernière phase de la croissance, la coquille 
s 'aminci t , pe rd ses o rnemen t s caractér is t iques t an t extér ieurs 
qu ' in té r ieurs pour ne p résen te r qu ' une s t r ia t ion longi tudinale 
r appe lan t celle des Verme t s . Le gas t ropode , si on le dégage alors 
de son envah issan te couver tu re , n ' e s t pas sans rappe ler , pa r son 
aspect généra l le cur ieux Magïlus. Celui-ci vit en effet dans 
les récifs de coraux dont il suit la croissance en poussan t un tube 
calcaire vers l 'eau l ibre . Toutefois, dans le cas présent , on n ' ob 
serve pas de rempl i s sage calcaire (ni de septa) ind iquan t que 
le mol lusque ait a b a n d o n n é les p remie r s tours de sa coquil le 
pour se réfugier dans le tube . 

Le r é su l t a t de la cohabi ta t ion , en ce qui concerne le b ien-ê t re 
du Gas t ropode , semble avoir été des plus var iables su ivant les 
condi t ions du mil ieu. Dans le Miocène des É t a t s - U n i s , le Bryo
zoaire, t rès envahissan t , finit par recouvr i r l'orifice d e l à coquille 
et tuer le gas t ropode , ou, tout au moins , lui surv ivre . Rien de 
pareil dans les F a l u n s de Toura ine où je n 'a i j a m a i s r encon t ré 
d 'échant i l lons , si gros soit-il , dont le gas t ropode n 'a i t construi t sa 
coquille j u s q u ' a u bord de l'orifice. Il semble d 'a i l leurs que dans 
cette m e r assez agi tée, la m o r t du gas t ropode ait ent ra îné à bref 
délai celle du Bryozoaire, la colonie, pr ivée de son por teur étai t 
rédui te à l 'é tat de galet et roulée , ce qui expl ique que sur des 
échant i l lons , même les plus frais en apparence (fig. 1 4 ) la su r 
face, bien qu 'encore mamelonnée , ne mon t re p lus de zoécies 
dé te rminab les . I l en résul te une cer ta ine indé te rmina t ion sur la 
place que doit occuper le Cellepora parasitica de Michelin dans la 
classification moderne des Bryozoaires ; l ' exemplai re de Busk est 
n e t t e m e n t un Schismopora mais différent des individus du même 
genre qu 'on rencont re en Toura ine sur des suppor t s variés : le 
S . spathulata CANU et LECOINTRE. Le seul échant i l lon p ré sen t an t 
des zoécies conservées est celui fixé sur une Fissure l le et que j e 
figure ci-après : P l . XXXV fig. 1. Le symbio te semble avoir é té 
un Holoporella du groupe des tridenticulata t rès voisin en s o m m e 



d u H. palmata Mien. — L ' e n s e m b l e a été brisé par une cause 
quelconque et sur la coquille du gas t ropode probab lemen t après 
la mor t de celuici , s 'est fixé un au t re Bryozoaire globuleux : 
Holoporella dupliciter CANU et LECOINTRE. On voit ainsi que le 
Celleporaparasilica Mien, qui cohabi te avec les gas t ropodes pour

rai t fort bien êt re un compend ium de plus ieurs espèces . D'après 
la figure grossie qu 'en donne Michelin l ' exempla i re t ype est 
manifes tement roulé et la couche superficielle dé t ru i t e . Donc, 
à moins de re t rouver le t ype et que sur une face, il ne présente 
de zoécies in tac tes , on ne saura j a m a i s au j u s t e quel le espèce on 
doit en tendre sous le nom de C. parasitica Mien. 
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EXPLICATION D E LA P L A N C H E X X X V 

Symbiose des Cellépores et des Gastropodes dans les Faluns de Touraine. 
Tous les échantil lons représentés sont figurés en grandeur naturelle . 

F i e 1 à 8. Gastropodes partie l lement dégagés du Cellépore (par usure naturelle 
fig. 1, 3, 4, 8 ou par un acide : fig. 2, 6, 7). 

F I G . 9 et 11. Coupe sagittale à travers le gastropode montrant ses relations avec 
le Cellépore envahissant . 

F I G . 9,11 et 13. Zoaria roulés ou incomplètement déve loppés épousant la forme 
générale du gastropode . 

F I G . 14. Zoarium complet avec sa surface mamelonnée , l 'ensemble est globuleux 
et ne laisse percevoir que le tube de sortie du mollusque. 

F I G . 15. Aspect du même organisme dans le faciès savignéen, il ne subsiste que 
l'empreinte du zoarium mamelonné et le moulage interne du tube . 
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S U R L A C O N T I N U I T É T E C T O N I Q U E D E S D J E B I L E T 

E T D U M O Y E N A T L A S ( M A R O C M É R I D I O N A L ) . 

PAR A. Beaugé ET P. Russo 1. 

Une série d 'observat ions faites de 1923 à 1929 en t re E l Kelaa , 
T a n a n t et Bzou, nous a permis de recueill ir des faits m o n t r a n t 
de façon t rès ne t te la cont inui té tec tonique des Djebi let et du 
Moyen A t l a s , déjà s ignalée par l 'un de n o u s 2 . 

1° S t r a t i g r a p h i e . — A l ' ex t rémi té occidentale des Djebilet , 
et au S E d 'El Kela , se mon t re une série de schistes micacés et 
de quar tz i tes qui cons t i tuen t ent re les oueds Gaîno et Tessaout , 
le petit massif du Djebel Dzouz. Ces couches offrent u n p e n d a g e 
N E dans le Nord du massif, u n pendage SE et E dans sa par t ie 
méridionale . El les appa r t i ennen t v ra i s emblab lemen t à l 'Ordovi-
cien, quoique nous ne puiss ions faire cet te a t t r ibu t ion que de 
façon hypo thé t ique , aucun fossile n 'y ayan t été t r o u v é . Mais 
comme p lus à l 'Ouest elles reposent sur les schis tes cambr iens 
fossilifères et suppor t en t p lus à l 'Es t des assises offrant les 
caractér is t iques du Gothlandien de la Meseta maroca ine , nous 
les c lassons proviso i rement dans l 'Ordovicien. 

A u delà de la Tessaout , vers l 'Es t , se mon t r en t encore les mêmes 
schis tes , dess inant cet te fois de façon t rès ne t t e une t e r m i 
naison péricl inale à convexi té tournée vers l 'Es t . 

Sur eux reposent en capuchon des argi les et schistes g réseux 
et marneux offrant tous les caractères décr i ts par l 'un de nous : f 

comme a p p a r t e n a n t au Goth land ien , c 'es t -à-dire la colorat ion 
violet lie de vin, la schistosi té in tense , et le r ed res semen t près 
de la ver t icale . Pa r cont re , il n 'y a pas été t rouvé de fossiles et 
cette a t t r ibut ion est encore hypo thé t ique . 

P lus à l 'Es t , nous rencont rons , r eposan t en discordance sur 
ces argiles schis teuses , des cong-lomérats violacés et ver t bron/.e 
orientés W S W à E N E , avec pendage dominan t vers le Sud et 
que nous rappor tons au Permien , par analogie de faciès avec les 
dépôts pe rmiens ac tue l lement connus en Afrique du Nord . 

1. Note présentée à la Séance du 4 novembre 1929. 
2. P . Russo et M"1" L. Russo. — Observations géologiques sur la région d'Azilal 

et le Ilaouz de Marrakech. C. R. Somm. S. G. F., 7 nov. 1927, pp. Hïl-162. 
.'!. A. BUAUGÉ. Le Gothlandien e l l e s couches rouges au Maroc central. Huit. 

S. G. F., t. XXIV, fasc. 5, pp. 254-202. 



P l u s à l 'Es t encore , et encapuchonnan t à son tour ce Pe rmien , 
nous rencon t rons le Trias rouge , a rg i lo-gypso-sa l in , avec ophi tes . 
Ce Trias se mon t re enve loppant par le Nord le flanc septent r io
na l du Pe rmien dont le pendage est nord ; on le re t rouve en un 
pet i t l ambeau à l 'Es t , puis il d i spara î t sons les dépôts qua te r 
naires pour se mont re r à nouveau, émergean t de ces dépôts , au 
pied de la falaise qui cour t du Koudiat Mahdouz au F o u m 
el Djemaa et revient du fond du cirque au Koudia t Mazoum. Sur
mon té de Lias, il se t rouve encore dans que lques dépress ions 
vers Bzou ; il est éga lement visible au Sud-Es t , dans l 'oued 
Bernât , où il recouvre un pet i t l ambeau de Paléozoïque, et au 
N W de D e m n a t . 

Le Lias couvre tou t le pays ent re D e m n a t et la par t ie basse de 
l 'oued el Abid . Il suppor te le Ju rass ique calcaire' b leu té et le 
Cénomanien argi leux et rouge à la base , calcaire et j a u n â t r e au 
s o m m e t . Le Jurass ique offre en gros la même répar t i t ion t opo -
graph ique que le Lias , mais il est décalé vers l 'Es t . Le Cénomanien 
appara î t sous forme de marnes et argi les rouges au pied du 
Signal de Tanhasse t (12 k m . N W de Bzou) 1 où il est s u r m o n t é 
d 'une lumachel le à 0. conica, 0. flabellala et 0. Africana ; il 
est sous forme de calcaires b lanc j a u n â t r e dans les collines de 
Bou Ghazi , en t re la Tessaou t et l 'oued el Abid , ainsi qu ' en bor
dure de la falaise qui domine la plaine du Tadla vers l 'oued el 
Abid et les Oulad Remich . On le rencont re encore au Sud vers 
D e m n a t et vers Tanan t en î lots isolés ou en bandes . 

Il est à noter que les argi les rouges dont il vient d 'ê t re par lé 
sont ident iques à celles qui ont été mises au jou r par la val lée 
de l 'oued el Abid à quelques k i lomètres au Nord et qui sont 
éga lement sous les p la teaux phospha tés d 'Oued Zem - E l 
Boroudj. Pa r cont inui té , on peut affirmer qu ' i l s 'agit du même 
horizon. Nous les r angeons dans le Cénomamien parce que c 'est 
l 'opinion qui semble ac tue l lement admise , quo iqu ' aucune p reuve 
fossilifère n 'a i t p u encore être faite. Cer ta ins au teu r s les croient 
encore an técénomaniennes . 

2° P a l é o n t o l o g i e . — Les te r ra ins paléozoïques ne nous ont pas 
donné de fossiles dans la région où ils sont abondan t s , c 'est-à-
dire dans l ' ex t rémi té or ientale des Djebilet . P a r cont re , des espèces 
du Coblencien ont été recueill ies par l 'un de nous dans le pet i t 
l ambeau du coude de l 'oued B e r n â t ! . Les espèces recueill ies clans 
le Ju rass ique ont été décri tes p r écédemmen t - et le Crétacé de 

1. A . BEAUGÉ. Le Gothlandien, etc. 

2. P. Rrsso et M""> L. R u s s e , Op. cit., C. R. Somm. S. G. F., 7 nov 1927. 



T a n a n t a été signalé déjà par d ' au t res au teu r s . Nous noterons 
seulement la présence d 'un l ambeau de Cénomanien si tué au N . 
de la route de D e m n a t à Tanan t , -à l 'Es t du pont du Bernâ t . 

La part ie pa léontologique est , dans ce t ravai l , d ' impor tance 
tout à fait secondaire , les niveaux ayan t déjà été dé te rminés 
an té r i eu rement ; ce qui impor te ce sont leurs l imites et leurs 
rappor t s t ec ton iques . 

3° T e c t o n i q u e . — L'axe tec tonique pr incipal de la région est 
représenté par l 'aire ant icl inale des Djebilet . Cette a i re , dont le 
g rand axe se dirige sens ib lement E W ent re le Gaïno et la 
Tessaout , s 'é tend vers l 'Es t au delà de cet te r ivière, et son 
ext rémi té orientale plonge vers le bas , le Paléozoïque é tan t 
encapuchonné pér ic l ina lement par le Pe rmien et le Tr ias . Les 
dépôts qua te rna i res de la plaine de Si A h m e i d a m a s q u e n t un 
temps la tec ton ique , mais nous voyons bientôt à l 'Est , au pied 
de la falaise, le Trias offrir un double pendage N et S avec revê te 
m e n t de Lias et de Ju ras s ique offrant le même m o u v e m e n t . 
L 'axe généra l de Y aire ant ic l inale , au m o m e n t où il p longe vers 
le bas , change un peu d 'or ienta t ion et devient W S W - E N E 
tandis que la voûte que dessine le Trias mon t r e une or ientat ion 
W N W - E S E . D 'au t r e p a r t , le pied nord de cette voûte t r i a -
sique est longé par une faille qui se poursui t sur une v ingta ine 
de k i lomèt res et qui s 'oriente W S W - E N E . A u N o r d . d e cet te 
faille, nous rencon t rons u n nouvel ant ic l inal formé de Lias 
or ienté encore W S W - E N E et qui s 'a l igne exac tement sur 
l 'axe généra l de l 'aire ant icl inale des Djebilet . Cet ant ic l inal 
se poursu i t j u s q u e dans la région du Djebel Amass i l . Quan t à la 
faille, elle s 'al igne sur le segment de l 'oued el Abid si tué ent re 
les mér idiens 9 gr . 93 et 10 gr . 02 W . 

A u Nord de cette faille et au vois inage de Bzou, se m o n t r e n t 
des te r ra ins fracturés avec zones de broui l lage e x t r ê m e m e n t 
impor t an t e s . On peut toutefois démêler dans l ' ensemble u n pen
dage concent r ique au coude de l 'oued el Abid , avec appar i t ion 
de Tr ias sous le Lias dans la bo rdure de cet te r iv ière . A l 'Ouest 
de Bzou, nouveau pendage d 'ensemble vers l 'Oues t puis , après 
une part ie couver te par les a l luvions , le pendage change , le bord 
oriental d 'un dôme se dessine qui couvrira le Bled Bou Ghazi et 
présentera du Cénomanien sans qu 'on puisse y voir de Ju ras s ique . 
Ce Cénomanien est à pendage généra l S S E , et sa par t ie nord a 
disparu par érosion. Dans la région de Bzou, p lus ieurs failles se 
dé tachent de la faille pr incipale , dirigées en généra l vers le 
N N E . 
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A u Sud de la g r ande faille, nous t rouvons d 'abord un syncl ina l 
t rès rétréci au vois inage des Djebi let , et dont le flanc nord borde 
la falaise qu' i l domine avec regard Nord . Pu i s ce syncl inal 
s 'é largi t , p rend le caractère des sync l inaux à fond pla t des 
régions a t las iennes et des H a u t s - P l a t e a u x et couvre le pays des 
Ai t A t t a b où se mont ren t des assises que la présence d'O. fïabel-
lata à Ai t A t t a b date du Cénomanien . A u Sud de ce sync l ina l , 
u n ant ic l inal étroi t , éga lement d 'al lure a t las ienne , se détache vers 
l e SE et s 'é tend de la falaise, où se mon t re le Trias en voûte 
j u s q u ' a u delà d'Azilal en passan t au N o r d de ce poste , p robable
m e n t avec un relais à hau teur du D j . Imi n 'T 'aohia . Un nouveau 
syncl inal de caractère at lasien apparaî t encore plus au Sud et va 
de l 'Ouest de T a n a n t où il est étroi t , j u s q u ' a u delà d 'Azilal . 
E n t r e T a n a n t et Azilal , il est à fond p la t . A l 'Es t d 'Azilal , il se 
compl ique de failles comme les syncl inaux des Hau t s -P l a t eaux . 

Pu i s u n nouvel ant ic l inal appara î t , au Nord du Bernâ t : il 
chemine aussi vers l 'Es t , p a r l e s Guet t ioua et les Ai t M ' H a m m e d 
et se compl ique , au delà, de failles comme le syncl inal qui 
l ' accompagne au Nord . 

Une aire sjmclinale peu marquée appara î t au N de D m e n a t 
passan t par le Sud de l 'oued Bernâ t et filant vers les Ai t Abbés 
et enfin, l 'aire ant ic l inale pu issan te du H a u t At las se dessine au 
Sud de D e m n a t et se cont inue par l 'Ouirar et le Tizal. 

De ces divers é léments ant ic l inaux et_ syncl inaux, tous n 'ont 
pas la même valeur . Il faut noter su r tou t l 'aire ant ic l inale du 
Nord de la faille qui est formée pa r l ' ex t rémi té des Djebilet et 
la port ion du Moyen At l a s la p lus proche de la Meseta m a r o 
caine, Paire syncl inale de Tanant -Azi la l qui sépare le Moyen At la s 
du Grand At las , l 'aire ant ic l inale Demna t -T iza l qui est la plus 
septent r ionale du H a u t At las , mais les au t r e s , d 'a i l leurs bien 
moins marquées , ne sont que des é léments accessoires. 

Nous avons enfin à s ignaler des sui tes curvi l ignes de h a u t e u r s , 
qui se mont ren t dans la plaine du Haouz à son ex t rémi té la plus 
or ienta le , dans les régions de Si Ahmeida , des Oulad Chaîb , 
Oulad Toug , Oulad Youssef, Oulad Driss , c ' es t -à -d i re à l 'Es t de 
la Tessaout . 

Nous y voyons le Jurass ique s u r m o n t é d 'Ol igocène dessiner 
des ant ic l inaux courbes à concavi té r e g a r d a n t le Nord , comme 
ense r ran t l ' ex t rémité orientale des Djebilet ; en cer ta ins points il 
n ' es t pas possible d'affirmer l 'existence d 'an t ic l inaux, mais la dis
position des hau teur s est encore de forme curvi l igne concent r ique 
aux courbes su ivant lesquel les les ant ic l inaux sont ne t t emen t 
décelables : nous sommes donc amenés à grouper ensemble ces 



ESQUISSE GÉOLOGIQUE DE L'EXTRÉMITÉ EST DES DJEBILET. 
Echelle 1/333.000« 

Légende : 1. Quaternaire. Al luv ions et oai l loulis . — 2. Oligocène c o n t i n e n t a l . — 
3. Régions de gros caillou lis et poudingues o l igocènes . — 4. Eocène phosphaté-
extrémité occidentale du bassin des Ganntour. — 5. Cénomanien calcaire. — 
6. ,ArgiIes rouges de la base du Cénomanien. — 7. Couche d'Azilal, Jurassique 
supérieur. — 8. Lias et Oolithe. — 9. Trias. — 10. Permien. — 11. Gothlan-
dien ('?). — 12. Ordovicien et niveaux plus anc iens . — 13. Flèches de pendage. 
— 14. Axes ant ic l inaux. — 15. Failles observées . — 1 6 . Routes et p is tes . — 
17. Prolongements hypothét iques de failles et plis l'aillés. 

Nota : Au Nord de Demnat et au Sud-Ouest de Tanant, dans la vallée de Bernât, 
le Coblencien entouré de Trias est marqué en b lanc . 

29 septembre 1930. Bull. Soc. géol. Fr. (4), XXIX. — 27. 



diverses manifestat ions et à dire qu ' i l existe au tour de l ' ex t rémi té 
or ientale des Djebilet ; une série de r ides post -ol igocènes qui 
enveloppe cet te ex t rémi té . 

Ces r ides curvi l ignes semblen t être l ' express ion d 'un mouve
m e n t relatif des Djebilet vers l 'Es t , les se r ran t contre la masse 
du Moyen At las tou t en les faisant descendre en profondeur , ce 
qui aura i t p rovoqué la formation de plis de couver ture concen
t r iques au point où se manifestai t le m a x i m u m de press ion. 

Si l 'on r emarque que l ' a l ignement des é léments paléozoïques 
du pont de l 'oued Bernâ t est sens ib lement N - S , et se pro longe 
au N et au S par des po in tements t r iasiques de m ê m e or ienta t ion 
avec un refoulement et re lèvement d 'axe des masses de l 'ant ic l inal 
le p lus au Sud, celui de Tanan t -Gue t t ioua ; si l 'on r emarq u e que 
le Jurass ique , présent dans le Moyen At la s et la région d 'Azilal , 
ne l 'est pas a u x abords des Djebilet , où, aussi bien à l 'Es t qu 'au 
cen t re , on voi t le Crétacé veni r bu ter t r ansg re s s ivemen t contre le 
Paléozoïque ; si l 'on se souvient enfin que l ' ex t rémi té occidentale 
de ces m o n t a g n e s mon t r e à nouveau du Jurass ique ', on sera 
sans doute disposé à envisager dans la formation des Djebilet 
t rois t e m p s successifs : 

1 ° Après le dépôt sur le Paléozoïque des assises appa r t enan t 
au Ju ras s ique inférieur et au Lias , à l 'Est et à l 'Ouest des Djebilet, 
se produi t un p l i ssement qui se t radui t par la discordance du 
Crétacé sur ce Ju rass ique et p a r l a lacune, qui les sépare à E n n g a 1 , 
puis on voit se manifes ter une descente généra le en profondeur 
de tou t l 'Ouest maroca in , qui correspond à la t ransgress ion céno-
man ienne . A u x t e m p s crétacés et à l 'Eocène, la mer recouvre les 
Djebilet aux ex t rémi tés ouest et est, pa r -dessus le Ju ras s ique 
an té r i eu rement plissé '. Mais le Crétacé se re t rouve sans subs t ra -
t u m ju rass ique dans toute l ' é tendue de la bordure des Djebilet 
cen t r aux et à une a l t i tude relat ive qui m o n t r e que là il n 'a pas 
recouver t l 'espace ac tue l lement occupé par la m o n t a g n e . Cette, 
part ie centrale des Djebilet étai t donc , du ran t le Ju rass ique et le 
Cré tacé , en t i è r emen t exondée ou formait un hau t fond 

2° Puis surv ien t le p l issement at lasien qui in téresse les dépôts 
an té r ieurs au Luté t ien et donne naissance à l 'aire ant ic l inale des 
Djebilet et du Moyen A t l a s . Cet te aire ant ic l inale , étroi te dans 
l 'Ouest , se dédouble en s 'é largissant dans le Moyen At l a s , et 
devient b ien tô t t r ip le . C'est de cet te époque que date la pr inci 
pale sur rec t ion des Djebilet qui appara i ssen t donc comme un 
noyau ancien inclus dans le p l i ssement du Moyen A t l a s . 

1. V. Russo, Recherches sur la région de Sali, B.S.G.F., X X V I I , p. 195, 1927. 



3 ° Enfin, u n m o u v e m e n t de bascule , dû au fait qu ' une ancienne 
fracture ou u n ancien axe de p l i ssement a rejoué, abaisse l 'ex
t rémi té orientale des Djebilet d 'une min ime quan t i t é , mais sur
tout s ' accompagne d 'un m o u v e m e n t de propuls ion vers l 'Es t , 
donnan t naissance dans l 'Oligocène aux plis concent r iques dont 
nous par lons plus h a u t . On re t rouve les t races de la l igne 
ancienne d 'accident dans le po in t emen t paléozoïque et t r i as ique 
de l 'Oued Bernâ t , à or ien ta t ion sens ib lement N S et dans la 
direction générale de la falaise qui ferme à l 'Es t le Haouz . 

Il semblera i t donc que l 'on doive envisager , d ' abord la phase 
hercyn ienne qui exonda la région des Djebilet , avec le res te du 
Paléozoïque marocain et n o t a m m e n t la Mese ta, r é se rvan t un 
double syncl inal , à l 'E s t et à l 'Ouest des Djebi let , cont inuat ion 
de ceux que nous connaissons sur l ' emplacement du Hau t et du 
Moyen A t l a s , et dans les régions de Safi et d 'Agadi r . Pu i s des 
p l i s sements se manifes tent et le Ju rass ique déposé dans ces 
sync l inaux dessine des m o u v e m e n t s à or ienta t ion N S , n o t a m m e n t 
à Ennga , où ces anciens plis N S seront u l t é r i eurement repr is 
pour être incorporés à u n pli E - W . Un affaissement cont inu se 
mon t re du ran t les t emps crétacés et finit pa r in téresser p resque 
tout le p a y s , p e r m e t t a n t à la mer crétacée de couvrir la p lus 
g rande part ie des Djebilet . Ensu i t e les p l i s sements an té lu té t iens 
pl issent , en le r ep renan t , l 'ancien matér ie l su ivant une direct ion 
presque perpendicula i re à celle de ses p l i s sements an té r i eu r s . 
Enfin les p l i s sements alpins se mani fes ten t pa r une poussée 
relat ive des Djebilet d 'Ouest en Es t , et la format ion de plis de 
couver ture concent r iques à la région du m a x i m u m de chemine 
ment dû à cet te poussée . Il ne semble pas impossible que les plis 
que nous pouvons observer dans le flanc sep ten t r iona l du G r a n d 
At las au Sud du Haouz et vers D e m n a t soient les p ro longements 
ex te rnes de ces plis concent r iques in té ressan t l 'Oligocène. 

Ce dernier m o u v e m e n t para î t ê t re l ' express ion, dans la région 
qui nous occupe, de la poussée de la masse g o n d w a n i e n n e vers 
l 'Euras ie . La Meseta maroca ine , f ragment détaché du Cont inent 
de G o n d w a n a et coincé ent re l 'Europe et lui , se t rouve pressée 
contre la G o n d w a n i e dans le déplacement de celle-ci vers le N W , 
et les plis de couver ture de la région du Bernâ t na issent à l 'ex
t rémi té de l ' éperon . 

4 ° Conclus ion. — H semble que des faits énoncés plus h a u t 
nons devons conclure à la cont inuat ion de l 'aire ant ic l inale des 
Djebilet par celle du Moyen At la s de Beni Mallal , avec u n 
p longement des assises anc iennes sous les assises plus j e u n e s 
vers l 'E s t . 



D'aut re par t , la présence sur une l igne a l lant à peu près de Bzou 
à D e m n a t , d 'un ensemble de pendages dont l 'a l lure générale est 
or ientale , indique su ivan t cet te l igne l ' amorce d 'un b o m b e m e n t 
de toute la région si tuée p lus à l 'Oues t , c 'est-à-dire le paj 's du 
Haouz et des Djebilet . Ce b o m b e m e n t faisait des Djebilet un pays 
relevé par r appor t au Moyen A t l a s , comme l ' es t le H a u t - A t l a s 
occidenta l par rappor t au H a u t At l a s cent ra l . 

Mais les failles S W - N E , les a l ignemements du Trias N - S et la 
zone de broui l lage de Bzou m o n t r e n t que ce re lèvement s 'est 
accompagné dans l 'espace d 'une série de fractures ; et ces frac
tu res lui sont pos tér ieures dans le temps puisque les failles ne 
mon t r en t aucun r appo r t avec les pl is qu 'e l les recoupent de façon 
que lconque . 

La faille W S W - E N E indiquée plus hau t m a r q u e comme faille 
bordière la l imite de deux types de p l i s sements . Les ant ic l inaux 
et les sync l inaux si tués au Sud de cet te faille p r e n n e n t le s tyle 
atlasien ou des H a u t s - P l a t e a u x et ne sont pas comparables à 
celui des Ai t A l t a b . 

Il ressor t de ces données que les Djebilet , les Ai t A l t a b , 
et leurs p ro longements vers le Nord , par la bordure la p lus occi
dentale du Moyen At las cons t i tuent une seule r ide ant ic l inale , 
de type entièrement distinct des rides plus orientales (Régions du 
Bou Iblan , et de la haute Moulouya) . 

Ainsi cet te not ion complè te- t -e l le les .observations de l 'un de 
nous sur la const i tu t ion du Moyen A t l a s et ses rappor t s avec le 
Grand At la s '. Nous devons envisager les divers chaînons du 
Moyen Al l a s comme il a été dit déjà, c 'est-à-dire comme des 
b r anches de l ' ensemble at lasien détachées de la masse pr incipale 
qui est l 'Atlas sahar ien , et a l lant par le N o r d re layer des é léments 
plus or ien taux , pour de là, réal iser plus ou moins complè temen t 
un contact avec la par t ie méridionale de l 'A t las Tel l ien. Mais 
le chaînon Djebilet — Aî t A t t a b et sa suite vers le Nord j u s q u ' a u 
T a z e k k a t e t à la région de Taza — doit être t enu pour distinct de 
cet ensemble atlasien. Il représente un pli de bo rdure séparant 
l ' ensemble apennin de la zone .des massifs anciens , comme les 
Béni Snassen et les chaînons qui leur font suite en Algérie 
séparen t aussi en ce pays la région apenn ine (At las Tellien) des 

J. P. lU-sso. Le problème de l'Atlas du Maroc. La Géographie, t. X L I l I , n ° 3, 
mars 1925, pp 317-323. 

In. Géologie .de l'Atlas du Maroc, Livre jubilaire de la Soc. Géol. de Belgique, 
102G, pp. 105-100. 

I». Rôle et tectonique générale de l'Atlas saharien .1. F. A . S., 192(1, Grenoble, 
pp. 300-302. 



massifs anciens don t les témoins sont là sous la mer , mais se 
mon t r en t plus à l 'Es t à par t i r de la Bouzarea. 

Nous pensons donc que les Djebilet se con t inuen t d i rec tement 
par le Moyen At l a s des Ai t A t t a b et de Beni Mellal et qu ' i ls 
r ep résen ten t la l imite ent re le pays a t las ien c 'es t -à-dire apennin 
d 'une pa r t , et les massifs anc iens , c 'est-à-dire la Meseta maro 
caine p r o p r e m e n t di te d 'au t re par t . Le re lèvement de leurs 
assises par r appor t à celles du Moyen At l a s les a soumis plus 
for tement à l 'érosion et l es te r ra ins anciens y ont été mis à nu 
alors que dans le Moyen At l a s le Mésozoïque a été conservé : 
c 'est là su r tou t que réside la dis t inct ion ne t te ent re ces deux 
segmen t s d 'une m ê m e chaîne. Mais il ne faut pas négl iger ce que 
nous avons dit plus hau t des trois t emps qui se m o n t r e n t dans 
la formation des Djebi let , et bien r emarque r que les Djebilet 
é taient exondés au momen t où le Moyen At l a s étai t sous les 
eaux de la mer ju ra s s ique . Certes cette dist inction n ' es t point 
actuel le mais elle in te rv ien t dans l 'or igine m ê m e de la différence 
d 'a l t i tude qui a mot ivé les différences d 'a t taques par l 'érosion. En 
effet, la sépara t ion des deux par t ies s 'est faite su ivan t une l igne 
N - S , rappe l p o s t h u m e des p l i s sements he rcyn iens qui ava ien t 
exondé les Djebilet , et laissé l 'Es t de l 'At las sous les eaux. E n 
out re , le Crétacé et l 'Eocène s 'appuient contre les Djebilet en 
discordance sur le Paléozoïque sans interposi t ion de Ju rass ique , 
m o n t r a n t que , p récédant la sur rec t ion ter t ia i re , s 'est manifesté 
un aba i ssement de t ou t e la région. C'est au m o m e n t du soulève
men t consécutif que s 'est mon t rée la différence d 'a l t i tude relat ive 
indiquée p lus haut , mais elle es t fonction de la séparat ion s t ra t i -
g raph ique que nous venons d 'énoncer . 



N O T E S U R U N E N O U V E L L E E S P È C E 

D ' A S T R O P E C T E N D U B A T I I O N I E N D U T R E M B L A Y ( N I È V R E ) 

PAR Dom Aurélien Vale t te 1 . 

Le T r e m b l a y près de Tronsange (Nièvre) a fourni à M. l 'abbé 
Dasse , doyen de Pougues , une t rès belle faune b a t h o n i e n n e . J 'a i 
été pr ié d ' examiner quelques débris de Stel lér ides . Ceux-ci ne 
sont m a l h e u r e u s e m e n t que des art icles marg inaux isolés. J ' a i pu 
toutefois reconnaî t re qu ' i ls appa r t i ennen t à une espèce dont les 
caractères bien typ iques font voir que le genre Astropecten a existé 
dans le Ba thonien des envi rons de Pougues - l e s -Eaux . 

Je vais décrire ces ar t icles m a r g i n a u x . Ils sont assez n o m b r e u x 
au T remblay . J e n ' en figurerai que que lques -uns , puisqu ' i ls ont 
tous les mêmes caractères génér iques . I ls doivent appar ten i r à 
une espèce nouvel le que j e n o m m e r a i Astropecten bathonicus pour 
rappeler l ' é tage géologique dans lequel ces débris ont été r e n 
contrés . 

FlG. 1 

Aslropeclen bnlhonicils, nov. sp. — Article marginal des rangées supérieures, 
vu de face, grandeur naturelle — la. Le même grossi . — lb . Le même vu de pro
fil, grandeur naturelle — l e . Le même grossi — 2. Article marginal des rangées 
inférieures, vu de face, grandeur naturelle. — 2a. Le même grossi . — 2b. Le même 
vu de profil. — 2c. Le même grossi . —3,-i et 5. Trois articles de la même espèce, 
vus de face, grandeur naturelle. 

Diagnose. •— Ar t ic les m a r g i n a u x p lus ou m o i n s déve loppés s u i v a n t la 
placé qu ' i l s o c c u p a i e n t d a n s le S te l l é r ide . D a n s l ' ensemble l eu r g r o s s e u r 
p r o u v e q u e la tai l le de l 'espèce é ta i t m o y e n n e . Ces ar t ic les se d iv i sen t 
en deux ca t égo r i e s , su ivan t qu ' i l s ont a p p a r t e n u soi t aux m a r g e s infé
r i eu re s , soi t a u x s u p é r i e u r e s du S te l l é r ide . La forme géné ra l e les d i s 
t ingue b ien . J 'ai figuré d e u x de ces ar t ic les m a r g i n a u x accolés ensemble 

1. Note présentée à la séance du 2 décembre 1929. 



et placés d a n s leur pos i t ion n a t u r e l l e , l o r s q u e le S te l l é r ide é ta i t v i v a n t . 
Les r a n g é e s infér ieures d 'a r t ic les m a r g i n a u x son t p lus d é v e l o p p é e s q u e 
les r angées s u p é r i e u r e s , soi t dans le sens de la l o n g u e u r , soit dans 
celui de la l a rgeu r ; mais la h a u t e u r est m o i n d r e — Le côté i n t e r n e 
fo rme une ob l ique bien a c c e n t u é e . La face e x t e r n e est b o m b é e e t 
o r n é e de pe t i tes i m p r e s s i o n s ponc t i fo rmes t rès s e r r é e s , au mi l i eu 
desque l les se t r o u v e n t assez r a r e m e n t sur u n des b o r d s l a t é r a u x u n e 
r a n g é e i r r égu l i è re de gros g r a n u l e s . Les faces la té ra les sont f a ib lement 
c o n c a v e s e t l isses. Ce t t e p a r t i e c o n c a v e est t rès n e t t e m e n t l imi tée p a r 
u n pe t i t r ebord sa i l lan t en forme de b a g u e t t e qu i su i t la face e x t e r n e 
e t lui es t para l lè le à u n e faible d i s t a n c e . — D a n s les r angées s u p é r i e u r e s 
les a r t ic les m a r g i n a u x sont , j e l'ai déjà di t , p lus h a u t , mais m o i n s longs 
et moins la rges . L ' o r n e m e n t a t i o n de la face s u p é r i e u r e es t s e m b l a b l e à 
l ' in fér ieure , avec ce t t e différence qu ' i l n 'y a pas de gros g r a n u l e s au 
mil ieu des i m p r e s s i o n s ponc t i fo rmes t rès se r rées qui c o u v r e n t le test 
j u s q u ' a u r ebo rd qu i l imi te les faces l a t é r a l e s . 

Les ar t ic les m a r g i n a u x assez n o m b r e u x de ce t t e espèce q u e j ' a i eue 
sous les yeux son t p lus ou mo ins d é v e l o p p é s . Su ivan t l eu r faille ils 
a p p a r t i e n n e n t v r a i s e m b l a b l e m e n t soit aux m a r g e s p lus l a rges qu i 
b o r d e n t le d i sque , soi t a u x marges des b ras qu i , clans ce g e n r e , sont 
o r d i n a i r e m e n t assez longs e t f inissent en po in t e . 

Histoire. — Le g e n r e Astropeclen p roposé pa r L inck p o u r u n e 
espèce v ivan t e es t r i che en espèces à l ' époque ac tue l l e . On en conna î t 
de n o m b r e u s e s var ié tés r é p a n d u e s dans nos m e r s . Mais il n 'en est pas 
de m ê m e d a n s les t e r ra ins géo log iques . L 'espèce la p lus a n c i e n n e q u e 
j e conna i sse a é té déc r i t e pa r F o r b e s , qu i a s ignalé un Aslropeclen 
Il as lin g li dans le Lias . Del P r a t o a, de son cô té , p r o p o s é V Aslropeclen 
Linali du Bajoc ieu . D e Loriol a d é c r i t e t figuré une espèce t r o u v é e 
d a n s le Séquan i en de la Roche l l e qu ' i l a appe lée Aslropeclen Galaui. 
De p lus , il a fait c o n n a î t r e u n e espèce r e n c o n t r é e dans le C r é t a c é de 
l a P a t a g o n i e m e r i d i o n a l e . i l l'a n o m m é e Aslropeclen Wilckensis ; mais 
elle n ' e s t c o n n u e q u e pa r des empre in t e s assez n o m b r e u s e s r e n c o n t r é e s 
su r des p laques de p i e r r e très d u r e . l i a é té poss ible de faire des m o u 
lages qui o n t pe rmis de se r e n d r e ' c o m p t e de la forme d e cet Aslropeclen 
qui ava i t des marg ina l e s t rès sa i l lantes au -dessus du d i sque et des b r a s . 

Dans les t e r ra ins t e r t i a i res les Aslropeclen sont p lus n o m b r e u x . En 
1S5S, LIeller a fait c o n n a î t r e deux espèces nouve l l e s d a n s u n e no te 
qu ' i l a pub l iée dans les Comptes rendus de l'Académie impériale des 
Sciences de Vienne (Aut r i che) . Il a décr i t et figuré un Aslropeclen 
Forbesi n o u v e a u qu i v ien t du M i o c è n e . La conse rva t i on est t rès bel le . 
E n m ê m e t e m p s il a p r o p o s é VAslropeclen verrucosus p o u r deux 
ar t ic les m a r g i n a u x qu i sont b ien c a r a c t é r i s t i q u e s du g e n r e , ma i s 
insuffisants p o u r faire c o n n a î t r e la fo rme de l 'espèce qu i v ien t d u Tége l , 
c ' e s t - à -d i r e de l 'He lvé t i en d ' A n g l e t e r r e . 

De m o n côté j ' a i é té a m e n é à p r o p o s e r deux nouve l l e s espèces d u 
Burd iga l i en des e n v i r o n s d e B o r d e a u x , d a n s u n e no t e pub l iée en 1925 
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d a n s les Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, p o u r r é p o n d r e 
aux dés i r s de M. D u v e r g i e r , son P r é s i d e n t , qu i m ' a d e m a n d é d ' é t u d i e r 
les déb r i s assez n o m b r e u x de S te l l é r ides qu i se t r o u v e n t d a n s le T e r t i a i r e 
s u p é r i e u r de la r ég ion du S u d - O u e s t de la F r a n c e . 

Rappor ts et différences. — J e c o m p a r e r a i ces ar t ic les isolés cVAstro-
peclen d u Burd iga l i en s u p é r i e u r avec c e u x du B a t h o n i e n de la N i è v r e 
qui m ' o n t é té c o m m u n i q u é s , p o u r _ f a i r e vo i r d ' abord l eu rs r a p p o r t s 
g é n é r i q u e s , pu is ensu i t e leurs différences spécif iques . — J 'a i d é c r i t e t 
figuré mes Astropeclen saucaisensis et A. salomacensis d a n s ma Note 
sur les débris de Stellérides fossiles du Sud-Ouest de la France. 
(Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, t ome L X X V I , p . 3 9 - 4 1 , 
fig. xi et xn . ) Au po in t de vue g é n é r i q u e les ar t ic les m a r g i n a u x d u 
Burd iga l i en s u p é r i e u r o n t des c a r a c t è r e s g é n é r a u x qu i se r e t r o u v e n t 
dans ceux du B a t h o n i e n du T r e m b l a y . Les ar t ic les m a r g i n a u x des 
r angées in fé r ieures et s u p é r i e u r e s o n t l eu r face ex t e rne sépa rée des 
faces l a t é ra les p a r un r ebo rd sa i l lan t para l lè le à l ' a rc de cercle plus 
ou m o i n s r égu l i e r q u e fait la face s u p é r i e u r e . D e p lus , cel le-ci es t o r n é e 
de pe t i t e s i m p r e s s i o n s ponc t i fo rmes s u r les a r t i c les m a r g i n a u x des 
r angées s u p é r i e u r e s ; ma i s il n 'y a pas de g ros g r a n u l e s . Au c o n t r a i r e , 
les a r t ic les m a r g i n a u x des r angées infér ieures on t l eu r face s u p é r i e u r e 
o r n é e de gros g r a n u l e s o r d i n a i r e m e n t p lacés su r les b o r d s et e n t o u r é s 
de pe t i t e s i m p r e s s i o n s ponc t i fo rmes . Les ar t ic les m a r g i n a u x des r a n g é e s 
in fé r i eures son t p r e s q u e t o u j o u r s p lus longs et p lus l a rges q u e ceux 
des r a n g é e s s u p é r i e u r e s , pa rce qu ' i l s o n t à s u p p o r t e r le po ids d e l ' an i 
mal e t de la face s u p é r i e u r e du S le l l é r ide . 

Au p o i n t de vue spécif ique l 'espèce du B a t h o n i e n du T r e m b l a } ' est 
b e a u c o u p p lus g r a n d e que celles d u Burd iga l i en bo rde l a i s . El le est 
bien mo ins o r n é e su r les faces e x t e r n e s des r angées in fé r i eu res . C 'es t 
r a r e m e n t q u e j ' a i r e m a r q u é de gros g r a n u l e s s u r les ar t ic les qu i m ' o n t 
été c o m m u n i q u é s . Il n ' e n est pas de m ê m e d a n s VAstropeclen saucai
sensis qu i a tous ses ar t ic les o r n é s de g r anu l e s t rès a p p a r e n t s . Q u a n t 
aux faces l a té ra les de VAstropeclen halhonicus el les son t tou jours lisses 
et sans a u c u n o r n e m e n t d a n s les ar t ic les m a r g i n a u x ; t and i s que les faces 
la téra les de VAstropeclen salomacensis o n t des r angées de g r anu l e s 
qui les t r a v e r s e n t en d iagona le . De p lus , c e l t e d e r n i è r e espèce est 
ca rac té r i sée p a r les r e b o r d s sa i l lan ts g r a n u l e u x d o n t j ' a i par lé plus 
hau t , qu i s u i v e n t pa r a l l è l emen t les b o r d s de la face s u p é r i e u r e . 

L o r s q u e j ' a i é tud ié en 1925 les ar t ic les m a r g i n a u x d u Burd iga l i en 
s u p é r i e u r a p p a r t e n a n t au genre Astropeclen, j e n 'ai pas osé les r é u n i r 
e t n ' en faire q u ' u n e seule e spèce , à cause des différences de forme e t 
d ' o r n e m e n t a t i o n q u e j e r e m a r q u a i s d a n s ces ar t ic les m a r g i n a u x . A u j o u r 
d 'hui j e suis p lus po r t é à c o n s i d é r e r ces ar t ic les c o m m e a p p a r t e n a n t à 
u n e seule espèce . Les a r t i c les que j ' a i a t t r i bués à Y Astropeclen saucai
sensis s e r a i e n t des m a r g i n a l e s in fé r i eu res , e t ceux de l 'A . salomacensis 
se ra i en t les marg ina l e s s u p é r i e u r e s de la m ê m e espèce à laquel le il 
f audra i t r é s e r v e r le nom cV Astropeclen saucaisensis. Si p lus lard on 



v e n a i t à d é c o u v r i r un e x e m p l a i r e m u n i de son d i sque et de ses b ras 
t o u s les d o u t e s s e r a i en t l evés . 

Noie reclip.ca.live. — J'ai employé dernièrement pour une espèce de Stel léride 
(Note sur des débris de Stel lérides du Bathonien supérieur de la Pouza (Ardèche) 
Laboratoire de Géologie de la Fac. des Sciences de Lyon 1928) le nom de Tylasler 
proposé en 1913 par M. W . Spencer. Mais il se trouve que ce' terme scientifique 
avait déjà été employé en 1884 pour une autre espèce par Danielsson et Koven . 
Dans ces condit ions je me trouve dans la nécess i té de changer le nom générique 
Tylasler en celui de Tylasterie pour mon T. prisrinans. 
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S U R L ' E X T E N S I O N D E S G R È S T E R T I A I R E S 

D A N S L E N O R D - E S T D U B A S S I N P A R I S I E N , 

PAR G. Gardet ET R. Gapot-Rey 1 . 

Les notes publ iées r é c e m m e n t pa r M. G. B a e c k e r o o t 2 sur 
l ' ex tens ion de la Pierre de Stonne dans le G r a n d Duché de 
L u x e m b o u r g , nous a m è n e n t à publ ier nos p ropres observat ions 
sur les res tes de cette formation que nous avons pu observer en 
Lorra ine et dans le Terr i to i re de la Sar re . 

La présence des grès de Stonne a été s ignalée par Buvignier à 
la fois dans le N de la Meuse et dans les A r d e n n e s 3 ; les au teurs 
qui en ont par lé après lui n 'on t r ien ajouté à ses descr ipt ions pré 
cises et exac tes ; ils les ont même méconnues : G o s s e l e t 4 , en pa r 
t iculier , ne men t ionne qu ' un bloc isolé dans une région où on les 
compte par dizaines. 

La car te géologique au 1 / 80 .000 (Feui l le de Metz) en indique 
que lques g i semen t s , mais d 'une façon t rès incomplè te , en les 
r a t t achan t au Pl iocène et en les cons idérant comme des dépôts de 
pente formés aux dépens des gî tes de « fer fart ». Sans par le r de 
l 'erreur p robab le , q u a n t à l 'âge de la formation, c'est méconna î t re 
l ' impor tance du t émoignage que ces res tes cons t i tuen t . 

Nous avons observé ces grès t a n t ô t sous forme de blocs angu
leux de u n à t rois mè t r e s cubes (S de L o n g u y o n , le long de la 
rou te d 'E ta in ; N de Sorbey, en lisière W du bois W a c k e n a u ) , 
t an tô t sous forme de débr is p lus pe t i t s , angu leux ou a r rondis , 
emba l l é s dans une argile j aunâ t r e (Longuyon , tou t au tour du 
Mont-Cey ; Sa in t -Supp le t ; Sorbey ; Rouvro i s - su r -Otha in ; Sa in t -
Pierrevi l lers) "'. I ls appara i ssen t à tou tes les a l t i tudes , depuis 250 

1. Note présentée à la séance du 2 décembre 1 9 2 9 . 
2 . G. BAECKEUOOT. Sar l 'extension de la Pierre de Stonne dans le Grand 
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In. Sur l 'existence de la Pierre de Stonne entre la Meuse et la Moselle (Grand 

Duché de Luxembourg). Ann. Soc. Géol. du Nord, t. LIV, p. 8 7 . 
3. A . BUVIGMEK. Statist ique géologique , minéralogique, minérallurgique et 
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leur a valu le nom caractérist ique du « Caillou de Saint-Martin », mais la culture 
en débarrasse peu A peu les champs. Dans le vi l lage de Sorbey , tous les « parges » 



j u s q u ' à 300 mèt res , mais n ' ex i s ten t pas au point cu lminan t de la 
région (Mont-Cey = ait . 3 2 i m . ) où la présence d 'argi les cal lo-
viennes a dû favoriser leur g l i s sement . Il est p lus s ingul ier de 
ne pas en t rouver sur le Bajocien supér ieur ( J aumon t et zone à 
Clypeus Ploti) qui s 'é tend au N de la Crusnes , aux abords immé
dia ts de Longuyon , mais il y en existe un beau g i semen t sur 
le front de la côte, au N E du s ignal de Sa in t -Panc ré , r ive droi te 
de la Ghiers . La l imite S. W . du g i sement ac tue l lement connu 
n ' a t t e in t pas Sp incour t . 

Il s 'agit dans tons les cas d 'un grès quar tz i teux caractér isé 
par son ex t r ême dure té et sa pa t ine feuille mor te iden t ique à la 
roche décri te par M. G. Baeckeroot . 

Dans cer ta ins cas , on a affaire à un grès l égèrement carié et 
comme meul iér isé ; dans d ' au t res cas la roche présente un aspect 
scoriacé, dû à ce qu 'e l le est formée d'un agg loméra t de concré t ions 
sil iceuses soudées par u n c iment si l iceux, comme les é léments 
des croûtes déser t iques le sont pa r un c iment calcaire . Nous 
n ' avons pas t rouvé de fossiles. L 'argi le sab lonneuse , qui cont ient 
parfois des gra ins de fer oxydé , semble proveni r du r eman iemen t 
d ' au t res dépôts . 

L 'hypo thèse d 'un appor t alluvial é tan t exclue et par la d imen
sion des blocs et par l 'absence d ' a r rond i s sement sys témat ique 
dans les cailloux ! , il est certain qu 'on a affaire aux rés idus d 'une 
formation en place, formation t rès é tendue puisqu 'e l le est connue 
de l a M e u s e à la Mosel le , non seu lemen t en bo'rdure de l 'Ardenne 
mais au -dessus de la cote ool i thique et sur le p la teau . Fau te de fos
siles il es t imposs ib le de préciser s'il s 'agit d 'une formation 
mar ine ou con t inen ta le , ni de lui ass igner un âge exact , mais il 
est sûr qu 'e l le es t p lus anc ienne que le Pl iocène et qu 'e l le ne 
dér ive pas des gî tes de « fer fort ». Enr ichie seconda i rement en 
silice, puis remaniée par le ru i sse l lement et peu t - ê t r e durcie sous 
u n c l imat ar ide , cette couver ture de grès a été rédui te pa r l 'éro
sion à l 'é tat de l ambeaux qui s 'abaissaient sur place, t and i s que 
les argi les et les ma rnes coulaient dans les val lées , Cette for
mat ion doit const i tuer l ' équivalent , sinon pour la date , du moins 
pour les condi t ions de formation, du complexe dit « sidéroli-
tltique » qui enveloppe le Massif Centra l . 

en sont pavés. Us ont d'ailleurs été couramment employés pour l'empierrement 
des chaussées de toute la région ; on les exploitait en grand à Rouvrais sur-
Otliain et Sorbej' . 

1. Localement ils peuvent être roulés ; mais alors ils ont été incorporés à une 
terrasse. C'est le cas à Saint-Supplet , sur la rive gauche de la Piennes. Il y a là un 
indice que la formation s'étendait primit ivement vers l'amont, en direction d'Au-
dun-le-Roman. 



A l 'E et au S de la Mosel le , les géologues a l l emands on t 
s ignalé les res tes d 'une formation ter t ia i re au moins en qua t re 
points : W de Merzig, à la frontière sa r ro- lor ra ine ; E de 
Merzig, au Sasse lwa ld ; Hors t de L imbach ; Dörsdorf. Le dernier 
géologue qui les ait men t ionnés , K e s s l e r 1 , voi t dans ces res tes 
la t race d 'une t ransgress ion mar ine qui aura i t établ i la c o m m u 
nication du bassin par is ien avec le bassin de Mayence . Il leur 
a t t r ibue un âge oligocène sur la foi de fossiles t rouvés au Sassel 
wa ld . Nous n ' avons pu re t rouver ce g i sement qui figurait sur 
l 'ancienne car te géologique p russ ienne , mais ne figure p lus sur 
la car te de van W e r v e k e 2 . Si l 'on se réfère à la notice de la 
Feuil le géologique de W a h l e n , on voit que l ' identification de ces 
fossiles étai t déjà donnée comme douteuse . 

A Dörsdorf, il exis te , à l ' a l t i tude de 400 mèt res , une nappe 
de cailloux roulés de qua r t z et de quar t iz tes (il s 'agit des ga le t s 
banals qu 'on t rouve dans tou tes les al luvions anciennes sur les 
p la teaux de l 'E de la F r a n c e ] . On peut discuter si ces cai l loux 
ne sont pas , en ce point , un rés idu du Pe rmien env i ronnan t ; 
mais qu 'on adme t t e ou non le t r anspor t , ce dépôt n 'a r ien à voir 
avec une formation mar ine . 

Au Hors t de L imbach , au-dessus d 'un gros massif d ' andés i te 
parfa i tement nivelé à l ' a l t i tude de 400 m. , on t rouve des dépôts 
variés : 

a) Cai l loux de grès d e l à grosseur du poing e t p l u s , généra lement 
ar rondis ; ce grès quar tz i t eux , b lanc ou j a u n â t r e , quelquefois 
carié, toujours t rès d u r , est analogue à l 'un des faciès du grès 
de Stonne ; 

h) des congloméra ts à cail loux de quar tz lai teux, bien roulés et 
à c iment s i l iceux, se. p ré sen tan t e u x - m ê m e s en blocs a r rondis de 
la grosseur du poing à celle de la t ê t e ; 

c) des cail loux roulés d 'un calcaire magnés ien gr is b leu où 
nous n ' avons t rouvé avec des Foraminifères (Textilaria) que des 
Hélix, nombreux , mais indé te rminab les ; 

d) des ga le t s ordinaires de quar tz et de quar tz i tes . 
Une chose est cer taine : aucun de ces é léments n 'es t en place ; 

l ' a r rondissement sys t émat ique des blocs, l 'hé térogénéi té des 

1. P . KESSLER. Versuch einer zcil l ichten Festlegung; der Slorungsvorgänge 
im Saar-Nahe Gebiet, lena. 191-5. 

2. V A N WEISVEKE. Carte géologique d'Alsace-Lorraine au 1/200.000. Feui l le 
Sarrebruck. 



maté r i aux , la présence des cai l loux roulés c lassiques d é m o n t r e n t 
qu' i l y a là un appor t fluvial. 

On ne saurai t donc p résen te r ce g i semen t c o m m e un témoin de 
la mer ol igocène. Toutefois, l ' imparfai te u su re des grès et la 
subs is tance d 'é léments calcaires donnen t à penser que le t r a n s p o r t 
n 'a pas été considérable . 

D 'après les analogies pé t rog rapb iques , on peu t considérer que 
ces g rès de L imbach p rov iennen t de la formation de Stonne ; 
par su i te , on peu t identifier grès de Stonne et Braunkohlen-
quarzit. 

Si les ma té r i aux récents re t rouvés en Lorra ine et en Sar re 
sont en gros iden t iques , les condi t ions morpho log iques dans les 
quelles ils appa ra i s sen t son t différentes. 

En Sar re , les a l luvions gross ières reposen t sur une la rge surface 
d 'érosion, définie pa r son a l t i tude absolue (400 m. ) laquel le 
demeure cons tan te depuis le Pa la t ina t occidental j u s q u ' à la 
» surface d 'auge » de la Sar re , qui , à Orscholz, nivelle le Musche l -
ka lk inférieur à la hau teu r des quar tz i tes dévoniens . 

E n Lorra ine , les grès de Stonne demeurés en place moulen t 
soit une pénépla ine , soit un relief de côte. De tou tes façons, 
c o m m e il y a des blocs en place en Lorra ine à 250 m . et en 
L u x e m b o u r g à 432 m. , à moins de supposer un r embla i emen t 
supér ieur à 180 m. , il faut a d m e t t r e u n e déformation de la surface 
fossilisée pa r ces g rès . 



P R É S E N C E D E S G E N R E S VESPERTILIO E T HYAENODON 
D A N S L E C A L C A I R E D E B R I E . R E M A R Q U E S U R L A P O S I 

T I O N S T R A T I G R A P H I Q U E D E C E T T E F O R M A T I O N . 

PAR R. Soyer l . 

Le Latdorfien supér ieur étai t bien visible autrefois à Roma in -
ville, dans la carr ière classicpie s i tuée à l 'E du Fo r t (Exploi ta 
tion Gauvain et Fils) où seules ac tue l lement les marnes à Cyrènes 
peuven t ê t re observées sur tou te leur épaisseur . A . Lavil le (6) 
en a donné la coupe su ivante : 

H u m u s 0. 30 
1. Si lex ca l cédon ieux d a n s m a r n e b l a n c h e 2. 70 
2. M a r n e b l a n c h e 0. 70 
3 . Argi le v e r t e 0. 70 

P o u r é tudier les couches supér ieures qui cor respondent à la 
formation de Brie, il faut se r end re dans les exploi ta t ions s i tuées 
à l ' in tér ieur de la ville et à une assez g rande dis tance du bord du 
p la teau . Une coupe par t icu l iè rement ne t t e est visible dans la 
glaisière des Br iqueter ies Par i s iennes , à l 'angle des rues F loréa l 
et Sad i -Carno t , en face du Dépôt des t r a m w a y s . 

On y relève la succession suivante : 
Alt. 119 M. env . 

H u m u s 0. 25 
1. Meul iè re de Brie 1. 70 
2. Ca lca i r e m a r n e u x e m b a l l a n t les blocs c a l c é d o n i e u x . 1. 30 
3 . M a r n e s bar io lées et Ca lca i res m a r n e u x j a u n e s . . . . 1. 13 
4. Arg i le v e r t e s t ron t i an i f è r e " 5. 14 
5. M a r n e s ver tes à C. Convexa 2 . 26 

Le calcaire m a r n e u x de la couche 2 est b lanchâ t re , de dure té 
moyenne ; il p résen te que lques n iveaux plus dur s et que lques 
filets de marne b rune au sommet . Des nodules ocreux sont d i s 
séminés dans toute la masse ; la roche, qui es t compac te , p ré 
sente une stratification ne t t emen t hor izonta le , bien que les 
couches soient incurvées sous les énormes blocs de silex emba l 
lés dans les l i ts supér ieurs du calcaire et les couches de base des 
meul iè res . 

A 50 cm. du sommet , et à u n n iveau par t i cu l iè rement r iche 
en rognons ocreux, un bloc p résen ta i t u n e série d 'ossements 
minuscules complè temen t écrasés , à l 'exception d ' une b ranche 

1. Note présentée à la séance du 16 décembre 1929. 



g a u c h e de maxil laire inférieur appa r t enan t à un insect ivore qui 
étai t bien conservée et dont tou tes les den t s é ta ient en place, 
sauf l ' incisive qui manqua i t . Il s 'agit d 'un Gheiroptère du genre 
Vespertilio voisin de l 'espèce du gypse décr i te par Guvier sous 
le nom de Vespertilio parisiensis. Cet te pièce est en t re les mains 
de M. P ive teau , qui a bien voulu accepter de l 'é tudier en détai l . 

Cet te espèce vient s 'ajouter à la l iste t rès cour te des M a m m i 
fères connus dans la formation de Brie qui a été publiée pa r 
M. Morin (8). 

La p lus g rande par t ie de la faune a été découver te par 
M M . Jodo t et M. Morin (5) dans le g i semen t de Lagny-Thor igny 
à u n niveau cor respondant à la base de la formation, dans une 
m a r n e l igni teuse violacée. Les mammifères su ivan t s y ont été 
t rouvés en compagnie de mol lusques et d 'un Chélonien (Emys) : 

Entelodon magnum AYMARD 
Gelocus commnnis AYMARD 
Paloplolherium minus CUVIER = Plagiolophus minor AYMARD 
un Rhinocér idé nouveau voisin de Aceratherium Gaudryi 
un Rhinocér idé de g rande tai l le, i ndé te rminé . 
M. P . Jodo t a en outre trouvé dans le même g isement la pa r 

tie gauche d 'une mâchoire supér ieure de Créodonte p résen tan t 
qua t re dents en parfait état de conserva t ion . Les molaires sur tou t 
sont typ iques et carac té r i sen t le genre Hyxnodon. J e remercie 
v ivement no t re confrère de m'avoir autor isé à citer cette pièce 
inédi te . 

Enfin A . Lavi l le a découver t à Romainvi l le , dans la marne cal 
caire (couche 2) de la coupe citée p lus hau t , t rois molaires s u p é 
r ieures de Paloplolherium minus. 

C'est d 'après que lques-uns de ces documen t s que H . G. S teh-
lin (10) a proposé en 1909 de p lacer la coupure en t re l 'Eocène et 
l 'Oligocène au niveau du calcaire de Brie, en se basan t aussi sur 
le renouve l lement comple t de la faune du cont inent après le dépôt 
des couches de F rohns t e t t en et des marnes supra-gypseuses du 
bassin par is ien. 

Or, il devient nécessai re de revoir cet te ques t ion ma in t enan t 
que d'eux genres nouveaux sont venus enr ichir la faune du cal 
caire de Brie. 

Enielodon A Y M A R D = Elolherium P O M E E . e Cpachyderme apparaît 
dans la faune du Lattorfien de Ronzon et dans les couches synchro-
niques de Hempstead (E. magnum A Y M . ) ; il est représenté clans les 
couches de Lobsann qui correspondent au calcaire de Brie. A Sou-
mailles YEntelodon existe dans les couches les plus inférieures de 
l'Oligocène (E. anliquum), associé à l'un des derniers Paléothériums : 



P . Mühlbergi (9 ) . A Saint-Zacharie, dans le Var, celte espèce se pré
sente dans des couches mixtes lattorfiennes et stampiennes. On con
naît un Enielodon stampien à la Ferté-AIais (11) à un niveau encore 
imprécis et plusieurs espèces et mutations dans le Stampien supérieur 
du Sud-Ouest de la France, notamment à Briatexte. 

Gelocus A Y M A R D . Ce petit ruminant qui est l'ancêtre possible des 
Bovidés apparaît dans l'Éocène supérieur de là Débruge (G. minor 
P A W L . ) et monte dans les marnes de Ronzon (G. commuais AYM . ) On 
connaît un petit ruminant voisin de ce genre dans la faunule stampienne 
de la Ferté-Alais. 

Paloplolherium O W E N = . Plagiolophus POMEL . Cet équidé débute 
dans l'Éocène moyen et supérieur, clans les couches ludiennes d'Euzet 
et Lamandine (annectens O W E N ) ; on le trouve à Hordwell dans un 
niveau correspondant à la 2° masse du gypse. Il a été signalé à Mont
martre dans la I r o masse du Gypse (Pl. minor Cuv.) et à La Débruge 
(Pl. Fraasi V. M E Y E H ) . C'est le seul mammifère qu'aient fourni les 
Marnes bleues supérieures au Gypse (7 ) . Il est connu à Frohnstetten 
(Pl. Fraasi — Pl. minor) c'est-à-dire à un niveau correspondant aux 
Marnes blanches sannoisiennes. On le voit ensuite associé à des fauues 
mixtes à Lobsann, Ronzon, et il s'éteint dans le calcaire à Astéries du 
Stampien de la Garonne (Pl. Javali FILHOL —• Pl. ovinus A Y M . ) . 

Aceratherium Cuv. Il s'agit d'un genre nettement Oligocène qui a 
persisté jusqu'au Pliocène. Dans le bassin de Paris ces rhinocéridés sont 
représentés dans la faune de la Ferté-Alais par Acer. Filholi O S B . , 
espèce que l'on retrouve dans le calcaire à Astéries du bassin de la 
Garonne (2). 

Hyœnodon LAIZER et P A R I E U . Est connu du Lutétien supérieur à 
l'Oligocène supéi'ieur. C. Depéret (4) a distingué 3 espèces de ce genre 
Créodohte dans l'Éocène supérieur d'Euzet. Le Ludien de Hordwell 
renferme H. minor G E R V . Dans le Gypse de Montmartre on en connaît 
une espèce : H. parisiensis B L . Ce genre est représenté par deux espèces 
dans la faune de Frohnstetten, et il remonte jusque dans le Stampien 
supérieur à Dieupentale (1) à La Milloque, et dans les Phosphorites. 

Vespertilio Cuv. ? Genre connu clans la Haute masse du Gypse de 
Montmartre : V. parisiensis Cuv. 

La faunule du Calcaire de Brie de la région parisienne renferme 
donc : 1 espèce typiquement oligocène : Aceratherium cf. Gaudryi. 
I espèce stampienne mais déjà représentée dans l'extrême base du 
Stampien et dans le Lattorfien : Entelodon magnum. 3 espèces nette
ment éocènes : Gelocus communis, Plagiolophus minor, Vespertilio 
cf. parisiensis ; un genre abondamment représenté dans l'Eocène : 
Hyienodon, et un genre indéterminé: Rhinocéridé de grande taille. 

Vasseur a s ignalé l 'associat ion d 'un Rhinocér idé de g rande 
taille et d 'un Rhinocér idé de pet i te tail le dans le bassin de l 'Aqui 
ta ine , à un niveau à peu près synchron ique du calcaire de Brie 
(Tuilerie de Somraai l les) . 

13 octobre 1030. Bull. Soc. géol . Fr. ( i ) , XXIX. — 28. 



Il semble que la coupure préconisée par S teh l in en t re l 'Éocène 
et l 'Oligocène et si tuée par lui au niveau inférieur de la forma
tion de Brie ne doit ê t re acceptée que sous toute rése rve , les 
types représentat i fs de l 'Oligocène inférieur para i ssan t ê t re p l u 
tôt des p récurseurs ar r ivés dans une faune pe r s i s t an te que des 
types v r a i m e n t représenta t i fs d 'une m i g r a t i o n . 

L ' a r g u m e n t pa léonto logique se mon t r e donc encore insuffisant, 
en ce qui concerne les Ver tébrés , pour la dé te rmina t ion de la 
posit ion du Lattorf ien du Bassin de Pa r i s . En tous cas la pré
sence à'Entelodon et &Aceratherium ne pe rme t pas d 'é tabl i r 
u s e coupure de 1 e r o rdre ent re les marnes supra -gypseuses et la 
formation de Brie qui les s u r m o n t e , car le re l iquat de faune 
éocène qui les accompagne est re la t ivement impor t an t . Le 
mélange de deux faunes au s o m m e t d 'un é tage , ou à la base de 
la formation su ivan te es t d 'ai l leurs couran t , ainsi que le confir
mai t de rn iè rement M. J . Viret pour les Ver tébrés du Cba t t i en et 
de l 'Aqui tan ien (13), et il y a nécess i té absolue à a t t end re que le 
Calcaire de Brie ait fourni des espèces p lus nombreuses pour 
établ i r la dé l imi ta t ion exacte de l 'Eocène et de l 'Oligocène du 
Bassin de Pa r i s . 
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S U R L A C O N S T I T U T I O N D U T E R T I A I R E I N F É R I E U R 

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

PAR Boursault et Paul Lemoine'. 

On sait , que dans cet te rég ion , s ' é tendent sous le calcaire g ros 
sier, les é tages Cuis ien, Sparnac ien , Thané t ien , avan t d ' a t t e indre 
la craie. 

Le Sparnacien est géné ra l emen t const i tué par des a l te rnances 
d 'argiles et de sables , à faune l aguna i re ou l aguno-mar ine , cons 
t i tuan t des zones à peu près imperméab le s , séparant les n iveaux 
d 'eau, inclus dans le Cuisien et le Thané t i en , é tages généra le
m e n t sab leux . 

1° Un forage exécuté r é c e m m e n t , pa r la Ville de Senl is , a 
mon t ré que dans cette région, il n 'y avai t aucune in terca la t ion 
argi leuse dans le sous-sol . La série est en t i è rement sableuse . 

2° On a t r o u v é des fossiles n e t t e m e n t cuis iens (Nui7irnulites 
planulatus, Ostrea multicostala), j u s q u ' à des profondeurs t rès 
considérables , ce qui donne au Cuisien ind iscu tab le , une épais
seur (74 m.) inusi tée dans la région pa r i s i enne . 

3° L 'épaisseur des couches que l 'on est forcé d ' a t t r ibuer à 
l 'Yprésien est t rès supér ieure à la no rma le de la région, elle est 
voisine de celle que l 'on a t t r ibue à l ' ensemble du Sparnac ien et 
de l 'Yprés ien , aussi bien dans les forages s i tués à l 'Es t (Vil lers-
C o t t e r e t s 8 9 m. , Crépy en Valois 84 m. 50), qu ' à l 'Ouest (Gou-
vieux 48 mè t r e s . ) . 

On est donc amené à la conclusion suivante : « Le Sparnac ien 
n 'es t qu ' un faciès l aguna i re de l 'Yprés ien , il peu t mon te r jjlus ou 
moins h a u t dans la série ». 

Il est manifeste qu 'à Senlis on t rouve des faciès sparnaciens 
au-dessus des couches à N u m m u l i t e s ; de m ê m e à Barbery , on ne 
sait guère si l 'on doit placer la l imite du Cuisien et du Sparna
cien à la cote -f- 50,.50 ou à la cote + 19. 

Il nous para î t d 'a i l leurs impossible dans l 'état ac tue l des cir
constances de su ivre , m ê m e en deux pui ts voisins, des subdiv i 
sions de l 'Yprés ien ou du Sparnac ien . 

1. No ie présentée à la séance du 29 avril 1929. 



Les galets de Sinceny, si carac tér i s t iques en géologie superfi
cielle, où Dollfus a cru pouvoir t rouver u n e l imite ne t t e , en t re 
le Sparnac ien et l 'Yprés ien, ne se r e t rouven t pas dans tous les 
pu i t s . 

Là, où on les a notés , ils ne semblen t pas se t rouver à la même 
hau t eu r dans la sér ie . Toute corrélat ion des faciès appara î t donc 
actaellerûent comme p réma tu rée . 

D a n s ces condi t ions , on ar r ive aux conclusions su ivantes : 
1° Il faut faire d isparaî t re le Sparnacien , en t a n t qu ' é tage et 

ne le considérer que comme u n faciès l aguna i re , qui peu t i n t e r 
venir à diverses hau teu r s dans l 'Yprés ien . 

2° La région de Senlis est u n des rares poin ts du Bassin de 
Pa r i s où la sédimenta t ion mar ine a été cont inue p e n d a n t p r e sque 
tou t l 'Yprés ien . 

3° D'a i l leurs , le carac tère syncl inal de la région de Senl is , 
appara î t t r ès n e t t e m e n t sur le profil ci- joint . 

I l est p robable d 'a i l leurs , que ce n 'es t pas le point le p lus bas , 
lequel se t rouve beaucoup plus près de l 'ant ic l inal de Bray . 

L I S T E E T D É T A I L S D E S S O N D A G E S 

Barbery (Oise) . 

Distillerie près de la'Gare. 

Alt . d u sol : + 90 m . 

LuTETIEN 

su r 28 m . 

CUISIEN 

11 m . 50 

SPARNACIEN 

su r 37 m . 00 

CALCAIRE DE 
MORTEMER 

THANÉTIEN 

Calca i re a l t e r n a n t avec das c o u c h e s 
de m a r n e s 28 m . 00 

Sable j a u n e g rave leux fin — e t a rg i 
leux 10 m . 50 

C o u c h e de grès ca lca i re e x t r ê m e m e n t 
d u r 1 m . 00 

Argi le b l eue et n o i r e . . . 6 m. 50 
Sables a rg i l eux v e r d â t r e s avec 

bancs a l t e r n é s de sables d u r s ca l 
ca i res 25 m. 00 

Argi le no i re s a b l e u s e . . . . 5 m . 50 

M a r n e en p l a q u e t t e t rès d u r e 
0 m . 50 

Sab le gr is b l anc t r è s m a i g r e , q u a r t -
zeux 1 m . 80 

N i v e a u h y d r o s t a t i q u e + 70 m . 00 
e n v i r o n 

i de -+• 90 m. 
I à 62 m. 

de -)- 62 m . 

à50 m. 50 

de + 50 m . 50 

à + 13 m. 50 

de + 13 m. 50 
à + 13 m. 00 

de + 13 m . 00 
à + 11 m. 20 



Gouv ieux S'EN LÉS B a r b e k y Crepy-en -Ya1ois ViLLERS-CottEREtS 

C a l c a i r e 
Lu te tien. 
de .Morteiner 

Ï^C'ra.te 
êtes de chat 
Lutetten-mf™ 

S a b l e 
•ar tonte a 
Cutsten. "i 
Thanétien, 

- A r g i l e 
' pactes £ p a r n a c i e n 



Bethisy-Saint-Pierre (Oise) (CHÂTEAU), 

S o n d a g e d e la ma i son P o r t e t 

A U . . + 55 m . 

CUISIEN 
31 m . 17 

SPARNACIEN 

THANÉTIEN 

CRÉTACÉ 

A v a n t - p u i t s 4 m . 00 
Sables e t argi les du So issonna is 

27 m . 17 

Arg i le p l a s t i que 7 m . 19 

Sables de B r a c h e u x . . . . 29 m. 44 

Cra ie s u r 23 m . 26 

T o t a l 101 m."(J6 

de + 55 m. 
à -f- 24 m . 83 

de + 24 m . 8 3 
à + 7 m . 64 

d e -l- 7 m . 63 
à — 21 80 

à — 45 m . 06 

N h = à 10 m. 70 d u sol d o n c -h 44 m. 30 
6 m 3 8 à l ' h e u r e (dén ive l l a t ion , de 4 m . 60 ) . 

Gouvieux (Oise) . 

S o n d a g e de la M a i s o n A r r a u l t (1866). 

Al t . d u sol -f- 46 m . 7 2 . 

LUTÉTIEN 
s u r 7 m. 58 

Y PRÉSIEN 

16 m . 95 

SPARNACIEN 

I 
5 m . 96 

II 
6 m . 40 

P u i t s m a ç o n n é 7 m . 58 

Sable j a u n â t r e fluide... 4 m . 47 
Sab le r o u g e â t r e fluide u n peu a rg i 

leux 2 m . 15 
S a b l e v e r d â t r e a rg i l eux c o m p a c t 

3 m . 46 
Sab le n o i r â t r e , a rg i l eux c o m p a c t 

2 m . 48 
Sab le v e r d â t r e , a rg i l eux assez d u r 

4 m . 39 
Arg i le p l a s t i q u e b r u n e . . 0 m . 31 
Sab le n o i r â t r e 0 m . 42 
Arg i le p l a s t i q u e v e r d â t r e e t ve ines 

dé sables 0 m. 58 
Ligni tes p u r s . 0 m . 86 
Argi le p l a s t i q u e sab leuse coqui l l ée 

grise 3 m . 79 

Arg i l e p l a s t i q u e g r i se , avec a m a s de 
coqui l l es p y r i t e u s e s . . 3 m . 18 

Arg i l e p l a s t i que p u r e . . . 1 m . 66 
Argi le p l a s t i que à l igni te p u r e 

1 m. 20 
G r a v i e r s s i l iceux et coqu i l l ages 

0 m . 36 

de + 46 m. 72 
à - f 39 m . 14 

de + 39 m . 14 

à -f- 22 m . 19 

de + 22 m . 19 

à — 8 m . 35 



S P A R N A C I E N 

30 m . 54 

III 

2 m . 41 

I V 

12 m . 40 

SlNCENY 

3 m . 39 

T H A N É T I E N 

18 m . 26 

CRAIE 

12 m . 17 

de -4- 22 m . 19 

à — 8 m. 35 

Gouvieux ( su i te ) . 

Arg i le p l a s t i que b r u n e . . 0 m . 7 6 
Arg i le m a r n e u s e g r i s e . . 0 m . 45 
L ign i t e s 0 m . 22 
Arg i l e p l a s t i q u e , bancs à l ign i te 

0 m . 42 
L ign i t e s p u r s 0 m . 36 
A m a s d e c o q u i l l e s p y r i t e u s e s 

0 m . 20 
Argi le à l igni tes 2 m . 00 
M a r n e b l a n c h e 2 m. 76 
P l a q u e t t e de m a r n e d u r e 0 m. 11 
M a r n e b l a n c h e 0 m. 52 
Sab le b l a n c 0 m . 6 2 \ 
M a r n e b l a n c h e g r i s â t r e . . 3 m. 75 
S a b l e b l a n c h â t r e m o u v a n t s 

1 m. 02 
Sab le b r u n n o i r â t r e t rès m a i g r e 

0 m . 47 

Sable b l a n c h â t r e m a i g r e . 1 m . 15 

Si lex de la c ra ie r e m a n i é s (S inceny) 
0 m . 47 

Sab le b l a n c h â t r e m o u v a n t et ve inés 
d ' a rg i les 2 m . 25 

Argile p l a s t i q u e n o i r â t r e avec p y 
r i t es 0 m . 67 

Sab le b l a n c h â t r e 0 m . 93 
Sable b l a n c h â t r e 2 m . 76 
Sab le n o i r â t r e e t m a r n e b l e u â t r e 

0 m . 20 
Sab le b l a n c fin 5 m . 34 
Sab le m é l a n g é de r o g n o n s d ' a rg i l e 

4 m . 65 
Sab le p u r , b e a u c o u p p lus b l a n c 

1 m . 60 
S a b l e n o i r â t r e e t t r aces d e l i gn i t e 

0 m . 10 
Sab le b l anc p u r 2 m. 08 
S a b l e b l a n c m é l a n g é de r o g n o n s de 

m a r n e n o i r â t r e 0 m. 15 
Si lex en p l a q u e t t e s e t s ab l e v e r d â t r e 

0 m . 45 
Silex e t cra ie b l a n c h e . . . 0 m . 78 
Cra ie b l anche d u r e 0 m. 22 | j e 26 n l _ 61 
Cra ie b l a n c h e t e n d r e . . . 9 m . 08 

V i d e 0 m . 55 l à — 38 m . 78 
Cra ie b l a n c h e s u r 1 m . 54 

de — 8 m . 35 

à — 26 m . 61 



(Nota). Il ex is te à G o u v i e u x (Oise) , un a u t r e s o n d a g e a y a n t a t t e i n t 
l 'A lb ien , d o n t j e ne conna i s pas la c o u p e dé ta i l l ée ) . 

LUTÉTIEN 

su r 22 m . 7 0 

Ozry-la-Ville (Oise) . 

C r e s s o n n i è r e s du M o u l i n d ' O r r y 

D o c u m e n t c o m m u n i q u é pa r M. B o u r s a u l t . 

Al t . du sol A- 4 3 m . e n v i r o n . 

CUISIEN 

su r 15 m . 2 0 

T e r r e végéta le et t o u r b e . 5 m. 20 
M a r n e ca lca i re 1 m. 50 

Sable ca lca i re 1 m . 35 
Sable calcai re 1 m . 95 
Sable calcai re 0 m . 70 

Sable -fin e t c a i l l o u x . . . . 0 m. 40 
M a r n e ca lca i re 1 m. 95 
Calca i re t rès d u r 0 m . 42 
Ca lca i r e t rès d u r et sable 1 m. 66 
Calca i re t r è s d u r et sable o m . 59 
Calca i re t r è s d u r e t sab le 0 m . 10 
Calca i re g l a u c o n i e u x . . . 0 m . 30 
Calca i re g l aucon i eux e t sable 

0 m . 50 
Sab le ca lca i re b lanc 2 m . 95 
M a r n e e t ca lca i re 3 m . 13 

Sab le q u a r t z e u x g r i s . . . 1 m . 08 
(Débi t au sol 5 m 3 à l ' heu re ) 

S a b l e m o u 1 m. 82 
Sab le p lus g ro s , q u a r t z e t g l aucon ie 

1 m . 90 
Sab le v e r t et l in , filet de 0 m. 05 d 'a r 

gile no i r e l i g n i t e u s e . . 1 m . 10 
Sab le vert e t fin hNummulites Planu-

/ a / u s ( D é b i t 5 m 3 à l ' h . ) 3 m . 75 
Sab le v e r t assez fin ( D é b i t 9 m 3 . 5 , à 

l ' heure ) 3 m . 85 
Sab le ve r t fin t rès micacé q u a r t z e t 

g l aucon i e 1 m. 70 

P r o f o n d e u r t o t a l e . . . 37 m . 90 

de + 43 m . 
à + 20 m . 30 

4 m. 00 

2 m. 35 

de -+- 20 m . 30 

à + 5 m. 10 

Le j a i l l i s semen t qu i é ta i t de 0 m. 70 à la p r o f o n d e u r de 22 m . 70 
(N11 = + 4 3 m. ) n 'a pu ê t r e m e s u r é ensu i t e , le t u b a g e a y a n t é té c o u p é 
au n iveau du sol. D é b i t au sol 9 m 3 à l ' h e u r e . 



LuTETIEN 

m o y e n 

s u r 21 m . 0 0 

LUTÉTIK.N 

INFÉRIEUR 

10 m . 10 

LUTÉTIEN 
INFÉRIEUR 

10 m . 10 

Senlis (Oise) , 

•orage de la Vil le (1928-1929): 

C o m m u n i q u é pa r M. R o u r s a u H . 

Al t . d u sol + 75 m 

T e r r e végé ta le 4 m . 50 
Calca i re d u r à C é r i t h e s . . 1 m. 80 
Cai l lasse 1 m. 70 
Calca i re t e n d r e avec q u e l q u e s lits 

sab leux 1 m. 00 
Calca i re s i l iceux t rès d u r en blocs 

n o d u l e u x c l a n s s a b l e j a u n e 
7 m. 00 

Ca lca i re t e n d r e 6 m. 00 

Calca i re nu peu p lus d u r . 3 m. 40 
Ca lca i r e g ros s i e r 0 m . 70 
Ca l ca i r e t rès d u r 0 m . 05 
Sable j a u n e gross ie r . . . . 0 m. 75 
Sab le et tê te de c h a t . . . . 2 m . 10 

( E a u 10 m 3 . h e u r e , 6 m. deniv . ) 
Sab le d u r 1 m. 00 
Sab le gras avec tê tes de c h a t 

1 m . 00 
Ca lca i re g r i s , foncé t rès d u r 

0 m . 40 
Sab le j a u n e avec r o g n o n s d u r s 

0 m . 70 
Sab le v e r t , assez foncé . . 11 m. 10 

Sable l ign i teux 4 m. 70 
Sab le q u a r t z e u x fin g r i s . 1 m . 85 

Sab le g l a u c o n i e u x e t p y r i t e u x fins 
L ign i t es et c r i s t aux de gypse 

6 m. 75 
Sab le fin gr is avec q u e l q u e s g r a in s de 

q u a r l z de 2 à 3 m m . f r a g m e n t 
d 'a rg i le l ign i feuse . . . . 1 m . 80 

G r è s s i l iceux g l a u c o n i e u x 0 ni . 50 
(Eau 29 m . c u b e s h e u r e avec 
3 m . 80 de d e n i v ) . 

Sab le fin ve r t c la i r 1 m. 20 
Sable t r è s fin, ve r t c la ir avec grès 

t rès p y r i t e u x et micacés ( c o n c r é 
t ions py r i t euse s ) 4 m . 40 

Sable g l a u c o n i e u x un peu m i c a c é , 
t r è s fin, p y r i t e s 2 m . 60 

de + 75 

à + 54 m . 

de + 54 m . 

à + 43 m. 90 

17 m. 65 

8 m. 55 

8 m . 70 



Sl 'ARNAClEN 

su r 3 m . 65 

Senlis (Oise) ( su i te ) . 

Sable a rg i leux v e r t foncé, fossiles bri
sés i n d é t e r m i n a b l e s . . 2 m . 50 

Sable fin g l a u c o n i e u x micacé avec 
fossiles b r i sés i n d é t e r m i n a b l e s 

2 m . 50 
Sable e x c e s s i v e m e n t fin g l a u c o n i e u x 

e t m i c a c é , avec fossiles b r i sés i n 
d é t e r m i n a b l e 2 m . 50 

Sable e x c e s s i v e m e n t fin g l a u c o n i e u x 
e t micacé , avec fossiles b r i s é s , in
d é t e r m i n a b l e s (Eau 35 m . c u b e s 
h e u r e avec 2 m . 7 3 de d é n i v e l l a 
tion) 2 m . 50 

Sab le t r è s fin un peu g l a u c o n i e u x 
3 m . 00 

Li t de t r è s pe t i t e s N u m m u l i t e s (TV. 
Planulatns) 1 m . 75 

Sable g l aucon i eux t rès fin (avec A^. 
Planulalus) 0 m . 25 

Sab le g l a u c o n i e u x t rès fin m i c a c é 
5 m . 00 

Sable g l a u c o n i e u x , fossiles b r i sés , 
gypse cr i s ta l l i sé (Oslrea miilticos-
tala) 0 m . 80 

Sable a r g i l e u x v e r t c o l l a n t ,2 m. 70 
Sab le a rg i l eux v e r t avec pe t i t ca i l 

loux no i r s e t r o u x (Ga le t s de S in -
ceny) a r r o n d i s fossiles. 0 m . 50 

S a b l e g l a u c o n i e u x e t m i c a c é 
0 m . 50 

Sable gr is t r è s fin 9 m . 50 
Sable un peu p lus g r o s in f in iment 

q u a r t z e u x 5 m . 50 

Li t de sable a rg i l eux , pe t i t s silex 
a r r o n d i s , c r i s t aux de gypse p y r i t e s , 
fossiles d o n t q u e l q u e s u n s pyr i t i sés 
(Oslrea bellovacina Cyrena) 

3 m. 65 
( E a u 85 m 3 h e u r e a v e c 4 m . de d é n i 

ve l l a t ion) . 

10 m . 

de + 4 3 m . 90 

à — 30 m. 00 

de — 3 0 m . 
à — 33 m . 05 

CUISIEN 

73 m . 90 



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

E N T R E M E A U X E T V l L L E R S - C O T T E R E T S 

PAR Paul Lemoine 1 . 

I. — T E C T O N I Q U E 

LANTICLIIVAL DU MULTIEN NE SE RETROUVE PAS EN PROFONDEUR 

La localité de Rouvre s se t rouve sur l ' emplacement exact de 
ce cjue Dollfus a appelé l 'axe ant ic l inal du Mult ien ; celui-ci est 
e x t r ê m e m e n t ne t sur ce point , en ce qui concerne le contact des 
Sables moyens et du Calcaire de Sa in t -Ouen , pour lesquels 
M. Dollfus a donné les a l t i tudes su ivantes : 

T r i l p o r t 61 
Les B r u y è r e s 90 

( C o m m u n e d ' I l e - l e s -Meldeuses ) . 
L izy - su r -Ourcq 104 
M a y - e n - M u l t i e n 125 
C r o u y - s u r - O u r c q 140 
M a r e u i l - s u r - O u r c q 125 
La F e r t é - M i l o n ' • • 106 

Je puis ajouter les chiffres su ivan t s : 

N o g e o n • • • + 11-4 m . 
R o u v r e s + 127 m. 
C u v e r g n o n + 126 m . 
Fave ro l l e s + 141 m . 

I ls confirment l 'a l lure ant icl inale de cet te région. 
Or, u n forage effectué à R o u v r e s a m o n t r é une ex t raord i 

naire puissance des couches subordonnées au Luté t ien ; on les a 
t raversées ju squ ' à — 18 m. 35 , ce qui me t t r a i t la craie à une 
cote ce r t a inement inférieure à — 20 m. alors que la carte publiée 
par M. Dollfus la suppose ici à la cote -4- 20 m. C o m m e , d 'aut re 
par t , elle est à Meaux à — 16 m . et à Vi l le r s -Cot te re t s à — 
26 m. il est manifeste que la surface de la craie ne part icipe pas 
à l 'al lure ant icl inale des couches ter t ia i res , elle semble m ê m e 
affecter au-dessous d'elles une al lure syncl inale . 

J 'a i donc cherché à préciser l 'a l lure des différentes couches , et 

1. Note présentée à la séance du 15 avril 1929. 



à cet égard, j ' a i réuni les coupes des sondages de la région, grâce 
su r tou t à l 'obl igeance de M. Bedaux, Ingénieur des Pon t s - e t -
Chaussées à Senl is , et de M. Co in temen t , Directeur d e l à Compa
gnie auxil iaire de d is t r ibut ion d 'eaux à Lille. 

La coupe ci-jointe en r é sume les pr inc ipales données . Il con
v ien t d 'abord de se rendre compte que les divers é tages n 'on t 
pas pa r tou t la même épaisseur ; ainsi , si l 'on adopte mes inter
p ré ta t ions , le Luté t ien a de 24 à 32 m. su ivant les po in t s , le 
Cuisien var ie de 24 m. à 38 mè t r e s . 

11 est donc nécessaire de renoncer à la méthode s imple , qui 
consiste à r amene r tous les documents d 'a l t i tude à une surface 
de référence, la surface supér ieure de la craie, mé thode grâce à 
laquel le M. Dollfus a p u cons t ru i re une car te en courbes de 
n iveaux de cette surface, dans le Bass in de P a r i s , bien que le 
nombre des points connus avec précision soit t rès res t re in t . 

Il faudra donner au t an t de cartes s t ruc tura les qu ' i l y a d 'é tages 
impor t an t s à différencier. (Voir p p . 442-443.) 

D 'au t re par t , j ' a p p o r t e un fait nouveau : c 'est que le T h a n é -
t ien déjà reconnu (35 m.) à Vi l le r s -Cot te re t s , par M. Dollfus, 
existe encore à Crépy-en-Valo is (48 m . à M e r m o n t ) . Il me para î t 
p robab le qu ' i l existe aussi au-dessous de R o u v r e s . 

E n effet, le Sparnac ien , épais de 54 m. à Vi l l e r s -Cot te re t s , de 
48 m. à Crépy (Mermont ) , de 46 m. à Meaux , doit avoir à peu 
près la m ê m e puissance à Rouvres : on pourra i t la fixer à 49 m. 90 
en r a p p o r t a n t les dern iers mè t res (10 m . 90) du g rand sondage 
de cet te locali té, au Thané t ien (Marne j a u n â t r e 8 m. 30, argi le 
sableuse 2 m. 50). 

La craie se t rouvera i t donc à Rouvres à — 1 8 m. 35 au p lus hau t , 
et à —-55 m. si l 'on p rend l 'épaisseur m a x i m u m du Thané t i en à 
M e r m o n t . On peu t penser qu 'el le se t rouve vers — 30 mè t r e s . 

Comme rien ne para î t pouvoir lui ê t re r appor té à Meaux , il 
est p robable que le l i t toral du Thané t i en devra être recherché en 
profondeur , en t re Rouvres et Meaux . 

Dans ces condi t ions , je pense que le caractère syncl inal de la 
surface de la craie à Rouvres , est lié à la présence du Thanét ien 
dans cet te locali té et à une érosion p ré thané t i enne . D 'au t re pa r t , 
que le caractère ant ic l inal du Tert ia i re de la région de Rouvres 
(axe du Mul t ien) est assez peu impor t an t , bien qu ' i l soit ne t . 

I l est p robable , que les phénomènes qui ont amené le léger 
p l i ssement des couches tert iaires n 'on t eu qu ' une action superfi
cielle. I ls aura ien t été impuissan ts à pl isser l ' impor tan t massif de 
craie. 

On croyai t autrefois , avec Marcel Ber t r and et Mun ie r -Cha lmas , 



F I G . 1 . — Coupe souterraine de Mcaux à Vi l lcrs-Col lere ls . 



à la cont inui té du phénomène de p l i s sement , à l ' emboî tement 
ant ic l ina l ou sjmclinal des diverses couches . 

U n p remie r exemple , d 'une invers ion du relief géologique sou
te r ra in , paraî t avoir été donné par Bigot (1907). — I n t e r p r é t a n t les 
résu l ta t s des sondages du W e a l d , publ iés pa r L a m p l u g h (1911), 
j ' e n ai ind iqué u n second cas t rès ne t (Lemoine 1916). R e v e n a n t 
sur cet te ques t ion , L a m p l u g h (1919) a pensé qu ' i l s 'agissait d 'une 
loi généra le . P . P r u v o s t (1928) a mon t r é qu 'e l le t rouva i t son 
appl icat ion dans la s t ruc tu re souter ra ine du P a y s de Bray . Mais 
c'est la première fois qu 'on s ignale dans le Tertiaire du Bas 
sin de Par is la superposi t ion d 'un ant ic l ina l à u n syncl ina l p lus 
ancien. 

Je crois que , dans l 'or ienta t ion des recherches en profondeur , 
il faudra teni r compte de cette donnée tec tonique nouvel le . 

I I . — S T R A T I G R A P H I E 

Il m 'a pa ru nécessaire de procéder à une compara ison des 
couches rencont rées dans les divers sondages . 

T h a n é t i e n . 

Les sables thané t i ens ont été rencon t rés à Vi l le rs -Cot te re ts , à 
Grépy-en-Valois et à R o u v r e s . 

A Crépy-en-Valo i s (Sondage I I ) , on signale à la par t ie supé
r ieure 4 m . 30 de couches rappor tées au Calcaire de Mor t emer . 

Cet te in te rp ré ta t ion du sondeur a y a n t a t t i ré mon a t t en t ion , j ' a i 
repr is la quest ion du CALCAIRE DE MORTEMER. 

On sait qu ' i l s 'agit d 'un niveau lacustre au s o m m e t du T h a n é 
t ien, s ignalé par Graves (1847, p . 216) , qui a été placé pa r de 
Mercey (1878, p . 198-200), au s o m m e t du Thané t i en . 

Ce calcaire a été exploi té c o m m e dal les . Il aura i t 1 m. 60 au 
m a x i m u m . Il cont iendra i t des graines de Char a. —Dol l fus et Fr i t e l 
(p. 246) , ont précisé qu 'à Mor temer , à Montgera in et à P ron l e -
roy, il s 'agit de Chara Helicteres. 

Ce calcaire de Mor temer aura i t pour équiva lent le calcaire mar
neux de Guiscar t (Graves , p . 2 0 5 ; Héber t , 1851 , p . 652) , et 
celui de Machemont sur Matz où il existe 10 m . de calcaires . 

Ce calcaire a été éga lement s ignalé pa r de Mercey (1878, p . 679), 
à la But te de Coivrel près Maignelay . 

I l se t rouve à la cote - j - 121 m . C'est u n calcaire t r è s dur , sub-
gréseux , gris clair, d 'odeur fétide, pu i s san t de 0 m. 25 qui su r 
monte i m m é d i a t e m e n t les sables de Bracheux à Osirea, il est sur
monté lu i -même à la cote -f- 126 m. par des argi les . 
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Cote du sol 

Sables de 
Beauchamps 

Calcaires 
lu té t iens 

Sables 
cuisiens 

Sparnacien 

Thanétien 

Craie 

N . P . 

Mètres 

+ us 
14 

+ 36,40 

22,23 
+ 18,64 

sur 22,70 
j - * ,06 

Mètres 

+ 133 

17,10 
+ 67,20 

24,60 
+ 42,60 

? 

23,30 
i + 17,10 

+ 32,83 

Mètres 

+ 133 

22,73 
+ 91,86 

à + 69,60 

+ 89 

Mètres 

+ 
26,9. ! 

+ 100,9( 

29,8( 
+ 7 1 , K 

30,6; 
+ 40,4î 

47,9( 
- 7 ,4; 

s. 10,8( 
j . — 18,2E 

+ 83 ? 

Mètres 

+ 135 

32 ,K 
+ 94,0C 

j - + 7b 

Mètres 

+ 94 

-+- 83,00 

21,10 
+ 61 90 

j . + 17,90 

Mètres 

f 160 

30,00 
f 111 

24 
f 87 

. + 66 

29,83 
+ 74 

38 
+ 36 

46 30 
— 38 50 

j — 10,75 

+ 82 90 

-24 
+ 58,90 

j . + 45,90 

+ 90 + 72 + 45 

Mètres Mètres Mètres 

+ 133 

sur 20 
+ 98,0C 

35 

0 0 + 6 3 , 

54 
+ 9,0C 

35 
— 26 

+ 

+ 57 

En face de chaque nom de terrain, le premier chiffre indique l'épaisseur, le second l'altitude. 



E n un au t re po in t , vers la cote - j - 120, il a fourni u n moule 
de Paludina. 

Ail leurs , -vers Vi l l e r s - su r -Coudun (1879, p . 232) de Mercey 
s ignale que le calcaire de Mor temer (0 m . 80) repose sur des 
marnes verdâ t res t hané t i ennes , par un contact l égèrement ondulé . 

D'a i l leurs , le calcaire de Mor temer est éga lement s ignalé pa r la 
Feui l le de Montd id ier ( l ' e éd.) « son épaisseur ne dépasse j a m a i s 
1 m. 60 , il cont ient des fossiles l acus t res , et il repose généra le 
m e n t sur une couche d'Ostrea Bc.llovacina. La 2 e édi t ion (Légende 
due à Pervinquière) ajoute que c'est u n pe t i t n iveau local don t 
l 'épaisseur ne dépasse guère 1 m . et qui n'a souven t que que lques 
cen t imè t re s . 

La légende de la Feuil le de Laon et celle de la Feui l le de Beau-
vais ( 3 e édi t ion), ne font que le m e n t i o n n e r ; celle de Soissons 
(2° édition) n 'en par le pas . 

L 'ex tens ion et l ' impor tance de ce calcaire est donc assez g r ande 
dans la région, au N o r d de Compiègne . 

I l n 'y a r ien d ' é tonnan t , à ce que le n iveau de Mor temer 
existe éga lement à Crépy-en-Valo is . Il est p robable qu'i l se 
t rouve éga lement à Vi l le rs -Cot te re ts* où le Thanét ien se t e rmine 
par 3 m. 90 de marne gris clair et 4 m . 90 de sable b l anchâ t r e , 
au tota l 18 m . 80, que l 'on peut compare r aux couches supér ieures 
de Crépy-en-Valo is . 

De même , on observe à Rouvre s (II)' 8 m . 30 de couches qui 
peuven t éga lement en être rapprochées . 

Il ne para issa i t r ien y avoir dans les sondages de Creil 
(Lemoine 1928) qui puisse r ep résen te r le calcaire de Mor t emer . 

Mais , les sondages nouveaux que je publ ie ra i u l t é r i eu remen t 
en ont mon t r é l ' ex is tence . 

Cet épisode lacus t re à la fin du Thanét ien est donc assez géné 
ral isé dans la région voisine du l i t tora l du Thané t ien , et l ' a t ten
t ion n 'a pas é té suffisamment a t t i rée sur lui . 

Il est problable qu ' i l en est de m ê m e dans le Nord la 
F r ance . 

Peu t - ê t r e , en effet, faut-i l avec Dubois (1921, p . 120), r ap 
por te r à ce calcaire de Mor temer les couches de Miennes à Sa in t -
Josse (Pas-de-Calais) , roche essent ie l lement si l iceuse, à l 'aspect 
l imoneux , d 'or igine l acus t re ou subaér i enne , qui a environ 
2 m. d 'épaisseur . 

Dans ces condi t ions , il y aura i t eu à la fin du Thané t ien une 
régress ion assez considérable , au moins dans le Bassin de Pa r i s , 
régression qui pe rmet t r a i t de m e t t r e une l imi te assez précise 
en t re le Thané t ien et l 'étage qui vient i m m é d i a t e m e n t au-dessus . 



S p a r n a c i e n . 

Le Sparnacien a son épaisseur m a x i m u m à Vi l le rs -Cot te re ts 
(54 m . ) . Il n ' a p lus que 46 m. 50 à Crépy-en-Va lo i s . Il est à 
no ter qu 'on n 'y a pas rencont ré de l ign i tes , sauf dans le s o n 
dage IV. 

A Rouvres , il a encore 7 m. 90. On n 'y s ignale pas de l igni te , 
mais à 8 m. 50 au-dessus de la base , il existai t une argile tour 
beuse avec coquil les . 

Le sondage de Sa in t -Soupple t s ne mon t r e p lus que 26 m. 53 
de Sparnac ien , mais il n 'a pas a t t e in t la base . 

Cuisien. 

Le Cuisien est représen té par une masse de sable d 'épaisseur 
à peu près cons tan te , dans les sondages au Nord de Rouvres . 

Il est possible qu ' à P e n c h a r d les p remie r s mè t res de sables 
(environ 12 m. 40) r ep résen ten t le Cuisien. Mais à Sa in t -Soup
ple ts , il me para î t difficile de le d i s t inguer du Sparnac ien . 

A Meaux , on lui a t t r ibue 8 mè t res . 
La légende de la Feui l le de Meaux les di t visibles sur 20 m . à 

Crouy- su r -Ourcq . 

LES VARIATION DE FACIÈS DU SOMMET DU CUISIEN 

On sait qu ' i l existe dans la vallée de l 'Aisne au sommet du 
Cuisien, un n iveau .a rg i leux . C'est I'ARGILE DE LAON t rès bien é tu 
diée par Dollé (1922) qui a t racé les courbes d 'a l t i tude de sa 
surface ; elle n ' a guère dans cet te rég ion que 0 m. 80, mais son 
épaisseur se développe au Sud ; c 'est ce que Fr i t e l (1905) décr i t 
sous le nom d'argi le panisé l ienne, il s ignale à la glacière de Hau-
toisel (vallée de la Savière) . le g rand déve loppement des argi les 
panisél iennes (Yprés ien supér ieur ) . Celles-ci sont éga lement 
visibles à Crouy-su r -Ourcq . 

Le sondage de Faverol les a rencont ré ce n iveau sur 7 m . , on 
peut relever éga lement : 

7 m. (?) d'argile noire un peu sableuse à Cuvergnon. 
0 m. 75 d'ai'gile verte sableuse à Crépy (Mormant I) . 
0 m. 25 de marnes grises à Rouvres I. 
0 m. 30 de glaise sableuse à Rouvres IL 
0 m. 0 3 d'argiles noires ligniteuses à Ferté-Milon (Charpiat). 

Ce n iveau d 'argi les dites panisél iennes v ient donc se terminer 
en biseau à peu près à h a u t e u r de Rouvres . 

Il me paraî t t rès hasa rdeux d 'y r a t t acher les 6 m. 55 d 'argi le 
brune signalée au sommet du sondage de Sa in t -Soupple t s , et 

M octobre 1930. Bull. Soc. Géol. Fr., (4), XXIX. - 29 



1. Sommet des Sables de Beauchamps . 
2. Base des Sables de Beauchamps. 



3. Base du Lutétien. 
i. Base des Sables de Cuise. 



les 4 m. de marnes b lanches du sondage de P e n c h a r d . J e croirais 
p lu tô t au commencemen t d 'une au t re lenti l le argi leuse . 

Un autre fait in té ressan t est la d iminut ion d 'épaisseur du Cui -
sien, en al lant vers le Sud . L 'ensemble des sables de Guise qui 
a 35 m. à Vil lers-Gotterets et même 38 m. à Cuise n 'a p lus que 
30 m. à Rouvre s . 

P lus au Sud, la dis t inct ion du Cuisien et du Sparnacien me 
para î t très difficile ; peu t -ê t re peu t -on a t t r ibuer au Cuisien les pre 
miers 13 m. 50 du sondage de P e n c h a r d ; mais , je ne vois rien 
qui puisse r ep résen te r ce n iveau à S a i n t - S o u p p l e t s . 

P a r contre , je serai p robab lemen t amené à admet t r e pour le 
Cuisien 10 m. 90 à Esbly et 7 m. à Lesches , mais c 'est une 
quest ion que je reprendra i u l t é r i eu remen t . 

LES VARIATIONS DE FACIÈS DU LUTÉT1EN 

Les var ia t ions de faciès du Luté t i en n 'on t pas été é tudiées , 
faute d 'affleurements et de d o c u m e n t s . — A b r a r d (1925, p . 68) a 
laissé à peu près complè t emen t de côté cet te région. 

J ' abordera i ce t te é tude pa r une au t re m é t h o d e . Il convient 
d 'abord de noter que l 'épaisseur es t du même ordre de g r an d eu r 
(32 m. 8 0 ; 18 in. 83) . 

CROUY-SUR-OURCQ . La seule coupe qui puisse servir de point de 
dépar t est celle de Crouy-sur -Ourcq , é tudiée par Charp ia t . Les 
nombreuses coupes données pa r lui m o n t r e n t l ' ex t rême variabil i té 
de détai l des couches l u t é t i e n n e s ; il semble , cependant , que dans 
leur ensemble , elles aient une puissance de 30 m . envi ron , et 
que l 'on puisse y dis t inguer la succession suivante : 

F . — Cai l lasses à l ' é ta t de p l a q u e t t e s ca lca i res 
avec f r agmen t a n g u l e u x de silex 

E . — B a n c v e r t à l ' é t a t d e sables m a r n e u x . Ver 
gelés 

D . — B a n c à ve r ra ins 
C. — B a n c à S a i n t - L e u ( e n v . 3 m . ) 
B . — Calca i re à N u m m u l i t e s ( e n v . tO m . ) . . 
A. — Sab les g l a u c o n i e u x ( e n v . 2 m . 7 0 ) . . . . 

i 

7 m . 81. 

4 m . 79 
5 m . 91 
0 m. 58 

10 m . 46 
0 m . 25 

29 m . 80 

il 

7 m . 80 

7 m. 20 
5 m. 60 
0 m. 60 

10 m. 50 
0 m . 30 

32 m. "ÔÔ 

Cette succession est précieuse pour l ' in terpré ta t ion des deux 
sondages de Rouvres (I , II) dont on peut c lasser les couches lu t é -
t i ennes comme il est indiqué c i -dessus . 

FERTÉ-MILON . Là encore , nous possédons u n e coupe de GHAR-
PIAT, qui mont re la réduct ion de la glauconie de base du L u té tien. 



B . — Calca i res d u r s . 
A . — Sables g l a u c o n i e u x 0 m . 40 

Arg i les no i res l ign i t euses 0 m . 03 
Sables yp ré s i ens bar io lés 0 m . 40 

A b r a r d (1925, p . 68) dit qu ' i l s 'agit des couches à Cardïta. sous 
les couches à N u m m u l i t e s . 

B a r t o n i e n . 

Je laisserai ici complè t emen t de côté l ' é tude des var ia t ions de 
faciès du Bar tonien , qui ne peu t être ent repr ise qu 'à l 'aide de 
documen t s pa léonto logiques précis que L. et J . MORELLET accu
m u l e n t depuis de longues années . 

NIVEAU HYDROSTATIQUE. 

Je me suis préoccupé de savoir quel était le n iveau hydros ta 
t ique dans ces divers poin ts et forages, et aussi dans les sources 
de la région. 

1° Il est manifeste qu ' i l existe u n niveau d 'eau cons tan t à la 
base du Luté t i en , celui-ci donne naissance à un t rès g rand nombre 
de sources dans tou te la région, entre Crépy-en-Valois et Senlis 
et bien au delà. 

On l'a exploité au moyen de n o m b r e u x pu i t s . La cause déter
minan te de ce n iveau d 'eau est t rès ma l connue ; il n ' es t pas en 
relat ion avec le n iveau généra l des val lées , c o m m e cela peut 
sembler ; il est souvent bien au -des sus (Forêt de l i ez , Verber ie , 
e tc . ) . Munie r -Cha lmas , avec lequel j e me suis souvent en t re tenu 
jadis de cet te ques t ion , m 'ava i t dit qu ' i l é tai t dé te rminé par le 
n iveau d 'Hé rouva l (Cuisien supér ieur) , c 'es t -à-dire pa r le niveau 
arg i leux dit panisél ien qui n 'a souven t qu ' une épaisseur bien 
min ime . 

Il n ' e s t donc pas é t o n n a n t que cet te pe t i te couche passe ina
perçue . Auss i dès qu ' un forage a t raversé la couche, le n iveau 
hydros ta t ique s 'abaisse et tend à venir se confondre avec le niveau 
hydros ta t ique généra l . C'est ce qui est arr ivé à Rouvres et à 
Favero l les . 

2° Il existe un aut re n iveau dans les sables ba r ton iens . Les 
eaux sont ar rê tées dans leur m o u v e m e n t de descente par l ' imper
méabil i té re la t ive du s o m m e t du Lu té t i en . 

1 m . 11 M a r n e gr is j a u n â t r e t e n d r e à Bou i l l ancy N . 
1 m . 00 M a r n e b l a n c h e t e n d r e avec si lex à C u v e r g n o n . 
3 m . à 5 m . 00 de m a r n e s ca lca i res à R o u v r e s I . 
Le n iveau est d 'ai l leurs t rès local. 
3° D 'une façon généra le , le n iveau hydros ta t ique est en relat ion 

avec celui des val lées vois ines . 



I I I . — R É S U L T A T S D E S S O N D A G E S 

Antheuil-en-Valois. 

R e n s e i g n e m e n t s de MM. L. et J . Morel le t . 
La base des sables moyens sera i t vers - | - 98 . 

Anti l ly (Oise) . 

A l t . + 94. 
P u i t s foré ; profondeur 32 m. 
R e n s e i g n e m e n t s des Pon t s - e t -Chaussées . 

A B 
SABLES DE [ T e r r e v é g é t a l e . . . 9 m. 93 4 m . 50 ) de -f- 94 m. 

BEAUCHAMPS l Sables m o y e n s . . 14 m. 43 6 m . 50 ) à -f- 83 m . 

!

Calca i re g ross ie r ) „ A . . . K A ) 

, . b 8 m. 04 14 m . 50 / , , „ . 
s u p é r i e u r . . . . j de f m m. 

Calca i re gross ie r ) . „ , , _ „ . ( à + 61 m. 90 
. », . [13 m . 12 8 m . 6 0 \ 
i n t é r i e u r ) ) 

CUISIEN | Sab les e t a rg i les d u S o i s s o n n a i s . ( de -f- 61 m . 90 
17 m . 90 | cà + 44 m. 00 

A . —- R e n s e i g n e m e n t s de la râper ie . 
B . — Rense ignemen t s de l ' enquête Debauve . 
E a u à 3 m . 57 (Al t . + 90 m. 43). 
La vallée coule ve r s 88 m . à peu près au contac t des Sables 

moyens et du Luté t ien . 
Bouillancy, R â p e r i e de Nogeon. 

Fo rage de P a u l i n A r r a u l t pour la sucrer ie cen t ra le de Meaux . 
A l t . du s o l : + 1 3 3 . 

LIMON DES i ( 7 , 1 0 0 
( A17 • \ de + 133 m. 

PLATEAUX > A l l u v i o n s >. , , . . . , n n \ I a + 129 m . 
4 m . 00 ) ( 1 

M a r n e e t a rg i le j a u n e . . . 2 m . 30 
M a r n e b l a n c h e peu argi 

leuse 5 m . 70 
Calca i re g r i s b l a n c 0 m . 40 
Sable v e r d â t r e a rg i l eux \ 

0 m . 4 0 . ( 
c 1,1 . • 2 m . 70 bab l e e t g r a v i e r s ve r - 1 

d a t r e s . 2 . m 30 ) 
Argi le v e r d â t r e e tno i râ ' t r e 0 m . 20 
Ca lca i r e p o r e u x 0 m . 20 . 1 _ f 

I n 1 • - i i A o n 0 m . 40 C a l c a i r e g n s b l a n c 0 m . 2 0 . ) 
SAINT-OUKN / M a r n e e t p l a q u e t t e ca lca i re gr is b l a n c l de + 129 m . 

15 m . 41 \ o o l i t h i q u e 1 m. 00 / à + 1 1 4 1 1 1 • 5 9 



SABLES DE 
BEAUCHAMPS 

22 m . 73 

LuTÉTIEN 

24 m . 17 

R o c h e de ca lca i re gr i s , \ 
g r é s e u x , j a u n e t r è s d u r , J 
o o l i t h i q u e 0 m. 44 / 

R o c h e d e ca lca i re gr is V 1 m . 05 
b l a n c e t sab leuxO m. 32 l 

R o c h e de ca lca i re gr is I 
t r è s d u r s a b l e u x . Ora. 39 j 

M a r n e v e r d â t r e s ab leuse e t ca i l loux 
ca lca i re g r é s e u x 0 m . 94 

R o c h e de ca lca i re gr is j a u n â t r e g r é 
seux 0 m. 72 

M a r n e b l a n c h e sab leuse . 1 m . 14 
G r è s b lanc t e n d r e g ross ie r , ve ines 

j a u n â t r e s 0 m. 85 
Sab le fin é b o u l a n t 0 m. 92 
Ca i l loux ca lca i re gr is g r é s e u x 

0 m . 12 
Sab le b l a n c t r è s fin e t coqu i l l ages 

(Cer i thes ) 4 m. 65 
Sab le v e r d â t r e a rg i leux (gras) e t fin 

2 m . 45 
Sab le gr is b l anc fin ei fe rme, p lu s 

b l a n c à la base 13 m . 60 

M a r n e b l anche j a u n â t r e g r ave l euse 
(Eau à + 89 m. 7 8 ) . . . 0 m . 39 

M a r n e gr i se j a u n â t r e t e n d r e 1 m. 11 
P l a q u e t t e de ca lca i re gris j a u n â t r e 

d u r 0 m. 25 
M a r n e gr ise j a u n â t r e et ve ines l igni-

t euse s 0 m . 45 
R o c h e de ca lca i re g r i s d u r l i t h o g r a 

p h i q u e et e n t r e d e u x de m a r n e s . 
1 m . 90 

M a r n e -g r i se j a u n â t r e g r a v e l e u s e . 
0 m. 85 

M a r n e j a u n â t r e e t ve ines l i gn i t euses 
0 m . 25 < 

M a r n e gr ise b l e u â t r e g r ave l euse 
0 m. 53 

Cale , gr is t rès d u r . 0 m. 67 j 1 

Cale , gris p lus d u r . 0 m . 4 5 > 2 m. 37 
Ca lca i re gr is 1 m. 25 ) 
M a r n e gr ise e t b r u n e t rès fe rme. 

0 m . 39 
Calca i re gr is 1 m . 78 
Ca lca i re gr is t rès d u r 0 m. 30 

de + 114 m. 59 
à -f- 91 m . 86 

de + 91 m . 68 
à + 67 m. 69 



M a r n e gris b leu et ca lca i re 0 m . 25 
Calca i re gr is t rès d u r 0 m . 33 
Calca i re gr is e t s i l iceux no i r 0 m . 39 
M a r n e gr i se b l e u â t r e fe rme 0 m. 25 
Calca i re g r i s , m o y e n n e d u r e t é 

0 m. 20 
M a r n e gr i s b leu fe rme et p l a q u e t t e s 

ca lca i res 1 m . 36 

Ca lca i res g r i s s i l i c e u x c o q u i l l i e r 
1 m. 22 

M a r n e gr i se fe rme 2 m . 13 
P l a q u e t t e de ca lca i re g r i s . 0 m . 08 
M a r n e gr ise g rave l euse coqu i l l i è re . 

0 m . 72 
Ca lca i r e 0 m . 25 oo 
M a r n e gr i se g r a v e l e u s e t rès f e rme , g 

0 m. 72 o 
Calca i re gr is e t j a u n e . . . 0 m. 30 
M a r n e g r i s e e t g r a v e l e u s e . 0 m . 73 
M a r n e grise l i g n i t e u s e . . 0 m . 20 
M a r n e gr i se sab leuse t rès fossil ifère 

et d o l o m i t i q u e . 
Eau à + 88 m . 92 4 m. 37 . 

Débi t p ra t ique 300 1. à la m i n u t e . 
Niveau hyd ros t a t i que de 44 m. 08 à 44 m. 9 3 au -dessous du 

sol (cotes -\- 88 m. 9 2 à 88 m. 07) au s o m m e t et à la base du 
calcaire gross ie r . 

À Bouil lancy m ê m e on a les données su ivan tes , que c o m p l é 
t e ron t bientôt celles d 'un pui ts en cours de cons t ruc t ion . 

Orifice du pu i t s clans le vi l lage. 

(Sur ca lca i re de S a i n t - O u e n ) . , . + 128 m. 923 
S o u r c e du bas d a n s les sab les 

de B e a u c h a m p s -+- 92 m . 

Chambry ( S . - e l - M . ) . 

RAMOND, Congrès Soc. Sav . , 1 9 0 4 . 
Contac t du Bar tonien et du Lu té t i en à -f- 6 2 m . 

Congis ( S . - e t - M . ) . 

R e n s e i g n e m e n t s de M M . L. et J. Morel le t . 
Le con tac t des Sables moyens avec le Lu té t i en sera i t vers 

+ 6 5 m . ; d e S é n a r m o n t (Seine-e t -Marne, p . 1 1 2 ) l ' i nd iqueà 1 9 m . 
au-dessus de la val lée, soit vers 70 m. 



Crépy-en Valois 

I . — Dollfus. 1890. 
La craie y est à — 40 m . 

I I . M e r m o n t . — C o m m u n i q u é par M. Bouti l l ier , Chef du 
Labora to i re de la Compagnie des chemins de fer du Nord . 

A l t . du sol : + 113 m. (probable) . 

LIMON ET 
BARTONIEÎ 

9 m. 15 

LUTÉTIEN 
29 m. 85 

C u i S I E N 

38 m . 

SPARNACIEN 

46 m . 50 

THANÉTIEN 
48 m. 00 

Argi le j a u n e 4 m. 75 j 
Argi le grise e t p i e r r e . . . 3 m. 25 ( 
R o c h e s a b l e u s e f o s s i l i f è r e . ( 

1 m . 15 ) 

Ca lca i re gris d u r 5 m . 35 
Argi le grise t e n d r e 1 m . 30 
Calca i re gr is t r è s d u r . . . 6 m. 70 j 
Sable et g rès ( 4 m . 50 ( 
Argi le gr i se s a b l e u s e . 5 m 3 0 j [ 

c o m p a c t e ' 0 m . 80 \ 
P i e r r e et sable 10 m. 45 
P i e r r e q u a r t z e u s e 0 m . 75 , 

Sab le j a u n e g ras 12 m. 00 
Sables v e r t s 11 m . 00 I 
Sables gr is 2 m . 00 
Sables v e r t s 8 m. 40 \ 
Sables gr is 4 m . 60 , 

Arg i l e no i re 9 m . 55 
Sab le gr is d u r 5 m . 45 
Arg i l e no i r e 7 m . 00 
Sable gr is 1 m. 15 
Sab le gr is foncé 2 m . 85 
Grès d u r 0 m. 15 
Arg i l e no i r e c o m p a c t e . . 1 m. 00 
Sab le gr is 1 m . 00 
Arg i le g r i s e avec g r a v i e r . 0 m. 85 
Sab le e t g r a v i e r 1 m . 35 
Arg i l e g r i se 0 m . 65 
Arg i le b r u n e avec g rav ie r . 1 m . 00 
Argi le b leue 0 m. 75 
Argi le v e r d â t r e a v e c g r a v i e r . 

3 m. 75 

Ca lca i r e de M o r t e m e r . . . 4 m . 50 
Sab le r o u x e t g r a v i e r . . . 4 m. 25 j 
Sab le r o u x c h o c o l a t . . . . 4 m . 75 , 
Sable r o u x et g r a v i e r . . . 9 m. 00 
Sab le gr is r o u x d u r c i . . . 25 m . 50 

d e + 113 m . 00 
à -+- 103 m . 85 

de + 103 m . 85 
à + 74 m . 

de + 74 m . 
à - j - 36 m. 

de - j - 36 m . 
à — 10 m . 50 

de — 10 m . 50 
— 58 m . 00 



CRAIE 
s u r 59 m . 5 0 

Craie avec silex 6 m . 00 
Cra ie sans silex 26 m. 50 
Cra ie avec silex 11 m. 75 
Craie avec silex et bancs c o m p a c t s 

su r 15 m . 25 

de — 58 m . 
à — 107 m . 50 

Forage abandonné . Débit insuffisant après c imentage des 
t ubes . 

I I I . — Sondage de l 'us ine de Gormois à M e r m o n t . 
Rense ignemen t de M. Bouti l l ier , Chef du Labora to i re du Se r 

vice des t r avaux à la Compagnie des Chemins de fer du Nord . 

LIMON DES 
PLATEAUX 

(7 m. 20) 

LUTÉTIEN 
32 m . 80. 

CUISIEN 
37 m. 50 

SPARNACIEN 
su r 20 m . 50 

Al t . du so l . . . -+- 114 m. (p robab le ) . 
T e r r e végé t a l e 0 m . 75 
Argi le r o u g e 4 m . 50 
Arg i le b l a n c h e m é l a n g é e d e p i e r r e . 

1 m . 95 
Ca lca i r e r o u x d u r I 2 m . 00 
Calca i re g ross i e r . . . 5 m. 80 ] 2 m . 05 
Ca lca i re gr is t r è s d u r . . . ( 1 m. 75 
Argi le b l a n c h e t e n d r e . . 0 m. 40 
Calca i re gr is d u r ( 1 m. 00 
Argi le s a b l e u s e . . . 5 m . 60 0 m . 60 
Calcai re gr is t rès d u r . . . | 4 m . 00 
R o c h e sab leuse | 0 m . 75 
Arg i le g r i s e . . . . 6 m . 00 1 m . 25 
R o c h e sab leuse t e n d r e . . ( 4 m . 00 
Calca i re gr is t rès d u r . . . 2 m. 00 
Sable j a u n e m é l a n g é de p i e r r e s . 

6 m . 50 
Calca i re r o u x t rès d u r . . 1 m . 50 
R o c h e sab leuse 2 m . 00 
R o c h e et q u a r t z 2 m. 25 
Quar t z 0 m . 75 
Arg i l e v e r t e s a b l e u s e . . . 0 m . 25 
Sable j a u n e m o u v a n t . . . 9 m . 25 
Sable j a u n e g ras 1 m . 75 
Sable v e r t 4 m . 25 
Sable no i r a rg i l eux 5 m. 50 
Sable gr is m o u v a n t 17 m. 50 
Arg i l e no i r e a l t e r n a n t avec sable 

gr is a rg i l eux 9 m . 50 
Sable gr is avec m o r c e a u d 'a rg i le ve r 

nis de sable 3 m . 50 
Sab le v e r t a rg i leux 4 m . 50 
Sable gr is d u r 1 m . 00 
Sable v e r t a rg i l eux 2 m . 00 

de + 114 m. 
à + 106 m . 80 

de-f- 106 m . 80 
k + 74 m. 00 

de + 74 m. 
à + 36 m. 50 

de -+- 36 m . 50 
à -I- 16 m . 50 



Niveau de l'eau à 2 m. 60 du sol ; donne un débitde 15 me. 3, 
à l'heure. Ce niveau se maintient à 8 m. 50 du sol, donc vers la 
cote -(- 405. En augmentant le débit il vient du sable. 

IV. — Puits de la ville. 
Renseignements de M. Boutillier, Chef du Laboratoire de la 

Compagnie des chemins de fer du Nord. 
Alt. du sol. + 100 m. (99 m. 86). 

LUTÉTIEN 

C u i S I E N 

SPAHNACIEN 

( 7 1 m.) 

T l I A N É T I E N 

Calcaire grossier 36 m.'i 

Branche de bois a + 25 m. 
Lignite à 20 m. 
Sable foncé à + 10 m. 
Diverses couches d'argiles plus ou 

moins marneuses de couleur fon
cée à -f- 2 m. 

Id — 4 m. 
Id — 5 m. 
Id — 7 m. 

Sable blanc fin à — 8 m. 
Sable fin un peu plus gris 

à — 9 m. 

de + 100'"à + 64 

de + 64 m. 
à — 7 m. 

de — 7 m. 
à — 1 0 m. 

Ce puits (diamètre 7 m. 40) creusé en 1869, jusqu'à la profon
deur de 21 m. a été réuni ensuite à un puits voisin par une gale
rie à la profondeur de 29 m. ; il existe 2 galeries transversales 
faites en 1909. 

Il a été prolongé par un forage de 100 m. de profondeur 
(cote — 10 m.), mais le tubage a été déchiré à 33 m. du sol 
(cote -\- 65 m.), c'est-à-dire à la base du Lutétien. 

Le débit est de 35 à 40 m. cubes à l'heure. 

V. — Puits de la gare au Pont Saint-Ladre. 
Profondeur 27 m. 62. 

VI. — Forage de Bouillant près du ruisseau. 
Profondeur 26 m. 

VII. —• Forage au Bas-Mermont. 
Profondeur 20 m. 30. 

VIII. — Forage à Pierre-aux-Corbeaux. 
Profondeur 30 m. 

Crouy-sur-Ourcq. 

Un sondage dont je ne connais pas le détail est indiqué par 
Dollfus (1898). 



Cuvergnon (Oise). 

I . — HÉiufiAnn F E R R A I ™ . Bull. Soc. Géol. France ( 1 ) I I I , 1 8 3 2 - 3 3 , p p . 7 5 - 7 6 e t 
G R A V E S . Oise , 1 8 4 7 , p . 4 2 5 . 

CALCAIRE DE 
SAINT-OUEN 

14 m. 

SABLES DE 
BEAUCHAMPS 

34 m. 33 

LUTÉTIÉN 

Calcaire d'eau douce (Calcaire mar
neux avec Lymnea).. 14 m. 

Sable 34 m. 
Grès non coquil l ier 0 m. 33 

Calcaire marneux 2 m. 00 

II. — Communiqué par la Société auxiliaire des distributions 
d'eaux. 

Altitude du sol -4- 135. 

CALCAIRE DE 
SAINT - OUEN 
sur 6 m. 60 

SABLES DE 

BEAUCHAMPS 

34 m. 10 

Terre rapportée 2 m. 30 

Calcaire marneux 1 m. 80 
Marne dure 0 m. 70 
Calcaire marneux avec passage dur. 

3 m. 60 
Pierre de marne d u r e . . . 0 m. 50 

Sable et marne 1 m. 30 
Marne bleue 0 m. 80 
Sable 0 m. 90 
Calcaire tendre 0 m. 30 
Sable 0 m. 45 
Argile mate noire 0 m. 35 
Sable 2 m. 30 
Grès 0 m. 80 
Sable 8 m. 00 
Grève et coqui l lages . . . . 1 m. 60 
Sable 1 1 m. 30 
Sable jaune (S. de Beauchamps) . 

14 m. 00 
Gravier de silex et de marne grise . 

0 m. 80 

de - f 135 m . 
à + 132 m. 70 

de + 132 m. 70 
à + 126 m. 10 

d e + 126 m. 10 
à -+- 92 m. 00 

1. Un pu i t s du Génie Mil i ta i re s ' a r rê te ici, ses ind i ca t ions son t i d e n t i q u e s , sauf 
pou r la d e r n i è r e couche de sable qui a 1 m. 80 au lieu de 1 m . 30. 



L U T É T I E N 

sur 16 m . 9 0 \ 

Calcaire si l iceux dur. . . 1 m. 20 
Marne blanche tendre avec si lex. 

1 m. 00 
Calcaire s i l iceux d u r . . . . 1 m. 00 
Calcaire s i l iceux un peu moins dur 

1 m. 00 
Cale, blanchâtre tendre . 1 m. 00 
Cale, b lancunpeusab leux 1 m. 00 
Sable graveleux tendre . . 1 m. 00 
Graviers s i l iceux 1 m. 00 
Calcaire si l iceux 2 m. 00 
Marne grise tendre 1 m. 00 
Calcaire si l iceux gris dur. 2 m. 00 
Marne grise tendre 2 m. 00 
Cale, gris en plaquettes 1 m. 00 
Marne grise tendre 1 m. 00 
Marne grise argi leuse . . . 0 m. 90 

de + 92 m. 00 
à 4 - 75 m. 10 

Esbly (Seine-et-Marne). 

Al luvions de 
la M a r n e . . . 10 m. 25 

BARTONIEN 8 m. 7 5 . 
LUTÉTIEN 28 m. 10 
CUISIEN 10 m. 90 
S parnacien sur 33 m. 00 

de 4- 48 m. 00 à + 37 m. 70 
de + 3 7 m. 75 à + 29 m. 00 
de + 29 m. 00 à H- 0 m. 90 
de 4- 0 m. 90 à — 1 0 m. 00 
de — 10 m. 00 à — 4 3 m. 00 

Faverolles (Aisne). 

La rivière Favière, affluent de l'Ourcq, coule en contre bas du 
pays vers la cote -4- 84 m. dans les sables de Cuise ; le contact du 
Lutétien inférieur et du Lutétien supérieur se fait vers la cote 
+ 97 m. (Feuille de Soissons, n° 33). Le sommet du calcaire de 
Saint-Ouen est à la cote 4 - 171 m. 

J'ignore l'emplacement et la cote du sondage. Je le suppose 
vers la cote 160 mètres. 

On aurait donc alors, d'après les renseignements du Génie rural, 
la coupe suivante. 

CALCAIRE DE 
SAINT - OUEN 

sur 19 m. 

SABLE DE 

BEAUCIIA M l'S 

30 m. 

Marne 19 m. 

Grès e t sable 12 m. 
Silex et sable roux 3 m.50 
Sable argileux 9 m.00 
Glaise jaune et grès 5 m.50 

de + 160 m. 
à + 141 m. 

de + 141 m. 
à + 111 m. 



L u T É T I E N 

24 m. 

CUISIEN 

sur 21 m. 

^ Calcaire 5 m. 
9 m.50 l Calcaire fissuré. 2 m. 

' Calcaire t endre . 2 m.50 

Î
Calcaire plus dur 10 m. 50 
Grès et s a b l e . . . 1 m. 

Calcaire 3 m. 
Argile noirâtre un peu sableuse . 

7 m. 
Sable de Cuise 5 m. 
Niveau de l'eau à -|- 72 m. 
Grès noirâtres très ténus 

sur 9 m. 

de + 111 m. 
à -4- 87 m. 

de 4 
à 4 -

87 
66 

Haramont (Aisne). 

Longpré : Société la Lactite 
Sondage communiqué par M. G. F. Dollfus. 
Altitude du sol : 4- 92 m. environ. 

LUTÉTIEN 

sur 9 m. 10 
CUISIEN 

24 m. 
SPARNACIEN 

sur 13 m. 00 

Sable de Cuise. 

Lignites du Soissonnais . 

\ de + 92 m. 
¡ à + 82 m. 90 

de 4 - 82 m. 90 
à 4 - 58 m. 90 

de 58 m. 90 
à 4 - 45 m. 90 

L'eau se maintient à 47 m. de profondeur (Alt. -f- 45 m.) Ce 
chiffre est certainement inexact, car le puits n'a que 46 m. 10 de 
profondeur. 

Lizy-sur-Ourcq (S . -e t -M.) . 

(Voir LA JOYE 1831 ; GOUBERT 1861). Un sondage dont je ne 
connais pas la coupe est indiqué par DOLLFUS, 1898, c'est proba
blement celui de la Commune. 

Alt. du sol : -f- 52. 

Base du calcaire grossier — 30 m. 60 

Lesches (S . - e t -M. ) . 

BARTONIEN j à 4 - 36 m . 

LUTÉTIEN 23 m. de - \ - 36 à 4 - 53 m. 

CUISIEN 7 m. de 4 - 13 à 4 - 6 m. 

SPARNACIEN. 

Calcaire grossier. 



Marcilly (Seine-et-Marne) . 

DELESSE, Se ine-et -Marne, Carte hydro log ique . 
Alt i tude du so l . + 123 m. 
Niveau hydrostat ique + 78 m. 
LUTÉTIEN sur 20 m. 30 de -+- 77 m. 50 à -t- 57 n i . 20 
SPARNACIEN à partir de -+- 57 m. 20 

Meaux. 

Je publierai ultérieurement les documents que je possède sur 
les puits de cette ville. Leurs résultats sont assez divergents, mais 
je crois qu'on peut schématiser la coupe à Meaux delà façon sui
vante (Faubourg Cornillon et Place du Temple). 

BARTONIEN 20 m. de 4 - 76 à + 56 
LUTÉTIEN 26 m. d e - f 56 à 4 - 3 2 
CUISIEN T 18 m. d e - 4 - 3 0 à 4 - 1 2 
SPARNACIEN 21 m. de 4 - 12 à — 8 

Nanteuil-le-Haudoin voir THOMAS 1898. 

Penchart (C. de Meaux, S.-et-M.). 

1° Feuille géologique de Meaux. 
Butte couronnée par les sables de Fontainebleau. 
Altitude : - ( - 1 6 4 mètres. 

2 ° LERICHE 1 9 1 2 (paru 1 9 1 5 ) , p. 7 2 1 dans un sondage. 

LUTÉTIEN 

Calcaire sableux à Ditrupa. strangu-
lata 2 m. 

Sables à très gros grains sans fossile 
(Gravier de base Lutét ien ?) 4 m. 

de + 105 m. 20 
à + 103 m. 20 
de -+-103 m. 20 
à + 99 m. 20 

L'altitude indiquée est certainement inexacte ; car à Meaux, le 
bas du Lutétien est au niveau de la Marne, vers la cote -f 45 m. 

3° Renseignements des Ponts-et-Chaussées. 
Altitude du sol + 114 m. 65. 

SANNOISIEN 

ET L u D I E N 

47 m. 70 

Terre végéta le 1 m. 
Argiles jaunes mélangés de gravier. 

7 m. 50 
Marnes et argiles sableuses mélangés 

de gypse 18 m. 00 
Banc de gypse 7 m. 50 
Marnes gris b leuâtres . . . 3 m. 00 
Bande de gypse très dur. 0 m. 75 
Marne grise bleuâtre . . . 2 m. 25 
Marnese tgypse interca lé . 7 m. 70 

de - f 113 m. 65 
à + 65 m. 95 



SAINT - OUEN 

15 m. 55 

SABLES DE 

BEAUCIIAM PS 

14 m. 

L u T É T I E N 

22 m. 25 

CUISIEN 

13 m. 50 
et 

SPARNACIEN 

sur 9 m. 20 
soit 22 m. 70 

Marnes blanches 10 m. 30 
Calcaire de Saint-Ouen. 5 m. 25 

Marnes grises bleuâtres . 0 m. 50 
Sables de Beauchamps . . 13 m. 50 

Calcaire grossier 22 m. 25 

Marnes blanches 4 m. 00 
Sable gris J m. 60 
Calcaire gris 1 m. 60 
Grès et marnes 5 m. 20 
Sables quartzeux 1 m. 10 
Marnes brunes 1 m. 00 
Argiles marneuses 1 m. 70 
Sables quartzeux 6 m. 50 

de + 65 m. 95 
à -+ 50 m. 40 

de -f- 50 m. 40 
à -H 36 m. 40 

de + 36 m. 40 
à + 18 m. 65 

de + 18 m. 65 
à — 4 m. 04 

Rouvres (Oise). 

I. — Sondage excuté par la maison Lippmann. 
Alt. + 140 m. 

SAINT-OUEN? 

sur 12 m. 15 

S. DE 

BEAUCHAMPS 

26 m. 95 

L t j T É T I E N 

29 m. 80 

S. DE CUISE 

30 m. 65 

Avant-puits 12 m. 15 

Grès blanc très dur 0 m. ,45 
Sable blanc i.O m. 30 
Sable brun 8 m. 40 j 0 m. 60 
Sable blanc très fin f 7 m. 50 
Sable gris marneux avec coqui l les . 

5 m. 05 
Sable et rognons de grès . . . 13 m. 00 

Î
Marne et calcaire dur. . 3 m. 76 
Marne calcaire 2 m. 25 
S a b l e b l a n c a v e c s i l e x . . 0 m . 5 0 
Marne blanche 1 m. 30 

g \ Marne et calcaire dur . . 4 m. 44 
( Sable gris 0 m. 35 

p i' Calcaire et marne . . . . 2 m. 79 
( Sable et grès marneux . 3 m. 12 

C Grès dur 0 m. 58 
! Sable argileux et rognons de-

B < grès 9 m. 41 
( Grès gris très dur . . . . 1 m. 05 

A Marne grise O m . 2 5 

1
0

m
4

6 
5m

91
 4

m
79

 
7 

m
 8

1 

de + 140 
à + 127 m. 85 

de 127 + m. 85 
à + 100 m. 90 

de 
+ 100 m. 90 
à + 7 7 m . l 0 

Sable noirâtre 30 m. 65 
de + 71 m . 10 

à -f- 40 m. 45 



SPARNACIEN 
47 m. 90 

T l I A N É T I E N 
sur 10 m. 80 

Sable argileux 10 m. 30 
Marne verte sableuse 13 m. 20 
Argile sableuse; 8 m . 50 
Argile verte 1 m. 50 
Argile noirâtre. . . ; 4 m. 40 
Sable argileux et marne verte avec 

coquil les 1 m. 50 
Argile tourbeuse avec coqui l les . 

1 m. 80 
Sable argileux et marne . . . 2 m. 20 
Marne verdâtre 1 ni. 00 
Marne grise 3 m. 50 

Marne jaunâtre 8 m. 30 
Argile sableuse . 2 m. 50 

de + 4 0 m . 4 5 
à — 7 m. 45 

de — 7 m. 45 
à — 18 m. 25 

II. — Sondage exécuté en 1901 par Pagniez et Bregi, pour 
M. Fournier cultivateur. 

Alt. du sol 4- 140 m. 

SAINT-OUEN ? 
(pars) 

SABLES DE 
BEAUCHAMPS 

sur 18 m. 

LUTÉTIEN 
32 m. 

Avant-puits 20 m. 00 

Sable blanc à gros graviers avec c o 
quil lages 11 m . 1 0 

R o g n o n s de grès gris mélangés de 
sables 4 m. 80 

Grès et si lex m é l a n g é s . . . . 1 m. 50 
Grès gris très durs 0 m. 40 
Grès roux très durs 0 m. 20 

Î
Calcaire ou marne blanche avec 

l imon r o u g e â t r e . . . 1 m. 80 
Marne blanche pierreuse très 

dure 3 m. 00 
Grès gris 3 m. 00 

Î
P i e r r e m e u l i è r e ferrugi

neuse 1 m. 20 
Calcaire blanc. . . . 1 m. 50 
Grès 3 m. 00 
Grès et quartz. 

\ (Eau à + 9 0 m. 40) . 1 m. 50 

Î
Marne blanche. 
(Eau à + 90 m. 40) . 3 m. 50 
Sable jaunâtre fin. 
(Eau à-4-83 m. 50) . 2 m. 10 

C Grès gris O.m. 60 

de f 1 4 0 m . 
à + 120 m . 

de + 120 
à + 102 m. 

5 
m

. 
60

 
7 

m
. 

20
 

7 
m

. 
80

 

de + 102m. 
à -\- 70 m. 

15 o c t o b r e 1930. Bul l . Soc . géo l . F r . , (4), X X I X . — 30 



SABI.ES DE 

GUISE 

I Calcaire ou marne grise très 
dure 5 m. 50 

Sable gris à gros graviers et gra-
_ . v i ersb leusmélangés . l m . S O 

j Grès gris à grains fins. 2 m. 20 | 
/ Gravier à silex, quartz et sable 
( (Eau à + 8 5 m . ) . . . . 1 m. 50 

A Glaise sableuse O m . 3 0 

Sable noir 4 m. 00 

10
.5

0 

d e + 70 
à + 66 m. 

On peut comparer les résultats de ces forages avec une coupe 
approximative prise sur place (III). 

I II III 

C . DE S A I N T - O U E N . « m . l B j + ; « 8 5 \ +\« i 3 m . j + J « 

S . DE B E A U C H A M P . a 6 m . 0 S j + ; « : W 1 8 m . j + } * J S T m . j + J J J 
r - oa on l + 1 0 0 . 9 0 0 o ( + 1 0 2 „M i + 1 0 0 
L U T É T I E N . 29m.80 j J ^ 1 Q 32m. j ^ ? ( ) 3om. j £ 6,. 

S . DE C U I S E . 30m.(55 \ "f" su i ' 4m. i. + 66 
( + 40.4b J 

S P A R N A C I E N . S . 47m. 90 j . à — 7 m . 4b 

L'Ourcq coule à la cote - j - 56. 
Des sources importantes se trouvent à la cote -|- 65. 

Saint-Soupplets (C. de Dammarl in , S . -e t -M.) . 

I. — Au Sud du village, le long du Chemin rural ordin. n° 4, 
à 400 m. environ à gauche de la route départementale n° 5. 

Renseignements du Service des Ponts et Chaussées. 
Altitude du sol -f- 134 m. 75. 
Niveau hydrostatique 4 - 82 m. 85. 

SANNOISIEN 

22 m. 90 

LUMEN 

13 m. 75 

SAINT-OUEN 

13 m. 80 

Terre végétale et terre rouge argi
leuse 6 m. 00 

Glaise verte 3 m. 75 
Marne légèrement sableuse. 3 m. 40 
Glaise verte 9 m. 75 
Marnes èt argiles jaunes avec couche 

inférieure de pierres si l ico-calcaires 
et gypseuses 11 m. 35 

Grès grossiers avec sable in termé
diaire 2 m. 40 

Marne avec rognons calcaires colorés 
et fond de glaise verte sableuse. 

13 m. 80 

de -+- 134 m. 75 
à -H 111 m. 85 

de -t- 111 m. 85 
à-t- 98 m. 10 

de + 98 m. 10 
à + 84 m. 30 
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SABLES DE 

BEAUCHAMPS 

17 m. 10 

LUTÉTIEN 
24 m. 60 

SPARNACIEN 

25 m. 50 

Grès blanc et filons de sable. 1 1 m . 20 
Marne et pierres ca lca ires . . 3 m. 20 
Marne et grès divers 2 m. 70 

Calcaires grisâtres durs avec filons de 
marne 10 m. 40 

Marne et calcaire sableux avec fond 
de sable g lauconieux coqui l l ier . 

5 m. 00 
Grès tendre et sable 2 m. 70 
Calcaire e t s a b l e g l a u c o n i e u x . 

3 m. 50 
S a b l e quartzeux à gros grains. 

3 m. 00 

Argile brune avec sable quartzeux. 
6 m. 55 

Argile noire 0 m. 45 
Sable quartzeux et argile. . 8 m. 20 
Argile brune 3 m. 00 
Sable gris, fin, quartzeux, avec filons 

d'argile noire 7 m. 30 

de - f 84 m. 30 
à + 6 7 m. 20 

de + 67 m. 20 
à + 42 m. 60 

de + 42 m. 60 
à + 1 7 m . 10 

Débit 30 m 3 par jour. 

II. — Une autre coupe a été donnée par M. Dienert, 1910, 
p. 103. (Interprétation de M. Paul Lemoine) il s'agit évidem
ment du même puits. 

Altitude du sol + 134 m. 75 (admise). 

SANNOISIEN 

22 m. 45 

LUDIEN 

25 m. 61 

BARTONIEN 

21 m. 98 

LUTÉTIEN 
18 m. 83 

Avant-puits . . 11 m. 65 
Marne grise sableuse et plaquettes 

grises 4 m. 60 
Argile verte c o m p a c t e . . . . 6 m . 20 

Marne jaunâtre &t p l a q u e t t e s , i 
3 m. 55 I 

Calcaire vert et filons de marne , s 
22 m. 06 \ 

Argile verte sableuse 2 m. 15 ; 

Grès avec quelques silex et filons de ) 
marne 21 m . 9 8 j 

Marne verdâtre et plaquettes très ' 
dures 1 m. 36 ; 

Grès très dur 4 m. 99 f 
Argile verdâtre et graviers. 5 m. 30 ( 
Alternances de grès et veines d'ar- \ 

giles 7 m. 18 / 

de -+- 134 m. 75 
à + 112m. 30 

de +- 112 m. 30 
à -+- 84 m. 54 

de + 84 m. 54 
à + 62 m. 56 

de + 62 m. 56 
à + 43 m. 73 



SPARNACIEN 

26 m. 63 

Sable grossier panaché et cail loux 
noirâtres 1 m. 39 

Sable verdâtre grossier et lit d'argile 
j marron à la base I m. 59 
' Argile marron 2 m. 15 

Argile marron et l it de sable fin à la 
base 2 m. 77 

Argi le verte sableuse 12 m. 29 
Argi le noirâtre sab leuse . . . 2 m. 10 
Sable fin avec filons d'argile. 4 m . 34 

de + 43 m. 73 
à + 17 m. 10 

Niveau hydrostatique : au début + 125 m. 85, à la fin -f- 82 m. 18. 
Ces deux coupes peuvent être comparées ainsi : 

MARNES VERTES. 

LUDIEN ET S ' - O l J E N . 

BARTONIEN. 

LUTÉTIEN. 

SPARNACIEN. 

I 

2 2 m . 9 0 
1 3 m . 7 5 ) „ . 
1 3 m . 8 0 i 2 7 m '° 5 

1 7 m . 10 
2 4 m . 60 
25 m. 50 

II 

2 2 m . 4 5 

2 5 m . 6 1 

2 1 m . 9 8 
1 8 m . 8 3 
26 m. 63 

Les divergences n'existent donc que dans les détails. 
La coupe n° I me paraît plus vraisemblable. 

Villers-Cotterets (Aisne) . 

DOLLFCJS. C.B. Collab. 1 9 1 4 , n° 1 3 6 , p. 1 4 - 1 5 . 
Coupe détaillée, résumée ici. 
Alt. + 1 3 3 . 

Terre végéta le , etc. 14m. de + 132 -)- 118 
LUTÉTIEN sur 20 m. de - \ - 118 + 98 

CUISIEN sur 3 5 m . de + 98 + 63 
SPARNACIEN sur 5 4 m . de + 63 4 - 9 
THANÉTIEN sur 3 5 m . de -f- 9 à — 26 
CRAIE sur 2 m. 

Niveau hydrostatique à 7 6 m. ( N H + 5 7 ) ; 1 4 a 1 5 mètres 
cubes à l'heure (sans dénivellation sensible). 
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ÉCHINODERMES DU BRADFORDIEN 

DES E N V I R O N S Û ' A L E N Ç O N (ORNE). 

PAR Jean Cottreau 1 . 
PLANCHES X X X V I - X X X V I I . 

Les Echinoderm.es qui font l'objet de cette note ont été recueil
lis par M. P. Lamare. Notre confrère, me les ayant gracieuse
ment communiqués, a bien voulu en faire don aux collections de 
Paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. 

Tous les exemplaires proviennent dune même carrière située à 
3 km. au Nord d'Alençon sur la route d'Argentan par la Croix 
de Médavi. Près du lieu dit « le Fourneau » se trouvaient en 1912 
quatre exploitations ; deux d'entre elles n'étaient pas rem
blayées. Dans celle du « Fourneau » étaient seulement visibles les 

F I G . 1 . — Coupe des ca r r i è r e s au lieu dit « Le F o u r n e a u » 
1. Car r i è re du F o u r n e a u . — 2. Car r i è re de « Bel -Air ». - 3, i. Pe t i t e s car 

r ières p lus ou moins r e m b l a y é e s . 
1 Ca l lov i en? m a r n e u x ; I I . Bradford ien m a r n o - c a l c a i r e ; I I I . Ba thon ien calcaire," 

I V . Bajocien : a r k o s e e t s ab les ; V . G r a n i t é . 

calcaires du Bathonien. A proximité, dans la carrière de « Bel-
Air » s'observaient, au dessus des calcaires bathoniens, d'autres 
calcaires gréso-marneux de teinte générale bleuâtre se débitant 
en plaquettes appartenant au Bathonien supérieur ou Bradfordien 
à la surface desquelles se sont trouvés conservés les Echino-

1. No te p r é s e n t é e à la séance du 18 n o v e m b r e 1929. 
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dermes décrits ci-après. Ils se répartissent ainsi : un Stelléride, 
deux Ophiurides, un Crinoïde 1 . 

La coupe ci-dessus relevée par M . P . Lamare précise la position 
stratigraphique des couches en question. 

STELLÉRIDE 

Accompagnant les Ophiures, se trouve sur la même plaquette 
un Stelléride dont un exemplaire unique bien conservé se pré
sente par la face dorsale. Il paraît constituer un genre nouveau 
dans la famille des Pentagonasterinee PERR. pour lequel je propose 
le nom de Spenceraster, le dédiant à M. W . K. Spencer à qui j 'ai 
pu montrer cet intéressant spécimen. L'espèce prendra le nom 
de Spenceraster Lamarei. 

Famille des PENTÁGONA STERIN/E PERR. 
Genre Spenceraster nov. gen. 

Diagnose. — Corps aplati. Disque pentagonal ; la face dorsale pré
sente un revêtement serré de nombreux corpuscules calcaires plus ou 
moins arrondis irrégulièrement disposés . Bras al longés, non absolu
ment rigides. Plaques margino-dorsales et margino-ventrales de petite 
taille arrondies finement granuleuses à la surface, chaque margino-
dorsale portant en son centre un tubercule mousse sur lequel s'insérait 
un piquant. 

Rapports et différences. — La forme générale , l 'ornementation de 
la face supérieure seraient assez comparables à ce qui a été décrit chez 
certaines espèces appartenant au genre Complonia GRAY. Toutefois 
Spenceraster diffère nettement de Complonia surtout par la disposi t ion, 
la forme et l 'ornementation des plaques margino-dorsales . 

Chez Noviasler, récemment créé par notre confrère D o m Aurélien 
Valette pour des exemplaires du Bathonien supérieur de Saône-et -
Loire 2 , le disque sé montre aussi revêtu à la face supérieure de pet i tes 
plaques calcaires en forme de massues . Par contre Spenceraster s'en 
dist ingue faci lement par sa plus petite taille, ses bras non ent ièrement 
rigides, la disposit ion, la forme et l 'ornementation des margino-dor
sales ; les diverses plaques, notamment les brachiales, sont juxtaposées 
sans ordre apparent. Pas d'article unique à l 'extrémité des bras. 

1. Quelques articles de tige de Crînoïde, des radióles aciculaires avec de fines 
stries longitudinales et un Pectén mal conservé rappelant P. Rhyphœus n'Oiui. 
s'observent également. 

2 V A L E T T E (Dom Aurélien). Note sur quelques Stellérides jurassiques du labo
ratoire de Géologie de la Faculté des sciences de Lyon. Travaux du Laboratoire 
de Géologie de la Fac. des Se. de Lyon, fase. X V I , Mém, 1 3 , 1 9 2 9 , 



SPENCERASTHR LAMARHI nov. cfen., nov. sp. 

Pl. XXXVI, % . 1, 2, 2 a, 2 b . 

Diamètre du disque 12 m m . 
Longueur des bras 15 m m . 
Largeur des bras à la base 4 m m . 

Ces dimensions sont celles de l 'exemplaire figuré qui se présente par 
la face dorsale et de deux autres empreintes . On dist ingue vaguement 
les deux faces sur un échantil lon de plus petite taille, très médiocre-

FIG. 2. —-Spencernster Lamarei nov. gen. nov. sp. Face dorsale X 3 . 

ment conservé dont les bras se trouvent en grande partie muti lés . 
Les arcs inlerbrachiaux sont larges et le contour du disque est net

tement pentagonal . Ce disque est recouvert d'une peau granuleuse. 
Vraisemblablement après la mort de l'animal se sont produits les affais
sements qui s'observent au centre et dans les interradius, d'où il résulte 
que les interradiales et les radiales secondaires apparaissent en relief. 
Les radiales pressées les unes contre les autres ne présentent aucun 
ordre apparent, elles sont granuleuses, arrondies et de petite taille sur
tout vers l 'extrémité distale des bras. L'emplacement de l'orifice anal 



demeure imprécis . Le madréporile couvert de sil lons fins et nombreux 
est bien apparent dans l'interradius II à égale distance du centre et de 
la bordure du disque. 

Chaque plaque margino-dorsale de forme subquadrangulaire allon
gée, la surface couverte d'une fine granulation uniforme, présente en 
son centre un petit tubercule mousse pour l'insertion d'un piquant. Sur 
le plus petit échant i l lon, mal conservé , les margino-ventrales dont la 
surface est uniformément granuleuse paraissent dépourvues de tuber
cule . Il n'y a pas trace de pédicel laires. 

Par sa forme générale et, tout au moins , par sa face dorsale Spen-
cerasler Lamarei offre quelque ressemblance avec Comptonia elegans 
GKAY de l 'Upper Greensand de B lackdown et de Folkestone . Il en 
diffère toutefois essent ie l lement par la présence d'un tubercule sur 
chaque plaque margino-dorsale . Les bras sont aussi moins larges, plus 
longs et plus effilés, le madréporite est de forme ovale tandis qu'il est 
triangulaire à angle a igu chez Comptonia elegans. La face orale de 
Spenceraster Lamarei demeure malheureusement indistincte dans ses 
détails ; il est à souhaiter que l 'heureuse trouvaille de nouveaux échan
til lons puisse nous la faire connaître. 

OPHIURIDES 

OPHIOPEZA c f . PORTEI GlJlLL. 

Pl . XXXVII, fig. 1. 

1926. Ophlopeza Portei G U I L L A U M E . Ophiure nouvelle du Bathonien supé
rieur de Ranville (Calvados). Bull. Soc. géol. de France (i), 
t. XXVI, pp. 117 à 126 (S % . ) , pl. VI . 

1927. Ophiolepis Ranvillensis P O R T E . Ophiuridées nouvelles du Bradfor-
dien de Ranville. Bull. Soc. Linn. de Normandie (7), t . IX, pp. 67 
à 70, pl. A, fig-. 1, 2, 3 et pl. V, fig. 1 à 4 . 

C'est à cette espèce que paraît devoir être attribué un bras isolé 
visible seulement par sa face ventrale. Les premières et les dernières 
plaques manquent. 

La disposit ion, la forme des plaques ventrales et latérales sont iden
tiques à ce qui s'observe chez 0. Portei; toutefois, sur cet exemplaire, 
les d imensions sont plus grandes. L'existence de papilles à la sépara
tion des articles est bien vis ible . Il faut noter que les piquants portés 
par les plaques latérales et disposés sur leur bord distal sont plus longs 
que les articles du bras ; chez les deux échanti l lons précédemment 
décrits d'O. Portei les piquants sont tout au plus de même longueur 
ou plus courts que les articles. Les deux écailles lentacu'laires sur les 
côtés des bras sont ici fort peu dist inctes. Il n'y a pas, d'autre part, de 
plaques dorsales supplémentaires . Ce dernier caractère jo int à ceux 
que présente le disque conservé avec les deux exemplaires de Ranville 
ont fait rapporter par M. L. Guil laume l'espèce au genre Ophiopeza 
P E T E R S . 



OPIUOPEZA FERRUGINEUX, BOEHM [OPHIOCTEN ?). 

Pl. XXXVII, fig. 2, 2 a . 

1 8 8 9 . Ophiocten? ferrugineuin BOEHM . Ein Beilrag zur Kenntniss fossiler 
Ophiuren. Ber. der. Nalurf. Gesells. zu Freiburg. Bd. IV, pp. 46 
à 49, pl. IV, fig. 8, pl. V, fig. 5. 

1927. Ophiolepis Bigoti P O R T E . Ophiuridées nouvelles du Bradfordien de 
Ranville. Bull. Soc. Linn. de Normandie (7), t. IX, pp. 70 à 75 
pl. A, fig. 4, 5, 6, pl. V, fig. 5, 6, 7, 8. 

Cette espèce est représentée par trois exemplaires qui montrent s e u 
lement la face dorsale. Deux sont légèrement encroûlés , entre autres 
un individu avec ses cinq bras bien complets . Les détails de structure 
du disque et des bras sont plus net tement visibles sur le troisième indi
vidu auquel il manque trois bras qui sont fracturés près du disque. 

Les dimensions sont les s u i v a n t e s : 

Diamètre du disque 11 à 12 m m . 
Longueur des bras c o m p l e t s . . . . , 43 à 67 m m . environ 
Largeur des bras près du disque 3 mm. 

Disque. — La forme du disque est subcirculaire avec des encoches 
très nettes à l'intersection des bras et de la surface dorsale. Cinq bou
cliers radiaux en écusson sont formés chacun de deux plaques adra-
diales triangulaires échancrées vers le bord du disque et étroitement 
juxtaposées . On observe des papilles déve loppées sur le bord externe 
des boucliers radiaux et formant une bordure à l' intersection des bras¿ 
Un tégument granuleux excess ivement fin et très mince se trouve con
servé sur les régions du disque qui sont le moins en relief, au centre, 
sur les plaques interradiales situées entre les boucliers, sur la l igne de 
suture des plaques adradiales. 

Bras. — Les articles, de forme rectangulaire, sont plus larges que 
longs ; chacun d'eux a son bord supérieur en saillie au-dessus de la 
base de l'article suivant. Les plaques dorsales tectiformes présentent en 
leur milieu une arête vive. Les plaques latérales portent des piquants 
très courts , effilés et l isses, visibles partiel lement sur la face dorsale des 
bras de ces exemplaires. Il n'y a pas de plaques dorsales supplémen
taires. 

Par leur l'ace dorsale ces échanti l lons apparaissent identiques à l'es
pèce décrite et figurée du Bradfordien de Ranvi l le sous le nom 
d'Ophiolepis Bigoti par M. Porte. Or, l 'exemplaire de Ranville qui 
montre les deux faces se confond apparemment avec une Ophiure du 
Bathonien des environs de Vôgishe im (grand duché de Bade) précé
demment dénommée Ophiocten (?) ferrugineum par G. Boehm. Il con
vient de remarquer que l'attribution générique demeurait fort dou
teuse . 

En effet, chez les vrais Ophiocten il n'y a pas d'encoche dorsale ; 
Boehm remarque lui-même que les boucliers radiaux sont épais et s im-



plement appliqués sur les bras tandis que dans cette espèce les bou
cliers paraissent envelopper ou plutôt se mouler sur les bras. On ne 
peut la classer d'autre part dans le genre Ophiolepis MULLER et T R O S -

CHEL qui ne présente jamais de granulation. Les principaux caractères 
de la face dorsale et de la face ventrale (cette dernière bien visible sur 
l'exemplaire décrit et figuré par M . Porte) , du disque et des bras me 
font rattacher cette espèce au genre Ophiopeza. 

CRINOIDE 

PBNTACRINUS NICOLETI DES. 

PI. X X X V I , fig. 3, 3 a. 

1 8 4 5 . Panta.crin.us Nicoleli DESOR . Note sur les crinoïdes du Jura suisse, 
p. 5 . Bull. Soc. Se. nal. de Neuchâtel, voir synonymie et figures 
dans la Paléontologie Française. [Terrain jurassique. T. X I 
(deuxième partie). Crinoïdes, par P . de Loriol, p. 1 6 5 , pl. 1 8 4 à 
1 6 1 ] . 

Je rapporte à cette espèce le fragment d'un bras de troisième ou 
quatrième divis ion, grêle, bifurqué et portant des pinnules . Les articles 
brachiaux minces , subcylindriques sont à peu près égaux, alternative
ment un peu amincis . La région dorsale n'est pas carénée et, sous un 
fort grossissement, la surface des articles apparaît très finement cha
grinée. Les pinnules prismatiques comprennent douze à treize articles ; 
les deux premiers sont courts, les suivants al longés et effilés vers 
l 'extrémité. 

Sur la plaque où sont les Ophiures on peut distinguer quelques très 
petits articles (diam. 2 m m . , 5) de la tige de ce même Crinoïde. Les 
angles sont très arrondis, la face peu évidée . De Loriol qui a pu étudier 
des individus entiers du Pentacrinus Nicoleti a. observé que dans cette 
espèce la tige s'amincissait à une certaine distance du calice, les articles 
ayant un contour arrondi tandis que ceux du s o m m e t ont un contour 
nettement pentagonal avec angles tranchants . 

Pentacrinus Nicoleti a été signalé du Bathonien en de nombreux 
gisements français, notamment à Ranvi l le (Calvados). Hors de France, 
cette espèce a été recueil l ie , toujours dans le Bathonien, en Argovie et 
dans le Jura bernois. 

Il est intéressant de constater dans le gisement des environs 
d'Alençon deux espèces du genre Ophiopeza déjà signalées dans 
l e Bathonien supérieur ou Bradfordien de Ranville, l'une d 'e l l es 
ayant été antérieurement décrite et figurée du Bathonien de 
Vogisheim dans le grand duché de Bade. De même qu'à Ran
ville, ces deux espèces s e rencontrent au même niveau et dans 
une même couche associées à une Astérie. Celle de Ranville a 
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été provisoirement rapportée au genre Asterias 1 tandis que le 
Stelléride des environs d'Alençon constitue un genre nouveau 
Spenceraster. 

Ces Echinodermes vivaient dans une mer chaude à faible pro
fondeur sur un fond sableux peu agité par les courants ainsi que 
l'indique la position normale des individus, à l'exception du bras 
isolé d'Ophiopeza cf. Porlei. 

1 . P . P O R T E . Astéridée nouvelle du Bradfordien de Ranville. Bull. Soc. Linn. 
Normandie, sér. 7 , t. IX, p . 7 9 , pl. VI, fig. 6 , 7, 8 , 1 9 2 7 . 

EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE XXXVI 

F I G . 1.—Spenceraster Lamarei nov. gen.,nov. sp. Face dorsale X 2 (Carrière de 
« Bel Air » près Alençon ( Orne). 

F I G . 2 , 2 a. — Spenceraster Lamarei nov. gen. nov. sp. Face dorsale et face ven
trale d'un autre échantillon. Grandeur naturelle. Même provenance. 

F I G . 2 h. — Face ventrale du même individuX 3 . 
F i o . 3, 3 a. — Pentacrinus Nicoleti D E S . Bras bifurqué portant des pinnules x 3. 

Bradfordien. Carrière de « Bel-Air » près Alençon (Orne). 

PLANCHE XXXVII 

F I G . 1 . — Ophiopeza cf. Porlei G U I L L . — Bras vu par la face ventrale x 2 . — 
Bradfordien. Carrière de « Bel Air » près Alençon (Orne). 

F I G . 2 . — Ophiopeza ferrugineum BOEHM (Ophioclen ?). Grandeur naturelle. — 
Même niveau, même gisement. 

F I G . 2 a. — Id. Même exemplaire X 2 . 
Les échantillons figurés font partie des collections de Paléontologie duMUséunl 

national d'Histoire Naturelle. 



NOTE SUR QUELQUES ÉCHINIDES DU SOUDAN, 

PAR J. Lambert ET V. Pérébaskine 
PLANCHE X X X V I I I . 

M. Pérébaskine, qui a découvert et recueilli les espèces, donne 
ici sur leurs gisements des renseignements géographiques et 
stratigraphiquesl M. Lambert a vérifié leur détermination et 
décrit les formes nouvelles. 

RENSEIGNEMENTS GÉOGRAPHIQUES 

ET STRATIGRAPHIQUES 

Les Echinides décrits ci-après proviennent tous du cercle de 
Gao le plus oriental du Soudan Français. 

Cette région a été antérieurement visitée parle regretté R. Chu-
deau et récemment j 'a i effectué de longues recherches dans l'Est 
Soudanais. 

Au Nord du cercle, affleurent les terrains cristallophylliens et 
les terrains anciens schisteux fortement redressés, recouverts par 
des grès horizontaux à stratification entrecroisée qu'on considère 
après Ghudeau comme du Crétacé inférieur. 

Les grès sont surmontés par des assises calcaires très fossi
lifères, à la base desquelles les marnes et argiles gypsifères 
alternent avec du sable, qui est par endroits riche en glauco
me. 

Les calcaires sont recouverts par des formations sablo-argileuses, 
qui deviennent plus sableuses vers la partie supérieure. Au 
sommet elles contiennent des grès ferrrugineux et des limonites 
pisolitiques. 

Les collines rocheuses plus ou moins hautes, qu'on rencontre 
un peu partout dans cette région, sont généralement couronnées 
par ces roches ferrugineuses. Ces dernières étant plus dures et 
plus résistantes aux agents atmosphériques les protègent de la 
destruction. 

Les dunes mortes, qui sont développées surtout dans la partie 
sud du cercle, couvrent des surfaces notables et masquent sou
vent les contacts entre les différentes assises stratigraphiques. 

Les calcaires seuls sont fossilifères. 

J. Note présentée à la séance du 16 décembre 1929. 



Les formations sabio-argileuses doivent être considérées comme 
éocènes, car les assises calcaires représentent une série strati-
graphique qui commence avec le Sénonien supérieur et se termine 
avec l'Éocène. 

La présence de Libycoceras très voisin de Libycoceras Ismaeli 
indique l'âge maestrichtien des calcaires inférieurs 1 . 

C'est dansles couches à Libycoceras qu'on trouve VEchinotiara. 
Les autres Echinides, Leiocidaris Cottreaui, Plesiolampas 

Paquieri avec ses variétés, Linlhia sudanensis et Hypsoclypus ? 
se trouvent dans la partie supérieure des assises calcaires. 

Les espèces, Linlhia sudanensis et Plesiolampas Paquieri 
indiquent bien le niveau de l'Eocène inférieur 1 . 

DESCRIPTION DES ESPÈCES. 

Echinotiara Perebaskinei LAMBERT. Cette espèce diffère sensible
ment du type bathonien du genre ; elle rappelle plutôt la phys ionomie 
générale du Echinopedina Ameghinoi DE LOHIOL (Stereopedina), mais 
aucun rapprochement ne peut être établi entre ces deux Echinides , 
l 'espèce du Soudan ayant ses tubercules imperforés . 

Test de moyenne taille, mesurant 37 mill . de diamètre sur 18 de 
hauteur, de forme hémisphérique, circulaire, rarement subpentagonale . 
Apex c a d u c ; péristome médiocrement développé (11 mil l . ) , subcir
culaire, pourvu de faibles entail les . Ambulacres droits , formés de 
majeures à trois é léments avec pores à peine pseudotr igéminés près du 
péristome, en séries presque droites à l'ambitus et droites en dessus ; deux 
rangéesde 17 tubercules ambulacraires qui d iminuent de grosseur près 
du péris tome et en dessus s'atténuent au point de devenir granuli-
l i formes. Interambulacres portant deux rangées régulières princi
pales formées de douze tubercules assez saillants, bien mamelonnés , 
l isses, imperforés, un peu plus développés et moins serrés que ceux des 
ambulacres ; deux rangées adambulacraires de tubercules secondaires 
dont les six de l'ambitus sont à peine moins gros que les tubercules 
principaux ; ils alternent avec quelques autres tubercules bien plus 
petits contigus aux zones porifères ; au-dessous de l 'ambitus, ces 
tubercules secondaires diminuent sens iblement de grosseur et i ls"dis
paraissent complè tement en dessus ; dans la zone médiane il y a 
vers l'ambitus quelques rares petits tubercules qui ne forment 
pas de rangées. Granules très rares, inégaux, ne formant pas de cercle 
régulier autour des scrobicules ; ils sont l imités dans les ambulacres à 

1 . Voir les notes de M . DOUVILLÉ : Limite entre le Crétacé et l'Eocène en Aqui
taine, aux Indes et au Soudan. C.R.Acad. Se, t. 1 7 0 , p . 1 5 4 ( 2 9 juin 1 9 2 0 ) . 

J. COTTREAU. Echinides du Soudan Bull. Soc. Géol. de Fr., i" Sér., tome 8, 
p. 551. 

LELÉAN et B A T H E R . An Éocène outerop in Central África. Geol. Magaz.,N, S., dec. 
V, vol. 1 , p . 2 9 0 . 



un petit nombre sur la zone médiane. Radióles en petites baguettes 
cyl indriques d'apparence lisse ; anneau saillant, haute collerette très 
finement striée au long c o m m e le reste de la tige aciculée , avec pointe 
obtuse. Ceux de la face orale mesurent environ 9 mill . de long ; ceux 
de l 'ambitus étaient sens ib lement plus longs , mais aucun n'est 
entier. 

Chez un jeune , à la taille de 17 mill. de diamètre et 7 de hauteur , 
les pores sont en séries s imples jusqu'au péristome, les tubercules sont 
déjà relat ivement très déve loppés , mais moins nombreux dans chaque 
série, et dans l' interambulacre il n'y a pas encore de rangées secon
daires, seulement au-dessous de l'ambitus quelques granules m a m e 
lonnés adambulacraires. 

Par l 'ensemble de ses caractères, surtout par la disposi t ion de ses 
pores, l 'espèce rentre bien dans notre Section des Orlhoporiclœ sans 
fossettes de la Tribu Prionechinidee L L'absence de pseudo-fosset tes 
e l les -mêmes exclut les genres Leplopleurus, Paradoxechinus, e tc . 
Quant au genre Prionechinus, dest iné à comprendre de très petites 
espèces, à petits tubercules et dont le type (P. sagitter) est pourvu 
de radióles finement barbelés, il ne nous a pas paru possible d'y intro
duire notre Echinide du Soudan. Celui-ci rentre au contraire assez 
exactement dans le genre Echinotiara2 dont nous avions fait un 
Triplechininie dans notre Essai de Nomenclature, p. 237, parce que 
nous le considérions c o m m e intermédiaire entre les Orlhoporinae sans 
fossettes et le groupe des Stoméchin iens . Ce point de vue est exact , 
mais par la disposit ion de ses pores en séries droites, à peine éche lonnés 
près du péristome et par le caractère de ce dernier, dépourvu de pro
fondes entailles, le genre Echinotiara n'est pas réel lement un Triple-
chinidse. Il est mieux à sa place parmi les Prionechinae. 

Echinotiara Perehaskinei est d'ailleurs bien différent spécif iquement 
du type du genre, E. Bruni C O T T E A U , du Bathonien, dont les tuber
cules , surtout les secondaires , sont moins développés et les ambula-
craires irréguliers, remplacés sur beaucoup de majeures par des 
tubercules granuli formes. Ces différences m'ont d'ailleurs paru insuf-

1 . Ce terme a dû être substitué à celui de Cotleaiidinae de notre « Essai de 
Nomenclature raisonnée des Echinides », p. 2 2 9 , terme devenu impropre depuis 
l'étude de M. Gignoux et mes nouvelles observations sur Cotteaudia Royoi, 
puisque Cotteaudia et Leiocyphus sont en réalité des Arbacidae, qui doivent 
prendre place entre Maqnosia et Arbacia dans la Tribu Eucosmechinae, p. 2 6 9 . 
Voir ma Note sur quelques Echinides crétacés d'Espagne ; Boíl. R. Soc. Hist. 
nat., t. 2 8 , p. 1 5 1 et 1 5 2 ; Madrid, 1 9 2 8 . 

2 . Ce terme a été simplement substitué par Pomel à Echinodiadema COTTEAU 
(non VERRII , ) avec le même type unique E. Bruni et c'est à tort que Pomel s'est 
permis d'en modifier la diagnose en substituant sans raison les termes : pores 
trirjéminés, a peine étalés près du péristome, ou ceux de : fine granulation, aux 
termes employés par Cotteau : pores presque directement superposés, ou gra
nules écartés, épars, inégaux. C'est également sans raison que Pomel a transposé, 
le type du Bathonien dans l'Oxfornien. Comparer : Pomel Genera, p. 8 2 , et Cotteau, 
Pal. franc. Jurass., t. X , 2 ° , p. 6 7 0 , ou Echin. nonv. ou peu connus. 1 " Sér., p. 1 4 2 
pl. 19,fig. 1 , 5 , paru 1 4 ans avant le Genera. 

2 2 octobre 1 9 3 0 . Bull. Soc. géol. Fr. ( 4 ) , X X I X . - 3 1 . 



fisanles pour légit imer un genre nouveau, alors surtout que cette 
irrégularité dans le déve loppement des tubercules ambulacraires peut 
être assimilée à leur atténuation au vois inage de l'apex chez 
E. Perehaskinei et qu'elle s'observe déjà chez un autre Ech.inolia.ra. 
encore inédit du Bathonien du Gebel Moghara. Localités. Calcaires 
inférieurs à Libycoceras, Maeslr icht ien ; les types de l'Oued Tarinkat 
le jeune de Tchi -Dermine , d'autres de l'Oued Tinamassine . 

Leiocidaris Cottreaui L A M B E R T . Espèce de moyenne taille représentée 
par un individu un peu déformé, qui mesurait 40 mill . de diamètre 
sur 28 de hauteur actuel le . . . Test circulaire de forme assez haute p lu
tôt que rofulaire. Apex et péristome inconnus . Ambulacres à peu près 
droits en dessus , subonduleux à la face orale, avec pores inégaux, les 
internes ronds les externes ovalaires, très net tement c o n j u g u é s ; zone 
interporifère portant sur chaque primaire un petit granule externe et 
au centre deux ou trois granules microscopiques . Interambulacres 
por tantdeuxrangéesd 'env iron sept tubercules scrobiculés , bien mame
lonnés , perforés, à col lisse sauf quelques crénulafions orbsolèfes sur 
un ou deux tubercules de la face o r a l e ; scrobiculés circulaires et gra
nules scrobiculaires petits , peu contrastants , formant, m ê m e en des
sous, des cercles complets ; zones miliaires adambulacraires et médiane 
très étroites ; suture médiane déprimée. 

Je ne connais aucun Leiocidaris qui puisse être confondu avec celui-
ci. Plus petit, L. angulala G A U T H I E R du Cénomanien de la Tunis ie , a 
ses ambulacres plus étroits et des plaques plus hautes . 

Localité. Calcaires supérieurs de l 'Eocèné inférieur des environs de 
Tinejori et une plaque isolée de l'Oued Tarinkat. 

C'est presque certa inement cette espèce qui a été signalée en 1903 par 
de Lapparent c o m m e Rhahdocidaris [spec.) à Tamaské 

Plesiolampas Paquieri L A M B E R T . J'ai établi cette espèce en 1906 dans 
une « note sur un Plesiolampas de l'Afrique centrale » pour un individu 
recueil l i à Quidam Bado près Taboua et qui m'avait été communiqué 
par M. Paquier' 2 . M. Pérébaskine en a trouvé d'assez nombreux indi
v idus qui permef tentde mieux fixer certains caractères et de constater 
chez eux de très notables variations dans la forme générale , souvent 
déprimée, plus rarement subconique. Comme chez beaucoup (TEchino-
lampas le déve loppement des phyllodes est individuel lement variable 
et j e fais figurer un individu qui montre cel les-ci formant autour du 
péristome cinq petits pétales avec pores externes bien al longés , mais 
à pores supplémentaires internes rares et peu dist incts . Les d imen
sions relatives de quelques individus sont les suivantes : 

1 . C.R. Ac. Se, t. 1 3 6 , p. 1118 Vo i r auss i COTTREAU : Echin. du S o u d a n : Bull. 
S. G. F., -ï° Sé r . , t. 8 . , p. 5 5 1 et 5 5 3 ; 1 9 0 8 . 

2 . Bull. Soc. Gèol. de Fr., A' s é r . , t. 6 , p. 6 9 3 , pl. 2 3 , fig. 1 , 4 . 
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Longueur du test 55 m m . largeur 50 hauteur 29 
» 45 » 42 » 24 
» 49 » 44 » 23 
« 49 » 48 » 21 

D e u x individus j eunes , dont l'un mesure seulement 25 m m . de l o n 
gueur sur 23 de largeur et 9 de hauteur, appartenant par conséquent 
à la variété déprimée ; il a ses pétales beaucoup plus étroits et plus 
courts, encore formés de pores à peine inégaux. Il permet de consta
ter que la longueur des pétales varie un peu avec l'âge des individus, 
les plus adultes ayant leurs pétales relat ivement plus l ongs . 

Mais les caractères du périprocte inframarginal, ovale et assez large, 
sont constants . 

Je me suis déjà expliqué sur les caractères des tubercules de Plesio-
larnpas, qui sont en réalité crénelés et perforés, mais portent un très 
petit mamelon, facilement et ordinairement caduc, ce qui a pu faire 
croire à l 'existence dans ce genre de tubercules étranges, privés de 
m a m e l o n ! Un des individus soumis à mon examen et d'une bonne 
conservation montre encore quelques tubercules pourvus de leur petit 
mamelon. Mais en général ces petits mamelons ont disparu par suite 
de la fossilisation et l'on n'observe plus que la disposit ion figurée par 
M. Balher aux figures 1 et 3 de sa planche 11 pour son Plesiohimpas 
Saharae 1. 

J'ai autrefois indiqué que cette dernière espèce se dist inguait de 
mon P. Paqnieri par un certain nombre de caractères. Mais il faut en 
retrancher celui tiré de la forme générale individuel lement variable et 
par suite sans plus de valeur spécifique que la taille relative. Quant à 
la posit ion et la forme du périprocte, elles sont semblables chez les 
deux espèces . Mais les différences tirées de la moindre dépression du 
périsfome chez P. Paquieri, de la position plus excentrique en avant 
de son apex, et de ses pétales plus courts, un peu plus étroits et 
plus ouverts semblent constantes . Si donc on admet c o m m e exactes 
les figures données par M. Bather, j 'est ime qu'il n'est pas possible de 
réunir le P. Paquieri à son P. Saharœ. 

C'est d'ailleurs l'opinion déjà émise par M. CotLreau 2 qui a maintenu 
les deux espèces . Les figures données par lui montrent bien la lon
gueur sensiblement plus grande des pétales et la moindre excentricité 
de l'apex chez un P. Saharae de Tenekart (au Nord de Tahoua) . Le 
premier de ces caractères est surtout sensible chez les jeunes et le petit 
individu de Déoulé , figures 1, 2 de M. Cotfreau, a ses pétales sensi
blement plus longs que celui à peu près de même faille des ligures 8, 
9, 10 de notre planche, représentant un jeune P. Paquieri. 

Localités. Calcaires supérieurs, attribués à l 'Éocène inférieur de 
l'Oued Tarinkat, où l'on trouve à la fois la forme typique et la forme 

1. Éocène Echinoirls from Sokolo : Geolog. Maijaz. n. s. d e c . V, v o l . 1, p . 292, 
fig. 1, i de la p . 29-i et p l . 11, lig. 1, 5. 

2. Échin. du Soudan, B.S.G.F., s é r . 4, 1. 8 ,p . 551 e t 552, pl. X I I , 1908. 



dépr imée . Le j e u n e a été trouvé l'un près du Puits Issabar-Aduanene, 
l'autre à l'Oued Tarinkat et d'autres individus dans les calcaires au 
Nord-Est du Puits Taszeï et à l'Est de Timarhardane. 

Le type provenait de Quidam Bado dans la région de Tahoua et 
M. Cottreau a cité l'espèce à Tenekart, au Nord de Tahoua (350 km. 
E. de Gao). 

Hypsoclypus ? (spec.) Il s'agit d'un assez grand individu, mesurant 
95 m m . de longueur, sur 80 de largeur et 40 de hauteur, à base plane 
et face supérieure subconique , mais dont on ne peut voir ni le péris-
tome, masqué par la gangue, ni le périprocte enlevé par une fracture. 
Dans ces condit ions sa détermination, même générique, reste essentiel
lement douteuse . L'apex est un peu excentrique en avant. Les pétales 
longs , droits, ouverts descendent jusqu'au bord et sont formés de pores 
inégaux, les externes al longés, conjugués . Les tubercules, à très petit 
mamelon perforé, ne sont qu'exceptionnel lement intacts . 

On aurait pu se demander si cet Échinide ne serait pas la grande 
taille du Plesiolampas Paquieri. dont les pétales se seraient al longés 
avec l'âge. Je ne le pense pas, en raison de la forme de ses bords moins 
arrondis, moins épais et de l'absence de toute zone sternale granuleuse. 
Enfin chez cet Echinide les sutures des plaques à la face supérieure 
n'ont exercé aucune influence sur la répartition des tubercules et des 
granules , contrairement à ce qui a lieu chez Plesiolampas Paquieri. 

L'espèce du Soudan n'a pas en dessus les pétales subdéprimés du 
Hypsoclypusplagiosomus AGASSIZ ; Heleroclypeus semiglobus LAMARCK 

et / / . melitensis LAMBERT ET TI I IÉRY , de forme plus discoïdale, ont de 
plus larges pétales. Tous les Hypsoclypus-connus sont d'ailleurs du 
Miocène. 

Localilé. Calcaires supérieurs de l 'Eocène inférieur, à la base d'un 
mamelon de grès ferrugineux, près de la tête de l'Oued Tarinkat. 

Linthia sudanensis BATIIER [Hemiaster). Un individu, représentant 
la forme typique de l 'espèce, montre ses deux fascioles bien dist incts , 
dont le péripétale remonte très haut sur les flancs ; les pétales latéraux 
sont droits c o m m e ceux des vrais Linthia ; le périprocte est ovale, 
non transverse et l 'espèce est bien un Linthia, non un Periaster. 
D'autres individus un peu usés ne permettent pas d'observer les fas
cioles , mais leurs pétales latéraux sont légèrement subflexueux et leurs 
pétales postérieurs sont un peu plus courts , plus larges et plus dépri
més . .Un individu de forme typique ayant ses pétales latéraux formés 
d'une trentaine de zygopores , en compte 23 pour les postérieurs. Ce 
nombre descend à 18 pour la variété que je désigne en conséquence 
sous le nom de hrevipetala. 

Bien que pour des Hemiaster on ait souvent créé des espèces sur de 
moindres différences, il me paraît plus logique de ne faire de ces 
Linthia qu'une simple Variété, alors surtout que l'on rencontre les 
deux formes dans le même gisement , du pied de la falaise au Sud-Est 
du puits Ibelr'ane. 



Localités. Un individu de forme typique de la partie supérieure de 
la falaise au SE du puits Ibelr'ane, les autres et la variété hrevipelala 
au pied de la même falaise, un dernier à l'Oued Tarinkat, Éocène 
inférieur. 

L'espèce a déjà été indiquée près de Sokoto par M. Bather et par 
M. Cotlreau, dans la région de Gao, à Tenekart, Déoulé, Tamaské, 
Gamé, Tabrichat, dans la vallée de Tilemsi et la falaise de Labat L 

1. Vo i r COTTREAU, op. cil., p . 553. 

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E X X X V I I I 

F I G . 1 . — Heleroliara Pereba.skin.ei LAMIIERT, VU en d e s s u s ; du Maes t r i ch t i en 
de l 'Oued T a r i n k a t . 

F I G . 2. — Le m ê m e , vu en d e s s o u s . 
F I G . 3 . — Le m ê m e , vu de profil . 
F I G . i . — J e u n e ind iv idu de la m ê m e e s p è c e , vu en dessus , du Maes l r i ch l i en de 

T c h i - D e r m i n e . 
F I G . 5. — P o r t i o n de tes t gross i avec rad io les a d h é r e n t s , du M a e s t r i c h t i e n de 

l 'Oued T a r i n k a t . 
F I G . 6 . — Leiocidaris Coltrenui LAMIIERT, vu de profil, de l 'Éocène in fé r i eu r de 

Tine jo r i . 
F I G . 7. — Le m ê m e vu en d e s s u s . 
F I G . 8. — J e u n e Plasiolampns Paquieri LAMIIERT, V a r i é t é d é p r i m é e , vu en des 

sus, de l ' i iocène du pu i t s I s s a b a r - A d u a n c n e . 
K I G . 9. — Le m ê m e vu en d e s s o u s . 
F I G . JO. — Le m ê m e vu de profi l . 
F I G . 1 1 . — Région p é r i s t o m i e n n e gross ie d 'un ind iv idu adu l t e du Plesiolampas 

Paquiari LAMBERT, de l 'Éocène de l 'Oued T a r i n k a t . 
F I G . 12. — Linthin sudanensis B A T H E R (Hemiasler). V a r . breripetula, vu en d e s 

sus , de l 'Eocène du pu i t s I be l r ' ane . 
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE CERITHIUM TROCI-ILEARE LAMK. 

PAR H. Alimen 1 . 
PLANCHE X X X I X . 

Pour la plupart des auteurs, la création et la délimitation des 
espèces de Cérithes reposent surtout sur l'observation de l'orne
mentation des tours adultes, sur celle de la forme des tours, prin
cipalement du dernier, et sur l'étude de l'ouverture. Boussac 
attira l'altention sur l'intérêt qu'il y a à utiliser en outre les 
caractères des premiers tours, le processus suivant lequel y 
apparaît l'ornementation. Le sommet de la coquille nous conserve 
en elfet des renseignements sur l'allure du développement de 
l'individu, qu il est de toule évidence utile de joindre aux carac
tères de l'adulte pour définir l'espèce. Mais doit-on, avec Boussac, 
donner à l'ontogénie une valeur de premier plan, et peut-on le 
suivre quand il cherche à établir la parenté des espèces en se 
basant surtout sur les similitudes du développement de l'orne
mentation ? Nous est-il possible d'accepter le postulat qui est la 
base suivant laquelle il veut effectuer les rapprochements d'espèces : 
« l'évolution des ornements doit être la même dans une même 
série de formes » entendant par là : dans une suite d'espèces 
dérivées les unes des autres ? Abordons le problème en étudiant 
le développement non point dans un groupe de Cérithes où le 
rapprochement des espèces a pu être plus ou moins arbitraire, 
mais au sein d'une même espèce. J'ai choisi dans ce but Ceri
thium Irochleare LAMK. du Stampien. 

La grande variabilité de cette espèce est un fait bien connu. Je 
rappellerai brièvement les différentes formes du Cerilhium Iro
chleare, parce qu'il me faudra les examiner séparément au point 
de vue de leur ontogénie. Nous pouvons séparer tout de suite les 
formes où l'ornementation consiste en rangées de granulations 
de celles qui sont ornées de filets lisses. 

Parmi les formes à granulations, Deshayes distingue : 
des formes à une rangée de granulations (très rares) ; 

1. No ie p r é s e n t é e à la séance du 1 6 d é c e m b r e 1929. 
2. BOUSSAC, Essai su r l ' évolu t ion des Cé r i t h idé s d a n s le m é s o n u m m u l i t i q u e du 

Bass in de P a r i s , 1912, page 1 1 . 



des formes à deux rangées de granulations, ces deux ran
gées pouvant être égales ou inégales 

des formes à trois rangées de granulations, la rangée médiane 
étant généralement la plus petite. 

Parmi les formes à filets, il indique : 
des formes à un filet (très rares) ; 
des formes à deux filets; 
des formes à trois filets, égaux ou inégaux, le filet le plus 

petit étant en général le médian. 
Je ne me propose pas d'indiquer ici les raisons qui font réunir 

ces formes différentes dans la même espèce. Deshayes, Cossmann 
sont d'accord pour le faire, et l'étude de cette espèce m'a amenée 
à partager entièrement cette manière de voir. Je veux seulement 
résumer quelques observations relatives à son ontogénie, observa
tions qui ont été faites sur des échantillons de la collection de la 
Sorbonne, de la collection Cossmann ou de ma collection. 

FORMES A GRANULATIOLNS. 

Formes à trois rangs de granulations sur les tours adultes. — 
Dans certains individus, provenant de Jeurres, après les tours 
li?ses de la coquille embryonnaire, l'ornementation apparaît sous 
la forme de trois rangées de granulations, la rangée médiane étant 
plus petite que les deux autres. C'est d'-emblée l'ornementation 
de l'adulte, 

Des Cerilhium trochleare de Pierrefitte, à trois filets très gra
nuleux sur les tours adultes, n'ont sur les premiers tours que 
deux lignes d'ornementation qui sont des filets lisses. Ces filets 
deviennent ensuite granuleux, et ce n'est que très loin qu'apparaît 
un troisième filet granuleux médian. 

J'ai recueilli à Ormoy un bel exemplaire de Cerithium trochleare 
avec trois carènes très fortement "ranuleuses sur les derniers 
tours adultes. Le sommet extrême est cassé, mais les premiers 
tours conservés n'ont que deux filets granuleux. 

Formes à deux rangs de granulations sur les tours adultes. — 
Je n'ai eu de cette catégorie que quelques formes de Jeurres. 

Après la coquille embryonnaire lisse, le premier tour orné a 
trois rangs de granulations, une rangée antérieure forte, une 
rangée médiane beaucoup moins marquée, et une rangée posté
rieure très atténuée. Cette ornementation se voit sur deux tours, 
puis la rangée médiane diminue et disparaît. Il n'y a plus dès lors 
que deux rangées de granulations inégales. La postérieure s'accroît 
pour devenir sur les tours adultes à peu près égale à l'antérieure, 



tout au moins dans les formes où ces deux ra-ngées sont 
égales. 

FORMES A FILETS LISSES. 

Formes à trois filets lisses sur les tours adultes. — J'ai vu se 
former ces trois filets lisses de façons très diverses. 

Dans des Cerithium trochleare de Jeurres (fîg. 1) le premier 
tour orné porte trois rangées de granulations qui persistent Sur 
trois tours, puis ces rangées de granulations se transforment en 
filets lisses, 

Le même cas se retrouve dans des individus de Pierrefitte, 
dont l'un est représenté dans la fig. 2. Néanmoins la comparai
son des figures 1 et 2, montre des différences dans deux évolu
tions de l'ornementation qui en gros sont identiques. Le filet qui 
provient de la rangée médiane de granulations des premiers tours 
a un sort différent dans ces deux coquilles, tant au point de vue 
de sa grosseur que de sa place sur le tour. 

Dans le gisement de Pierrefitte d'autres Ceril/uum trochleare 
à trois filets ont dès les premiers tours ces trois filets lisses. 
D'autres ont deux filets seulement au début de leur coquille, plus 
haut apparaît le filet médian. A Jeurres j 'ai vu en outre des formes 
ayant deux filets granuleux sur les premiers tours ; plus haut ils 
deviennent lisses et les tours prennent un troisième filet médian. 

Formes à deux filets lisses sur les tours adultes. — L'exem
plaire représenté dans la figure 3, et qui vient de Jeurres, a sur 
ses trois premiers tours ornés trois rangées de granulations, puis 
la rangée médiane tend à s'effacer et les rangées inférieure et 
supérieure se transforment en filets lisses. Je retrouve le même 
cas chez des individus de Morigny (fig. 4). On voit sur les 
figures 3 et 4 que les filets restent granuleux sur une longueur 
très variable de la coquille. 

Dans d'autres Cerithium trochleare de ce même type adulte, 
on trouve dès les premiers tours les deux filets lisses de l'adulte 
(fig. Ti, individu de Pierrefitte). Les deux filets des premiers tours 
sont parfois à peu près égaux comme dans les tours adultes, 
d'autres fois u n des filets naissants est beaucoup plus petit que 
l'autre, e t s'accroît ensuite de manière à atténuer cette diffé
rence. 

Cette disposition fait le passage à un troisième mode de déve
loppement des formes à deux filets : sur les premiers tours ornés, 
il n'y a qu ' un filet, le deuxième apparaît plus haut, d'abord à 
peine marqué, puis de plus e n plus proéminent (fig. 6). 



La première conclusion à tirer de ces faits est qu'ils militent 
en faveur de la parenté des formes à granulations et des formes 
à filets lisses, des formes à une, à deux, à trois lignes d'ornemen
tation. L'ontogénie fournit donc un argument qui s'ajoute à ceux 
déjà invoqués par les auteurs pour ne point faire de coupures 
entre les formes pourtant si différentes du Cerilhium Iro-
chleare. 

En outre nous pouvons maintenant répondre à la question 
posée au début de cette étude. Dans une même espèce, le déve
loppement de l'ornementation ne se fait pas toujours suivant le 
même processus. Des filets lisses peuvent dériver de lignes de 
granulations ou de filets lisses et inversement. De plus, ce qui 
me paraît plus intéressant, le nombre des lignes d'ornementation 
des premiers tours, loin d'être toujours le même, présente autant 
de modalités que celui des tours adultes, et est sans relation 
directe avec celui des tours adultes. 

Les observations précédentes peuvent se résumer ainsi : 

O R N E M E N T A T I O N 

D E S T O U R S A D U L T E S . 

3 rangs de granulat ions 

2 rangs de granulat ions 

3 filets l isses. 

2 filets l isses . 

O R N E M E N T A T I O N 

D E S P R E M I E R S T O U R S 

3 rangs de granulat ions 
2 filets 

3 rangs de granula t ions 

3 rangs de granula t ions 
3 filets lisses 
2 filets granuleux 
2 filets l isses 

3 rangs de granula t ions 
2 filets l isses 
1 filet l isse. 

Je suis persuadée qu'il existe d'autres modes d'apparition de 
l'ornementation ; malheureusement les observations ne peuvent 
être aussi nombreuses qu'on-le voudrait, car on trouve beaucoup 
plus de Cerithium trochleare à sommet tronqué ou usé, que de 
coquilles permettant une bonne étude des premiers tours. 

De mes premières observations, il me semblait résulter que les 



formes les plus anciennes qu'il m'ait été possible d'étudier, celles 
de Jeurres, avaient un développement de l'ornementation uni
forme, e t qu 'on pouvait peut-être, par suite, expliquer la variabi
lité de l'ontogénie des formes plus récentes en faisant appel à 
des faits d'accélération embryogénique qui tendraient à réaliser dès 
les premiers tours les caractères définitifs, en même temps qu'à 
des phénomènes de croisement entre les différentes formes, qui 
produiraient la diversité de l'allure du développement et son appa
rente indépendance vis-à-vis des caractères de l'ornementation 
adulte. Mais après de nouvelles observations, les formes de Jeurres 
m'ont paru manifester une aussi forte variabilité des caractères 
ontogéniques que les formes suivantes. Cette variabilité de 
l'ontogénie a-t-elle existé dès l'origine de l'espèce ? 

Quelle que soit d'ailleurs l'explication qu'on puisse donner de 
ces faits, je voulais surtout montrer que, dans une même f o r m e , 
et à fortiori, « dans une même série de formes », l'évolution des 
ornements peut présenter une très grande variabililité. Je n'en 
crois pas moins au grand intérêt d'études de l'ordre de celles qu'a 
faites Boussac sur l'apparition de l'ornementation. S'il est en 
effet des espèces comme Cerithium trochleare, il en est d'autres 
qui montrent une grande constance dans les traits principaux 
de leur ontogénie. C'est ce que j 'a i constaté dans des esjDèces 
associées dans le Stampien à Cerithium trochleare, telles que 
Cerithium plicatum BRUG. et Cerithium Lamarcki BRONGN. De 
sorte qu'il est certainement possible d'utiliser le critérium onto-
génique pour étudier la parenté des espèces de Cérithes ; mais ce 
critérium ne doit pas être utilisé seul, et ne doit pas être manié 
a v e c moins de précaution que les autres qui ont servi jusqu'ici à 
définir des groupes plus ou moins naturels de Cérithes. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE XXXIX 

Le g T a n d i s s e m e n t est 8 pour tous les échantillons. 

F I G . 1 . — Forme à 3 filets lisses sur les tours adultes et à trois rangs de granu
lations sur les premiers tours. 

Jeurres. Collection de la Sorbonne. 
F I G . 2 . — Forme à trois filets lisses sur les tours adultes et à trois rangs de 

granulations sur les premiers tours. 
Pierrelitte. Collection de la Sorbonne. 

F I G . 3 . — Forme à 2 filets lisses sur les tours adultes et à 3 rangs de granulations 
sur les premiers tours. 

Jeurres. Collection de la Sorbonne. 
F I G . 4 . — Forme à 2 filets granuleux puis lisses sur les tours adultes, à 3 rangs 

de granulations sur les premiers tours. 
Morigny. Collection Cossmann. 

F I G . 5 . — Forme à 2 filets lisses sur les tours adultes et à 2 filets lisses sur les 
premiers tours. 

Pierrefitte. Collection d e la Sorbonne. 
F I G . 6 . — Forme à 2 filets lisses sur les tours adultes et à 1 filet sur les premiers 

tours. 
Pierrefitte. Collection d e la Sorbonne. 



NOTK DE H. Douvi l lé 

Bull. Soc. géol. de France S. 4 ; t. X X I X : pl. X X I X 

I m p . T o r t e l l i e r et C i e , A r cue i l (SeineJ 



N O T E DE H. Douvi l lé 
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N O T E DE H . Douvi l lé 

Bull. Soe. géol. de France S. 4 ; t. X X I X ; pl. X X X I 

I m p . To r t e l l i e r et C i e . A rcue i l ( S e i n e ) 



NOTE DE H. Douvi l lé 

Bull. Soc. gréol. de France S. 4 ; t. X X I X ; pl. X X X I I 

I m p . T o r i e l l i e r et C i e A r cue i l f Se ine ) 



NOTE DE P. Viennot et E. J. White 

Bu l l . S o c . g é o l . d e F r a n c e S. 4 ; t. X X I X ; pl. X X X I I I 

Cl i chés P. V i en noi I m p . To r t e l l i e r et C i e , A r cue i l fSe ine j 



NOTE DE G . Du Dois 

Bull. Soc. géol. de France S. 4 ; t. X X I X ; pl. X X X I V 

G. D u b o i s Phor. I m p . To r t e l i i e r et O ie . Arcue i l ( S e ine ) 



N O T E DE G. Lecointre 

Bull. Soc. géol. de France S. 4 ; t. X X I X ; pl. X X X V 

I m p . To r t e l l i e r et C i e , A rcue i l ( S e i n e ) 



N O T E DE J. Cottreatt 

Bull. Soo. géol. de France S. 4 ; t. XXIX ; pl. XXXVI 

fmpp. Torteliier et Cie', Arcueil (Seine) 



N O T E DE J. Cottreau 

Bull. Soc. géol. de France S. 4 ; t. X X I X ; pl. X X X V I I 

inipr. Tortellier et Cie, Arcueil (Seine) 



NOTE DE J. Lambert et V. Pérebaskine 

Bull. Soc. gréol. de France S. 4 ; t. XXIX ; pl. XXXVIII 

Irïipp. Tortellier et Cie. Arcueil (Seine) 

Échinides du Soudan 



N O T E DE H. Alimen 

Bull- Soo. géol. de France S. 4 ; t. XXIX ; pl. XXXIX 
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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 
DE L A 

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

DANS LES P Y R É N É E S 
du 19 septembre au 10 octobre Wi8. 

Les membres de la Société qui ont assisté à la Réunion extra
ordinaire sont : 

M I l e ALIMEN. 
MM. ARABO. 

ARGAND. 
ASTRE. 
AMINI. 
BARRABÉ. 
LÉON BERTRAND. 
BLAYAC. 
BOGDANOVITCH. 
CASTERAS . 
CORROY. 
CHARVET. 
ClZANCOURT (DE). 
DALLONI. 
DlJBAR. 
DuFFOUR. 
DURAND. 
EHRMANN. 
F o R T A N l E R (RAMIÈRE D E ) . 

GluNOUX. 
HARRACA. 
CHARLES JACOB. 

M m e JÉRÉMINE. 
MM. JODOT. 

JUNG. 
KARPINSKY. 
LAPPARENT ( J . DE). 
LAVERUIÈRE. 
LOKY. 
L l J G E O N . 

M" c MALYCHEFF. 
MM. MAHDUEL. 

MKNGAUD. 
MENGEL. 
M l G A U X . 

Mo 11 ET. 
M l l e PI-'ENDER. 
MM. RAGUIN. 

M . ROUBAULT. 
SCHNEEGANS. 
R . STAUB. 
PIERRE 'FERMIER. 
TRANIEH. 
VlENNOT. 

Les personnes étrangères qui ont suivi les excursions sont : 

M m e s CORROY. 
DALLONI. 
EHRMANN. 

M . BOUREIL. 

M M . FLORENTIN. 
A . MARIN. 
VAL.LE ( A . DEL) . 
VIDAL. 

Soit, au total, 52 participants. 
14 j a n v i e r 1931. Bul l . Soc. g'éol. Fi-., (4), XXX. — 32 



Séance d'ouverture du dimanche 3 0 septembre. 

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE TERMIER, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ, 

PUIS DE M. LÉON BERTRAND, PRÉSIDENT DE LA RÉUNION 

La séance est ouverte à 18 h. 30 dans le salon de l'hôtel de 
Rennes-les-Bains. 

Sur l'invitation de M. P . Termier, les participants à la Réu
nion extraordinaire procèdent à l'élection de leur bureau. 

Sont élus : 

Président : M. L é o n B e r t r a n d . 
Vice-Présidents : MM. Ch . J a c o b , P . V i e n n o t , L . B a r r a b é . 
Secrétaire : M. E . R a g u i n . 
Trésorier : M. M . R o u b a u l t . 

M. L é o n B e r t r a n d fixe en quelques mots le caractère de la 
réunion extraordinaire de 1928. Il rappelle que la Société s'est 
déjà réunie à Rennes-les-Bains en 1892, et a reconnu en parti
culier le chevauchement de Bug'arach sous la conduite de 
M. L. Curez. Il indique les modifications au programme rendues 
nécessaires par l'heureuse affluence de nombreux participants. 

M. C h . J a c o b remercie la Société de son élection. Il souligne 
l'importance des discussions qui auront lieu et parle des travaux 
récents 1 qu'il a effectués dans la région, avec la collaboration 
de MM. M. Casteras et E. Ramière de Fortanier. 

La Société va se trouver en présence de deux explications pour 
interpréter les faits qui lui seront soumis. L'une, la conception 
de M. Léon Bertrand, devenue classique, est bien connue. Elle 
inspire du reste le programme de la réunion. (V. le C.R. soinm. 
de la Société géologique, 1928, Fasc. 11). D'autre part, les 
recherches récentes, auxquelles il a été fait allusion, amènent 
M. Jacob et ses Collaborateurs à des vues différentes, qui 
rejettent le charriage des massifs hercyniens du versant nord-

1 . M . CASTERAS et lï. RAMIÈRE niî F O R T A N I E R . S u r la s t r u c t u r e du cha înon du 
Pech d e Foix . Bull, de la Soc. d'Hist. Natur. de Toulouse, L V I I , 2» t r i m . 1 9 2 8 , 
p . 2 3 3 . 

M CASTERAS. S u r la s t r u c t u r e du massif d e Bessède (Aude) e t s u r ses re la t ions 
t e c t o n i q u e s avec le massif du S a i n t - B a r t h é l é m y (Ariège) . £R. Ac.Sc, t . 1 8 6 , 
p . 1 6 3 3 . 1 9 2 8 . 

C H . JACOD et M . CASTERAS. O b s e r v a t i o n s s u r la pa r t i e o r ien ta le du v e r s a n t n o r d 
des P y r é n é e s . Bull, de la Soc. d'Hist. Natur. de Toulouse, L V I I , 3 ° t r i m . , 1 9 2 8 , 
p . 2 9 9 . 



pyrénéen. Ceuxci ne proviennent pas de la Zone axiale et ils sont 
situés encore dans leur position respective initiale. La couver

ture secondaire les enveloppe tous et ne passe sous aucun d'eux. 
Du reste, pour bien préciser cette manière de voir, en même temps 
que pour marquer les étapes récentes, M. Jacob a rédigé ces 
tempsci, en collaboration avec M. Casteras, l'une des notes 
citées [Observations sur la partie orientale du versant nord des 
Pyrénées). Des exemplaires en sont offerts aux participants de la 
réunion. 

En terminant, M. Jacob tient à rendre hommage aux travaux 
de M. Léon Garez. Nombre des objections, soulevées dans les 
deux dernières années, figurent déjà explicitement dans les 
publications de notre Confrère, notamment dans le dernier 
Mémoire consacré par lui à la question Mais à l'époque, la cri

tique de M. Garez n'a guère retenu l'attention. 

M. L é o n B e r t r a n d rappelle d'abord sommairement les diverses 
interprétations de la tectonique pyrénéenne antérieures à ses 
travaux. Après Magnan, qui avait admis l'existence d'une série 
de compartiments séparés par de grandes failles qui, quoique 
parfois très voisines, auraient dû produire des dénivellations sou

vent considérables, M. Léon Carez a aussi divisé les Pyrénées 
en grandes zones longitudinales séparées par des failles, bien 
qu ' i l ait toutefois reconnu l'existence de déplacements tangentiels 
importants dans la structure du Pic de Bugarach, au pied duquel 
la Société passera le lendemain matin, ainsi que dans la région 
de Gavarnie. Par contre, Joseph Roussel avait admis que la tec

tonique de la chaîne est caractérisée par une série de « rides », 
qu ' i l poursuivait d'une extrémité à l'autre des Pyrénées avec u n 
tracé presque rectiligne, aussi bien dans les terrains primaires que 
dansles couches secondaires et tertiaires ; toutefois le tracé de 
ces plis, voire même leur direction, ont varié considérablement 
dans ses mémoires successifs. 

Il estime utile, d'autre part, de rappeler l'ambiance qui régnait, 
presque sans contestation, dans l'école géologique française lors 
de ses recherches sur la chaîne pyrénéenne, exécutées pour la 
plupart il y a plus de 2 0 ans. C'était alors l'époque où, à la suite 
des mémorables travaux de Marcel Bertrand, le rôle capital des 
grands chevauchements et charriages apparaissait de plus en plus 
évident, non seulement dans les Alpes, grâce aux recherches de 
M. Pierre Termier, d'Emile Haug, de Kilian, de M. Lugeon, 

1. L. CAREZ. R é s u m é de la Géologie des P y r é n é e s F r a n ç a i s e s . Mêm. Soc. Géol. 
de France, i° sér ie , t . 11, niéni . № 7, 1912. 



d'Emile Argand, de lui-même, mais était invoqué aussi pour 
expliquer les anomalies structurales de maintes autres chaînes, 
d'âge tertiaire ou plus ancien : de la Sicile, de la Tunisie, des 
chaînes atlasiennes d'Algérie et du Maroc, etc. 

En ce qui concerne les Pyrénées elles-mêmes, dans des études 
malheureusement restées sans lendemain sur la partie occidentale 
de la chaîne, M. Termier avait signalé les caractères d'un pays 
de nappes dans la Feuille de Saint-Jean-Pied-de-Port, notion 
étendue par lui en collaboration avec M. Léon Bertrand à une 
plus grande partie du Pays basque à la suite d'une tournée com
mune. D'ailleurs, lors de son premier contact avec les Pyrénées, 
M. Charles Jacob lui-même a commencé pas décrire une « nappe 
du Montsech », ensuite abandonnée. 

M. Léon Bertrand tient, d'autre part, à faire observer qu'à la 
fin de son mémoire principal dans lequel il a abouti à son essai 
de synthèse sur la structure des Pyrénées orientales et centrales, 
actuellement si vivement combattu, il insistait sur le caractère 
hypothétique de sa conception, en précisant bien qu'il n'avait 
aucunement la prétention de croire qu'il avait abouti à une syn
thèse définitive et que bien des points de détail en seraient cer
tainement à retoucher considérablement. Il terminait ainsi : 
« Par l'exposé des résultats de mes recherches, malgré leur état 
encore incomplet, et par l'extension que j 'a i cru pouvoir en faire 
aux régions qui avoisinent celle que j 'ai personnellement étudiée, 
je n'ai voulu qu'apporter une contribution provisoire à l'étude de 
cette chaîne pyrénéenne, dont la géologie n'a commencé à s'éclai
rer qu'en ces derniers temps, grâce aux efforts persévérants des 
nombreux géologues qui se sont attachés à la faire connaître. Je 
ne me flatte pas de l'espoir que mes idées seront acceptées sans 
discussion par tous mes collègues en géologie pyrénéenne ; mais, 
du moins, je souhaite que, de leur choc avec celles de mes con
tradicteurs, jaillisse un peu de lumière sur l'énigme géologique 
qu'était, si récemment encore, la structure de la Chaîne des 
Pyrénées (Décembre 1907). » 

Pas plus alors qu'aujourd'hui, il ne considérait donc ses idées 
comme intangibles, ayant simplement essayé de coordonner un 
grand nombre de faits tectoniques, stratigraphiques et pétrogra-
phiques jusque-là dépourvus de lien, et cela sous la poussée 
même des faits et en ayant modifié progressivement ses opinions 
au cours de ses recherches, après être parti d'une conception très 

1 . Liiox B E R T R A N D . Conlribulion à l'histoire sl.ratigraphique et tectonique des 
Pyrénées orientales et centrales U.C.G,F., n° 1 1 8 , 1 9 0 8 , 1 S 3 pages, avec 4 0 fi g. et 
5 Planches en couleurs. 



analogue h celle qu'on lui oppose aujourd'hui. D'ailleurs, il a 
déjà apporté ou accepté un certain nombre de modifications 
essentielles à sa conception primitive ; c'est ainsi qu'avec 
M. Gaussen, il a admis que le Massif des Trois-Seigneurs, appar
tenant à la « nappe B », a son origine au bord de la zone pri
maire axiale et qu'il a accepté le rattachement du Massif pri
maire de la Barousse à cette même série. 

M. C h . J a c o b tient à relever l'allusion faite par M. Léon Ber
trand à « une nappe du Montsech, aujourd'hui abandonnée. ». 

Il est parfaitement exact, comme je l'ai reconnu moi-même en 
1925 1 , que les observations de MM. Lugeon et Oulianoff, dans 
les environs de Camarasa (Catalogne) nous ont montré, à 
M. Paul Fallot et à moi, auteurs de la Nappe du Montsech, que 
les terrains secondaires de la dite Nappe ne flottent point sur 
des poudingues attribués au Nummulitique. Les poudingues se 
plaquent en réalité contre des parois de vallées, creusées elles-
mêmes dans la série secondaire. Les poudingues sont postpyré-
néens et la région de Camarasa ne montre point la fenêtre que 
nous avions indiquée. Il est parfaitement exact aussi que j 'ai 
modifié par la suite, tant dans la vallée du Sègre que dans celle 
de la N. Pallareza, les indications fournies en 1914. 

Mais la conception générale subsiste. Sur une longueur, recon
nue aujourd'hui depuis Pobla de Lillet jusqu'aux approches du 
Mont-Perdu, c'est-à-dire suivant plus de 100 km., un contact 
anormal sépare la série sud-pyrénéenne, plus complète, d'un 
revêtement de la Zone axiale, où manquent le Lias, le Jurassique 
moyen et les terrains urgoniens. Le front nord de la série sud-
pyrénéenne, en continuité avec le Montsech, s'avère donc comme 
un front de nappe, ou tout au moins comme le front d'une série 
qui a glissé vers le Nord. Cette conception s'est développée et 
elle m'a permis de donner une interprétation des Pyrénées en 
Catalogne et en Aragon, sur laquelle de longues explications ont 
été fournies ail leurs 2 . 

Puisque M. Léon Bertrand m'a conduit à évoquer ici des tra
vaux, dont le rapport n'apparaît pas immédiat avec l'objet de la 
réunion, je puis ajouter quelques compléments plus directement 
intéressants aujourd'hui. 

1. C H . J A C O B et P . F A I . I . O Ï . A p r o p o s de la géologie du Sud des P y r é n é e s 
C.R. somm. de la Soc. Géol. de France, 4° sér ie , t . X X V , p . 80 à 82. 

2.. C H . JACOII , P . FAI.LOT, G. A S T R E et R. C I H Y . Obseï v a t i o n s t e c t o n i q u e s su r le 
v e r s a n t mér id iona l des P y r é n é e s . GR. du XIV° Congrès géologique international, 
2« fasc. Madr id , 1927, p p . 335 à 411 avec 4 p l . h o r s t ex te . 



C'est en effet en Espagne que j 'a i pris « un premier contact 
avec les Pyrénées ». C'est de là que, progressivement, nos efforts, 
je veux dire ceux de mes Collaborateurs et les miens, ont débordé 
vers le Nord. La distinction d u n e série sud-pyrénéenne et de 
la Zone axiale s'est montrée féconde même pour le Nord. Elle 
nous a habitués à l'autonomie de la Zone axiale, dont le revête
ment est distinct également de la couverture des massifs nord-
pyrénéens. Il a fallu toutefois les observations précises rassem
blées par les naturalistes toulousains, MM. Astre, Casteras, 
Ramière de Fortanier et d'autres encore, y compris M. Gaussen 1 , 
tous parfaitement au courant de l'évolution progressive de mes 
idées, pour que, avançant pas à pas et revenant en partie aux 
conceptions de M. Carez et aussi de M. Henri Douvillé, nous 
affirmions à notre tour qu'aucun des massifs en discussion ne 
provenait de la Zone axiale. Sur cette affirmation, la Société 
Géologique, mise par M. Léon Bertrand en présence des faits, 
va pouvoir se faire une opinion. 

M. L é o n B e r t r a n d fait observer que c'est seulement en 
quelques points, très isolés les uns des autres et généralement 
distants du bord septentrional de la zone primaire axiale, que se 
rencontrent les témoins d'une couverture secondaire de cette 
zone présentant des caractères stratigraphiques différents de ceux 
de la couverture des massifs nord-pyrénéens. Mais, dès qu'on 
arrive au bord septentrional de la zone axiale, où la couverture 
de terrains secondaires, superposés au substratum hercynien est 
visible sur de grandes longueurs (série A), elle présente alors la 
même série stratigraphique que la couverture des massifs pri
maires nord-pyrénéens, abstraction faite des phénomènes de 
métamorphisme qui ont affecté celle-ci en certaines parties. C'est 
même cette communauté de constitution qui avait été l'un des 
principaux arguments de son interprétation. 

M. C h . J a c o b s'excuse de répéter ce qu'il a déjà dit bien des 
fois depuis 1926'- et même antérieurement dans ses cours 

1 . En ce qui concerne ce dernier, M. Léon Bertrand fait observer que la 
coupe structurale de la région nord-pyrériéenne indiquant les relations du Mas
sif des Trois-Seigneurs et de la Zone primaire axiale qui ligure dans la thèse de 
doctorat de M. Gaussen a été dessinée en collaboration par celui-ci et lui-même, 
comme l'indique bien M. Gaussen dans son texle. Elle démontre donc que 
M. Léon Bertrand avait déjà admis dès cette époque, la possibilité d'un enraci
nement de ce massif, contrairement à sa première interprétation de 1 9 0 9 . 

2 . Voir notamment le C.R. du X[V° Congrès international, p. 4 1 0 , où l'on peut 
lire : « Sur son versant méridional et probablement jusqu'au N du Canigou, c'est-
à-dire sur la majeure partie de sa largeur, le pli de fond axial des Pyrénées 
montre un revêtement post-hercynien, dans lequel paraissent manquer le Lias, le 
Jurassique moyen et le Crétacé inférieur, soit parce qu'ils ne sont point déposés, 
soit parce qu'ils ont été dénudés avant le Crétacé supérieur. » 



autographies de Toulouse. Le Crétacé supérieur repose direc
tement sur les terrains primaires de la Zone axiale, avec interpo
sition locale des seuls Permotrias et Trias, dans toute la région 
occidentale depuis Gavarnie jusqu'au versant septentrional dans 
le Pic de Bazes près d'Argelès. A l'Est, il est connu dans la 
même position à la Sierra del Gadi et à Amélie-les-Bains. Il est 
probable plus au Nord encore, au N du Canigou, d'après les 
blocs découverts à Taurignya en 1906 par M. Mengel. 

La Zone axiale, à ses deux extrémités, se trouve donc réser
vée sur la majeure partie de sa surface et, si l'on joint le Pic de 
Bazes au N du Canigou, il ne restait au N qu'une marge étroite 
pour enraciner les nappes de M. Léon Bertrand. 

Ces remarques, qui ne sont rappelées que pour avoir orienté 
au début tous les travaux toulousains, n'ont plus aujourd'hui 
qu'un intérêt rétrospectif. Les points essentiels du versant nord-
pyrénéen (Barousse, Tarascon d'Ariège, Oust-Massat, Saint-
Barthélemy, Bessède, etc.) sont revus. Sur son parcours, la 
Société sera mise en présence de constatations objectives et elle 
n'aura quà examiner les rapports des massifs hercyniens, y 
compris le ])ord N de la Zone axiale, avec leur propre couver
ture secondaire. 

M. P . V i e n n o t remercie la Société de son é lect ion. Il résume en 
quelques mots la journée du '29 septembre aux environs de Gabian. 

Ensuite M. B l a y a c fait une communicat ion sur le Trias de la Val
lée de la Tongue . 

M. L . B a r r a b é remercie la Soc ié té . Il précise brièvement la struc
ture des Corbières, vis i tées le 30 septembre sous sa direction par les 
participants à la première partie de la Réunion . 

Puis M. P . V i e n n o t pose le problème des phénomènes tectoniques 
aberrants auxquels il propose d'attribuer le nom d'extrusions, et dont 
il entretiendra la Société sur le terrain. 

Enfin M. G a s t e r a s dépose une note intitulée : Structure du mas
sif de VAgly (Pyrénées-Orientales]. 

La séance est levée à 19 h. 3 0 . 



COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DU 2 9 SEPTEMBRE : 
VISITE DU GISEMENT PÉTROLIFÈRE DE G Â B I A N 

PAR P. Viennot. 

La matinée a été consacrée à la coupe de la vallée de la Tongue, 
l'après-midi aux chantiers (sondages en cours et puits produc
tifs). Je serai bref dans ma description, pour éviter de répéter 
les publications antérieures 1 . 

I . — COUPE DE LA VALLÉE DE LA TONGUE (fig. 1 ) . — La Société 
avait à vérifier l'interprétation proposée par L. BARRAIÎÉ en 1 9 2 3 
dans son rapport de mission, et confirmée par moi-même lorsque 
j 'a i placé le sondage n° 1 en 1 9 2 4 . En abordant la vallée de la 
Tongue à une centaine "de mètres en amont du pont du chemin de 
fer et en se dirigeant vers le Sud, on rencontre successivement : 

1 ° les porphyrites très altérées d'âge permien inférieur ; 
2° le complexe des schistes gris foncé à débris de végétaux, des 

dolomies grises finement litées et des conglomérats à éléments 
calcaires du Permien franc ; 

3 ° le complexe, généralement coloré de rouge, parfois de vert, 
des schistes plus ou moins gréseux et psammitiques et des con
glomérats et brèches à galets de quartz et à ciment dolomitique, 
attribué par nous au Permo-Trias ; ce complexe est bien déve
loppé juste en amont du pont du village de Gabian ; 

4° un horizon de calcaire dolomitique jaunâtre en gros bancs, 
passant à la cargneule, et peut-être assimilable au Muschelkalk ; 

5° des marnes noires avec gypse blanc et rose, du Keuper, à 
la hauteur des dernières maisons du village vers l'aval. 

Tout cet ensemble est concordant et affecté d'un pendage 
moyen d'environ 2 0 ° au Sud. 

Puis, sur quelques dizaines de mètres, la coupe est cachée par 
des atterrissements récents. Au delà de cette lacune, on observe 
la répétition des niveaux 3 , 4 et 5 : le complexe 3 comporte une 

1. L. BAUHAUÉ c l P . V I E N N O T . S u r la d é c o u v e r t e d 'un g i semen t pé t ro l i f è re à 
Gab i an ( H é r a u l t ) . CR. Ac. Se, t. C I . X X I X , p . 1179-1181, 1924. 

P . VIENNOT. Les « r o c h e s - m a g a s i n s » du pé t ro le de Gabian (Hérau l t ) . Bull. 
Soc. Gèol. Fr., 4" sér . , t . X X V , p . 429-438, 1925. 

P . VIENNOT. Le g i s e m e n t pé t ro l i fè re de G a b i a n . Revue Pétrolifère, n° 
255, 4 févr ie r 192S. 



épaisseur plus grande qu'en 
amont de schistes psammi

tiques rouges et verts, qui 
se développent jusqu'en aval 
de la route GabianRoujan, 
et supportent des conglomé

rats et brèches à galets de 
quartz et à ciment dolomi

tique identiques à ceux déjà 
signalés. Les divers faciès 
se retrouvent, parfaitement 
semblables à ceux observés 
en amont du village, et le 
pendage moyen demeure 
voisin de 20°. Sur les brèches 
repose le calcaire dolomi

tique jaune (4°), visible seu

lement sur une faible épais

seur auprès du petit bâti

ment de la « Fontaine de 
l'huile ». Après une lacune 
de visibilité de quelques 
dizaines de mètres, on voit 
les_ marnes grises à gypse 
du Keuper, froissées comme 
elles le sont toujours, et 
alfecléesd'un pendagemoyen 
de 20° au Sud ; un peu en 
aval, le bombement que 
nous avons appelé Г к anti

clinal de la Tongue » fait 
affleurer à nouveau l'horizon 
de calcaire dolomitique avec 
un noyau de brèche. Sur le 
flanc sud de cette voûte 
repose en trangression la 
mollasse calcaire à Oslrea 
crassissima de l'Helvétien, 
affectée d'un faible pendage 
méridional. 

La répétition des niveaux 
t r i a s i q u e s à p a r t i r d e s 
s c h i s t e s r o u g e s ne p e u t 
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s'expliquer que par un accident, une faille inverse dont la 
trace passe dans la zone d'atterrissements récents en aval du 
A'illage. Les deux seules particularités tectoniques de la coupe 
sont donc, pour L. Barrabé et pour moi, un pli faille et Vanti
clinal simple de la Tongue. 

Cette interprétation de la coupe de la rivière étant admise, et 
l'huile ayant suinté entre l'horizon des brèches et le Keuper, 
nous avons considéré que les marnes à gypse constituaient la 
couverture du pétrole accumulé dans les brèches (roche-réservoir). 
Le sondage n° 1, placé sur le prolongement direct de l'anticlinal 
de la Tongue, a fourni la vérification de nos conclusions, qui 
m'ont d'ailleurs paru recevoir l'approbation de tous nos confrères 
présents, à l'exception de M. BLAYAC. 

Cet auteur a publié en 1927 1 son interprétation, qui diffère 
essentiellement de la nôtre par les points suivants : 

1° M. Blayac voit dans la coupe de la Tongue, en amont de la 
Fontaine de l'huile, une seule série stratigraphique simple : il 
assimile en effet les schistes gréseux psammitiques rouges et 
verts des environs de la route Gabian-Roujan (avec lesquels il 
voit des « marnes bigarrées ») au Trias supérieur, qui se termi
nerait par les conglomérats-brèches à galets de quartz et ciment 
dolomitique de la Fontaine de l'huile, peut-être déjà rhétiens 
d'après lui. Or, tous les géologues présents ont pu constater que 
la série stratigraphique des environs de la route Gabian-Roujan 
était parfaitement identique au complexe permo-triasique (3° de 
ma coupe) observé en amont du village de Gabian, contrairement 
à ce qu'a écrit à ce sujet M. Blavac. D'ailleurs, le Keuper de la 
région ne présente jamais le faciès des schistes psammitiques 
rouges et verts, mais bien celui d'argiles gypsifères généralement 
grises, exceptionnellement rouges. Et l'Infralias, qui affleure à 
Fouzilhon, est à l'état de marnes vertes et de calcaires dolomi-
tiques en plaquettes avec quelques petits bancs de grès fins : il 
ne ressemble nullement aux conglomérats-brèches de la Fontaine 
de l'huile. Enfin, les coupes des sondages permettent de préci
ser, sans aucune ambiguïté, l'âge relatif des couches de la région : 
les conglomérats-brèches à galets de quartz et ciment dolomi
tique s'y montrent toujours subordonnés aux marnes à gypse du 
Keuper, et dominent eux-mêmes les schistes psammitiques rouges 
et verts passant à la base aux schistes gris du Permien franc. 
L'attribution au Permo-Trias du complexe rouge n'est donc pas 
douteuse. 

1. J . BLAYAC. Le g i s e m e n t pé t ro l i f è re de G a b i a n . Conférence faite au Congrès 
des Carburants t enu à Montpe l l i e r du 15 au 17 j u i n 1927. 



2° M. Blayac a écrit dans sa publication : « . . . l'anticlinal de 
la vallée de la Tongue n'est pas un anticlinal, mais un dôme de 
court diamètre, et la sonde... pouvait aussi bien tomber sur un 
synclinal. En effet on devait vraisemblablement supposer qu'une 
série de cuvettes synclinales et de dômes pouvaient faire suite 
vers l'Ouest au dôme de la Tongue ». Or, les couches de calcaire 
dolomitique constituant le flanc sud de l'anticlinal de la Tongue 
se suivent vers l'Ouest, à Vaffleurement, sans discontinuité, sur 
une longueur de plus de 700 m., jusqu'à la colline Bastard, où 
elles disparaissent sous le lambeau liasique décollé et en recou
vrement sur le Keuper. Ces strates dolomitiques dessinent un 
léger mouvement tournant, de sorte que la direction du pli, 
presque W N W . dans la vallée de la Tongue, passe peu à peu à 
W S W . au voisinage de la colline Bastard. En aucun point de 
leur parcours ces strates ne marquent de tendance à dessiner une 
terminaison périclinale, vers l'Ouest, de l'anticlinal qui se pro
longe donc, selon toute apparence, par la zone productive. Tous 
les sondages ayant rencontré des imprégnations pétrolifères sont 
répartis sur une bande à peu près rectiligne de ISO m. de large 
sur 1.300 m. de long qui correspond, d'après les coupes mêmes 
des sondages, à une zone axiale anticlinale très nette en conti
nuité avec la voûte de la Tongue. Le sondage n° 1 se trouve au 
voisinage du centre de cette zone, et, quel qu'eût été l'emplace
ment choisi initialement pour forcer dans cette longue bande anti
clinale, les indices positifs auraient été mis en évidence, et le gise
ment était décelé. 

II. — EXAMEN DE CHANTIER : SONDAGES EN COURS ET PUITS PRODUC
TIFS. —• La Société a examiné le fonctionnement des pompes 
d'extraction et des appareils de forage, ainsi que les carottes 
provenant de divers sondages. Elle a pu vérifier les coupes, très 
comparables d'un puits à l'autre, et comprenant typiquement : 
les marnes à gypse toujours froissées (Keuper), l'horizon des 
brèches à galets de quartz et ciment dolomitique (roche-réservoir 
de l'huile), les schistes psammiliques rouges et verts du Permo-
Trias. Je ne reviendrai pas ici sur la description détaillée du gise
ment, que j ' a i exposée dans ma conférence à la Revue Petroli
fere. Je tiens seulement à rappeler que l'anticlinal productif s'en
gage, en conservant sa direction ENE-WSW, sous le lambeau 
liasique de Fouzilhon. Actuellement, les forages de recherche se 
localisent aux deux extrémités de la zone anticlinale imprégnée, 
pour préciser son extension. De plus, un grand forage (n° 24) est 
en cours d'exécution pour explorer le substratum paléozoïque. Il 
atteint actuellement la profondeur de 590 m., et a rencontré les 
terrains suivants : 



0-50 argiles rouges et jaunes à galets (Miocène) ; 
50-207 marnes grises à gypse , froissées (Keuper) ; 
207-235 brèche dolomi l iquè et quartzeuse (roche-réservoir ici 

stérile) ; 
235-370 schistes psammit iques rouges et verts (Permo-Trias) , pen

ti âge 20° ; 
370-450 schistes gris foncé et conglomérats à é léments calcaires 

imprégnés de bitume (Permien) ; 
450-563 porphyrite altérée ; 
563-590 schistes g r i s a toucher gras (Silurien à Monograptus). 

La présence de bitume dans le Permien confirme l'hypothèse, 
que nous avons émise dès le début des recherches, d'une origine 
paléozoïque du pétrole, aujourd'hui accumulé dans les brèches 
caverneuses du Permo-Trias. 

MM. M . L u g e o n et M . G i g n o u x présentent des observations. 
M. M. Gignoux se déclare d'accord avec M. P. V i e n n o t en ce qui con
cerne l'attribution au Permien et non au Keuper des couches s i tuées 
au N de la Source d'Huile de Pétrole . Son interprétation différerait de 
celle de M. P. Viennot clans la région plus au Sud. 



L E TRIAS DE LA VALLÉE DE LA TONGUE 
A U X E N V I R O N S D E GABIAN ( H É R A U L T ) 

PAU J. Blayac. 

La vallée de la Tongue, petit affluent de l'Orb, a fait l'objet 
entreMM. Barrabé, Viennot et moi-même, au cours delà Réunion 
extraordinaire de la Société en 1928, d'une discussion relative à 
la stratigraphie et à la tectonique du Permien et du Trias 1 . Sui
vons la Tongue du pont du chemin de fer à 200 m. en amont 
de Gabian jusqu'à la Fontaine de l'Huile et au delà vers l'aval. Le 
Permien est formé de poudingues et de grès qui, au voisinage du 
Trias inférieur, un peu avant le barrage de l'ancien moulin, font 
déjà peut-être, partie de ce dernier étage. Le pendage des strates 
est de 20 à 25° vers le S. E., comme il va l'être plus loin dans 
tout le Trias. 

Au barrage affleurent des grès tendres à Equisetum, concor
dants, tout au moins en apparence, avec le Permien précédent. 
Au-dessus, sont des poudingues, des grès, des marnes schisteuses 
psammitiques de couleurs bariolées ; certains bancs sont nette
ment dolomitiques. Tout cet ensemble peut être attribué au 
Trias inférieur; son épaisseur est d'environ 25 mètres. 

Viennent ensuite toujours en concordance et avec le même 
pendage, des grès vacuolaires à ciment dolomitique, puis des 
dolomies poreuses dont certaines parties sont bréchiques et d'autres 
à graviers de quartz (épaisseur 15 mètres). Malgré l'absence de 
tout fossile il n'y a pas d'inconvénient à faire de ces grès et de 
ces dolomies un représentant du Trias moyen [Muschelkalk). 
C'est dans cette formation que les forages productifs ont rencon
tré l'huile de pétrole, à 2 km. environ à l 'WSW. 

Sur ce Muschelkalk reposent des marnes à cargneules (10 à 
15 m.) auxquelles font suite des marnes noires à gypse. Nous 
sommes tous d'accord pour placer ces diverses marnes dans le 
Trias supérieur ou Keaper. La stratification n'y est guère visible. 
Dès qu'on quitte la zone des dolomies pour entrer dans celle-ci 
le relief s'abaisse ; il est alors couvert soit de terres alluviales 
déposées par la Tongue, soit de terres de remaniement ou d'ébou-

1. La B ib l iog raph ie r e l a t ive au T r i a s de Gab ian es t d o n n é e dans la l is te qui 
a c c o m p a g n e le c o m p t e r e n d u de la R é u n i o n . 



lis. Cependant, dans les chemins creux du voisinage on arrive à 
se rendre compte qu'il y a concordance de stratification entre les 
dolomies du Trias moyen et les marnes à gypse du Keuper. Sur 
une distance de 150 m. à 200 m. ces dépôts superficiels cachent 
complètement les sédiments triasiques. 

Mais au delà affleurent des marnes schisteuses versicolores et 
des grès psammitiques. La route de Roujan à Gabian traverse 
la rivière sur cette formation. Entre la route et la Fontaine de 
l'Huile qui est à 350 m. sur la rive droite de la Tongue, on voit 
se superposer des grès siliceux rouges puis des poudingues à gros 
éléments de calcaires et de quartz faiblement roulés. 

Tout ce complexe est en concordance apparente, sinon vraie, 
avec l'ensemble du Trias précédent, quoique le pendage aille sen
siblement en s'atténuant pour atteindre vers la Fontaine de l'Huile 
15°. S. S. E. 

Pour MM. Viennot et Barrabé, cette concordance n'est que for
tuite, car ils affirment que les marnes psammitiques versicolores, 
les grès et les poudingues appartiennent au Permo-Trias. Il 
y aurait là une écaille de Permo-Trias en provenance d'un pli 
surélevé, laminé, étiré. Par chevauchement le Permien viendrait 
se superposer aux marnes à gypse du Keuper. Malgré les recherches 
attentives et réitérées auxquelles nous nous sommes, les uns et 
les autres, souvent astreints, nous n'avons pu observer le con
tact entre les marnes du Keuper et cette écaille permo-triasique. 
Les dépôts de remaniement cachent partout ce contact. 

J'ai émis l'hypothèse en 1928 que ce complexe de marnes ver
sicolores, de grès et de poudingues pourrait bien appartenir au 
Keuper supérieur et même en partie au Rhétien inférieur. On con
naît en effet dans le Bas Languedoc et dans les Cévennes une 
sédimentation analogue au dessus des marnes à gypse. Bergeron, 
de Rouville, Nicklès en citent des exemples. Ce dernier indique, 
sur la feuille de Saint-Affrique des marnes schisteuses bariolées, 
des grès psammites, des poudingues, le tout d'une épaisseur de 
300 mètres qu'il considère comme des couches de passage du 
Keuper à l'Infra-Lias. En effet on passe des marnes à gypse aux 
calcaires dolomitiques du Rhétien par une série de marnes bario
lées, de grès et de poudingues sans pouvoir y tracer une limite 
franche entre Keuper et Infras-Lias. 

On peut faire des constatations identiques dans le Trias du Lode-
vois sans cependant conclure quec'est là un fait général. Je recon
nais volontiers que dans la région même de Gabian le Keuper et 
le Rhétien n'offrent pas un tel développement de couches de pas
sage. Seule la vallée de la Tongue fournirait un exemple de cette 



Bch el I 
F I G . 1. — COUPE SUIVANT LA BERGE DE LA RIVE DROITE DE LA TONGUE PAR GAISIAN ET LA FONTAINE DE L 'HUILE. 

Fig. 2. — MÊME COUPE QUE FIG. 1 AVEC UNE INTERPRÉTATION TECTONIQUE. 
LÉGENDE : Trias inférieur : Grès, poudingues et marnes psammitiques. 

Trias moyen : Dolomies et brèches dolomitiques. 
Trias supérieur : Marnes à cargneules et marnes à gypse. 
Permien : Grès et poudingues. 
Helvétien : Argile bleue et calcaires détritiques à Oslrea crassissima, 
a : alluvions quaternaires et dépôts de remaniement. 



sédimentation détritique de la fin du Trias laquelle en effet n'a 
pas été retrouvée au cours des divers forages exécutés jusqu'à 
ce jour. 

En raison de l'absence de fossiles nous ne pouvons guère 
raisonner que sur des analogies de faciès. Il est possible qu'on 
puisse attribuer au Permo-Trias tout le complexe de dépôts 
compris entre la route de Roujan et la Fontaine de l'Huile ; il 
a le même aspect que celui qui se développe en amont entre le 
pont.du chemin de fer et le barrage, sans en être cependant la 
reproduction exacte comme l'affirmait M. Viennot, sur le terrain 
même de cette discussion. 

Continuons notre chemin au delà de la Fontaine de l'Huile. 
Le relief s'abaisse à nouveau, les poudingues disparaissent brus
quement sous un manteau d'alluvions et de terres de remanie
ment. A 130 mètres les marnes à gypse reviennent à jour sur les 
berges de la rivière. On les suit sur une distance de près de 
300 m. Elles sont disloquées, froissées, plissotées jusqu'à leur 
rencontre avec un affleurement de calcaires dolomitiques où nous 
reconnaissons tous le Trias moyen. 

Le contact des marnes et des calcaires est remarquablement 
net depuis que les orages de cet automne l'ont débarrassé delà 
végétation dont il était encombré. J'ai pu ainsi mieux comprendre 
que parle passé les conditions terctoniques de ce contact. On voit 
les marnes noires à gypse en désordre s'enfoncer sous les cal
caires dolomitiques du Trias moyen redressés à 70°. Quelques 
pas plus loin, ces calcaires reprennent insensiblement une incli
naison de plus en plus faible. Ils appartiennent vraisemblable
ment à un pli couché presque isoclinal (lig. 1 et 2, p. 501). 

A ce pli succède ensuite une autre pli simplement déjeté dont 
l'ossature est encore formée par les mêmes dolomies du Trias 
moyen. MM. Barrabé et Viennot ont dirigé leurs premières 
recherches de pétrole, en se basant sur l'affleurement de ce pli 
anticlinal qu'ils dénomment voûte. Il est séparé du pli couché 
précédent par un synclinal étroit occupé par les marnes à gypse 
que nous retrouvons aussi sur le flanc sud du « pli-voûte ». 

A mon avis, nous avons affaire ici à un dôme ou mieux à un 
brachyanticlinal. Dans la gorge de la Tongue qui le traverse en 
cluse, il est nettement affecté d'un plongement périclinal sur les 
deux tiers de son pourtour. Ce plongement est des plus appa
rents sur la rive gauche. Au Nord et au Sud ses strates dolomi
tiques ont un pendage voisin de fiO à 70° ; à l'Est, il est d'au moins 
80°. C'est un brachyanticlinal dont le grand axe., dirigé approxi
mativement E-W, n'a pas plus de 350 à 400 mètres. 



Les deux figures ci-jointes montrent la succession des diverses 
formations triasiques de la vallée de la Tongue et leur super
position, l'une sans aucune interprétation tectonique, l'autreffig. 2) 
avec l'interprétation tectonique qu'il y a lieu, à mes yeux, de 
donner à l'ensemble de la coupe. Pour la figure 2, je me place 
dans l'hypothèse de M. Viennot que le Permo-Trias réapparaît 
entre la route de Roujan et la Fontaine de l'Huile. 

Dans cette hypo'thèse aussi bien que dans celle qui attribue 
au Keuper et au Rhétien les marnes et grès versicolores et les 
poudingues compris entre Gabian et la Fontaine de l'Huile, on 
n'échappe pas à la réalité d'un vrai contact anormal entre ces 
poudingues et les marnes à gypse qui leur font suite. 

Dans le premier cas, MM. Barrabé et Viennot conviendront-
ils qu'il manque entre les marnes à gypse de la Fontaine de 
l'Huile et les poudingues non seulement tout le Trias moyen 
mais même une bonne partie du Trias inférieur ? Ces poudingues 
pour qu'il y ait analogie avec le Permo-Trias de l'amont sont 
lout à fait de la base du Trias. Les dolomies et les grès dolomi-
liques manquent. On ne peut vraiment pas admettre que cette 
lacune est due soit à un changement de faciès soit à une émersion 
dans la mer du Muschelkalk, alors que ces dolomies sont pré
sentes dans les deux plis de la Tongue aussi bien qu'en amont au 
droit de Gabian, alors que cet horizon « muschelkalk » est cons
tant partout dans la région. 

Nous devons donc supposer qu'il y a un contact anormal 
entre le pli couché, qui s'étale un peu après la Fontaine de l'Huile, 
et l'écaillé de Permo-Trias inférieur admise par mes deux con-
trères. L'existence d'un contact anormal est tout aussi nécessaire 
s'il n'y a pas d'écaillé permo-triasique mais superposition régu
lière de Keuper et de Rhétien entre Gabian et la Fontaine. Alors 
manqueraient ici le Trias inférieur et moyen sous l'empire d'un 
pli-faille étiré et laminé compliqué d'un chevauchement. 

Au total, la tectonique du Trias, de la vallée de la Tongue à 
Gabian comprendrait du Sud au Nord : 

1° le dôme ou brachyanticlinal déjeté incliné à 60 ou 65° 
vers le S, que la rivière franchit en cluse et qui a guidé les 
recherches pétrolifères de MM. Barrabé et Viennot. 

2° un synclinal couché, très étroit occupé par les marnes à 
gypse du Keuper. 

3° un pli couché probablement étiré et laminé seulement sur 
son flanc sud. La zone d'étirement de ce pli est marquée, dans 
la vallée même, par les marnes à gypse qui affleurent jusqu'à 
une distance de 150 m. de la Fontaine de l'Huile où des dépôts 
alluviomaires les cachent. 



4° Une écaille faisant partie du flanc normal d'un pli très suré
levé, composée de Permo-Trias inférieur et reposant sur des 
marnes à gypse. 

5° Un Trias en place, se superposant au Permien et comprenant 
de haut en bas : a) ces dernières marnes à gypse ; b) des marnes 
à cargneules; c) des dolomies ; d) des grès et des poudingues. 

Je crois enfin devoir confirmer ici ce que j 'a i dit ailleurs, à 
savoir que la région de Gabian a été soumise'dans sa tectonique 
pyrénéenne à des plissements orthogonaux et qu'elle ne fait pas 
exception, de ce point de vue, à ce que l'on sait des plissements 
de cet âge dans tout le Bas-Languedoc 1 . Il suffit de jeter un 
coup d'œil sur les cartes géologiques de Bédarieux, de Montpel
lier et du Vigan pour s'en rendre compte. J'estime que l'anticlinal 
productif de Gabian, si bien mis en lumière par les sondages pré
conisés par M. Viennot, est alfecté lui aussi de plissements ortho
gonaux. 

Si cet anticlinal auquel M. Viennot attribue une longueur de 
2 km. au moins est en liaison directe avec « la voûte » de la Tongue, 
il faut retenir qu'indéniablement celle-ci appartient à un brachy anti
clinal à plongement périclinal. D'ailleurs la roche magasin (dolo
mies du Trias moyen) a été rencontrée d'après M. Viennot lui-
même à des profondeurs qui, jusqu'à preuve du contraire, 
indiquent un morcellement de l'anticlinal productif en dômes et 
en cuvettes avec complications certaines d'étirements, de lami
nage et de chevauchements. 

Entre la voûte de la Tongue et la zone anticlinale productive 
de pétrole ne voit-on pas plusieurs affleurements, de direction 
parallèle à la rivière, de dolomies du Trias moyen et de grès et 
marnes du Trias inférieur qui viennent aussi à l'appui de cette 
opinion ? 

Je garde la conviction qu'une carte géologique à grande 
échelle — au 10.000 e par exemple — mettrait en évidence une 
telle structure. 

1. J . B L A Y A C . Le gisement pétrolifère de Gabian (extrait G. R. Congrès des car
burants tenu à Montpellier en 1927, 28 p., 1 fig.) [Imprimerie Dehay : Montpellier]. 



EXCURSION PRÉLIMINAIRE DU 3 0 SEPTEMBRE 
DE NARBONNE A RENNES-LES-BAINS. 

LA NAPPE DES CORBIÈRES ET LE MASSIF DE MOUTIIOUMET 

PAR Louis Barrabé. 

La Société quitte Narbonne en automobile à 7 h. 30. La route 
suit d'abord une dépression bordée de collines calcaires et dolo-
mitiques attribuées au Lias sur la feuille géologique de Narbonne, 
mais qui doivent être rapportées en réalité, comme l'a montré 
M. Dubar 1 , au Jurassique moyen et peut-être même en partie à 
l'Aptien. Un peu avant d'atteindre le carrefour de la route de 
Moutiioumet, la route de Toulouse traverse une bande de marnes 
toarciennes, masquées d'ailleurs en majeure partie par des allu-
vions et des cailloutis ; les dernières collines rencontrées avant le 
carrefour sont constituées par des calcaires basiques. 

C'est seulement à 1 km. environ au S W de ce carrefour, sur 
la route de Moutiioumet, que l'on observe le contact de la série 
Jurassique avec le Crétacé moyen et supérieur. Au Nord de la 
route, près de la station de Montredon, l'Infralias, constitué 
par des calcaires dolomitiques et des calcaires à gros grains de 
quartz, supportant des calcaires bleuâtres et des dolomies noires 
hettangiens, présente un pendage régulier de 10° environ vers 
le NW. Au Sud de la route, par contre, des calcaires gréseux à 
Orbitolines (0 . discoidea) et des grès albiens ou cénomaniens 
s'ennoient vers l'Est ; toutefois plusieurs surfaces de glissement 
presque verticales s'observent, faisant face aux calcaires basiques. 
Il est donc manifeste qu'un contact anormal existe entre ces 
formations, mais la présence d'alluvions dans la vallée que suit 
la route ne permet pas de vérifier ce fait. Cependant tout permet 
de penser qu'une bande d'argiles du Keuper existe dans le con
tact sous les alluvions, à la base de l'Infralias. En effet, le contact 
anormal, bien visible, se prolonge d'une part vers le SE, où il 
est jalonné par une lame de,Trias avec ophite, et d'autre part 
vers le SSW, où s'observe également une bande d'argiles bariolées 
avec gypse qui fut exploité autrefois. 

1. G. D U B A R . Observations sur les terrains secondaires à l'Ouest de Narbonne. 
Ann. Soc. Géol. Nord, t. XLIX, p. 97-120, 1924. G. DUBAR. Études sur le Lias des 
Pyrénées françaises. Mém. Soc. Géol. Nord, 1925, 332 p. 



La route quitte le contact anormal, pénétrant à nouveau dans 
le Lias à 1500 m. environ au S W de la Station de Montredon. 
Un peu peu plus loin, les autos quittent la route de Mouthoumet, 
afin de gagner Bizanet. Après avoir traversé, dans des gorges, les 
calcaires et les dolomies du Jurassique moyen, les marnes, puis 
les calcaires liasiques reparaissent. Au col de Laborio, 
ces calcaires reposent sur des calcaires dolomitiques et des marnes 
de lTnfralias qui surmontent elles-mêmes des argiles à quartz 
bipyramidés du Trias avec ophite. Ici encore c'est le Trias qui 
vient en contact direct avec le Crétacé supérieur affleurant lar
gement vers le Sud et le SW. En ce point, comme près de la 
Station de Montredon, la série jurassique et triasique s'appuie sur 
les grès grossiers du Crétacé supérieur. L'allure du contact est 
dilficile à préciser ; toutefois on observe, dans la tranchée de la 
voie ferrée de Narbonne à Bizanet et au voisinage du contact 
Sénonien-Trias, des bancs très redressés et écrasés de grès verts 
glauconieux avec quelques lames de calcaire à petites Orbitolines 
(Aptien ou Albien'l. Indiscutablement ce contact est anormal et 
M. Dubar, après moi 1 , l'a considéré tel. Toutefois pour M. Dubar 
on est en présence d'un simple chevauchement local venu du 
N W au-delà duquel, vers le Sud, la série crétacée repose en 
transgression sur le Lias, alors que pour moi, ce contact anormal 
est la base de la nappe des Corbières et se poursuit vers le 
Sud. 

La Société, faute de temps, n'a pu étudier le contact jusqu'à 
une grande distance vers le Sud, toutefois, elle a pu se rendre 
compte que, jusqu'à 500 m. au moins de la voie ferrée, les 
calcaires liasiques, constituant les collines, reposent toujours 
sur lTnfralias et le Trias qui seuls viennent en contact avec les 
grès du Crétacé supérieur. De plus, un lambeau de ces grès, 
entouré de toutes parts par du Trias, affleure au fond d'un vallon 
encadré par les calcaires liasiques. Cette disposition doit faire 
penser qu'on est en présence d'une fenêtre; cependant M. Dubar 
pense qu'il n'y a là qu'une simple écaille. Mais, d'autre part, il 
existe des lambeaux de marnes triasiques à quartz bipyramidés à 
quelques centaines de mètres plus à l'Ouest, au milieu des grès 
crétacés et qui ne peuvent guère s'interpréter que comme des 
témoins d'un chevauchement important. 

Les pendages des grès crétacés, qui seuls pourraient confirmer 
ou infirmer les hypothèses en présence, ne sont malheureusement 
pas visibles aux abords du contact situé en plein vignoble. Ce 

1 L. H.vnnAUÉ. Sur l'origine charriée du Massif liasique situé à l'Ouest de Nar
bonne. CiJ.i4c.Sc, t. 176, p . 1169, 1923. 
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n'est qu'à 500 m. environ plus à l'Ouest qu'on peut observer un 
pendage de 15° N N W dans des grès en gros bancs, mais rien ne 
permet d'affirmer que cette disposition des couches crétacées se 
poursuit jusqu'au contact du Trias ; au col de Laborio en effet 
les pendages sont subverticaux. 

La présence constante d'une lame de Trias dans le contact 
Lias-Crétacé, lame qui s'étend jusqu'à Quillanet vers le Sud et 
jusqu'à Bizanet vers l'Ouest, est un argument important en faveur 
de mon hypothèse selon laquelle ce contact serait anormal. 
L'existence de Trias entre Laborio et Quillanet est en effet dif
ficilement explicable si l'on admet, avec M. Dubar, que le Lias 
dans cette région appartient à un anticlinal couché vers l'Est ; 
il faudrait admettre un laminage complet du flanc normal de ce 

Au delà du col de Laborio, la route de Bizanet suit approxima
tivement le contact Trias-Crétacé. Des collines de calcaire lia-
sique dominent la route au Nord, le Trias gypsifère affleure à 
leur base, tandis que la plaine située en contrebas, vers le Sud, 
est constituée par le Crétacé supérieur. A 800 m. environ du col, 
le contact s'infléchit vers le Sud et la route rentre à nouveau 
dans la nappe jurassique. Elle en ressort bientôt toutefois ; 
dans le village même de Bizanet, le Trias affleure en effet à 
la limite du Lias et du Sénonien, une minière de gypse est exploi
tée sous le village. 

A partir de Bizanet, le contact Jurassique-Crétacé supérieur, 
avec presque toujours une lame de Trias intercalée, remonte d'une 
part vers le NE où, faute de temps, il n'a pas été possible de le 
suivre, et s'infléchit d'autre part vers le Sud et le SE pour se 
raccorder au contact suivi avant d'atteindre Bizanet. 

De Bizanet, les autos gagnent Quillanet par un chemin qui 
traverse les grès sénoniens, pour aller traverser l'extrémité sud 
de la digitation des calcaires liasiques déjà observée au col de 
Laborio. On observe en passant un affleurement de Trias, à l'Ouest 
de la Jasse, sur le bord occidental du massif liasique. A 1 km. 
delà, vers l'Est, le Keuper reparaît au bord oriental de la digita
tion de Lias : reposant indiscutablement sur des bancs de calcaire 
à petites Orbitolines, probablement albiens, plongeant vers 
l'Ouest et qui s'appuient eux-mêmes sur les grès sénoniens situés 
à l'Est. 

Après avoir rejoint la route de Narbonne à Mouthoumet, les 
autos conduisent la Société à l'Abbaye de Fontfroide. En cours 
de route, un beau gisement d'Hippurites [H. socialis) est visité 
aux abords du chemin de Fontfroide à Quillanet. 



A Fontfroide, je fais observer le chevauchement vers l'Ouest, 
extrêmement net, des m irnes et des calcaires marneux sombres 
de l'Aptien supérieur (à Trigoniâ Fittoni et Horiopleura Lam-
berti) sur les grès sénoniens. La grosse masse calcaire qui sur
monte ces marnes et qui forme la colline de la Croix (Est de l'ab
baye) ainsi que les collines qui prolongent cette dernière vers 
le Sud, n'est pas enracinée. La visite de la gorge qui sépare ces 
collines au SE de Fontfroide est très démonstrative à cet égard ; 
un affleurement écrasé et laminé de marnes aptiennes est visible 
au fond de la gorge, sous les calcaires gréseux, probablement 
albiens, à petites Orbitolines, qui sont sectionnés parla tranche, 
leurs bancs présentant un pendage de 20° environ vers l 'ESE. 
Ce sont les mêmes marnes aptiennes qui affleurent sur tout 
le pourtour de la colline de la Croix. 

Il faut donc admettre, ainsi que je l'ai indiqué antérieurement 
que l'on se trouve en présence d'une grosse masse calcaire isocli
nale qui a été arrachée des affleurements calcaires albiens situés 
plus à l'Est, séparée de sa racine et entraînée vers l ' W N W . Il 
y a donc là manifestement l'indication d'importants mouvements 
tangentiels dirigés de l'ESE vers l 'WNW ; le passage de la nappe 
des Corbières par dessus la colline de Fontfroide me paraît être 
la cause la plus plausible de cet entraînement. Quoi qu'il en soit, 
l'intensité des poussées vers l ' W N W , à Fontfroide, s'accorde mal 
avec l'existence des chevauchements en sens inverse qu'admet 
M. Dubar dans la région voisine de Quillanet. 

Après cette visite rapide de Fontfroide, les autos conduisent la 
Société à Ripaud, pour le déjeuner. Ce trajet s'effectue presqu'en-
tièrement dans le Sénonien qui présente un faciès gréseux et 
marneux. Cependant la route deThézan à Ripaud suit l'axe d'un 
anticlinal qui s'ennoie rapidement vers le SE avant d'atteindre 
Ripaud, au pied du Mont Saint-Victor. La route traverse ainsi 
successivement les différents niveaux du Maestrichtien et du 
Danien qui sont recouverts, suivant une surface de contact 
très redressée, par une lame de Trias supportant elle même toute 
une série comportant du Lias, du Jurassique et de l'Aptien. (Cet 
ensemble, superposé au Danien de l'avant-pays et même, plus 
au Sud, aux calcaires thanétiens du Mont Saint-Victor, doit être 
encore attribué à la nappe des Corbières.) 

Le trajet qui sera effectué l'aprèsmidi recoupera d'ailleurs par 
deux fois le contact de base de cette nappe dont une large digi-
tation s'étend au Sud et à l'Ouest du Mont Saint-Victor. 

1. L . B A R R A B É . C . R . co l l ab . c a m p a g n e 1623. Bull. Carte Géol. Fr., n° 155, 
t. 28, 1923-162.1, p . 29. 



Les autos, reprenant la roule de Thézan, la quittent bientôt 
pour s'engager dans la gorge du ruisseau de Fontjoncouse. Cette 
gorge est creusée dans les calcaires lacustres du Tbanétien qui 
présentent un pendage W S W très accusé. En sortant du défilé, 
vers l'amont, on observe d'une manière très nette l'ennoyage 
des calcaires thanétiens sous un complexe sédimentaire compor
tant du Trias à la base, du Lias et du Jurassique : c'est le bord 
oriental d'une importante avancée de la nappe des Corbières qui 
s'étend jusqu'à Jonquières vers l'Ouest. 

Jusqu'au delà du village de Fontjoncouse, en se dirigeant vers 
Coustouge, le chemin suivi demeure dans la nappe ; mais, à 
1 km. 1/2 environ à l 'Ouestde Fontjoncouse, après avoir traversé 
les marnes toarciennes et un lambeau de calcaires dolomitiques 
du Jurassique moyen, on atteint à nouveau le substratum ter
tiaire, constitué ici par des calcaires sombres sparnaciens et par 
des marnes du Lutétien. Ces dernières formations s'ennoient 
indiscutablement sous le Jurassique de la nappe et une lame de 
Trias très écrasée, avec gypse, s'observe dans le contact. 

L'heure tardive ne permet pas, malheureusement, d'étudier le 
curieux lambeau de recouvrement de Jonquières constitué par du 
Trias, du Lias et du Jurassique moyen reposant suivant tout son 
pourtour, sur le Lutétien de l'avant-pays 1 . 

La dernière partie du trajet, jusqu'à Rennes-les-Bains, s'effectue 
à travers le Massif de Mouthoumet ; on observe au passage le con
tact très redressé et faille qui sépare au Nord le Primaire du Mas
sif, du Crétacé supérieur du bassin sédim'entaire de Carcassonne. 

La traversée des Corbières orientales par la Société a été trop 
rapide pour que les membres présents puissent se faire une opi
nion définitive sur l'existence de l'important chevauchement que 
j 'ai appelé Nappe des Corbières orientales ; cependant je pense 
avoir montré qu'aux points où le Jurassique de la nappe touche 
le Crétacé ou le Tertiare de l'avant-pays, le contact est anormal 
et comporte presque toujours une lame de Trias interposée. De 
plus les formations de la nappe reposent très généralement 
surcelles de l'avant-pays ; en de rares points seulement l'allure 
de la surface de contact est peu nette et peut prêter à discus
sion. Enfin l'importance des poussées vers l 'WNW, mise en 
évidence par les faits observés à Fontfroide, me paraît con
firmer l'existence des grands décollements que j ' a i décrits. 

M. G. D u b a r présente des objections. 
1. L . BAFIUADÉ. Sur la présence de nappes de charriage dans les Corbières orien

tales. G.R.A.C., t. 1 7 5 , p. 1 8 0 1 , 1 9 2 2 . L . BAIIRADIS. C. R . coll. campagne 1 9 2 2 . 
Bull. Curie Gêol. Fr., n» 1 5 1 , t. 2 7 , 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , p. 2 6 . 



SUR L'EXISTENCE DU TYPE STRUCTURAL DIT « EXTRUSION » 
DANS LES PYRÉNÉES DE L'AUDE 

PAR P. Viennot. 

L'étude très détaillée de certains accidents qui constellent la 
zone schisteuse crétacée dans la Bigorre (Lortet, Bédat-de-
Bagnères, Pic de Jer près de Lourdes), le Béarn (Rébénacq) et 
le Pays basque (Armendarits-Hasparren) m'a conduit à conce
voir un type structural très aberrant et non encore décrit. « Ce 
type, pour lequel je propose le nom d'ex/rusion, est caractérisé 
par la sortie brutale, au milieu d'une puissante série schisteuse, 
des roches du substratum de celle-ci, laminées, se montrant en 
disposition isoclinale avec les schistes, et sectionnées latérale
ment de sorte que les rapports de ces couches et schistes simulent 
un passage latéral brusque » i . 

Ma récente campagne d'été, consacrée à la revision de la feuille 
« Bayonne », m'a permis de rapporter au même type les acci
dents qui auréolent la nappe du Labourd d'Hasparren à Espe-
lette. 

J'ai examiné tout récemment (du 6 au 9 septembre) quelques 
accidents aberrants delà feuille de Quillan : j 'a i reconnu qu'il s'a
gissait là encore d'extrusions typiques : 

1° La « charnière de Puilaurens » montre en fait une série de 
calcaires aptiens, bien lités, et isoclinaux avec les schistes plus 
récents, l'ensemble ayant un plongement moyen de 70° au Sud» 
A leur terminaison occidentale, tous les bancs calcaires sont sec
tionnés transversalement au contact des schistes; la masse cal
caire dessine deux indentations, dont la plus méridionale n'at
teint pas la vallée de la Boulzane, et semble ainsi flotter sur les 
schistes. 

2° En amont des gorges de Saint-Georges, la masse calcaire 
de la rive droite de l'Aude présente de brusques terminaisons 
indentées analogues avant d'atteindre la vallée. Quoiqu'ici la 
stratification des calcaires soit à peu près indiscernable, j 'ai acquis 
l'impression que les rapports des complexes calcaire et schisteux 
sont les mêmes qu'à Puilaurens. 

1 . P. V I E N N O T . Sur les extrusions, accidents spéciaux et très aberrants qui 
jalonnent le bord des Pyrénées françaises. CR. Ac. Se , t. C L X X X V I , p. 1 1 3 7 - 1 1 3 9 , 
2 3 avril 1 9 2 8 . 



3° Les accidents qui auréolent vers le nord la dépression schis
teuse de Quillan sont des extrusions très nettes. La plus impor
tante, au SE de Brenac, est dessinée par une masse de calcaire 
aptien, bien litée, affectée d'un pendage général et régulier au 
NE, et dont tous les bancs se montrent coupés transversale
ment, vers le SE, au contact des schistes crétacés qui semblent 
les prolonger. On pourrait songer à un passage latéral brusque ; 
mais la puissance même de la masse calcaire s'oppose à cette 
interprétation stratigraphique. D'ailleurs, il existe, dans le voisi
nage immédiat, à la'cote 487, un accident de comportement iden
tique, mais où la dolomie jurassique et l'Infralias sont intéressés 
au même titre que le calcaire aptien 1 ; il ne saurait être ques
tion ici d'un passage latéral de tout ce complexe aux schistes 
crétacés : les couches, d'orientation à peu près méridienne, sont 
sectionnées transversalement à leur terminaison méridionale où 
s'observe même un miroir de friction. 

Ainsi, le style extrusif régit les rapports des schistes crétacés 
et de leur substratum de couches plus dures tout le long des 
Pyrénées françaises. L' « extrusion » est un type, structural carac
téristique des Pyrénées. Son mécanisme apparaît lié à la nature 
même de la série stratigraphique très spéciale de celle chaîne. 

1 . L. B A R R A B É . Feuille de Toulouse au 1 / 3 2 0 . 0 0 0 . Bull. Curie Géol. Fr., n° 1 5 5 , 
1 9 2 3 . Cet auteur, qui avait décrit, dans sa publication, certains des accidents 
du .Nord de Quillan comme des lames enracinées, et les autres comme des 
lambeaux de recouvrement, adopte actuellement sans réserve mon interprétation : 

tous sont à rapporter au style extrusif. 



SUR LA STRUCTURE DU MASSIF DE L'AGLY 1 

(PYRÉNÉES-ORIENTALES) 

PAR Marcel Casteras 

Au cours de mes dernières courses, j 'a i pu pousser mes obser
vations sur la Feuille de Quillan au delà de la vallée de l'Aude 
et étudier le Massif de l'Agly, le plus oriental des témoins her
cyniens qui, d'après l'interprétation invoquée par M . Léon Ber
trand, auraient été charriés au N, à partir de la Zone axiale. 

J'ai étudié les relations du Massif de l'Agly et de la Zone 
primaire axiale dans les environs de Bélesta-la-Frontière, puis le 
front Nord du massif et son morcellement vers sa terminaison 
occidentale, notamment le passage à l'anticlinal de Puilaurens. 
L'étude qui suit apporte la preuve de l'enracinement du Massif 
de l'Agly, confirmant pleinement les réflexions émises au sujet 
de cette partie orientale de la Feuille de Quillan par M. Jacob et 
par moi-même dans une note récente 2 . 

LES RELATIONS DU MASSIF DE L'AGLY ET DE LA ZONE PRIMAIRE AXIALE 

D A N S LES E N V I R O N S DE B E L E S T A - L A - F R O N T I È R E . 

On sait que, pour M. Léon Bertrand, les calcaires secondaires 
delà Forêt de Boucheville (nappe A) se termineraient vers l 'E., 
dans les parages de Bélesta-la-Frontière, en s'enfouissant par 
dessous les terrains primaires du Massif de l'Agly (nappe B) 3 . 
Dans cette région, la nappe B s'enracinerait dans le bord de la 
Zone primaire axiale; elle passerait pardessus une série secon
daire disposée suivant un anticlinal entièrement renversé vers le 
N, anticlinal formé par des calçschistes noirs albiens, avec le 
faciès dit de Rodome, et par des calcaires métamorphiques du 
Jurassique et du Crétacé inférieur. 

1. Noie présentée le 30 septembre 1928 à la séance d'ouverture de la Réunion 
extraordinaire. 

2. CH. JACOII et M. CASTERAS. Observations sur la partie orientale du versant 
Nord des Pyrénées. Bull. Soc. Hisl. nul. Toulouse, t. L V I I , pp. 299-322, 192S. 

3 . Voir : LÉON BERTRAND. Contribution à l'histoire straligraphique et '.eclonique 
des Pj'rénées orientales et centrale;. Bull, des Serv. de lu Carte gèol. de France, 
N» 118, t, XVII, p. .«0 , % . 22, 1907. 



En réalité, comme l'a déjà remarqué M. Garez l , il n'en est pas 
ainsi. La continuité entre le Massif de l'Agly et la Zone axiale 
s'établit en profondeur et les couches secondaires de Bélesta sont 
repliées suivant un synclinal aigu, légèrement couché au N. 

Cette disposition se constate dans la coupe que l'on peut rele

ver le long de la route de Montalba à Bélesta. Le granité de la 
Zone axiale y est régulièrement suivi au N par des schistes séri

citeux et rien ne légitime le contact anormal tracé entre ces deux 
terrains sur la Feuille de Quillan. L'ensemble primaire, qui, par 
place, comporte à son sommet des calcaires dévoniens, che

vauche, suivant un contact incliné d'environ 45° vers le S et par 
l'intermédiaire d'une lame trèsétirée decalcaires métamorphiques, 
les calcschistes noirs del'Albien. Ceuxci plongent également au 
S et ils sont suivis auNpar les calcaires métamorphiques du flanc 
N du synclinal. Le substratum granitique reparait bientôt le long 
de la route, qui, sur un parcours de plus d'un kilomètre, con

tourne un cirque au fond duquel l'érosion a mis à nu un affleu

rement de granité situé entre le massif de l'Agly et la Zone pri

maire axiale et se montrant en dessous de la série secondaire qui 
le surmonte de toutes parts. L'affleurement n'est pas complète

ment fermé au S ; il entre ainsi en continuité par son granité 
avec celui de la Zone axiale. Au N, une étroite bande synclinale 
de calcaires métamorphiques, très redressée, traverse la route 
et sépare notre affleurement de granité de celui de l'Agly. Sur 
celuici repose un dernier repli synclinal de calcaires secondaires, 
qui coupe la route vers son croisement avec la route de Cara

many ; il est séparé de l'affleurement vjrincipal de la cote 475 
par une dépression occupée ellemême à nouveau par du granité. 

La coupe analysée montre que les terrains secondaires qui 
représentent la terminaison orientale du vaste affleurement de 
la Forêt de Boucheville se disposent en un synclinal complexe, 
chevauché au S par la Zone axiale et couché au N sur le Massif 
de l'Agly, la superposition des calcaires secondaires au substra

tum hercynien étant parfaitement observable. Nous pourrons 
dès lors parler d'un Synclinal de Boucheville. 

Les calcaires métamorphiques se poursuivent vers l'E au delà de 
Bélesta. Ils sont assez irrégulièrement découpés par l'érosion et 
ils s'alignent sur plusieurs replis synclinaux orientés W . S W 
E. N E, légèrement obliques à la direction générale E W de la 
bande calcaire. L'affleurement de Bélesta se termine en hauteur 

1. LÉON C i R E Z . R é s u m é d e la Géologie des P y r é n é e s françaises Mémoires. Soc. 
Géol. France, № 7, p . 100,1912. 



au S de la fontaine de Lièbres, en laissant des témoins isolés de 
calcaires posés sur le granité ; mais il est relayé par un autre qui 
apparaît sur le revers méridional du sommet portant la cote 480 
et qui sepoursuitjusqu'au S du Château de Caladror. Là, la dispo
sition paraît typique; les calcaires métamorphiques culminent 
au sommet d'un mamelon et viennent se terminer à mi-pente, 
tandis que la base du mamelon est occupée par les schistes 
gneissiques. Plus à TE, le Massif de l'Agly et la Zone axiale sont 
en continuité ; l'érosion n'a respecté, dans la prolongation du Syn
clinal de Boucheville, que le petit témoin calcaire du Mas de la 
Juliane superposé aux schistes primaires. 

La disposition synclinale de la bande de Bélesta se constate 
vers ses deux terminaisons mais aussi dans les ravins transver
saux qui la recoupent. 

La coupe du ruisseau de l'Hourteill, peu typique à cause de la 
verticalité du pendage de toutes les couches, ne s'accorde cepen
dant pas avec l'hypothèse de M. Léon Bertrand ; un retour anti
clinal du matériel cristallin apparaît dans l'axe de la bande cal
caire. La disposition est plus parlante le long du ravin qui des
cend au S E de Lièbres, en entamant profondément la bande cal
caire pour y décaper des schistes primaires en continuité avec 
ceux qui bordent la Zone axiale. Ces schistes primaires appa
raissent à l'E du ravin dans un tout petit affleurement et, à l 'W, 
ils s'étalent plus largement suivant une bande, surmontée par 
les calcaires métamorphiques qui occupent la cote 480. 

En résumé, le Massif de l'Agly est enraciné en avant de la Zone 
axiale dont il est séparé par le Synclinal de Boucheville. 

J'insiste tout particulièrement sur le chevauchement vers le N 
du front des massifs hercyniens. Nous l'avons constaté au N de 
Montalba sur la bordure septentrionale de la Zone axiale; nous 
le signalerons à la fin de cette note sur le bord N du Massif de 
l'Agly, qui est couché sur le Synclinal de Saint-Paul-de-Fenouil-
let. Ces chevauchements vers le N, témoins de poussées diri
gées du S au N, ne sont nullement des arguments en faveur du 
charriage du Massif de l'Agly, car ils ne sont pas accompagnés 
d'un relèvement au S par dessus les terrains secondaires de Bou
cheville. Si ce n'est un petit accident tout à fait localisé, à ï r i l la , 
qui peut s'expliquer aisément par un phénomène de contre-pous
sée, les contacts entre le Primaire et le Secondaire sont toujours 
verticaux ou plongent au S. 

D'ailleurs, en suivant la bordure méridionale du Massif de 
l'Agly et en gagnant la région située au S de Caudiès, nous 
allons trouver de nouvelles preuves de la disposition synclinale 



de l'Albien de Boucheville et de l'enracinement du Massif de 
l'Agly. 

LA TERMINAISON OCCIDENTALE DU MASSIF DE L'AGLY. 

A l 'W du méridien de Saint-Martin et de Vivier, le Massif de 
l'Agly s'étrangle suivant une étroite bande de terrains cristallins 
qui, entre deux affleurements de marnes albiennes, celui de la 
Forêt de Boucheville au S et celui de Fosse auN, court en direc
tion avant de disparaître, à l 'W de Fenouillet, sous la couverture 
de calcaires secondaires du Sommet des Campets. Les terrains 
cristallins et primaires réapparaissent au jour, plus à l 'W, au fond 
du cirque de Salvezines. Les marnes albiennes de Fosse sont 
séparées de celles du Synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet, avec 
lesquelles elles sont en continuité dans la région d'Axat, par la 
barre de calcaires urgo-aptiens qui passe à Fenouillet et au N de 
Puilaurens. 

Pour M. Léon Bertrand, les calcaires secondaires des Massifs 
de l'Agly et de Salvezines sont rangés dans B de même que leur 
soubassement primaire ; l'ensemble repose sur les marnes 
albiennes de Boucheville et sur celles de Fosse, ces dernières 
apparaissant en fenêtre entre le Cristallin de l'Agly et la bande 
calcaire de Puilaurens, qui représenterait la charnière anficlinale 
plongeante de la nappe B l . 

Considérant d'abord le contact du Primaire et de l'Albien de 
Boucheville, j 'ai pu me rendre compte que les témoins de 
schistes primaires granitisés, figurés sur la Feuille de Quillan le 
long du contact, schistes primaires que M. Léon Bertrand con
sidère comme des lames amenées à la base de sa nappe B, ne 
présentent nullement cette disposition. Un premier témoin cris
tallin se rencontre en montant de Gincla au Col de Tuilla ; un 
second, plus étendu, apparaît au confluent du vallon qui vient 
de ce col et du ruisseau qui coule à l 'W de Fenouillet. 

La disposition anticlinale de ces affleurements est tout à fait 
nette pour le dernier cité. Il surgit au sein même de la masse 
des calcschistes noirs de Boucheville, dont une langue se détache 
en un synclinal accessoire qui, à l 'W du ravin, vient se terminer 
sur l'Urgonien du Sommet des Campets dans la direction de la 
cote 1044. Ce petit synclinal albien, non marqué sur la Feuille 
de Quillan, comporte sur son flanc N quelques lambeaux étirés 
de calcaire métamorphique, les uns sur la rive gauche du ravin 

1. Voir la c a r t e géo log ique de F r a n c e au 1 : 80.000" : Feui l le de Quil lan, e t Léon 
B e r t r a n d , loc. cil., coupe i, p l . I I I . 



en face du Courtal Balmiguère, Les autres sur la rive droite au 
N W de la cote 788, jalonnant ainsi le contact suivant lequel les 
calcschistes de Bouche ville reposent sur le bord méridional du 
Massif de l'Agly. Au S, ces mêmes schistes albiens sont suivis 
par un affleurement de calcaires urgoniens verticaux au milieu 
desquels surgit le granité qu'ils entourent presque complètement. 

Ainsi les deux petits affleurements cristallins du Col de Tuilla 
au S W du Massif de Salvezines et du Courtal Bès au S de la ter
minaison du Massif de l'Agly, correspondent à un ressaut anti
clinal témoignant de la faible profondeur d'un tréfonds hercy
nien accidenté de rides EW. Ils s'alignent sur un petit accident 
situé au S de la saillie anticlinale majeure, celle-ci jalonnée par 
l'Agly et Salvezines. Ce petit accident vient se perdre dans le 
vaste affleurement de la Forêt de Boucheville qui devient un 
synclinal complexe, accidenté de rides orientées E W . Leur suc
cession, très serrée, se manifeste, au moins d'après la Feuille de 
Quill.TU, vers la terminaison occidentale de Boucheville, au N 
de Montfort et de Sainte Colombe, où l'Albien vient se perdre 
sans doute en totalité en hauteur sur le plateau du Clat. 

LE FRONT SEPTENTRIONAL DU MASSIF IJE L'AGLY. 
LA LAME ANTICLINALE DE PUILAURENS. 

Nous en venons maintenant à envisager le problème de la 
prétendue « fenêtre albienne » de Fosse et de la « charnière 
anticlinale plongeante » de Puilaurens. 

Les calcaires secondaires du Sommet des Campets enveloppent 
la terminaison du Massif de l'Agly et se poursuivent au N de 
celui-ci suivant une bande très effilée, qui forme le rocher de la 
cote 6 i6 , au S de Fenouillet. Entre elle et la large barre calcaire 
qui porte le village de Fenouillet et les ruines de Saint-Pierre, 
court l'affleurement de marnes albiennes qui s'étalera plus lar
gement dans la région de Puilaurens et d'Axat. Il s'agit à l'ori
gine d'un nouveau synclinal très aigu, vertical ou légèrement 
couché au N, pincé entre le Massif de l'Agly et la lame calcaire 
de Fenouillet et de Puilaurens. Les calcaires urgo-aptiens de 
cette lame montrent vers le N, le Ion» de la route de Fenouil-
let à Caudiés, un passage graduel aux marnes albiennes du 
Synclinal de Saint-Paul de Fenouillet, avec intercalation de l'Ap-
tien supérieur fossilifère. 

A l'E de Fenouillet, le synclinal albien se poursuit au S de la 
crête 681 ; il est toujours séparé du granité de l'Agly par une 
lame calcaire, celle de la cote 646, qui se poursuit à l'E jusquau 

14 . janvier 1931. Bul l . Soc . Géo l . Kr., (4), X X I X . — 34 



Courtal Mathieu ; au delà, elle s'étire au S d'un nouvel affleure
ment, plus étendu, celui de Fosse, qui se termine vers l'E, au S 
de la Couillade de Ventefarine, où il est légèrement chevauché 
par le granité de Saint-Martin. Mais au delà encore, dans la prolon
gation longitudinale des affleurements albiens qui viennent d'être 
signalés, il en apparaît un autre très allongé dont la disposition 
synclinale est particulièrement nette. Les marnes albiennes ver
ticales ou plongeant au S affleurent dans une longue et étroite 
dépression qui se termine vers l'E au Col d'el Bouix. A ce col, 
les calcaires urgoniens de la bande de Fenouillet se relient à 
ceux de la cote 589 par dessous les marnes en émettant une digi-
tation anticlinale sur laquelle reposent ces marnes, ainsi qu'en 
témoignent tous les pendages. 

La série longitudinale de nos affleurements albiens, qui consti
tuent pour M. Léon Bertrand comme autant de fenêtres de la 
nappe A, correspond en réalité à un synclinal, le Synclinal de 
Fosse, très aigu, chevauché par place par le Massif de l'Agly et 
alfecté de surélévations et d'abaissements d'axe qui expliquent la 
discontinuité actuelle des affleurements. 

De même, la bande calcaire de Puilaurens nous apparaît, dès 
maintenant, comme un anticlinal enraciné en avant du Synclinal 
de Fosse. Cette opinion se confirme si l'on suit vers l'E dans les 
environs de Lesquerde et au S de Maury, la fortune de la bande 
calcaire. 

Dans la région de Lesquerde, de Saint-Arnac et de Saint-Mar
tin, le bord septentrional du Massif de l'Agly se morcelle vers 
l 'W en plusieurs anticlinaux qui se relayent de l'E à l 'W et entre 
lesquels sont conservés, dans des replis très aigus et toujours 
verticaux ou couchés au N, des témoins de la couverture secon
daire du massif, comportant du Trias, du Lias fréquemment fer-
rifère, de la dolomie jurassique, des calcaires urgoniens, enfin 
même, pour le plus occidental, des marnes albiennes. Nous 
pouvons ainsi distinguer 3 anticlinaux principaux. Le premier 
correspond au granité de Lesquerde, qui apparaît en lames anti
clinales couchées au N sous les calcaires basiques de la mine. 
Le deuxième anticlinal s'individualise au S de Lesquerde, où il 
chevauche très faiblement dans les carrières de gypse le Trias 
conservé dans le synclinal qui le sépare du précédent. Le pen-
dage du Trias ne légitime nullement un raccord des deux affleu
rements granitiques par dessus le gypse. Cette bande de granité 
s'enfouit sous sa couverture second-lire un peu à l 'W de la vallée 
de l'Agly. Le 3 e affleurement granitique s'étend davantage vers 
l 'W ; il s'étrangle à l 'W de Saint-Martin et de Vivier en une 



longue bande dont nous avons étudié l'enracinement sous le 
sommet des Campets au SW de Fenouillet. Cet anticlinal, le plus 
occidental et aussi le plus méridional des trois analysés, se 
trouve séparé de celui qui lui fait suite au NE par un synclinal 
très aigu ; celui-ci prend naissance au N de Saint-Arnac et com
porte au sommet de sa série les marnes albiennes du Gol d e l 
Bouix. 

Quant à la bande calcaire de Puilaurens, elle s'enracine sur 
le bord septentrional du Massif de l'Agly avec la digitation anti-
clinale de Lesquerde ; elle en représente la couverture couchée 
au N. Dans la prolongation de l'Anticlinal de Lesquerde, elle se 
poursuit jusqu'à Puilaurens et sépare du Synclinal de Saint-Paul 
«le Fenouillet une dépendance de celui-ci, à savoir le Synclinal 
de Fosse. Quelques kilomètres vers l 'W, après l'ennoyage de là 
lame de Puilaurens sous les marnes albiennes, on voit réappa
raître dans sa prolongation la bande anticlinale d'Axat. 

A sa terminaison orientale, au S de Maury, VAnticlinal de 
Puilaurens s'ennoie dans les marnes albiennes du grand Syncli
nal de Saint-Paul de Fenouillet. A l'E du méridien de Lesquerde, 
la crête urgonienne s'étire au Col de Pourteil entre l'Albien de 
Maury et le granité de l'Agly, pour réapparaître de l'autre côté 
du col. Là, l'Urgonien coupe la route de Maury et, bordé au S 
par du Trias gypseux, forme la crête 502 ; il se poursuit sans 
interruption par la montagne du signal de l'Albèze, qui vers l'E 
s'enfonce périanticlinalement sous les marnes albiennes. La 
bande calcaire s'élire mais ne s'interrompt pas au Courtal Estève, 
où M. Léon Bertrand la coupe cependant par un contact anor
mal. La bande calcaire de Puilaurens se présente comme un 
accident anticlinal qui s'enracine dans un des replis de la bordure 
septentrionale du Massif de l'Agly. 



Séance du 5 octobre. 

La séance est ouverte à 20 h. 30 dans le salon de l'hôtel du 
Parc, à Ussat. 

Le procès-verbal des précédentes séances est lu et adopté. 

M. L é o n B e r t r a n d , président, prend la parole pour résumer 
les journées précédentes et demander aux membres de la Réu
nion extraordinaire leur opinion sur les points les plus intéres
sants. 

Journée du 1CV octobre. 

M. L é o n B e r t r a n d résume brièvement l'itinéraire suivi au 
cours de cette journée, qui a permis d'examiner les relations du 
front pyrénéen et du régime beaucoup plus simple des Corbières 
occidentales. 

Aux Bains de Rennes, la vallée est encaissée dans des grès 
turoniens qui se montrent, vers l'aval ainsi qu'à Montferrand, 
directemen t superposés en discordance sur les schistes carboni
fères du flanc méridional de l'anticlinal du Cardou. En remon
tant la vallée, la Société a traversé les couches sénoniennes 
renfermant les assises riches en Hippurites des gisements clas
siques de la Montagne des Cornes, des Ci'outets, etc., qui n'ont 
pu être visités; puis les grès d'Alet maestrichtiens, qui forment 
un synclinal dans lequel, plus à l'Ouest, se logent les couches 
terminales du Crétacé à faciès garumnien qui ont été traversées, 
au retour, entre Grane et les Bains de Campagne. Ensuite l'an
ticlinal le plus méridional des Corbières a ramené le Sénonien 
et même, localement, sur la route, une voûte de Turonien 
réapparaissant suivant l'axe du pli. 

A Buffitrach, on se trouve au milieu du Sénonien du flanc 
sud de cet anticlinal, sur lequel vient nettement chevaucher 
l'important bastion du Pic de Bugarach, déjà examiné par 
la Société lors de sa Réunion de 1892, sous la direction de 
M. Garez, et essentiellement formé par la dolomie jurassique et 
le calcaire urgoaptien sur son flanc nord. La petite route de 
Bugarach à Lauzadel suit le pied de ce chevauchement et a per
mis d'examiner au passage une série d'accidents dans son sou
bassement. Tout d'abord, vient un premier contact anormal, 
très redressé mais plongeant cependant au Sud, qui amène au 



contact du Sénonien les assises du Cénomanien, qui manquaient 
à Rennes-les-Bains et qui indiquent la première pénétration 
dans le régime pyrénéen ; ce chevauchement délimite la zone 
pré-pyrénéenne (ou zone cénomanien ne de M. Carez). 

Le Cénomanien en question forme un anticlinal, suivi au Sud 
par un synclinal de Sénonien fortement écrasé et dont le flanc 
méridional étiré se montre formé par une lame de Cénomanien 
renversée et couchée au Nord, qui a été entraînée à la base du 
chevauchement principal du Pic de Bugarach. La masse chevau
chante comprend d'ailleurs, à sa base, après les dolomies noi
râtres du Jurassique, les marnes et calcaires du Lias, puis le 
Trias de la série nord-pyrénéenne A. Ce chevauchement a été 
étudié par la Société, après le trajet de Lauzadel à l'entrée de 
Saint-Louis qui se fait suivant une direction parallèle aux acci
dents, en se dirigeant ensuite au Col de Saint-Louis. On y a 
reconnu sans ambiguïté, reposant sur le Crétacé de Saint-Louis, 
le Trias typique, puis le Rhétien à Avicula conforta, les calcaires 
rubanés du Lias inférieur, les marnes fossilifères du Lias supé
rieur et la dolomie jurassique, plongeant au sud sous la grosse 
masse du calcaire urgo-aptien qui porte la forêt des Fanges. et 
qui, plus au Sud, va s'enfoncer régulièrement sous l'épaisse série 
des marnes schisteuses albiennes de Caudiès. 

Ce chevauchement, évidemment le même que celui du Pic de 
Bugarach, est indiscutable au Col de Saint-Louis, sans trace de 
flanc inverse. Mais une discussion s'est engagée sur sa prolon
gation plus à l'Ouest. M. Léon Bertrand ne croit pas qu'il se ter
mine sans laisser de trace avant d'arriver à la vallée de l'Aude, 
comme cela a été figuré par M. Carez sur la feuille de Quillan. 
Il estime que sa disparition, entraînant la superposition régulière 
de l'Albien de Quillan au calcaire urgo-aptien de la Forêt des 
Fanges, devrait nécessairement entraîner la réapparition d'un 
flanc renversé, qui manque encore totalement au Col dé Saint-
Louis, et la reconstitution d'une charnière anticlinale, formée de 
Jurassique, Lias et Trias, qui devraitensuite se fermer, ce que ne 
figure nullement la carte géologique. 11 considère comme impos
sible de concevoir géométriquement que le contact du calcaire 
de la Forêt des Fanges avec les terrains crétacés plus récents 
situés en son pied et figurés sur la feuille de Quillan par 
M. Carez comme plongeant au Sud, ce qui est exact, soit un 
contact anormal tant que ces terrains comportent du Cénoma
nien, mais devienne brusquement régulier lorsque les couches 
les plus élevées de l'Albien viennent apparaître sous ce dernier, 
en parfaite concordance stratigraphique et tectonique. Il serait 



impossible, à son avis, de traduire une telle disposition par des 
coupes vraisemblables. 

M. Ch . J a c o b déclare la prolongation du contact anormal du 
Bugaracli impossible à suivre à FW du méridien de Quillan. 

M. L é o n B e r t r a n d estime que la disposition du Trias et du 
Jurassique de Saint-Louis s'oppose à l'absence de prolongation. 

Du Col de Saint-Louis, la Société a suivi la route qui, par 
Saint-Louis, Saint-Just et Grane, descend à la vallée de l'Aude 
près des Bains de Campagne. Elle a ainsi retraversé le synclinal 
à axe sénonien déjà rencontré à Lauzadel, puis un chevauche
ment secondaire vers le Nord venant compliquer le flanc septen
trional de ce synclinal en amenant une répétition du Turonien 
et du Cénomanien. Au-dessous de ce dernier, près du petit vil
lage de Saint-Just, apparaissent, en parfaite concordance, les 
marnes schisteuses noires de l'Albien, non encore rencontrées et 
qui s'étalent largement autour de Quillan, avec une importance 
d'ailleurs accrue par de multiples replis. Après Saint-Just, on 
voit pointer sous ces marnes une mince lame de calcaire urgo-
aptien, reposant directement sur le Trias gypseux ; ces couches 
sont d'ailleurs affectées par un décrochement transversal que ne 
figurent pas les contours de M. Carez, bien qu'il soit pourtant 
très visible sur la route même. 

La Société a momentanément quitté celle-ci pour la petite 
route montant au hameau de Bezu, afin d'v observer le contact 
direct, avec chevauchement vers le Nord, du Trias sur une lame 
de calcaire turonien rempli d'Hippurites, chevauchant elle-même 
sur les marnes sénoniennes prolongeant celles de Bugarach. Ces 
marnes, coupées très obliquement par le chevauchement en 
question du bord de la zone pré-pyrénéenne, sont déjà très amin
cies et font presque immédiatement place, à la descente sur 
Grane, aux grès maestrichtiens d'Alet, puis au complexe garum-
nien du Crétacé terminal, qui s'étale ensuite largement jusqu'à 
la vallée de l'Aude, constitué par deux formations d'argiles 
rouges avec conglomérats, séparées par une intercalation de 
calcaire lacustre, blanc rosé, d'âge danien. L'allure quasi-tabu
laire de cette formation, que la Société a vue à distance couron
née par le témoin de calcaire éocène à Milioles portant le village 
de Rennes-le-Chàteau, est affectée de quelques petites failles, 
bien marquées par les dénivellations de la table de calcaire 
danien. 

Des Bains de Campagne, en remontant la vallée de l'Aude par 
la route de Quillan, la Société a traversé de nouveau, en sens 



inverse, jusqu'au chevauchement frontal pré-pyrénéen, la forma
tion garumnienne, atfectée d'un petit repli déversé au Nord au 
voisinage de ce chevauchement. Puis, jusqu'à Quillan, elle est 
restée dans l'épaisse série des marnes noires albiennes, seule
ment interrompues par quelques lames de calcaire urgo-aptien, 
dans le prolongement de celle qui avait été rencontrée au Nord 
de Saint-Just et aussi.de celles qui, au début de l'après-midi, 
devaient être examinées au départ de Quillan. 

Après le déjeuner, la Société a pris la route se dirigeant à 
l'Ouest de Quillan vers Nebias, Puivert et le Col de Babourade. 
A la montée du col de Portel, dominant la grande dépression au 
fond de laquelle se trouve Quillan, elle ¡1 observé plusieurs lames 
de calcaire urgo-aptien pointant au travers des marnes albiennes 
et dont la principale monte des Bains de Ginoles. MM. Barrabé 
et Viennot, qui ont étudié ces lames calcaires, attirent l'atten
tion sur la façon singulière dont certaines se terminent brusque
ment au milieu des marnes schisteuses en question. M. Vien
not, en particulier, en présence de l'une de ces terminaisons au 
bord même de la route, y expose la nature des phénomènes de 
cisaillement spéciaux auxquels il a récemment donné le nom 
d'exti'usions, dont il voit là un exemple, peu typique il est vrai. 
Une courte discussion s'engage, de laquelle il résulte que la 
plupart des membres présents n'acceptent pas l'existence d'un 
style tectonique particulier et ne voient là que des passages laté
raux ou de simples écailles de calcaire dur surgissant à la façon 
ordinaire dans des terrains plus plastiques. 

Arrivée au col, la Société a admiré le spectacle grandiose et 
inoubliable du chevauchement indéniable du bord pyrénéen sur 
le pays corbérien situé à son pied et dans lequel se développent 
les couches nummulitiques, affectées par une superbe voûte 
anticlinale, prolongement de l'anticlinal du Cardou, qui fait sur
gir le Crétacé terminal à faciès garumnien sous les calcaires 
éocènes à Milioles au Nord de Puivert et les fait reparaître de 
nouveau à partir du Col de Babourade. De celui-ci, on est ensuite 
monté par la route forestière au Col du Chandelier, où l'am
pleur du chevauchement du bord pyrénéen sur les marnes num
mulitiques est nettement mise en évidence par l'érosion profonde 
du grand cirque de Lescale, qui a amené un recul très marqué 
de la falaise de calcaire urgo-aptien, avec lames de dolomie 
jurassique, de marnes et calcaires du Lias, de Rhétien et de Trias, 
visibles à sa base sur la route même et que la Société a pu 
observer en détail. 

Le retour s'est ensuite fait rapidement. La route forestière, 
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suivie jusqu'à la rencontre de la grande route de Belcaire à Quil
lan à peu de distance d'Espezel, a montré le grand développe
ment des calcaires urgo-aptiens de la série nord-pyrénéenne et 
des marnes albiennes qui leur font suite au Sud, ainsi que le 
régime spécial de ce haut pays de Sault, avec un ancien grand 
fond lacustre très particulier qui s'étend au Nord d'Espezel. A 
la descente vers Quillan par Coudons, après avoir traversé de 
nouveau en sens inverse les calcaires urgo-aptiens prolongeant 
ceux de la forêt de Picaussel, M. Léon Bertrand a indiqué, un 
peu ajjrès Coudons, qu'il doit, selon lui, exister une disconti
nuité entre ces calcaires, prolongation directe de ceux de la 
Forêt des Fanges et qui traversent l'Aude aux gorges de la 
Pierre-Lys, et ceux qui pointent au travers de l'Albien de 
Ginoles et de Quillan. Mais ceux des membres de la Société qui, 
le matin, n'avaient pas admis la prolongation du chevauchement 
du Pic de Bugarach au delà du Col Saint-Louis jusqu'à l'Aude 
n'ont naturellement pas admis non plus cette distinction, aux 
environs de Quillan, entre la série nord-pyrénéenne et une 
une série pré-pyrénéenne ayant une certaine indépendance tec
tonique d'avec la précédente, dont M. Léon Bertrand reste 
cependant convaincu en tout état de cause. 

Au delà de Quillan, l'heure trop- avancée après ce trajet con
sidérable, que la Société n'a pu effectuer que grâce à des auto
mobiles légères, en raison du peu de largeur de certaines des 
routes empruntées, n'a pas permis d'observer la disposition des 
couches tertiaires et crétacées supérieures dans l'accident du 
flanc nord de l'anticlinal du Cardou, entre Couiza et Rennes-
les-Bains. Le départ du lendemain devant se faire par la même 
route, cet examen a été renvoyé au jour suivant. 

M. M a u r i c e L u g e o n , après ce qu'on l'on a pu voir durant 
l'excursion du 1 e r octobre, ne peut séparer comme deux éléments 
tectoniques indépendants le bassin de Quillan, soit la nappe Z, 
de ce qui est désigné comme nappe nord-pyrénéenne A. Le grand 
chevauchement frontal qui, du col du Chandelier, s'étend jus
qu'au pied du Pic de Bugarach, lui rappelle celui du Jura plissé 
sur le Jura tabulaire. On ne voit pas, dans le Jura, deux che
vauchements superposés et il ne peut voir dans les Pyrénées 
deux accidents de l'importance que veut leur donner M. Léon 
Bertrand. Pour lui, le chevauchement principal, dont la marche 
au Nord ne peut être bien grande, passe par la ligne indiquée et, 
à partir de Coudons, il naît un pli qui s'exagère progressive
ment vers l'Est en se couchant de plus en plus vers le Pic de 



Bugarach. Autrement dit, le chevauchement frontal pyrénéen 
se dirige de l'Ouest vers l'Est, mais l'élément supérieur est lié 
avec l'inférieur. On ne saurait donc voir deux nappes indépen
dantes de grand style, ainsi que le veut la théorie de M. Léon 
Bertrand : la nappe Z supposée n'existe pas dans ce que 
M. Lugeon a pu voir et comprendre aujourd'hui. 

M. Ch. J a c o b voit à la traversée de l'Aude une succession nor
male ; il constate l'accord avec M. Lu»eon et il observe dans 
le Bassin de Quillan et de Saint-Louis une structure qui pour
rait amorcer celle de la Basse-Provence. 

M . L é o n B e r t r a n d estime la structure plus complexe et il 
s'étonne, en tout cas, que des tectoniciens aussi éminents que 
ses contradicteurs puissent admettre, au point de vue géomé
trique, la brusque disparition du chevauchement du Col Saint-
Louis sans reconstitution d'un flanc inverse. 

Journée du S octobre. 

M. L é o n B e r t r a n d résume ensuite l'excursion faite clans la jour
née du 2 octobre. 

Au départ, reprenant la route de Rennes à Couiza, qui se 
dirige d'abord au nord, la Société a observé la discordance angu
laire des grès turoniens sur les schistes carbonifères très frois
sés ; puis elle a traversé la terminaison occidentale du noyau 
paléozoïque de l'anticlinal du Cardou, dont les calcaires dévo-
niens ne descendent pas au fond de la vallée, bien qu'ils se ren
contrent en hauteur sur les deux rives, dominant les schistes 
carbonifères. Un peu avant le confluent de la vallée de Rennes 
et de celles d'Arqués, on retrouve les couches de la couverture 
du Primaire, dans le flanc nord du pli ; mais ce flanc nord se montre 
là à l'état d'un pli-faille, avec suppression de tous les termes cré
tacés rencontrés dans le flanc méridional jusqu'au complexe garulu
men, dont les termes inférieurs manquent eux-mêmes. Ses 
couches supérieures, en contact direct avec le Carbonifère, et 
les calcaires à Miliolites de la base de l'Eocène sont très redres
sés et même localement renversés au nord. 

Après avoir rejoint la route venant de Mouthoumet, le trajet 
devient presque parallèle à la direction des couches, traversées 
très obliquement jusqu'aux couches nummulitiques occupant 
l'axe du synclinal de Couiza; au cours de ce trajet, la Société a 



pu observer l'enfoncement de l'axe primaire vers l'ouest sous les 
couches secondaires et la reconstitution progressive du flanc 
inverse de l'anticlinal du Cardou. 

Nous avons ensuite fait sans arrêt le trajet jusqu'à Quillan 
et à l'entrée de la gorge de la Pierre-Lys, où a repris la discus
sion de la veille sur les relations des calcaires urgo-aptiens de ce 
beau défilé et des schistes albiens de Quillan et Belvianes, sans 
que l'accord se soit d'ailleurs fait sur cette question. Si ce contact 
peut, au premier abord, sembler normal, M. Léon Bertrand per
siste à penser qu'il n'en est rien et qu'il existe un contact anor
mal, soit à la limite même des calcaires et des schistes noirs, soit 
dans ces derniers. 

Après la traversée de la grande masse des calcaires urgo-
aptiens, avec intercalations de zones marneuses riches en Orbi-
tolines, la Société a ensuite pris la petite route qui remonte la 
vallée du Rébenty, en suivant la direction des couches, jusqu'au 
pont de Labeau, où elle a quitté les automobiles, pour ne les 
retrouver qu'à Aunat. Elle a fait l'ascension de la crête qui 
limite vers le sud la vallée inférieure du Rebenty, en montant 
par le hameau de Labeau et se dirigeant vers le col des Pra-
dels. Au cours de cette montée, la Société a rencontré, après 
avoir traversé l'épaisse série des schistes albiens de Marsa et 
Labeau, une puissante bande calcaire, présentant une structure 
en grande partie cristalline, que M. Léon Bertrand a rap
portée à sa nappe B. Par contre, MM. Jacob et Gasteras la 
considèrent comme enracinée in situ et correspondant à une 
simple remontée des calcaires urgo-aptiens, quoique plus à l'Est 
une mince lame de schistes siluriens vienne s'intercaler dans leur 
contact avec les schistes albiens et que, d'autre part, M. Jacob 
ait signalé au passage l'existence d'une lame de schistes carbo
nifères apparaissant dans ces schistes albiens au voisinage du 
contact, que M. Léon Bertrand se refuse, en tout cas, à consi
dérer comme pouvant être régulier. 

Au-dessus de cette bande de calcaires secondaires cristallins, 
on a ensuite atteint des terrains primaires : calcschistes dévo-
niens, schistes noirs gothlandiens, puis schistes ardoisiers ordo-
viciens constituant la croupe du Col des Pradels, suivis au Sud 
par des schistes satinés passant à des gneiss avec pointements 
granitiques aux environs de Bessède. M. Léon Bertrand a consi
déré ¿es terrains primaires indiscutables (bien qu'ils aient été 
autrefois considérés par M. Carez comme résultant du métamor
phisme de l'Albien) comme appartenant à une unité tectonique 
supérieure (nappe C) superposée aux calcaires secondaires traver
sés précédemment. 



Ces terrains primaires sont surmontés par une couverture secon
daire régulière, ne montrant pas de traces de métamorphisme et 
comprenant du Permo-Trias, des calcaires et marnes liasiques, 
de la dolomie jurassique et du calcaire urgo-apüen, que M. Léon 
Bertrand a considérée comme tectoniquement distincte de la 
bande précédente des calcaires cristallins qui se poursuivent, à 
l'Est de Bessède, dans la Forêt du Miayro et le plateau du Glat. 
Parcontre, MM. JacobetCasterasadmettent quetoutcet ensemble 
constitue une même série tectonique et que les terrains pri
maires du massif de Bessède s'enfouissent régulièrement sous 
cette couverture. 

Après une halte au Picou de la Gardie, où MM. Jacob et Cas-
teras ont exposé à distance leur opinion sur ce point, la Société 
s'est ensuite dirigée vers l'ouest, dans la direction d'Aunat. Le 
contour du massif primaire présente, dans le vallon descendant 
à l'ouest du Col de Triby, un angle rentrant très marqué, les 
schistes cristallins occupant les parties élevées tandis que le bas 
de ce vallon est occupé par des calcaires urgo-aptiens et des 
schistes noirs albiens fortement métamorphiques. Ce contour est 
exactement celui qui correspond à une surface de séparation sen
siblement horizontale entre les schistes cristallins et le Crétncé, 
les premiers reposant sur celui-ci. M. Léon Bertrand a estimé 
que cet argument est d'une importance capitale pour la distinc
tion d'une série supérieure C, avec le massif primaire de Bessède 
à sa base, et d'une seconde série, plus basse, comprenant des 
couches secondaires très métamorphiques dans la région d'Au
nat, où ces phénomènes de métamorphisme ont fait l'objet d'un 
mémoire très important du regretté Michel Longchambon. La 
Société a pu observer ces très intéressantes transformations des 
calcaires urgo-aptiens et des marnes schisteuses de l'Albien, 
devenus très dures et compactes et chargées de minéraux silicates, 
et cela en l'absence de toute roche éruptive à laquelle puisse 
être attribué un tel métamorphisme qui, pour M. Léon Bertrand 
comme pour Michel Longchambon, ne peut être considéré que 
comme étant le résultat d'une condition géosynclinale. 

Après avoir rejoint à Aunat les automobiles et les provisions 
emportées pour un déjeuner champêtre, la Société s'est ensuite 
rendue à Galinagues pour y examiner la façon très intéressante 
dont se fait la terminaison occidentale du massif primaire de Bes
sède. M. Léon Bertrand signale, en passant, qu'une erreur 
matérielle de copie a fait réunir, sur la carte géologique au 
1/80.000, la bande de calcaire urgo-aptien venant des abords du 
Col de Triby et qui se termine périanticlinnlement au mamelon 



1064, au sud-est du village de Galinagues, avec celle qui, mon
tant du fond du Rebenty, vient constituer le mamelon de la cote 
946 au nord-ouest du village, alors qu'il existe un ennoyage de 
ces calcaires sous leur couverture de schistes albiens entre les 
deux mamelons en question. 

La discussion s'est d'abord engagée à propos de la structure 
du mamelon 946, où M. Casteras a décrit plusieurs lames pri
maires s'intercalant isoclinalement au milieu des calcaires 
secondaires. M. Léon Bertrand ne peut voir dans ces intercala-
tions que des couches secondaires primitivement marneuses, for
tement métamorphisées, comme à Aunat, au milieu des calcaires 
devenus marmoréens. D'autre part, conformément à la descrip
tion qu'il a autrefois donnée, il montre que les terrains primaires 
indiscutables formant la terminaison du massif de Bessède, loca
lement formés de granité à nombreuses enclaves et de calcaire 
dévonien métamorphique, se terminent brusquement en domi
nant de près de 300 mètres d'altitude le fond de la vallée du 
Rebenty, creusé dans les schistes noirs albiens de Belfort, en 
continuité avec ceux de Labeau et Marsa. Entre ces deux séries 
de terrains d'âges si différents, on voit s'intercaler une puissante 
barre calcaire prolongeant les calcaires métamorphiques du mame
lon -946, qui se trouvent donc dans la même situation que la bande 
rencontrée à la montée de Labeau au Col des Pradels, dont ils 
sont le prolongement évident malgré un étirement local intermé
diaire. 

On ne peut d'ailleurs considérer ces calcaires comme sim
plement renversés sur l'Albien et comme formant la couverture 
du massif primaire malgré ce renversement, car M. Léon Ber
trand a fait toucher à ceux des membres de la Société qui ont 
bien voulu le suivre, dans la descente d'un sentier en lacets se 
dirigeant vers le Rebenty, des schistes noirs indiscutablement 
albiens intercalés entre le Primaire et les calcaires urgo-aptiens, 
et s'enfonçant avec évidence sous le Primaire. Il estime regret
table que beaucoup des membres de la Société n'aient pas cru 
utile d'aller loucher ce point, pourtant très démonstratif et qui 
eût peut-être pu modifier leur opinion, s'ils avaient bien voulu 
prendre en considération cet argument. En tout état de cause, 
M. Léon Bertrand estime que la manière dont le massif primaire 
de Bessède se termine en hauteur, brusquement coupé par l'érosion 
du Rebenty et reposant sur des schistes noirs albiens surmontant 
des calcaires urgo-aptiens métamorphiques, eux-mêmes superpo
sés aux schistes albiens du fond de la vallée du Rebenty, ne peut 
logiquement se comprendre, sans des complications extrêmes, 



si l'on admet que le Primaire et la série secondaire intermédiaire 
sortent in situ au milieu des schistes albiens des environs de 
Belfort. C'est pour lui un puissant argument en faveur de la super
position du massif primaire de Bessède aux couches secondaires 
d'Aunat, Rodome et Galiing-ues, cet argument parlant dans le 
même sens que la disposition relative de ces deux séries de ter
rains à l'ouest du Col de Triby. 

L'existence d'une lame de schistes carbonifères venant s'inter
caler au milieu de l'Albien un peu au nord de la terminaison en 
question, qu'invoquent MM. Jacob et Casteras contre la super
position en question, est au contraire un témoignage de l'impor
tance des compressions tangentielles en cette région. 

Après cette visite des environs de Galinagues, en raison de 
l'heure déjà assez avancée, la Société est retournée directement 
à Aunat, sans faire un crochet prévu au sud de Rodome, et elle 
a passé les deux petits cols voisins des Aichides et des Clauzels, 
sans s'arrêter à examiner la question de la distinction faite par 
M. Léon Bertrand de deux séries secondaires superposées entre 
le bord méridional du massif primaire de Bessède et le bord de la 
zone primaire axiale, alors que les affirmations de MM. Jacob et 
Casteras nient cette distinction. Ayant pénétré dans la zone pri
maire axiale au détour du Col des Clauzels, elle a fait la splendide 
descente par Fontanes au-dessus de la vallée de l'Aude, au milieu 
des schistes carbonifères avec lydiennes à leur base et interca-
lations de couches à galets (ce terme étant plus exact que celui 
de poudingues) et des beaux calcaires dévoniens, avec parties 
griotteuses et marbres rosés, tout ce complexe se répétant par 
plusieurs plis successifs jusqu'au vallon de Campagna, où la 
route si pittoresque qui venait d'être suivie rejoint celle qui longe 
la vallée de l'Aude. A un kilomètre de là, la Société a atteint 
les Bains d'Usson, où elle a trouvé un gîte très confortable pour 
trois soirs, grâce à l'amabilité de la Société Méridionale de Trans
port de Force, dont le Directeur, M. Estrade, étant empêché, 
s'est fait représenter par son ingénieur, M. Drevet, pour nous 
accueillir à notre arrivée et nous offrir un banquet le second soir 
de notre séjour. 

M. C h . J a c o b discute les observations faites au cours de cette 
journée, annoncée comme « capitale » par le programme de 
M. Léon Bertrand. Elle a été, en effet, d'un intérêt majeur et il 
n'est pas inutile d'y revenir. 

Tout d'abord, en montant de Marsa par Labau jusqu'à l'Est 
du Gol de Pradels, le temps, merveilleusement clair, a permis 



à la Société de voir sans ambiguïté sur le versant occidental du 
ravin suivi, la coupe des parois du Nagreychou. On constate 
la succession suivante : marnes albiennes, calcaires-urgoniens, 
dolomies noires du Jurassique moyen ; puis vient du Lias, fos
silifère en haut du versant, sur un point qu'ont successivement 
reconnu MM. Dubar et Casteras. Rien de tout cela n'est parti
culièrement métamorphique. La série est très redressée et elle 
vient se plaquer en succession régulière contre le Primaire situé 
plus au Sud. 

Sur le trajet même suivi, c'est-à-dire sur la pente orientale du 
ravin qui a donné accès au Picou de la Gardie, on a touché le 
lambeau houiller de la cote 882, inclus dans les marnes albiennes, 
lambeau montré par M. Jacob et dont M. Léon Bertrand vient 
de parler. Puis la Société a traversé les calcaires secondaires. 
Là, la dolomie est momentanément étirée sous l'urgonien ; mais 
elle a été vue, arrivant dans le fond du ravin, au pied même du 
trajet. A l'Est, elle reprend bientôt et toute la série des calcaires 
secondaires va, sans aucune discontinuité, envelopper la termi
naison orientale du Primaire de Bcssède, en continuité lui-
même avec celui du Sud du Nagreychou. Sur le massif de Bes-
sède, on retrouve donc la même succession que tout à l'heure, à 
savoir, de la base au sommet : du Lias, tout le long de la paroi 
en dessous de la Forêt de Miayro, de la dolomie du Jurassique 
moyen, enfin les calcaires urgoniens de la crête et du plateau. 
Les terrains sont parfaitement distincts et le métamorphisme 
ne s'accuse que sur la retombée méridionale, au Sud de la Forêt 
de la Devèze. Cette disposition en coupole ressort déjà de la 
petite carte publiée par M. Dubar dans sa thèse 1 . Elle a été 
ensuite minutieusement analysée par M. Casteras. Jointe à ce 
qui a été dit plus haut, c'est-à-dire à la continuité sur le front 
Nord, elle s'oppose au charriage de Bessède. 

Quant au Col de Triby, il est incontestable que les calcaires 
secondaires, ici métamorphiques, affleurent dans un bas-fond 
entouré de Primaire ou de terrains cristallins. Mais, bientôt à 
l'Ouest, on voit l'affleurement calcaire se dédoubler et fournir 
deux bandes. L'une, la bande septentrionale, se plaque contre 
le Primaire d'une digitation de Bessède, contre le Primaire dont 
il a été question à propos de Nagreychou ; et l'on peut suivre 
des témoins de ces calcaires jusque près de Galinagues. L'autre, 
la bande méridionale, est celle qui se poursuit jusqu'au mamelon 
1064. Entre les deux s'intercalent des marnes albiennes et les 

1. L. l ) i ; i i A i t . Etudes sur le Lias des Pyrénées . Mèm. Soc. Géol. du Nord, t. IX, 
fase. I, Lille, 1925, p. 129, % . 22. 



calcaires de Triby s interprètent tout naturellement comme cor
respondant à l'extrémité d'une indentalion synclinale qui vient 
s'engager et se terminer à l'Est dans le massif de Bessède. 

Relativement k la région de Galinagues, visitée l'après-midi, 
M. Gasteras a parfaitement montré à la Société deux témoins de 
houiller, très reconnaissantes à leurs poudingues. Ces témoins 
sont inclus dans des calcaires secondaires ; plus généralement ils 
font partie du complexe isoclinal de Galinagues. Il faut concevoir 
celui-ci comme un paquet de lames voisines de la verticale, résul
tant du morcellement vers l'Ouest k la fois de Bessède et de sa 
couverture. Dans ce complexe de lames, très vigoureusement 
serrées, peuvent parfaitement se loger en synclinal les marnes 
albiennes que M. Bertrand a montrées k quelques membres de 
la Société entre le Primaire de Galinagues et les calcaires urgo-
niens frontaux. 

Enfin, quant à la terminaison occidentale du Primaire de Gali
nagues, on .ne voit nullement la superposition de celui-ci sur les 
marnes albiennes, à 300 mètres au-dessus du niveau du Rébenty. 
Le Primaire arrive en contact avec des alluvions qui remplissent 
un ravin affluent du Rébenty. Dans le fond même du Rébenty et 
un peu plus en aval, au moulin Ferrand, On trouve les pegmatites 
que la Société pourra voir dans une journée ultérieure. 

Toutes ces observations sont conformes k ce qu'annonce une 
note précédente de M. Casteras Rien ne vient controuver l'opi
nion émise par lui quant à l'enracinement de Bessède. 

M. M a u r i c e L u g e o n , k propos de l'excursion du 2 octobre, 
apporte des objections à la conception tectonique de M. Léon 
Bertrand. 

La superbe coupe de la gorge de la Pierre-Lys me renforce 
dans ce que j 'ai exprimé au sujet delà digitation frontale étudiée 
le l 0 1 'octobre. Cette coupe, qui rappelle par son aspect certaines 
cluses de la Birse, dans le Jura, montre une série si continue 
entre l'Albien et l'Urgonien que l'on ne saurait y faire passer un 
accident important entre ces deux terrains. 

En ce qui concerne la région de Bessède, je ne puis rien voir 
qui puisse appuyer l'hypothèse d'une nappe quelconque. Quand 
on était placé sur le Picou de la Gardie, le spectacle était saisis
sant. J'ai vu, comme je crois tous ceux qui ont fait la petite 
montée du Picou, une splendide disposition en voûte anticlinale 
de terrain secondaire, ayant un noyau de matériel hercynien, 
ainsi que MM. Jacob et Casteras nous l'expliquaient. Deux tecto-

1. M . CASTERAS. S u r la sLriicUirc du massif de Bessède (Aude) , e l c . CH. Ac. 
des S e , t . 180, p . 1033, 11 j u i n 1928. 



niques sont nettement superposées : une masse hercynienne, plus 
ou moins compliquée, supportant une couverture de secondaire 
en l'orme de dôme. Sans doute, au nord, l'ensemble peut loca
lement se déverser sur l'Albien de Marsa. Ce n'est là que flanc 
d'un anticlinal droit ou déjeté; mais quant à y voir une sortie de 
nappe, cela est tout à fait impossible à mes j^eux. 

Il y a superposition de deux styles. Une tectonique pro
fonde rigide, propre au matériel hercynien, soit une tectonique 
d'écaillés plus ou moins vastes, de coins, de blocs émergeant du 
sol comme mus par des mouvements verticaux et là-dessus 
s'arrangent, comme ils le peuvent, les terrains de couverture. 
Eléments actifs, l'hercynien, en profondeur ; éléments passifs, 
le Secondaire, en surface. A Bessède, ou, pour mieux préciser, 
à l'Est du Picou.de la Gardie, c'est un bloc hercynien qui s'est 
surélevé. De l'Est à l'Ouest, ce bloc se subdivise en écailles qui 
sont celles de Galinagues. Tout cela s'accorde très bien avec les 
contours généraux de la carte géologique mais est e n désaccord 
complet avec les coupes publiées : Bessède vient du bas, Bessède 
n e vient pas du ciel et, en conséquence, je ne puis croire à l'exis
tence de la nappe B. Je me rallie donc à la manière de voir de 
MM. Jacob et Casteras. 

M. L é o n B e r t r a n d demande l'explication, dans ce cas, de la 
disposition consta tée à l'Ouest du Col de Triby. 

M. M . L u g e o n voit le fond hercynien, rigide, brisé irrégulière
ment. Dans les éléments anticlinaux constituant le Massif de 
Bessède, il y a de l'E à l 'W une différenciation déterminant des 
écailles telles que celles du Col de Triby. 

M. Ch. J a c o b a fourni plus haut l'explication demandée par 
M. Léon Bertrand à propos du Col de Triby. 

M. E . A r g a n d déclare que la descente axiale du Massif de 
Bessède, à son extrémité orientale, sous un manteau de terrains 
secondaires, interdit de voir dans ce massif un lambeau de recou
vrement. Le Massif de Bessède est donc enraciné ; il en est de 
même, par raison de continuité, pour le Massif de Salvezines et 
pour le Massif de l'Agiy. Au total, il n'y a pas de nappe B et 
pas de nappe C. Les Pyrénées sont bien, pour l'essentiel, un paquet 
de plis de fond qui ont cassé et joué vers le nord. 

M. P i e r r e T e r m i e r a la même opinion q u e MM. M. Lugeon et 
E. Argand. En outre, la vue du Massif de Bessède à partir de 
Galinagues lui a donné l'impression très nette d'un dôme. Il ne 
croit pas à l'existence des nappes dans ce pays. 
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Journée du 3 Octobre. 

M. L é o n B e r t r a n d résume les observations faites au cours de 
la journée du 3 octobre. 

La Société a descendu la vallée de l'Aude depuis Usson jusqu'au 
confluent du vallon d'Escouloubre, puis remonté celui-ci jusqu'au 
village de ce nom, traversant ainsi deux fois, en sens inverse, 
la série des plis qui a(Tectent les schistes carbonifères et les calcaires 
dévoniens du bord de la zone axiale. En outre, à la montée d'Es
couloubre, elle a rencontré un affleurement de Trias gypseux dis
cordant sur le Primaire, dont il existe deux autres témoins plus 
à l'Ouest, dans le prolongement de celui-ci. 

Au village, elle a pénétré dans le grand massif granitique de 
Quérigut, dans lequel elle est restée durant le trajet par le Col 
de Caravel, Le Bousquet, Roquefort-de-Sault, jusqu'à Counozouls, 
en examinant au passage les intéressants phénomènes de méta
morphisme, exomorphe et endomorphe, de contact du granité 
et en particulier la nelteté remarquble des phénomènes de diges
tion granitique qui ont, vers les bords de ce grand massif, res
pecté les quartzites carbonifères du Roc de Casteldos et plusieurs 
bandes de calcaire dévonien, en a\ rant au contraire assimilé les 
schistes siluriens. D'autre part, entre Le Bousquet et Roquefort-
de-Sault, se montrent d'importants dépôts glaciaires provenant 
du Massif de Madres. 

La Société est ensuite descendue de Counozouls à Sainte-
Colombe, où elle a quitté le bord de la zone primaire axiale pour 
pénétrer dans les calcaires secondaires métamorphiques, séparés 
du Carbonifère par un contact anormal dont la prolongation vers 
l'Est devait être suivie le lendemain de Montfort à Sournia, 
Trevillach et Belesta. Ces calcaires secondaires sont, dans toute 
leur traversée parla vallée de l'Aiguette, entièrement marmorisés 
et la distinction des caractères originels des différents termes 
qui y sont représentés (calcaire urgo-aptien, do'lomie jurassique et 
Lias) y est devenue pratiquement impossible dans la grande 
majorité des cas. Plusieurs lames de Gothlandien apparaissent 
au travers en descendant de Saint-Colombe, marquant l'existence 
de replis dans ce complexe. 

A 1 km 1/2 environ en aval de Sainte-Colombe, la Société a 
pénétré dans un vallon latéral de la rive droite de l'Aiguette, où 
se rencontre un important affleurement de couches noires 
extrêmement métamorphiques, dominé sur toute sa périphérie 
par les calcaires marmoréens. M. Léon Bertrand a interprété cette 
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disposition en admettant l'existence d'une « fenêtre » faisant 
apparaître, au travers des calcaires de sa nappe B, 1 Albien de sa 
série inférieure, localement métamorphique, qui se développe 
ensuite largement vers l'Est dans la Forêt de Boucheville et 
jusqu'auprès de Belesta, où la Société devra étudier le lendemain 
sa terminaison. 

Une longue discussion s'est engagée sur cette interprétation ; 
certains membres, qui lui sont opposés, commencent par admettre 
qu'il y a là du Primaire, apparaissant sous les calcaires marmo
réens. Mais, M. Jacob étant d'accord avec M. Léon Bertrand pour 
admettre l'identité de ces couches noires avec l'Albien de Rodome 
et Aunat, la majorité des membres présents concluent alors 
que cet Albien ne peut se trouver qu'en disposition synclinale 
sur ces calcaires, mais, avec un enfoncement local très accentué. 
M. Léon Bertrand ne peut se rallier à cette conception, qui lui 
paraît en désaccord avec les faits existant dans le prolongement 
vers l'Est. 

LaSocié té a continuité ensuite à descendre la vallée del'Aiguette, 
en rencontrant encore deux autres apparitions de roches noiresau 
travers des calcaires marmoréens ; pour l'une d'elles, l'existence 
d'une nouvelle tranchée de la route a permis de reconnaître la pré
sence de quartzites du Carbonifère.En arrivant vers la jonction avec 
la route qui suit la vallée de l'Aude, un peu en amont du 
pont de cette route, on a observé le beau chevauchement, décrit 
•depuis, longtemps par M. Léon Bertrand l , des calcaires mar
moréens sur les schistes albiens d'Axat, prolongement de ceux 
de Labeau et de Marsa, traversés la veille. Les calcaires mar
moréens sont, d'autre part, le prolongement direct de ceux qui 
avaient été traversés au-dessus de Labeau, et depuis ce point 
leur continuité est absolue, sous la forme d'une falaise dominant 
majestueusement les schistes albiens, avec intercalation dans leur 
contact d'une lame de schistes siluriens entre le Pic d'Aguillas 
et le Rocher des Mirailles. Aussi, malgré l'opinion inverse de 
M. Jacob et de ceux des membres qui lui ont de prime abord 
apporté leur adhésion, M. Léon Bertrand persiste-t-il à penser 
qu'il s'agit là d'un chevauchement de grande importance, venant 
se superposer localement, sur la rive droite de l'Aude, à l'anti
clinal nettement enraciné formé par le calcaire urgo-aptien de la 
Gorge de Saint-Georges, ainsi qu'il l'a autrefois décrit en 
détail. 

I . LÉON BERTRAND. Sur la tectonique des gorges de l'Aude en amont d'Axat 
(gorges de Saint-Georges) [B.S.G.F. [i], t. V I I I , p. 5 1 0 - 5 1 9 , 7 figures]. 



Après avoir déjeuné à Axat, la Société s'est ensuite rendue 
par le Gol Compérié à La Pradelle, d"où elle a remonté la vallée 
de la Boulzane, parallèle à celle de l'Aude, mais affluent de 
l'Agly. A un kilomètre de La Pradelle, se pose une première 
question, celle de la terminaison très singulière du chaînon de 
calcaire urgo-aptien de la Serre d'Arquières, qui vient très 
brusquement finir, près de Puilaurens, par deux digitations 
dont l'une traverse la vallée pour se terminer en hauteur à l'im
posante ruine du Château de Puilaurens, et dont l'autre ne tra
verse pas la vallée, mais se termine encore au-dessus du fond de 
celle-ci, qui est creusée dans les schistes albiens sur son pro
longement. Après avoir primitivement admis que ce chaînon 
est flottant sur les schistes albiens, constituant une charnière 
plongeante, M. Léon Bertrand pense actuellement qu'il est proba
blement enraciné ; mais il importe alors d'expliquer cette termi
naison véritablement paradoxale. 

M. Viennot a alors exposé à la Société son interprétation par 
le type d'accident auquel il a récemment donné le nom à'extru-
sion, et une assez longue discussion s'est engagée à ce sujet. 

Après cette discussion, la Société a continué son trajet vers 
Salvezines, situé au milieu d'un massif primaire qui constitue, 
à première vue, le noyau d'un dôme des terrains secondaires, 
assez régulier, mais avec une charnière tournée au Nord et cou
chée sur les schistes albiens de Puilaurens à l'ancienne scierie 
de La Folie. 

M. Léon Bertrand n'a toutefois pas admis qu'il s'agisse d'un 
véritable dôme à noyau primaire enraciné in situ, ainsi que cela 
avait été sa première opinion, mais d'un anticlinal de nappe, 
pour la raison, développée dans son mémoire (p. 72-7o, fig. 20 
et 21 ), que la couverture de terrains secondaires, au lieu de s'en
foncer régulièrement, à la Forge de Gincla, sous les schistes 
albiens de la Forêt de Boucheville qui viennent plus au Sud, 
se relève au contraire, en son bord méridional, en un synclinal 
couché ouvert vers le Nord sans retombée vers le Sud pour s'en
foncer sous les schistes albiens. De plus, dans le contact avec 
ceux-ci, en montant au Col de Tuilla, il s'intercale une lame de 
gneiss et de pegmatite faisant évidemment suite au Primaire 
de Salvezines par dessous le synclinal de la couverture secon
daire, d'autant qu'au voisinage du Col de Tuilla celle-ci, légè
rement renversée, commence par les cargneules du Trias et les 
calcaires du Lias, du côté nord de la lame de pegmatite, qui est 
en contact immédiat avec l'Albien en son bord sud. 

Une semblable lame primaire, dans la même situation, se 



retrouve d'ailleurs dans le même contact entre les calcaires for
mant la couverture repliée vers le Nord du dôme de Salvezines 
et les schistes albiens, à 2 kilomètres environ à l'Ouest de la 
Forge de Gincla, avant la traversée du vallon de Faussibre. Cela 
démontre bien, pour M. Léon Bertrand, que ce contact ne peut 
être considéré comme normal et qu'en réalité, il s'agit là d'une 
surface de chevauchement de la série secondaire de Salvezines, 
avec du Primaire entraîné à sa base, sur la série albienne qui vient 
plus au Sud; mais cette surface de chevauchement a été déformée 
par un plissement secondaire, qui a pu la redresser à la verticale 
ou même la renverser quelque peu localement. C'est pour cette 
raison qu'après avoir initialement pensé que l e massif primaire 
de Salvezines est enraciné sur place, comme le croientMM. Jacob, 
Lugeon, Termier et Argand, M. Léon Bertrand a ensuite admis 
que ce massif a été entraîné dans le décollement de la couverture 
secondaire de la zone axiale, se logeant suivant un anticlinal de 
cette couverture, qui porte la trace évidente d'un déplacement 
tangentiel vers le Nord, à la fois par sa charnière anticlinale au 
Nord de Salvezines et par le synclinal couché dont le fond se 
trouve au bord sud du « dôme » de Salvezines. Il estime que, 
si ses contradicteurs lui reprochent d'avoir abusé des déplacements 
tangentiels, ils sont loin d'attribuer à ceux-ci une part suffisante, 
dans des cas où leur action est cependant pour lui évidente, et 
qu'ils voient trop souvent les accidents structuraux presque 
verticaux. 

Quoi qu'il en soit, et sans préjuger de l'évolution des idées 
dans l'avenir, M . Léon Bertrand a conduit la Société, depuis la 
Forge de Gincla jusqu'au Col de Tuilla par le grand chemin fores
tier, dont les lacets se développent dans l 'Albien fortement méta
morphique. Mais, au col, un épais brouillard a empêché les 
observations, cachant surtout la très intéressante vue qu'on eût 
dû avoir sur les relations du massif primaire de l'Agly, prolonge
ment évident de celui de Salvezines, avec le grand massif albien 
de la Forêt de Boucheville, en descendant du col vers Fenbuillet, 
ainsi qu'il avait été primitivement prévu. En raison du mauvais 
temps, la Société est donc revenue rapidement à la Forge de 
Gincla, où elle a repris les automobiles pour rentrer directement 
à Usson, devant d'ailleurs refaire ce trajet en sens inverse le 
lendemain matin. 

M. Ch . J a c o b considère l'accident de Puylaurens comme 
enraciné. Il n'accepte pas les fenêtres de Sainte-Colombe. 

M. P i e r r e T e r m i e r estime que la troisième journée ne change 



pas son opinion. Il ne croit pas aux fenêtres. Salvezines est un 
vrai dôme. La lame du Col de Tuilla est une objection, mais elle 
est de détail. 

M. L é o n B e r t r a n d croit qu'elle est importante. 

M. C h . J a c o b voit, avec M. Gasteras, l'anticlinal de Puylau-
rens confluer avec la zone anticlinale de l'Agly ; par suite, il est 
impossible de-charrier celle-ci. 

L'heure avançant, la suite de la discussion est renvoyée au 
lendemain. On règle le programme des jours suivants. 

La séance est levée a i l heures moins le quart. 



Séance du 6 octobre. 

La séance est ouverte à 18 heures clans le salon de l'Hôtel du 
Parc à Ussat. 

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

M. L,éon B e r t r a n d reprend l'examen des excursions de la 
Société depuis celle du i octobre. 

Journée du 4 Octobre. 

M . L é o n B e r t r a n d résume les faits observés au cours de la 
journée du 4 octobre. 

La Société a refait sans arrêts le trajet d'Usson à la Forge de 
Gincla, parcouru la veille. Puis, remontant davantage la vallée 
de la Boulzane, elle est arrivée à Montfort après avoir traversé 
la puissante série des schistes albiens, plus ou moins métamor
phiques, de la Forêt de Boucheville. Sur la rive gauche de la 
vallée, les parties élevées de la crête du Bois de Faussibre et du 
Tue de Gaubeille sont constituées par des calcaires très large
ment cristallisés, qui se rattachent à ceux de Sainte-Colombe 
et se terminent en hauteur sans descendre à la vallée. M. Léon 
Bertrand les considère comme flottants sur l'Albien, tandis qu'à 
l'Ouest du vallon de Faussibre, entre ces calcaires et ceux de la 
couverture du massif primaire de Salvezines et de la Forêt d'En 
Malo (qui se réunissent sans discontinuité entre le Rocher de 
Toromilla et la Serre del Pasdur), il surgit un anticlinal de cal
caire urgo-aptien au milieu de l'Albien, avec des caractères 
pétrographiques tout à fait différents de ceux des calcaires cris
tallins en question. Malheureusement, le temps limité dont on 
disposait n'a pas permis de faire dans la vallée du Faussibre 
l'excursion très instructive qui aurait permis de constater ces faits, 
qu'il eût été fort difficile d'interpréter autrement que l'a fait 
M. Léon Bertrand, c'est-à-dire par l'existence de deux séries super
posées de calcaires secondaires d'aspect très différent, séparées 
par la couvertured'Albien du dôme urgo-aptien du Pic de Souli-
trane. 

A la sortie de Montfort, on passe brusquement des schistes 
albiens à des calcaires dévoniens du bord de la zone primaire 
axiale, séparés les uns des autres par une surface de contact 
anormal, prolongement de celle qui a été rencontrée à Sainte-



Colombe et dans laquelle se montrent d'ailleurs, d'une façon dis
continue, des lames très étirées de grès permo-triasique et de 
calcaire urgo-aptien. Cette surface de contact anormal est très 
redressée aux environs deMontfort; mais, plus à l'Est, en suivant 
la route fort belle qui se dirige par Rabouillet vers Sournia, on 
l'a vue plonger |très nettement vers le Sud, le bord de la zone 
primaire axiale chevauchant indiscutablement sur l'Albien de la 
Forêt de Boucheville. Cette route suit de près le bord nord du 
grand massif granitique, prolongement de celui de Quérigut, qui 
s'étale largement à l'Est jusqu'à la vallée de la Têt, qu'il atteint 
entre Vinça et Neffiach. La vue sur cette grande région grani
tique est grandiose. Mais, de temps à autre, un contour d e l à 
route nous ramenait dans les schistes albiens, plongeant sous le 
granité. En outre, entre Rabouillet et Sournia, nous avons vu 
s'intercaler dans le contact, à deux reprises différentes, une 
longue et superbe lame de calcaire urgo-aptien, plongeant de 45° 
environ au Sud sous le granité et s'appuyant sur l'Albien de la 
Forêt de Boucheville. Ce régime se poursuit ensuite d'une façon 
continue depuis Sournia jusqu'au Nord de Montalba. 

Arrivée à Sournia, la Société s'est rendue àPrats , village situé 
à peu près sur l'axe de la grande masse albienne ; la vue s'y 
étend au Nord sur le massif primaire de l'Agly et toute la région 
septentrionale. Dans le trajet de Sournia à Prats, le plongement 
des schistes albiens se fait nettement au Sud, alors qu'au delà 
de Prats, il a lieu habituellement au Nord jusqu'au contact avec 
le bord méridional du massif primaire de l'Agly. Ce contact se 
fait d'une façon symétrique de celui du bord sud de la zone 
albienne, avec des intercalations discontinues de lames de calcaire 
urgo-aptien plus ou moins métamorphique et souvent très écrasé, 
plongeant vers le Nord. Aussi M. Léon Bertrand a-t-il pensé que 
la grande masse albienne en question, avec son apparence de 
voûte presque régulière, et non de synclinal comme le veut M. 
Jacob, résulte du reploiement d'un grand synclinal couché dont 
le flanc supérieur renversé est devenu plongeant vers le Nord et 
s'enfonce sous le massif de l'Agly, qui a été entraîné au Nord 
par-dessus cet Albien, avec intercalations de témoins des calcaires 
urgo-aptiens renversés dans le chevauchement. C'est la signifi
cation qu'il attribue aux lames que l'on voit plonger, de part et 
d'autre de l'Albien, sous le bord septentrional de la zone pri
maire axiale et sous le bord méridional du massif primaire de 
l'Agly. En tout cas, il ne saurait admettre, ayant traversé la 
zone albienne en de nombreux points, la disposition de celle-ci 
en un synclinal régulier et pincé sur ses deux bords que sou-



tiennent divers membres delà Société, ne jugeant que de loin et 
n'ayant pas personnellement parcouru la région. 

Après le retour à Sournia et le déjeuner, la Société a repris 
son trajet le long du contact du massif granitique de la zone axiale, 
par Trevillach, puis Montalba, vers Belesta-de-la-Frontière, afin 
d'examiner la terminaison orientale de la grande masse albienne. 
Bien que celle-ci s'enfonce manifestement, en son extrémité, sous 
une lame de calcaire urgo-aptien et celle-ci sous le granité, 
M. Léon Bertrand a eu la surprise et le regret de voir ce fait capital, 
qui n'a pu être nié, attribué à une simple petite complication 
locale (d'ailleurs non indiquée d'une façon explicite) par certains 
membres de Société particulièrement qualifiés comme tectoniciens. 
Il en a d'ailleurs été de même pour l'allure d'un affleurement de 
calcaire urgo-aptien, avec de l'Albien en son centre, situé à 
l'Est de Belesta, qui lui semble bien surgir du Primaire environ
nant en un faux anticinal renversé et qui, à son avis, ne saurait 
en tout cas être considéré comme un simple synclinal reposant sur 
e Primaire sans autre complication, comme il a été générale

ment admis à la suite de M. Jacob, par comparaison avec un 
témoin de couverture ayant une autre constitution stratigra-
phique, formé par du Trias et du Lias reposant sur le Primaire 
du Mas de la Juliane. 

Dans ces conditions, M. Léon Bertrand a jugé inutile de faire 
visiter à la Société, comme il en avait l'intention, une des lames 
calcaires broyées dans le contact de l'Albien et du Primaire de 
l'Agly, et le retour s'est effectué directement, par Caraman}' et 
Ansignan, au travers de ce Primaire, avec ses granités porphy-
roïdes à grands cristaux et ses témoins de couverture secondaire, 
jusqu'au Pont de la Fou, où l'on traverse la prolongation du 
chaînon calcaire qui se termine à Puilaurens, mais déjà fort 
aminci et s'étirant complètement au-delà de Lesquerde en un 
point où le Primaire de l'Agly vient directement chevaucher sur 
l'Albien de Saint-Paul-de-Fenouillet et de Maury. Cet Albien a 
été ensuite longuement suivi, depuis la petite ville de Saint-Paul-
de-Fenouillet (où l'absence actuelle d'hôtel n'avait pas permis 
de loger, ce qui eût grandement facilité l'étude de cette région 
orientale) jusqu'à Axat, puis aux Bains d'Usson, suivant un iti
néraire déjà parcouru plusieurs fois. 

M. C h . J a o o b . voit dans la zone albienne de la forêt de Bouche-
ville un synclinorium. Il remercie la Société d'avoir apporté une 
attention toute particulière à la terminaison de l'Albien à l'E 
avec, localement, un enfoncement sous le Primaire ; il ne croit pas 



ce fait crucial, mais attribuable à une petite contre-poussée. A 
Bélesta et au voisinage, on voit très bien les calcaires secondaires 
reposer sur les gneiss. Les marnes à dipyre, sans cloute albiennes,. 
formant le petit affleurement à TE de Bélesta, ne sont pas con
cluantes : les couches, verticales, y paraissent plutôt en synclinal. 
D'ailleurs, le petit lambeau de Lias et le Trias près de la Ferme de 
la Juliane est situé sur le prolongement du même synclinal ; il a 
été considéré par M. Léon Bertrand comme reposant sur les gneiss. 
Le Primaire est parfois en lames anticlinales, sans doute poussées 
au N, mais sans grand recouvrement. Il y a lieu de compléter 
l'exploration près de Bélesta ; mais cela ne peut modifier l'inter
prétation générale. 

M. P i e r r e T e r m i e r est frappé de l'importance apparente du 
mouvement vers le Nord que dénote le bord de la zone axiale : 
écailles de terrains primaires et secondaires lé long de ce bord, 
absence de phénomènes de granitisation dans une bande de schistes 
primaires contiguë au granité, comme M. Léon Bertrand l'a bien 
mis en évidence, existence de lames calcaires pincées dans le gra
nité auprès de Bélesta à l 'W. Il envisagerait volontiers l'hypothèse 
d'un déplacement d'ensemble de la couverture secondaire vers le 
N, suivi ensuite du plissement de fond poussant vers le N la zone 
axiale elle-même. Mais ce mouvement ne va pas jusqu'à la faire 
retomber au N de façon à former de grands lambeaux de recou
vrement (Agly, Bessède, etc.). 11 ne modifie nullement son opi
nion de la séance précédente. Il croit que cette dualité tectonique 
explique mieux les phénomènes observés, notamment les ano
malies de Bélesta. 

M. Léon Bertrand indique, de la part de M. O. M e n g e l , que 
ce dernier, après le départ de la Société, a revu le contact de lam
beaux calcaires secondaires et du Primaire aux environs de 
Bélesta. Il a constaté que le Secondaire reposait sur le Primaire 
par l'intermédiaire d'une mylonite contenant des éléments 
primaires et secondaires, ce qui implique nécessairement un traî
nage des calcaires sur leur substratum. 

M. L é o n B e r t r a n d demande ensuite comment M. Pierre Ter
mier interprète les pendages nord au bord septentrional de la 
zone albienne de la Forêt de Boucheville. 

M. P i e r r e T e r m i e r y voit une légère contre-poussée très 
accessoire. 

M. M a u r i c e L u g e o n fait les observations suivantes : 



Je crois que tout le monde s'est mis d'accord à propos de la 
bande urgonienne du Puilaurens, malgré le singulier accident que 
je ne m'explique guère, dans le liane sud, où de l'Urgonien paraît 
surnager sur l'Albien. Peut-être les alternances marneuses vues 
dans la gorge de la Pierre Lys donneront-elles la clef de ce 
petit mystère ? Mais, tout comme l'Urgonien du Pic d'en Brosse 
près d'Axat qui est anticlinal et émerge de l'Albien, celui de 
Puilaurens doit avoir là même histoire ; il vient d'en bas et non du 
ciel. 

Or, de cette croyance, de ce fait, découlent des conséquences 
considérables. Vers l'Est, la longue bande de Puilaurens va s'en
raciner dans le massif ancien de l'Agly. 

Que reste-t-il alors pour faire surnager cet énorme paquet 
hercynien ? Rien. Galinagues, Bessède, Salvezines, l'Agly, c'est le 
même cortège, tantôt en lames, en blocs, en vrai massif. Je ne nie 
pas que ces masses ne se sont pas déplacées quelque peu vers le 
nord, mais elle sont enracinées, et avec elles tous les massifs de 
l'Ariège. 11 n'y a pas de nappes de type alpin dans ces Pyrénées 
que nous avons vues ces jours derniers. 

J'arrive au curieux accident de Bélesta de la Frontière. 
J'ai eu beaucoup de peine à admettre que l'Albien si méta

morphique que nous avons vu à Rodome, à Prat et ailleurs soit 
réellement de l'Albien. Les reliques protégées contre le métamor
phisme sur lesquelles M. Termier a attiré mon attention, à Prat, 
m'ont converti, et m'ont fait également admettre que les lames 
calcaires qui longent la zone axiale de Rabouillet à Trévillach 
appartiennent à l'Urgonien. M. Bertrand nous a fait remarquer 
qu'entre Sournia et Trévillach cette lame calcaire se subdivisait 
en lançant une lame qui se perd vers l'Est dans l'Albien. Sinous 
supposons que cette lame se perd dans les airs et vient à nouveau 
mordre le terrain sur la route de Belesta, on explique aisément 
cette voûte dessinée sur la coupe 1 de M. Bertrand 1 et que j 'a i 
cru voir sur le terrain. L'on comprend alors bien l'interprétation 
de mon confrère sur ce petit point. 

Vous savez que quelques-uns d'entre nous ont, de la route, 
descendu vers le ruisseau à l'Est et suivi par le Sud la barre cal
caire de Belesta. Or, partout nous avons constaté, sur plus d'un 
kilomètre, que les schistes cristallins, accompagnés de pegmatite, 
s'enfoncent sous le calcaire. Et, arrivés à Belesta, nous avons vu, 
dans le village, les schistes du versant nord de la barre sortir de 
dessous le calcaire. Enfin, à l'est du village existe un admirable 
synclinal droit à noyau tendre. 

1. Un II. Carie, gèol. de France, t . X V I I , P l . I I I , 1906-1907. 



Ainsi donc on ne saurait faire venir la barre calcaire de Belesta 
de dessous les terrains anciens. Elle flotte sur l'hercynien c o m m e 
la proue d'un grand navire qui représente cette immense masse 
albienne de la forêt de Boucheville. 

La conYic t ion que je m'étais faite, grâce aux faits vus et aux 
explications de MM. Jacob et Casteras, de l'impossibilité de faire 
surnager le massif de l'Agly, m 'obligeait, par contingence géo
métrique, à interpréter la masse de Boucheville comme un syn
clinal de large envergure, puisque ces masses métamorphiques 
ne peuvent être qu'albiennes. Il en découlait que l'on devait 
voir flotter l'extrémité du pli sur l'hercynien ; c'est ce que nous 
avons vu. Rien ne subsiste donc des lismes de raccord aussi 
bien aériennes que profondes des coupes dessinées par M. Léon 
Bertrand : il n'y a ni nappe A, ni B, ni C, ni nappe Z. 

M. L é o n B e r t r a n d demande qu'on explique alors la terminai
son anticlinale de l'extrémité est de l'Albien. 

M. E . A r g a n d met en évidence la similitude entre la coupe 
du bord de la Zone axiale près de Trévillach, où un petit reploie-
ment double la lame marginale d'Urgonien, et celle où l'Albien 
est localement recouvert de Primaire k l 'W de Bélesta. D'autre 
part il estime impossible que le massif de l'Agly puisse venir 
d'en haut, car la disposition synclinale de l'Urgonien k l'E de 
Bélesta s'y oppose. 

Journée du 5 Octobre. 

M . L é o n B e r t r a n d rappelle d'abord l'excursion très matinale 
faite au barrage en construction à Puyvalador, dont la visite très 
intéressante a eu lieu sous la conduite de M. Drevet, ingénieur 
de la Société Méridionale de Transport de Force, en l'absence de 
son Directeur M. Estrade, empêché de se rendre à Usson pour 
y accueillir la Société, ainsi qu'il l'aurait désiré. Malgré le départ 
très matinal, beaucoup de membres ont assisté à cette visite et 
ont été très vivement intéressés par les détails d'exécution de ce 
grand barrage, dont M. Léon Bertrand avait étudié l'emplace
ment. D'autre part, ils ont eu une vue superbe sur la grande 
dépression du Gapcir et sur les belles moraines de la haute vallée 
de l'Aude, et ils ont, en outre, à la Forge de Puyvalador, revu 
deux exemples des enclaves de calcaire dévonien respectées dans 
le granité, cette fois au bord sud du massif de Quérigut, de 



même qu'ils l'avaient déjà vu au bord septentrional de ce même 
massif. 

Rentrée à Usson, la Société en est définitivement partie, après 
avoir exprimé ses remerciements au représentant de la Société 
Méridionale, sans l'obligeance de laquelle nous n'aurions pu loger 
dans cette station déjà fermée, ce qui eût rendu impossible 1 or
ganisation de la Réunion extraordinaire. Reprenant la magnifique 
route de Fontanes déjà parcourue à la descente, on a traversé le 
bord de la zone primaire axiale jusqu'au Col des Glausels. Entre 
celui-ci et le Col des Aichides, un arrêt a permis de constater 
l'existence d'une bande albienne séparant deux séries secondaires 
successives : la première constituant la couverture régulière de 
la zone primaire axiale, avec ses différents termes bien reconnais-
sablés, quoique très amincis; la seconde comprenant les calcaires 
très marmorisés du Col des Aichides, qui plongent au Nord sous 
l'Albien également métamorphique d'Aunat et de Rodome. Sous 
ces derniers calcaires apparaît, au Picou de la Montjoie et se 
prolongeant sur S kilomètres environ vers l'Ouest un important 
affleurement de schistes anciens. M. Léon Bertrand l'a considéré 
comme un paquet primaire entraîné à la base de sa nappe B, 
tandis que MM. Jacob et Casteras admettent qu'il est enraciné 
in situ et que, par suite, les deux séries secondaires successives 
n'en sont en réalité qu'une seule. La Société n'a pu, faute de 
temps, visiter le point indiqué par M. Jacob comme démonstra
tif de son opinion. 

Elle s'est ensuite rendue, par Aunat et Rodome, à 1km envi
ron en amont de Niort, dans la vallée supérieure du Rebenty. 
Les couches secondaires formant la bordure de la zone primaire 
axiale se montrent là renversées au Nord, ce renversement exis
tant déjà au Sud de Mazuby. En aval, après la traversée de l'Al
bien de cette bordure du massif primaire, où s'est installé le 
village de Niort, vient une cluse étroite correspondant à la 
traversée par le Rebentj' des calcaires marmoréens portant le 
village de Mazuby, prolongation directe de ceux du Col des 
Aichides, au bord sud desquels se trouve le lambeau primaire du 
Picou de la Montjoie ; d'ailleurs un petit lambeau de pegma-
tite, exploité autrefois pour le kaolin, se rencontre dans la 
même situation entre Mazuby et Niort, indiquant toujours le 
caractère anormal du contact entre ces calcaires marmoréens et 
l'Albien qui vient au sud. D'autre part, sur la gauche du Rebenty, 
la Société étant montée un peu au-dessus du village de Niort, on 
y a rencontré du Permo-Trias (non marqué sur la carte géolo
gique), avec roches basaltiques qui ont été étudiées par M. Vien-



not, entre les calcaires marmoréens et l'Albien dont leplongement 
se fait vers ces calcaires. 

Une discussion s'est engagée sur la façon dont se termine cet 
Al bien à-l'Ouest du village de Niort. M. Léon Bertrand a admis 
qu'il se termine en biseau, de même que les termes plus infé
rieurs de la bordure secondaire de la zone primaire axiale, en 
s'enfouissant sous la nappe des calcaires marmoréens, qui 
viennent déborder ensuite largement vers le Sud sur les terrains 
primaires jusqu'au-dessus de Merial, mais sans être la couverture 
régulière de ceux-ci. C'est ce que montre, en elfet, la présence 
à la base de ces calcaires, dans la Forêt de Niave et jusqu'au
près de Montaillou, de schistes cristallins semblables à ceux du 
Picou de la Mont joie, en contact direct et nécessairement anor
mal axec les schistes carbonifères qui forment là le bord de la 
zone primaire axiale. Par contre, M. Jacob et une partie des 
membres présents voient seulement un synclinal d'Albien dont 
l'axe se relève à l'Ouest de Niort en amenant la disparition de 
cet Albien. Mais cette explication paraît 4 en tout état de cause, 
beaucoup plus simple que la réalité à M. Léon Bertrand: par 
contre, elle s'applique, ainsi qu'il l'a figuré depuis longtemps, à 
la terminaison du synclinal albien de Rodome à l'Ouest du 
Rebenty vers le Sarrat de Maljournal, ce synclinal ne constituant 
d'ailleurs pour lui qu'un simple repli de la nappe des calcaires 
marmoréens. 

Au Moulin du Roc, sur la rive gauche du Rebenty, commence 
une autre bande primaire, principalement formée de Carbonifère 
avec un peu de calcaire dévonien et traversée par un filon de 
pegmatite récemment exploité; cette bande primaire se prolonge 
jusqu'au delà de Belcaire. Sa signification est évidemment la 
même que celle du massif primaire de Bessède qui se termine 
presque en regard, au Nord de Galinagues, à grande hauteur 
au-dessus du fond du Rebenty, et M. Léon Bertrand l'a aussi con
sidérée comme pincée dans une gouttière synclinale des terrains 
secondaires métamorphiques, et non comme perçant au travers 
de ces calcaires comme le veulent ses contradicteurs. 

Après l'arrêt du déjeuner à Espezel, la Société est repartie 
par la route de Belcaire; à cette localité elle a traversé la bande 
primaire du Moulin du Roc, encadrée des deux côtés entre des 
calcaires marmoréens et portant suivant son axe deux témoins 
de calcaire basique. Puis, au travers des calcaires marmoréens 
situés au Sud de la bande primaire en question, elle a aban
donné la Feuille de Quillan et pénétré sur celle de Foix avant 
d'arriver au Col des Sept-Frères. 



Au Nord de ce col et du village de Camurac, se trouve un 
important lambeau de gneiss que M. Léon Bertrand, ainsi que 
le regretté Michel Longchambon, auquel sont dus les contours de 
cette partie de la Feuille de Foix, ont considéré comme reposant 
sur un synclinal de la série des calcaires marmoréens dans lequel sont 
conservées des couches noires albiennes semblables à celles de 
Rodome. S'il est une partie de son pourtour où ces calcaires ont 
l'apparence de s'appuyer, par un contact d'ailleurs anormal, sur 
les schistes cristallins, il semble impossible à M. Léon Bertrand 
que ce lambeau gneissique, à contour grossièrement elliptique 
et même quasi-circulaire, ait pu venir percer, comme à l'emporte-
pièce, au travers de la série secondaire marmoréenne, dont les 
plis se continuent très régulièrement de part et d'autre de l'af
fleurement gneissique. Il faut d'ailleurs noter que celui-ci se 
trouve sur le trajet d'un synclinal de la série secondaire au tra
vers de laquelle il aurait dû percer et non d'un anticlinal voisin 
où Michel Longchambon a reconnu les dolomies jurassiques 
malgré leur état métamorphique, et aussi que, dans deux syn
clinaux plus septentrionaux au voisinage de Cornus, il a figuré 
des témoins d'un calcaire vraisemblablement dévonien pinces au 
milieu des schistes noirs albiens métamorphiques. 

L'apparition du mauvais temps n'a pas permis d'aller toucher 
ces points importants, ni d'aller examiner, au sud du Col des 
Sept-Frères, les relations tectoniques des schistes cristallins qui 
percent au travers des calcaires marmoréens depuis la Forêt de 
Niave jusqu'au-delà de Montaillou, et des couches carbonifères 
et dévoniennes du bord de la zone axiale, coupées en biseau par 
le contact avec ces schistes cristallins qui, en tout état de cause, 
doit être considéré comme anormal. 

Après avoir dépassé le village de Prades, au Nord et à l'Ouest 
duquel pointent au travers des calcaires marmoréens d'impor
tantes masses de Iherzolite, dans les Bois de l'Ourza et au Pic de 
Gerale, que Michel Longchambon a reconnu développées sui
vant des axes anticlinaux à la place de dolomies jurassiques, la 
Société est arrivée au Col de Marmare. Un peu avant ce col, elle 
a traversé un axe de schistes cristallins (inexactement colorié 
sur la carte géologique avec la teinte du calcaire urgo-aptien) au 
milieu d'un anticlinal de dolomies jurassiques, dans le prolonge
ment des schistes cristallins de Montaillou. 

Le Col de Marmare se trouve exactement situé au contact de 
la série des calcaires marmoréens, très métamorphiques, au 
nord, et du bord de la zone primaire axiale, formé là par des 
schistes carbonifères. La belle descente en lacets sur Caussou 



s'est faite clins ces schistes, avec un arrêt au grand contour 
situé au-dessus d'Unac, d'où la vue enfile toute la vallée de 
l'Ariége au-dessous de Luzeiiac et embrasse à la fois le versant 
sud du massif du Saint-Barthélémy, au Nord, et la zone primaire 
jusqu'à la crête frontière d.î l 'Andorre, au Sud de la vallée. A 
Gaussou, on se retrouve sur le contact des calcaires marmoréens 
et du bord de la zone primaire axiale, comme au Col de Marmare. 
M. Léon Bertrand ne peut considérer ce contact comme nor
mal, en raison, en particulier, de l'existence, à peu de distance 
vers l'Ouest, d'une lame gneissique intercalée entre le Carboni
fère et les calcaires marmoréens sur la route de Bestiac à Lor-
dat, un peu avant d'arriver à ce dernier village. 

Malgré la pluie, la plupart des membres ont fait une dernière 
halte à l'amorce de la route de Bestiac pour aller toucher les 
petits pointements de lherzolite serpentinisée qui se montrent 
dans les calcaires marmoréens au premier lacet de la petite 
route de charrettes qui monte à la carrière de talc de Trimouns. 
Ils sont ensuite remontés définitivement en voitures pour rejoindre 
à Luzenac la vallée de l'Ariége et suivre celle-ci jusqu'aux Bains 
d'Ussat. Dans ce trajet, on a traversé sans arrêt, sous la pluie, 
les couches primaires des plis extérieurs de la zone aviale jus
qu'à Bouan, puis la couverture secondaire de cette zone qui 
donne naissance aux superbes escarpements du revers des Bois 
de Lujat, sur la rive droite de l'Ariége, et qui se montre affectée 
d'un beau pli couché à charnière tournée vers le Nord, dans 
laquelle se montre d'ailleurs la dolomie jurassique de laquelle 
sortent les eaux magnésiennes de la station thermale d'Ussat. 

M. Ch. J a c o b affirme que Picou de la Montjoie, non visité par 
la Société, est revêtu au S par des calcaires plongeant au S, 
ainsi qu'il l'a constaté récemment avec M. M. Casteras ; on ne 
peut donc distinguer les séries A et B. Le lambeau de gneiss au S. 
de Camurac est enraciné et les calcaires passent dessus. Toute 
la région de Montaillou possède des plis nombreux, mais de style 
uniforme et dans une même série. L'extrémité E du Saint-Bar-
thélemy est périanticlinale : comment les calcaires qui sont à 
l'E pourraient-ils passer dessous? les indentations des contours 
sur les croupes et dans les vallées, précisées d'ailleurs par les 
travaux de M. G. Dubar, aussi bien que par les observations 
de MM. Jacob, Casteras et Ramière de Fortanier, rendent ceci 
impossible et le fait est crucial. 

M. L é o n B e r t r a n d estime que l'argument n'est pas probant 
car il ne croit pas générale la disposition invoquée. 



Journée du 6 octobre. 

M. L é o n B e r t r a n d résume les faits observés au cours de la 
journée du 6 octobre. L'ordre des journées terminales du pro
gramme primitif ayant été modifié pour une raison d'organisation 
matérielle, afin de profiter du retour des automobiles devant 
rentrer à Quillan, cette journée a été consacrée à l'étude du bord 
méridional du chaînon complexe du Pech de Foix et du Pic de 
l'Aspre, de sa traversée par la cluse de Péreille et du bord septen
trional du massif du Saint-Barthélémy auprès de Celles. 

Le bord sud du chaînon du Pech de Foix et du Pic de l'Aspre 
montre d'une façon continue, depuis les abords mêmes de Foix 
jusqu'au moins à Roquefixade, un recouvrement évident du 
Crétacé supérieur de Nalzen par le Trias et lTnl'ralias en couches 
subhorizontales ou plongeant légèrement au Nord, surmontées par 
les calcaires et marnes liasiques, la dolomie jurassique et le calcaire 
urgo-aptien. Cet ensemble est d'ailleurs affecté par plusieurs plis 
parallèles, de direction WNW-ESE nettement oblique aubord tria-
sique et infraliasique qui reste continu le long du chevauchement 
en question, tout en pénétrant vers l ' W N W suivant les axes 
anticlinaux de ce complexe. D'autre part, sur le bord septentrio
nal, non visité par la Société, il existe, aussi des phénomènes 
indéniables de chevauchement vers le Nord sur le Crétacé supé
rieur, avec interposition d'une lame cénomanienne sur une par
tie au moins de ce chevauchement. Ce recouvrement est évi
dent au voisinage de L'Herm, à Restouil, où le Trias de l'anti
clinal le plus septentrional chevauche sur le Crétacé supérieur 
situé au Nord; il paraît, à M. Léon Bertrand, se continuer, avec 
interposition de Cénomanien, sur toute la longueur du bord sep
tentrional dans la direction de l'Est jusqu'à Péreille. 

En raison de ces faits et devant la difficulté d'admettre un enra
cinement pour l'axe triasico-infraliasique de l'anticlinal de Foix 
ou pour celui, de direction parallèle, qui vient du Sud de L'Herm 
à Leychert, ces deux axes chevauchant indiscutablement sur le 
Sénonien du Sud et ne montrant ainsi, en leurs extrémités orien
tales, aucun indice d'enracinement, M. Léon Bertrand a pensé 
que ce chaînon très complexe, avec ses replis obliques à sa direc
tion générale, est flottant sur le Crétacé supérieur et que ses 
replis sont seulement des plis secondaires, anticlinaux et syncli
naux de nappe. Il lui semble, malgré les contradictions qui sont 
élevées contre cette opinion, très difficile d'expliquer autrement 
cette disposition si spéciale. 



La coupe de la cluse de Péreille est évidemment troublante à 
cet égard et M. Léon Bertrand y a justement conduit la Société 
en raison de la difficulté d'interpréter cette coupe suivant sa con
ception, car il est certain qu'au premier abord, elle donne l'im
pression d'un anticlinal complexe, et cela avait été d'ailleurs 
aussi sa première impression. Mais une série d'arguments l'ont 
conduit à modifier celle-ci. 

Si le bombement évident des couches terminales du Crétacé et 
du Nummulitique qui entoure à l'Est la terminaison du chaînon 
en question appartient à la même unité tectonique que celui-ci, 
il est évidemment surprenant qu'il ne coïncide pas avec l'un des 
anticlinaux à axe triasique et infraliasique qui justement passent 
respectivement au Nord et au Sud du prolongement des couches 
urgoaptiennes et jurassiques de la Cluse de Péreille et que, dans 
celle-ci, on observe uniquement des replis affectant le calcaire 
urgo-aptien et la dolomie jurassique, replis très complexes et 
contrastant avec l'allure très simple des couches crétacées supé
rieures et nummulitiques. 

D autre part, à la sortie aval de la cluse, et jusque vers Roque
fort, le calcaire urgo-aptien, sans aucune intercalation d'Albien 
(comme d'ailleurs dans toute la partie orientale du chaînon) 
semble bien poussé au Nord sur une lame de Cénomanien et celle-
ci déborde nettement, à la sortie de la cluse, sur les couches cré
tacées supérieures et nummulitiques. Même, un fait que M. Léon 
Bertrand estime de grande importance, bien qu'il ne semble pas 
avoir été pris en considération par la plupart des membres de la 
Société, est le suivant : le synclinal de marnes nummulitiques 
superposées aux calcaires à Miliolites qui vient de Lavelanet par 
Raissac montre son flanc sud renversé sous la poussée du Céno
manien et il s'enfouit obliquement, disparaissant même totale
ment un peu à l'Ouest du débouché de la cluse, sous la lame 
cénomanienne, qui se poursuit jusque sur l'axe de l'anticlinal de 
Dreuilhe. Il existe donc une série de faits témoignant de l'am
pleur des mouvements tangentiels vers le Nord à la sortie même 
de la cluse de Péreille, joints au chevauchement indéniable de 
la série triasico-urgonienne en son bord méridional jusqu'au delà 
de Roquefixade. Malgré des difficultés indiscutables d'interpré
tation, cet ensemble d'arguments a conduit M. Léon Bertrand 
à admettre pour cette série, en liaison avec le chevauchement 
d'une série analogue au bord septentrional du massif du Saint-
Barthélémy par-dessus une lame cénomanienne elle-même che
vauchante sur le Sénonien de Celles et de Nalzen, une situation 
flottante au-dessus d'un substratum formé de terrains nummuli-
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tiques et crétacés supérieurs, affectés de plis anticlinaux et syn
clinaux réguliers. Dans cette interprétation, la cluse de Péreille 
correspondrait à l'une des régions où le substratum présente un 
anticlinal, d'ailleurs à grand rayon de courbure. 

M. J a c q u e s d e L a p p a r e n t , à la traversée de la cluse de 
Péreille, a arrêté un instant les membres delà Société devant un 
gisement de bauxite en active exploitation. Il a indiqué quel 
intérêt particulier offre en ce point la bauxite. Blanchie au toit, 
elle paraît avoir été « décolorée » par les éléments humiques 
issus des amas végétaux dont les vestiges, sous forme de lignites. 
se trouvent à son contact. 

Microscopiquement cristalline, elle contient des hydrates d'alu
mine tels que diaspore et boehmite. Elle repose sur les dolomies 
jurassiques et supporte les calcaires de l'Aptien. Tel est son 
mode de gisement dans l'Ariège, cependant que plus à l 'Est, 
clans le pays de Fenouillet, elle est comprise entre un mur et un 
toit de calcaires qui sont, sur les cartes géologiques, rapportés 
l'un et l'autre à l'Aptien. Il y a lieu de penser que la bauxite, 
tant dans l'Ariège que dans le pays de Fenouillet, s'est produite 
lors d'une émersion postérieure aux tout premiers temps du Cré
tacé inférieur, les murs étant plus entamés dans l'Ouest que 
dans l'Est. 

M. Ch. J a c o b voit dans la cluse de Péreille un anticlinal 
absolument incontestable. 

La Société a pu en effet détailler une coupe conforme à ce 
qu'ont annoncé MM. CASTERAS et RAMIÈRE DE FORTANIER 1. 

Le ravin du Douctouyre, suivi par un chemin qu'a emprunté 
l'excursion, entaille profondément, au S du synclinal de Raissac, 
un anticlinal, l'Anticlinal de Péreille, dont les deux flancs com
portent la même succession. 

Le flanc méridional montre, du N au S, au-dessus de la dolomie 
du Jurassique moyen : de la bauxite accompagnée d'une mince 
couche de lignite, des calcaires urgoniens, des calcaires marneux 
et noduleux, une brèche cénornanienne, des grès grossiers à 
Orbilolina concava, des calcaires à Caprina adversa, des marnes 
sénoniennes, le Garumnien rouge avec le calcaire lithogra
phique médian, enfin les calcaires à Miliolidés du Thanétien. 
Toute cette série plonge régulièrement vers le S avec un pendage 

1 . M. C A S T E H A S e t E. R A M I È R E D E F O U T A N I E R . S u r la s t r u c t u r e d u c h a î n o n d u 
P c c h d e F o i x . Bnll. Soc. hist. nat. de Toulouse, t. L V I I , 1 9 2 8 , p . 232 . 



de 45° à 60° et les couches secondaires s'enfoncent sous la crête 
thanétienne. 

Redressé à la verticale, le flanc N de l'Anticlinal de Péreille 
fournit une succession analogue. Celle-ci est toutefois incomplète, 
très localement, par suite d'un étirement qui supprime momen
tanément les marnes sénoniennes et le Garumnien. 11 en est 
ainsi, suivant deux cents mètres au plus, au S du mamelon 
650 ; mais les couches étirées, complètes à l 'E, sur le trajet même 
suivi, reparaissent à l 'W de 6S0 et entourent la terminaison du 
Synclinal de Raissac. 

Si l'excursion avait eu le loisir de monter vers Péreille-d'en-
Haut, elle aurait vu tous les terrains secondaires s'enfoncer sous 
une crête hémi-circulaire de calcaires thanétiens. Au passage, 
elle aurait aussi constaté que le rocher calcaire de l'église de 
Péreille-d'en-Bas, figuré sur la Feuille géologique de Foix comme 
uneklippecénomanienne, n'estqu'une lentille campanienne, inter
stratifiée dans lesmarnes sénoniennes. MM. Casteras et Ramière 
de Fortanier y ont en effet recueilli : Vaccinites Archiaci et 
Plagioptychus sp., observation vérifiée par M. Ch. Jacob au cours 
d'une tournée récente. 

La terminaison orientale du Pech de Foix, étudiée dans la 
cluse de Péreille, montre qu'il est enraciné et qu'il surgit avec 
une assez rapide élévation d'axe vers le NO. 

Sans doute la structure du Pech lui-même est compliquée : il 
y a, vers Leychert, une bande de Trias qui domine le Crétacé du 
bassin de Nalzen ; plusieurs anticlinaux peuvent se déceler dans 
le Pech, au lieu de la terminaison orientale simple, suivant l'an
ticlinal de Péreille, e t c . . La clef de certaines de ces anomalies et 
de la différence de style tectonique entre le Crétacé supérieur et 
les terrains plus profonds parait résider en partie dans l'existence 
de mouvements antécénomaniens. 

Ces mouvements antécénomaniens expliquent aussi les splen-
dides poudingues de Freychenet, visités par la Société dans 
l'après-midi au Sud du bassin de Nalzen. 

M. E . A r g a n d déclare que la conclusion de notre visite à la 
Cluse de Péreille est qu'il n 'y pas de nappe A. 

M. P i e r r e T e r m i e r estime aussi qu'à la Cluse de Péreille il 
y a un anticlinal ordinaire. 

M. L é o n B e r t r a n d , constatant que le st}rle tectonique du 
Cénomanien est beaucoup plus simple que celui des terrains 



antérieurs, admet qu'on doit alors faire une large part aux plisse
ments anté-cénomaniens, sur lesquels il a d'ailleurs attiré l'atten
tion depuis longtemps. Mais ceux-ci ne peuvent nullement suffire 
à expliquer les accidents très complexes, d'âge nécessairement 
postérieur, qui ont intéressé jusqu'au Nummulitique, et en par
ticulier les chevauchements du Trias sur le Sénoniensur les deux 
bords du chaînon du Pech de Foix et du Pic de l'Aspre. 

M. P . L o r y note l'analogie avec la région du Dévoluy, où il 
y a des mouvements antésénoniens d'allure comparable. 

M. L é o n B e r t r a n d expose ensuite les faits observés au cours 
de l'après-midi, après le déjeuner pris à Nalzen, au retour de la 
cluse de Péreille. La Société est descendue à Celles, au milieu 
des couches du Sénonien, puis elle a pris la route montant à 
Freychenet, qu'elle a trouvée en cours de réfection et imprati
cable aux voitures après un trajet d'environ 2 kilomètres, ce qui 
a mis fin à l'itinéraire projeté, qui comportait la montée au vil
lage et au Picou de Freychenet, faute de temps pour pouvoir 
faire le trajet à pied et être de retour à la gare de Saint-Paul de 
façon à rentrer à Ussat. 

Au cours du trajet effectué, après avoir traversé le Sénonien 
qui se montre affecté d'un petit anticlinal, puis plongeant au Sud, 
on a atteint la zone cénomanienne nettement poussée sur le Séno
nien. Celle-ci présente, depuis le sommet même du Picou de 
Freychenet, et aussi du côté opposé de celui-ci, sur la petite route 
qui descend du village à Nalzen, des intercalations de blocs très 
volumineux de marbre griotte dévonien, formant des traînées ali
gnées suivant la stratification du Cénomanien, c'est-à-dire plon
geant au Sud : au sommet du Picou de Freychenet, il existe une 
véritable lame de griotte de grande dimension. Le Cénomanien 
étant toujours très couvert de végétation ou même boisé, la signi
fication de ces éléments dévoniens a été très discutée ; la lame du 
Picou a été considérée comme une véritable lame tectonique et les 
blocs de moindre taille comme faisant partie de zones de mylo-
nites, en relation avec l'existence d'un chevauchement du Céno
manien sur le Sénonien. Mais une tranchée qui venait d'être 
ouverte pour la rectification de la route a fourni une très belle coupe 
qui a permis de reconnaître que, malgré leur taille considérable, 
les blocs de calcaire dévonien font partie d'une brèche à énormes 
éléments, qui semble bien d'origine sédimentaire, malgré la diffi
culté d'expliquer le transport de blocs d'une taille aussi considé
rable. Cette constatation, due à une circonstance heureuse, met 



donc tin à une question depuis longtemps controversée, sans d'ail
leurs s'opposer à l'existence d'un chevauchement du Cénomanien 
dans le front nord du massif du Saint-Barthélemy. 

Sans que la Société ait eu le temps de la toucher, pour la raison 
indiquée plus haut, elle a toutefois vu à distance une lame de 
composition variable suivant les points (calcaire urgo-aptien, 
dolomie jurassique, marnes et calcaires de Lias, Trias gypseux) 
qui fait suite au Cénomanien et s'enfonce, comme lui, sous le bord 
septentrional du massif primaire du Saint-Barthélemy. Elle est 
très visible, en particulier, avec ses divers éléments étirés, en 
arrivant au village de Freychenet et sur le petit chemin partant 
de ce village au Sud-Est vers Gabachou. Au Sud de ce hameau, 
où l'érosion des terrains primaires a mis celte lame à découvert 
sur une assez grande largeur, elle montre une disposition plissée, 
avec un synclinal de dolomie jurassique entre deux anticlinaux 
triasiques, témoignant ainsi d'une indépendance tectonique mar
quée par rapport aux terrains primaires qui reposent dessus et, 
par conséquent, d'un chevauchement du bord du massif de ter
rains primaires qui n'est pas simplement accompagné d'un ren
versement de sa couverture secondaire, les couches de celle-ci 
étant là en ordre normal de superposition. Aussi M. Léon Bertrand 
avait-il estimé naturel de penser à raccorder cette série secon
daire, par dessus le Cénomanien et la zone sénonienne de Celles 
et Nalzen, avec celle du chaînon complexe du Pech de Foix et du 
Pic de l'Aspre. 

M. É . A r g a n d demande un exposé synthétique de M. C. Jacob, 
et propose une séance après le dîner. 

La proposition est adoptée. 
La séance est levée à 19 h. 30. 
A 21 heures la séance est reprise. 

M. Ch. J a c o b expose la structure générale des Pyrénées. Il 
reproduit les considérations fournies déjà dans une note plusieurs 
fois citée 1 . 

M. M a u r i c e L u g e o n , à propos de la « Klippe » de Freychenet, 
fait l'observation suivante. 

Il est évident'que sans les terrassements de la route en cons
truction, on ne pouvait guère qu'admettre que l'on se trouvait 

I. C H . J A C O B e t M. C A S T E H A S . O b s e r v a t i o n s s u r la p a r t i e o r i e n t a l e d u v e r s a n t 
n o r d d e s P y r é n é e s . V o i r n o t a m m e n t p . 316 : I I I . A p e r ç u s u r la p a r t i e o r i e n t a l e 
d u v e r s a n t n o r d - p y r é n é e n . 



en présence d'un affleurement disloqué de Dévonien à la base de 
la prétendue nappe Z. La coupe splendide que nous avons eue 
sous les yeux montre une remarquable ressemblance avec ce que 
l'on voit dans les Préalpes vaudoises à la base du Flysch de la 
Nappe du Niesen. En Suisse, ce sont ces fameux blocs exotiques 
dont l'origine a excité tant d'esprits. Ici, à Freychenet, le même 
problème ne se pose pas, puisque dans ces blocs nous avons 
reconnu le cortège habituel des roches dévoniennes. Mais une 
même question se pose, celle du transport de blocs aussi énormes. 
J'ai publié, à ce propos, il y a quelques années, une note sur 
l'origine des blocs exotiques d'Habkern près d'Interlaken 

J'y ai vu, et j ' y vois toujours, des blocs glissés sur un fond 
déclive vaseux de la mer et non loin de leur rivage primitif, soit 
une brèche de base à éléments gigantesques. Ce que nous avons 
vu à Freychenet représente pour moi des restes de gros écrou
lements terrestres ou sous-marins ; dans les moments plus stables 
se sédimentaient, entourant les blocs, ces grès grossiers que l'on 
a pu observer ; le tout disloqué à nouveau. Je me serais cru 
transporté dans certains affleurements de la base du Flysch du 
Niesen. Il est à noter ici que probablement, tout comme dans les 
Préalpes suisses, cette sédimentation si grossière exclut toute 
sédimentation zoogène. 

Le cheminement de ces gros blocs sur le plancher marin peut 
être considérable, de plusieurs kilomètres si on en juge par les 
affleurements de la vallée des Ormonts da'ns les Alpes vaudoises. 
Il n'y a là rien d'extraordinaire, quand on sait ce que peut être 
l'étonnante longueur des écroulements de grandes masses telles 
qu'il en existe de fréquentes dans les Alpes. A. Heim a fait jadis 
remarquer que ces écroulements, se subdivisant en une multitude 
de blocs, se mettaient à couler presque comme un liquide. S'il 
en est ainsi dans l'air, il y a de fortes présomptions pour que, 
par le fait de la moins grande différence de densité, les écroule
ments puissent s'étendre beaucoup plus loin dans la mer que sur 
la terre. Il y a eu, en tout état de cause, d'importants mouve
ments cénomaniens dans les Pyrénées, ainsi que nous l'a fait 
remarquer M. Jacob. 

M.E. A r g a n d montre l'universalité des paroxysmes tecto
niques et en particulier des phases andine et laràmienne. 

1 . M A U R I C E L U G E O N . S u r l ' o r i g i n e d e s b l o c s e x o t i q u e s d u F l y s c h p r é a l p i n (Ecl. 
geol. helv., V o l . X I V , p . 2 1 7 , a n n é e 1 9 1 6 ) . 



Séance de clôture 
de la Réunion extraordinaire du 8 octobre. 

A u dîner qui a précédé la séance M. P i e r r e T e r m i e r a pr is la 
parole en ces t e rmes : 

Mes chers confrères et amis, 

En ma qualité de doyen d'âge, je me ferai votre interprète et-j 'ex
primerai aux conducteurs de celte belle tournée pyrénéenne, Léon 
Bertrand, Charles Jacob, Pierre Viennot, Louis Barrabé, notre cha
leureuse reconnaissance. A ces quatre excellents confrères, nous devons 
de vraies joies scientifiques. Ils nous ont promenés pendant huit 
jours avec beaucoup de compétence, de complaisance et de dévouement, 
dans un pays admirable, sous un ciel généralement splendide, toujours 
clément. Nous avons, g'râceàeux, vu etétudié denombreuxphénomènes, 
les uns d'ordre straligraphique, les autres d'ordre tectonique ; et, sur 
chacun de ces phénomènes, nos guides nous ont donné, non pas une 
seule explication, mais plusieurs ; de sorte que nous étions parfaitement 
éclairés, renseignés et mis à même de conclure. 

Vous penserez comme moi que la meilleure part de nos remercie
ments doit aller à mon ami Léon Bertrand, d'abord parce que c'est 
lui qui a porté le poids le plus lourd de l'organisation matérielle et de 
la direction scientifique de la course, ensuite parce que, sans lui, nous 
ne serions pas ici. L'idée de proposer à la Société géologique une 
nouvelle réunion extraordinaire aux Pyrénées, cette idée est de lui. 
Au printemps dernier, à l'exposé, par Charles Jacob, de la critique 
de la Feuille Foix et de la fenêtre de Tarascon, Léon Bertrand a 
déclaré que la discussion n'aurait pas lieu à Paris, qu'elle devrait se 
faire sur place, en présence des faits; et il nous a donné, à tous, 
rendez-vous dans les vallées de l'Aude et de l'Ariège, pour le tournoi 
auquel nous venons d'assister et qui — comme nous en étions sûrs 
d'avance — n'a pas un instant cessé d'être courtois et amical, malgré 
l'ardeur de la controverse et la valeur de l'enjeu. 

Si plusieurs l'ois, au cours de ces journées que je peux bien quali
fier mémorables, il est arrivé, mon cher Bertrand, que la discussion 
n'ait pas tourné comme vous l'espériez, ne vous désolez pas, ne vous 
attristez p a s ! Tous les savants se t rompent; l'essentiel est que, des 
débris de leurs erreurs, ils construisent des degrés pour monter plus 
haut dans la connaissance. Votre synthèse des Pyrénées était très 
ingénieuse, très séduisante, admirablemenL ordonnée; elle plaisait par 
sa clarté, et aussi par la ressemblance qu'elle prêtait aux Pyrénées et 
aux Alpes. Nous l'avons enseignée avec un grand plaisir pendant vingt 
ans. Il est probable que, à votre place, tous les géologues alpins, tous 
les protagonistes des grandes nappes alpines, auraient eu, comme vous, 



l'idée d'un édifice analogue. Et quel est celui d'entre nous qui, trans
porté hors des Alpes, n'a pas été plus ou moins entraîné par l'illusion 
d'avoir, sous d'autres cieux, retrouvé ses chères montagnes et ses 
charriages familiers? Nous croyons maintenant, avec votre éminent 
contradicteur, qu'une théorie plus simple convient mieux aux Pyrénées ; 
qu'elle explique mieux les phénomènes ; qu'elle est plus conforme 
aux faits. Consolez-vous ! Il vous reste l 'honneur d'avoir fourni les 
éléments d'une magnifique controverse, merveilleusement instructive 
pour la jeunesse qui nous entoure. 

Croyez bien, en tout cas, que rien de ce que j 'ai vu et entendu pen
dant ces hui t jours n'altère mon affection pour vous, ne diminue mon 
admiration pour vos puissantes qualités de géologue et de professeur. 
Vous restez pour moi l'un des meilleurs ouvriers de la géologie fran
çaise et j 'ai toujours devant les yeux la belle œuvre que vous avez 
faite dans nos Alpes maritimes. Vous restez toujours, pour nous tous, 
le professeur ardent et enthousiaste, respecté et aimé de ses élèves, 
l 'animateur à qui nous devons déjà de nombreuses vocations géolo
giques et qui a su former, enflammer et diriger de jeunes disciples, de 
futurs maîtres, tels que Pierre Viennot et Louis Barrabé. 

La séance de clôture a été ouverte à 21 h. dans le salon de 
l'Hôtel du Parc à Ussat. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. On 
passe à l'examen des dernières journées de la Réunion. 

Journée du 7 octobre. 

Comme il y a eu ce jour-là deux excursions, M. Léon Ber
trand demande à M. Ch. Jacob de résumer celle qu'il a dirigée. 

M. Ch. J a c o b rappelle que l'on est monté en auto jusqu'au 
Col de Marmare, où se trouve le contact du Primaire de la Zone 
axiale des Pyrénées et des calcaires métamorphiques secondaires. 
Delà, on a été toucher la lherzolite du Pic de Gérale qui apparaît 
montant de la profondeur au sein des calcaires. Kn gravissant le 
S a l de Caussou, la Société a vu de beaux exemples de métamor
phisme dans les calcaires et a pu vérifier que les calcaires ont un 
pendage SE et montent sur le Saint-Barthélémy. On a vu de loin 
la cote 1676, paquet de terrains secondaires, offrant la même dis
position qu'au S a i de Caussou et ayant en plus, à leur base, fourni 
des fossiles du Lias à M. G. Dubar. Plus au N , on a aperçu le 
S a l del'Affrau, avec Urgonien sur Jurassique, lui-même sur Lias, 
l'ensemble posé sur le Primaire. Le Lias est continu de la Fon
taine des Cas à la Ferme des Quatrans, puis à la cote 1676, 
d'après les travaux de M. G. Dubar; il coupe un contact anor-



mal indiqué sur la Feuille de Foix, contact anormal qui paraît 
ne pas exister. En résumé, on a pu observer une série de langues 
de calcaires dont la cristallinité s'atténue vers le N, et qui en 
viennent à comporter à leur base de la dolomie jurassique et du 
Lias fossilifère ; toutes ces langues constituent des croupes mon
tant vers le Saint-Barthélémy, tandis que dans les vallons le Pri
maire descend très bas vers l'aval. Le pays de Sault passe sur 
le Saint-Barthélémy. 

M. Ch. Jacob rapporte incidemment que M. M. Lugeon, mal
heureusement absent ce soir, lui a dit voir là une des plus belles 
montées axiales qu'il connaisse. 

Du S 1 ' de Caussou, la Société gagne à Trimouns les exploita
tions de la Société des Talcs de Luzenac. A la cantine de la mine, 
une large hospitalité a été offerte par la Société des Talcs. Legise-
ment, examiné au début de l'après-midi, comporte deux masses 
de talc associées à de la dolomie, de dimensions impression
nantes, comprises entre gneiss et Silurien. Son importance res
sort de sa production annuelle avec 70.000 t. Ayant l'heureuse 
fortune de compter parmi nous MM. P. Termier, A. Duffour, 
L. Mengaud, nous avons appris que l'action métamorphique 
sur la dolomie paraît avoir produit produit de la trémolite, qui 
se serait ensuite transformée elle-même en talc. A ce propos, 
on ne peut manquer de rappeler les belles études de M. A. 
Lacroix, d'autant que dans une carrière près du Pic d'Ourlés, on 
a trouvé de très beaux échantillons de pegmatite et de quartz 
tordu, accompagnés de dolomie, et de trémolite passant au talc ; 
ainsi, dans un court espace, la collection des échantillons recueil
lis confirme, autant que semblable matière peut comporter une 
vérification, les idées émises sur la genèse du gisement. 

La descente a été rapide ; mais on a pu toucher les calcaires 
dévoniens et les lydiennes houillères qui sont à substituer, au N 
du village de Caussou, aux schistes albiens que marque dans 
ces parages la Feuille de Foix. Calcaires dévoniens et lj'diennes, 
à peu près verticaux, plongent au S et supportent les calcaires 
métamorphiques qui, venant du S a l de Caussou, vont se prolon
ger par ceux qui bordent au S le Saint-Barthélémy. 

Ainsi, toutes les observations recueillies vérifient Venveloppe
ment périclinal vers l'E de ce beau massif du Saint-Barthélémy, 
enveloppement annoncé à la fin de la journée du 5 octobre. 

La Société traverse les calcaires métamorphiques, en s'arrêtant 
au passage sur les gîtes de. lherzolite serpentinisée de Bestiac, déjà 
visités à la fin de la journée de l'a vant-veille. Puis on atteint le Pri
maire vertical delà Zone axiale, traversé jusqu'à la gare de Luzenac. 



M. P i e r r e T e r m i e r a vu tout-à-fait comme M. Ch. Jacob la ter
minaison est du Saint-Barthélémy. Il a constaté que.la note de 
M. L. Mengaud sur la mine de talc correspondait parfaitement 
aux faits. 

M. E . A r g a n d confirme l'opinion .de M. Ch. Jacob. Le Saint-
Barthélémy est un grand Bessède. 

M. L é o n B e r t r a n d résume, à son tour, très brièvement 
l'excursion qu'il a dirigée pour un petit nombre de participants. 

Après le bref trajet en chemin de fer d'Ussat aux Cabanes, 
on est monté au village de Verdun, à la surface du grand cône 
de déjections que le profond ravin, descendant du Roc de la Lau-
zate, étale à son débouché sur la vallée de l'Ariège ; puis, dans 
les lacets delà nouvelle route qui monte le long de ce ravin, on 
a observé les différents termes de la série secondaire qui cons
titue les magnifiques escarpements de Lujat, formant la cou
verture du bord de la zone primaire axiale. Il est intéressant de 
signaler qu'à plusieurs reprises on a rencontré, dans la puissante 
masse des calcaires urgo-aptiens, une brèche absolument iden
tique à celle du marbre de Sarrancolin, dont l'âge a récemment 
donné lieu à tant de controverses devant la Société. 

La dernière partie de la montée se fait dans de puissants 
dépôts glaciaires qui, depuis le pied de la carrière de talc de 
Trimouns, longent d'une façon presque continue la limite des ter
rains cristallins du massif du Saint-Barthélemy et des calcaires 
secondaires marmorisés qui suivent leur pied, jalonnant une 
ancienne grande vallée glaciaire parallèle à la vallée actuelle de 
l'Ariège entre Luzenac etTarascon. Arrivée à la route transversale 
de Bestiac à Arignac, qui suit cette ancienne vallée, l'excursion a 
pris cette route dans la direction de Cazenave et d'Arnave. La 
couverture glaciaire cessant vers le Pas de Souloumbrie, on a pu 
observer le contact entre les calcaires secondaires venant au Sud, 
prolongement de ceux de Caussou, et les gneiss du massif du Saint-
Barthélemy, dont le plongement se fait partout vers le NE avec 
un pendage très régulier de 45° environ. Dans ce contact s'in
terpose là une mince épaisseur de couches noires, très dures, 
que M. Léon Bertrand avait pensé représenter le passage des 
calcaires marmoréens à l'Albien métamorphique, mais qu'un 
nouvel examen attentif a permis de reconnaître comme devant se 
rapporter plutôt à la dolomie jurassique, comme l'a récemment 
indiqué M. Casteras. Ces couches, de même que les calcaires 
marmoréens, bien que très redressées, plongent cependant vers 
le Nord-Est, c'est-à-dire vers le massif du Saint-Barthélemy. 



Dans ces conditions, il peut paraître évidemment très simple 
de considérer ces dolomies et le calcaire marmoréen comme for
mant une couverture régulière, mais un peu renversée, au massif 
primaire du Saint-Barthélémy et appartenant à la même série 
que les schistes albiens de Lujat, qui occuperaient l'axe d'un 
simple synclinal, au milieu duquel surgit toutefois un petit 
brachyanticlinal dont l'axe s'allonge du Sud au Nord à l'Ouest 
du Col de Faboseur. Mais cette interprétation se heurte à 
une grosse difficulté dans la région d'Arnave,où les schistes 
albiens du Col d'Ussat, en continuité parfaite avec ceux' de 
Lujat, descendent sur le versant nord de ce col à mi-pente, 
tandis que les calcaires marmoréens (que l'on a considérés à tort, 
à mon avis, comme se réunissant à ceux du brachyanticlinal dont 
il a été question plus haut) descendent vers Arnave en passant 
au-dessous du château du Castelet, toujours surmontés par les 
gneiss du Saint-Barthélémy, pour disparaître et être remplacés, 
en tant que terrains scondaires, par les gypses triasiques d'Ar
nave, qui ont fourni tant de minéraux de métamorphisme. 

Or, au Sud de ces calcaires secondaires et gypses métamor
phiques, il se montre une masse primaire assez importante qui 
les sépare des schistes albiens descendant du Col d'Ussat et qui 
s'oppose, pour M. Léon Bertrand, à ce que l'on considère les 
calcaires marmoréens (et la dolomie du Pas de Souloumbrie) 
comme faisant partie d'une même série régulière, renversée ou 
non, avec l'Albien de Lujat. 

L'excursion dirigée par M. Léon Bertrand a touché la termi
naison orientale de cette lame primaire, constituée là par des 
schistes cristallins et du granité, surmontée par les calcaires mar
moréens au Nord, et qui est indubitablement séparée de l'Albien 
qui se montre du côté sud, au pied d'une falaise formée par le 
granité, par un contact anormal. M. Léon Bertrand pense que 
celui-ci est une surface de chevauchement, en tenant compte de 
l'allure de ce contact avec l'Albien sur toute la longueur de la 
bande primaire en question, jusqu'au Col de Basech au-dessus de 
Tarascon. 

En tout cas, il semble bien exister là un accident tectonique 
important, qu'il paraît difficile de concilier avec l'opinion émise 
par MM. Jacob et Casteras sur la structure des environs de 
Tarascon. Les objections faites par divers membres, qui n'ont vu 
qu'un point particulier, sans avoir pu suivre l'ensemble de ce 
contact anormal, paraissent à M. Léon Bertrand n'avoir qu'une 
portée très limitée, et il estime qu'une étude très précise de cet 
accident s'imposera, en le suivant sur toute sa longueur.. 



Après le détour vers l'Est qui avait été fait pour toucher l'ac
cident en question, l'excursion a rejoint le Col d'Ussat et elle est 
descendue par Ornolac au milieu des schistes albiens, desquels 
surg-it, près de la vallée de l'Ariège, une belle charnière anticli-
nale tournée vers le Nord et constituée par les calcaires urgo-
aptiens, puis par la dolomie jurassique d'Ussat. 

M. M. D a l l o n i voit quelque chose d'assez simple dans l'acci
dent évoqué ici, un anticlinal d'ailleurs étendu. Il ne croit pas 
qu'au S le gneiss avec sa couverture repose sur l'Albien, mais 
que le contact est vertical. On aurait un pli-faille. En somme, 
il ne voit pas d'accident important, et surtout pas d'accident d'un 
type différent de ceux vus jusqu'ici. 

M. L. B a r r a b é est d'accord avec M. M. Dalloni pour l'expli
cation de l'ensemble de l'accident. Mais il a vu en outre un petit 
accident perpendiculaire créant un abaissement d'axe extrême
ment brutal. 

M. P . V i e n n o t croit reconnaître ici l'ébauche du stvle tecto-
nique « extrusif » qui se développe dans la Bigorre. 

M. L é o n B e r t r a n d pense qu'il y aura lieu de préciser ces 
points à l'avenir. 

M. Ch. J a c o b demande si on peut mettre une coupure tecto
nique au Quié de Lujat. 

M. M. G a s t e r a s précise quelques points et MM. Léon Ber
trand et Ch. Jacob se mettent d'accord sur l'absence d'inter
ruption certaine. 

M. C h . J a c o b demande si les participants à cette excursion 
ont pu voir une distinction des nappes A et B. 

M. M . D a l l o n i dit que la question ne s'est même pas posée. 

M. L é o n B e r t r a n d rappelle qu'il a déjà admis que les massifs 
de la « nappe G » à l'Ouest de l'Ariège peuvent n'être que le 
résultat d'un repli de la nappe B et que, d'autre part, d'accord 
avec M. Gaussen, cette nappe B (massifs des Trois-Seigneurs et 
de Castillon) serait enracinée au bord de la zone primaire axiale, 
ainsi qu'il l'a indiqué dans une séance antérieure de la Société 
Géologique 1 . Mais, s'il ne peut plus soutenir une distinction fon
damentale entre les trois nappes nord-pyrénéennes A, B et C 
dans la région parcourue, il estime qu'il n'en subsiste pas moins, 

1. B . S . G . F . , [4 ] , X X V I I , C . R. s o r a m . , p . 123 . — V o i r a u s s i N o t i c e s u r l e s 
t i t r e s e t t r a v a u x s c i e n t i f i q u e s , 1927 , p . 39 . 



entre les unités structurales qu'il avait distinguées, de grands 
accidents tectoniques et de nombreuses complications de structure 
témoignant d'une importance des déplacements tangentiels bien 
plus considérable que celle que leur attribuent ses contradic
teurs, en particulier d'importants décollements de la couverture 
secondaire discordante sur les terrains primaires antérieurement 
plissés lors de la phase hercynienne. Il a d'ailleurs été le premier 
à attirer l'attention sur ces décollements et ce qu'il a appelé 
les nappes nord-pyrénéennes correspondrait à un style très dif
férent des grandes nappes de genre alpin. Dans son mémoire 
fondamental (p. 47, fig. 9), il a insisté sur le fait que, pour lui, 
ces nappes nord-pyrénéennes sont simplement des replis de la 
couverture secondaire décollée de son substralum primaire her
cynien, même avec possibilité locale d'effacement de la distinction 
de ces replis dans la région de leurs charnières. 

Il a admis l'existence de « copeaux » plus ou moins étendus 
de Primaire arrachés à la base de ces décollements, à la surface 
du substratum hercynien et il persiste à penser que, même si 
les grands massifs primaires nord-pyrénéens sont définitivement 
démontrés enracinés, les nombreuses lames de Primaire et les mul
tiples petits lambeaux existant dans des situations très anormales, 
entre le calcaire urgo-aptien et l'Albien par exemple ainsi qu'on 
les a rencontrés à diverses reprises et qu'il en connaît en bien 
d'autres points, ne peuvent être que de tels copeaux entraînés 
par le décollement. Ceux-ci jalonnent des surfaces d'étirement 
qui, pour lui, ne peuvent être attribuées simplement à des anti
clinaux failles ayant abandonné en profondeur la plupart des ter
rains qui les constituent, en faisant surgir, par exemple, une 
lame de granité ou de terrains primaires jusque dans l'Albien 
sans être accompagnée d'aucun des terrains intermédiaires. Si 
une telle éjection peut être considérée comme possible lorsqu'il 
s'agit d'une roche très plastique, elle lui paraît inadmissible 
pour des roches telles que le granité, et un traînage tangentiel 
seul, à son avis, peut expliquer de telles suppressions de couches 
et des laminages aussi intenses de roches dures. 

M. Ch. J a c o b estime qu'il n'y a aucun rapport entre la cou
verture nord-pyrénéenne, dans son sens actuel, et les nappes de 
M. Léon Bertrand qui entraînaient des paquets de matériel her
cynien ayant l'importance du Saint-Barthélémy, de l'Arize, des 
Trois-Seigneurs, etc. 

On discute de diverses petites écailles susceptibles de cette 
interprétation ou de celle d'anticlinaux failles. 



Journée du 8 octobre. 

M. L é o n B e r t r a n d résume la journée. 
On a étudié la bande de calcaires, sans doute cénomaniens, 

située entre l'Albien de Rabat et le Sénonien. On a pu observer 
le retroussement du bord nord de la série de Surba, avec lami
nage. Au Sud, cette série vient en contact avec la série calcaire 
du plateau de Genat, avec intercalation de Trias avec ophite et 
même d'une lame de Silurien, dans lequel a été exploité le mine
rai de fer de la concession de Rabat. Ce Silurien serait un 
exemple d'une de ces lames entraînées dans le décollement 
évoqué ci-dessus. La bande des Rocs de Sédour et de Calâmes 
prolonge la région étirée du burd sud du Saint-Barthélemy. Au 
Nord de Saurat, il y a des accidents troublants, sortes de décolle
ments obliques au contact du Massif de l'Arize et impliquant cer
tainement des traînages importants. Enfin, contre le gneiss de 
l'Arize, s'étire une lame de Trias à l'Est de Bédeillac. M. Léon 
Bertrand pense que la question est beaucoup plus complexe que 
MM. Ch. Jacob et M. Casteras l'admettent. 

M. Ch. J a c o b rappelle que, d'après M. Casteras, la bande céno-
manienne de l 'W de Rabat est suivie de marnes albiennes qu'ont 
pu atteindre quelques membres de la Société ; puis, au Sud, 
viennent des lambeaux d'Urgonien, plaqués eux-mêmes contre la 
dolomie de la cote 1199 ; celle-ci, suivie de Lias, repose sur le 
Massif des Trois-Seigneurs. 

Le Roc de Sédour n'est qu'un anticlinal à flanc S étiré. 
La Société a vu le gypse d'Arignac surgir, au N de Bédeillac, 

dans les marnes albiennes qui reposent sur le Sédour. 
Reste le Nord de Saurat, où la Société a été guidée par 

M. Casteras. 
Au NE de cette localité, les affluents du ruisseau de Larse 

découpent la bordure secondaire du Massif de l'Arize en une 
série de buttes-témoins : mamelon 1004 et parages du hameau 
de Larse, Artigues, Siech, Montjoui et Pradarigou, la Bouyche, 
Montarguel. La superposition de la série secondaire sur le gneiss 
est déjà démontrée par l'allure des contours : dans chaque ravin 
le gneiss de l'Arize descend vers l'aval sous des couches plon
geant au S ; dans chaque butte monte une langue de calcaires 
secondaires. Cette superposition a d'ailleurs pu être constatée effec
tivement par la Société à l'Ouest de la butte d'Artigues, près du con
fluent des ruisseaux de Lifer et de Larse. Quant à la série secondaire 



elle-même, elle est parfois incomplète à la base et elle se révèle 
très plissée dans le détail ; mais les successions sont toujours 
dans l'ordre normal. De plus, l'Albien terminal se met en conti
nuité avec celui d'Aynat. C'est le cas dans la butte de Siech, 
parcourue en détail par la Société. Cette butte montre un petit 
synclinal latéral, un diverticule d'Albien qui va se perdre en 
hauteur au N de la cote So9. L'Albien termine là une série nor
male de calcaires, métamorphiques à la basé, qui reposent sur le 
gneiss de l'Arize. 

En résumé, dans la région de Tarascón et de Saurat, pas plus 
que dans aucune de celles qu'a visitées la Société au cours de 
la Réunion extraordinaire, il n'a été possible de retrouver la 
distinction des nappes Z, A. B, C. 

On discute la position du gypse. 

M. L é o n B e r t r a n d voit une discontinuité au bord de ce gypse, 
qui plonge sous le gneiss de l'Arize. 11 croit que de nouvelles 
observations plus détaillées sont nécessaires. 

M. E . A r g a n d est convaincu de l'enracinement du Massif de 
l'Arize. 

M. L é o n B e r t r a n d croit qu'il est alors nécessaire d'envisager 
des chevauchements vers le Nord et vers le Sud. 

M. E . A r g a n d déclare qu'à la petite échelle des phénomènes 
de couverture une grande variété de phénomènes est possible, sans 
que cela inlirme en rien l'enracinement des plis de fond, qui 
ont un volume et une importance tectonique beaucoup plus con
sidérables. Décollements grands et petits, suppressions d'assises, 
plissement en retour lui semblent être des accidents de détail 
très fréquents dans les couvertures. 

M. P . V i e n n o t expose son point de vue relativement à l'ophite 
et au métamorphisme pyrénéen (voir la note ci-dessous). 

MM. L é o n B e r t r a n d et A. Duffour présentent quelques obser
vations. 

M. D u b a r dépose une note sur la transgression éocrétacée 
dans les Pyrénées occidentales (voir ci-dessous). 

M. L é o n B e r t r a n d rappelle qu'en fin de journée, la Société 
s'est rendue en automobiles à Vicdessos, dans la bande secon
daire avec nombreux pointements de lherzolite (en particulier 
celui de 1 Étang de Lherz), qui sépare le massif des Trois-Sei-
gneurs de la zone primaire axiale, dont la Société a revu le bord 



à Auzat, après avoir admiré de superbes polis glaciaires sur les 
calcaires urgo-aptiens à l'amorce de la petite route de Saleix. 

Il annonce que, le lendemain matin, aura lieu.une visite de la 
célèbre grotte de Niaux, avec ses peintures préhistoriques et ses 
fameux modelages dans l'argile. Cette visite sera suivie d'un 
déjeuner de clôture à Tarascón, auquel ont été conviés le Directeur 
et les ingénieurs de la Société des Forces motrices du Vicdessos, 
qui avait facilité beaucoup l'organisation de la Réunion extraor
dinaire en mettant à la disposition de la Société géologique plu
sieurs automobiles pour toute la durée des deux premières par
ties de la Réunion. 

Il proclame ensuite close la Réunion extraordinaire et la séance 
est levée à 22 heures 30. 



LES CONDITIONS -DE GISEMENT DES ROCHES ÉRUPTIVES 
SECONDAIRES ET LE PROBLÈME 

DU MÉTAMORPHISME GÉNÉRAL PYRÉNÉEN 

PAR P. Viennot. 

Nous avons eu ce matin l'occasion d'examiner, au NE de 
Saurai, un calcaire métamorphique à minéraux, dans le Trias, à 
la base de la série secondaire qui repose sur le massif cristallin 
de l'Arize et n'est pas atteinte par le métamorphisme général. 
Ce calcaire est identique à ceux des carrières de gypse d'Arnave 
et de Bédeillac, à dipyre et trémolite. L'origine la plus probable 
des minéraux de Saurat, localisés dans le Keuper, est le méta
morphisme de contact ophilique, la roche éruptive ayant ici dis
paru par laminage lors du décollement de la série secondaire. Il 
convient de rappeler à ce propos que le dipyre a été découvert, 
en 1786, dans un bloc de calcaire à minéraux, au moulin de Libar-
renx, situé à 2 km. au Sud de Mauléon (Basses-Pyrénées). Ce 
bloc a disparu, mais j 'a i retrouvé le gisement originel à 3 km. en 
amont, dans l'affleurement de Keuper ophitique de Gotein 1 . 

Le problème des calcaires à dipyre me conduit à examiner la 
question si controversée du métamorphisme général des couches 
secondaires antécénomaniennes dans les Pyrénées. Le complexe 
métamorphique à dipyre s'étend des Pyrénées orientales à la 
vallée du gave de Pau. J'ai l'impression qu'en attaquant le pro
blème de sa genèse dans la partie centrale de la chaîne (Feuilles 
de Foix et de Bagnères-de-Luchon), on l'aborde dans les condi
tions les plus difficiles, car on a affaire, clans ce secteur, au fais
ceau le plus complexe de. causes et d'effets : présence de l'ophite 
et de la lherzolite, mélaniorphismes de contact de ces roches, et 
métamorphisme général (qui d'ailleurs oblitérele faciès initial des 
roches sédimentaires, et les rend méconnaissables). Il convient 
donc, selon moi, d'examiner d'abord les données fournies par les 
autres secteurs, où l'on peut tenter une discrimination des causes 
et des effets : le secteur oriental (Feuille de Quillan) où le méta
morphisme général existe en l'absence des roches vertes, le sec
teur occidental (Béarn et Pays basque) où les roches vertes sont 
développées en l'absence de tout métamorphisme général. L'étude 

1 . P . V I E N N O T . R e c h e r c h e s s t r u c t u r a l e s d a n s l e s P y r é n é e s o c c i d e n t a l e s f r a n 
ç a i s e s . T h è s e d e d o c t o r a t , e t Bull. Carte Géol. Fr., n" 163 , 1927. 
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de l'Afrique du Nord sera aussi très instructive. Je me propose 
de résumer ici, très succinctement, les conclusions auxquelles 
m'a amené l'étude systématique des quelques centaines de gise
ments de roches vertes qui constellent le Secondaire clans les 
Pyrénées occidentales françaises 1 . 

On y distingue 3 grands groupes de roches, qui semblent bien 
correspondre à 3 venues d'âges différents : l'ophite, la lherzolite, 
les épisyénites. 

1 0 h'ophite est exclusivement cantonnée dans le Keuper, et s'y 
présente en laccoliles. Elle détermine seulement autour d'elle un 
métamorphisme de contact des plus minimes, affectant exclusi
vement le Keuper. Elle n'injecte jamais les terrains plus récents. 
De tous ces arguments on peut déjà conclure, semble-t-il, que 
l'ophite ne s'est pas mise en place longtemps après la fin des 
temps triasiques. De plus, cette roche n'a eu aucune influence 
sur le métamorphisme général qu'elle a elle-même subi : on la 
rencontre en effet imprégnée de dipyre seulement dans la zone 
des calcaires marmoréens secondaires, qui se termine occidenta-
lement en Bigorre ; dans le Béarn et le Pays basque français, 
l'ophite n'est jamais dipyrisée. M. P. LAMARE a d'ailleurs retrouvé 
l'ophite dipyrisée dans le Pays basque espagnol, localisée dans 
sa « nappe des marbres' 2 ». La mise en place de l'ophite apparaît 
donc antérieure au développement du métamorphisme général 
pyrénéen. Il n'y a d'ailleurs pas lieu, selon moi, d'envisager, 
avec M. P . Lamare, pour une roche dont les caractères pétro-
graphiques sont remarquablement constants, plusieurs âges d'in
jection. Tout récemment, cet auteur signalait des galets d'ophite 
dans le conglomérat de base du Crétacé '- : la roche éruptive s'est 
donc mise en place avant l'Aptien. 

11 me paraît très probable que l'ophite est essentiellement d'âge 
infra-liasique. En effet, le tuf éruptif de Ségalas (Feuille de 
Pamiers), contient des blocs d'une labradorite rapportée par 
M. A. LACROIX 3 au magma ophitique, et cet horizon de tuf a été 
retrouvé, sous une épaisseur ne dépassant guère 3 m., dans le 
Pays basque français, par M. G. DURAR, qui le rapporte à l'Het-
tangien inférieur 4. Et M. P. LAMARE vient de signaler 2 dans le 
Pays basque espagnol, sur un Infra-Lias marmoréen épais de 

1. P . VlENNOT. Op. Cit. 
2 . P . L A M A H E . L e p r o b l è m e d u T r i a s d a n s l e s P y r é n é e s b a s q u e s . Bull. Soc. Géoi. 

Fr., 4 " S é r . , t . X X V I I I , p . 9 9 - 1 1 0 , 1 9 2 8 . 
3 . A . L A C R O I X . L e s t u f s v o l c a n i q u e s d e S é g a l a s ( A r i è g e ) . C o n c l u s i o n s à t i r e r ele 

l e u r é t u d e a u s u j e t d e l ' o r i g i n e d e s o p h i t e s . CR. / l e . S e , t. C X X I I , p. 1 4 6 - 1 4 8 , 1 8 9 6 . 
4 . G . D U B A R . É t u d e s s u r l e L i a s d e s P y r é n é e s f r a n ç a i s e s . T h è s e d e d o c t o r a t 

e t Mém. Soc. Géol. du Nord, t. I X , I, 1925 . 



100 à 300 m., une brèche à éléments ophitiques qu'il parallélise 
avec cette même formation ; il croit pouvoir tenter de l'assimiler 
à des filons-couches minuscules en relation avec le laccolife ophi-
tique. Mais l'extension de cette brèche ophitique le long- de la 
ch aîne pyrénéenne, la constance de sa situation stratigrapbique et 
de son comportement ne me permettent d'y voir qu'im tuf éruptif, 
modeste manifestation d'épanchement, à l'Infra-Lias. du magma 
ophitique qui s'accumulait alors en laccolites dans le Keuper. 

2° La Iherzolitc n'est représentée dans la Bigorre et le Béarn 
que. par quelques gisements, généralement au contact de la 
dolomie jurassique, comme dans la zone marmoréenne. Mais, 
dans les Pyrénées occidentales, la série secondaire n'est pas 
métamorphique, et, au voisinage immédiat de la Iherzolite, on 
peut observer la dolomie jurassique absolument intacte : l'auréole 
de contact est extrêmement restreinte. Les gisements lherzoli-
tiques apparaissent dans des zones anticlinales régulières, et non 
dans des « serrées » entre des massifs anciens. Si donc le méta
morphisme général et la mise en place de la Iherzolite ont bien 
été deux phénomènes concomitants, leurs relations paraissent 
assez lâches ; en tous cas, la Iherzolite ne saurait provenir de la 
refusion locale des dolomies jurassiques. 

3° Le grand groupe des épisyénites comprend des roches, tou
jours plus ou moins altérées et albitisées, dont la formule magma
tique est très variable, de celle d'une syéhite néphélinique à 
celle d'une péridotite (picrite) en passant par toute la gamme 
théralitique. Elles se présentent toujours en filons minces, géné
ralement de quelques mètres de puissance, et injectant les divers 
terrains secondaires, du Trias au Crétacé supérieur. Elles ont dû 
se mettre en place vers la fin du Crétacé. 11 est remarquable de 
constater que, dans le Keuper, ces roches conservent leur allure 
filonienne. Cette observation conduit à rejeter l'hypothèse selon 
laquelle l'ophite se serait mise en place à une date relative
ment récente, et se serait exclusivement accumulée dans le 
Keuper à cause de la plasticité spéciale de ce terrain. Certaines 
épisyénites correspondent à des formules magmatiques voisines 
de celle de l'ophite, et par conséquent semblent bien pouvoir lui 
être comparées au point de vue des possibilités de comportement 
lors de l'injection. Or les épisyénites ont traversé le Keuper en 
conservant leur allure filonienne, et sans donner lieu à des accu
mulations laccoliliques. Cette constatation conduit, comme celles 
que j 'ai mises en valeur plus haut, à admettre des âges d'injec
tion nettement différents pour l'ophite et pour les épisyénites. 

Ainsi, en l'état actuel des connaissances, l'hypothèse qui me 



paraît de beaucoup la plus satisfaisante en ce qui concerne l'in
jection ophitique est celle d'une date infra-liasique. L'horizon du 
tuf de Ségalas (Ariège), dont on retrouve l'équivalent dans les 
Pyrénées occidentales, correspond aux épanchemenls, d'ailleurs 
peu abondants, du magma ophitique qui s'accumulait en laccolites 
dans le Keuper, sous une couverture de quelques centaines de 
mètres d'épaisseur. Les épanchements ont même débuté dès le 
Trias supérieur si l'on doit considérer comme des coulées les 
ophites à résidu vitreux interstratifiées vers le sommet du Keu
per aux environs de Rimont (Feuille de Foix). 

Le métamorphisme qui provoque la marmorisation et la dipy-
risation de la série secondaire antécénomanienne sur de grandes 
étendues, tant dans lès Pyrénées centrales et orientales que dans 
le Pays basque espagnol, a un caractère général; il est absolu
ment indépendant de l'ophite, tandis que l'injection lherzolitique 
semble bien devoir être considérée comme un effet local des 
causes qui l'ont provoqué, et qui, au moins en ce qui concerne 
la Bigorre, me paraissent se ramener à un enfoncement géosyn
clinal. 



SUR LA TRANSGRESSION ÉOCRÉTACÉE 
DANS LES PYRÉNÉES OCCIDENTALES 

PAR G. Dubar. 

L'Aptien de la zone montagneuse des Pyrénées Occidentales 
paraît en général concordant sur le Jurassique supérieur, auquel 
il succède parfois sans limite tranchée ; seule l'apparition des 
Orbitolines permet alors deles séparer 1 . 

Or dans la vallée du Saison, ces couches à Orbitolines reposent, 
par l'intermédiaire d'une zone de poudingues sur les différentes 
assises du Jurassique et du Lias. Cette discordance, déjà signa
lée en 1925 -, n^est pas admise par M. Viennot 3 ; pour lui, « en 
aucun point des Pyrénées occidentales, on n'observe à la base 
[de l'Aptien calcaire] de conglomérat et en particulier des galets 
d'ophites témoignant d'une érosion dés massifs éruptifs exon
des 4 ». 

Nous avons vérifié l'existence de ces poudingues à galets 
d'ophite à la base des schistes à Orbitolines et dé la masse urgo-
aptienne du pic Léchancumendy, près du Saison, et nous avons 
étudié ces formations jusqu'à Mon tory, à l'E. 

L'intérêt que la Société a attaché aux « mouvements précur
seurs » dont nous a parlé M. Argand, dans le Crétacé de l'Ariège, 
nous encourage à présenter ces quelques observations sur ces 
indices d'un premier paroxysme andin. 

I o A L'OUEST DE LA VALLÉE DU SAISON. 

Près du Gave, on observe, au-dessus du chemin d'Athérey à 
Lichans, une série jurassique très régulière au N du Trias ophi-
tique d'Athérey : 

1 . M . D o u v i l l é a d m e t u n e t r a n s g r e s s i o n a p t i e n n e d a n s l a r é g i o n s o u s - p y r é -
n é é n n e ( H . D O U V I L L É . L e d ô m e t r i a s i q u c d e D a x e t l e s m o u v e m e n t s é p i r o g é -
n i q i i c s d a n s la r é g i o n p y r é n é e n n e . C.IÏ. somm. S.G. F., 1 6 a v r i l 1 9 2 8 , p . 1 1 2 - 1 1 4 . ) 

H . D o r v i i . i . É . Q u e l q u e s o b s e r v a t i o n s s u r l e t e r r a i n é o c r é t a e é d u S d e P a u . CR. 
/ l e . S e , t. 1 8 6 , 1 6 a v r i l 1 9 2 8 , p . 1 0 3 1 - 1 0 3 4 . 

2 . G . D U I I A R . É t u d e s u r l e L i a s d e s P y r é n é e s F r a n ç a i s e s . Mèm. Soc. Gëol. Nord, 
I . I X , n ° 1 ( J 9 2 5 ) , p . 1 1 3 , fig. 2 0 , p . 2 0 2 , 2 4 S . P l u s l o i n v e r s l ' W , l e c o n t a c t d u C r é 
t a c é e t d u L i a s o u du T r i a s , a u N . d u p i c B o s t m e n d y , e s t t e c t o n i q u e , l a b a s e d e s 
t e r r a i n s s e c o n d a i r e s c h e v a u c h a n t s u r l e s c o u c h e s m a r n e u s e s à O r b i t o l i n e s 
s i t u é e s a u N . 

3 . P . V I E N N O T . R e c h e r c h e s s t r u c t u r a l e s c lans l e s P y r é n é e s o c c i d e n t a l e s f r a n 
ç a i s e s . Bull. Serv. Carie <j. Fr., n° 1 6 3 , t. X X X ( 1 9 2 7 ) , p . 2 8 . 

í. P . V I E N N O T . O b s e r v a t i o n s a u s u j e t d ' u n e n o t e r é c e n t e d e M . H . D o u v i l l é : 
« A p r o p o s d e l ' O p h i t e » . C.R. somm. S.G.F., 7 m a i 1 9 2 8 , p . 1 4 7 - 1 4 8 . 



Rhétien : calcaire dolomitique plus ou moins imprégné de quartz. 
Hettangien inférieur : calcaire à radioles de Diaclemopsis. A sa partie 

moyenne, des couches argilo-gréseuses ou plus grossièrement détri
tiques, feuilletées à la base, plus compactes au-dessus, qui englobent 
des fragments d'une roche éruptive très décomposée (ophile ?). Ces 
différentes couches, de teinte brune, verdâtre ou violacée, sont, iden
tiques aux tufs éruplifs 1 de Ségalas (Ariège) qui sont aussi interstra
tifiés au milieu de l'Hettangien inférieur à Diaclemopsis. 

Lias inférieur, ici très cristallin et exploité comme marbre. 

F i g . 1. — S c h é m a m o n t r a n t l ' é r o s i o n d e s t e r r a i n s j u r a s s i q u e s a u m o m e n t d e la 
t r a n s g r e s s i o n a p t i e n n e , ' _ d a u s l a v a l l é e d u ' S a i s o n ( B . - P y r . ) . 

( É c h e l l e d e s l o n g u e u r s : 1 : 50 .000« ; . 
0 C a l c a i r e s u r g o - a p l i e n s . 
8 C a l c a i r e s à p o l y p i e r s e t s c h i s t e s à o r b i l o l i n e s . 
7 P o u d i n g u e s e t g r è s c a l c a i r e : - ( b a s e d u C r é t a c é ) . 
6 C a l c a i r e s b a j o c i c n s . 
5 L i a s s u p é r i e u r e t m o y e n . 
4 L i a s i n f é r i e u r . 
3 H e t l a n g i e n i n f é r i e u r e t R h é t i e n . 
2 T r i a s : m a r n e s i r i s é e s . 
1 T r i a s : o p h i t e . 

Lias moyen et supérieur marneux, presque entièrement cachés par 
la végétation. 

Bajocien (et Aalénien supérieur?) : Calcaires peu marneux, à nom
breuses bélemnites canaliculées puis à encrines rondes (Apiocrinus). 

1. A . L A C R O I X . L e s t u f s v o l c a n i q u e s d e S é g a l a s ( A r i è g e ) e t c o n c l u s i o n s à t i r e r 
d e l e u r é t u d e a u s u j e t d e s o p h i t e s . C.Ii.Ac. Se, t . CXX.I I (1896) , p . 1 4 6 - 1 4 9 . 



Us ont environ 30 m. d'épaisseur; des lits dolomitiques s'intercalent 
à leur partie supérieure. 

Poudingues de la base du Crétacé. 

A une centaine de mètres au-dessus du Saison, les poudingues 
sur 8 m. d'épaisseur affleurent largement: ils reposent sur des 
calcaires bleuâtres parfois brécboïdes, épais de 12 à 15 m., sous 
lesquels les calcaires marneux renferment Arnrn. aalensis ; uni
quement calcaires à leur base, ces poudingues renferment, plus 
haut, en abondance, des galets arrondis d'ophite, de calcaire juras
sique, de marbre liasique et quelques éléments de quartzite d'âge 
plus ancien ; le ciment de ces poudinques est alors gréseux. Le 
poudingue passe insensiblement à des grès graveleux noirâtres, 
puis schisteux. A 8 m. de la base de ces grès, les orbitolines 
apparaissent assez nombreuses (O conoidea GRAS). Une épaisse 
série de calcaires et de schistes plus ou moins siliceux, à poly
piers, établit la transition entre ces roches détritiques et les cal
caires urgoniens du pic Léchancumendy. 

Une coupe levée au N du col entre Athérey et Etchebar montre 
que tout le Lias supérieur et moyen marneux a disparu entre la 
brèche du Lias inférieur et un ensemble de poudingues et de 
brèches où l'ophite n'apparaît qu'aux niveaux supérieurs, sous 
les schistes crétacés altérés à orbitolines puis à polypiers. 

2° A L'EST DU SAISON. 

Au-dessus de la route de Larrau, le poudingue, calcaire à la 
base, ophitique et gréseux au sommet, est identique à celui du 
Léchancumendy ; il repose sur des calcaires bleus (35 m. d'épais
seur), brécboïdes à leur partie supérieure (Bajocien). 

Ces calcaires de l'Oolitique sont encore bien épais au S et à 
l 'E de la montagne d'Argou et, avec le Lias supérieur [Ludivi-
giasp.) et moyen [Belemnites, Pectén aequivalvis), leurs bancs 
se dirigent au NNE vers le col d'Arbites, et non pas au N de 
Haux comme l'indique la Feuille de Mauléon : de sorte que les 
calcaires crétacés de la Montagne d'Argou, à polypiers et spon
giaires (Lias inférieur de la Feuille de Mauléon et de M. Viennot *), 
se continuent vers le N, par la cote 690, vers la colline Thico-
car. Entre cette colline et la Montagne d'Argou, l'Albien forme 
un synclinal. 

Sur le versant E et SE du Mont Bégousse, au-dessus de Mon-
tory, le Crétacé inférieur est composé de calcaires gréseux pas-

1 . P . V I E N N O T . R e c h e r c h e s s t r u c t u r a l e s ( 1 9 2 7 ) , p . 1 8 5 - 1 8 6 , fig. 19 -20 . 



sant parfois à des brèches très fines ; les orbitolines y appa
raissent à 1 m. de la base de ces calcaires. Sous le Crétacé vient 
immédiatement l'Hettangien inférieur à radioles de Diademopsis, 
et dont le tuf éruptif est parfois très chargé d'oligiste: il a été 
exploité 1 comme le tuf hettangien à TE de Rimont (Ariège) 2 . 

Ainsi, comme le montre la figure 1, à la vallée du Saison, 
l'Aptien débute par un poudingue dont les éléments sont emprun
tés au Jurassique et au Trias (ophite) ; il repose sur le Lias infé
rieur au S du pic Léchancumendy, puis sur le Bajocien à la 
vallée du Saison et jusqu'auprès du col d'Arbites; mais déjà au 
Mont Bégousse, près de Montory, il ne.reste, entre le Trias et le 
Crétacé inférieur, que les calcaires et les tufs de l'Hettangien 
inférieur. Les poudingues du Crétacé sont eux-mêmes remplacés 
par des brèches plus fines et des calcaires gréseux à Orbitolines. 

De ces observations découlent deux conclusions : 

Dans l 'W des Pyrénées, Vophile est au moins antérieure à 
l'Aptien ; 

l'Aptien repose parfois en discordance statigraphique sur le 
Jurassique et le Trias, qui ont fourni les éléments du poudingue 
de hase de cet Aptien. 

t . P . V I E N N O T . R e c h e r c h e s s t r u c t u r a l e s , p . 18-i. 
2 . G . D U D A R . É t u d e s s u r le L i a s p . 4 7 . 
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R é u n . e x t r . d a n s l e s P y r é n é e s , 5 5 0 . 

La Touche (Ille-et-Vilaine). T H I R I O N (Ch . ) , 
2 2 7 . 

L A V E R D I F . R E ( G . D U B A R , G. D E L É P I N E e t 

J . W . ) . O b s e r v a t i o n s s u r q u e l q u e s 
g i s e m e n t s d u Carboni fère d e s P y r é n é e s , 
2 3 6 . [ O b s . d e M . L é o n B E R T R A N D ] . 2 3 8 . 

L E C O I N T R E ( G . ) . A p r o p o s d e d e u x n o t e s 
d e M M . J O L E A U D e t B O U R C A R T sur le 

Q u a t e r n a i r e d u M a r o c , 6 0 . — A u s u j e t 
d e la G é o l o g i e d u R h a r b , 6 1 . — S y m 
b i o s e d e Ce l l epores e t d e G a s t r o p o d e s 
d a n s les F a l u n s d e T o u r a i n è , 2 2 3 , 4 0 1 , 
(p l . X X X V ) . 

L E M O I N E ( M M 8 P . ) . L e s M é l o b é s i é e s 

recue i l l i e s p a r M . V I E N N O T d a n s la 
P r o v i n c e d e G r e n a d e , 1 6 9 , 2 6 3 (p l . 
X X I V ) . 

L E M O I N E ( P a u l ) . S u r la g é o l o g i e s o u t e r 
r a i n e d e la r é g i o n e n t r e M e a u x e t 
V i l l e r s - C o t t e r e t s , 8 6 , 4 3 5 [ O b s . d e M M . 
d e M A R G E R I E e t R A M O N D ] , 8 6 . — O b s . 

à u n e c o m m . d e M. Ch. F I N A T O N , 1 5 8 . 
L E M O I N E ( P a u l ) e t R e n é A B R A R D . L e s 

r a p p o r t s e n t r e l a craie e t l e ca l ca i re 
p i s o l i t h i q u e .à V i g n y , S 4 . [ O b s . d e 
M. H . S C H Œ L L E R ] , 8 5 . 

L E M O I N E ( H . B O U R S A U L T e t P a u l ) . S u r la 

c o n s t i t u t i o n d u Ter t ia i re in fér ieur s o u s 
la r é g i o n d e Sen l i s (Oi se ) , 1 1 6 , 4 2 7 . 
[ O b s . d e MM. L é o n B E R T R A N D , D O L L -

F U S e t L . J O L E A U D ] , 1 1 7 . 

L E R O U X ( E . ) . P r é s , d ' o u v r . , 2 1 7 . 
L E V I L L A I N ( J a c q u e s B O U R C A R T e t G u y ) , 

P r é s , d ' o u v r . . 1 0 , 1 6 4 . 
L É V Y - A L V A R È S ( R . ) . C o n t r i b u t i o n à la 

g é o l o g i e d u C a m e r o u n sur la d i r e c t i o n 
d e s p l i s s e m e n t s d a n s le m a s s i f cr i s ta l l in , 
5 0 . 

Lias. L A C O S T E ( J e a n ) , 4 1 , 3 1 . — S C H Œ L -



L E R ( H e n r i ) , 1 4 0 . —• R O Q U E F O R T ( C . ) 

e t F . D A G U I N , 1 5 9 , 2 5 1 . 

Limons. A G A F O N O F F ( J . ) e t J . M A L Y 

C H E F F , 6 6 , 1 0 9 . 

Lœss. A G A F O N O F F ( J . ) e t J . M A L Y C I I E F F , 

6 6 , 1 0 9 . 
L O R I N . L e s g i s e m e n t s foss i l i fères d e L e v i 

g n e n et H a u t e m a n c h e , 2 2 8 . 
Lorraine. C O R R O Y ( G . ) , 7S, 1 6 7 . 

I . O R Y ( P . ) . Sur la s t r u c t u r e d e l a c h a î n e 
d e B e l l c d o n n c e t d e sa b o r d u r e , 2 3 4 . — 
R é u n . e x t r . d a n s l es P y r é n é e s , 5 5 2 . 

L U G E O N (Maur ice ) . R é u n . ex tr . en B a s s e 

N o r m a n d i e et d a n s les C .  d u  N . , 1 9 1 , 
1 9 5 . — R é u n . e x t r . d a n s l es P y r é n é e s , 
4 9 7 , 5 2 4 , 5 3 1 , 5 4 1 , 5 5 3 . 

L U T A U D ( L é o n ) , P r é s , d ' o u v r . , 1 6 4 . 

M 

Madagascar. B A R R A B É , S 0 . — B É S A I R I E 

( H . ) , 1 7 7 , 3 0 1 . 
M A L Y C I I E F F (V . A G A F O N O F F e t V . ) ; L e 

l œ s s et l es a u t r e s l i m o n s d u p l a t e a u d e 
Vil le ju i f , 6 6 , 1 0 9 (pl . X I , X I I , X I I I e t 
X I V ) . 

Mammifères. A S T R E ( G . ) , 6 3 . 

M A R G E R I E ( E M M . d e ) . P r é s , d ' o u v r . , 5S 
8 4 ; — O b s . à u n e c o m m . d e M. P a u l 
L E M O I N E , 8 6 . 

Maroc. R u s s o ( P . ) , 1 4 , 4 3 . — М О Н Е Т 
( L é o n ) e t L o u i s N E L T N E R , 1 4 . — B O U R 

C A R T ( J a c q u e s ) , 3 4 . — N E L T N E R ( L . ) , 

4 0 . — B O U R C A R T ( J . ) e t J . L A C O S T E , 

5 1 . — L E C O I N T R E ( G . ) , 6 0 . — R O C H 

( E d o u a r d ) , 6 5 . — D O U V I L L É ( H . ) , 1 3 4 , 

2 4 5 . — M O R E T ( L é o n ) , 2 1 0 . — B E A U G É 

( A . ) et P . R u s s o , 2 1 4 , 4 0 5 . 
M A R T O N N E ( E m m . d e ) e t L . A U F R È R E . 

P r é s , d ' o u v r . , 2 5 . 
M A R T Y ( P . ) . F l o r u l e s t a m p i e n n e d e R a v e l 

et de L e z o u x ( P u y  d e  D ô m e ) , 3 8 , 1 7 
(pl . IV , V e t V I ) . 

Meaux. L E M O I N E ( P a u l ) , S 6 , 4 3 5 . 
Mélobésiécs. L E M O I N E ( M

M C P . ) . 1 6 9 , 2 6 3 . 

M U N G A U D ( L . ) . Q u e l q u e s p o i n t s d e la 
g é o l o g i e des e n v i r o n s d e Canfranc 
(mass i f d e P e ñ a Col larada) , d u S o m 

p o r t e t du p i c d ' A n i e , 3 6 . 
MeurtheetMoselle. G A R D E T ( O . ) , 7 8 , 1 5 3 . 
M E Y E R ( L . ) . P r é s , d ' o u v r . , 5 8 . 
M I C I I E L  L E V Y ( A l b e r t ) . D é b r i s m i c r o s 

c o p i q u e s d e v é g é t a u x s i l ic i l iés d a n s d e s 
s é r i c i t o s e h i s t e s d u P r a r i o n ( H a u t e 

S a v o i e ) 1 7 1 , 2 7 7 (pl. X X V , X X V I et 
X X V I I ) . 

MUiolidée. D O U V I L L É ( H . ) , 1 3 4 , 2 4 5 . 

Miocène. B I . U M E N T I I A T . (Maur ice ) , 14S . 

MontBlanc. C O R B I N ( P a u l e t N i c o l a s ) 
O U L T A N O F F , 7 7 , 147. 

Monlluçon (Allier). D O L L F U S (G. F . ) , 3 3 . 
M O R E L L E T ( L . e t J . ) . N o t e p r é l i m i n a i r e 

sur le B a r t o n i e n de V i a r m e s ( S .  e t  O . ) , 
9 2 . — O b s e r v a t i o n s sur l e s s a b l e s 
m o y e n s d u G u é p e l l e , 1 7 2 . — Sur la 
p o s i t i o n s t r a t i g r a p h i q u e d e s c o u c h e s 
à Potamides mixlus d ' E r m e n o n v i l l e , 
1 7 3 . — Sur l ' âge d u g i s e m e n t b a r t o 

n i e n l a c u s t r e d ' A r c y  S a i n t c  R e s t i t u e 
( A i s n e ) , r é c e m m e n t s i g n a l é p a r M. P . 
J O D O T , 2 1 4 . 

M O R E T ( L é o n ) . O b s e r v a t i o n s n o u v e l l e s 
sur l a s t r a t i g r a p h i e d e l a r é g i o n d u 
H a u t  A t l a s m a r o c a i n s i t u é à l ' E s t de 
l a t r a n s v e r s a l e d e T e l o u e t , 2 1 0 

М О Н Е Т ( L é o n ) e t L o u i s N E L T N E R . Sur 

l e Carboni fère d e l ' A t l a s d e Marra

k e c h ( M a r o c ) , 1 4 . 
M O R E T ( G I G N O U X e t L . ) . O b s e r v a t i o n s à 

p r o p o s d e d e u x n o t e s r é c e n t e s de G é o 

log i e a l p i n e : grès s ingul iers d u Col d u 
B o n h o m m e ( S a v o i e ) e t Trias a Eqirise

tiles d u B r i a n ç o n n a i s , 17 . 
Moulhoumel. B A R R A B É ( L . ) , 5 0 5 . 

Mijhmiles. ' F E R M I E R (P ierre) , 2 2 3 . 

N 

Nécrologie. B O F F I L Y P O C H ( A r t h u r o ) , 

2 0 4 . — C A M P R K D O N , 7. — C O R N E T 

( J u l e s ) , 1 3 2 . — D A L L ( W . I L ) , 57 . 

— D K P E R K T (Charles ) , 1 3 0 . — D O R 

L Q D O T ( L e C h a n o i n e d e ) , 7. — F A L 

L O T ( E m m a n u e l ) , 1 2 9 . — . P A V L O W 

( A l e x i s P . ) , 2 0 1 . — R O B I N ( A u g . ) , 2 0 1 . 
— T O B L E R ( A u g . ) , , 2 2 9 . ' — . W E L S C . I I 

( J u l e s ) , 2 0 1 . — Z U R C H E R ( P h i l i p p e ) , 8 1 . 
N E K H O B O C I I E R ( V . ) . P r é s , d ' o u v r . , 1 1 4 . 
N E L T N E R ( L . ) . Sur la p r é s e n c e a u Maroc, 

d e la z o n e d ' E t r œ u n g t , 4 0 . 
N E L T N E R ( L é o n M O R E T e t L o u i s ) . Sur le 

Carbonifère de l 'At la s de M a r r a k e c h 
(Maroc) , 14. 

N I C O L E S C O ( C .  P . ) . A n t i c l i n a u x diap irs 
s é d i m e n t a i r e s , v o l c a n i q u e s e t p l u f o 

n i q u e s , 2 1 . — P r é s , d ' o u v r . , 1 3 3 , 2 2 9 , 
2 3 0 , 2 4 6 . — A p r o p o s d u g e n r e Bigo

liles N I C O L E S C O , 1 6 9 . — C o n t r i b u t i o n à 
l ' é t u d e des b r e c h e s c r a y e u s e s , 2 0 5 . — 
R e m a r q u e à u n e c o m m . d e M. Ch. F Î N A 

T O N , 2 0 9 . — Sur la v a l e u r s t r a t i g r n 

p h i q u e d e Spondglus spinosus S O W E R 

B Y , 2 2 5 . — Sur la p r é s e n c e d u C é n o 

m a n i e n a u x p i e d s d e s fa la i ses d ' A m o n t 
( S e i n e  I n f é r i e u r e ) , 2 5 4 . 
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0 Pétrographie. G L A N G E A U D ( L o u i s ) , 5 0 . 
Pétrole. B E S A I R I E ( H . ) , 1 7 7 , 3 0 1 . 

Phosphates. B R U E T ( E . ) , 1 2 . 

P I C A R D ( D R L . ) . P r é s , d 'ouvr . , 2 8 , 2 1 9 . 
P i É T R F . s s o N D E S A I N T - A U B I N . Sur u n 

p l i s s e m e n t d u J u r a s s i q u e supér i eur d e 
l ' A u b e , 2 5 3 . 

P I V K T E A U ( J . ) . Prés , d ' o u v r . , 2 1 8 . 
P I V K T E A U ( C . A R A M B O U R G e t J e a n ) . N o t e 

pré l imina ire sur u n F u l m i n a n t d u 
P l i o c è n e infér ieur d u R o u s s i l l o n , 1 1 4 . 
— P r é s , d ' o u v r . , 2 4 8 . 

Pliensbachien. P A V L O V I T C H , 1 7 3 . 
Pliocène. A R A M B O U R G ( C . ) e t J e a n P I Y E -

T F . A U , 1 4 4 . — A S T R E ( G a s t o n ) , 9 8 , 1 9 9 . 

— B R U E T ( E . ) , 8 9 . 

Poitou. A B R A R D ( R e n é ) , 5 5 , 7 9 . — 
W E L S C I I ( J u l e s ) , 7 8 , 1 2 2 , 1 4 2 . 

P u y - d e - D ô m e . M A R T Y (P ierre ) , 3 8 , 1 7 . 
Pyrénées. V I E N N O T ( P . ) , 2 9 , 5 1 1 . — D E L É -

P I N E (G. ) , G. D U H A R e t J . W . L A V E R -

D I K R E , 2 3 6 . — M E N G A U D ( L . ) , 3 6 . 

Pyrénées occidentales. D U B A U ( G . ) , 5 6 9 
Pyrénées orientales. C A S T E R A S (M. ) , 5 1 3 . 

Q 
Quaternaire. L E C O I N T R E (G. ) , 6 0 . — 

D R E Y F U S S (.M.), 1 2 0 . 

R 

Rudiolilldés. A S T R E ( G a s t o n ) , 119 , 2 2 7 . 
R A M I È R E D E F O R T A N I E H . Prés , d ' o u v r . , 

58 . — S u r la présence de. g a l e t s à 
Orb i to l incs d a n s les m o l l a s s e s b a r t o -
n i e n n e s de l ' A u d e , 9 1 . 

R A M O N D (G. ) . Obs . à u n e c o m m d e M. P a i d 
L E M O I N E , S7 . 

Réunion extraordinaire de la Société dans 
les Pyrénées, 1 9 2 8 . A R G A N D ( E . ) , 5 3 2 -

5 4 3 , 5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 4 , 5 5 8 , 5 6 2 . - B A R 
R A B É ( L o u i s ; , 5 0 5 , 5 6 0 . — B E R T R A N D 

( L é o n ) , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 9 0 , 5 2 0 . 5 2 2 , 5 2 5 , 
5 3 2 , 5 3 3 , 5 3 7 , 5 3 8 , 5 4 1 , 5 4 2 , 5 4 7 , 
5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 8 , 5 6 0 , 5 6 2 . — B L A Y A C 
( J ) , 4 9 9 . — C A S T E R A S (Marcel) 5 1 3 , 
5 6 0 . — D A L L O N I , 5 6 0 . . — D U B A R , 5 0 9 , 

5 6 3 , 5 6 9 . — D U F F O U R ( A . ) , 5 6 3 . — 
G I G N O U X (M.) , 4 9 7 . — J A C O B (Ch.) , 

4 8 6 , 4 8 9 , 4 9 0 , 5 2 2 , 5 2 5 , 5 2 9 , 5 3 2 , 
5 3 6 , 5 3 7 , 5 4 0 , 5 4 7 , 5 5 0 , 5 5 3 , 5 5 6 , 
5 6 0 , 5 6 1 , 5 6 2 . — L A P P A R E N T ( J a c q u e s 
D E ) , 5 5 0 . — L O R Y ( P . ) , 5 5 2 . — L u -

O E O N (Maur ice ) , 4 9 7 , 5 2 4 , 5 3 1 , 5 3 2 , 

5 4 1 , 5 5 3 . — T E R M I E R (Pierre) , 5 3 2 , 

5 3 6 , 5 4 1 , 5 5 1 , 5 5 5 , 5 5 8 . — V I E N N O T 

(P ierre ) , 4 9 3 , 5 1 1 , 5 6 0 , 5 6 2 , 5 6 5 . 

O ' G O B M A N ( I L D O U V I L L É e t G. ) . L ' É o -

c e n c d u B é a r n , 2 0 9 , 3 2 9 (pl . X X I X , 
X X X , X X X I e t X X X I I ) . 

O ' M E N G E I . R é u n . e x t r . d a n s les P y r é n é e s , 
5 4 1 . 

Orbitolines. W E L S C I I ( J u l e s ) , 7S . — 
A B R A R D ( B e n é ) , 5 5 , 7 9 . — R A M I È R E 

D E F O R T A N I E R ( E . ) , 9 1 . — A S T R E 

( G a s t o n ) , 1 7 S , 3 0 5 . 
O U L I A N O F F ( P a u l C o R i i i N e t N i c o l a s ) . L e 

g lac i er d u T o u r (mass i f d u M' B l a n c ) , 
a n c i e n t r i b u t a i r e d u g lac ier d u R h ô n e , 
77, 1 4 7 (pl . X V ) . — P r é s , d ' o u v r . , 8 3 . 

P 

Paléoboianiqne. JMARTY ( P . ) , 3 8 , 17. — 

C A R P E N T I E R ( A . ) , 5 5 , 8 9 . 

Paléontologie. A B R A R D ( R e n é ) , 5 5 , 79 . — 
A L I M E N ( H . ) , 2 5 6 , 4 7 9 . — A R A M B O U R G 

( C ) , 2 4 , 1 1 . — A R A M B O U R G ( C . ) e t J e a n 
P I V K T E A U , 1 4 4 . — A S T R E ( G a s t o n ) , 6 3 , 

8 9 , 1 9 9 , 1 7 8 , 3 0 5 . — B O U R S A U T e t P a u l 
L E M O I N E , 1 1 6 , 4 2 7 . — D E M O L Y ( F . ) , 
1 1 . — D O U V I L L É ( H . ) , 1 4 0 , 1 5 6 , 1 6 7 . — 

D O U V I L L É ( I I . ) e t G. O ' G O R M A N , 2 0 9 , 

3 2 9 . — D U B O I S (G. ) , 2 2 6 , 3 9 5 . — J O D O T 

( P a u l ) , 1 6 9 , 2 7 3 . — L A C O S T E ( J e a n ) , 4 1 , 
3 1 . — N I C O L E S C O , 1 6 9 , 2 2 5 . — R O C H , 

( E d o u a r d ) , 6 5 . — R o c u Ê ( P . ) , 1 9 . — 
R O M A N , 2 3 8 . — V I E N N O T ( P . ) , 1 7 5 . — 

V I E N N O T ( P . ) e t E J . W I I I T E , 2 1 4 , 

3 9 1 . — V I R E T ( J . ) , 1 1 5 . — V V E L S C H 

( J u l e s ) , 7 8 . — Z A L E S S K Y (M. D . ) , 1 8 9 . 

Paris (Bassin de). A B R A R D ( R e n é ) , 5 5 , 
7 9 . — W E L S C H ( J u l e s ) , 7 8 . — G A R D E T 

( G . ) e t R . C A P O T - R E Y , 2 4 1 , 4 1 9 . 

P A V L O W ( A l e x i s P e t r o w i t c h ) . N é c r o l o g i e , 
2 0 1 . 

P A V L O V I T C I I ( M i l o c h e ) . Sur u n n o u v e a u 
g i s e m e n t d e D o m é r i e n d e la z o n e s u b -
b é t l q u e e t sur la p r é s e n c e d u P l i e n s -
b a c h i e n d a n s la z o n e d e V e l e z - R u b i o , 
1 7 3 , 2 8 1 . 

P É N E A U ( J . ) . P r é s , d ' o u v r . , 1 5 4 . 
P É R É B A S K I N E ( V . ) . N o t e s p r é l i m i n a i r e s 

sur la g é o l o g i e d e l ' E s t d u S o u d a n 
frança i s , 2 3 5 . 

P É R É B A S K I N E (J . L A M B E R T e t ) . N o t e sur 

q u e l q u e s É c h i n i d c s d u S o u d a n , 2 5 0 , 
471 (pl . X X X V I 1 1 ) . 

Permo-Trias. D U F F O U R ( A . ) , 1 3 6 . 

P E R R E T ( R o b e r t ) . P r é s , d ' o u v r . , 7 5 . 
P E T E R H A N S ( E . ) . L e s A l g u e s j u r a s s i q u e s 

Solcnoporella e t Pseudochœtetes, 1 4 , 3 
(pl . I e t I I ) . 
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S E M A N A T E ( P . A l b e r t o D . ) . P r é s , d'ouvr. 
7 4 . 

Senlis. B O U R S A U L T ( H . ) e t P a u l L E M O I N E , 

1 1 6 , 4 2 7 . 
Silurien. R O C H (Edouard), 6 5 , 

Somalie française. D R E Y F U S S ( M . ) , 8 7 . 
— T E I L H A R D D E C H A R D I N ( P . ) , 2 4 9 . 

Soudan. P É R É B A S K I N E ( J . ) , 2 3 5 . — L A M 

B E R T ( J . ) e t J . P E R É B A S K I N E . 2 5 0 , 4 7 1 . 

S O Y E R ( R . ) . P r é s e n c e d ' u n Ché iroptère 
e t d'Hyœnodon d a n s l e ca lca ire d e B r i e . 
R e m a r q u e s sur la p o s i t i o n s t ra t igra -
p h i q u e d e c e t t e f o r m a t i o n , 2 5 6 4 2 3 . 

Slampien. D E N I Z O T ( G . ) , 9 2 , 2 0 5 . 

S T C H E P I N S K Y ( V . ) . P r é s , d ' o u v r . , 5 9 . 
| S T E V E N S (Ch. ) . P r é s , d ' o u v r . , 5 8 . 

Stratigraphie. V I E N N O T ( P . ) , 7 5 . — T H O -

R A L ( M . ) , 1 3 4 . M O R E L L E T ( L . e t J . ) , 

1 7 3 . — M O R F . T ( L é o n ) , 2 1 0 . — N i c o -
L E S C O ( C . - P . ) , 2 2 5 . 

T 

Tectonique. R u s s o ( P . ) , 4 3 . — S C H Œ L L E R 
( H e n r i ) , 1 4 6 . — B E A U G É (A . ) e t P . R u s 
s o , 2 1 4 , 4 0 5 . 

T E I L H A R D D E C H A R D I N (P.). O b s e r v a t i o n s 

g é o l o g i q u e s e n S o m a l i e f rança i se e t a u 
Harrar , 2 4 9 . 

T E R M T E R ( H e n r i ) . P r é s , d ' o u v r . , 1 2 . 
T E R M I E R (P ierre ) . A l l o c u t i o n , 5 . — U n 

erratum à la 2 " é d i t i o n d e la F e u i l l e 
A v i g n o n d e la Carte g é o l o g i q u e , a u 
s u j e t des m y l o n i t e s d e Sa in t -P i erre -
d u - T e r m e e t d e la V e r n è d e , 2 2 3 . — 
R é u n . e x t r . d a n s les P y r é n é e s , 5 3 2 , 
5 3 6 , 5 4 1 , 5 5 1 , 5 5 8 . — D i s c o u r s pro
n o n c é à la R é u n . e x t r . d a n s les P y r é 
n é e s , 5 5 5 . 

Tertiaire. B O U R S A U L T ( H . ) e t P a u l L E 
M O I N E , 1 1 6 , 4 2 7 . — G A R D E T ( G . ) e t 

R . C A P O T - R E Y , 2 4 1 , 4 1 9 . 

T H I R I O N (Ch. ) . S u r le g i s e m e n t m é t a l l i 
fère d e T r é m u s o n ( C ô t e s - d u - N o r d ) , 3 8 , 
5 3 . — Sur le g i s e m e n t méta l l i f ère d e la 
V i l l e - A l h e n ( C ô t e s - d u - N o r d ) , 1 1 8 . — 
P r é s , d ' o u v r . , 2 0 4 . — S u r le g i s e m e n t 
méta l l i f ère d e L a T o u c h e ( I l l e - e t - V i -
l a i n e ) , 2 2 7 . — S u r le c h a m p d e frac
t u r e s d u g i s e m e n t méta l l i f ère d e Tré 
m u s o n ( C ô t e s - d u - N o r d ) , 2 4 0 . 

T H O R A L ( M . ) . N o t e pré l imina ire sur la 
s t r a t i g r a p h i e des t erra ins s econda ire s 
des e n v i r o n s d e Charl ieu ( L o u e ) ( F e u i l l e 
d e R o a n n e ) , 1 3 4 . 

T O B L E R ( A u g u s t e ) . Nécrologie, 2 2 9 . 

Tongrien. F A U R ' A I S A N S , 3 2 , 2 8 5 . 

Touraine. L E C O I N T R E ( G . ) , 2 2 3 , 4 0 1 . 

Réunion extraordinaire de la Société en 
Basse-Normandie et dans les Côtes-du-
Nord en 1 9 2 9 , 1 8 1 . 

Rliarb. L E C O I N T R E ( G . ) , C l . — R u s s o 
( P . ) , 8 8 . 

Rif. R u s s o ( P . ) , 4 3 . 
R O B I N ( A u g u s t e ) . N é c r o l o g i e , 2 0 1 . 
R o e n (Edouard). Sur un g i s e m e n t d e 

Si lur ien d a n s le H a u t - A t l a s o c c i d e n t a l 
m a r o c a i n , 6 5 . 

R O C H É ( P . ) . Sur la p r é s e n c e d'Anthra-
comija calcífera H I N D d a n s le t erra in 
hou i l l er de S a i n t - E t i e n n e , 1 9 . 

R O M A N ( P r é s , d ' o u v r . , 2 3 1 . — O b s e r v a 
t i o n s sur le Chlamgs (Gigantopecten) 
Melii U G O I . I N I ( = P. Ponzii M E L I ) , 

2 3 8 . — D é c o u v e r t e d 'une m a n d i b u l e 
d'BZepTias primigenias à L i m a s , près 
d e V i l l e f r a n c h e , 2 3 9 . 

R O M A N ( S A Y N e t ) . P r é s , d'ouvr., 9 . 
R O Q U E F O R T (C.) e t F . D A G U I N . L e L i a s 

m o y e n e t supér ieur d u v e r s a n t s u d 
d u Causse d u L a r z a c . É t u d e d 'une 
f a u n e d e l 'Aa lén ien inférieur, 1 5 9 , 2 5 1 
(pl . X X I I - X X I I I ) . 

Roussilon. A S T R E ( G a s t o n ) , 8 9 , 1 9 9 . — 
A R A M B O U R G (C.) e t J e a n P I V E T E A U , 

1 4 4 . 
R O U Y E R (Cami l l e ) . E m p l o i d e s l i g n e s d e 

n i v e a u p o u r fixer g r a p h i q u e m e n t les 
v a r i a t i o n s d 'épa i s seur d 'une c o u c h e 
d o n n é e , 1 5 0 . 

R u s s o ( P . ) . A u s u j e t d 'une n o t e d e M. 
B O U R C A R T , sur le b a s s i n houi l l er d e s 
D j e r a d a , e t d ' u n e n o t e d e M. H . T E R -
M I E R , sur les a n k a r a t r i t e s d u M a r o c 
Centra l , 1 4 . — Sur la s ign i f i ca t ion t e c 
t o n i q u e d u Rif , 4 3 . — A u s u j e t d ' u n e 
n o t e d e M. L E C O I N T R E sur le R h a r b , 
8 8 . — P r é s , d ' o u v r . , 1 5 3 , 

R u s s o ( A . R E A U G É e t P . ) . Sur la c o n t i 
n u i t é t e c t o n i q u e d e s D j e b i l e t t e t d u 
M o v e n - A t l a s (Maroc m é r i d i o n a l ) , 2 1 4 
4 0 5 . 

S 

Sahélien. A R A M B O U R G ( C ) , 2 4 , 1 1 . 

S A L L E S . N É c r o l o g i e , 5 7 . 
S A Y ' N e t R O M A N . P r é s , d ' o u v r . , 9 . 
S C H Œ L L E R ( H . ) . Obs . à u n e c o m m . d e 

MM. P a u l L E M O I N E e t R e n é A B R A R D , 

8 5 . — L a s i t u a t i o n t e c t o n i q u e d u L i a s à 
faciès d a u p h i n o i s a u N o r d d e l ' I s è r e , 
entre la N a p p e de l ' E m b r u n a i s e t les 
cha înes cr i s ta l l ines de B e a u f o r t , 1 4 6 . 
— P r é s , d 'ouvr . , 2 2 0 . 

Seine-Inférieure, D O L L F U S (G. ) . 1 2 2 , 2 3 5 . 



Tremblay (Nièvre). V A L E T T E ( D o m A u r é -
l i e n ) , 2 4 1 , 4 1 5 . 

Trémuson (Côtes-du-Nord). T H I R I O N (Ch . ) , 
3 8 , 5 3 , 2 4 0 . 

Trias. G I G N O U X ( M . ) e t L . M O R E T 1 7 . — 
B L A Y A C ( J . ) , 4 9 9 . 

Tunisie. B R U E T ( E . ) , 1 2 . 

V 

V A L E T T E ( D o m A u r é l i e n ) . P r é s , d ' o u v r . , 
2 0 4 . — Sur u n e n o u v e l l e e s p è c e d ' A s -
iropecten d u B a t h o n i e n d u T r e m b l a y 
N i è v r e ) , 2 4 1 , 4 1 5 . 

Vaufrey (Doubs). G É R A R D (Colone l C h . ) , 
1 5 8 . 

Viarme (S.-et-O.^. M O R E L L E T L . e t J . , 9 2 . 
V I E N N O T (P ierre ) . P r é s , d ' o u v r . , 7 . 2 0 3 

[Obs . d e M M . H . D O U V I L L É e t Ch. J A 
C O B ] , 8 . — L e s é r u p t i o n s b a s a l t i q u e s 
p e r m i e n n e s d a n s les P y r é n é e s , 2 9 
[ O b s . d e M M . Ch. J A C O B e t B A R R A B É ] , 
3 1 . — S u r la v a l e u r p a l é o n t o l o g i q u e e t 
s t r a t i g r a p h i q u e d'Oriu'ZoZina subconcava 
L E Y M E R I E , 7 5 . — O b s . à u n e c o m m . d e 
M . A . D U F P O U R , 1 3 8 . — O b s . à u n e 
c o m m . d e M . B L U M E N T H A L , 1 4 9 . —• 
O b s e r v a t i o n s g é o l o g i q u e s d a n s la r é g i o n 
d e G r e n a d e ( A n d a l o u s i e ) , 1 6 7 . — O b s . 
à u n e c o m m . d e M . P i e r r e B O N N E T , 
2 5 0 — C o m p t e r e n d u d e la j o u r n é e d u 
29 s e p t e m b r e : v i s i t e d u g i s e m e n t p é -
trol i fère d e G a b i a n (Réun. extr.), 4 9 3 . — 
Sur l ' e x i s t e n c e d u t y p e s t r u c t u r a l d i t 
« E x t r u s i o n » d a n s les P y r é n é e s d e 
l ' A u d e (Réun. extr.) 5 1 1 - — L e s c o n d i 
t i ons d e g i s e m e n t d e s roches é r u p t i v e s 
s econda ires e t le p r o b l è m e d u m é t a 
m o r p h i s m e g é n é r a l p y r é n é e n (Réun. 
extr.), 5 6 5 -

V I E N N O T ( P . ) e t E . J . " W H I T E . S u r la p r é 
s e n c e d u genre Diclyoconoides N U T T A L L 
e n Irak e t sur les v a r i a t i o n s d e f o r m e 
d e ce F o r a m i n i f è r e , 2 1 4 , 3 9 1 ( p l . 
X X X I I I ) . 

Villers-Cotlerets. L E M O I N E ( P a u l ) , 8 6 , 4 3 5 . 
V T R E T ( J . ) . P r é s , d 'ouvr . . 7 4 . — Tomo-

cyon grivensis e t les Canidés d e l à G r i v e -
S a i n t - A l b a n ( I sère ) , 1 1 5 , 2 1 7 (p l . X I X ) . 

W 

Watteu ( W o r d ) . D U B O I S (G. ) , 2 2 6 , 3 9 5 . 
W E L S C H ( J u l e s ) . Sur la p é n é t r a t i o n d e s 

Orb i to l ines d a n s le S u d - O u e s t d u B a s 
s in d e P a r i s , a u C é n o m a n i e n . p a r le 
d é t r o i t d u P o i t o u , e t s u r Ostrea vuliur 
C O Q U A N D , 7 8 . — É t u d e p a l é o g é o g r a 
p h i q u e sur le seu i l d u P o i t o u à l ' é p o q u e 
c r é t a c é e , 1 2 2 . — C o n s i d é r a t i o n s p a l é o n -
t o l o g i q u e s sur l ' a n c i e n n e e x t e n s i o n d u 
Crétacé d a n s le s e u d d u P o i t o u , 1 4 2 . — 
N é c r o l o g i e , 2 0 1 . 

W H I T E ( P . V I E N N O T e t E . J . ) . S u r la 
p r é s e n c e d u g e n r e Diclyoconoides N U T 
T A L L e n Irak e t sur les v a r i a t i o n s d e 
f o r m e d e ce F o r a m i n i f è r e , 2 1 4 , 3 9 1 
(p l . X X X I I I ) . 

Y 

Y A N G ( K I E H ) . P r é s , d ' o u v r . , 1 3 3 . 
Yprésien. D U B O I S ( G . ) , 2 2 6 , 3 9 5 . 

Z A L E S S K Y ( M . D . ) . O b s e r v a t i o n s sur 
q u e l q u e s v é g é t a u x fossi les n o u v e a u x 
1 8 9 (p l . X V I , X V I I e t X V I I I ) . 

Z Ü R C H E R ( P h i l i p p e ) . N é c r o l o g i e , 8 1 . 

MAÇON, P R O T A T F R È R E S , IMP. MCMXXXI. La,gérante de la Soc. Géologique: M M O L . M É M I N 



DATES DE P U B L I C A T I O N 

des fascicules qui composent ce volume. 

Fascicules 1-2 
— 3-4-S 
— 6 - 7 

— 8-9 

(Feuilles 1-6, pl . i-x) Octobre 1929 
( — 7-21, pl . xi-xxvm) Février 1930 
( — 22-31, pl . xxix-xxxix) Octobre 1930 

— 32-38 Janvier 1931 
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B U L L E T I N 

DE LA 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 
D E F R A N C E 

C E T T E S O C I É T É , F O N D É E I . E 1 7 M A R S 1 8 3 0 , 

A É T É A U T O R I S E R K T R E C O N N U E C O M M E É T A B L I S S E M E N T D ' U T I I . I T É P U B I . 1 Q U B 

P A R O R D O N N A N C E D U 3 A V R I L 1 8 3 2 . 

Q U A T R I È M E S É R I E 

T O M E V I N G T  N E U V I È M E 

Fascicule 12 

L i s t e des Membres , etc . 

Feuilles 16 — Planches IX. 
8 figures dans le texte 

P U B L I C A T I O N M E N S U E L L E OCTOBRE 1929 

P A R I S 
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANGE 

2 8 , r u e S e r p e n t e , "VI 
C O M P T E D E C H È Q U E S P O S T A U X P A R I S , № 1 7 3  7 2 

Téléph. : L I T T R É 9 0  6 1 

1 9 2 9 



S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
FONDÉE LE 17 MARS 1830. 

Établissement d'Utilité Publique, reconnu par Ordonnance du 3 avril 1832. 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 
A R T . 2 . — L'objet de la Société est de concourir à l'avancement de la Géologie 

en général et particulièrement de faire connaître le sol de la France, tant en 
luimême que dans ses rapports avec les Arts industriels et l'Agriculture. 

Ант. 3 . —Le nombre des membres de la Société est illimité. Les Français et 
les Étrangers peuvent également en faire partie. Il n'existe aucune distinction 
entre les membres. 

A R T . 4 2 . — Pour assister aux séances, les personnes étrangères à la Société 
doivent être présentées chaque fois par un de ses membres. 

A R T . 4 6 . —Aucune communication, ou discussion ne peut avoir lieu sur des 
objets étrangers à la Géologie ou aux Sciences qui s'y rattachent. 

A R T . 48 . — Chaque année, de juillet à novembre, la Société tiendra une ou 
plusieurs séances extraordinaires sur un point qui aura été préalablement déter
miné. 

A R T . 55 . — Tous les travaux destinés à l'impression doivent être inédits et 
avoir été présentés à une séance. 

A R T . 7 5 . — Les auteurs reçoivent 50 tirages à part de leurs communications 
insérées au Bulletin ; ils peuvent en outre en faire faire à leurs frais, en passant 
par l'intermédiaire du Secrétariat. 

AVANTAGES ACCORDÉS AUX MEMBRES 
Les membres de la Société reçoivent gratuitement les Comptes rendus des 

séances et le Bulletin. 
Le service de la Bibliographie des Sciences géologiques n'est fait qu'aux 

membres qui envoient 10 fr. par an pour les frais de port et de manutention. 
Les membres peuvent utiliser le prêt des livres à domicile (cautionnement 

100 fr.). 
Ils peuvent acheter

 1 à la Société : 1° avec une remise de 50 ° / „ , les Comptes 
rendus et les Bulletins (200 fr. l'année), la Bibliographie (50 fr. l'année), les 
Mémoires de Géologie (par mémoire) ; 2° avec une rem. de 20 " / „ . les Mémoires 
de Paléontologie (par mémoires séparés), les Mémoires (nouvelle série) par 
souscription au volume (160 fr., ctr. 180) ou par mémoires séparés. 

La Société met également en vente les ouvrages de Fontannes et de Cossmann. 
Catalogue et prix sur demande. 

1 . La remise ne s'applique que pour un seul exemplaire. Elle ne s'applique pas 
aux séries complètes, mises en réserve, qui ne sont vendues qu'après décision spé
ciale du Conseil. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Être présenté à une séance de la Société par deux de ses membres qui auront 

signé la présentation et avoir été proclamé dans la séance suivante (art. 4 du 
Règlement). 

A défaut de deux parrains, adresser au Secrétariat un exposé de titres et 
références. 

Cotisations: 100 francs par an. 
Membres à vie : 2 .000 francs. 
Membres à perpétuité : 5 .000 fr. 

Pour tous renseignements, achats et abonnements, s'adresser impersonnellement 
au Secrétaire de la Société, 2 8 , rue Serpente, Paris, VI. 
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B U L L E T I N 

DE LA 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 
D E F R A N C E 

C B T T B S O C I É T É , F O N D É E I.E 1 7 M A R S 1 8 3 0 , 

A É T É A U T O R I S É E E T R E C O N N U E COMME É T A B L I S S E M E N T N'I /TII . ITÉ L'UHMQIIK 

P A R O R D O N N A N C E DU 3 A V R I L 1 S 3 2 . 

QUATRIÈME SÉRIE 

TOME VINGT-NEUVIÈME 

FASCICULE 3-4-5 

Feuilles 7-21 — Planches XI-XXVIII. 
2o figures dans le texte 

P A R I S 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 
2 8 , r u e S e r p e n t e , V I 

COMPTE DE C H È Q U E S R O S T A U X l 'AIUS, № 173-72 
Téléph. : L I T T R É 90-61 

1 9 2 9 

P U B L I C A T I O N M E N S U E L L E FÉVRIER 1930 



S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
F O N D É E L E 17 M A R S 1830. 

Étab l i s sement d'Utilité Publ ique, reconnu par Ordonnance du 3 avril 1832. 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 

A R T . 2 . — L ' o b j e t d e la S o c i é t é e s t d e c o n c o u r i r à l ' a v a n c e m e n t d e la G é o l o g i e 
e n g é n é r a l e t p a r t i c u l i è r e m e n t d e f a i r e c o n n a î t r e l e s o l d e la F r a n c e , t a n t e n 
l u i - m ê m e q u e d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s A r t s i n d u s t r i e l s e t l ' A g r i c u l t u r e . 

A R T . 3 . — L e n o m b r e d e s m e m b r e s d e la S o c i é t é e s t i l l i m i t é . L e s F r a n ç a i s e t 
l e s É t r a n g e r s p e u v e n t é g a l e m e n t e n f a i r e p a r t i e . I l n ' e x i s t e a u c u n e d i s t i n c t i o n 
e n t r e l e s m e m b r e s . 

A R T . 4 2 . — P o u r a s s i s t e r a u x s é a n c e s , l e s p e r s o n n e s é t r a n g è r e s à la S o c i é t é 
d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s c h a q u e f o i s p a r u n d e s e s m e m b r e s . 

A R T . 4 6 . — A u c u n e c o m m u n i c a t i o n o u d i s c u s s i o n n e p e u t a v o i r l i e u s u r d e s 
o b j e t s é t r a n g e r s à la G é o l o g i e o u a u x S c i e n c e s q u i s 'y r a t t a c h e n t . 

A R T . 4 8 . — C h a q u e a n n é e , d e j u i l l e t à n o v e m b r e , la S o c i é t é t i e n d r a u n e o u 
p l u s i e u r s s é a n c e s e x t r a o r d i n a i r e s s u r un p o i n t q u i a u r a é t é p r é a l a b l e m e n t d é t e r 
m i n é . 

A R T . 5 5 . — T o u s l e s t r a v a u x d e s t i n é s à l ' i m p r e s s i o n d o i v e n t ê t r e i n é d i t s e t 
a v o i r é t é p r é s e n t é s à u n e s é a n c e . 

A R T . 7 5 . — L e s a u t e u r s r e ç o i v e n t 5 0 t i r a g e s à p a r i d e l e u r s c o m m u n i c a t i o n s 
i n s é r é e s a u Bulletin ; i l s p e u v e n t e n o u t r e e n f a i r e f a i r e à l e u r s f r a i s , e n p a s s a n t 
p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u S e c r é t a r i a t . 

AVANTAGES ACCORDÉS AUX MEMBRES 
L e s m e m b r e s d e la S o c i é t é r e ç o i v e n t gratuitement l e s Comptes rendus des 

séances et l e Bulletin. 
Le s e r v i c e d e la B i b l i o g r a p h i e d e s Sciences géologiques n ' e s t fa i t q u ' a u x 

m e m b r e s q u i e n v o i e n t 1 0 fr. p a r an p o u r l e s f r a i s d e p o r t e t d e m a n u t e n t i o n . 
L e s m e m b r e s p e u v e n t u t i l i s e r l e p r ê t d e s l i v r e s à domicile ( c a u t i o n n e m e n t 

100 f r . ) . 
I l s p e u v e n t acheter 1 à la S o c i é t é : 1° a v e c u n e r e m i s e d e 50 ° / „ , l e s C o m p t e s 

r e n d u s e t l e s B u l l e t i n s (200 f r . l ' a n n é e ) , la B i b l i o g r a p h i e (50 f r . l ' a n n é e ) , les 
Mémoires de Géologie ( p a r m é m o i r e ) ; 2° a v e c u n e r e m . d e 20 " / „ . l e s Mémoires 
de Paléontologie ( p a r m é m o i r e s s é p a r é s ) , l e s Mémoires ( n o u v e l l e s é r i e ) p a r 
s o u s c r i p t i o n a u v o l u m e (160 fr . , é t r . 1 8 0 ) o u p a r m é m o i r e s s é p a r é s . 

La S o c i é t é m e t é g a l e m e n t e n v e n t e l e s o u v r a g e s d e F o n t a n n e s e t d e C o s s m a n n . 
C a t a l o g u e e t p r i x s u r d e m a n d e . 

1. La r e m i s e n e s ' a p p l i q u e q u e p o u r u n s e u l e x e m p l a i r e . E l l e n e s ' a p p l i q u e p a s 
a u x s é r i e s c o m p l è t e s , m i s e s e n r é s e r v e , q u i n e s o n t v e n d u e s q u ' a p r è s d é c i s i o n s p é 
c i a l e d u C o n s e i l . 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Ê t r e p r é s e n t é à u n e s é a n c e d e la S o c i é t é p a r d e u x d e s e s m e m b r e s q u i a u r o n t 

s i g n é la p r é s e n t a t i o n e t a v o i r é t é p r o c l a m é d a n s la s é a n c e s u i v a n t e (ar t . 4 d u 
R è g l e m e n t ) . 

A d é f a u t d e d e u x p a r r a i n s , a d r e s s e r a u S e c r é t a r i a t u n e x p o s é d e t i t r e s e t 
r é f é r e n c e s . 

Cotisations : 100 f r a n c s p a r a n . 
Membres à vie : 2 .000 f r a n c s . 
Membres à perpétuité : 5 .000 fr . 

P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , a c h a t s e t a b o n n e m e n t s , s ' a d r e s s e r i m p e r s o n n e l l e m e n t 
a u S e c r é t a i r e d e la S o c i é t é , 2 8 , r u e S e r p e n t e , P a r i s , V I . 
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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
F O N D É E L E 17 M A R S 1830. 

Établissement d'Utilité Publique, reconnu par Ordonnance du 3 avril 1832. 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 
A R T . 2 . •— L ' o b j e t d e l a S o c i é t é e s t d e c o n c o u r i r à l ' a v a n c e m e n t d e l a G é o l o g i e 

e n g é n é r a l e t p a r t i c u l i è r e m e n t d e f a i r e c o n n a î t r e l e s o l d e l a F r a n c e , t a n t e n 
l u i  m ê m e q u e d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s A r t s i n d u s t r i e l s e t l ' A g r i c u l t u r e . 

A R T . 3 . — L e n o m b r e d e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é e s t i l l i m i t é . L e s F r a n ç a i s e t 
l e s É t r a n g e r s p e u v e n t é g a l e m e n t e n f a i r e p a r t i e . I l n ' e x i s t e a u c u n e d i s t i n c t i o n 
e n t r e l e s m e m b r e s . 

A R T . 4 2 . — P o u r a s s i s t e r a u x s é a n c e s , l e s p e r s o n n e s é t r a n g è r e s à la S o c i é t é 
d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s c h a q u e f o i s p a r u n d e s e s m e m b r e s . 

A R T . 4 6 . — A u c u n e c o m m u n i c a t i o n o u d i s c u s s i o n n e p e u t a v o i r l i e u s u r d e s 
o b j e t s é t r a n g e r s à l a G é o l o g i e o u a u x S c i e n c e s q u i s 'y r a t t a c h e n t . 

A R T . 48 . — C h a q u e a n n é e , d e j u i l l e t à n o v e m b r e , l a S o c i é t é t i e n d r a u n e o u 
p l u s i e u r s s é a n c e s e x t r a o r d i n a i r e s s u r u n p o i n t q u i a u r a é t é p r é a l a b l e m e n t d é t e r 

m i n é . 
А н т . 55. — T o u s l e s t r a v a u x d e s t i n é s à l ' i m p r e s s i o n d o i v e n t ê t r e i n é d i t s e t 

a v o i r é t é p r é s e n t é s à u n e s é a n c e . 
A R T . 7 5 . — L e s a u t e u r s r e ç o i v e n t 50 t i r a g e s à p a r t d e l e u r s c o m m u n i c a t i o n s 

i n s é r é e s a u Bulletin ; i l s p e u v e n t e n o u t r e e n f a i r e f a i r e à l e u r s f r a i s , e n p a s s a n t 
p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u S e c r é t a r i a t . 

AVANTAGES ACCORDÉS AUX MEMBRES 
L e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é r e ç o i v e n t gratuitement l e s Comptes rendus des 

séances et le Bulletin. 
Le service de la Bibliographie des Sciences géologiques n ' e s t f a i t q u ' a u x 

m e m b r e s q u i e n v o i e n t 10 fr. p a r a n p o u r l e s f r a i s d e p o r t e t d e m a n u t e n t i o n . 
L e s m e m b r e s p e u v e n t u t i l i s e r l e p r ê t d e s ' l i v r e s à domicile ( c a u t i o n n e m e n t 

100 f r . ) . 
I l s p e u v e n t acheter

 1 à l a S o c i é t é : 1 ° a v e c u n e r e m i s e d e 5 0 ° / 0 , l e s C o m p t e s 
r e n d u s e t l e s B u l l e t i n s ( 2 0 0 f r . l ' a n n é e ) , l a B i b l i o g r a p h i e ( 5 0 fr . l ' a n n é e ) , l e s 
Mémoires de Géologie ( p a r m é m o i r e ) ; 2 " a v e c u n e r e m . d e 2 0 "/<,, l e s Mémoires 
de Paléontologie ( p a r m é m o i r e s s é p a r é s ) , l e s Mémoires ( n o u v e l l e s é r i e ) p a r 
s o u s c r i p t i o n a u v o l u m e ( 1 6 0 f r . , é t r . 1 8 0 ) o u p a r m é m o i r e s s é p a r é s . 

L a S o c i é t é m e t é g a l e m e n t e n v e n t e l e s o u v r a g e s d e F o n t a n n e s e t d e C o s s m a n n . 
C a t a l o g u e e t p r i x s u r d e m a n d e . 

1 . L a r e m i s e n e s ' a p p l i q u e q u e p o u r u n s e u l e x e m p l a i r e . E l l e n e s ' a p p l i q u e p a s 
a u x s é r i e s c o m p l è t e s , m i s e s e n r é s e r v e , q u i n e s o n t v e n d u e s q u ' a p r è s d é c i s i o n s p é 

c i a l e d u C o n s e i l . 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Ê t r e p r é s e n t é à u n e s é a n c e d e l a S o c i é t é p a r d e u x d e s e s m e m b r e s q u i a u r o n t 

s i g n é l a p r é s e n t a t i o n e t a v o i r é t é p r o c l a m é d a n s l a s é a n c e s u i v a n t e (ar t . 4 d u 
R è g l e m e n t ) . 

A d é f a u t d e d e u x p a r r a i n s , a d r e s s e r a u S e c r é t a r i a t u n e x p o s é d e t i t r e s e t 
r é f é r e n c e s . 

Cotisations : 1 0 0 f r a n c s p a r a n . 
Membres à vie : 2 . 0 0 0 f r a n c s . 
Membres à perpétuité : 5 . 0 0 0 fr . 

P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , a c h a t s e t a b o n n e m e n t s , s ' a d r e s s e r i m p e r s o n n e l l e m e n t 
a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é , 2 8 , r u e S e r p e n t e , P a r i s , VI. 
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S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
F O N D É E I .E 17 M A R S 1830. 

Établissement d'LHililé Publique, reconnu par Ordonnance du 3 avril 1832. 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT 

А н т . 2 . — L ' o b j e t d e la S o c i é t é e s t d e c o n c o u r i r à l ' a v a n c e m e n t d e la G é o l o g i e 
e n g é n é r a l e t p a r t i c u l i è r e m e n t d e l'aire c o n n a î t r e l e s o l d e la F r a n c e , t a n t e n 
l u i  m ê m e q u e d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s A r t s i n d u s t r i e l s e t l ' A g r i c u l t u r e . 

А к т . 3 . — L e n o m b r e d e s m e m b r e s d e la S o c i é t é e s t i l l i m i t é . L e s F r a n ç a i s e t 
l e s E t r a n g e r s p e u v e n t é g a l e m e n t e n f a i r e p a r t i e . Il n ' e x i s t e a u c u n e d i s t i n c t i o n 
e n t r e l e s m e m b r e s . 

А п т . " ¡ 2 . — P o u r a s s i s t e r a u x s é a n c e s , l e s p e r s o n n e s é t r a n g è r e s à la S o c i é t é 
d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s c h a q u e f o i s p a r u n d e s e s m e m b r e s . 

А к т . 4 6 . — A u c u n e c o m m u n i c a t i o n o u d i s c u s s i o n n e p e u t a v o i r l i e u s u r d e s 
o b j e t s é t r a n g e r s à la G é o l o g i e o u a u x S c i e n c e s q u i s 'y r a t t a c h e n t . 

А н т . 4 8 . — C h a q u e a n n é e , d e j u i l l e t à n o v e m b r e , la S o c i é t é t i e n d r a u n e o u 
p l u s i e u r s s é a n c e s e x t r a o r d i n a i r e s s u r un p o i n t q u i aura é t é p r é a l a b l e m e n t d é t e r 

m i n é . 
А н т . 5 5 . — T o u s l e s t r a v a u x d e s t i n é s à l ' i m p r e s s i o n d o i v e n t ê t r e i n é d i t s e t 

a v o i r é t é p r é s e n t é s à u n e s é a n c e . 
А н т . 7 5 . — L e s a u t e u r s r e ç o i v e n t 5 0 t i r a g e s à p a r i d e l e u r s c o m m u n i c a t i o n s 

i n s é r é e s a u Bulletin ; i l s p e u v e n t e n o u t r e e n f a i r e fa i re à l e u r s f r a i s , e n p a s s a n t 
p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u S e c r é t a r i a t . 

AVANTAGES ACCORDÉS AUX MEMBRES 
L e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é r e ç o i v e n t gratuitement l e s Comptes rendus des 

séances et le Bulletin. 
Le service de la Bibliographie des Sciences géologiques n ' e s t fa i t q u ' a u x 

m e m b r e s q u i e n v o i e n t 1 0 fr. p a r an p o u r l e s f r a i s d e p o r t e t d e m a n u t e n t i o n . 
L e s m e m b r e s p e u v e n t u t i l i s e r l e p r ê t d e s l i v r e s à domicile ( c a u t i o n n e m e n t 

1 0 0 f r . ) . 
I l s p e u v e n t acheter

 1 à la S o c i é t é : 1 ° a v e c u n e r e m i s e d e 5 0 ° / „ , l e s C o m p t e s 
r e n d u s e t l e s B u l l e t i n s ( 2 0 0 f r . l ' a n n é e ) , la B i b l i o g r a p h i e ( 5 0 fr . l ' a n n é e ) , l e s 
Mémoires de Géologie ( p a r m é m o i r e ) ; 2 ° a v e c u n e r e m . d e 2 0 "/<,, l e s Mémoires 
de Paléontologie ( p a r m é m o i r e s s é p a r é s ) , l e s Mémoires ( n o u v e l l e s é r i e ) p a r 
s o u s c r i p t i o n a u v o l u m e ( 1 6 0 fr . , c t r . 1 8 0 ) o u p a r m é m o i r e s s é p a r é s . 

La S o c i é t é m e t k é g a l e m e n t e n v e n t e l e s o u v r a g e s d e F o n t a n n e s e t d e C o s s m a n n . 
C a t a l o g u e e t p r i x s u r d e m a n d e . 

1 . La r e m i s e n e s ' a p p l i q u e q u e p o u r u n s e u l e x e m p l a i r e . E l l e n e s ' a p p l i q u e p a s 
a u x s é r i e s c o m p l è t e s , m i s e s e n r é s e r v e , q u i n e s o n t v e n d u e s q u ' a p r è s d é c i s i o n s p é 

c i a l e d u C o n s e i l . 

CONDITIONS D'ADMISSION 
E t r e p r é s e n t é à u n e s é a n c e d e la S o c i é t é p a r d e u x d e s e s m e m b r e s q u i a u r o n t 

s i g n é la p r é s e n t a t i o n e t a v o i r é t é p r o c l a m é d a n s la s é a n c e s u i v a n t e (ar t . 4 d u 
R è g l e m e n t ) . 

A d é f a u t d e d e u x p a r r a i n s , a d r e s s e r a u S e c r é t a r i a t u n e x p o s é d e t i t r e s e t 
r é f é r e n c e s . 

Cotisations: 1 0 0 f r a n c s p a r a n . 
Membres à vie : 2 0 0 0 f r a n c s . 
Membres à perpétuité : 5 . 0 0 0 fr . 

P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , a c h a t s e t a b o n n e m e n t s , s ' a d r e s s e r i m p e r s o n n e l l e m e n t 
a u S e c r é t a i r e d e la S o c i é t é , 2 S r u e S e r p e n t e , P a r i s , V I . 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

D E S 

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

D E F R A N C E 

1929 



ADMINISTRATION POUR 1929 

1 9 2 9 . Président : P . T E R M I E R . 

1 9 2 9 . Vice-présidents : A . L A C R O I X , J . G A N D I L L O T , E . B R U E T , R. S T A U B . 

Secrétaires: 1 9 2 9 : H . SCHOEI.LER ; 1 9 2 9 - 3 0 : J . P I V E T E A U . 

Vice-secrétaires ; 1 9 2 9 : E . R A G U I N ; 1 9 2 9 - 3 0 : M. C A S T E R A S . 

1 9 2 9 - 1 9 3 1 . Trésorier : A. M E R L E . 

1 9 2 9 - 1 9 3 1 . Archiviste : P . L E M O I N E . 

Membres du Conseil : 1 9 2 9 : C H . J A C O B , P . V I E N N O T , L. B E R T R A N D , P . L A M A H E . 

1 9 2 9 - 3 0 : J . L A M B E R T , R. A B R A R D , A . L A N Q U I N E , P . T E I L H A R D D E C H A R D I N . 

1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : H. D O U V I L L É , L. B A R R A B É , L . J O L E A U D , A . M I C H E L - L É V Y . 

Commission du Bulletin : 1 9 2 9 : R. A B R A R D , H. D O U V I L L É ; 1 9 2 9 - 3 0 : L. C A Y E U X , 

A . L A N Q U I N E ; 1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : C H . J A C O B , L . J O L E A U D . 

Comm. des Mémoires : 1 9 2 9 : L. B E R T R A N D , P . V I E N N O T ; 1 9 2 9 - 3 0 : H. D O U V I L L É , 

Ch. J A C O B ; 1 9 2 9 - 3 0 - 3 1 : J. L A M B E R T , L . J O L E A U D . 

Comm. de Bibliographie : L. C A Y E U X , Ch. J A C O B , L. L U T A U D , J. O R C E L , au titre 
de délégué de la Société frar\çaise de Minéralogie. 

Comm. des Archives et de la Bibliothèque : Emm. D E M A R G E H I E , G.-F. D O L L I U S , 

A. L A N Q U I N E . 

Le Bureau fait partie des commissions d'impression et des Archives. 

Comm. de Comptabilité : L. L U T A U D , A. M I C H E L - L É V Y , J . G A N D I L L O T , 

Comm. des Prix : Le président et les vice-présidents ci-dessus, 
les anciens présidents, les lauréats et M M . J. B L A Y A C , M. D A L L O N I , Ch. D E P É R E T , 

A. D E G R O S S O U V R E , J . W E L S C H . 

Délégués à la Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles : 

M M . L. C A Y E U X , Ch. J A C O D , A. M E R L E . 
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№ 1. Séance du 14 Janvier 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. L. JOLEAUD, PRÉSIDENT. 

Le procèsverbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 

MM. Kenneth Caster, Instructor in Cornell University, Ithaca 
(E. U. A.), présenté par Mrs._Kalherine Van Winckle Pal

mer et M. G. D. Harris. 
le D1' Marc Gérard, Licenciées Sciences, Bressieux parSainl

PierredeBressieux (Isère), présenté par MM. Depéret et 
Riche. 

Jean Marcáis, Licencié ès Sciences, 99, Boul. Péreire, Paris, 
présenté par MM. Léon Lutaud et Jacques Bourcart. 

6 nouvelles présentations sont annoncées. 

On procède conformément aux dispositions du Règlement, à 
l'élection d'un président pour l'année 4929. 

M. P. TERMIER ayant obtenu 261 voix sur 277 votants est élu 
président pour l'année 1929. 

Il est ensuite procédé au remplacement des membres du Bureau 
et du Conseil dont le mandat est expiré. Sont nommés : 

Vice-Présidents : MM. A. LACROIX, J. GANDILLOT, E. BRUET, 
R. STAUB. 

Trésorier : M. A. MERLE pour 1929, 1930 et 1931. 

Secrétaire : M. .). PIVETEAU pour 1929 et 1930. 

Vice-Secrétaire : MM. CASTERAS pour 1929 et 1930. 

Membres du Conseil : MM. H. DOUVILLÉ, L. BARBABK, L. JOLEAUD, 
A. MICHELLÉVY pour 1929, 1930 et 1931. 



№ 2 Séance du 21 janvier 1929 . 

PRÉSIDENCE DE M. L. .TOLEAUD PUIS DE M. P. TERMIER 

Le procèsverbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. L. J o l e a u d président sortant prend la parole en ces 
termes : 

MES CHERS CONFRÈRES, 

Depuis lundi dernier M. Pierre Termier est, pour la troisième fois, 
notre président et ma charge a pris fin. Il me reste à adresser à mon 
très éminent successeur les félicitations de tous et à lui dire aussi 
noire reconnaissance de vouloir bien assumer à nouveau une charge 
que la proximité de la célébration du Centenaire de notre groupement 
rend particulièrement délicate. Je dois aussi souhaiter la bienvenue à 
ceux d'entre nos collègues qui, les uns, rentrent une fois de plus au 
sein de notre conseil, comme M. Lacroix, notre viceprésident et 
M. Douvillé, les autres viennent y siéger pour la première fois, 
M. Staub, en qualité de viceprésident, M. Merle, élu trésorier, M. Cas

teras, vicesecrétaire et M. MichelLévy. Enfin vous avez tenu à rendre 
hommage au zèle toujours en éveil de M. Bruet, noire secrétaire 
d'hier, et de M. Gandillot, qui fut durant trois années notre tréso

rier, en nommant l'un et l 'autre viceprésidents. 
J'ai l'agréable devoir de remercier tous ceux qui ont collaboré acti

vement avec moi à l 'administration de notre Société en 1928 et je ne 
saurais également oublier notre très dévouée secrétairegérante, 
¡yjme MéminTortellier, qui assume cette lourde tâche avec une bonne 
grâce dont nous lui savons tous le plus grand gré. 

Il est d'usage que le président retrace quelques mois après la fin de 
son mandat, à la séance générale annuelle, le tableau de l'activité de 
la Société pendant l'année écoulée : toutefois je ne voudrais pas quit

ter ce fauteuil sans vous rappeler que 1928 a vu le nombre de nos 
membres s'augmenter de 66 unités, dont beaucoup de jeunes adhé

rents, et cela malgré l'élévation de notre cotisation portée à 100 francs 
afin de faire face à des charges toujours croissantes; nous avons 
compté en outre, pendant cette même année, 7 nouveaux membres à 
vie. Le rangement de notre bibliothèque a fait de grands progrès grâce 
à l'énergie de mon ami Paul Lemoine. Nos séances ont eu chaque 
quinzaine un programme si chargé que votre président a dû, bien à 
regret, insister à plusieurs reprises auprès de ses confrères pour qu'ils 
limitent le plus possible leurs exposés oraux. Les discussions animées, 
qui ont suivi bien des communications, ont témoigné de la grande 
importance de nos travaux. Une conférence sur la Chine nous a été 
faile par le Père ïe i lhard de Chardin, aujourd'hui en Abyssinie avec 



M . Pierre Larnare . Enfin la réunion extraordinaire des Pyrénées, orga
nisée par notre confrère, M . Léon Bertrand, a groupé 52 participants : 
le très vif intérêt qu'elle a soulevé et les échanges de vues auxquels 
elle a donné lieu, sont encore trop présents à la mémoire de tous pour 
qu'il soit nécessaire de les rappeler ici. 

La publication de notre Bulletin a repris sa périodicité normale, 
puisque vous avez en mains, depuis quelque temps déjà, le fascicule 
contenant les notes déposées à la seconde séance de juin dernier. 
D'autre part, notre Compte rendu sommaire, malgré un développe
ment qu'il n'avait jamais connu (292 pages), vous est parvenu réguliè
rement dans la quinzaine suivant chaque séance, vous tenant au cou
rant aussi complètement que possible de la vie de la Société. 

J ' invite, conformément à votre vote du 14 janvier, M . Pierre Ter-
mier à vouloir bien venir prendre votre présidence, assisté des deux 
secrétaires de 1929, M M . Schoeller et Piveteau. 

M. P i e r r e T e r m i e r p rend place au bureau et prononce l 'a l lo
cution su ivante : 

MES CHERS CONFRÈRES, 

Pour la troisième fois en un quart de siècle, vous m'appelez à la pré
sidence de la Société géologique : honneur mag'nifique, rarissime et 
que je n'ai pas mérité. Il me remplit de confusion, tout autant que de 
reconnaissance ; il me laisse aussi quelque crainte, la crainte de n'être, 
en raison de mon grand âge, qu'un président insuffisamment actif. 

Comptez du moins sur ma bonne volonté. Depuis le jour où je suis 
entré dans cette famille de géologues, 48 ans se sont écoulés. Tant 
d'hivers n'ont pas refroidi mon amour pour notre science, ni lassé mon 
dévouement pour cette princesse toujours jeune, quoique bientôt cen
tenaire, qui a nom la Société géologique de France. 

Tous mes soins, pendant l'année qui s'ouvre, vont aller à la prépa
ration des fêtes par lesquelles, en juillet 1930, nous célébrerons notre 
centième anniversaire. Vous savez déjà sans doute l'ordonnance géné
rale de ces fêtes : une séance solennelle, où nous recevrons nos invi
tés étrangers et où nous écouterons la lecture de leurs adresses; deux 
ou trois journées à Paris, pour la visite de nos musées, collections et 
laboratoires ; un banquet offert par les géologues français à leurs con
frères des autres pays et aux familles qui les auront accompagnés; 
enfin des excursions dans diverses régions delà France et de l'Algérie. 
A la séance solennelle qui marquera l'ouverture de ce petit Congrès, 
nous distribuerons à tous les géologues présents un Livre jubilaire, 
convenablement édité et illustré, débutant par une notice historique 
sur la Société et fait, pour le surplus, d'articles scientifiques inédits 
signés par ceux de ses membres que la Société a déjà récompensés de 
quelque façon, soit en leur décernant un de ses prix, soit en les choi
sissant comme présidents. 

Vous pensez bien que tout cela n'ira pas sans de fortes dépenses. 



Je me prépare donc à quêter, tout autour de moi, parmi mes amis et 
les vôtres, parmi tous ceux qui aiment la géologie, sans oublier les 
pouvoirs publics. Je vous demande de m'aider dans cette quête. Je 
demande même à ceux d'entre vous qui sont largement pourvus des 
biens de ce monde de contribuer personnellement à la collecte : dès 
aujourd'hui une souscription est ouverte, ici même, dans nos bureaux, 
et les généreux donateurs pourront, à volonté, conserver l'anonymat 
ou voir leur nom signalé dans notre Compte rendu sommaire. 

A mes confrères et collaborateurs actifs, qui ont gardé l'amour du 
terrain et le goût des observations personnelles, je demande de son
ger, sans plus tarder, aux excursions qui devront suivre le Congrès du 
Centenaire et qu'ils pourront organiser et conduire. Il serait à désirer 
qu'une dizaine, ou une douzaine d'excursions fussent offertes à nos 
invités étrangers, chacune devant durer de 4 à 8 jours et comprendre 
10 ou 15 participants ; excursions qui auraient pour objets les régions 
de la France et de l'Algérie où, depuis quelques années, des décou
vertes importantes ont été faites. 

Remettons à l'an prochain, mes chers confrères, l'éloge de notre 
Société, le rappel des travaux qui l'ont rendue célèbre, l'expression 
des vœux que nous formons tous pour la glorieuse continuation de sa 
marche au long des âges. Reprenons notre travail.. Laissez-moi seule
ment remercier en votre nom mon éminent prédécesseur, dont je 
m'honore d'être l'ami. M. Léonce Joleaud a conduit nos affaires avec 
beaucoup de dévouement, d'habileté et de bonne grâce. Mon ambition 
est de l'imiter et de ne point paraître trop inférieur à lui. Laissez-moi 
aussi saluer les membres du nouveau bureau, qui vont être mes colla
borateurs de tous les instants. Je compte beaucoup sur eux; et c'est 
parce que j e me sens bien entouré et bien aidé, que j 'accepte, hum
blement et gaîment, la charge infiniment honorable, mais quelque peu 
redoutable, que vous m'avez confiée. 

Le Président proclame membres de la Société : 
MM. Michel Nahas, ancien Directeur du Commerce et de l'In

dustrie de l'État de Syrie, 29, Boul. Magenta, Paris, pré
senté par MM. Joleaud et Rruet. 

Jacques de Vilmorin, Docteur ès Sciences, 101, rue de Paris 
à Massy (S.-et-O.), présenté par MM. Lugeon et Roger 
de Vilmorin. 

Ch. Walter Fisch, Docteur ès Sciences, A . L A . G . , Neu-
hausen (Suisse), présenté par MM. A. Jeannet et VVeg-
mann, 

Hollis Hedberg, Oil geology survey work in Venezuela, 
présenté par M. G. D. Harris et Mrs Katherine Van 
Winckle Palmer. 

John W. Wells, Cornelf University Ilhaca (E. U. A.), pré
senté par M. G. D. Harris et Mrs Katherine Van Winckle 
Palmer. 



E. J. White, géologue de l'Anglo-Persian Oil C°, Hôtel 
Trianon-Palace, t bis, rue de Vaugirard, Paris ( 6 E ) , pré
senté par MM. Léon Bertrand et Pierre Viennot. 

4 nouvelles présentations sont annoncées. 

M. P. Jordan ayant envoyé 2.000 fr. est nommé membre à vie. 
M. Gandillot, trésorier de la Société, présente les Comptes de 

1928. 

Le président a le regret d'annoncer la mort de M. CAMPRKDON, 
ingénieur-chimiste, tué accidentellement le 22 décembre; de 
M. le chanoine ne DORLODOT, directeur de l'Institut géologique 
de l'Université libre de Louvain. 

M. le Chanoine de Dorlodot a joué un grand rôle dans l'avance
ment de nos connaissances sur la géologie de la Belgique, et dans l'en
seignement de la géologie et de la paléontologie à l'Université de Lou
vain. Nous lui devons la fondation et l'organisation d'un Musée houil-
ler où sont accumulées de véritables richesses. Grâce à lui, l'Institut de 
géologie de Louvain est pourvu de collections magnifiques, admira
blement classées et exposées. L'homme était charmant, aussi bien
veillant et affable que savant et érudit. 

M. P i e r r e V i e n n o t offre à la Société un travail dont il est 
l'auteur, intitulé : « Première contribution à la connaissance des 
extrusions pyrénéennes », Bull. Carte Géol. Fr., n° 171, 1928. 

Dans cet ouvrage, illustré de 1 7 figures dans le texte et de 4 cartes 
géologiques à grande échelle, il fait une description détaillée de 
quelques-uns des accidents aberrants qui constellent le pays des schistes 
crétacés dans la Bigorre, le Béarn et le Pays basque. Ces accidents 
avaient reçu antérieurement, et suivant les cas d'espèces et les auteurs, 
des interprétations diverses : anticlinaux simples, parfois accompagnés 
de laminages (CAREZ, DUBAR), écailles empilées iH. Douviixé), lam
beaux de recouvrement (CAREZ, VIENNOT). L'auteur les considère actuel
lement comme des modalités du type structural nouveau qu'il décrit 
sous le nom d' « extrusión ». Les observations qu'il a faites au Pic de 
Rébénacq, en particulier, sont en désaccord avec les deux interpréta-
lions successivement proposées par M. H. DOUVILLÉ pour cet accident : 
complexe d'écaillés poussées au Sud, puis « dôme crevé ». Conformé
ment à ce qu'avait vu Seunes, et à ce que M. Viennot avait déjà 
figuré sur sa coupe de Rébénacq (Bull. n° 1 6 3 , Pl. XII), on n'observe 
sur le versant nord du pic qu'un complexe isoclinal, et déversé au 
Nord, de schistes et de calcaires plus anciens. 

L'ouvrage s'achève par un essai de synthèse s'appliquant à l'en
semble des accidents isolés dans la zone des schistes crétacés pyré-



néens, et aussi au contact général de cette zone schisteuse et du com
plexe des terrains plus anciens et plus durs cpii la bordent au Sud. 
Les caractères spéciaux de la série sédimenlaire pyrénéenne paraissent 
avoir dominé le déterminisme du « style extrusif ». 

M. Douvillé présente les observations suivantes : 
Les derniers travaux sur la géologie des Pyrénées me rappellent les 

discussions souvent très vives qui, à un moment donné, il y a une qua
rantaine d'années, ont singulièrement animé les séances de la Société. 
On connaissait dans le bassin de Paris des marnes plus ou moins ox-
fordiennes et, dans le voisinage, des calcaires à coraux et à Rudistes ; 
Hébert les réunissait dans un seul étage le Corallien, surmontant l'Ox-
fordien. Des éludes stratigraphiques et paléontologiques plus précises 
montrèrent que ces calcaires coralligènes étaient intercalés à plusieurs 
niveaux dans les marnes. De même, dans les Pyrénées, il existe un puis
sant complexe de schistes noirs aptiens et albiens, avec des calcaires 
à Orbitolines, à Brachiopodes, ou à Rudistes. M. Viennot les place 
tous au-dessous des schistes c 2 dans l'aptien inférieur c 1 , quelle que 
soit leur faune; c'est le point de départ de sa théorie. Or, en réalité, 
ces divers calcaires sont de plusieurs âges, les uns sont aptiens, d'autres 
albiens, d'autres encore cénomaniens. Il est tout naturel dans ces 
conditions de trouver certains de ces calcaires régulièrement interca
lés dans les schistes, comme le montrent certaines des coupes de notre 
confrère (p. 20, 21), sans qu'il soit nécessaire de les faire remonter de 
la profondeur, comme il le propose. J 'estime qu'il a encore fait passer 
la tectonique avant la stratigraphie paléontologique. 

En réponse à l'objection de M. H. Douvillé, qu'il a depuis long
temps envisagée, M. Viennot croit simplement devoir reproduire le 
passage suivant de son ouvrage (p. 38) : 

« La caractéristique essentielle des extnusions, c'est le sectionne
ment transversal des couches qui y participent, à leurs extrémités, au 
contact des schistes. Cette disposition ne saurait s'expliquer par un 
passage latéral brutal, puisque, le plus souvent, toute la série secon
daire antéalbienne, et même les roches cristallophylliennes et érup-
lives se présentent ainsi au contact des schistes crétacés (granité à 
Ourdis, gneiss à Hasparren, ophite à l 'E. de Saint-Pé-de-Bigorre, 
Trias à l'E.' du Pic de Rébénacq, Trias, Jurassique et Aptien au Bé-
dat, calcaire aptien au Pic de Jer, à Lortel et à Montoussé). Même 
lorsque les calcaires aptiens sont seuls intéressés, on ne concevrait pas 
comment ils pourraient passer si brutalement et sans transition à des 
grès et à des schistes sur des épaisseurs de plus de 200 m. (Mon
toussé). » 

M. Ch. Jacob fait remarquer qu'au cours de l'excursion de l'automne 
dernier la Société géologique a entendu parler d' « extrusions » pour 
le paquet calcaire qui surgit au NO des marnes albiennes de Quillan 



et repose sur les terrains tertiaires plus frontaux. La Société ne paraît 
pas avoir retenu l'explication qui lui a été fournie sur place par 
M.' Viennot. 

En ce qui concerne la lame calcaire de Puylaurens, celle-ci va se 
raccorder vers l'E, d'après les contours précis de M. Casteras, avec la 
couverture du massif hercynien de l'Agly et elle correspond tout sim
plement à la terminaison d'une digitation anticlinale de celui-ci. 

M. Viennot estime qu'aucune explication valable n'a été fournie au 
cours de la Réunion extraordinaire relativement au sectionnement 
transversal des bancs calcaires au contact des schistes noirs crétacés, 
pas plus au N de Quillan qu'à Puylaurens. Ce phénomène de section
nement transversal ressort avec évidence des levés détaillés établis 
par MM. Barrabé et Viennot au Nord de Quillan, par M. Viennot 
à Puylaurens : c'est ce sectionnement qui caractérise le style extrusif. 

M M . S a y n et R o m a n font h o m m a g e à la Société de leur 
mémoire in t i tu lé : « Monograph ie s t r a t ig raph ique et pa léoñto lo-
gique du Ju ras s ique moyen de la Vou l t e - su r -Rhône » ( I r e pa r t i e ) . 

Malgré les nombreux travaux qui ont paru sur la région de la Voulte, 
il nous a paru utile de reprendre l'étude de détail de cette localité clas
sique. Cela nous a conduit à modifier quelque peu les conclusions admises 
jusqu'ici : c'est ainsi que nous avons pu constater que l'assise à Cri-
noïdes, jusqu'ici attribuée entièrement au Bathonien appartient par 
sa base au Bajocien supérieur, ainsi qu'en fait foi la présence de 
Garantía Garanti et de Parkinsonia rarecostala BUCKM. 

Le faciès marneux débute avec le Bathonien supérieur (zone à Slre-
noceras Haugi R. Douv.). Nous rattachons les couches à Crustacés 
et Geocoma au Callovien inférieur. Une lentille à Hexactinellides 
s'intercale à la base du Callovien moyen; elle est surmontée d'un 
niveau phosphaté à Macrocephalites Canizzaroi GEM. 

Le Callovien se termine par un calcaire rognoneux à Reineckeia 
anceps et E. multicostata PETITCLERC, renfermant déjà Peltoceras 
athleta. 

Des marnes verdâtres à P. athleta, Cosm. ornalum et Qu. prae-
lamherti correspondent au début de l'Oxfordien. Cet étage se conti
nue par des marnes noirâtres à fossiles pyriteux, où l'on peut recon
naître les niveaux classiques. L'Oxfordien se termine par des marnes 
plus sableuses, un peu verdâtres, caractérisées par Christollia Chris-
loli. 

Le minerai de fer englóbele Callovien moyen, le Callovien supérieur 
et la base de l'Oxfordien à Qu. Lamherli. 

Des monographies paléontologiques, dues à Dom Aurélien Valette 
sur les Ophiurides, à M. Moret sur les Spongiaires, àThiéry, révisée 
par MM. Lambert et Collignon, sur les Echinides, complètent ce 
Mémoire. 



La deuxième partie actuellement à l'impression comprend la Paléon
tologie du Callovien supérieur et de l'Oxfordien. 

M. J a c q u e s B o u r c a r t , offre à la Société : I o le n° 2 de la 
Bévue de Géographie physique et de Géologie dynamique. 

Ce numéro contient une carte au 1/400.000 e qu'il a levée en 1923 
de la Coudia du Hoggar, accompagnée d'une notice topologique et 
géologique et de panoramas de la haute région volcanique. 

Ce même numéro contient aussi un mémoire de E. DE CHÉTELAT sur 
la Haute Voila et la leçon d'inauguration du cours de M. L. LUTAUD. 

2° Un numéro de la Revue générale agricole (n° 11, 1928), 
contenant un article fait en collaboration avec M l l c C. VEIL, sur 
l'emploi du microscope polarisant dans l'étude des terres arables, 
particulièrement des colonies. 

Cet article est accompagné de microphotographies de sols du R'arb 
marocain. 

3° Une note aux CB. de l'Académie des Sciences (3 déc. 1928, 
p. 1066), en collaboration avec M. G. LE VILLAIN, sur la faune 
des calcaires cambriens de Sidi Minça d'Aglon près de Tiznit 
(Sud marocain). 

Cette faune semble indiquer que les calcaires de Tiznit appartiennent 
soit au Géorgien soit à l'Acadien inférieur, si l'on accepte les idées de 
Gortani sur les couches à Coscinocyalhus de la Sardaigne, 

M. L . C a y e u x fait hommage à la Société Géologique de France 
d'une note intitulée : « Existence de Spongolithes d'eau douce 
dans le Bassin houiller du Gard » (CB. A. Se, t. 187, p. 1096-
1098). 

L'auteur montre que ces roches confondues avec des silex, sont 
pétries despicules monoaxes, terminés en pointes, cimentés par une 
matière brune, amorphe, d'origine probablement sapropélienne. Elles 
présentent le double intérêt d'être, pour le moment, les seules spon
golithes d'eau douce que l'on connaisse, et de nous révéler l'existence 
de nombreuses éponges d'eau douce à l'époque carbonifère. 

M. J . L a m b e r t a l'honneur d'offrir à la Société Géologique: 
I o au nom de M. A l p h o n s e J e a n n e t sa « Contribution à 

l'étude des Echinides tertiaires de la Trinité et du Venezuela », 
avec 6 planches. 



Treize espèces, dont 5 nouvelles, sont de la Trinité et 26, dont 11 
nouvelles, du Venezuela. Quelques espèces sont attribuées à l'Eocène 
supérieur, les autres au Miocène. Les Réguliers sont exceptionnels ; les 
Scutellides sont largement représentés par le genre Encope. Une série 
d'espèces appartient à des genres américains du groupe des Oligopygus 
et Pauropygus, les premiers caractérisés par leur péristome transverse 
et infundibulé, les seconds plus voisins d'Haimea. Connus de la Floride 
et des Antilles, ils n'avaient pas encore été signalés dans l'Amérique 
du Sud. Le Clypéaslre dépend du groupe caraïbe du Clyrosaceus ; on 
retrouve aussi au Venezuela un Antillaster, tandis que d'autres genres, 
comme Eurkodia, Pericosmus et le Schizasler eurynotus sont de 
la faune miocénique de la Mésogée africano-européenne, 

2° Au nom de M. A. J e a n n e t et au sien le « Nouveau Cata
logue des moules d'Echinides fossiles du Musée d'Histoire natu
relle de Neuchâtel ». 

Ces moules, au nombre de 965, exécutés de 1836 à 1858 sous la 
direction de Louis Agassiz, de Desor et aussi de Michelin, repré
sentent les types d'environ 800 espèces d'Echinides ; ils offrent donc 
pour l'étude de ces fossiles un intérêt de premier ordre. 

Un premier catalogue, relatif à 577 moules, avait été donné par 
Agassiz en 1840. D'autres moules ont été mentionnés au Catalogue 
raisonné des Echinodermes (1846-47) et au Synopsis de Desor, ou sur 
des Catalogues manuscrits inconnus du public, En réalité pour 
388 moules, il n'existait pas de catalogue; c'était une lacune que 
nous avons voulu combler. 

Dans notre nouveau Catalogue nous avons suivi l'ordre des Centu~ 
ries d'Agassiz et de Desor, désignées, la première par un chiffre, 1, 
les autres par des lettres X, M, P, Q, S, R, T, V et Y, mais une 
table finale par genres et espèces dans l'ordre zoologique permet de 
retrouver aisément tout ce qui a rapport à une espèce donnée. 

Pour chaque espèce, nous rappelons le nom primitif, les mentions 
dont elle a été l'objet dans les premiers catalogues soit imprimés, 
soit même manuscrits et, dans les principaux ouvrages, la localité et 
le niveau stratigraphique du type, autant que possible les musées ou 
collections dans lesquels il est conservé, enfin, en caractères gras, les 
ternies générique et spécifique sous lesquels l'espèce doit être aujour
d'hui désignée. Ce travail, publié par la Société helvétique des Sciences 
naturelles, a entraîné parfois des discussions assez longues ; il est pré
cédé par une centaine de pages relatives à des généralités historiques 
et à la répartition des moules dans différents musées. Quelques types 
de moules non décrits, ni figurés ou confondus avec d'autres donnent 
lieu à des éludes particulières et parfois à l'établissement d'espèces 
nouvelles, comme les Camerogalerus Bucaillei et Stomachinus bajo-
censis. 



L'ouvrage est accompagné de deux planches sur lesquelles sont 
pour la première fois figurées une dizaine d'espèces, dont on ne con
naissait que des moules et qui prennent enfin rang au nombre des 
espèces valablement établies et sous le nom des premiers créateurs. 

3 ° De la part de M. A. J e a n n e t une note sur la nature du 
contact supérieur de la Dalle nacrée au Nord de la Chaux-de-
Fonds. 

M. CH. JACOB offre à la Société de la part de M. H e n r i T e r -
m i e r une note intitulée : « Sur la géologie de Mechra Ben Abbou 
(Maroc occidental) ». Montpellier, 1 9 2 8 , 1 br., 2 5 p. , 1 coupe, 
1 carte, 3 pl. de fossiles. 

Cette brochure expose des observations recueillies sur la route de 
Casablanca à Marrakech, vers la traversée de l'oued Oum er Rbia. 
L'auteur y a découvert de l'Eifelien et du Viséen fossilifères, dont les 
faunes sont analysées. Ces dépôts primaires sont recouverts, proba
blement en transgression, par des grès rouges permotriasiques, qu'ac
compagnent des andésites. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

E . B r u e t . — Sur les phosphates pulvérulents de la Tunisie 
Centrale. 

Au cours d'une récente mission industrielle, il nous a été 
donné d'examiner la disposition et la composition du phosphate 
friable, gris, subordonné au phosphate dur de la région comprise 
entre Kalaat-Djerda et Kalaat-es-Senam. 

L'existence de ce phosphate friable avait été citée par Pervin-
quière, notamment près d'Aïn-Massa et d'Henchir Resgui, et 
aussi près de Kalaat-Djerda 1 . 

Dans la région du Djebel Mzita, notamment au Kef Debbah et 
au Châabet-en-Nagh, ce phosphate pulvérulent présente les 
caractéristiques suivantes : 

1 ° Il est situé à la base du phosphate dur. 
2 ° Il est abondant à proximité des failles et lorsqu'il repose 

sur des marnes imperméables. 
3 ° Il contient quelquefois des nodules de phosphate dur (Châa

bet-en-Nagh). 
4° Il présente, par rapport au phosphate dur, une diminution 

1. Pi inviNQMÈRE. Étude géologique d e l à Tunisie Centrale. Thèse, Paris, 1903, 
pp, 160 et 161, 



notable du carbonate de chaux ou une augmentation correspon
dante du fer et de l'alumine. Il nous a été donné de mettre ce 
dernier fait en lumière par des analyses. 

Il semble donc que le phosphate pulvérulent dérive du phos
phate dur par dissolution, sous l'action des eaux chargées d'acide 
carbonique, du carbonate de chaux qui est alors entraîné. 

Comme celui-ci forme ciment, les grains de phosphate 
deviennent libres. 

Il en résulte une augmentation des teneurs en phosphate tri-
ealcique dans la couche. 

En suivant cette dernière en direction on trouve, en effet, à 
la base, des dépôts blanchâtres de carbonate de chaux. 

D'autre part, les analyses effectuées sur l'un et l'autre type 
ont donné : 

Série I : Co3Ca : tricalcique : Fe^OS : Al̂ O» c 
Phosphate dur : 27,1 57,1 0,444 0,186 
Phosphate pulvérulent: 9,6 70,6 0,550 0,251 

Série II : 

Phosphate dur : 29,2 57,5 0,398 0,172 
Phosphate pulvérulent : 10,4 73,2 0,478 0,243 

L'examen au microscope de l'un et l'autre types a confirmé 
l'indication chimique. 

Au point de vue pratique, cette observation a un certain inté
rêt. 

Le phosphate pulvérulent, riche, sera surtout rencontré dans 
les zones de pénétration et de circulation des eaux, c'est-à-dire 
au voisinage des failles. D'autre part, chaque fois que la couche 
inférieure le permettra par son imperméabilité, sa puissance 
pourra être augmentée. Il échappe donc, par essence, à tout cal
cul en tant que tonnage probable ou possible. 

M. Cayeux observe que des phosphates peuvent être sableux, soit 
parce que leurs éléments n'ont jamais été cimentés, soit parce qu'ils 
ont été décalcifiés, ce qui leur permet d'être riches dans les deux cas. 
11 demande à M. Bruet si le gisement étudié présente des caractères 
incompatibles avec la première explication. 

M. Bruet dit qu'il croit pouvoir montrer qu'il s'agit bien d'une con
centration du phosphate tricalcique résultant d'une diminution du 
carbonate de chaux, c'est-à-dire d'un phénomène secondaire, par les 
détails de la stratigraphie et aussi par l'augmentation corrélative des 



teneurs en oxyde de fer et en alumine, phénomène bien mis en relief 
par Fleury dans sa thèse ' . 

P . R u s s o . — Au sujet cVune note de M. Bourcart, sur le bas
sin houiller des Djerada, et d'une note de M. H. Termier, sur les 
ankaratrites du Maroc central. 

Dans une note récemment parue, M. Bourcart 2 signale comme 
nouveaux deux faits que j 'ai eu l'honneur de publier il y a déjà 
assez longtemps. 

1° Les laves de Tiskennit ont été signalées dans ma thèse et 
décrites avec détails, page 25, d'après les examens de M. Soli-
gnac 3 . 

2° Les granités hercyniens de Naïma que M. Bourcart qualifie 
d' « inconnus jusqu'ici » ont été décrits dans mon étude parue 
dans le 2 e fascicule du volume du Congrès géologique interna
tional de 1922, à Bruxelles, page 1028, au paragraphe de l 'An-
gad central 4 . 

Dans une note parue il y a un peu plus longtemps, M. H. Ter
mier 5 signale aussi comme d'un « type qui n'a pas encore été 
signalé au Maroc » les ankaratrites du Maroc central. Je crois 
devoir indiquer que j 'ai signalé et décrit des ankaratrites au Tigri 
et à Bou Ardjam dès 1926 à la page 27 de ma thèse. 

Il n'y a, certes, de la part de mes sympathiques collègues 
qu'une inadvertance bien excusable,' mais qu'il me paraît néces
saire de signaler pour éviter toute erreur. 

B . P e t e r h a n s . — Les Algues jurassiques Solenoporella et 
Pseudochœtetes 6 . 

L é o n M o r e t et L o u i s N e l t n e r . — Sur le Carbonifère de 
l'Atlas de Marrakech (Maroc). 

On connaît depuis longtemps, et grâce aux recherches de 
Balansa, A. Brives > L. Gentil, le Carbonifère dans lequel l'Oued 

t. E. F L E U R Y . Le Sidérolithique Suisse. Contribution à la connaissance des 
phénomènes d'altération superficielle des sédiments, Fribourg, 1 9 0 9 . 

2 . J. B O U R C A R T . Le bassin houiller des Djeradas (Maroc oriental). C. R. Somm. 
S. G. F., 3 déc. 1 9 2 8 , p. 2 6 7 . 

3 . P. Russo. Recherches géologiques sur le Territoire des Hauts Plateaux 
(Maroc oriental). Thèse de Lyon. Ann. de l'Univ. de Lyon. Se. Méd., Fasc 1 6 . 

1 9 2 " . 

4 . P. Russo. Etat actuel des connaissances sur les terrains paléozoïques du 
Maroc. Congr. Géol. Internat. Bruxelles, 1 9 2 2 . Fasc. II, p. 1 0 0 5 - 1 0 3 7 . 

5 . H. TIÏRMIER. Sur les Ankaratrites du Maroc Central. 0 . R . Ac. Se., 6 août 
1 9 2 8 , t. 1 8 7 , p. 3 5 1 . 

6 . Cette note, avec planches, est destinée au Bulletin. 



Reraia s'est creusé une profonde gorge au Sud de Tahanaout. 
C'est du Carbonifère engagé dans la série hercynienne et qui a 
fourni au village de Moulay Brahim une faune dinantienne dans 
des schistes noirs associés à des calcaires à entroques, quart-
zites, conglomérats, et au-dessus desquels viennent des schistes 
micacés très épais à empreintes de plantes du Culm. Or, des 
gisements fossilifères dinantiens très riches se rencontrent plus 
au Nord le long de la route de Tahanaout, et même très loin 
vers l'Est près de Haoura, de sorte que l'on est autorisé à pen
ser que la plus grande partie du compartiment paléozoïque de 
cette région est dinantienne. D'autre part, si l'on examine le 
contact de ce Dinantien avec la couverture mésozoïque super
posée, voici ce que l'on observe : dans les environs de Moulay 
Brahim, le Crétacé ou le Permo-Trias sont nettement discordants 
sur le substratum hercynien. Si l'on suit au contraire cette cou
verture vers l'Est, notamment au Tizi n'Ouraken et tout le long 
du contact jusque vers l'Ourika, on voit les grès de base du 
Permo-Trias rouge passer insensiblement à des schistes noirs 
concordants, schistes riches en nodules et en bancs gréseux à 
traces végétales charbonneuses. 

Le Carbonifère apparaît de nouveau un peu au Sud de cette 
première zone : il forme une mince et longue bande longitudinale 
qui s'étend depuis l'Oued Issil jusqu'au Djebel Iferouane, bande 
séparée de la première par un simple lambeau de couverture 
secondaire plissé. Elle est formée de schistes noirs riches en 
nodules et en bancs gréseux à traces végétales analogues à ceux 
signalés plus haut. 

Ces faits pouvaient évidemment faire croire à l'existence, 
dans la région, du Houiller supérieur concordant avec le Permo-
Trias et discordant quelque part sur le socle hercynien. C'est 
effectivement l'opinion qui avait été adoptée provisoirement par 
l'un de nous (L. M.) l'année dernière 1 . Or, de nouvelles 
recherches de détail ont montré qu'il fallait abandonner cette 
manière de voir. L'un de nous (L. N.) a pu en effet constater 
qu'à peu de distance (50-100 m.) au-dessous du contact Permo-
Trias-Carbonifère, existaient, dans les schistes des deux bandes, 
des lentilles de calcaires gréseux à entroques et coquilles. Une 
bonne faune a été finalement découverte dans la deuxième bande, 
à Ait Ziffa, à mi-distance entre Oued Zat et Oued Ourika, et qui 
s'est révélée être plus élevée que celle de Moulay-Brahin. Il 

1 . L. M O R E T . Note préliminaire sur la série sédimentaire post-hercynienne 
du Haut-Atlas de Marrakech. C.R. Somm. S.G.F., 7 novembre 1 9 2 7 . 



s'agit, en effet, d'une faune de passage du Dinantien au West-
phalien et dont nous devons la détermination à l'obligeance de 
M . le Chanoine Delépine. En voici les éléments : 

Prolecaniles mixobolus, Goniatites striatus, G. crenislria, 
Dimorphoceras cf. Gibbertsoni, Posidonomya Becheri, Spirifer 
striatus (s'orientant vers Sp. fasciger), Leplaena multirugata, 
Prodactus punctatus, P. Martini, P. costatus, P. scabriculus, 
Phillipsia sp. 

Le Carbonifère de Moulay Brahim se complète donc par le 
haut ; il comporte très certainement du Westphalien ; mais 
nulle part, jusqu'ici, nous n'avons pu mettre en évidence le 
Houiller supérieur (Stéphanien qui existe cependant dans les 
parties les plus occidentales de l ' A t l a s E n eifet, la série schis
teuse semble bien se continuer sans interruption, jusqu'au 
Permo-Trias, contre lequel elle vient donc s'appliquer en con
cordance apparente et cela sur une grande étendue, chose qu'il 
faudra expliquer. 

Ces constatations éclairent le problème de l'âge du Carbonifère 
situé plus au Sud, dans la région du Tizi n'Télouet et de la 
haute vallée de l'Oued Rdat, où l'on voit des grès permo-tria-
siques plissés en concordance parfaite avec les marnes et schistes 
noirs micacés à nodules, 

Paul Lemoine - avait déjà été frappé par l'aspect de ces for
mations (ce sont ses « schistes de Tioulou »), et les rapprochait 
avec justesse du Culm de Moulay Brahim. Tout récemment, 
R. Staub a émis l'idée que ces schistes, concordants avec le 
Permo-Trias, devaient représenter le Houiller supérieur et 
seraient donc postérieurs à la grande phase hercynienne 3 . 

Cette interprétation séduisante doit être, elle aussi, aban
donnée. En effet, au cours des récents travaux de prospection 
poiir la recherche du charbon, effectués dans la région située à 
l'Est du Tizi n' Tichka, M. Nongaret a découvert dans les 
pentes nord de l'Adrar n' Taouslimi (Adrar n' Dgount de la 
feuille Télouet W . au 200.000 e) un gîte fossilifère intéressant. 
Ce gisement est situé à peu de distance du Permo-Trias et au 
pied d'une barre calcaire qui contient elle-même des fossiles. Le 

1. E D . R O C H . S u r la p r é s e n c e d u S t é p h a n i e n f o s s i l i f è r e a u M a r o c o c c i d e n t a l . 
C.R. Somm. S.G.F., 21 n o v e m b r e 1 9 2 7 . 

2 . Mission dans le Maroc occidental, P a r i s , 1 9 0 5 , p . 1 8 8 . 
3 . Eclogae geol. Ilelv., v o l . X X , 2 f é v r i e r 1927 . L ' a u t e u r a d m e t , e n o u t r e , u n e 

d i s c o r d a n c e d e la b a s e d e c e H o u i l l e r s u r l e s s c h i s t e s v e r s i c o l o r c s d u S i l u r i e n 
(n s c h i s t e s d e T i s l i t » d e P . L e m o i n e ) , d i s c o r d a n c e q u e n o u s n ' a v o n s p a s p u 
r e t r o u v e r , m a i s q u e P . L e m o i n e a v a i t d é j à s i g n a l é e d u b i t a t i v e m e n t (loc, cit., 
p . 189) . 



gîte renferme, à côté de f ragments peu dé te rminantes d 'Or tho-
cères, de Gas t ropodes , d 'Encr ines , d ' indiscutables et abondan tes 
Posidonomya Becheri qui nous fixent donc sur son âge d inan-
t ien . 

Ajoutons enfin que dans l ' Imini , près d 'Adirei , une large 
déchirure de la couver ture mésozoïque fait affleurer, toujours en 
concordance apparen te avec les sédiments superposés , des 
schis tes gr is micacés de tous points ana logues aux précéden t s , 
donc t rès ce r t a inement carbonifères. 

M. G i g n o u x et L. M o r e t . — Observations à propos de deux 
notes récentes de Géologie alpine : grès singuliers du Col du 
Bonhomme (Savoie) et Trias à Equise t i tes du Briançonnais. 

1° Nous avons été très vivement intéressés par la récente commu
nication de M. Schœller (séance du 19 novembre 1928) relative aux 
grès singuliers du Col du Bonhomme ; en effet l'un de nous (L. M.) 
avait précisément eu l'occasion, en septembre dernier, de visiter cette 
même région et d'y relever une coupe qui concorde exactement avec 
celle de M. Schœller. Il est donc bien établi maintenant que ces grès 
correspondent surtout à des horizons stratigraphiques plus récents que 
le Rhétien et relativement élevés clans le Lias (présence de nombreuses 
grosses Bélemnites). Il y avait, donc là, à cette époque, un haut-fond 
dans le géosynclinal dauphinois : c'est le géanticlinal helvétique de 
É. Haug. 

Et la localisation très étroite de ce curieux faciès avait depuis long
temps suggéré à l'un de nous (M. G.) l'hypothèse suivante : c'est que 
ces grès singuliers, apparaissant ainsi en coupole, appartiendraient à 
la couverture réellement autochtone du massif cristallin, tandis que 
les puissantes masses de Lias, à faciès dauphinois qui l'encadrent de 
toutes parts dépendraient d'une série tectonique supérieure, décollée 
et charriée par-dessus le Cristallin et ses lambeaux de couverture autoch
tone. La généralité de ces phénomènes de décollement et de transla
tion par-dessus nos massifs anciens s'impose de plus en plus. Elle 
résulte des études de M . P. Termier sur le soubassement des grandes 
couvertures basiques conservées çà et là sur le Pelvoux ; les recherches 
de M . P. Lory conduisent à admettre que la « zone des collines ba
siques » qui longe tout le bord occidental de Belledonne est charriée 
et est venue recouvrir une série basique autochtone, dont le faciès 
littoral (type de Laffrey) s'oppose au faciès profond de ces masses 
décollées, opposition que W . Kilian avait si vivement soulignée dans 
ses derniers travaux : ainsi les calcaires de Laffrey et les grès singuliers 
du Bonhomme correspondraient à deux fenêtres laissant apparaître, 
sous le Lias dauphinois, des témoins d'un même géanticlinal helvé
tique. 

Nous retrouvons la même image à l'extrémité N du massif des 



Aiguilles-Rouges ; la couverture autochtone ne commence là qu'avec 
la transgression bajocienne (gisement des Preises, au Col de Balme, 
découvert par Parejas), tandis que les nappes helvétiques nous 
montrent là du Lias dauphinois. Même chose encore aux deux extré
mités du massif de l'Aar : le géanticlinal helvétique est jalonné là, 
au S, par les quartzites sinémuriens et domériens du massif du Tor-
renthorn (M. Lugeon) et, au N, par le Lias du Jochpass réduit à 
quelques mètres (P. Arbenz), puis par la transgression salénienne ou 
bajocienne (Lôtschenpass) ou par le Lias réduit de Vattis près Coire 
(Tolwinski), alors que les nappes helvétiques de la région du Lac des 
Quatre-Cantons montrent un Lias profond à type dauphinois. 

Pour la région du Col du Bonhomme, l'excursion faite par l'un de 
nous a été trop brève pour pouvoir confirmer ou infirmer cette con
ception, séduisante par la continuité de l'image à laquelle elle conduit, 
et semblant conciliable avec les observations de M. Schœller ; nous 
la soumettons, à titre d'hypothèse de travail, à ceux de nos confrères 
qui auraient l'occasion de revoir celte région. 

2° La découverte récente, due à M. E. Raguin (séance du 
3 décembre 1928), d'un faciès schisteux à Equiseliles dans le Trias du 
Briançonnais est d'une importance capitale, en ce qu'elle apporle une 
nouvelle pierre à l'édifice si fragile de la stratigraphie briançonnaise. 
Nous croyons même pouvoir tenter de préciser l'âge de ce nouvel 
horizon fossilifère. En effet l'un de nous (M. G.) a eu récemment 
l'occasion de revoir le Rhétien du massif de Pierre-Eyrautz, décou
vert par M. M. Lugeon, et figuré sur la Carte géologique au 1/80.000 e 

(feuilles Briançon et Gap) au S du Bois des Ayes et à l'E de Saint-
Crépin : dans ces deux localités, il nous a semblé voir un passage 
straligraphique continu entre les calcaires du Trias et le Rhétien 
marin : la zone de passage comporte des alternances de dolomies 
claires à aspect triasique (dolomies-capucin ou nankin) ou luma-
chelliques à aspect rhétien, avec des schistes verts, rouges, bruns ou 
gris à aspect luisant et finement gréseux ; or, ce dernier type de 
schistes nous a montré, au-dessus de Saint-Crépin (dans une excur
sion faite en compagnie de M. F. Blanchet), des empreintes très nettes 
de Bivalves, qui doivent être analogues à celles signalées par 
M. Raguin et donnent à cette assise un aspect caractéristique, insolite 
dans les Alpes. 

Nous pensons donc que le niveau à Bivalves et à Equiseliles 
découvert par M. Raguin au X,aus, près Cervières, appartient peut-
être à celte zone de passage du Trias au Lias ' ou au Trias supé
rieur. 

M. Raguin compare fort justement son Trias à Equiseliles du 
Briançonnais à celui signalé par l'un de nous (M. G.) l'an dernier (Cfi. 
Acad. Se., 3 janvier 1928) dans la zone alpine externe, et qu'il avait rap
proché, soit de là Lettenkohle, soit du Keuper (grès à Roseaux). Une 

1. L e g e n r e Myophoria, s i g n a l é a u L a u s p a r M . K a g u i n , e s t c o n n u e n d i v e r s 
p o i n t s d e la z o n e d u B r i a n ç o n n a i s d a n s l e R h é t i e n . 



découverte récente de J. Krebs 1 permet de préciser celte assimilation : 
ce géologue signale en ell'et, dans les « Equiselenschiefer » de la bordure 
du Massif de l'Aar, des empreintes de Plerophyllum, Fougère qui se 
rencontre, non dans la Lettenkohle, mais dans les grès à Roseaux 
(Schilfsandstein') du Keuper germanique ; il s'agit donc bien du som
met du Trias. 

Notons aussi que ce faciès de schistes gréseux verts et noirs s'ob
serve (L. M.) dans le Trias supérieur du Pas-du-Roc près Saint-
Michel de Maurienne. 

Enfin l'un de nous (L. M.) a également rencontré des couches à 
petits Bivalves de faciès analogue à la base du Rhétien de la klippe 
de Sulens (Préalpes médianes) : c'est un argument de plus à ajouter 
à tous ceux mis en avant par W . Kilian et É. Haug pour souligner 
les analogies de faciès entre les nappes préalpines et la zone du 
Briançonnais. 

Quant au niveau des schistes charbonneux de la Vanoise, découvert 
par M. P. Termier aux Prioux-sur-Pralognan (vallon de Chavières) et 
rapporté par lui au Trias moyen, puis observé aussi à la Losa sur 
Termignon par M. Raguin et l'un de nous, nous ne voyons pas de 
raison de l'assimiler auxschis tes à Equiseliles de M. Raguin. A cause 
de l'association de ces schistes charbonneux à des calcaires spalhiques 
noirs ou violacés, nous continuons à suggérer leur rapprochement 
avec le Dogger briançonnais, où Ch. Lory el W . Kilian, puis F. 
Blanchet, ,ont noté des faciès charbonneux à la montagne de la Serre, 
près du Signal de Vars. 

P. Roche. •— Sur la présence cPAnthracomya calcifera HIISD 
dans le terrain houiller de Saint-Etienne. 

Les res tes de Lamel l ib ranches d 'eau douce sont assez rares 
dans le t e r r a in houil ler de Sa in t -E t i enne . A l 'heure ac tuel le , une 
seule espèce, décr i te pa r M. P . P ruvos t sous le nom d'Anthra-
comya stephaniensis ~, a été recueill ie pa r M. P . Ber t r and au 
toit de la couche des Rochet tes (série d 'Avaize) . C'est pourquoi 
j e crois in t é ressan t de s ignaler la présence d 'un aut re n iveau à 
coquilles l imniques , où les fossiles sont nombreux et bien 
conservés , dans la même série d 'Avaize . J e l 'ai r écemmen t 
découver t à Sa in t -E t i enne m ê m e , à la mine de Villebeuf, en 
examinan t des déb l a i s ' p rovenan t du voisinage de la 3 e couche . 

M. P ruvos t , qui a bien vou lu les examiner , les considère 
comme ident iques à YAnthracomya calcifera HIND. Il a donné 

1. J u l i u s K R I Î U S , G e o t o g i s c h e B e s c h r e i b u n g d e r B l i i m l i s a l p - G r u p p e (lieitr. s. 
geol. Karte d. Schweiz., N . F . , 54 ) . 

2 . P . P R U V O S T . L e s d i v i s i o n s p a l é o n t o l o g i q u e s d a n s l e t e r r a i n h o u i l l e r d e 
l ' E u r o p e o c c i d e n t a l e d ' a p r è s l e s c a r a c t è r e s d e la f a u n e l i m n i q u e . Compte rendu 
du XIIIecongrès géol. international. B e l g i q u e , 1 9 2 2 , p p . 6 4 8 - 6 5 0 . 



de cette espèce, en 1925 une étude paléontologique et a figuré 
un très bel individu adulte. Les exemplaires de Saint-Etienne 
ne le cèdent en rien, pour la variabilité, à ceux d'Ottweiler et 
confirment le polymorphisme de l'espèce. Les deux blocs de 
schiste rencontrés contenaient une trentaine d'individus dont la 
taille varie de 3 à 21 millimètres ; ce dernier échantillon est 
donc loin d'atteindre les dimensions de l'adulte cité plus haut 
qui a 30 mm ; par contre il lui est bien conforme par l'aspect 
général. On peut noter surtout de très grandes variations dans le 
rapport de la longueur à la hauteur. Certains échantillons sont 
très allongés, fortement obliques, à carène très accusée, naïaditi-
formes ; c'est ainsi que l'un d'eux mesure 20 mm. de long sur 
7 mm. de haut ; d'autres au contraire sont relativement courts, à 
contour suboval ; l'un d'eux a par exemple 13 mm. de long pour 
8 mm. de haut. Entre ces extrêmes il y a tous les intermédiaires, 
c'est ainsi qu'on trouve 16 mm. X 7, 5 mm. 

Des échantillons d'Anthracomya en mauvais état de conser
vation avaient été précédemment trouvés par M. P. Bertrand, 
au toit de la couche des Rochettes, c'est-à-dire presque dans les 
assises terminales du Stéphanien. Or la comparaison de ceux-ci 
avec ceux de la mine de Villebeuf, comparaison faite par M. 
Pruvost, ne laisse guère de doute sur leur attribution à A. cal
cífera HlND. 

Cette espèce accompagne donc, dans le Stéphanien supérieur, 
Y Anthracomya stephaniensis PRUVOST, caractéristique de ce niveau 
où elle est connue au toit de la couche des Rochettes et au toit 
de là 4 e couche, celle-ci toute proche de la 3 e (10 m. au-dessous). 

La localité de Saint-Etienne porte à 6 le nombre des bassins 
où YA. calcífera est connue. Cette intéressante espèce avait paru, 
jusqu'à présent, localisée à la base du Stéphanien (Assise de Rive-
de-Gier). Elle est, en effet, à ce niveau dans la Sarre et la Lor
raine (couches d'Ottweiler) où elle a été signalée sous des noms 
divers en raison de ses variations, et rapportées à l'espèce de 
Hind par M. Pruvost ; en Angleterre (Upper Coal Measures, 
couches de Newcastle) dont provient le type de l'espèce ; dans 
le Gard (couches de Saint-Jean-de-Valériscle) où M. P . Bertrand 
l'a recueillie, et au Maroc Occidental (Vallée de l'Ait Moussa), 
où M. Ed. Roch l'a découverte récemment 2 . 

1 . P . P R U V O S T . Sur la présence d'Anthracomya calcífera H I N D dans le bassin 
houiller de Saint-Pierre-la-Cour. Bull, de la Soc. gèol. et min. de Bretagne, t,. 
V I , fasc. 2 à 4 , 1 9 2 5 , pp. 2 3 4 - 2 3 8 . 

2 . E D . R O C I I . Sur la présence du Stéphanien fossilifère au Maroc occidenlal. 
C. R. somm. Soc. gèol. France, 1 9 2 7 , p. 1 8 7 . 



Le cinquième gisement connu de YAnthr. calcífera, le bassin 
de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), avait laissé planer un doute sur 
cette localisation curieuse de l'espèce à la base du Stéphanien 
et M. Pruvost signalait 1 la contradiction apparente entre les 
résultats de l'étude de la flore de ce bassin, qui indiquait exclu
sivement le Stéphanien moyen, et la présence d'A. calcífera 
alors considérée comme caractéristique de la base de l'étage. M. 
Pruvost concluait : « Cette anomalie n'admet que deux explica
tions : 1° Soit que l'on puisse faire la preuve que Y A. calcífera 
ait survécu, en Mayenne, jusqu'au Stéphanien moyen, contrai
rement à ce'que l'on observe partout ailleurs; 2° soit que l'on 
constate que les deux assises de Saint-Etienne et de Rive-de-
Gier sont représentées à Saint-Pierre-la Cour, et que les coquilles 
proviennent de l'assise inférieure ». 

C'est donc à la première de ces deux explications qu'il con
vient maintenant de se rallier ; la certitude que nous avons de 
l'existence d'.á. calcífera jusqu'au sommet du Stéphanien rend 
compte de sa présence à Saint-Pierre-la-Cour. 

A l'abondante documentation qu'il a bien voulu me fournir 
sur cette espèce et ses gisements, M. P. Pruvost ajoutait dans 
sa lettre : « La découverte de Y A. calcífera à Villebeuf permet 
de préciser sur un point les caractères de la faune limnique sté-
phanienne tels que je les ai décrits en 1922. 

« VA. calcífera HIND doit être dorénavant considérée comme 
un fossile cosmopolite, caractérisant toute l'épaisseur de l'étage 
stéphanien. Très fréquente à la base, dans l'assise de Rive-de-
Gier où elle est associée à la faune à Leaia Baentschi, elle per
siste en certains bassins jusqu'au sommet de l'étage où elle se 
trouve associée à la faune à Anthr. stephaniensis. » 

C.-P. N i c o l e s c o . — Anticlinaux diapirs sédimentaires, volca
niques et plutoniques. 

On sait que le diapirisme a été découvert par le professeur 
L. Mrazec, de l'Université de Bucarest, et que les accidents de 
terrain auxquels il donne naissance ont été décrits par lui d'abord 
en Roumanie et ensuite dans de nombreuses régions de la 
terre. 

Dans presque tous ces régions, il a révélé la présence cons
tante du sel dans le noyau des anticlinaux et a montré son rôle 
dynamique ; dans quelques-unes d'entre elles seulement, il a signalé 
le remplacement du sel par des roches endogènes. Mais, pas plus 

1 . P . P n u v o s T . Loc. cil. i n Bull. Soc. yéol. et Min. de Bretagne. 



dans la dernière de ses publications, parue récemment i , que dans 
les précédentes et lors de son cours fait à la Sorbonne, en 1921, 
cet auteur n'oppose les formes tectoniques engendrées par les 
intrusions salifères à celles déterminées par des roches endogènes. 
Il parle bien d'un diapirisme magmatique (p. 266) et d'un diapi

risme éruptif (p. 268), sans souligner toutefois, avec une préci

sion suffisante, la part qui revient à chacun de ces phénomènes 
dynamiques. 

S'il est vrai que les intrusions salifères jouent un rôle primor

dial dans l'accumulation des hydrocarbures exploitables, il n'est 
pas moins vrai que celles d'origine interne offrent un intérêt très 
important du point de vue tectonique. 

Conduits par les résultats acquis, H. Stille, H. Cloos, 
W . Lozinski, R. Schwinner, H. Gerth, K. Gripp, F. E. Suess, 
etc. ont montré que les roches volcaniques et le magma donnent 
des accidents qui ne diffèrent pas des précédents, si on envisage 
le phénomène intrusif en luimême, et sont bien semblables à eux 
si on considère seulement l'état, la nature et l'origine des élé

ments. 
Au cours d'un voyage d'études que j 'a i fait à Madagascar, de 

1923 à 1925, il m'a été donné de parcourir certaines régions du 
district de Morafenobe. Ces régions se montrent riches en mani

festations volcaniques. Toutes les formes sont observables, mais 
surtout les dykes, en général curvilignes. Il y en a qui traversent 
les couches permotriasiques, d'autres s'arrêtent avant d'arriver 
à la surface ; mais les uns et les autres déterminent un soulève

ment plus ou moins marqué des strates encaissantes, pour donner 
des accidents en tout comparables aux plis diapirs et à leurs nom

breuses variantes. Certains sont très réduits, d'autres bien plus 
importants. Les dykes se montrent droits, inclinés, émoussés, 
etc., accompagnés ou non de brèches aux salbandes. Les couches 
traversées, d'ordinaire horizontales ou subhorizontales, sont com

primées ou même percées parfois dans la zone d'action máxima, 
et de moins en moins inclinées à mesure qu'on s'éloigne de cette 
zone d'action ou encore qu'on approche de la surface suivant la 
verticale d'un lieu approprié. 

A la suite de ce voyage, j 'a i publié un travail de synthèse, sur 
la théorie anticlinale des gisements pétrolifères 2 , dans lequel j ' a i 
distingué, parmi les plis diapirs, des anticlinaux diapirs; sédimen-

1 . L e s p l i s d i a p i r s e t l e d i a p i r i s m e e n g é n é r a l . C. R. d e s Séances lnst. Géol. 
Roumanie, t. V I ( 1 9 1 4  1 9 1 5 ) , p . 2 2 6  2 7 0 . B u c a r e s t , 1 9 2 6  1 9 2 7 . 

2 . T e c t o n i q u e d e s g i s e m e n t s p é t r o l i f è r e s . T h é o r i e a n t i c l i n a l e . Revue Pétro

lière, № 1 6 2 , p . 9  1 5 , e t № 1 6 3 , p . 1 0  1 4 . P a r i s , l e s 2 0 e t 2 7 m a r s 1 9 2 6 . 



taires el des anticlinaux diapirs volcaniques. Jusqu'à ce travail, 
personne, à ma connaissance, n'a employé ces dénominations tec

toniques qui expriment deux formes structurales, dont les carac

tères ont été brièvement exposés au point de vue de la structure 
et du mode de gisement des hydrocarbures qui les accompagnent 
(№ 162, p. 11, 13 et 14 ; № 163, p. 10 et 1.3). 

Par voie de généralisation, on peut ajouter à ces accidents les 
anticlinaux diapirsplutoniques qui sont formés par la montée du 
magma, avec soulèvement et digestion des roches du toit, au 
centre des grandes régions anticlinales connues, et qui donnent 
souvent en surface des culots, ballons, ellipses et massifs de 
granité, granulite, etc. La profondeur à laquelle ces anticlinaux 
commencent à se former tient de la partie supérieure du domaine 
où le magma règne en maître. De tels types structuraux sont 
mieux et plus complètement représentés dans les chaînes her

cyniennes et alpines que dans celles huroniennes et calédo

niennes. 
A part quelques nuances particulières à chacun d'eux, les anti

clinaux diapirs sédimentaires, volcaniques et plutoniques sont 
parfaitement comparables, si l'on envisage, les caractères tecto

niques, pétrographiques et morphologiques. 
Or, tous sont dus à des intrusions, accompagnées ou non 

d'émergences, de couches ou masses inférieures au travers de 
strates superposées. Dans les premiers, les roches injectées sont 
généralement constituées de sel, gypse et autres roches argileuses, 
marneuses et schisteuses du faciès salifère ; dans les autres, 
elles résultent de solutions ou bains ignés. Alors que la migra

tion ascensionnelle des roches sédimentaires paraît être régie par 
des phénomènes tectoniques de semiprofondeur, celle des sub

stances ignées semble en relation directe avec des manifestations 
plus ou moins profondes de la pyrosphère. 

L'état de fluidité des intrusions lors de leur mise en place est 
comparativement beaucoup moins accusé pour les roches exogènes 
considérées que pour celles d'origine endogène. Du reste, l'inten

sité de la migration d'une masse intrusive varie dans le même 
sens que sa fluidité. Ainsi, plus une intrusion est fluide, plus faci

lement elle se déplace, et en ce cas, plus grande peut être la pro

fondeur d'où elle provient, abstraction faite de l'importance des 
phénomènes tectoniques; et, inversement, plus une intrusion 
est pâteuse, moins facilement elle émigré, et alors moins pro

fond peut être son point de départ. 
Quoi qu'il en soit, tous les anticlinaux diapirs sont détermi

nés par des mouvements d'ordre tectonique ; car, il est actuelle



ment avéré que les manifestations de la pyrosphère ne sont 
qu'une conséquence de ces mouvements. 

Le diapirisme est donc un phénomène général, bien plus 
répandu que l'on avait cru tout d'abord. Il a lieu chaque fois 
que des roches de mobilité supérieure à celle des roches encais
santes et superposées se trouvent soumises à des poussées tecto
niques appropriées. 

C A r a m b o u r g . — Argyropelecus Logearti, Un nouveau pois
son hathypélagique du Sahélieni. 

AVIS 
M . ALBERT BÉTIM, professeur à l'Ecole Polytechnique de Rio 

de Janeiro, fera un cours sur : 

L'État des connaissances géologiques sur le Brésil. 

(Rapport avec la théorie de Wegener sur la dérive des continents.) 

Les leçons auront lieu le samedi 9 février, le lundi 11 février, 
le vendredi 15 février, à 17 heures, à l'amphithéâtre de géologie 
de la Sorbonne. 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BRETAGNE 
DANS L'ARDÈOHE 

Du 23 au 39 Mars 1939. 

Rendez-vous à Lyon le 23. — Terrasses du Rhône entre 
Valence et Tain. — Jurassique de la Voulte, Privas et Chomérac. 

Infracrétacé de Bourg-Saint-Andéol, Saint-Remèze et Vallon. 
Berriasien et Jurassique supérieur entre Berrias et les Vans. 
Jurassique inférieur et moyen de Naves près les Vans. 

Dislocation aux Vans, le 29 Mars. 
Pour tous renseignements et programme détaillé, s'adresser à 

F. ROMAN, professeur de Géologie à l'Université, 1, Quai Saint-
Clair à Lyon. 

Inscription avant le 19 Mars. 

1 . C e t t e n o t e , a v e c p l a n c h e e t fleures, e s t d e s t i n é e a u Bulletin. 

M A Ç O N , P R O T A T F R È R B S , I M P . M C M x x v i n . La. gérante de lu Soc. Géolog. M" 1 L . M É M I N . 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

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

№ 3  — P U B L I C A T I O N B (  M E N S U E L L E . — A B O N N E S ! . , U N A N : 30 F î l . — P R I X D E CE N U M É R O ¡ 2 F R . 

№ 3. Séance du 4 Février 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. P. TERMIER, PRÉSIDENT. 

Le Président proclame membres de la Société : 

MM. Viret, D1' ès S e , Professeur au Lycée de Lyon, 56, Avenue 
de Noailles à Lyon, présenté par MM. Depéret et Roman. 

Agustín Marin y Bertrán de Lis, Ingénieur des Mines, 
Claudio Coello, 43, Madrid, présenté par MM. R. Bataller 
et P. Fallot. 

René Marlière, Lie. ès Se., Assistant de Géologie à la 
Faculté des Sciences de Lille, présenté par MM. P. Pru

vost et P. Corsin. 
Michel AubertCouturier, Capitaine au Service Géographique 

de l'Armée, 25, Avenue Mozart, Paris XVI e , présenté 
par MM. Charles Jacob et L. Lutaud. 

2 nouvelles présentations sont annoncées. 

M. L. C a y e u x offre à la Société une note sur l'origine des 
sables des dunes sahariennes (Ext. des C. fí. du XIVo Congr. 
géol. int:, 1926, Madrid., 8 p.) 

La conclusion de ce travail est que le problème de l'origine pre

mière des sables sahariens se pose de luimême en raison du classe

ment très imparfait des éléments, qui paraît être la règle générale 
mais non absolue. Il y a parmi eux des sables certainement fluviátiles 
et il en est d'un développement considérable dont l'origine fluviatile 
est des plus probables. Pour quelquesuns seulement, rien ne l'ait sup

poser qu'ils aient été primitivement charriés et façonnés par des 
cours d'eau. Le défaut de classement des sables et d'usure des grains, 
qui trahit une origine fluviatile et nullement une empreinte éolienne, 
dans le cas général, rend difficilement explicable le mécanisme de la 
formation des dunes sahariennes. 

M Emm. de Mârtonne présente en son nom et au nom de M. L. Au

irère son collaborateur un ouvrage intitulé « L'extension des régions 
privées d'écoulement vers l'Océan » in8°, 200 p. ; carte à 1 : 



50.000.000, Paris, 1928 (publié sous les auspices du Comité exécutif 
de l'Union géographique internationale). 

Les résultats numériques d'ensemble n'ont pas été sensiblement 
changés par la révision détaillée qui a été faite de la première esquisse 
présentée au Congrès international de Géographie du Caire. Mais de 
nombreuses améliorations de détail ont pu lui être apportées grâce à 
l'usage de nouveaux documents et grâce aux perfectionnements de la 
méthode. Il a été possible de définir une série de formes de dégrada
tion de l 'hydrographie et d'en préciser les facteurs en montrant que 
le domaine de l'aréisme s'étend naturellement sans changement du 
climat. Il a été possible d'élaborer une classification nouvelle des 
régions désertiques ou subdésertiques suivant leur position géogra
phique et géologique, leur degré d'aridité et leur ancienneté. 

Enfin on a cru pouvoir montrer comment l'état présent est en partie 
fonction des conditions climatiques du Quaternaire, dont l 'empreinte 
n'est pas plus effacée dans les régions chaudes que dans les régions 
froides touchées par la glaciation. Une bonne partie des gains de 
l'exoréisme (dus à l'érosion régressive souvent) paraissent dater des 
phases humides correspondant aux périodes glaciaires. Quelques-uns 
se maintiennent péniblement (Nil, Niger, etc.). D'autres ont été ell'a-
cés (Tchad), ou n'ont pas été exploités (Zambèze-Ngami). Nous assis
tons à un travail d'adaptation de l 'hydrographie aux conditions 
actuelles qui n'est pas achevé. Dans l'ensemble, il paraît y avoir 
organisation progressive des régions humides (généralement exo-
réiques) aux dépens des régions subarides (généralement endoréiques), 
et au contraire désorganisation de l 'hydrographie clans les régions 
arides par extension de l'aréisme aux dépens de l'endoréisme. 

On souhaiterait que ces considérations ne restent pas étrangères 
aux essais paléogéographiques des géologues. Les régions aréiques et 
endoréiques mériteraient d'être tracées approximativement aux 
époques géologiques pour lesquelles la chose est possible. Ce sont 
des régions de sédimentation continentale où les dunes et les allu-
vions torrentielles du type séil sans fossiles peuvent être reconnues. 

M. L . J o l e a u d présente les notes ci-après : 

1° Éléphants et Dinothériums pliocènes de l'Ethiopie : contri
bution à l'étude paléogéographique des Proboscidiens africains. 
C.R. XIVe Congr. Géol. intern., 1926, Madrid, 1928, i n - i , 
9 p . , 3 pl. 

Le gisement pliocène moyen (astien) de l'Omo, au N du lac 
Rodolphe, est caractérisé par l'association de deux Proboscidiens, 
Dinotherium giganleum KAUP et Elephas planifrons FALC et CAUTI.., 
dont sont décrites et figurées des molaires. Dinotherium, qui s'est 
éteint en Europe à la fin du Miocène, a donc persisté plus tardive
ment en Afrique. Un second Eléphant pliocène, E. meridionalis 



NESTI, est représenté au Zoulouland par sa variété archaïque du Vil-
lal'ranchien ancien, et à Kharloum par sa forme plus jeune caractéris
tique du Villafranchien récent. Elephas antiquus FALC. a été signalé 
du Pléistocène de l'EsL africain. Enfin Elephas africanus L., qui 
apparaît seulement au Néolithique en Algérie et en Egypte, se trouve 
en Afrique du Sud, dans la vallée du Vaal, dès le Pléistocène, associé 
à Mastodon. 

2° L'Atlantide envisagée par un paléontologiste. Bull. Ass. 
Franc. Avanc-. Se, 1928, 18 p . , 9 lig. 

Le mythe de l'Atlantide de Platon mérite de retenir l 'attention de's 
géologues et des paléontologistes s'occupant de la période la plus 
récente de l'histoire du globe. Si les progrès récents des études de 
protohistoire nord-africaine ne permettent guère de croire à l'exis
tence du continent submergé décrit par le philosophe grec, du moins 
certains passages du récit du disciple de Socrate méritent-ils d'être 
rapprochés de notions acquises sur les derniers changements géogra
phiques subis par la région des Syrtes. 

3° Les régions zoogéographiques de l'Afrique du Nord. Bev. 
Géogr. marocaine, VII, 7, 1 e r trim. 1928, 30 p. 

Les différents types fauniques continentaux de la Berbérie, qui se 
lient étroitement aux grandes zones botaniques de la contrée, sont, 
comme elles, le résultat de la spécialisation des milieux nord-africains 
sous l'influence des modifications climatologiques ayant successive
ment affecté les territoires situés au Nord du Sahara, principalement 
au cours de l'ère quaternaire. Toutefois le milieu de l'arganaie du 
Sud-Ouest marocain remonte au Miocène. C'est dans les faunes des 
steppes à. Graminées des Hauts-Plateaux eL des sleppes désertiques 
du Sahara que se rencontrent surtout des types éthiopiens, avec des 
reliques de la faune de la savane à Mimosées, caractéristique des 
phases chaudes du Quaternaire. La faune des forêts de chênes 
lièges du littoral numidien et tunisien remarquable par ses élé
ments européens et la faune endémique des montagnes de la Ber
bérie intérieure se lient génétiquement, au contraire, aux phases 
froides du Quaternaire, tandis que la faune des prairies à palmiers 
nains du Nord-Ouest barbaresque fait surfout songer au milieu plio
cène nord-africain. 

4° Etudes de Géographie zoologique sur la Berbérie. Les 
Insectivores. Ass. Franc. Avanc. Se, Constantine, 1927 (1928), 
p. 523-526. 

5° La région caraïbe de la Colombie sud-américaine. La Géo
graphie, janvier-février 1928, 40 p. , 3 fig., 1 carte. 



De nombreuses observations de géologie théorique et appliquée 
sur la Colombie sud-américaine, notamment sur la région nord de 
cette contrée, où ont été reconnues de d'importantes manifestations 
hydroearburées, volcans de boue, etc. L'histoire straligraphique de 
l'ère tertiaire et la tectonique sont spécialement envisagées dans ce 
travail, à côté de considérations de géographie générale. 

6° L'évolution de l'industrie du pétrole en 1927. La Nature, 
n° 2780, 1 e r mars 1928, p. 206-208, avec carte de répartition 
des principaux gisements de pétrole par rapport au tracé des 
grandes lignes structurales du globe. 

7° La question du pétrole dans les colonies françaises. La 
Nature, n° 2796, 1 e r novembre 1918, p. 388-393 et n° 2797, 
15 novembre 1918, p. 451-453. 

Dans ces articles sont décrits les indices dé pétrole reconnus au 
Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Moyen 
Congo, à Madagascar, en Syrie, en Nouvelle-Calédonie, etc. 

M. R. SOYER présente de la part de M. L. P i c a r d les ouvrages 
suivants : 

Uber die Verbreitung des Pliocäns im Nördlicher Palästina. 
Central, für Miner., etc., 1928. Abt. ß n° 5, pp. 326-335. 

L'auteur a découvert une série de dépôts marins appartenant au 
Pliocène, étage presque inconnu jusqu'ici en Palestine. Généralement 
calcaires ou marneux, ils renferment des foraminifères variés et des 
fragments d'algues (Mélobésiées et Corallinacées). Échelonnés de l'As-
tien au Plaisancien et au Pontien, ils englobent parfois des couches 
lacustres à éléments gypseux. La transgression du Pliocène moyen a 
envahi le Nord de la Palestine et débordé largement les couches 
lacustres de la vallée du Jourdain (couches à Hydrobies). 

Ein Eocäns Profil des Gilboas in Palästina. Ibid., n° 11, 
pp. 578-582. 

Le mont Gilboa, qui appartient au groupe des montagnes de Sama-
rie (NE de Jaffa), présente une série éocène fort intéressante dont la 
puissance atteint 500 m. L'auteur en donne une coupe détaillée. Il y a 
rencontré de nombreuses Nummulites, dont deux espèces nouvelles : 
N. Gilboensis DONCIEUX et Â . Picardi DONCIEUX. La présence du 
couple classique Gizehensis-Curvispira, caractéristique de l'Eocène 
moyen, permet d'attribuer cette série au Lutéfien supérieur ou au 
Mokattam inférieur. 

Zur Geologie der Kischon-Ebene. Zeits. d. Deutschen Palästina 
Vereins. Bd. 51 (1928), p. 5-72. Pl. 1 à 6, 2 cartes. Leipzig. 



Dans cetle monographie, l 'auteur a condensé le résultat des re
cherches qu'il a effectuées en 1924-25 dans les plaines de Jesreel et 
d'Haïffa. 

La plaine de Jesreel affecte la forme d'un triangle dont le sommet 
serait Nazareth, au N, la base étant représentée par le fleuve Kison 
coulant en direction E-W, au S. 

La plaine d'Haïffa s'étend sur la rive droite du Kison, dont le cours 
reprend en direction N - W , et arrive à. la mer à Haïffa. 

Les formations inférieure et moyenne : Turonien-Santonien-Cam-
panien-Danien-Eocène-Pliocène moyen ont été décrites précédem
m e n t 1 , mais l'étude du Pliocène supérieur et du Quaternaire est 
inédite. 

Dans chacune des plaines, le Pliocène supérieur se présente, de 
manière identique; il repose sur les calcaires de l'Eocène moyen et 
débute par un conglomérat de base avec grains de basalte, que sur
monte un grès calcaire grisâtre, oolithique, avec une microfaune de 
nombreux foraminifères et algues (Corallinacées). Près de Nescher, le 
grès est recouvert par un calcaire blanc avec nombreux mollusques. 
L'auteur conclut que le Pliocène supérieur offre les caractéristiques des 
dépôts marins de régions tropicales. 

Les hautes terrasses quaternaires atteignent 20 m. dans la plaine 
d'Haïffa, où elles sont bien développées; par contre les basses terrasses 
y sont moins étendues que dans la plaine de Jesreel, et s'y montrent 
plus pauvres en matériel préhistorique. 

Le D'' Picard a étudié les roches d'épanchement, que les auteurs 
avaient peu décrites : Néphélinite (inédite dans la région), Basanites — 
et les divers basaltes : B. porphyritique— à plagioclase — doléritique. 
Il consacre aussi un paragraphe aux tufs et autres productions vol
caniques. 

Les gisements préhistoriques s'échelonnent du Paléolithique ancien 
au Bronze ; ce dernier paraît abondant ; par contre les termes du Paléo
lithique supérieur semblent ne pas exister. 

Deux cartes dé taillées complètent ce travail, qui vient combler une 
lacune de nos connaissances du Pliocène palestinien. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

P . V i e n n o t . — Les éruptions basaltiques permiennes clans les 
Pyrénées. 

J'ai récemment acquis la preuve de l'existence, dans le Per-
mien des Pyrénées, d'éruptions basaltiques, dont les manifesta
tions se rencontrent en des points très divers de la chaîne. 

1 . L . PICARD. R e c h e r c h e s n o u v e l l e s e n P a l e s t i n e , B.S.G.F. ( 4 ) . T . X X V I I I , 1 9 2 8 , 
p . 7 9 - 8 3 . 



Elles sont particulièrement développées dans le Pays basque, 
à la Rhune, où le Permien, représenté par des schistes rouges, 
et recouvert par les conglomérats, grès et argilites du Trias in
férieur, se sépare aisément du Stéphanien à plantes : cette dis
tinction n'avait pas été faite sur la feuille de Bayonne. C'est dans 
ces schistes rouges permiens, très développés sur le flanc nord 
de la Rhune, que j'ai relevé l'été dernier d'importants affleure
ments de roche éruptive, groupés en quatre affleurements : 

1° J'ai découvert le gisement le plus intéressant au Nord du 
Col des Trois Fontaines. La tranchée du chemin de fer à cré
maillère m'a fourni là, à la traversée de la Petite Rhune, une 
très belle coupe fraîche, où l'on ne constate pas moins de 6 inter
stratifications de roche éruptive altérée dans les schistes rouges 
permiens et au voisinage de leur sommet ; le niveau éruptif le 
plus élevé supporte directement les conglomérats à gros galets 
de la base du Trias. Il s'agit de coulées, et les schistes rouges 
ont un faciès tuffacé au contact de la roche éruptive. 

2° Un autre gisement se trouve à 5 0 0 m. au Nord du Col de 
Sisquile (cote 699) dans le fond du ravin, à la hauteur de la 
cote 5 7 2 . La roche affleure sur plusieurs centaines de mètres de 
longueur, dans les schistes rouges dessinant un noyau anticlinal, 
sous les grès du Trias inférieur. 

3 ° On retrouve la même roche dans le ravin de Berra, à 2 km. 
au Sud d'Olhette, juste sous le conglomérat de base du Trias. 

Les gisements 2 et 3 avaient été vus par STUART-MEINTËATH, et 
figurés par lui. mais comme affleurements d '« ophite spilitique », 
sur sa carte au 1 / 2 0 0 . 0 0 0 des « Pyrénées au Sud de Biarritz ». 

4° Un pointement extrêmement exigu (quelques mètres car
rés) se trouve dans le fond du ravin qui descend du Col des Trois 
Fontaines vers Ascain, caché dans un roncier, à 1 0 0 m. environ 
en aval du confluent avec le ravineau de droite, et en amont de 
la grande carrière de grès. C'est le seul de tous ces gisements 
qui soit figuré sur la feuille de Bayonne, qui lui donne une trop 
grande extension, et le représente comme une ophite ; la roche 
se montre ici encore au contact du conglomérat de base, du Trias, 
qui la domine. 

Les types pétrographiques de ces quatre gisements sont exac
tement comparables. Il s'agit de basaltes, souvent tachetés de 
vert et de rose à cause des altérations serpentineuses et ferrugi
neuses. La pâte est parfois très finement microlitique, parfois 
assez largement cristalline et à texture intersertale ; mais les 
deux temps de cristallisation sont très nettement différenciés ; 
les phénocristaux de labrador peuvent atteindre 1/2 cm. de Ion-



gueur; ceux d'olivine, qui montrent des formes typiques, sont 
entièrement transformés en serpentine, et parfois en calcite qui 
occupe aussi vraisemblablement la place d'un autre élément 
ferro-magnésien (pyroxène?); la biotite, intacte, se rencontre 
sporadiquemeut. 

Les éruptions basaltiques ne sont pas localisées à la Rhune. 
Lors de la Réunion extraordinaire de l'automne dernier, j'ai 
récolté dans les schistes rouges permiens, à 500 m. à l'Ouest de 
Niort (feuille de Quillan) des échantillons d'une roche éruptive, 
depuis longtemps signalée par LEYMERIE comme ophite, puis par 
VIGUIER comme un mélaphyre « traversant des schistes et des 
calcaires d'aspect paléozoïque », et dont la parenté avec les roches 
de la Rhune m'a immédiatement frappé. Il s'agit bien de basaltes, 
où les phénocristaux d'olivine serpentinisée sont abondants et 
volumineux, et les feldspaths très altérés. 

Il est d'ailleurs probable que d'autres gisements de ces roches 
basiques permiennes existent ailleurs dans les Pyrénées. VIGLIER, 
dans sa thèse, a noté l'identité pétrographique des mélaphyres 
de Niort et de ceux des Gorbières (Sainte-Eugénie, Villesèque), 
qui se montrent toutefois encadrés de Keuper. STUART-MEKTEATH 
a signalé après GINDRE, à l'Ouest de Bidarray (feuille de Saint-
Jean-Pied-de-Port), dans le complexe des grès et schistes rouges 
du Permo-Trias, une roche basique qu'il a identifiée aux h ophites 
spilitiques » delà Rhune, et il a fait allusion à un autre gisement 
qui se trouverait « dans la vallée de Leispars, près de Baïgorry » ; 
M. MENGEL a décrit en Gerdagne les manifestations mélaphy-
riques d'un magma épanché « du Dinantien au Permien, et même 
jusqu'au Trias inférieur ». 

// existe donc, en des points très distants le long des Pyrénées, 
des éruptions basaltiques, localisées au sommet du complexe rouge 
permien, au moins pour les gisements que j'ai personnellement 
étudiés. Elles doivent être distinguées pétrographiquement et 
stratigraphiquement des émissions andésitiques et dacitiques du 
Pic du Midi d'Ossau, superposées au Carbonifère et recouvertes 
en concordance avec les grès rouges permiens (BRESSON, J. de 
LAPPARENT). Elles sont à séparer très nettement de l'ophite tou
jours en laccolites clans le Trias supérieur, et dont la mise en 
place date de l'Infralias. Elles sont apparentées aux éruptions 
basaltiques qui, dans les Vosges et l'Esterel, s'interstratifient 
comme elles dans le complexe rouge permien, et le plus souvent 
vers le haut. 

M. Ch. Jacob constate, dans l'Est et le Sud des Pyrénées, l'âge 



permien supérieur attribué aux roches éruptives dont M. Viennot 
vient de parler. 

Dans l'Est, où la Société a traversé un de leurs affleurements, 
MM. Jacob et Casteras avaient, en août dernier, pu les suivre depuis la 
région de Fontanes jusqu'à l'Ouest de Niort, bien que la feuille de 
Quillan n'en fasse nulle mention. Ces mélaphyres accompagnent des 
schistes rouges, souvent très réduits, dans la bande peu large entre le 
Mouiller et les terrains basiques. Rien ne permet là de préciser leur 
âge si ce n'est leur attribution au Permatrias. 

Sur le versant sud, M. Jacob et ses collaborateurs, MM. Astre et 
Ciry, ont rencontré des roches et des tufs éruptifs à la hase des grès 
rouges, dits permotriasiques etsou vent très épais et très réguliers. Dans 
cette position, ils les connaissent suivant le longparcours qui va de la 
base de la Sierra del Cadi à l'Est du Sègre jusqu'aux environs de Pont 
de Suert dans la Ribagorzana. 

Réduite à la considération de la Rhune et à la détermination des 
mélaphyres de Niort, la généralisation esquissée par M. Viennot paraît 
prématurée. 

M. Barrabé fait remarquer qu'outre l'affleurement de basalte signalé 
par Viguier près de Sainte-Eugénie, il en existe d'autres dans les Cor-
bières orientales, notamment près de Saint-Jean-de-Barrou 1 . Dans 
cette dernière région, la roche éruptive pointe au milieu des argiles 
du Keuper, mais, étant donnée la présence de fenêtres de Primaire 
(Silurien-Dévonien-Carbonifère) au voisinage, il est vraisemblable que 
les basaltes constituent des vestiges de coulées permiennes superposées 
au Paléozoïque et recouvertes par le Keuper. 

M. Viennot fient à préciser qu'à la Rhune il n'y a pas d'épanche-
ments basaltiques à la Base du Permien: ces manifestations éruptives 
sont localisées dans la partie haute du complexe schisteux rouge, sous 
les conglomérats que les géologues du Pays basque s'accordent à 
interpréter comme la base du Trias. 

F a u r a i S a n s . — Précisions de Vexistence du Tongrien dans 
l'Oligocène de Catalogne 2. 

M. G. F . D o l l f u s résume cette note de la façon suivante : 

Notre confrère, M. Faura i Sans de Barcelone, me charge de 
présenter pour notre Bulletin une note sur la découverte certaine 
du Tongrien à Santa Goloma de Querait en Catalogne ; j ' en don
nerai une rapide analyse. Déjà de Verneuil, passant en 1854 
par cette localité, y avait signalé, au-dessus du Nummulitique, 
des couches à Cerithes surmontées par d'épaisses couches 
lacustres; en 1905, Vidal et Depéret avaient trouvé dans les 

1 . Bulletin Carte Géol. Fr. C . R , C o l l . c a m p . 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , t . X X V I I , p . 3 1 . 

2 , C e t t e n o t e p a r a î t r a a u Bulletin. 



couches lacustres des débris de vertébrés qu'ils avaient attribués 
au Miocène inférieur. Mais cette fois il s'agit de couches à 
Cyrènes bien en place, en lits multiples dans un terrain gyp-
seux. Or, des échantillons de ces Cyrènes envoyés à M. Ramond 
et à moi-même ne permettent pas de douter qu'il s'agit de 
Cyrena Convexa BRONG-NIART (C. Semis/riala DESHAVES) bien 
caractéristique du Tongrien en Belgique, du Panercisien dans le 
bassin de Paris. J'ai donné récemment sur cette espèce, ainsi 
que M. Faura i Sans veut bien le rappeler, une étude très détail
lée dans les notes sur le terrain tertiaire de la Limagne publiées 
par M. L. de Saunay '. L'Oligocène moyen prend ainsi une place 
importante et une grande extension dans le tertiaire continental 
de la péninsule ibérique, ce n'est pas là une espèce presque 
marine, comme on l'a dit, mais franchement fluviatile et con
tinentale. 

G. F . Do l l fus . — ¿7« forage à Montluçon (Allier). 
Le forage exécuté tout récemment à Montluçon, pour l'usine 

de caoutchouc Dunlop, par les soins de la maison Layne-France 
et C' c à Paris, a donné un résultat si peu attendu, qu'il m'a paru 
intéressant d'en dire quelques mots à la Société géologique. 
Entrepris au fond de la vallée du Cher, vers 206 mètres d'alti
tude, dans les alluyions de la rivière, il est descendu dans les 
sables diluviens jusqu'à 53 m. de profondeur, il a été arrêté sur 
le granité, n'ayant rencontré qu'un volume d'eau insignifiant. 
On pouvait croire que cette vallée, assez large, formait un cou
loir du Sud vers le Nord, sableux, bien aquiTère, sans l'estimer 
aussi profond ; voici la coupe des terrains : 

5 Terre végétale et débris 0 à 2 m 25 
4 Sable jaune, limoneux.' 2.25 à 9.50 
3 Argile grise, ferme 9.50 à H . 2 0 
2 Sable granitique grossier 11.20 à 53.00 
1 Roche granitique très dure 53.00 à 53.30 

A la base des sables granitiques, il y avait quelques cailloux 
d'arkose rougeâtre, dans un sable humide sans plus. Pas de fos
siles, pas de charbon, pas de tourbe, pas de débris calcaires, pas 
de traces d'huile. Ces sables granitiques sont tout à fait sem
blables à ceux du cours du Cher actuel, demi-gros, à grains gris, 
blancs, jaunes et rougeâtres. La roche du fond peut être rappro-

1. Bulletin du Service de la Carte géologique, n° 117 ( 1 9 2 2 - 1 9 2 3 ) , p . 2 1 1 . 
p l . V I , f i ? . 8 - 1 0 . 



chée de celle rencontrée à Montluçon dans le pointeraent figuré 
en ville sur la carie géologique qui a été dressée par M. de 
Launa\', avec une explication (in Bull. Carte Géol. n° 30. La 
vallée du Cher dans la région de Montluçon). 

Il semble bien que ce dépôt fluviatile puissant n'a pu s'accu
muler, dans une vallée déjà creusée, qu'à la faveur d'un affais
sement progressif général du pays, qui a empêché son débouché 
hydrostatique normal au Nord. C'est à plus de 50 km, en aval 
de Saint-Amand-Montrond, qu'on trouve au défilé deGrouttes, 
une altitude assez basse du Cher, à 158 m., pour avoir pu écouler 
les eaux de ce lit inférieur. Le remblai s'est poursuivi dans le 
fond, jusqu'au moment où la régularisation de la pente normale 
d'écoulement s'est accordée avec la vallée actuelle. 

J a c q u e s B o u r c a r t . — Note préliminaire sur la région 
d'Ouezzan (Maroc), (Campagnes de 1928). 

Dans trois précédentes notes, j 'a i donné les résultats de mes 
recherches de 1926 et 1927 sur la feuille d'Ouezzan 1 ; j ' a i consa
cré trois mois de l'été dernier à la révision de mes contours et à 
l'exploration des feuilles contiguës Larache 7 et. 8, Mouley 
Bouchta 1 et 5. 

Je dois tout d'abord signaler que si ce travail a été possible 
c'est grâce à l'aide constante que j 'a i reçue du colonel Lefèvre, 
commandant du Cercle du Loukkos. 

Les principaux faits que j 'a i pu mettre en évidence cette année 
sont les suivants. 

Autochtone : J'ai reconnu toute une série de nouveaux affleu
rements du Sahélien sableux à faune de Dar-bel-Hamri ; de Sidi 
Bou-Douma à l'Aïn Guettara. En règle générale, ces affleure
ments bordent les dernières collines que forme, vers le Sud, le 
Lutétien de la zone I. Des niveaux à Oslrea crassisima ou à Pec-
tinidés ont été retrouvés dans les marnes bleues. Le Sahélien à 
faciès récifal du djebel Kourt se prolonge au NE d'Aïn Uéfali où 
il forme un anticlinal très aigu dont le cœur est formé de cal
caires lithographiques, de cargneules et d'ophites triasiques, de 
schistes à séricite primaires 2 . 

Au cours d'une excursion dans le massif de Sidi Ameur-el-

1. B . S. G. F. (i), XXVII, p. 173 -193 , 1927 ; C.R. s o m . S. G. F. n» 16 , 5 décembre 
1927. p. 203-205 ; n° 5, 5 mars 1928 , p. 5 6 - 5 8 . Pour la bibliographie voir la première 
de ces notes. M. le Médecin-commandant Russo a rapidement parcouru la région 
à l'E du Djebel Ouezzani, les principaux résultats de son exploration ont été 
résumés par lui dans notre Bulletin (XXVIII 3 -1 -5 , p. 1S3). 

2. Déjà signalés par le D'Russo. 



Hadi, en compagnie de MM. Lacoste et Koretzky, nous avons 
recueilli, dans des marnes grises qui forment l'enveloppe d'un 
noyau de gypse triasique affleurant dans la vallée de l'Oued Tnin, 
une faune d'Ammonites en général pyriteuses comprenant Lisso-
ceras Grasianum D'OKIÏ., Astieriasp., AptychusDidei COQ., Apty-
chus anyulicostatus PICT. et DE LOTI., Phylloceras semisulcatum 
D'ORIJ., Bclemnites sp., Phylloceras ç/r. infundihulum, Thurman-
nia pertransiens SAYN, Thurmannia cf. Thurmanni PICT. L 

C'est la première fois que le Valanginien 2 , connu par une seule 
observation de Mrazec, est caractérisé au N du Sébou par une 
faune d'Ammonites sur la Feuille d'Ouezzan. 

Zone I : Contrairement à ce que je pensais précédemment, il 
est impossible de séparer le Priabonien-Chattien d'Ouezzan, du 
Sarsar, etc. des marnes blanches lutétiennes qui en forment le 
support normal. L'ensemble doit donc appartenir à la lame num-
mulitique qui se poursuit avec la même composition jusqu'au 
Sébou au S, jusqu'à Zoumi en pays Béni Mestara à l'E et jus
qu'au N d'El Ksar el Kébir. Dans la région d'Ouezzan, cette zone 
n'est conservée qu'en brachysynclinaux très courts. Les anticli
naux qui entourent ces cuvettes en relief sont marqués par l'ali
gnement des nombreux pointements triasiques ou paléozoïques 
qui apparaissent dans les marnes bleues. 

A l'Est de la vallée du Zendoula, sous les marnes lutétiennes, 
se montre presque toujours une longue bande de calcaires gris, 
analogues à ceux du Mont des Singes ou de Tétouan ou des 
klippes de l'Ouest d'Ouezzan et que l'on peut provisoirement 
considérer comme du Lias. A la base des lambeaux isolés qui 
reposent à Berria-Rich, Zrizra, Sidi Kaçem Bekkar sur la zone 
suivante, on peut toujours mettre en évidence des traces de 
Trias. 

Zone II : Dans la partie N de la vallée de l'Oued Zez et, à 
l'Est du Djebel Ouezzani, au delà de l'Oued Zendoula, une toute 
autre série apparaît. Elle est formée d'une succession très épaisse 
de schistes et de calcaires en plaquettes, surmontés en discor
dance par un ensemble de grès en général roux, qui prennent 
vers le Nord rapidement le faciès si spécial des grès de Tanger 
(Arenisca del Aljihe). 

Les grès supérieurs contiennent à la base des Lépidocyclines 
oligocènes. La série inférieure contient à la base, à l'Oued Zen-

1. D é t e r m i n a t i o n s d e M . J e a n L a c o s t e . 
2. M. T e r m i e r m e s i g n a l e q u e M . M e n a a v a i t d a n s un r a p p o r t o f l i c i e l m a i s i n é 

d i t d e 1928 s i g n a l é p l u s i e u r s a f f l e u r e m e n t s d e C r é t a c é d a n s la r é g i o n de. S i d i A m e u r 
e l - H a d i . 



doula des empreintes de Poissons, de Phylloceras et d'Ancylo-
ceras douteux et un très bel exemplaire d'Aptychus angulicosta-
tns. Un peu plus haut, un exemplaire de Hamitesl a été récolté. 

A côté de la lame Lias-Nummulitique existe donc une série 
Eocrétacé-Oligocène, sans interposition de Lutétien. Les nom
breux lambeaux de la zone I qui reposent sur la zone II sont 
séparés d'elle par une lame de Trias, montrant que celle-ci est 
bien inférieure à la zone I. La zone II se poursuit largement dans 
la région de Chéchaouen où elle paraît chevauchée par les cal
caires liasiques ? massifs du Rif. Par là, elle se continue avec le 
pays Andjéra qui présente la même composition stratigraphique. 
La série de l'Oued Zez paraît toute analogue, elle se poursuit 
largement vers la zone espagnole en formant les crêtes des Ahl 
Sèrif. 

La disposition si particulière du Sahélien sur la bordure de la 
lame nummulitique montre, selon moi, que le plissement princi
pal a eu lieu à cette époque. Mais l'ensemble de lames qui cons
titue la région d'Ouezzan a été, comme lepays autochtone, l'objet 
d'un plissement secondaire. C'est ce plissement qui est post-plio
cène, comme le montrent, sans aucun doute, les plissements de 
l'Astien visibles dans la tranchée du Tnin d'Arzila. 

L, M e n g a u d . — Quelques points de la géologie des environs de 
Canfranc (massif de Pena Collarada), du Somport et du pic 
d'Anie, 

Poursuivant le travail que j 'ai commencé dans le massif du 
Mont Perdu et continué avec M. Jacob dans les massifs du 
Sestrales et de la Tendenera i , j 'ai abordé ensuite le massif de 
Peha Collarada, situé à l'Ouest des précédents entre les vallées 
durio Gallego et du rio Aragon. 

On ne trouvera ici que des résultats fragmentaires car je dois 
encore explorer en détail la région comprise entre Canfranc et le 
Sud du Pic d'Anie 2 . 

I. Massif de Pena Collarada. — Dans le chaînon de la Tendenera 
la couverture crétacée et nummulitique du Paléozoïque de la 
zone axiale des Pyrénées se présente avec l'allure simple de 
couches très redressées et seulement ondulées en S. A l'Ouest de 

1 . C H . J A C O H e t L . M R N G A U D . La s t r u c t u r e d e s m a s s i f s d u M o n t P e r d u , du 
S e s t r a l e s e t d e l à T e n d e n e r a e n H a u t A r a g o n . — C.B. Acad. S e , t. 185 , p . 660 . 
3 o c t o b r e 1 9 2 7 . 

2 . La s t r a t i g r a p h i e d e c e t t e p a r t i e a r a g o n a i s e e t n a v a r r a i s e d u v e r s a n t s u d d e s 
P y r é n é e s e s t b i e n é t a b l i e p a r M . D a l l o n i (Etude géologique des Pyrénées de 
CArugon. M a r s e i l l e 19101. 



la gorge étroite du rio Gallego (fort de Santa Elena) les choses 
se compliquent dès la crête de la Partagua et l'on observe de 
nouveau de petits plis couchés au Sud, à noyaux anticlinaux de 
Maestrichtien, enveloppés de calcaires blancs de la base du 
Nummulitique. Il en est ainsi jusqu'au rio Aragon et même 
plus à l'Ouest (Punta de Leserin et crête de Tortiellas), mais le 
maximum de complication se manifeste dans la Pena Collarada, 
point culminant du massif, situé, à vol d'oiseau à 5 km. à l'Est 
de Canfranc. Entre la cote l .040 (Canfranc) et le sommet de la 
Pena (2.880m.) onrecoupe quatre fois les calcaires nummulitiques. 
La cime elle-même est constituée par ces derniers calcaires, très 
blancs à la base, surmontés d'une trentaine de mètres de calcaires 
très foncés à Operculines. 

En somme Pena Collarada est formée par Vempilement de trois 
anticlinaux de Maestrichtien couchés au Sud. 

Cette disposition est très visible des hauteurs qui dominent 
Canfranc à l'Ouest (Canteras de la Magdalena). Elle est très 
analogue à celle que l'on connaît bien au Cylindre du Marboré 
(3.327m) dans le massif du Mont Perdu. 

IL Le Somport (1.640"') est situé dans le Permien rouge (r 1, de 
la carte géologique) qui s'étend à l'Ouest sur la crête qui domine 
la haute vallée d'Aspe (col de Cauziat 1740m). 

On trouve dans cette région des lambeaux de calcaires que la 
Notice explicative de la feuille d'Urdos range dans le Permien 
Je l'avais cru tout d'abord moi-même, mais un examen plus 
détaillé m a montré que la base du calcaire renferme souvent des 
débris remaniés des schistes permiens et enfin, chose plus 
importante, que ce calcaire contient des Radiolites. On est donc 
en présence non d'un calcaire permien mais bien du « Calcaire à 
Hippurites » C 8- f i de la couverture crétacée de la zone axiale, 
ici intercalée tectoniquement dans le Permien. 

III. Le Pic d'Anie (2.504m) et les sommets voisins (Pic de Con-
tende, Soumcouy, Pêne Manque) sont formésde calcaires à Hip
purites C 8- f i bien étudiés jadis par Seunes et bien décrits dans la 
notice explicative de la feuille d'Urdos. Par place, la roche est 
pétrie de Rudistes et l'on y voit aussi des Lacazina. Le Crétacé 
supérieur repose en discordance sur les couches très redressées 
du Carbonifère (schistes, quartzites et calcaires) dont les con
tours ont été soigneusement levés par M. Bresson. 

Dans cette région, ainsi que l'on sait, le Paléozoïque de la zone 

1 . V o i c i l e t e x t e : « A la p a r t i e s u p é r i e u r e [ d u P e r m i e n ] , a u v o i s i n a g e d u 
S o m p o r t q u e l q u e s l i t s p e u é p a i s d e c a l c a i r e s d o l o m i t i q u e s a l t e r n e n t a v e c l e s s c h i s t e s 
r o u g e s . » 



axiale s'envoie vers l'Ouest et plonge aussi vers le Nord et vers 
le Sud. Mais la valeur de ces plongements est très différente. 
Au Nord, vers la France, le pendage est fort raide, passe presque 
à la verticale, et les calcaires crétacés sont d'épaisseur réduite 
(Sud de Lées-Attias et d'Accour). Au Sud, au contraire, c'est 
par un glacis à faible pente que les calcaires s'abaissent vers les 
vallées navarraises. 

Le Pic d'Anie est à peu près placé au sommet de ce dôme 
diosymétrique et ce qui me frappe c'est la très grande épaisseur — 
plus de 500"1 — des calcaires à Hippurites, tandis que dans les 
environs de Canfranc il ne dépasse guère une centaine de mètres 

Au Sud du Pic d'Anie (Table des .Trois Rois, Punta de los 
Reyes, Pic d'Ansabère) on voit les calcaires surmontés de bancs 
gréseux, de fausses brèches et de schistes : c'est le type « flysch » 
qui débute et se développe au S W en Navarre. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

P . M a r t y . —Florule stampienne de Ravel et de Lezoux (Puy-
de-Dôme) '. 

Ch. T h i r i o n . — Sur le gisement, métallifère de Trémuson 
(Côtes-du-Nord). 

Le gisement métallifère de Trémuson - résulte de la minéra
lisation, par des eaux filoniennes profondes, d'une série de roches 
mylonitisées ou bréchiformes et c'est en grande partie à ce carac
tère qu'il doit sa complexité 3 . 

Les roches mylonitisées dessinent, en plan, des bandes de 
tracés rectilignes ou courbes disposées en éventail et convergent 
au N-E du champ métallifère. Ces bandes, orientées EEN dans 
la partie ouest de l'éventail, se redressent progressivement et 
finalement prennent une direction NNE. En moyenne, leur 
inclinaison est faible et de l'ordre de 40°, mais cette dernière 
varie dans d'assez larges limites non seulement de l'Est à 
l'Ouest, où elle augmente progressivement (25 à 60°), mais encore 
sur une même bande où, par endroit, elle n'est que de quelques 

:I. Cet t . e n o t e e s t d e s t i n é e a u Bulletin. 
2 . F e u i l l e d e S a i n t - B r i e u c . 
3 . C h . T h i r i o n . S u r l e g i s e m e n t d e b l e n d e — g a l è n e — p y r i t e d e T r é m u s o n 

( C ô t e s - d u - N o r d ) . C. R. S. de lu Soc. géol. de France, n° 1 1 , p a g e s 182 à ] R { . S é a n c e 
d u 4 j u i n 1928 . 



degrés seulement. Parfois même, le pendage ouest devient nul 
ou s'inverse. 

Souvent l'écrasement affecte une zone de terrains où les parties 
mylonitisées, de développement variable, forment un réseau com
plexe. 

Dans certaines zones mylonitiques, le remplissage typique est 
formé de plaquettes riches en matières charbonneuses, étirées, à 
surfaces courbes, polies, parfois finement striées. Au microscope, 
la matière de la plaquette se montre constituée de quartz et de 
séricite dans un lacis de matières charbonneuses : c'est une roche 
écrasée mylonitisée. 

Dans d'autres zones de dislocation, le remplissage est le plus 
souvent friable ou glaiseux et se détachée aisément au marteau. 
Les plaquettes, sans matières charbonneuses, s'y rencontrent 
mais elles y constituent plutôt une rareté. Au microscope, le carac
tère mylonitique, encore d'une grande netteté, se trouve souli
gné par un lacis de produits ferrugineux qui englobe parfois les 
débris de la roche primitive. 

Normalement à ce premier faisceau ancien de direction NE, 
se développe un système récent d'accidents verticaux d'orienta
tion générale Nord-Ouest, à forte inclinaison voisine de la verti
cale et de pendage sud. Ce système orthogonal, souvent à rem
plissage bréchiforme, décale les bandes de l'éventail. Par endroit, 
ces accidents récents prennent une direction NNE et deviennent 
parallèles à certaines zones de dislocation anciennes qui subissent 
toutefois le décalage. De la direction seule des accidents géolo
giques on ne peut donc toujours en inférer de leur âge. 

Pour employer une image schématique, on dirait que le 
champ de fractures du gisement métallifère de Trémuson s'est 
formé comme si des poussées venues du N W avaient buté à 
deux reprises successives sur un même massif de roches. Les 
premières poussées auraient donné naissance à l'éventail, les 
secondes aux accidents verticaux du système orthogonal. 

Le minerai du gisement de Trémuson est complexe. La mé-
tallisation comporte — d'après M. J. Orcel qui a bien voulu en 
faire l'examen microscopique — pyrite, mispickel, chalcopyrite, 
blende, cuivre gris (panabase), bournonite, galène. Industrielle
ment, c'est la galène très argentifère qui domine de beaucoup 
avec le cuivre gris à haute teneur en argent. En moyenne la 
gangue est rare : elle comprend quartz et sidérose. Les roches 
mylonitisées ou bréchiformes constituent souvent la seule gangue 
du minerai massif. 

La pyrite est peu fréquente. Le mispickel est une rareté et il 



n'existe que dans certains échantillons de minerai, en traînées 
irrégulières de petits cristaux tantôt aciculaires, tantôt à section 
rhombique, dans le cuivre gris. La chalcopyrite est moins rare 
que le mispickel bien qu'elle soit toujours très subordonnée. 
Elle n'existe que très rarement en plages assez importantes pour 
être identifiée à l'œil avec certitude ; elle forme le plus souvent 
des amas irréguliers ou de petites veines dans la blende. Mis
pickel et chalcopyrite ne peuvent être mis en évidence que par 
l'examen microscopique. Par place, la blende peut former des 
masses assez importantes mais en moyenne elle est subordon
née ; cette blende est, en général, sillonnée d'amas ou de petites 
veines de chalcopyrite. La bournonite se rencontre dans cer
tains échantillons ; elle j forme des plages parfois très impor
tantes dans la galène. Elle n'est pas visible à l'œil. Les cris
taux de galène de grande taille ne constituent pas une rareté 
minéralogique, mais ils sont peu fréquents. La galène typique 
du gisement métallifère de Trémuson est rubanée et souvent 
très finement. Certaines de ces variétés, de grain très fin et d'as
pect compact, se différencient mal des roches au milieu des
quelles elles se trouvent et dont elles possèdent, à peu près, et 
le grain et la teinte. 

L. N e l t n e r . — Sur la présence au Maroc de la zone 
d'Etroeungl. 

Un peu au Sud de Tiflet affleurent dans la région comprise 
entre le Bou Regreg et l'Oued Tiflet des grès chargés de mine
rai de fer nettement oolithique. — Une étude de ce gîte miné
ral m'a permis de recueillir une faune abondante du Dinantien 
dont je dois la détermination à l'extrême obligeance de M. le 
chanoine Delépine. 

Dans le Bou Regreg au N du massif du Kraloua et de la for
mation minéralisée apparaissent des schistes argileux légère
ment micacés noduleux, très délitables ; ils m'ont donné Athy-
ris lamellosa Sow., Rhynconella, Aviculopecten ; 2 Productus du 
Dinantien. Au voisinage un niveau degrés calcaires légèrement 
ferrugineux m'a donné : Spirifer tornacensis DE KO.N., Sp. Stru-
vianus Goss., Syringothyris cf. cuspidata MART., Reticularia, 
Productus pustulosus PHILL., Streptorhynchus crenistria PHILL., 
Chonetes Hardrensis PHILL. 

Cette faune est nettement tournaisienne sauf Sp. Struoianus 
qui monte d'ailleurs jusque dans le Tournaisien. 

La formation minéralisée, elle aussi, m'a donné une faune aux 
trois points suivants : 



3 km. environ à l'Ouest du confluent de l'oued Satour et du 
Bou Regreg, ces grès contiennent Spiri/'er (du groupe Vcr-
neuilli), Productella, Produclus niger (?) ou flemingi (?) Goss., 
dans les travaux entrepris à 2 km. environ à l'Ouest de la cote 
4 1 0 j 'a i trouvé Strophomena, Productella subaculeata, un Spi-
rifer très voisin du Verneuilli que M. le chanoine Delépine 
rapporte à une nouvelle espèce non encore publiée Sp. Julii 
DEHÉK ; sur la piste enfin qui conduit de Tiflet à la cote 4 1 0 à 
égale disance à peu près de ces deux points j 'ai recueilli Sp. 
Julii DEIIEÉ, Sp. tornacensis DE KON., Orthis Michelini LÉV. , 
Prod. flemingi Goss., Conocardium. L'ensemble de cette faune 
est pour M. le chanoine Delépine nettement caractéristique de 
la zone d'Etroeungt. C'est la première fois, à ma connaissance, 
que l'on signale en Afrique du Nord cette faune néritique si 
particulière avec mélange d'espèces dévoniennes et carbonifères 
à côté de quelques espèces spéciales. 

Ce faciès paraît avoir une grande extension puisqu'on l'a 
décrit naguère aux États-Unis : il était intéressant de le retrou
ver au Maroc. 

J e a n L a c o s t e . — Un moulage naturel représentatif de la 
moelle épinière chez un Reptile dii Lias1. 

F. D e m o l y . — Observations pouvant servir de note complé
mentaire à Vétude de M. Demay « Sur un gisement fossilifère 
albien dans le massif de la Grande-Chartreuse » 2. 

Cette étude, très intéressante, m'a conduit à faire les obser
vations suivantes sur la bande albienne portée sur la carte géo
logique de France (Feuille de Grenoble 1 7 8 ) du col du Grapillon 
à Saint-Pierre d'Entremont et Saint-Philibert en passant par le 
col de la Cluse et la forêt de Gleyzin. 

Dans cette bande, entre La Frassette et La Tournette, 
M. Demay cite un gisement où il a recueilli quelques fossiles 
dont il donne la liste. Les recherches que j 'ai effectuées dans 
cette région m'ont fait découvrir un autre gisement beaucoup 
plus riche au lieu dit : « Les Granges du Cucheron » 3 

On arrive à ce gisement : 
1° par la Cluse ou le Grapillon en suivant le chemin qui 

longe la forêt de Gleyzin ; 

1. C e t t e n o t e p a r a î t r a a u Bulletin. 
•2. C.B. Somm. S. G. F. (4) , t . X X V I I I , f a s c n ° 1 4 . 
3 . C e g i s e m e n t d o i t ê t r e c e l u i q u e M. / . Révil i n d i q u e d a n s sa t h è s e c o m m e 

s i t u é a u Sud des Granges. D a n s c e t t e d i r e c t i o n , v i n g t a n n é e s d e r e c h e r c h e s n e 
m ' o n t r i e n fa i t d é c o u v r i r . 



2° par Entremont-le-Vieux (chef-lieu ou Ëpernay) en suivant 
à partir de la l r e grange l'itinéraire précédent. A pied il faut 
environ 1 heure pour atteindre la l , e grange et, ehemin faisant, 
on peut visiter des gisements sénoniens où j 'ai trouvé un assez 
grand nombre de fossiles, mais souvent défectueux. Parmi eux 
je citerai : 

Echinocorys vulgaris, E. conicus, Micraster cor-anguinum, 
M. Brongniarti, Inoceramus cripsi, I. Lamarcki, Belemnitella 
mucronata, Pachydiseus Brandti, e t c . . 

Dans le gisement albien j 'a i recueilli les ammonites suivantes 
déterminées par M . Roch. 

Parahoplites Milleti D'ORB. P. intermédiaire entre P. triftdus 
SPATH et P. Sleinmanni JACOB, Parahoplites sp., P. Steinmanni 
JACOB, P. Bigoti SEUNES, Douvilleiceras Migneni SEUNES, 
D. Bigoureti SEUNES, i ) . nodosocoslatum D'ORB., D. sp., Leyme-
riella tardefurcala LEYMERIE, L. Bencurelensis JACOB, L. 
intermédiaire entre Douv. nodosocostatum D'ORB. et Clan-
sayense JACOB, Acanthoceras Senequieri D'ORB., Ac. nov. sp., 
Latidorsella latidorsata MICH., Mortoniceras Candollianum 
PICTET et Roux, Kosmatella Agassizi PICTET, K. Muhlenhecki 
E. FALLÛT, Desmoceras Beudanti BRONG., Puzosia Mayorianum 
PICTET, Scaphites Meriani PICT. et CAMP, et autres, ainsi que de 
nombreux et assez bons fragments. 

Les Échinides que j ' a i reconnus sont : 
Hemiaster minimus AGASSIZ, H. sp., Holaster Perezi SISM., 

H. lœvis (Spatangus) BRONG., Discoides conicus DESOR, D. rotu-
lus (Nucleolites) BRONG., D. suhuculus KLEIN, Conulus castanea 
BRONG., C. mixtus DEFBANCE, Epiaster? Salenia ? et autres diffi
cilement déterminables par suite de leur mauvais état de con
servation. 

Les Gastéropodes, Brachiopodes, Lamellibranches, dents de 
Squales (18 sp.) et divers ne sont pas déterminés. 

C'est donc une faune très riche. Elle est en outre très intéres
sante du fait que la plupart des fossiles qui la composent ne se 
retrouvent pas au Pont d'Entrèves, ni à la perte du Rhône, ni 
à la Balme de Rencurel. 

Outre l'intérêt paléontologique qu'il présente, ce gisement 
montre, au point de vue stratigraphique, que les dalles séno-
niennes qui le recouvraient en partie sont là en transgression 
bien visible, comme d'ailleurs en plusieurs autres points de la 
bande albienne. 

En résumé, ce niveau est l'équivalent du niveau de Clansayes 
ou niveau de Rencurel et il confirme l'observation de M . Demay : 



la lacune des deux horizons supérieurs deTAlbien dans le mas
sif de la Grande-Chartreuse. 

P . R u s s o . — Sur la signification tectonique du Rif. 

Des dernières observations que j 'a i été amené à faire sur le 
Rif et de leur confrontation avec celles des divers auteurs qui 
ont fait en Espagne ou au Maroc des observations sur le ter
rain, ainsi qu'avec les dernières constatations de MM. Termier 
et Maury sur la Corse, il m.e paraît résulter que nous devons 
envisager les rapports du Rif avec les régions voisines de la 
façon suivante. 

1 ° La chaîne alpine venue du Sud des Baléares et se diri
geant vers l'Ouest se poursuit par la Cordillère Bétique et l 'Al-
garve jusqu'au Cap Saint-Vincent, sans qu'on puisse préciser sa 
route au delà. 

2° Dans la région située au N W de Gibraltar, elle se heurte 
de front contre l'extrémité en éperon de la Meseta marocaine 
cachée sous les atterrissements récents du Gharb et du Guadal-
quivir inférieur. 11 en résulte un partage des plis en faisceaux 
divergents, les uns continuant leur route vers l'Ouest, les autres 
s'infléchissant vers le Sud. 

3° Ces plis infléchis vers le Sud franchissent le détroit de 
Gibraltar et, serrés contre la Meseta marocaine sont obligés de 
se mouler sur son contour, ce qui les rejette vers l 'Est. Ils ren
contrent alors la région antérieurement plissée et même partiel
lement tabulaire de la Moulouya inférieure qui les oblige à se 
replier vers le Nord. Ils se terminent vers le cap Quilatès par 
des faisceaux étalés de plis qui meurent sur le bord de la mer en 
formant des éventails. Ce sont les faisceaux alpins ayant franchi 
le détroit de Gibraltar qui forment le Rif. 

4° La région occidentale ou du Gharb n'est pas charriée et 
les phénomènes en rapport avec le chariage ne commencent à se 
manifester qu'à l'Ouest d'une ligne passant à peu près par Tan
ger, Ouezzan, Petitjean, et s'infléchissant ensuite vers l'Est sui
vant l'axe du détroit Sudrifain. 

5° Le Rif ne doit pas être rattaché à l'ensemble atlasien qui 
est comparable à l'Apennin qu'il prolonge vers le SW. Il y a 
une séparation complète par toute la zone subtabulaire de la 
basse Moulouya, entré le Rif et l 'Atlas. Le Rif n'est pas apen-
nin, mais alpin. 

6° Je pense donc qu'il faut envisager le Rif comme l'expres
sion de la poussée du pays Gondwanien vers le N W provoquant 



le plissement de la zone méditerranéenne, mais avec butée de 
l'extrémité occidentale des plis en formation contre la pointe de
là Meseta marocaine, d'où bifurcation et décharge par une 
branche libre. 

7° Enfin il y a eu dans le Rif des plissemeuts antérieurs au 
paroxysme alpin, car on retrouve l'Helvétien tabulaire dans la 
vallée de l'Oued Amokrane, entre les branches les plus NE du 
Rif, celles qui meurent en s'étalant vers le Gap Quilatès. C'est 
seulement plus à l'Ouest que le Vindobonien est intéressé par 
ces plissements. Les plissemente se sont donc atténués dans le 
temps en allant de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire en rapport direct 
avec f'éloignement du point de bifurcation entre le Rif et le pro
longement E W des plis alpins vers l'Océan. 

Errata. — Le dernier délai pour l'inscription à l'excursion de la 
Société géologique de Bretagne dans l'Ardèche est le 10 mars et non 
le 19 comme cela a été indiqué par erreur dans le dernier Compte 
Rendu. 

A V I S 

U n e s o u s c r i p t i o n est ouver te a u x b u r e a u x de la 
S o c i é t é ( C o m p t e de c h è q u e s p o s t a u x n° 173-72) pour c o n 
tr ibuer a u x d é p e n s e s qu 'en tra îneront la p r é p a r a t i o n et 
la c é l é b r a t i o n d e s f ê t e s d u C e n t e n a i r e . L e s n o m s 
d e s souscr ip teurs figurent au Compte Rendu Sommaire 
a v e c l ' ind ica t ion , p o u r c h a c u n d 'eux , de la s o m m e v e r s é e . 
L e s souscr ip teurs p e u v e n t , s'ils le d é s i r e n t , garder l 'ano
n y m a t . 

M A T O N , P R O T A T F R È K E S , IMP. M C M X X I X . La gérante de la, Soc. Géolog. M™" L. M É M I N 



COMPTE KEN DU SOMMAIUK 

DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

N " 4. — P U B L I C A T I O N I H - M B N S U I * ( , L E . — A IION'N l ! M . , U N A N 1 IIO l ' H . — P I I I X DR CE N U M É l t O ; 1 l ' R . 

Séance du 18 Février 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE L»E M. PIELFRE TERMIER, PRÉSIDENT. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
Le Président proclame membres de la Société : 

MM. Gabriel Dichter, Directeur de la Revue Pétrolifère, 19, rue 
de Marignan, Paris, VIII, présenté par MM. L. Joleaud 
et P. Leiuoine. 

Comte, Elève à l'École Normale super., 45, rue d'Ulm, 
Paris, V, présenté par MM. L. Bertrand et L. Barrabé. 

2 nouvelles présentations sont annoncées. 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

M- Pierre Termier, Président 1.000 fr. 
Comité Central des Houillères de France. . . . 10.000 » 
M. L. Joleaud 200 » 
M. F. Laféteur 100 » 
M. H. Boiton 100 » 

Total de la l r 0 liste : 11 .400 fr. 
Le Trésorier : A. MERLE. 

Le Président fait part à la Société des remerciements chaleu
reux de M. R . S t a u b élu récemment vice-président. 

La Société a reçu en hommage de la Société géologique du 
Nord, une reliure artistique offerte par M. D e w a t i n e s et con
tenant les signatures des personnes présentes à la réunion 
extraordinaire de notre Société à Lille en 1927. 

M. PAUL LEMOINE présente de la part de M. J e a n n e l une bro
chure : La répartition géographique des Trechini souterrains. 
Esquisses paléogéographiques. Extrait de la Monographie des 
Trechinse, 3 e partie", L'Abeille, XXXV, 1«' déc. 1928. 

Ce travail est très intéressant pour les géologues en ce qu'il leur 
montre quelles sont les nécessités paléogéographiques, aux diverses 



époques du Tertiaire, pour permettre d'expliquer la répartition et les 
migrations de ces Coléoptères. Ces cartes pourront paraître assez dif
férentes de celles auxquelles nous sommes habitués ; mais il ne laut pas 
oublier qu'elles s'appliquent surtout à des périodes « géocraliques » 
pour lesquelles, faute de documents, les géologues hésitent à délimi
ter les contours des Terres et des Mers — Une carte très curieuse 
indique les « Massifs de refuge » des Alpes méridionales qui ont dû 
échapper aux glaciations quaternaires. 

C'est peut-être la première t'ois qu'un zoologiste essaye d'apporter 
un sérieux concours à l'œuvre des géologues. 

M. Ch . F i n a t o n dépose sur le bureau de la Société un t i rage 
à pa r t d 'une conférence qu'il a faite à la Bévue Pélro'Ufère sur le 
« Pét ro le en France », n° 22o, p . 13 à 2 1 , 1 car te , P a r i s , 1927. 

Il s'agit surtout d'une énuméralion aussi complète que possible des 
indices de pétrole connus en France et pour la plupart desquels de 
nombreuses demandes de permis ont été déposées dans ces dernières 
années. Tous ces indices ont été vérifiés et contrôlés et plusieurs son
dages ont été suivis et observés d'une façon continue; il était tentant 
d'essaver de classer toute les manifestations ainsi notées. Si l'on 
admet la théorie de la genèse des hydrocarbures, telle qu'elle a été 
définie par certains auteurs, à partir des formations lagunaires, toute 
imparfaite et discutable que soit cette théorie, on arrive à rattacher 
les manifestations relevées en France à deux périodes géologiques 
assez bien définies : c'est ainsi que des gisements tels que ceux de 
Gabian, certains indices des Pyrénées, les émissions de gaz de Vaux-
en-Bugey, etc., seraient en dépendance du Permo-Trias, alors que le 
gisement de Pechelbronn, les indices de la Limagne et du Pays de 
Cex seraient en dépendance de l'Oligocène supérieur ou du Miocène 
inférieur. L'idée directrice de la conférence était surtout de montrer 
que des résultats intéressants dans ce genre de recherches ne peuvent 
être obtenus qu'en serrant de très près le problème géologique qui se 
pose dans chaque région, ce qui n'est, malheureusement, p'as toujours 
le cas. 

M. G. Dol l fus a le plaisir de présen te r à la Société, au nom de 
M. Couffon e t au sien, l 'ouvrage su ivan t « A s u m m a r y of the 
Geology of Maine-et-Loire », qui a été rédigé à l 'occasion de la 
Réunion a A n g e r s de l 'Associat ion des Géologues ang la i s , du 12 
au 19 ju i l l e t 1928. 

On A ' trouvera la description de tous les terrains du département, 
avec des coupes typiques et des points d'extension, avec la liste des 
fossiles les plus caractéristiques. La série comprend 48 subdivisions 
avec 1'mdicalion de tous les progrès obtenus dans ces dernières années 
par nos collègues : L. et Ed. Bureau, Barrois, Milon, Kerl'orne, 



J. Péneau et par M. Couflbn lui-même. C'est M. Coutïon qui est le 
principal rédacteur en français de ce travail dont la traduction en 
anglais est due à plusieurs de nos collègues brilaniques qui y ont 
apporté une rapidité et une exactitude tout à fait remarquables et 
auxquels nous adressons tous nos remerciements : Prof. Morley Daves, 
G. S. S. Brown, D r Wells, Howart, Bennett. 

Des notes infrapaginales renvoient aux sources principales. La série 
typique de l'Ardenne se retrouve ici, presque au complet maintenant, 
peu à peu. Le Jurassique avec douze étages et de nombreuses zones 
va de l'Uettangien à l'Oxfordien. Les fossiles sont aujourd'hui bien 
connus grâce aux études de MM. Douvillé, de Grossouvre, Cossmann et 
Coufïon. L'étude du Crétacé a été avancée grâce à de Grossouvre, Per-
vinquière, Welsch. Quant au Tertiaire, M. Coufl'on a placé les Grès 
à Sabaliles dans le Bartonien inférieur; nous pouvons aussi les con
sidérer comme une formation compréhensive d'une longue durée. 

Les études sur les faluns sont trop récentes pour qu'il soit nécessaire 
d'insister, on y a recueilli de nombreux fossiles et les participants 
anglais se réservent de publier des notes et des photos complémen
taires dont nous reparlerons a l'occasion. 

M. I_. G l a n g e a u d offre à la Société les ouvrages suivants : 
<( Sur les premières éruptions néogènes dans le Nord delà pro

vince d'Alger, A. F. A. S. Congrès de Lyon 1926. 

Toutes les laves de la région littorale à l'Ouest d'Alger et une partie 
de celles situées à l'Est de cette ville, ont été émises au début du Néo
gène. Elles représentent les restes d'édifices volcaniques aériens et 
sous-marins, jalonnant la côte depuis Tènesjusqu'à Tizi-Ouzou. 

« Sur quelques gisements d'apatélite dans le Nord du départe
ment d'Alger », Bull, de la Soc. d'Hist. nat. de l'Afrique du 
Nord, t. 17, p. 257, déc. 1926. 

L'apatélite de ces gisements est en relation avec des roches éruptives 
burdigaliennes. Elle est très probablement due à une action fumerol-
lienne. Le gypse qui l'accompagne dans un de ces gisements est de 
même origine. 

« Contribution à l'étude stratigraphique du Pliocène et du Qua
ternaire de la région littorale à l'Ouest d'Alger », ibid., t. 18, 
pp. 27-32, janv. 1927. 

Les plissements tertiaires se sont prolongés jusqu'à la fin du Plio
cène dans le Nord de la province d'Alger et ont cessé ou diminué d'in
tensité au Quaternaire. On a donc une coupure tectonique séparant 
le Villafranchien du Sicilien, se qui permet de distinguer certains cail-
loutis pliccènes des poudingues formant les terrasses quaternaires 
avec lesquels ils avaient été confondus en plusieurs points. 

* 



M. J . L a m b e r t a l'honneur d'offrir à la Société Géologique de 
France, au nom de M. A. J e a n n e l une note préliminaire : Sur des 
Echinides tertiaires du Venezuela et de La Trinité et une note : 
Sur quelques Echinides jurassiques de la collection Renz. 

Dans cette dernière note sont décrites et figurées deux espèces nou
velles : Pseudodiadema Renzi du Toarcien du Tessin et Psephechinus 
Renzi du Toarcien de Corfou. Une autre espèce du Tithonique de 
l'île de Leucade appartient à une variété particulière du Tilhonia 
Iransversa D'OBB. 

Au nom de M. J e a n n e l et au sien une note préliminaire : 
Contribution à la connaissance des Echinides tertiaires des îles 
de la Sonde. 

11 se réserve de présenter quelques observations sur ce travail, lors 
de sa publication définitive, particulièrement sur le groupe des Sculptés 
de Desor. 

M. CH. JACOB offre de la part de l'auteur : L o u i s D a n g e a r d 
Observations de Géologie sous-marine et d'Océanographie rela
tives à la Manche. Ann. de l'Inst. Océanographique. Tome VI, 
fase. I, Paris, décembre 1928. 

Dans cet ouvrage, présenté récemment à la Faculté des Sciences de 
Paris comme thèse de doctorat, M. Louis Dangeard relate les observa
tions qu'il a pu recueillir de !921 à 1927, au cours des explorations 
sous-marines du « Pourquoi-Pas? », sous la direction du D 1 ' J . -B. Char-
cot. De très intéressantes constatations établissent l 'ouverture de la 
Manche occidentale, entre la Cornouailles anglaise et l 'Armorique, au 
Trias, au Lias, au Crétacé supérieur et au Nummulitique. C'est là une 
contribution straligraphique importante qui étend les résultats obtenus 
antérieurement par les dragages de VOithona au Sud d'Eddystone. Le 
Quaternaire, avec des matériaux transportés sans doute par les glaces 
flottantes, révèle aussi des particularités nouvelles. Enfin, dans un 
appendice océanographique, M. L. Dangeard complète son étude; il 
étudie le rôle des organismes perforants, en activité jusqu'à des pro
fondeurs qui dépassent 60 mètres, et il donne un premier aperçu sur 
la glauconie qui se l'orme actuellement dans les sédiments néritiques. 

Ces brèves indications soulignent l'intérêt du mémoire de M. L. Dan
geard. 

COMMUNICATIONS ORALES 

A . A m s t u t z . — Note préliminaire sur la géologie du Congo 
français 

En parcourant le Mayombe et d'autres régions qui s.'étendent 

J. N o t e p r é s e n t é e p a r M . J o l e a u d . 



plus au Nord et à l'Est, j 'a i observé certains faits qui apportent 
quelques éclaircissements sur la structure géologique de cette 
partie du Congo. 

J'ai notamment observé une singulière concordance d'allure 
tectonique entre le système schisto-calcaire du Niari et les for
mations quartzito ou gréso-schisteuses qui constituent son sub-
stratum. Dans le voisinage du Mayombe en effet les calcaires 
sont plissés et déversés au NE comme les schistes et grès eux-
mêmes, tandis (jue vers Sibiti, Makabana, Divenié, etc. les 
mêmes formations détritiques et calcaires s'étendent horizonta
lement. Autrement dit, les formations gréso-schisteuses plissées 
du Mayombe se retrouvent dans ces régions en stratification sen
siblement horizontale et y reposent simplement sur un vaste 
massif granitique ; elles n'y ont d'ailleurs rien de métamor
phique. Il est évident que le Mayombe a été le siège de plisse
ments répétés dans un même sens ; mais on voit que les derniers 
phénomènes tectoniques qui ont plissé et déversé au NE la série 
gréso-schisteuse supérieure du Mayombe et les calcaires qui lui 
font suite, se sont en quelque sorte limités à une zone littorale 
et n'ont pas atteint plus loin les mêmes formations, si ce n'est 
par la production de fractures parallèles ou perpendiculaires au 
sens de poussée. 

D'autre part, je me suis rendu compte qu'il faut distinguer 
dans le Mayombe plusieurs séries détritiques, subséquemment 
métamorphisées ou au contraire exemptes de métamorphisme. 
Seule une étude pétrographique serrée pourra établir certaines 
démarcations ; mais je puis d'ores et déjà signaler certains carac
tères conglomératiques qui précisent un peu les discontinuités 
à concevoir. Une telle discontinuité doit notamment exister 
dans le groupe des formations détritiques dont le métamorphisme 
est nul ou très restreint, comme le prouvent les galets calcaires, 
associés aux galets quartziteux et granitiques, que l'on trouve 
en inclusions dans les niveaux supérieurs de ce groupe. En 
outre les conglomérats de base à éléments granitiques qui me 
sont apparus dans les environs de M'Boulou, établissent une 
solution de continuité fondamentale entre le système le plus 
cristallophyllien du Mayombe et le socle cristallin, essentielle
ment granitique ou gneissique, qui affleure en divers points de 
la zone française. 

Ce socle cristallin se rattache sans doute au massif granitique 
qui occupe une superficie considérable dans les régions frontières 
du Congo et du Gabon, à des altitudes bien supérieures à celles 
du Mayombe. En plein centre de ce massif, à Moukagni, on 



retrouve encore des schistes cristallins qui sont évidemment les 
restes d'une couverture cristallophyllienne aujourd'hui disparue. 
Quant aux formations détritiques que l'on observe le long de 
l'Ogoué, de Franceville à Lastoursville, en stratification légère
ment ondulée, elles sont disposées sur ce massif granitique de la 
même façon que les formations gréso-schisteuses partiellement 
plissées du Niari. Il existe d'ailleurs entre elles une certaine 
analogie, que précisera peut-être l'étude comparative des roches 
que j 'ai recueillies. Les calcaires dolomitiques de Lastoursville 
ont les mêmes caractères lithologiques que ceux du Niari et 
ajoutent encore à l'analogie. Ils sont superposés à des grès repo
sant eux-mêmes sur le granité, disposition identique à celle que 
l'on observe en allant de M'Bigou à Divenié ou de Mossendjo à 
Makabana ; de même, les diabases qui ont traversé ces deux 
groupes de formations détritiques. 

Pour terminer l'énoncé de ces quelques faits, je mentionne les 
conglomérats à éléments calcaires et calcédonieux de la Rivière 
N'Guessé, à la base des formations sensiblement horizontales du 
Kundelungu que l'on rencontre en ces lieux et que l'on retrouve 
plus au Sud, en discordance manifeste sur les calcaires plissés de 
N'Tima. Ces dernières formations sont essentiellement gréseuses 
ou schisteuses, mais on y observe aussi de minces bancs calcaires, 
qui établissent certains rapports entre leur sédimentation et 
celle des calcaires sous-jacents, où l'.on remarque également des 
intercalations argilo-schisteuses. 

L o u i s G l a n g e a u d . — Note préliminaire sur la géologie et la 
pétrographie des roches eruptives de la région côtière entre 
Tipasa et Tenes 1. 

R. L é v y A l v a r è s . — Contribution à la géologie du Came
roun : sur la direction des plissements dans le massif cristallin. 

La partie du Cameroun située entre les rivières Sanaga et 
Nyong, à l'Est du méridien d'Edéa, ne paraît pas avoir jamais 
été étudiée au point de vue géologique. Les seules régions explo
rées jusqu'ici sous ce rapport étant principalement la région 
côtière jusqu'à Edéa, la partie actuellement sous mandat anglais, 
enfin, d'une façon fragmentaire les cercles de Yabassi et 
Banyo 2 . 

1. C e t t e n o t e p a r a î t r a a u B u l l e t i n . 
2 . D R G. G U I I . L E M A I N (in Abhandl. der Kgl. Preuss. Geol. Landesa.nsla.ll, 

Heft. 62) : Beiträge z. Geol. v . Kamerun, Berlin, 1909 . 

http://Landesa.nsla.ll


La mise en service du chemin de fer du Centre jusqu'au chef-
lieu Yaoundé et celle du tronçon à voie étroite Otellé-M Bal-
mayo (sur le Nyong) ne date que de 1927, et je fus chargé en 
1927-1928 de reconnaître la zone entre la Sanaga et le Nyong, 
desservie par ces deux nouvelles artères, principalement en vue 
de repérer des indices éventuels de substances minérales dont 
l'exploitation fût rendue possible par le voisinage du chemin de 
fer. 

Les affleurements naturels sont extrêmement rares, le pays 
étant uniformément recouvert d'une couche de latérite et d'une 
forêt épaisse. 

Les principales observations furent surtout les tranchées, car
rières et tunnels de la voie ferrée, ainsi que les rives des cours 
d'eau. 

Les formations rencontrées sont exclusivement : du gneiss à 
faciès très variable, passant localement, en se chargeant d'am
phibole, à des amphibolites ; des micaschistes ; le tout traversé 
de filons de pegmatite, de microgranite, ou de dômes grani
tiques formant saillies. Toute cette formation, extrêmement 
monotone, ne fait que prolonger la région au Nord de la Sanaga 
jadis étudiée par Guillemain {loc. cit.) ; elle se continue vrai
semblablement aussi au Sud du Nyong. 

Au point de vue tectonique, un fait se dégage avec netteté 
de l'ensemble des observations ; c'est une direction de plisse
ment très constante NNE-SSW, avec très fréquemment un 
pendage assez fort vers NNW. 

En quelques endroits les couches sont même relevées vertica
lement, des compartiments entiers paraissant avoir été soulevés 
et avoir joué les uns par rapport aux autres. Une série de failles 
limitent ces zones de dislocation et leur direction est en général 
perpendiculaire à celle des plissements. Les rivières ont en plu
sieurs endroits emprunté l'une ou l'autre de ces deux directions 
orthogonales. 

En somme, tout se passe comme si une violente poussée de 
direction NNW-SSE avait plissé et cassé ce socle de gneiss et 
de micaschistes, la direction de plissement étant précisément 
parallèle à la grande fracture du Golfe de Guinée, que jalonnent 
entre autres, les volcans de Fernando-Pô et du Mont Cameroun. 

J a c q u e s B o u r c a r t et J e a n L a c o s t e — Une traversée des 
Djeballas. 

Dans le but d'assurer la liaison entre les levers que l'un de 
nous entreprend sur la feuille d'Ouezzan et l'autre sur celle de 



Mouley Bouchta , nous avons d'abord fait q u e l q u e s courses 
c o m m u n e s d a n s . l e dj. Ouezzani. Nous avons ensuite entrepris 
une t raversée du centre du Djebe l , d'Ouezzan à Zoumi et de 
ce poste , en suivant le front, jusqu'à la Ke lâa des B o u Korra et 
Téroual . 

D'Ouezzan à Zoumi, l es l evers avaient déjà été a m o r c é s par 
l'un de nous (Bourcart) . L a route t raverse la l a m e I, e ssent i e l 
l ement formée de Lutét ien sous l eque l les marnes b l eues et le 
Trias apparaissent en fenêtres. A u col de B a b Aïn Ace l , ' nous 
avons pu observer la superposit ion de la l ame lutét ienne sur-
pl issée et c o m m e froissée à la série de la forêt d'Izarrène (Eocré-
tacé -Chat t i en , série II) . A Sidi K a ç e m B e k k a r , sur cette zone 
r epose , par l' intermédiaire d'une mince bande de cargneules 
tr ias iques , une k l ippe de calcaires gris clairs (Lias ?), analogues 
à ceux qui bordent ce t te zone à l'Ouest. 

Jusqu'à Zoumi, la route ne s'écarte guère du contact entre la 
zone II et la zone I (pied du massif d'Issoual). Nous avons eu 
l'occasion de reconnaître le b o rd sud du D j e b e l où il surmonte 
la dépress ion des Béni Mestara . L e s marnes b l anches luté-
t iennes r eposent en d i scordance , à Sidi R e d o u a n e , par l'inter
média ire d'une bande de calcaires l ias iques (?) ana logues à c eux 
de Sidi K a ç e m , e t c . , sur une sér ie de marnes pendant vers 
l'Ouest. Nous y ayons recuei l l i : 1° Amaltheus margaritatus 
MONTF., Lytoceras gr. fimbriatum, Lytoceras sp., Belemnites 
sp., B rach i opode s (Domérien) ; 2° Pseudogrammoceras fallacio-
sum BAYLE (var. Bingmanni DENCK) (Toarcien) ; 3° Harpoceras 
[Pleydellia) aalense ZIETEN ( A a l é n i e n ) 1 . 

Ce L ias reposé par l' intermédiaire du Trias sur les marnes 
b l eues , formant une courte écai l le autochtone . 

De Zoumi au poste de B a b Nefsi, la route traverse la m o n 
tagne formée de marnes lutét iennes (avec Lithothamnium) qui , 
au Tlé ta de B o u Tarboun, r eposent sur la série II (Crétacé-Oli
g o c è n e ) . Le contact , un peu au Nord de Mokr isse t , se fait par 
l' intermédiaire d'une l ame de Trias (ca lca ires , cargneules , 
gypse et oph i t e ) . 

L a série II (schistes et grès) se d éve l oppe très largement vers 
l'Est et l e Nord , à l'Est d'une l igne Mokr isse t - I rTadène , rejoi
gnant la rég ion de Ghéchaouen où e l le a été reconnue précé
d e m m e n t par l'un de nous 2 . A u Sud du pos te d'Acerdoun, nous 

1 . M. le Médecin-commandant Russe- signale à Redouanc Ludwigia, cf. Mur-
chisonœ, B.S.G.F. ( 4 ) , X X V I I I . fasc. 1 - 3 , sans indiquer si le fossile a été 
recueilli dans les calcaires (z. I) ou dans le Lias autochtone marneux. 

2. JACQUES BOUUCART. Note préliminaire sur la région d'Ouezzan (Maroc), cam
pagne de 1 9 2 S . C. R. somm. Soc. Géol. de France, 1 9 2 9 , 3, p. 3 4 - 3 6 . 



avons recuei l l i jdans les schis tes un exempla i r e d'ammonite , 
très écrasé [Hoplites ?). Une grande partie de cette sér ie appar
tient donc sans doute à l 'Eocrétacé . 

A partir de la K e l a a des B o u Korra , la zone II disparaît sous 
la mol lasse miocène qui constitue le s o m m e t de la Ke lâa . D'im
portantes venues de Tr ias , b i en v is ib l es sur le flanc sud, sont au 
contact . 

Cette mol lasse se pro longe vers le S E par les grès roux de 
Téroual (Miocène, cf. Russo , op. cit.) r eposant aux environs du 
pos t e sur l es marnes b l anche s nummul i t i ques . Cel les-ci const i 
tuent, au Sud, d e vas t e s affleurements que l'on traverse jusqu'à 
la route de Fez à Ouezzan. 

Avant d'atteindre l'Ouerr'a dans la région l evé e par l'un de 
nous (Lacos t e ) , e l l es d iminuent no tab l ement d'épaisseur. Sur 
la rive nord de ce t te r ivière , à la b a s e de s grands e s carpements 
terminant le pays m i o c è n e de s Béni Mesgui lda , e l l e s la issent 
apparaître un Crétacé (à faune valanginienne) qui prend plus 
d' importance à l'Est dans la haute va l l é e de cet oued . 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Ch. Thirion. — Sur le gisement métallifère de Trémuson 
(Côtes-du-Nord). 

A u point de vue méta l l ogén ique , la méta l l i sat ion du g i s ement 
de Trémuson correspond à un type re la t ivement peu profond, 
b i en mis en relief par la rareté du misp i ck e l et de la cha lcopy-
rite, par ce l le de la b l ende et par la pr édominance du sulfure de 
p l o m b . 

L'associat ion cuivre gr is-s idérose est part icul ièrement net te : 
L e s filons où, c o m m e gangue , la s idérose est fréquente, sont 
r iches en cuivre gris ; la panabase est rare quand cet te gangue 
carbonatée est , en m o y e n n e , subordonnée . 

L a minéral isat ion du g i s ement de Trémuson s'est effectuée en 
deux p h a s e s pr inc ipa les , faisant suite chacune à la formation de 
fractures t e c ton iques . La première v enue , de b eaucoup la p lus 
importante et la mi eux caractér isée ', minéral isé l es zones m y l o -
nit iques de l'éventail ; la s econde s'est d épos é e dans les acc idents 
du s y s t è m e or thogona l . 

1 . Ce sont les caractères de cette première venue métallifère qui ont été plus 
spécialement analysés précédemment. 



La première venue métallifère est ne t t ement postér ieure aux 
p h é n o m è n e s mécan iques d'où résultent les zones myloni t iques . 
Ses caractères sont ceux d'un rempl i ssage en que lque sorte injecté 
dans des roches parfois très é c rasées : au microscope les p lages 
i î loniennes ne portent , le plus souvent , aucune trace d'action 
mécan ique et l ' examen, entre niçois c ro i s é s , montre que le r é s eau 
cristallin du quartz filonien n'a subi , dans le cas généra l , aucune 
tors ion. 

Dans l 'ensemble , cette première venue a subi un r emani ement 
d'ordre mécan ique qui da te , très v ra i s emb lab l ement , de l 'époque 
de formation du sys t ème orthogonal . Çà et là , mais toujours de 
façon subordonnée , certa ines p lages de quartz filonien, parcourues 
de silice fibreuse secondaire , montrent , en lumière ana lysée , des 
ext inct ions onduleuses . Ai l leurs , mais rarement , la s idérose , nor
malement de large cr istal l isat ion, prend l'aspect d'une masse 
c o m p a c t e , jaunâtre , f inement saccharo ïde . A u microscope , cette 
roche remaniée se montre constituée par de très petits r h o m b o è d r e s 
en que lque sorte ba ignés dans un c iment de silice secondaire 
(silice fibreuse). L a structure est bréchi forme et l es r h o m b o è d r e s 
du c iment de la b r è che présentent f r équemment des contours 
arrondis et d é ch ique t é s . L.a silice secondaire entre , en m o y e n n e , 
pour 20 % dans la constitution de cette r o che . Par endroit , le 
premier r empl i ssage filonien remanié a donné naissance a une 
b r è c h e à grands é l é m e n t s . 

L e s recristal l isations de calc i te , de silice fibreuse et d'opale 
sont fréquentes dans le g i s e m e n t d e Tr émuson , mais , en m o y e n n e , 
e l l es n'y j ouent qu'un rôle très accesso ire . Assez souvent , la 
sil ice fibreuse (calcédonite) se charge d'hématite qui , à l'œil, 
t ache la roche d e p lages rouges . Ces dépôts sont très postérieurs 
à la mise en p lace de la première venue métallifère et sont, vrai
s e m b l a b l e m e n t , de l'âge ou plus récents que le dépôt de la 
d eux i ème minéral isat ion. 

Un puissant filon de quartz de direct ion N E de faible incli
naison (45°), de pendage N W , se d é v e l o p p e au voisinage immé
diat du g i s ement métallifère de Tr émuson (Pont des l i e s ) . Un 
autre affleurement très s emb lab l e existe sur le m ê m e a l ignement 
à i, S k m . au Sud-Ouest (Roche Cornet) . A l'œil, l e quartz est 
parfois ne t t ement bréchi forme. A u microscope , il est fréquem
ment écrasé et m ê m e cisail lé . A u vois inage d e ces filons, l es 
roches sont myloni t i sées . Ces deux d y k e s quartzeux paraissent 
de m ê m e âge que les filons minéral isés de m ê m e direction géné 
rale du g i s ement métallifère de Trémuson . 



A l f r e d C a r p e n t i e r . — Bechercìies sur les végétaux fossiles 
des argiles éocrétaciques du Pays de Bray ] . 

R e n é A b r a r d . •— Sur la pénétration des formes méditerra
néennes dans le bassin de Paris, au Cénomanien. 

Il est admis que. c'est p.'ir le détroit du Poitou qu'ont pénétré 
dans le bassin de Paris les Rudistes c énomaniens que l'on ren
contre dans sa parl ie sud-ouest 2 ; si cette expl icat ion peut être 
admise en ce qui concerne ces Mol lusques , il faudrait b ien se 
garder de l'appliquer à l 'ensemble des formes de la zone equato
riale qui ont pu à ce t te é p o q u e r emonte r vers le Nord . 

1° CAS DES RUDISTES. — On sait que les « bancs de la Butte » 
sont caractér isés par Turrililes cosUitus, Acanthoceras roloma-
gense et Scaphites œqualis ; ils appart iennent donc au C é n o m a 
nien supérieur. C'est au-dessus , dans les marnes à Ostracées que 
l'on a trouvé Capro/ina striala et Prseradiolites Fleuriaui. Cette 
position strat igraphique culminante des couches à Rudistes c é n o -
maniennes du bassin de Paris rend admiss ib le et m ê m e vra i sem
b lab l e la pénétrat ion de ces formes dans le bassin de Paris par 
le détroit du Po i tou . 

2° CAS DES OUHITOUNES. — Orbitolina concava est une e spèc e 
très répandue dans le Cénomanien du Sud-Ouest du bass in de 
Paris ; 0. conica-plana abonde dans le m ê m e étage dans la C h a 
rente-Inférieure ; on pourrait donc à première vue penser que 
c'est par le détroit du Poitou que les Orbito l ines , e s p è c e s essen
t ie l lement équator ia l es , ont pénétré dans le bassin de Paris . Or, 
une étude strat igraphique montr e qu'il ne peut en être ainsi . La 
transgress ion c énomanienne dans la Charente-Infér ieure , ne s'est 
en effet produite qu'au Cénomanien supérieur ; dans cette rég ion, 
l es premières c ouche s cré tacées fossilifères, au-dessus des g r a 
viers roux gross iers éga l ement c énoman i ens , qui les séparent du 
Juras s i que , renferment Orbitolina conica-plana, Turrililes cos-
talus, Acantlioceras rolomagense ; e l les appart iennent donc à la 
plus é l ev é e des trois zones à Turrililes é tab l i es dans le c é n o m a 
nien de Normandie , et qui s emb l en t avoir une extens ion assez 
généra l e . 

Si on cons idère maintenant l es couches à Orbitolina concava 
du Sud-Ouest du bassin par is ien , on voit qu'el les font partie de 
la zone à Turrililes luberculatus, très inférieure à la pr éc édente 

J. Cette note avec planches paraîtra au Bulletin. 
2 . É . H A v e . Traité de Géologie 2" partie, p. 1366. 



Il en résulte que les Orbitol ines abondaient dans cette région 
alors que le Cénomanien n'avait pas encore fait son apparit ion 
dans le Nord du bass in aquitaniea ; ce n'est donc pas par le 
détroit du Po i tou , qui ne jouait pas à ce m o m e n t là , que c es 
o rganismes ont pu é t endre leur aire d'extension vers le Nord . 

IL est très vra i s emblab l e que c'est en contournant le Massif 
Armor ica in qu'ils ont pénétré dans les régions septentr iona les , 
et cette opinion peut trouver une confirmation dans le fait de 
l 'existence de l ambeaux c énoman i ens à Orbilolina concava dans 
le Cotentin ; c e s Foraminifères ne se sont pas répandus dans 
tout le bassin de Paris , mais n'ont trouvé de condit ions favo
rables à leur d é v e l o p p e m e n t que dans sa partie occ identa le et 
sud-occ identa l e . De plus , ils n'ont pu s'y maintenir pendant toute 
la durée de la pér iode , au contraire de ce qui s'est produit dans 
les régions méd i t e r ranéennes . 

En résumé, le s imple j e u des communicat ions et des é changes 
par le détroit du Poi tou , ne peut suffire à expl iquer , si séduisant 
qu'il soit, l es incursions de formes équator ia les dans le bass in 
de Paris , et il y a l ieu d'envisager un itinéraire plus compl iqué , 
au moins à certains m o m e n t s . 

ERRATA. Dans le d e rn i e r c o m p t e r endu lire : 

P a g e 3 1 , d e r n i è r e l igne , c o n t e s t e , au l ieu d e : c o n s t a t e . 
P a g e 3 3 , 7 e l igne , S a n n o i s i e n , au lieu d e : P a n e r c i s i e n . 
D a g e 33 , 1 1 e l igne , de Launay , au l ieu de : d e Saunay . 

AVIS 
U n e souscription e s t o u v e r t e a u x b u r e a u x d e la 

S o c i é t é ( C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x n° 173-72) p o u r c o n 
t r i b u e r a u x d é p e n s e s q u ' e n t r a î n e r o n t la préparation e t 
la célébration des fêtes du Centenaire. L e s n o m s 
d e s s o u s c r i p t e u r s f igurent an-Compte Rendu Sommaire 
a v e c l ' i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n d ' e u x , d e la s o m m e v e r s é e . 
L e s s o u s c r i p t e u r s p e u v e n t , s'ils le d é s i r e n t , g a r d e r l ' ano
n y m a t . 

MAÇON, rnoTATFiuiiiiis, un-. MCMxxi.v. Lu q éru nie de InSoc. Géologique : M M 0 1 » . MKMTN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

DES S É A N C E S DE LA S O C I É T É G É O L O G I Q U E DE F R A N C E 

№ 5 . — P U B L I C A T I O N B I  . M E N S U E I . L E . — A B O N N E M . , UN A N : 3 0 l ' R . — P l l I X DE CE N U M É l l O : 1 F R . GO 

Séance du 4 mars 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE TERMIER, PRÉSIDENT. 

L e p r o c è s  v e r b a l d e l a d e r n i è r e s é a n c e e s t l u e t a d o p t é . 

L e P r é s i d e n t p r o c l a m e m e m b r e s d e l a S o c i é t é : 

M. Helge Backlund, Pro f esseur d e G é o l o g i e à l 'Univers i té d'Up

sala ( S u è d e ) , pré s ent é par MM. Vaïnô Tanner et E. W e g 

m a n n . 
M m e Philippe de Vilmorin, 80, rue d e l 'Université , Par i s , XVII , 

p r é s e n t é e par MM. L . J o l e a u d e t A . M i c h e l  L é v y . 

2 n o u v e l l e s p r é s e n t a t i o n s s o n t a n n o n c é e s . 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

2 e l i s t e . 

Repor t de la l i e l iste 11 .400 fr. 

M. L. Carez • • • 1 0 . 0 0 0 » 
M. P. Lemoine 1 .000 » 
M. Aguillon 3 0 0 » 
M. F. Delaîond 2 0 ° » 
M. H. Boursault 1 0 0 » 
M. E. A. Martel 1 0 0 » 

T o t a l . 23.100 » 

Le Trésorier : A . M E R L E . 

L e Président a le regret d'annoncer le décès de M . S a l l e s , 
ancien Inspecteur des Colon i e s , m e m b r e de notre Société depuis 
1890. M. Zürcher retrace en que lques mots la vie de notre regretté 
c o l l è g u e . 

M. G.F . DOLLFUS fait part du décès du paléonto log is te amé

ricain W . H . D a l i et remet la notice nécro log ique suivante : 

Il m'a paru utile d e pub l i e r en F r a n c e une not i c e sur le c o n c h y l i o 

l ogue et p a l é o n t o l o g u e a m é r i c a i n W i l l i a m H e a v y Dali qui vient d e 
mour i r à B o s t o n en 1927 et q u i fut pendant quarant e ans c o n s e r v a 



leur des collections du Musée national de Washington. Il s'est occupé 
beaucoup des coquilles fossiles et de leurs gisements. On lui doit un 
travail capital s u r le Tertiaire du Sud des Étals-Unis : Floride, Ala-
bania, iVI.iryland, Caroline, Virginie. Il s'est efforcé d'établir le synchro
nisme avec le Tertiaire européen par la détermination d'espèces repré
sentatives, mais non pas identiques. Il a sérieusement étudié la faune 
du versant pacifique, depuis l'Alaska jusqu'à la Californie, avec nom
breuses espèces également représentatives des formes européennes des 
divers étages du Tertiaire; entreprise dil'licile et qui n'a pas encore été 
jusqu'ici menée à bien. La faune du Japon est dans les mêmes condi
tions, et il faut partir des faunes vivantes pour en suivre l'évolution 
ancienne parallèle. 

Ou doit à Dali la meilleure classification que nous ayons des Pélécy-
podes, répartis en une centaine de familles parleurs affinités naturelles, 
mais qui ne se présentent pas comme phylogéniques. C'est une mise 
au point, l'aile par un maître, mais dont on sent fatalement les lacunes. 
Dali s'e.sl occupé beaucoup de nomenclature, et nous avons été obligé 
de le combattre souvent; il était « résurrectioniste », et il allait 
reprendre dans des travaux anciens, détestables, des noms obscurs poul
ies substituer à ceux correctement établis par des maîtres et consacrés 
par l'usage; c'est une partie de son œuvre, destinée à l'oubli, qui fera 
mieux ressortir ses belles recherches sur la Floride. 

M. E m m . d e M a r g e r i e présente le n° 3 du Bulletin du Ser
vice de la Carte géologique d'Alsace et de Lorraine (p . 143-301, 
e t pl . IX-XIII , Strasbourg, 1928) . Ce. fascicule , qui c o m p l è t e le 
t o m e I de la publ icat ion, renferme les m é m o i r e s suivants : 

M. Gignoux, Sur la découverte d 'un Rhinocéridé (Acerolherium cf. 
Filholi, OsBORxi dans les couche pétrolifères de Pechelbronn ; •— 
Lucien Meyer, Klude stratigraphique du terrain oligocène de la Maule-
Alsaee et du Territoire de Bell'ort ; — A. Briquet, La Terrasse à berge 
haute du Rhin moyen ; — Ch. Stevens, Note sur la morphologie du 
Grand-Duché de Luxembourg, interprétée d'après la Carte hypsomé-
trique à 1 / 2 0 0 . 0 0 0 de J . H A N S E N ; — J . 0 Haas et C. R. Hoffmann, 
L e gisement de calcaire asphallique de Lobsann et son origine. 

M. R a m i è r e de F o r t a n i e r offre à la Soc ié té une note intitulée : 
Prés ence d'Aspidiscus cfistalus dans les Corb i è r e s , Bull. Soc. H. 
nat. Toulouse, t. LVII , ¡928 , p . 2 J 6 - 2 9 8 . 

M. G. F. DOU.FUS présente le travail pos thume suivant de 
F . W . H a r m e r : Nouve l l e carte h y p s o m é t r i q u e des a m a s gla
ciaires et des b l ocs errat iques de l 'Angleterre . 

L a carte que je présente au nom de la famille de notre regretté 
collègue F. W. Harmer a été trouvée dans ses papiers après sa mort ; 



nous sav ions qu'il la p r épara i t d e p u i s l o n g t e m p s , ma i s nous ne la 
sav ions pas si a v a n c é e . P o u r l'établir, il a p a r c o u r u toute l 'Angleterre 
p endant b i en des mo i s c h a q u e a n n é e , d'abord en vo i ture , puis en a u t o , 
r e l evant partout la p r é s e n c e d e d é p ô t s g l a c i a i r e s , qui o c c u p e n t une si 
g rande é t e n d u e c h e z nos vo i s ins , ramassant d e s é c h a n t i l l o n s et r e che r 
chant leur o r ig ine , d épou i l l an t une vaste l i t t é r a t u r e ; et c'est au prof. 
P. K e n d a l l , son a m i , q u e nous d e v o n s la d e r n i è r e r é d a c t i o n d u 
t e x t e . 

L e s massifs m o n t a g n e u x qui ont été le po int de d épar t des argi les 
à b l o c a u x et des b l o c s e r r a t i q u e s ont d o n n é d e s m a t é r i a u x différents 
qu'on peut su ivre clans les v a l l é e s . 

Vo ic i la l iste de c e s po ints d'or igine : Au Nord les m o n t s C h e v i o t e t 
d e G a l l o w a y ; à l'Ouest le massif i m p o r t a n t des Lac s A n g l a i s , au 
c en t r e la l ongue cha îne p e n n i n e , puis les a p p o r t s l i t toraux d e la Mer 
du N o r d sur une g r a n d e é t e n d u e , c e u x d e !a Mer d'Ir lande d e l'Ile de 
Man v e r s le P a y s d e G a l l e s . L e Pays de Ga l l e s formait un massif g l a 
c ia ire sp é c i a l , ma i s m o i n s é t e n d u qu'on n'aurait pu s u p p o s e r . C'est la 
g rande va l l é e d e Y o r k s h i r e qui offre les d éb r i s les p lus m é l a n g é s et les 
p lus épa i s . Au Sud de N o r w i c h , les amas glac ia ires d i spara i ssent et le 
sol é ta i t l i b r e dans la va l l é e d e la T a m i s e , le K e n t et tout le Sud de 
l 'Angleterre y c o m p r i s le C o r n w a l l . La m a r c h e d e s débr i s é ta i t t o u 
j o u r s du Nord au Sud et c'est dans l'amas confus des h a u t e s v a l l é e s 
q u e s'est instal lé le r ég ime fluviatile ac tue l très différent du r é g i m e 
prég lac ia i r e c o m m e l'avait m o n t r é a n t é r i e u r e m e n t W. H a r m e r . 

M. A. B r i c h a n t offre à la Société l'ouvrage suivant dont il est 
l'auteur : Contribution à l'étude du Dévonien inférieur de l'Anti
clinal de Givonne et du flanc mér id ional du Syncl inal de l'Eifel 
au Sud de la va l l ée de la Sûre . Extr . des Ann. de la Soc. Géol. 
de Belgique, t. L I . Mémo i r e s . 

M. V . S t c h e p i n s k y offre à la Société un ouvrage intitulé : 
« L e s Régions pétrolifères russes », « L e s Press e s Universitaires 
de France . » 

Cet o u v r a g e r é s u m e d'une façon b r è v e mais c o m p l è t e les nombreux-
t ravaux d e s g é o l o g u e s russes en ce qui a trait à la g é o l o g i e des six 
rég ions pétro l i f ères russes , et c o n c e r n a n t tant la s t ra t igraph ie , q u e la 
t e c t o n i q u e , le m o d e d e g i s e m e n t et les p ropr i é t é s c h i m i q u e s des p é t r o l e s . 
L e s s ta t i s t iques d e p r o d u c t i o n sont b a s é e s d'après l'étude d e s j o u r n a u x 
t e c h n i q u e s russ e s . L e s car t es g é o l o g i q u e s et les tab l eaux s trat igra-
p h i q u e s c o m p l è t e n t le t e x t e . 



COMMUNICATIONS ORALES. 

A l b e r t B e t i m . — Le Brésil et la dérive des Continents L 

G. L e c o i n t r e . — A propos de deux notes de MM. Joleaud 2 

et Bourcart3 sur le Quaternaire du Maroc. 

J e t iens à é l ever une amica l e protestat ion contre ces deux 
not e s , car si l es auteurs rendent just ice aux observat ions que j 'a i 
recuei l l i es et pub l i é e s , ils m e citent d'une façon t e l l ement frag
menta ire qu'ils en arrivent à m'attribuer de s conclus ions qui n'ont 
j a m a i s été l es miennes . 

1° P. 2 1 . M. Bourcart m'accuse d'inexactitude en citant 
« d'après Genti l et Bo is te l » Pecten cf. planomedius et P. Jaco-
bœus aux grottes d'Hercule . Ces auteurs n'ayant pas cité ces 
e spè c e s dans leur note . C'est de première main , d'après l es 
échanti l lons de la miss ion Buche t conservés au laborato ire de 
Géo log i e du Muséum et é tudiés par moi que j e les c i te . 

2° P . 23 . M. Bourcart dit : à propos du grès de Raba t que 
« M. Leco intre avait pensé que les grès marins , autrefois cons i 
dérés c o m m e p l i o c ènes , représenta ient en partie du Quaternaire. 
. . . A m o n s ens , il n'y a aucun doute que tout l ' ensemble est de 
cet âge . » Il n'y a qu'à se référer à ma t h è s e 4 , p . 77, pour se 
convaincre que j e n'ai j ama i s dit autre c h o s e . 

3° M. J o l e a u d , p . 158, parle d'un « affaissement marqué par 
la formation de penchinas à Purpura haemastoma, avec interea-
lat ion de poudingues à Elephas antiquus ». J e t iens à rectifier 
le fait : c'est dans le poudingue de ba s e d e s calcaires gr é s eux de 
la carrière des Roches noires qu'ont été trouvé les restes de m a m 
mifères auxque l s j ' a i fait a l lus ion. 

4° Mais j e tiens à protester énerg iquement contre ce que m e 
font dire c e s auteurs au sujet du Quaternaire de Casab lanca , et 
n o t a m m e n t des calcaires à Trochita Irochiformis et Acanthina 
crassilabrum. 

1 . Cette note paraîtra dans le Bulletin. 
2. JOLEAUD. Contrib. à l'étude du Quaternaire dans le Maroc Atlantique. C.R.S. 

S.G.F., 1926, p. 156. 
3. BouncART. Premiers résultats d'une étude sur le Quaternaire marocain. 

B.S.G.F. {4), X X V I I , p. 8-33, 1927. 
4. LECOINTRE. Recherches géologiques dans la Meseta marocaine. Mémoires de 

la Soc. des Sciences naturelles du Maroc, n° X I V . 25 mars 1926. 



M. J o l e a u d (p. 137) déc lare « qu'ils ne sauraient être cons idérés 
à priori c o m m e correspondant à une ancienne l igne de r ivage 
quaternaire de 73-80 ni. , ainsi que le suggère notre confrère ». 
M. Bourcart : « . . .S i l es observat ions de notre confrère sont 
i m p e c c a b l e s , il s'est donné b eaucoup de mal pour le faire r e n 
trer- dans le cadre des théor ies c lass iques , ce qui n'a pas eu pour 
résultat de simplifier le s c h é m a . . . » Si m e s deux confrères 
s'étaient donné la p e i n e de m e lire jusqu'au bout , ils auraient 
pu s'apercevoir que , si j ' a i passé les faits ob s e rvé s par mo i 
au crible des théor ies c l a s s iques , ce n'est pas dans le but de 
les « faire col ler » mais au contraire pour montrer toute la 
faiblesse de ces théor i es et que j 'a i conclu ainsi, p . 88 : « 11 
s e m b l e donc qu'on doive se garder de général iser au sujet des 
l ignes d e r ivage et de terrasses de la côte occ identa le du Maroc , 
p . 8 9 . . . L e s mouvement s relatifs des divers points de la Meseta 
m a r o c a i n e . . . sont loin de se présenter c o m m e de s imples m o u 
vement s synchrones d'élévation et d'affaissement suivant d e s 
vert i ca l es . Cette région tabulaire s e m b l e , en effet, avoir subi 
un m o u v e m e n t de bascule qui , la soulevant du côté de l'Atlas, 
l'a aba i ssée dans sa part ie cô t i ère , favorisant ainsi l'invasion de 
la mer dans les R i a s . . . A priori, nous n'avons donc pas le droit, 
avant de les avoir suivies pas à pas le long de la côte at lant ique 
du Maroc, de supposer l'existence de l ignes de rivage occupant 
une alt itude dé t e rminée pour une époque donnée , et encore moins 
de l e s raccorder à ce l l e s de la Méditerranée d'altitude relat ive 
équiva lente ou à peu prè s . » Qu'on ne vienne donc plus m e 
poser en champion des « l ignes de r ivage » au Maroc. 

G. L e c o i n t r e . — Au sujet de la géologie du Rharb. 
Mes r e che r che s subséquentes ayant porté sur la Meseta maro

caine , on s e m b l e avoir oubl ié que j 'a i parcouru le R h a r b en 1914 
et publ ié en 1926 un aperçu sommaire de mes observat ions . 

Par e x e m p l e le D1' Russo 1 attribue à notre confrère M. Bour
cart la découver t e de l'âge p l iocène (ou post pl iocène) des c o n 
g l o m é r a t s d'Arbaoua. J e r evend ique la paternité de cette d é c o u 
verte 2 , b a s é e sur des arguments pa l éonto l og iques . 

M. P. Termier 3 a publ ié une très intéressante note sur la tec-

1 . P. Russo et M™" L. Rnsso. Premiers résultats de recherches sur le Rif occi
dental. B.S.G.F. (4), XXVIII , p. 1 R 6 . 

2. LECOINTRE. CR. AC. S e , t. 1 6 2 , p. 7 1 9 , 8 mai 1 9 1 6 et La Géographie, n° 2 , 
1 9 1 6 . 

3. P. TERMIER. Sur l'un des problèmes tectoniques du R'arb (Maroc). B.S.G.F. 
( 4 ) , X X V I I I , pp. 7 - 1 8 . 



tonique des environs de S o u q el A r b a du R h a r b , et je suis très 
heureux de le voir se rallier à l 'hypothèse du « Trias intrusif » 
dont étaient partisans ses p r é d é c e s s e u r s ; il cite MM. Br ives , 
Mrazec , Savornin et Y o v a n o v i t c h . J e tiens à rappe ler que dès 
1916 1 j e m'étais rallié à ce t te manière de voir et que j 'a i s ignalé 
no tamment la présence dans le Trias avec l es roches érupt ives , 
dont la fameuse syéni te , de paquets de r o che s cr i s ta l lophyl -
l i ennes (schistes et calcaires cr is ta l l ins) . . . et décrit la région 
c o m m e un « chaos d'argiles néogènes et de Trias intrusif mar
neux », c'est-à-dire préc i s ément les faits qui s emb l ent avoir le 
plus frappé notre confrère. Gomment exp l iquer cet état de c h a o s , 
ainsi que l'interférence de deux direct ions de p l i s s e m e n t ? J e 
crois qu'il faudra admettre que l e s p l i s s ements tertiaires du Maroc 
septentr ional se sont é tendus sur un long e space de t e m p s et 
qu'en plus des mouvement s alpins et post alpins déjà r econnus , 
il en faudra admet t r e d'antéalpins. En effet, quand on examine 
la coupe du Dj. Sidi Bou H a c h e m ? on voit l es mo l l a s s e s du Mio
cène (Burdigalien ?) en transgress ion sur l 'Ëocène et le Trias . 
Pas loin de là , les grès burdigal iens contiennent, r eman i é s , d'in
n o m b r a b l e s débr i s de marnes rouges tr ias iques . 

Des m o u v e m e n t s pr écoce s ont d'ailleurs eu l ieu dans le Pré-
rif. Dès 1 9 1 6 - , j 'a i s ignalé la curieuse posit ion qu'occupe sur 
le flanc S W du Dj. Nouilet l 'Helvétien vert ical en contact par 
son poudingue de bas e , avec le Jurass ique horizontal . M. Dagu in 3 

a figuré ce contact . Il le t ient pour mécan ique . J e le t i ens , au 
contraire pour strat igraphique et exp l i cab l e s eu l ement en admet
tant que les c ouche s jurass iques ont été 1° a m e n é e s à la ver t i 
ca le par un premier m o u v e m e n t , 2° arasées par la trangress ion 
he lvé t i enne , 3° l'amenées à l'horizontale par le m o u v e m e n t qui a 
a m e n é les mo l l a s s e s he lvé t i ennes à la ver t ica le . 

Si nous nous reportons de nouveau à la région de Souq el 
A r b a , nous voyons qu'à la faveur des m o u v e m e n t s an t émioc ènes , 
le Trias était déjà au jour . Dans les régions sj'nclinales le 
Schlier a dû se déposer d i r ec t ement dessus ou presque . Quoi 
d'étonnant alors que des p l i s s ements a lpins subséquents soit 
résulté ce m é l a n g e , que l que peu ordonné suivant des l ignes de 
p l i s sement , qui a tant frappé M. Termier . 

1 . LECOINTRE. CH. Ac. Se, t. 1 6 2 , p. 7 1 9 , 8 mai 1 9 1 6 e t L a Géographie, n° 2 , 1 9 ] 6 . 
2 . LECOINTRE. C R . A C . Se, t. 1 6 2 , p. 5 5 6 , 10 avril 1 9 1 6 . 
3. F. DAGUIN. Contrib. à l'étude géologique de la région prérifaine. Thèse 

1 9 2 7 , pl. XVII , fig. 2 . 



COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

G a s t o n A s t r e . — Brachyodus borbonicus à Castelnau d'Es
trétefonds. 

Caste lnau d'Estrétefonds, à 2 2 k m . au N de Toulouse , n'appar
tient pas à la liste c lass ique des local i tés où les mol lasses o l igo
cènes du Tolosan ont fourni des restes de Ver t ébrés . Noulet ne 
la ment ionne pas dans sa récapitulation des faunes du bassin de 
la Garonne ; Caste lnau se trouve dans la partie située entre 
Dieupenta le et P e c h b o n n i e u , pour laquel l e il ne connaît pas de 
f o s s i l e s 1 . Cabié n'en parle p a s 2 . La feuille de Montauban de la 
Carte géo log ique de France ne la cite pas davantage c o m m e 
g i s ement . 

Or, l e s « terriers » des br iqueter i es qui entail lent le co t eau de 
Caste lnau d'Estrétefonds, sur la rive droite de la val lée de la 
Garonne , aux abords imméd ia t s du vi l lage , ont livré que lques 
débr is de Mammifères , qui ont été recueil l is sur l es l ieux par 
M. P . de Brun et donnés par lui en 1 9 2 8 au laboratoire de g é o 
logie de la Faculté des Sc i ences de Toulouse . 

L e s p i è c e s , incluses dans une gangue de mol lasse gréseuse 
line, se rapportent à deux e spè c e s : 1° un fragment de mandi
bule gauche de Rhinocér idé de grande taille, avec les deux der
nières M en p lace , M 2 et M 3 ( longueur de M.2 : i o m m . ) , i d en
t iques à ce l l es à'Acerotherium Filholi OSBORN ; 2 ° un fragment de 
mandibule gauche d'Anthracothér idé , avec M 3 inférieure très 
usée , pourtant reconnaissab le à ses deux l obe s suivis d'un talon 
postér ieur pincé à sa base et déjeté en d ehor s , ce qui est un 
attribut du genre Brachyodus, et dont les d imens ions (longtieur 
de M 3 : 3 0 m m . ; largeur : 1 3 m m . ) caractérisent l 'espèce borbo
nicus GERVAIS. 

La présence &Acerotherium Filholi, fréquent dans le bassin 
sous-pyrénéen , fait penser de préférence au S tampien . Cel le de 
Brachyodus borbonicus est autrement probante quant à la stra
t igraphie . L'espèce n'a guère été connue pendant l ongt emps que 
du S tampi en supérieur de Marsei l le et de S a i n t - P o u r ç a i n 3 . 

1. NOULET ( J . - B . ) . De la répartition straligraphique des corps organisés fos
siles... 1861. Mém. Acad. Se, Iriser, et B. L. de Toulouse, 5« série, t. V, p. 125. — 
Cf. pp. 21-25 du tiré ù part. 

2. CABIÉ (Edmond). Les temps géologiques dans la région comprise entre Albi 
et Toulouse, 1892, Revue du Tarn, p. 251. 

3. DEPÉRET (Charles). L'histoire géologique et la pliylogénie des Anlhracothé-
ridés, 1908, CR. Acad. Se, t. 116, p. 158. 



Étant donnée la confusion qui a souvent embroui l l é l'emploi des 
t e rmes « S tampi en , Chatt i en , Aquitanien », sans oubl ier « Oligo
cène supérieur », on pouvait se d e m a n d e r que l l e était la posi t ion 
de ce S tampien supérieur par rapport au Calcaire blanc de l 'Age-
nais , pris c o m m e repère . La m o n o g r a p h i e de M. Viret sur les 
faunes de la L imagne b o u r b o n n a i s e 1 préc ise ce point . L'horizon 
de Marseil le n'y est pas révisé ; mais celui de Sa int -Pourça in-
sur -Besbre y est localisé dans le niveau inférieur des grès de 
Vaumas , attribué au Stampien m o y e n . L'auteur ajoute à la liste 
d e s g i s ements celui de Pyr imont -Cha l l onges , où l'espèce avait 
été s ignalée in i t ia l ement sous le nom de porcinus, et qui est 
aussi du Stampien m o y e n , au-dessous du Chatt ien à Hélix 
Ramondi. 

L e s mo l l a s s e s exp lo i t é e s par les br iqueter i es de Caste lnau 
d'Estrétefonds doivent donc être pa l éonto l og iquement rapportées 
au Stampien vrai (parties m o y e n n e et supérieure de l'étage) , à 
un niveau inférieur à celui du Calcaire blanc de l'Agenais à 
Hélix Ramondi (Chattien s. str. ou Aquitanien inférieur, suivant 
l e s auteurs) . Cet te conc lus ion strat igraphique est conforme à 
ce l l e que j'ai formulée pour le gîte fossilifère de Dieupentale 2 , 
situé c o m m e celui de Caste lnau dans l'éperon mol lass ique c o m 
pris entre Garonne et Tarn. 

L a répartit ion géograph ique de Brachyodus horhonicus, sur
tout connu en Provence , en L imagne bourbonnaise et aux confins 
de la Savo i e , est ainsi à é tendre au bassin s ous -pyr éné en . A u 
Sannois ien existait déjà aux environs de Toulouse un Brachyo
dus plus petit , le Br. porcinus 3 . L e Br. horhonicus l'a re layé 
sur p lace au S tampi en . Ces deux formes de p e t i t s 'Brachyodus 
o l igocènes se met tent b ien en- série et la d eux i ème peut être 
cons idérée c o m m e descendant de la p r emiè r e , avec d'autant plus 
de raison que l'on connaît en d'autres l ieux des formes intermé
diaires dans les niveaux intermédia ires ''. Plus tard, au Burdiga-
l ien inférieur, c'est le grand Brachyodus onoideus qui fréquen-

1 . VIRET (Jean). Les faunes de Mammifères de l'Oligocène supérieur de la 
Limagne bourbonnaise, 1 9 2 9 . Ann. Univ. Lyon, nouvelle série, I, fasc. 4 7 . — Cf. 
pp. 3 2 , 2 8 4 - 2 8 5 . 

2. ASTRE (Gaston). Sur la présence d'un Hyœnodon dans les mollasses qui 
bordentla rive droite de la Garonne, 1 9 2 6 . Bull. Soc. gêol. Fr.,i° série, t. 2 6 , 
pp. 3 8 9 - 3 9 3 . 

3 . ASTRE (Gaston). Le Brachyodus porcinus de Briatexte et les caractères de 
la mandibule des petits Brachyodus oligocènes, 1 9 2 6 . Bull. Soc. Hisl. nat. Tou
louse, t. LIV, pp. 3 3 7 - 3 4 4 , pl. l-II. 

4. ASTRE (Gaston). Sur des molaires litigieuses de Brachyodus conservées au 
British Muséum, 1 9 2 6 . Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, t. LIV, pp. 1 5 3 - 1 5 6 . 



tera la va l l é e de la Garonne . La faune d'Anthracothéridés en 
généra l et de Brachyodus en particulier a donc bien été repré
sentée entre le massif Central et les P y r é n é e s . 

E d o u a r d R o c h . — Sur un gisement de Silurien dans le Haut-
Atlas occidental marocain. 

L a série l i tho log ique hercynienne du Haut-Atlas maroca in 
pré s ente un niveau assez constant de schis tes argileux et char
b o n n e u x noirs et de schis tes verts . 

J e l'ai ob s e rvé sur le versant N de la chaîne , dans le cours 
inférieur de l'Asif el Melh, entre Imi n'Tanout et Amismiz , puis , 
dans le m o y e n et haut oued Seksaoua ; sur le versant S. , à 
proximité du vi l lage de Tagodicht , dans les Ida ou Zal , c'est-à-
dire au N. W. de Taroudant . 

En ce point , j 'a i trouvé des fossiles, dont l 'examen a été fait 
avec beaucoup d'amabilité par M. P . Pruvost , que j e me p e rme t s 
de remerc ier b i en v ivement ici . Malgré le mauvais état de c o n 
servation de m e s p i è c e s , M. Pruvost a pu reconnaître : un Grap-
tol ite (cf. Diplograptus ou Climacograptusl), un Tri lobite : Pla-
coparia cf. Zippei BOECK, puis , Stropheodonta tenuissime-striata 
M ' C O Y , Bellerophon sp . et un Crinoïde. 

Il s'agit, d'après M. Pruvost , de Silurien certain; c'est vrai
s e m b l a b l e m e n t de l'Ordovicien supérieur ou du Goth landien 
inférieur. 

Ces sch is tes sont, dans la série s trat igraphique , au-dessus d'un 
e n s e m b l e comprenant no tamment des calcaires phyl l i teux (djebel 
R-guita) que l 'on peut rapporter prov iso i rement au Cambr i en , 
quo ique j e n'aie pu y découvrir de fossiles ; mais ils sont b ien au-
dessous des miche s à Orthocères et des ca lca ires à en troques du 
col des Bibaoums ( F e r k er Rih) rapportés par Brives avec doute 
au Silurien supérieur. 

Ces sch is tes argi leux avaient été vus par ce savant dès 1906, 
mais il les interprétait c o m m e carbonifères Leur nouvel le attri
bution modifie donc aussi d'une façon no tab l e , l'interprétation 
t e c ton ique de la chaîne . 

R . de J o l y et G, D e n i z o t . — Note sur les conditions d'établis
sement des grottes du Dragon, Région de Manacor [Majorque, 
Baléares). 

L e s grottes c é l èbre s de Porto-Cristo 1 sont ouvertes non loin de 

1. Voir : E. A. MARTEL, Les grottes du Drach, Annales Club Alpin Français, 
t. X X I I I . 



la m e r dans les ca lca ires miocènes ; e l l e s s'alignent du S E . au 
NW. à partir de la Cala Murta, où se trouve une source 
sous -mar ine . Leur particularité essent i e l l e est d'aboutir à une 
série de lacs souterrains plus ou moins sa lés et situés à peu 
près au niveau de la mer : le lac Martel , qui arrive à 90 m . de 
ce l l e -c i se tient à son niveau et son fond descend jusqu'à 9 m . ; 
sa salinité est 1/4 de ce l l e de l'eau de mer . 

Une ancienne théor i e attribuait le c r eusement des grottes à 
l'action de la mer , déferlant lors des t e m p ê t e s ; son impossibi l i té 
mécan ique nous la fait abandonner et r emplacer par ce l le d'une 
submers ion après coup de galer ies creusées par l'eau courante . 

A u cours de nos explorat ions spé l éo l og iques , nous avons c o n s 
taté, dans le lac Martel et le lac des Dél i ces , la présence de n o m 
breuses concrét ions submergé e s jusqu'à des fonds de 6 m . au 
moins : Sta lagmites n o y é e s en totalité ou en partie , stalactites 
avec pointes p longeant dans l'eau, pi l iers immergé s à la bas e . Il 
est incontestable que ces concrét ions n'ont pu se constituer qu'en 
d e h o r s de l'eau, alors que ce l l e -c i n'occupait pas l es grot t es . 

De p lus , ces concrét ions présentent au ras de l'eau (spéciale
ment dans la zone de 20 c m . où se font les variat ions habi tue l les 
de la surface) des é larg issements en « massues » ou en « t a b o u 
rets » : ces é larg issements proviennent de la précipitation du 
calcaire au contact de l'eau sa l ée et ne se sont jDrésentées à nous , 
du moins de façon nette , à aucun autre niveau ; ils attestent une 
longue pér iode de fixité du niveau actuel . 

Ces observat ions prouvent que c es grot tes ont été creusées 
l orsque la mer occupait un niveau plus b a s que l'actuel (9 m . au 
moins et p r o b a b l e m e n t plus) qu'el les ont été submergées par la 
transgress ion récente et que ce l l e -c i est à un niveau stationnaire 
(20 cm. ) depuis assez l ongt emps . 

V . A g a f o n o f f et V . M a l y c h e f f . —- Le lœss et les autres 
limons du plateau de Ville juif1. 

Nos r e cherches sur l es l imons quaternaires du plateau de Ville-
juif (étude des c o u p e s , ana lyses c h i m i q u e s , mécan iques et 
microscop iques) nous ont permis de mettre en év idence les 
points suivants : 

FAURA Y SANS, Cuevas de Mallorca ( X I V 0 Gong. Géologique International, 
Madrid, 1 9 2 6 ) . 

II est remarquable que les plans insérés dans ces ouvrages figurent les piliers 
noyés dont nous parlons : mais les auteurs n'ont pas vu ou noté l'intérêt du fait. 

1. Cette note avec 4 planches paraîtra au Bulletin. 



1° L'analogie de compos i t i on ch imique et de la structure 
phys ique des couches supérieures de l'ergeron du plateau de 
Villejuif et ce l l es d e s lœss typiques de s autres régions de France 
et des pays é t rangers . L'origine éo l i enne des lœss de ce pla
t e a u , qui se sont formés, c o m m e tous les lœss typ iques , autre
fois, dans une région de s t e p p e s . 

2° La formation de la terre à br ique par la décalcification de 
l'ergeron sous l'influence d'un changement du cl imat d evenu 
plus humide et le r emaniement de ce t te formation par le ruissel
l ement au moins dans la partie septentr ionale du p la t eau . 

3° La possibi l i té de rapporter à l'assise supérieure les quatre 
niveaux de cail loutis et le fendillé ; et la possibi l i té de comparer 
ces cai l loutis avec les couches de terres enterrées des lœs s des 
environs de Be lgrade et de la Russie du S W . 

4° L e rôle prépondérant du ruisse l lement dans la genèse des 
l imons de l'assise inférieure du plateau de Villejuif et l 'absence 
c o m p l è t e de dépôts éo l iens dans cette ass ise . 

P . de B r u n . — Note sur le Bathonien de Montchaud près de 
Saint-Brès [Gard). 

Ce g i s ement a déjà fait l'objet d'une é tude sommaire parue 
en 1909 Depuis cette é p o q u e , des r e cherches minutieuses et 
mult ipl iées m'ont permis d'y reconnaître les trois zones suivantes , 
caractér i sées par leurs faciès spéc iaux et de nombreuse s A m m o 
ni tes . Ce sont de bas en haut : 

Zone I. Calcaire à enlroques et à nombreux grains de quartz jau
nâtre et décomposé, renfermant : 

Phylloceras flahellalum NEIIM. — P. Kudernalschi v. H A U E R . — 

Lytocëras tripartilum R A S P . — Cadomiles Dauhenyi GEMM. - Crecte-
lohatus v. H A U E R . — Parkinsonia sp. — Morphoceras gr. polymor-
phumd'ORB.— Perisphinctes acuticosla R O E M . — P. cf. arhustiçjerus 
CI'ORB. — P. fusciacensis L I S S A J . — P. cf. leplus GEMM. — P . Moorei 
O P P E L . — P. pseudoannularis LISSA.I . — P. rolundatus ROEM. —OEco-
Irausles serriç/erus W A A G E N . 

Zone II. Calcaire gris bleu, dur, pétri de grains de quartz, en couches 
souvent démantelées, renfermant : 

Phylloceras flahellalum N E U M . — P. /fu/ifAi NEJJM. — Cadomiles Dau
henyi GEMM. — Perisphinctes aculicostala ROEM. — P . fusciacensis L I S 

S A J . —• Oppelia tenuistriala DE G R O S S . — OEcotraustes serrigerus 
W A A G E N . — OE. suhfuscus W A A G E N . — Heclicoceras Haugi P O P . H A T / . . 

1 . ROMAN et DE BRUN. Jurassique inférieur et moyen des environs de Sainl-
Ambroise. Ann. soc. Linn. Lyon(l. L V I , 1 9 0 9 ) . 



— Oxycf.rites latilobalus W A A G . — 0. fuscus QUEENSTEDT (type et 
variétés). — 0. nivernensis DE G R O S S . 

Zone III. Marno-calcaire brunâtre, avec quelques grains de quartz, 
à fossiles enchevêtrés et souvent brisés, renfermant : 

Cadomil.es Daubenyi GIÎMM. —Sphœroceras hullatum D ' O R B . — Sph. 
•iiievicuin ROEM. — Sph. microsloma D ' O R B . —Cosmoceras Julii D ' O R B . 

—Strenoceras hisl.ricoides'RoLUEn. —Macrocephal i les macrocephalus 
SCHLOTII. — M. Lu m idu s R E I N . — Morphoceras dimorphum D ' O R B . — 

Cadoceras modiolare D ' O R B . — Perisphincles aculicosla R O E M . — P. 
Balinensis N E U M . — B. funalus O P P E L . — P. L e u z j T I L L S . — P. Moorei 
O P P E L . — P. patina N E U M . — P. rotundalus ROEM. — P. sciuloides 
G I U M . — P. subhackeriœ D ' O R B . — P. tenellus SIEM — Proplanu-
lites sp. — Oppelia cosíala ROEM. — Hecticoceras retrocoslalum 
DE G R O S S . 

Ces trois c o u c h e s , dont l'épaisseur totale ne dépasse pas en 
m o y e n n e 1 m . 50 et qui constituent inconte s tab l ement des dépôts 
de r ivage , r eposent sur une barre de calcaire à entroques ba jo -
c i en . El l es sont surmontées par une forte épaisseur de marnes 
gr ises , s è che s , sans fossiles, surmontées e l l e s - m ê m e s , un peu plus 
en retrait, par les marnes grises du Cal lovien inférieur avec leur 
faune typ ique , analogue à c e l l e s de Naves et La Voulte ( A r d è c h e ) . 

Il ne peut y avoir aucune confusion éntre l e s fossiles du Bathon i en , 
toujours calcaires et ceux du Cal lovien inférieur, toujours p}'riteux. 

Ces trois zones du Bathonien nous paraissent correspondre assez 
b ien à ce l l es du Fu lie rs-Fart h (I), Bradford clay (II) et Cornhrash 
(III), d'Angleterre , Normandie , Nord et Ouest de la F r a n c e , 
d'après les derniers travaux de MM. Bigot , Guil laume et Mercier 
(de Caen) , Dutertre (de Bou logne ) , A . de Grossouvre (de Bourges ) . 
E l l e s nous s e m b l e n t ident iques au Bathonien inférieur, m o y e n 
et supérieur de ce dernier auteur qui, avec M. Rol l ier (de Zurich) , 
a bien voulu corriger et complé t e r mes dé terminat ions . 

J e crois que c'est la première fois qu'est s ignalé , dans le Midi 
de la France , un e n s e m b l e bathonien de ce t te impor tance . Dans 
le m é m o i r e détai l lé qui prendra rang dans la série de m e s Études 
géologiques et paléontologiques des environs de Saint-Ambroix 
[Gard) j e m'étendrai davantage sur leur signification, mais j e veux 
encore s ignaler qu'outre l es A m m o n i t e s , l es couches II et III r en 
ferment de nombreuse s B é l e m n i t e s , que l ques Gas t ropodes et Pélé~ 
c y p o d e s , de n o m b r e u x Echin ides et Crinoïdes , et enfin une série 
de plus de 30 e s p è c e s de Brach i opode s , présentant un curieux 
m é l a n g e de i o rmes a lpines [Antiptychina bivallata, sulcifrons, 

1. Bull. Soc. Et. se . nat. Nîmes., 1 9 1 9 - 1 9 2 6 . 
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Rhynchonella solitaria, Glossothyris curvifrons, etc.) et d'espèces 
du Cal lovien de l'Ouest [Terebratula dorsoplicata, Glossothyris 
Chartroni, Rhynchonella Oppeli, triplicosa, e t c . ) , mé l ange ana
logue à celui signalé à L a Voulte (Ardèche) par MM. R o m a n et 
Sayn '. 

RÉUNION E X T R A O R D I N A I R E DE 1929 

M. Bigot a adressé à la Société le p r o g r a m m e suivant pour la 
réunion extraordinaire de la Société en 1929. 

« L e s excurs ions que j e propose pour la réunion extraordi 
naire de 1929 auraient pour objet : 

1° L'étude du Gambrien de Normandie , de ses re lat ions , de 
ses variations de faciès. 

2° L'étude des formations pa l éozo ïques et des r o c h e s é rup-
t ives de la Hague , ainsi que de leurs dis locat ions . 

L a réunion se p lacerai t autour du 15 s e p t e m b r e , pour que 
l'organisation des séjours et des transports ne soit pas gênée par
la saison tourist ique et ba lnéa i r e . L a date préc ise sera fixée en 
tenant c o m p t e de l'heure des basses m e r s , parce que cer ta ines 
courses comprennent l'étude des roches l i t torales . 

L a réunion commencera i t à Gaen, d'où on étudierait la coupe 
é ta lon des val lées de l'Orne et de la La ize , entre Brettevi l l e -sur-
Laise et May-sur-Orne, puis la coupe de la zone boca ine qui 
montre la substitution d'un faciès schisteux au faciès arénacé du 
s o m m e t du Cambr i en . 

On se transporterait ensuite à Cherbourg pour étudier les 
cong loméra t s de base du Gambr i en , l es substitutions de faciès 
du Cambr i en , l es régions de roches é c ra s é e s , la série si lurienne 
de la Hague , ses roches érupt ives , s es d is locat ions . 

On descendrai t au Sud vers Carteret , en étudiant les b r èches 
p r é cambr i ennes et leurs re lat ions avec l es cong loméra t s c a m -
br i ens , le d é v e l o p p e m e n t du faciès s ch i s t eux , les re lat ions avec 
l'Ordovicien, les calcaires à Archœocya th id é s et à Tr i lob i tes . 

L'étude des régions d e Coutances et de Ses say permet tra i t 

1. Monog. ,Iur. moy. La Voulte (Rhône). Trav. lab. géol. Fac. Lyon. XIII, 
1928. 



de comparer les r oches éruptives et le Cambr i en avec les m ê m e s 
é l éments du Cap F r é h e l où l'âge de grès s e m b l a b l e s à ceux de 
L e s s a v a été r emis en ques t i on . 

L a local ité de la Meaufï'e, près de Sa int -Lô , serait visitée pour 
examiner l es calcaires précambr i ens et leurs relations avec les 
schistes br iovér i ens . 

La réunion se terminerait à Granvi l le , pour l'étude du Br iové -
rien et part icul ièrement du poudingue br iovér i en à ga le ts de 
granite , phtani tes , e tc . 

L a réunion durerait au plus 7 j ours . » 

AVIS 

U n e souscription est o u v e r t e a u x b u r e a u x d e la 

S o c i é t é ( C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x n° 173-72) p o u r c o n 

t r i b u e r a u x d é p e n s e s q u ' e n t r a î n e r o n t la préparation e t 

l a célébration des fêtes du Centenaire. L e s n o m s 

d e s s o u s c r i p t e u r s f igurent a u Compte Rendu Sommaire 

a v e c l ' i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n d ' e u x , d e la s o m m e v e r s é e . 

L e s s o u s c r i p t e u r s p e u v e n t , s'ils le d é s i r e n t , g a r d e r l 'ano

n y m a t . 

L a S o c i é t é G é o l o g i q u e d e F r a n c e m e t e n v e n t e u n e col
lection complète d e s o n Bulletin ( 1 8 3 0 à 1 9 2 6 ) . P R I X 

NET, sans aucune remise, 2 0 . 0 0 0 fr. 



C O T I S A T I O N S 

L e s m e m b r e s de la Société en retard dans le paiement de leurs co t i sa 
tions sont instamment priés d'en envoyer le m o n t a n t dans le plus bref 
délai (Chèques postaux, Paris , n° 1 7 3 - 7 2 . — Mandat. — Chèque. — 
L e t t r e c h a r g é e , e t c . ) . 

L e Trésor ier r emerc i e v ivement ses confrères qui ont versé 
leur cot isat ion 1929, soit 100 fr., au début de l'année et prie 
ins tamment ceux qui ne l'ont pas fait encore de ne pas at tendre 
une lettre de rappe l , ce qui est très onéreux pour notre Soc ié té . 

Ceux qui désirent recevoir leur reçu par la poste sont priés 
d'ajouter au montant de la cotisation la s o m m e de 75 cent imes 
pour la France et 1 fr. 75 pour l'Etranger. 

L e B u l l e t i n d e l ' a n n é e n ' e s t a d r e s s é d'office q u ' a u x s e u l s 
m e m b r e s de l a S o c i é t é qui o n t v e r s é l e u r c o t i s a t i o n . 

TIRAGES A PART 

Bulletin. 

L e s auteurs r e ço iv en t g ra tu i t ement , sous c o u v e r t u r e p a s s e - p a r t o u t , 
50 t irages à part de l eurs c o m m u n i c a t i o n s i n s é r é e s au Bulletin. — 
Ce n o m b r e n'est pas a u g m e n t é pour les notes en c o l l a b o r a t i o n , les 50 
tirés à part sont répart i s e n t r e les a u t e u r s . Si l'on dé s i r e d e s c o u v e r 
tures avec titre i m p r i m é ou un n o m b r e plus i m p o r t a n t de t irages à 
part , il faut en faire la d e m a n d e au Sec r é t a r i a t d e la Soc i é t é et d e p r é 
f é rence par écrit e n t ê t e d e s m a n u s c r i t s . 

Comptes rendus sommaires. 

Il n'y a pas de t i rages à par t gratuits p o u r les notes insé r é e s aux 
Comptes rendus sommaires, les auteurs p e u v e n t en faire faire à l eur 
frais, ma i s le Secré tar ia t d é c l i n e toute r e s p o n s a b i l i t é p o u r c e u x qui ne 
s e ront pas d e m a n d é s d'une façon très apparente en tête des communi
cations. 

MAÇON, pnoTATPnfeims, IMP.MCM.XXIX. La gérante de laSoc. Géologique : M M « L . MKMIN. 
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Table générale et analytique de la l r e Série, par M . L . GAREZ F r . 

1843-1844 
1844-1845 
1845-1846 
1846-1847 
1847-1848 
1848-1849 
1849-1850 
1850-1851 
1851-1852 
1852-1853 
1 8 5 3 - 1 8 5 4 
1854-1855 
1855-1856 
1856-1857 
1857-1858 

8 8 4 + 3 3 p. 12 pl. E p . 
780 p. 20 pl E p . 

Pl E p . 
10 pl E p . 

I 
I I 

III 830 p. 
IV 1476 p. 
V 676 p. 

748 p. 
824 p. 
654 p. 
644 p. 
646 p. 
796 p. 

Deuxième Série ( 1 8 4 4 - 1 8 7 2 ) 
F r 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

X I 
XII 

XIII 900 p. 16 pl 
XIV 916 p. 15 pl . . . 
X V 818 p. 5 pl . . . 

+ Ne se vendent plus isolément. 
Table des tomes I à XX, par M. E . 

P 1 E p . 
5 pl 180 

H pl 180 
10 pl 180 
4 pl 180 

12 pl 180 
11 pl 180 

1366 p. 33 pl * 
. . . 

180 
180 

1858-1859 
1859-1860 
1860-1861 
1861-1862 
•1862-1863 
1863-1864 
1864-1865 
1865-1866 
1866-1867 
1867-1868 
1868-1869 
1869-1870 
1870-1871 
1871-1872 

X V I I 890 
XVIII 840 

X I X 1184 

XVI 1160 p. 20 pl . . 
11 p l . , 
16 pl . 
23 pl . . 
12 p l . . 

7 p l . . 
6 p l . . 

14 pl . . 
J l p l . . 

9 p l . . 
8 p l . . 

14 pl . . 
2 pl . . 

11 pl . 

X X 
XXJ 

XXII 
XXIII 
X X I V 
X X V 

X X V I 
X X V I I 

X X V I I I 
X X I X 

900 
562 
596 
874 
870 

1020 
1196 

720 
384 
764 

I 80 
•J KO 
180 
•1«0 
•180 
180 
180 
•180 
180 

Série complète moins le tome X I X épuisé 7.000 

FR. 

180 

DANGLURE F r . 30 
Table des tomes XXI à XXIX, par M . E. DANGLURE et M . BIOCHE F r . 25 

872 -1873 
8 7 3 - 1 8 7 4 
874-1875 
875-1876 
876-1877 
8 7 7 - 1 8 7 8 
878-1879 
8 7 9 - 1 8 8 0 

880-1881 
881-1882 
8 8 2 - 1 8 8 3 
883-1884 
8 8 4 - 1 8 8 5 
885-1886 

Table des 
Table des 

I 
II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 
Vili 

IX 724 
X 

XI 
XII 

XIII 
X I V 

538 
734 
842 
792 
898 
747 
966 

Troisième Série ( 1 8 7 2 - 1 9 0 0 ) 
F r . 

p. 11 pl . 
p. 20 pl . 
p. 18 pl . 
p. 22 pl. 
p. 19 pl. 
p. 15 pl . 
p. 22 pl. 

722 p. 23 pl . 

180 
•180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

17 i ne se vend plus 
1 J- 1 1 isolément 

692 p. 16 pl 180 
760 p. 17 pl 180 
860 p. 30 pl 180 
980 p. 21 p l . . . . . 180 
948 p. 37 pl 180 

1886-1887 
•1887-1888 
1 8 8 8 4 8 8 9 
1889-1890 
1890-1891 

1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

X X 
X X I 

X X I I 
XXII I 

FR. 
. . . . 180 
. . . . 180 

918 p. 27 pl 180 
984 p. 27 pl 180 
1 5 0 + 1 2 6 0 p . 2 9 p l . 200 

X V 944 p. 32 pl 
X V I 1162 p. 38 pl 

XVII - • 
XVIII 

X I X 
1-93-f- 5 6 8 p . 16pl. 180 
1 4 8 + 708 p. 23 pl. 180 
1 9 1 + 7 5 2 p . 2 4 p l . 180 
2 0 8 + 1 0 3 4 p . 2 7 pl. 200 

X X I V 1228 p. 39 pl 200 
X X V 1084 p. 26 pl . . . . . 200 

X X V I 936 p. 14 pl 200 
' X X V I I 824 p. 21 pl 200 

X X V I I I 1048 p. 17 pl 200 
La série complète 5 .000 

tomes I à XX, par G. MALLOIZEL et E M M . DE MANGERIE F r . 50 
tomes XXI à XXVIII, par H. V I N C A N E Fr . 80 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
•1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
•1913 
1914 

I 
II 

III 1066 
IV 988 
V 

860 p. 17 pl . . . 
984 p. 59 pl . . . 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 

952 p. 
884 p. 
688 p. 
708 p. 
704 p. 
992 p. 

p. 28 
P-

pl . 
25 pl . 
31 pl . 
27 pl . 
18 pl . 
13 pl . 
18 pl . 

P l . 
200 + 552 p. 10 p l . . . . 
192 + 846 p. 30 p l . . . 
222 + 506 p. 10 p l . . . 
186 + 564 p. 16 p l . . . 

Quatrième 
F r . 

200 
220 
200 
200 
210 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

Série (1901) 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
•1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

X V 
X V I 

XVII 
X V I I I 

X I X 
X X 

X X I 
X X I I 

XXII I 
X X I V 

X X V 
X X V I 

1927 X X V I I 
La sérié jusqu 

•I38 + 472 
180 + 496 
216 + 428 
176 - f - 4 7 2 
1 52 + 358 
218 + 328 
238 + 360 
2 1 6 + 3 1 2 
220 + 548 
253 + 717 
2 4 2 + 9 1 2 
172 + 440 
22? 

p l . . 
p l . . 
p l . . 
Pl - . 

S:) , « 
p l . . 
p l . . 
p l . . 

20 p l . . , 
2 5 + 4 8 0 p. 25 pl . 

au tome X X V I I inclus. 

FR. 
200 

. 200 
200 
200 

ne se 
vendent 

plus 
isolément 

200 
200 
225" 
200 
200 

5 . 6 0 0 
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Séance du 18 mars 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE TERMIER, PRÉSIDENT. 

L e procès verba l de la dernière séance est lu et adopté . 

Le Président proc l ame m e m b r e s de la Société : 
Compagnie Minière de l'Afrique du Nord, 23 , rue d e la R o é t i e , 

Paris VIII , p r é s e n t é e par MM. M. Sluys . e t H. S c h œ l l e r . 
M . Odolen Kodym, P r a g u e XII , B o l e s l a v s k é 5 , pré s ent é par 

MM. Pierre T e r m i e r et E. R a g u i n . 

Une nouvel le présentat ion est annoncée . 
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M. L. J o l e a u d présente à la Société de la part du P . A l b e r t o 
D . S e m a n a t e l'ouvrage suivant « Estudios d e Geo log ía nac ional . 
Mis excurs iones geo lóg icas », Quito, 1929. 

M. Ch. D e p é r e t p résente à la Société un Mémoire de 300 pages 
et 31 p lanches en photo typ ie qui a servi de Thès e de Doctorat à 
M. J . V i r e t , professeur agrégé au L y c é e de L y o n , et l'un de ses 
mei l l eurs é l èv e s . Ge travail est intitulé « L e s faunes de M a m 
mifères de l'Oligocène supérieur de la L i m a g n e bourbonna i s e . 

L'auteur a repr is a p r è s F i lho l l 'é lude m o n o g r a p h i q u e d e l à l'aune d e 
Sa in t -Gérand- l e -Puy et l o ca l i l é s vo i s ines dans un espr i t très différent 
d e c e lu i de F i lho l qui a fait surtout un travail descriptif, tandis q u e 
M. Vire t s'est efforcé de r e cons t i tue r les r a m e a u x p h y l é t i q u e s , en 
r e c h e r c h a n t les m u t a t i o n s a s c e n d a n t e s e t d e s c e n d a n t e s d e c h a c u n e 
des e s p è c e s d e c e t t e faune , à la l u m i è r e d e s g r a n d e s lois d e la p a l é o n 
to l og i e m o d e r n e , c'est-à-dire la loi d ' a u g m e n t a t i o n d e tai l le e t c e l l e 
de spéc ia l i sa t i on p r o g r e s s i v e dans c h a c u n des r a m e a u x é t u d i é s . 

L'auteur s ' e s t a t t a ché s p é c i a l e m e n t à l'étude de la faune m i c r o m a m -
m a l o g i q u e de C h i r o p t è r e s , d ' Insec t ivores et d e R o n g e u r s et a a p p o r t é 
sur c e s an imaux d e s d o c u m e n t s intéressants et tout à fait n o u v e a u x . 
M. Vire t a eu la b o n n e fortune de d é c o u v r i r et d ' exp lorer un g ise 
ment n o u v e a u à C o d e r e t sur la l is ière oue s t du bass in b o u r b o n n a i s , 
g i s e m e n t un p eu plus anc i en q u e ce lu i de S a i n t - G é r a n d , c e qui lui a 
p e r m i s d'établ ir des c o m p a r a i s o n s p h y l o g é n i q u e s avec les g i s e m e n t s 
plus anc i ens de la L i m a g n e d'Auvergne ( C o u r n o n , e t c . ) . 

Enfin, dans un d e r n i e r c h a p i t r e , M. Vi r e t é t u d i e les re la t ions d e s 
g i s ement s du B o u r b o n n a i s avec les autres g i s e m e n t s o l i g o c è n e s supé 
r i eurs d e la F r a n c e et d e l 'étranger e t a b o r d e la q u e s t i o n s t ra t igra -
p h i q u e du r a t t a c h e m e n t d iscuté d e l'étage a q u i t a n i e n , soit avec 
l 'Oligocène so i t a v e c le M i o c è n e . Il a d m e t sans h é s i t a t i o n , par d e s 
p r e u v e s mul t ip l e s , g é o l o g i q u e s et p a l é o n t o l o g i q u e s , le r a t t a c h e m e n t 
néc e s sa i r e d e l'étage aqu i tan i en à l 'Ol igocène s u p é r i e u r e t non au 
M i o c è n e , c o m m e ce la a é té p r o p o s é . 

L 'ouvrage d e M. Vire t est un travai l d e tout p r e m i e r o r d r e qui 
a p p o r t e des d o n n é e s nouve l l e s très i m p o r t a n t e s sur la c o n n a i s s a n c e 
d e s faunes o l i g o c è n e s d u Massif Cen t ra l f rançais . 

M. J . V a n B a r e n offre à la Société l'ouvrage suivant « L e sol 
des P a y s - B a s , 2 v o l . , L e y d e , 1928. Vol . . I, 448 p . , 11 car t e s , 
55 pho tograph i e s , 22 figures e t 1(3 t ab l eaux . Vo l . I I , 841 p . , 
71 pho tograph i e s e t 23 t a b l e a u x . 

C e t o u v r a g e , la p r e m i è r e d e s c r ip t i on g é o l o g i q u e d e s . P a y s - B a s e t 
des c o n t r é e s v o i s i n e s , est le résultat d'une é t u d e de vingt a n n é e s , sur 
le terrain et au l a b o r a t o i r e . L e p r e m i e r v o l u m e con t i en t l e s p é r i o d e s 
a n t h r a c o l i t h i q u e , t r ias ique , jurass ique , c r é t a c é e , n u m m u l i t i q u e e t néo -



gène. Le deuxième volume traite la période quaternaire. Disséminées 
dans le texte, on trouve des notes historiques, des analyses chimiques 
et minéralogiques. 

A la fin du vol. Il , il y a un index alphabétique des noms géogra
phiques, des planches, figures, tableaux et des auteurs cités dans le 
texte ou dans les listes bibliographiques. 

Parmi les auteurs cités, on trouve un grand nombre de géologues 
français. 

M. R o b e r t P e r r e t offre à la Société un ouvrage intitulé « L e s 
P a n o r a m a s du Mont B lanc , C h a m b é r y , 1929, Darde l , in-4°, 
210 hé l ios hors t ex t e . 

L'auteur a recueilli, au cours de huit campagnes alpines consécu
tives, une soixantaine de panoramas circulaires pris sur les princi
paux sommets du Massif du Mont Blanc. Les vues qui forment ces 
panoramas sont publiées isolément, chacune en belle page, et sont 
accompagnées de notices concernant la structure, l'évolution des 
formes ou l'histoire alpine. Une introduction résume l'état de nos con
naissances géologiques et géographiques et expose les idées person
nelles de l'auteur sur la morphologie de ce beau massif. 

L e prés ident r emerc i e M. Rober t Perre t d'avoir b i en voulu 
offrir à la Société un exempla i r e portant le numéro CXX de ce 
magnifique ouvrage qui fait honneur à la sc ience de l'auteur. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

P . V i e n n o t . — Sur la valeur paléonlologique et stratigra-
phique cTOrbitolina subconcava LEYMERIE. 

J'ai toujours éprouvé de grandes difficultés dans l'utilisation 
des Orbitol ines pour préciser la strat igraphie de l'Aptien et de 
l'Albien des Pyrénée s occ identa l e s . J e me suis efforcé de m e 
servir de la classification de M. H. Douvillé \ qui a proposé de 
considérer c o m m e caractéristique-dé l'Aptien le couple O. conoi
dea (A) — discoidea (B) , de l'Albien le couple 0. subconcava 
(A et B ) . 

Quelle est, d'après les auteurs, la définition de 0. subconcava! 
Levmerie, qui a créé l'espèce 2 , eu a donné une ligure vue de face pai
la pointe du cône, et accompagnée de la légende suivante : « La figure 
ci-indiquée représente une Orbitoline que j'ai trouvée en plusieurs 

1. H . DOUVII.LÉ. Les Orbitolines et leurs enchaînements. CB. Ae Se, l. CLV, 
p. 5 6 7 - 5 7 2 , 1912 . 

2. A . LEYMERIE. Description géologique et paléonlologique des Pyrénées do la 
Haute-Garonne. Toulouse, 1881 , 



l oca l i t és du ca l ca i r e qui b o r d e au Sud la va l l é e d e la G a r o n n e . . . . Sa 
ta i l l e , c o n s t a m m e n t i n t e r m é d i a i r e entre c e l l e d e 0. concava et de 
O. conoidea, m'a paru un c a r a c t è r e suffisant p o u r en faire un type 
s p é c i a l . » Et L e y m e r i e l'attribuait au « G r è s v e r t s u p é r i e u r » p a r c e 
qu'il ava i t t rouvé c e t t e f o rme a u - d e s s u s d'un hor i zon renfermant 
« . . .un t r onçon d'une g rande A m m o n i t e . . . M. M u n i e r - C h a l m a s a c r u 
y vo i r une c e r t a ine ana log i e a v e c une g r a n d e var i é t é d e Amm. Mille-
iianus D ' O R B . . . .» Ains i , la définition d e l 'espèce 0. subconcava é ta i t 
en fait r ien m o i n s q u e n e t t e , e t son a t t r ibut ion à l'Albien très sujet te 
à c a u t i o n . 

M. H. Douvi l l é 1 a r a p p o r t é à c e t t e e s p è c e , en 1912, d e s f o rmes 
c o n i q u e s e n r o b é e s dans un ca l ca i r e p r o v e n a n t d e la m ê m e région 
( environs d e S a i n t - G a u d e n s ) , e t aussi l es é chant i l l ons d é g a g é s de 
l'horizon d e V i n p o r t à Horioplenra Lamherti, et il a préc i sé la d iag-
nose en ind iquant q u e la face inférieure (d'ail leurs invis ib l e sur la 
figure-type d e L e y m e r i e ) est « n e t t e m e n t c o n v e x e , que lque fo i s p lane 
ou un peu d é p r i m é e au c en t r e ». De p lus , il a t t r ibua i t a v e c S E U N E S à 
l 'Albien, sans p r e u v e s p a l é o n t o l o g i q u e s , la zone à Horioplenra Lani-
berti, et arr iva i t ainsi à la c o n c l u s i o n q u e 0. subconcava est c a r a c t é 
r i s t ique d e c e t é t a g e . Or, les é t u d e s p a l é o n t o l o g i q u e s d e n o m b r e u x 
g é o l o g u e s p y r é n é e n s (W. Kil ian p o u r la C l a p e , A . B r e s s o n p o u r la 
feuille d'Orthez, F . Daguin p o u r Vinpor t , L . Mengaud pour la région 
c a n t a b r i q u e , . . . ) ont p r o u v é q u e c e t t e zone est i n c o n t e s t a b l e m e n t 
a p t i e n n e , et M. G. Astre 2 le r appe l a i t r é c e m m e n t en fournissant d e s 
a r g u m e n t s n o u v e a u x . 

D'autre part , en re l isant les p u b l i c a t i o n s succ e s s iv e s de M. H. D o u 
villé l u i - m ê m e sur l es O r b i t o l i n e s , on se' rend a i s é m e n t c o m p t e qu'il a 
é p r o u v é b e a u c o u p d e difficultés à définir 0. subconcava et à préc i s e r 
son â g e . E n 1900, il é c r iva i t dans notre Bulletin q u e O. conoidea 
atte int « jusqu'à 5 m m . sur 3 m m . », e t q u e les Orb i to l ines c o n i q u e s de 
V i n p o r t ( 0 . subconcava) « a t t e ignent j u s q u ' à 3 m m . 5 d'épaisseur 
p o u r un d i a m è t r e d e 5 m m . ». L a différence est ins ens ib l e . En 1904, 
il r ep r é s en ta i t (Pl . XVII ) c o m m e 0. subconcava l e s f o rmes d e Vinport 
(fig. 4 ) , d e s e n v i r o n s de F o i x (fig. 5) e t d e la C l a p e (fig. 6 ) . Or, d a n s 
s a n ó t e f o n d a m e n t a l e d e 1912, il r e n v o i e le l e c t eur aux m ê m e s figures, 
en r a p p o r t a n t , sans aut r e e x p l i c a t i o n , la fig. 4 à 0. subconcava, les 
fig. 5 e t 6 à 0-. discoidea. 

J ' a i fait r é c e m m e n t u n e r e v i s i o n s y s t é m a t i q u e d e t o u s l e s g i s e 
m e n t s à O r b i t o l i n e s q u e j e c o n n a i s d a n s l e s P y r é n é e s o c c i d e n 
t a l e s . D e c e t t e é t u d e r e s s o r t e n t l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s : 

1° 0. SUBCONCAVA n'est pas une espèce, mais une simple variété 
de 0. CONOIDEA. E n d i v e r s p o i n t s , e t s p é c i a l e m e n t d a n s l e s 

1 . H . DOUVILIJÉ. Les Orbitolines et leurs enchaînements. CR. Ac. Se, t. CIA', 
p. 567-572 , 1912. 

2. G. ASTRE. Recherches tectoniques sur la terminaison occidentale du Massil 
de la Barousse. Bull. Soc. d'Hist. Xat. de Toulouse, t. LVI, p . 5 8 4 - 6 3 0 , 1927 . 



schistes aptiens du Montal ibet près de Sainte-Suzanne, j 'ai trouvé 
toutes les transitions entre 0. subconcava typ ique (avec face infé
rieure b o m b é e ) , et 0. conoidea typ ique (avec face inférieure net
t ement dépr imée) , dans une m ê m e couche . 

2° J'ai récolté en grande quantité 0. subconcava parfois 
a c c o m p a g n é e d e s formes conoidea e t discoidea, dans d e s gise
ments aptiens 1 ; soit dans la zone à Horiopleura Lamberti r iche 
en Mé lobés i é e s (feuilles d'Orthez et de B a y o n n e ) , soit à la base 
m ê m e des dépôts c r é tacés , au contact du Jurass ique , et spéc ia 
l ement à B o s t m e n d y (à l'Ouest de L i e q ) , et au Col d'Arhansus 
(au Sud de la For ê t d e s A r b a i l l e s ) , où e l le abonde sans l es autres 
formes . 

J e n'ai pas rencontré d'Orbitolines dans les roches indubita
b l ement a lb i ennes . Dans le F lysch c énomani en , au Sud d'Ar-
cangues ( B . - P . l , des pet i tes formes coniques imposs ib l e s à d i s 
tinguer de 0. subconcava, et non a c c o m p a g n é e s de grandes 
formes p la t es , coexis tent avec Aiveolina cretacea d 'ARCH. 

J e rappel lerai d'autre part que M. R . Abrard démontra i t ici 
m ê m e , dans la séance du 18 février dernier , que 0. concava appa
raît dans le Cénomanien bien avant 0. conica-plana, contraire
ment aux « encha înements » de M. H. Douvil lé . 

Si donc les Orbitol ines ne sont pas sans intérêt dans l'échelle 
s trat igraphique entre le Barrémien et le Cénomani en , leur phylo-
génie reste encore b ien impréc i s e . E l l e s ne peuvent pas être con
s idérées c o m m e de s fossiles caractér ist iques de m ê m e valeur que 
certains grands Foraminifères perforés. 

P a u l C o r b i n et N i c o l a s Oulianoff . — Le glacier du Tour 
[massif du Mont-Blanc•) ancien tributaire du glacier du Rhône. 

L a l igne de partage des eaux entre les bassins du R h ô n e et 
de l'Arve pass e , dans l e massif du Mont-Blanc, suivant la crête 
j a l onnée par l e s s o m m e t s du Mont-Dolent , de l'Aiguille du 
Tour-Noir, de l'Aiguille d'Argentière, de l'Aiguille de Chardon-
net, de l'Aiguille du Tour. Descendant ensuite sur l e co l de 
Ba lme , puis passant par la crête des Pose t t e s (entre Vallorcine 
et Montroe) et par le col des Montets , cette l igne suit la crête 
des Aigui l les R o u g e s jusqu'au Be lvédè r e , d'où elle tourne b r u s 
q u e m e n t vers le Mont Bùet . 

L e glacier du Tour se trouve ac tue l l ement dans le bassin de 
l'Arve. Or, l'examen de s dépôts glaciaires sur les flancs des 

I. Dans son « Introduction à l'Étude pétrographique des Roches sédimentaires », 
M. Cayeux reproduit en fait, à la lig. 5 de la Planche XXIII , une 0. subconcava 
typique, provenant du niveau de Sassenage, d'âge gargasien (aptien\ d'après 
M. H. Douvillé lui-même. 



Pose t t e s , montre qu'anc iennement le glacier du Tour déversait 
ses g laces et charriait les débr i s r ocheux dans la va l l ée de l'Eau-
Noire (vallée de Val lorc ine) , c'ést-à-dire dans le bass in du 
R h ô n e . A cet effet, il utilisait (en part ie au moins) une dépre s 
sion qui se r emarque entre là crête des Pos e t t e s et le massif 
de la Croix-de.-Fer (en Suisse , près du co l d e B a l m e ) . A u - d e s 
sous de cette dépress ion , sur le versant regardant Val lorcine, 
s 'observent de grands dépôts de b locs de protog ine du Mont-
Blanc , qui n'ont pu être charr iés que par un ancien glacier 
ayant son origine dans la part ie centrale du massif du Mont-
Blanc , seule région où s'observe ce t te r o che . 

O. G a r d e t . — Le Bajocien supérieur et le Bathonien de Vil-
ley-Saint-Etienne [Meurthe-et-Moselle) '. 

G. C o r r o y . — Le Bajocien supérieur et le Bathonien de Lor
raine. Corrélations avec les régions voisines, en particulier avec 
le Jura Franc-Comtois 1. 

J u l e s " W e l s e h . — Sur la pénétration des Orbitolines dans le 
Sud-Ouest du Bassin de Paris, au Cénomanien, par le détroit du 
Poitou, et sur Ostrea vultur COQUAND. 

J'ai lu , avec intérêt , la note de René Abrard sur ce t te ques
tion dans le C o m p t e rendu s o m m a i r e de la s éance du 18 février 
1929. 

J e crois qu'à l'époque c énomànienne , le seuil du Poi tou a été 
recouvert , les dépôts cré tacés des Charentes rejoignant ceux du 
Bassin de Par is . J e n'ai j ama i s rencontré de Rudistes au Nord 
de Poi t i ers , ni dans les va l l ées de la Lo i re et du Loir . 

C'est par le détroit du Poi tou que les Orbitol ines ont passé , 
sans méconnaître d'autres voies poss ib l e s , par l'Ouest de la Ven
dée (Cha l lans , e t c . ) . 

A l p h o n s e Fournier , co l laborateur à la feuille g éo log ique à 
1 : 80.000 de Bressuire , avait cité Orhitolina concava au Château 
du Breui l et à Moncontour . J'ai vu le g i sement du Breui l , qui 
se t rouve à droite de la route nat ionale de Poit iers à Saumur, 
entre Neuvil le et Mirebeau . à 20 k m . NNW de Poit iers envi
ron. C'est la m ê m e forme que l'on rencontre dans l e s Charentes . 

On peut diviser le Cénomanien au Nord de Poit iers en deux 
groupes : 

1° Sab l e s verts s i l iceux avec grès et bandes calcaires , que j e 
rapporte au Cénomanien inférieur. 

1 . Cette, note paraîtra au Bulletin, 



2° Marnes b lanches k Ostracées , qui représentent le C é n o m a 
nien supérieur. 

L e s sab l es verts sont épais de oO m . quelquefois ; à la ba s e , 
il y a abondance d'Ostrea columba minor ; dans la partie supé
rieure, on voit 0. columba média et 0. flabellata.. Dans la 
mass e , il y a des bandes de calcaire g rume l eux , explo i té pour 
m o e l l o n s , avec nombreux fossiles, Ostrea carinata, Brach io -
p o d e s , Oursins, Bryozoa ires , e tc . 

Orbitolina concava se trouve vers la b a s e des sab l e s , presque 
au contact du Juras s i que , dans une zone de calcaire grumeleux 
et s a b l e u x . 

L e s marnes b lanches à Ostracées montrent un g i s ement avec 
Ostrea vultur COQUAND, sur la rive droite de la Vienne, près 
de Bonneui l -Matours , à 24 k m . au Nord-Est de Poit iers , g i s e 
ment connu depuis l ong t emps ( 0 . Vigennae de Longuemar ) . 
J'ai trouvé un g i s ement ana logue , un peu plus à l'Est, dans la 
va l l ée de la G a r t e m p e ; on ne connaît pas ce t te e spèc e ai l leurs . 

Ostrea vultur est une forme analogue à 0. Olisiponensis 
SHAUPE, de L i sbonne et du Nord de l'Afrique, ma i s plus forte ; 
l es condit ions éta ient plus favorables à son d é v e l o p p e m e n t . J e 
n'ai j amai s rencontré 0. vultur, avec la va lve supérieure por
tant de s crê tes c o m m e quelquefois 0. olisiponensis à L i sbonne 
e t dans l'Oranie, où j e l'ai constaté autrefois. 

J e pense que cette e spèc e a pénétré aussi par le détroit du 
Po i tou . 

R e n é A b r a r d . — Sur F impossibilité de la pénétration des 
Orbitolines dans le bassin de Paris par le détroit du Poitou, au 
Cénomanien. 

Une étude détaillée du Cénomanien d e s Charentes révèle à Lel 
point cette impossibilité, qu'il ne paraissait pas qu'elle pût prêter à 
discussion. 

En effet, au point de vue stratigraphique, j e ne puis que répéter c e 
que j'ai dit antérieurement ', à savoir que dans le bassin de Paris 0. 
concava est cantonnée dans le Cénomanien inférieur, tandis qu'il est 
admis par tous les auteurs, que la transgression cénomanienne n'a 
atteint les Charentes qu'au sommet de l'étage. A c e sujet, E. H A U G 

s'exprime en ces termes : « Le niveau inférieur du Cénomanien des 
Charentes correspond, comme l'indiquent ses Céphalopode*, à la 
zone supérieure du Cénomanien de Rouen 2 ». J e répète qu'à ce 
moment le détroit du Poitou ne jouait donc pas, et que les Charentes 

1 . C. R. soin. S.G.F., p. 5&-Ô6, 1 9 2 9 . 
2. E . HAUG. Traité de Géologie, 2 E partie, p. 1 2 4 2 . 



étant é m e r g é e s , ce n'est pas par c e t t e v o i e q u e les Orb i to l ines ont pu 
at t e indre le bassin de Par is . 

Il y a d e plus un a r g u m e n t b i o g é o g r a p h i q u e a b s o l u m e n t décisif : 
les Orb i to l ines du bassin d e Par is ne sont pas du m ê m e g r o u p e q u e 
c e l l e s d e s C h a r e n t e s ; or , q u a n d une c o m m u n i c a t i o n s'établ it entre 
d e u x bassins différents, c e sont les m ê m e s e s p è c e s q u e l'on do i t r e t r ou 
ver au de l à d,u seui l f ranchi . 

D'autre par t , le l a m b e a u du Cotent in à 0. concava est un po int de 
r e p è r e p r é c i e u x pour suivre la migra t i on de l ' e spèce . 

On a s o u v e n t c i té 0. concava dans les C h a r e n t e s ; au b o u t d e près 
d e quinze ans d e r e c h e r c h e s , j e ne l'y ai j a m a i s t rouvée ; il s'agit 
d'une e r r eur de d é t e r m i n a t i o n ainsi q u e j e l'ai fait r e m a r q u e r '. J e ne 
d o u t e pas de la p r é s e n c e d e c e t t e e s p è c e au N d e Po i t i e r s ainsi que 
l ' indique M. W e l s c h , ma i s on est là dans le bass in d e Par i s , s éparé 
par un seuil d 'environ 100 k m . du bassin C h a r e n t a i s . 

Ce n'est qu'au C é n o m a n i e n supér i eur q u e la c o m m u n i c a t i o n s'est 
o u v e r t e entre l es d e u x bas s ins , mais 0. conica-plana n'a pas péné t r é 
dans le bassin d e Par is où il n'existe pas d'Orbito l ines dans la part i e 
supér i eure de l 'étage . Par c o n t r e , les R u d i s t e s , ainsi qu'il est b i en 
c o n n u , et c o n t r a i r e m e n t à c e q u e paraît p e n s e r M. W e l s c h , ex i s t ent 
très au Nord d e Poi t i ers (Caprotina striala à V i e rzon , R u d i s t e s du 
bord du Massif a r d e n n a i s ) . 

P o u r e n r e v e n i r aux Orb i t o l ine s , e l l e s ont suivi la m ê m e voie d e 
m i g r a t i o n q u e deva i ent plus tard e m p r u n t e r les Orb i to ïdes et les 
N u m m u l i t e s , c'est-à-dire la « t rouée d e la M a n c h e » de H. Douv i l l e . 

G-. B a r r a b é ~. C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e s t r a t i g r a p h i q u e e t p é t r o -
g r a p h i q u e d e la p a r t i e m é d i a n e d u P a y s S a k a l a v e . 

E R R A T U M . C. R . S o m . n° 3 , p . 4 3 , l igne 32 : 
Au lieu d e : à l'Ouest d'une l igne , l ire : à l'Est d'une l i g n e . 

AVIS 
U n e souscription e s t o u v e r t e a u x b u r e a u x d e la 

S o c i é t é ( C o m p t e d e c h è q u e s p o s t a u x n° 173 -72 ) p o u r c o n 
t r i b u e r a u x d é p e n s e s q u ' e n t r a î n e r o n t l a préparation et 
la célébration des fêtes du Centenaire. L e s n o m s 
d e s s o u s c r i p t e u r s f igurent au Compte Rendu Sommaire 
a v e c l ' i n d i c a t i o n , p o u r c h a c u n d ' e u x , d e l a s o m m e v e r s é e . 
L e s s o u s c r i p t e u r s p e u v e n t , s'ils l e d é s i r e n t , g a r d e r l 'ano
n y m a t . 

1 . R. ABRARD. Répartition stratigraphique des Orbitolines clans le Cénomanien 
des environs de Rochefort. Bull. Mus. Hist. nul., p. 1 2 3 - 1 2 6 , 1 9 2 7 . 

2 . Cette étude est destinée aux Mémoires. 

MAÇON, PROTAT FRÈRES, IMP. MCMXXIX. La. gérante de lu Soc. Géolog. Mm° h. MÉMIN. 
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Séance du 15 avril 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. PIEHRE T E R M I E R , l 'RÉSIDENT. 

L e p r o c è s  v e r b a l d e la d e r n i è r e s é a n c e e s t l u e t a d o p t é . 

L e P r é s i d e n t p r o c l a m e m e m b r e d e l a S o c i é t é : 

M. Ch. D. H. Bosch, 7, B o u l . Dacos ta à B a n d o e n g ( Indes n é e r l . ) , 
p r é s e n t é par MM. G. Dolll'us et J . P i v e t e a u . 

C i n q n o u v e l l e s p r é s e n t a t i o n s s o n t a n n o n c é e s . 

M . R a v e n e a u , m e m b r e à v i e . a fait u n n o u v e a u v e r s e m e n t d e 
5 0 0 fr. 

M . LE PRÉSIDENT a l e p é n i b l e d e v o i r d ' a n n o n c e r à l a S o c i é t é la 
m o r t d e s o n e x c e l l e n t c o n f r è r e e t a m i P h i l i p p e Z ü r c h e r , I n g é 

n i e u r e n c h e f d e s P o n t s  e t  G h a u s s é e s e n r e t r a i t e , d é c é d é p r e s q u e 
s u b i t e m e n t d a n s s a m a i s o n , à A s n i è r e s , l e 3 a v r i l . 11 é t a i t d a n s 
s a 7 6 e a n n é e . 

M e m b r e d e la S o c i é t é d e p u i s 1881, Zürcher a é té , q u a r a n t e ans 
plus tard, en 1921 , notr e P r é s i d e n t . De 1S83 à 1900, il a con t r i bué 
d'une façon très ac t ive à r é t a b l i s s e m e n t d e s car t e s g é o l o g i q u e s de la 
P r o v e n c e et à la difficile ana lyse d e la t e c t o n i q u e p r o v e n ç a l e . Il a été 
le c o m p a g n o n et le c o l l a b o r a t e u r de Marce l Ber t rand quand ce lu i  c i 
é tudia i t les e n v i r o n s de T o u l o n , le Massif d e s Maures , l es p r o b l è m e s 
mul t ip l e s du Beauss e t et d e la S a i n t e  B a u m e ; il a, par ses o b s e r v a 

tionssur la région d e Sa l e rne s et d'Aups , par sa d é c o u v e r t e d e s c h e 

v a u c h e m e n t s d e s sch i s t e s pr ima i r e s sur le Tr ias aux por t e s de T o u l o n , 
g r a n d e m e n t facilité à Marce l Ber t rand la c o m p r é h e n s i o n d'une struc

ture e x t r a o r d i n a i r e m e n t c o m p l i q u é e . Plus tard , l ivré à l u i  m ê m e , 
il a dressé les c o n t o u r s g é o l o g i q u e s d e s feuil les Draquiçjnan et Caslel

lane et nous a d o n n é , d e la région d e Cas t e l l ane et du Bassin du Ver 

d o n , une m o n o g r a p h i e qui laisse bien peu de prise à la cr i t ique et 
qu i , par b e a u c o u p de c ô t é s , est un m o d è l e . 

Depuis q u e l q u e s a n n é e s , l'affaiblissement d e sa vue ne lui p e r m e t 

tait p lus les c o u r s e s sur le t e r ra in . Mais il cont inuai t de s' intéresser à 
notre S c i e n c e , qu'il a imai t p a s s i o n n é m e n t . 'II éta i t 1res assidu à nos 
r é u n i o n s , et rien ne lui était indifférent, d e la vie d e notr e S o c i é t é . 



Nous c o n s e r v e r o n s tous le souven i r de c e confrère b i enve i l l ant et 
affable, qu i , malgré son âge et la per t e quasi c o m p l è t e d e ses yeux, , 
garda i t l'entrain et l ' en thous ia sme d e la j e u n e s s e ; et nous n'oub l i e rons 
pas qu'il a é té , sur q u e l q u e s po ints d e la Connaissance , un p r é c u r 

seur , et par toute son œ u v r e , c o n s c i e n c i e u s e , so l i d e et sa ine , l'un d e s 
ouvr i e r s qui ont le mieux p r é p a r é la s y n t h è s e g é o l o g i q u e i n a c h e v é e 
e n c o r e , d e s m o n t s de P r o v e n c e . 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

4 e l i s te . 
R e p o r t 9 8 . 5 9 0 fr„ 

M. G. Ramond 300 » 
M. Beigbeder 500 » 
M. Rudolphe Staub 200 » 
M. le Dr 0. Couffon 200 » 
M. L. Mengaud 100 » 
M. Victor Madsen 100 » 
M. Pierre Senesse 20 » 
Société du Puits de Padirac 1.000 » 
Compagnie des Produits chimiques et électrométallurgiques 

Alais, Froges et Camargue 1 0 . 0 0 0 » 
Société des Mines de Kali SainteThérèse 5 . 0 0 0 » 
Compagnie des Mines de RochelaMolière 2 . 0 0 0 » 
Société des Houillères de la HauteLoire 1 . 000 » 
Société des Mines d'Albi 500 » 
Société des Mines de Fer de SaintRémy. 80 » 
M. E. Gagnebin .' 300 » 
M. Maurice Lugeon 1.000 » 
M. A. Demay 100 » 
Chambre syndicale française des Mines métalliques 2 . 5 0 0 » 
Compagnie Houillère de Bessèges 500 » 
Compagnie du Boléo 1 • 000 » 
M. le Dr Russo 100 » 
Société de l'Ouenza 2 . 0 0 0 » 
Compagnie de MoktaelHadid 5 . 0 0 0 >> 
M. A. Aymé 20 » 
M. Raveneau '. • . . 100 « 
M. Hupier 100 »> 
M. le C1 Denizart . 100 » 
M. Ch. Bogdanowitch 250 » 

T o t a l . . . 1 3 2 . 9 0 0 » 
Le Trésorier : A . M E U L E . 

M. L é o n A u f r è r e présente à la Socié té l'ouvrage suivant : 
« L e s rideaux et les acc idents t opograph iques similaires » (chos 
d'Auvergne, t e rrasses du K a n  S o u ) . Bull, de VAss. des Géo

graphes français. № 17, jui l let 1927. 



Dans la P i c a r d i e et l 'Artois , la c o u r b u r e des p e n t e s es t f r é q u e m 
m e n t b r i s é e par des talus f o r t e m e n t gazonnés et assez f r é q u e m m e n t 
d é s i g n é s dans la r ég ion sous le n o m de rideaux e t p lus souvent 
peut - ê t r e sous le n o m de rayons. Leur profil est à p e u près rec t i l igne 
et l imité par une d o u b l e rup ture d e p e n t e angula i r e ; l eur é l éva t i on est 
h a b i t u e l l e m e n t un p e u inc l iné e ou s inueuse et l eur p lan est généra l e 
ment r ec t i l igne o u formé d e s e g m e n t s r e c t i l i g n e s . Ainsi définis, c e s 
talus nè para i s s ent pas p o u v o i r ê t r e a t t r ibués à d e s agent s nature l s . 
On a c o n s i d é r é c o m m e décisif un a r g u m e n t tiré de l'étude d e s d o c u 
ment s c adas t raux : les talus sont s o u v e n t para l l è l e s e t s épar é s par d e s 
p i è c e s de t e r r e dont la superficie est r i g o u r e u s e m e n t éga l e ; c e s p i è c e s 
de terre sont des par ts e t les talus sont p o s t é r i e u r s a u x p a r t a g e s . L e s 
termes d e l 'Auvergne , les t e r rasses du loess du K a n - S o u s igna lées par 
O b r o u t c h e v et d e n o m b r e u x a c c i d e n t s s imi la i res dans d iver s e s r ég ions 
para issent avo i r la m ê m e o r ig ine . 

M. L . C a y e u x offre à la Soc ié té le tiré à part suivant : Le s 
Galc isphères typiques sont des A lgues s iphoriées . CB. Ac. Se., 
t. 188, 1929, p . 595. 

L e p r o b l è m e d e fixer la nature d e s G a l c i s p h è r e s , s igna l é e s en grand 
n o m b r e dans les ca l ca i r e s d é v o n i e n s e t c a rbon i f è r e s , est resté inso
luble aussi l o n g t e m p s qu'e l les ont été é t u d i é e s en mi l i eu c a l c a i r e . 
L'auteur d é c r i t d e s Ga l c i sphè r e s c o n s e r v é e s dans l e s a c c i d e n t s s i l i ceux 
d e s ca l ca i r e s ca rbon i f è r e s d e B e l g i q u e , r i ch e s e n mat i è r e s a p r o p é -
l i enne . Ce sont d e s o r g a n i s m e s c o m p o s é s d'une e n v e l o p p e t r ès épa isse 
t r ave r s é e par de n o m b r e u x canaux r a d i é s , m e t t a n t la cav i t é in t e rne en 
c o m m u n i c a t i o n a v e c la surface et p r é s en tant tous l e s c a r a c t è r e s d e s 
Algues s i p h o n é e s . Il r é su l t e d e c e t t e identi f ication q u e les A lgues ont 
joué un très grand rô l e dans l ' é laborat ion des c a l c a i r e s d é v o n i e n s e t 
c a rbon i f è r e s . 

M. C H . JACOB offre de la part d e MM. P a u l Gorbin et N i c o l a s 
OulianofF d eux nouve l l e s feuilles de leur « Carte g éo l og ique au 
1 /20 .000 e du Massif du Mont Blanc », ce l l es de Cframonix et des 
Tines , a c c o m p a g n é e s chacune d'une brochure expl icat ive avec 
p lanche de c o u p e s . 

On conna î t l ' immense l ab eur d e nos confrères qui do i t s 'étendre à 
toute la par t i e française du Massif. La b a s e t o p o g r a p h i q u e est d r e s s é e 
par les so ins d e la S o c i é t é française de S t é r é o t o p o g r a p h i e . Au po int d e 
vue g é o l o g i q u e , l e s d e u x feuil les nouve l l e s r é v è l e n t d e s par t i cu lar i t é s 
in t é r e s sant e s . Dans la par t i e m é r i d i o n a l e d e c e l l e d e C h a m o n i x , près 
du L a c d u Plan des Aigui l l e s , se d i s t inguent d e u x sortes d é contac t 
pour la p r o t o g i n e du M o n t - B l a n c . Au Sud , il s'agit d'un c o n t a c t 
éruptif, d ir igé à p e u près suivant le m é r i d i e n et p a r a l l è l e m e n t aux 
a c c i d e n t s h e r c y n i e n s , avec d é v e l o p p e m e n t d e c o r n e s , d e d i o r i t e s , d e 
syén i t e s , e t c . . Au N o r d , le c o n t a c t , d a v a n t a g e N E et de d i r e c t i o n 



a lp ine , est m é c a n i q u e ; il s ' a c c o m p a g n e de zones d e b r o y a g e . Sur les 
T i n e s , dans la cha îne d e s Aigui l l es R o u g e s , il y a surtout à no t e r la 
p r é s e n c e d e l ongues et é t r o i t e s traînées b a s i q u e s f o r m é e s d e r o c h e s 
amphibo l ique . s e t d i o r i t i q u e s ou e n c o r e d e r o c h e s vo i s ines d e s c o r l l a n -
d i t e s . Ces tra înées se t iennent dans les haut s du mass i f s ; e l l e s sont 
c o n c o r d a n t e s a v e c les r o c h e s e n c a i s s a n t e s . MM. P. C o r b i n et Oulia-
noff les a t t r ibuent à d'anciens sync l inaux de r o c h e s c a l c a i r e s , mar 
neuses et g r é s e u s e s , a t te ints par le m é t a m o r p h i s m e . 

M. B m m . de M a r g e r i e d épose sur le bureau le t o m e II d e s 
« Œ u v r e s géo log iques de Marcel Bertrand », qui vient de para î t r e 1 . 

Ce v o l u m e ne renferme pas m o i n s d e quarant e - t r o i s N o t e s ou 
M é m o i r e s , d' inégale é t e n d u e , c o n c e r n a n t d'une par t les A l p e s F r a n 
ça i ses et Suisses (3 e Par t i e , Art . L V I I I - L X X X I I ) , d e l 'autre , le bass in 
d e Par i s , le Nord de la F r a n c e e t les bass ins hou i l l e r s (4 e P a r t i e , A r t . 
L X X X I I I - C ) . 

On y r e t r ouvera q u e l q u e s - u n s des m o r c e a u x qui ont le plus c o n 
tr ibué à faire conna î t r e la m é t h o d e du f ondat eur de la T e c t o n i q u e 
française , e t dont un grand n o m b r e avaient d'ai l leurs p a r u , à l 'or igine , 
dans le Bulletin d e la S o c i é t é . 

La c o m p o s i t i o n d u T o m e III , qui c o m p l é t e r a le R e c u e i l , est déjà 
très a v a n c é e ; ce d e rn i e r v o l u m e pourra d o n c , p r o b a b l e m e n t , ê t r e 
r e m i s aux souscr ip t eurs avant la fin de l'année c o u r a n t e . 

COMMUNtCA'llONS O R A L E S . 

P a u l L e m o i n e et R e n é A b r a r d . — Les rapports entre la craie 
et le calcaire pisolithic/ue à Vigny. 

L a position strat igraphique du calcaire p i so l i th ique de Vigny 
a déjà donné l ieu à b ien des d iscuss ions . L e p r o b l è m e se présente 
d'ailleurs c o m m e part icul ièrement ardu , puisqu'en aucun point 
jusqu'à présent le contact normal a v e c la Craie n'y avait été 
observé ; ce lui de la voie du t r a m w a y résultant manifestement 
de p h é n o m è n e s m é c a n i q u e s . 

E n 1928, nous avons pu observer , en un point de la carrière 
du Bo is des R o c h e s , à droite en y entrant et face au principal 
front de tail le , la superpos i t ion du calcaire p iso l i th ique sur la 
craie b lanche . Ce contact est vis ib le sur plusieurs mètre s ; la 
craie , à sa partie supérieure , est jaunie , et m ê m e rubéfiée ; dans 
cette c ouche supérieure a l t érée on trouve de n o m b r e u x Ananchytes 
ouatas (A sur la f igure); il y a un très r e m a r q u a b l e enr ichisse
ment de l'a craie en cette e s p è c e , ce qui se lon nous est due à une 

" l. P a r i s , D u n o d , 92, r u e B o n a p a r t e , 1 9 2 8 . Iu-R», p . x x v - x i , e t 7 1 3 - 1 3 9 6 . tlg. 185-
369, p i ; X I I L X X I X , d o n t 4 en c o u l e u r s . 



l ongue émers ion pendant l aque l l e une épaisseur notab l e de cette 
roche a été détruite tandis que les fossiles ont pu résister et former 
ainsi un lit à Ech in ides . L e Sénonien est ainsi visible sur une épais-

seur de 1 m . à 1 m . 50 sur une certaine longueur, puis c'est ensuite 
uniquement le calcaire pisol i thique que l'on peut observer . Il 
est à noter que le Crétacé est à une altitude très no tab l ement 
supérieure à cel le du calcaire pisol i thique d'autres points de la 
carr ière . La conclusion qui s' impose , c'est q u e l ' o n e s t en présence 
d'une protubérance de la Craie c o m m e il en ex is te actue l l ement 
au pied des falaises, r e spec t é e par l'érosion antér ieurement à 
l'arrivée de la mer dans l aque l l e s'est déposé le calcaire pisoli
th ique ; l es part ies basses on été c o m b l é e s en premier l ieu, et le 
rég ime piso l i th ique était so l idement établ i lorsque le s o m m e t de 
la saill ie cré tacée a été recouvert : en effet, au contact m ê m e , il 
n'y a aucune trace du poudingue s ignalé en d'autres po in t s . 

En ce qui concerne la craie b l anche à s i lex qui se voit en 
d'autres points d e l à carrière , à g a u c h e d u principal front de tai l le , 
il apparaît que , c o m m e l'ont pensé G. F. Dollfus et L . Bertrand 1 

elle est r emaniée ; effectivement, la stratification y est brouil lée 
et il y ex i s t é des poche s renfermant des matér iaux é trangers à la 
craie . L e s si lex n'y sont pas a l ignés , ils sont p ê l e -mê l e , et en 
beaucoup plus grand n o m b r e que dans la craie normale : par 
p laces , ce sont de vér i tab les amas'-. 

I l y a l ieu de r emarquer que cette superposit ion de Crétacé , 
remanié sur le ca lcaire p iso l i th ique , impl ique nécessa irement 
l'existence à un certain m o m e n t de falaises s énoniennes d o m i 
nant ce dernier , ce qui confirme b ien les vues e x p o s é e s par 
P. J o d o t , L . J o l e aud , P . L e m o i n e et P . Tei lhard de Chardin. 

M. H . S e h œ l l e r confirme les faits que signalent MM. P. Lemoine 
et R. Abrard, faits qu'il a pu montrer, au cours d'une excursion, à 
MM. G. Dollfus, P. Pemoine et .1. P. .1. Ravn. En outre il a pu voir, 
en 1927, le sommet de là craie, non seulement raviné, mais également 
perforé par des mollusques, quelquefois encore en place. Il y avait éga-

1. B. S. G F., 1. p . 652 , 1912 . 

2 . Ibid., X X I I , p . 1<>i-174, 1 9 2 2 , 



lement de nombreuses tubulures semblables à celles de Meudon. De 
.plus., près de l'embarcadère, on pouvait voir de très grands polypiers 
en place et fixés sur la craie. La présence de galets de silex et de 
craie dans le calcaire pisolithique indiquait déjà un ravinement. 

P a u l L e m o i n e . — Sur la géologie souterraine de la région 
entre Meaux et Villers-Cotterets 

L e s sondages très n o m b r e u x , r e l evés dans cette région, montrent 
que l'anticlinal duMult i en , très net à Rouvres en ce qui concerne 
le contact des sab l es m o y e n s et du calcaire de Saint-Ouen, est 
remplacé en profondeur par un syncl inal , en ce qui concerne le 
s o m m e t p robab l e de la craie . Des e x e m p l e s analogues de cette 
inversion du relief g éo l og ique souterrain ont déjà été fournis en 
particulier pour le W e a l d et le Pays de Bray . 

Il conviendra donc de substituer aux car tes structurales 
actue l l es , autant de cartes structurales en courbes de niveauqu'i l 
y a d'étages importants à dist inguer. 

Par ai l leurs dans plusieurs de c e s s ondage s , on ob s e rve des 
couches ca lca ires ou marneuse s , s i tuées à la l imite du Thanét i en 
et du Sparnacien et p r o b a b l e m e n t représentat ives du calcaire 
de Mortemer , ép isode lacustre ou subaér ien qui j o u e peut-être 
ainsi un assez grand rôle dans l'histoire du début des t e m p s 
tert ia ires . 

M. Emm. de Margerie, à l'appui des considérations développées par 
M. Paul Lemoine, rappelle que dans la carte intitulée : Nord-Est de 
la France et Régions voisines. Structure géologique et frontières 
politiques '-, il a dû lui-même représenter par des figurés spéciaux les 
courbes déduites de l'allure de terrains d'âge différent, en raison de 
leur fréquent défaut de parallélisme. C'est ainsi qu'au Sud de l'Ar-
denne, entre Mézières et Verdun, les lignes de niveau rapportées à la 
base de la série crétacée font un angle de 60° avec celles qui dérivent 
de l'étude de la série jurassique. Les géologues américains, qui pra
tiquent de longue date cette méthode des courbes structurales en 
l'appliquant à des problèmes d'ordre pratique, comme la recherche 
des gîtes de pétrole ou la détermination du tonnage des bassins houil-
lers, ont été, eux aussi, très frappés de cet état de choses, et ils ont 
construit, à maintes reprises, des cartes qui mettent en évidence les 
variations d'épaisseur des sédiments successifs. 

Bien que Delesse, de Lapparent, Gosselet aient été de véritables 
initiateurs, dans ce domaine — sans oublier M. Dollfus—, il semble 
que les représentations cotées n'ont pas pris, au bénéfice des études 

1 . Une note détaillée paraîtra dans le Bulletin. 
2. Travaux du Comité d'Etudes. Section Géologique. Enquête sur les 

Richesses minérales du Nord-Est de la France et des Régions voisines. .Atlas, 
in-folio. Paris, Service Géographique de l'Armée, 1918, planche I (1/800.000). 



g é o l o g i q u e s , t o u t e l ' importance a u x q u e l l e s e l l es pourra i ent p r é t e n d r e . 
A v e c le fond e x c e l l e n t q u e donnent , pour une g rande part i e du ter
r i t o i r e , l e s t ravaux du S e r v i c e G é o g r a p h i q u e d e l 'Armée et les chiffres 
du N i v e l l e m e n t g é n é r a l ; on pourra i t c e p e n d a n t , p r e s q u e par tout , 
o b t e n i r l'altitude e x a c t e d'un r e p è r e s t r a t ig raph ique d o n n é a 
10 mètres près. L ' obs e rva t i on d i r e c t e ( s ondage s , e t c . ) p e r m e t de 
p o u s s e r la p r é c i s i on jusqu'à l'ordre du m è t r e . 

M. G. R a m o n d a été très intéressé p a r l a c o m m u n i c a t i o n d e M . Paul 
L e m o i n e : « C'est en elfel, d i l - i l , par l'étude' détaillée d e s é chant i l l ons 
recue i l l i s dans l e s s o n d a g e s — échant i l l ons dont on conna î t les c o t e s 
d'alt i tude préc i s e s — q u e l'on pourra se r e n d r e c o m p t e d e l'allure des 
s t ra tes , leur épa i sseur , e t c . 

L e s e x e m p l e s c i t é s par le savant Professeur de G é o l o g i e du M u s é u m 
se t r ouven t au N o r d - E s t d e P a r i s ; il serait b ien à d é s i r e r q u e d e s 
d o c u m e n t s de c e t t e nature fussent recue i l l i s au Sud de la Cap i ta l e , 
n o t a m m e n t dans la R é g i o n de H u r e p o i x et de J o s a s . 

[M. G. R a m o n d n'a p u , faute d e r e n s e i g n e m e n t s précis le l ong de la 
nouve l l e vo i e ferrée d e Paris à Chartres (par S c e a u x , Orsay, L i m o u r s , 
Sa in t -Arnou l t , e t c . ) — d o n t il a é l a b o r é le profil en long g é o l o g i q u e 
— d o n n e r aux s o u s - s o l s profonds l 'exact i tude r igoureuse qu'aurait 
c o m m a n d é e l 'échel le a d o p t é e ] . 

COMMUNICATIONS É C R I T E S . 

M. D r e y f u s s . — D e l'existence de formations sédimenlaircs au 
Sud de la Côte Française des Somalis. 

Sans pouvoir, pour l'instant du mo ins , préciser l'âge des 
terrains dont il s'agit, nous s ignalerons que la région au Sud 
d'Ali-Sabieh ( k m . 88 du chemin de fer), se présente c o m m e un 
vaste d ô m e séd imenta i re , d écoupé par des fail les. L e premier 
terme de la série que l'on rencontre e ivse dirigeant d'Al i -Sabieh 
vers le Sud est une série fort épa isse de grès contenant de 
nombreux ga l e t s de. quartz . Sous c e s grès , v iennent des calcaires 
à Térébratules et Lame l l i b ranches , avec que lques bancs à 
Po lyp i e r s , puis une épaisse série de calcaires c ompac t s , tantôt 
b l eu foncé et cristal l ins, tantôt d'un gris très clair et sub l i tho-
graph iques . Enfin, le t e rme le plus ancien que nous ayons 
rencontré jusqu'à présent est formé de grandes dal les ca lca ires 
contenant de nombreuse s A m m o n i t e s . 

Il s e m b l e que l'on soit, pour les ca lca ires , en présence d'une 
série Jurass ique c o m p a r a b l e à ce l le du Harrar. 

1.- C. R. Congrès Sociétés Savantes, 1 9 ) 2 ( X V I I , p. 1 ¡ 4 - 1 5 4 ) : 1914. ( V I I , p . 14J>-
152) et C. R. som. S. G. F . , 1912 , p. 3 2 - 3 3 ; J 9 1 3 , p. 2 0 2 - 2 0 3 : 1916. p. 2S-30 et 
A. F. A. S. Congrès du Havre, 1914 . 



L'ensemble de cette série est recouvert par des basa l t es anc iens , 
surmontés e u x - m ê m e s par des rhyo l i t e s . 

M. D r e y f u s s . — Sur la présence d'argiles yypsi fères aux 
environs de Holl-Holl (Somalie française). 

Avant d'arriver k Hol l -Hol l , du k m . 47 au k m . 5:1, le chemin 
de 1er Franco -Eth iop i en roule sur une argile rouge fort intéres
sante : recouvrant des basa l t e s , cette argile paraît int imement 
l iée k la décompos i t i on de ceux-c i : on trouve en effet, sous 
2 à 4 m. d'argile, du basa l te altéré , recouvert d'une croûte 
b lanche de calcaire ; et l'ai'gile s'insinue dans toutes l es d ia -
c lases du basa l t e , ainsi qu'on peut le constater au k m . 47 

Deux p r o b l è m e s se posent au sujet de ces argiles : I o e l l es 
contiennent une grande quantité de cristaux de g y p s e mac lé : 
c o m m e n t exp l iquer la présence de ce g y p s e ? Peut -ê t re , est- i l 
en relation avec une phas e part icul i èrement désert ique du cl imat 
de cette région. 

2° On trouve, à la surface de l'argile, de très nombreux b locs 
de basa l te arrondis (mais non roulés c ependant ) , et k surface, 
noire et br i l lante . Or, on ne Irouue pas de basalte dans Vépais-
seur de l'argile. D'où proviennent ces b locs ? Sont-ce l es t émo ins 
d'une coulée de basalte ? 11 faudrait a lors en conclure qu'un 
t emps assez l ong pour permet t r e la formation de ces argi les se 
serait écoulé entre la mise en p lace de la nappe basal t ique infé
rieure aux argi les et ce l l e de la nappe supra-argi l euse . 

P . R u s s o . — Au sujet d'une note de M. Lecointre sur le 
Rharh. 

Dans la note k laquel l e fait al lusion M. L e c o i n t r e 1 , r egret 
tant que la paternité de la découver t e de l'âge p l iocène des c o n 
g lomérats du R h a r b ne lui soit pas r econnue , il n'est point 
ques t ion de ces cong loméra t s , ni des m o u v e m e n t s post -p l io -
cènes en généra l , mais s e u l e m e n t 2 du « p l i ssement » qui s'ac
c o m p a g n e « d'écail lés, dans le centre », et « de nappes , dans 
l'Est » du Rif et qui a donné naissance aux éca i l l es d'Oligocène 
figurées en contact anormal avec le Plaisancien sur la carte de 
M. B o u r c a r t a , c o m m e le montre le contexte . J e ne crois donc 

1 . G . LECOIXTKIS. AU sujet de la géologie du Rharb. C. H. Spnim. S.G.F.. 
mars 1 9 2 9 , i'asc. i>, p. 6 1 . 

2. P. Russo et M'"0 L . Russo. Recherches sur le Rif occidental. li.S.G.F., 
X X V I I I , 1 9 2 8 , p. 1 8 3 . 

3 . ,T. BOURCART. Sur la st'i.tigraphie du Rharb septentrional. B.S. G. F., X X V I I , 
1 9 2 7 , p. 1 7 3 . 



pas avoir négligé ici les publ icat ions de M. Leco intre , dont j ' a p 
précie p l e inement le. haut intérêt . 

Ses intéressantes r emarques sur les deux direct ions de m o u 
vements dans le Nord marocain m'appel lent à lui dire que je 
suis très heureux de le voir formuler avis que c e fait doit se 
rattacher à des m o u v e m e n t s anté-alpins, c omb iné s avec les m o u 
vements alpins et pos t -a lp ins . J'ai en effet, exposé ce t te inter
prétat ion il y a deux ans 1 . 

G a s t o n A s t r e . — Sur un Félin à particularités ursoïdes des 
Unions pliocènes du Roussillon-. 

E . B r u e t . — _4 propos du Pliocène supérieur de la vallée de 
l'Aujon. 

Au cours de l'excursion géo l og ique inter-universitaire en 
Bourgogne d'août-septembre 1928, M. E. Chaput , avec son a m a 
bilité coutumière , a b i en voulu me permet t r e de pré l ever des 
échanti l lons dans un rempl i ssage dé fa i l l e , au signal de Mâlain. 
On sait que M. Chaput a émis l 'hypothèse d'une origine a lb ienne 
pour les ga le ts s i l iceux que j 'a i rencontrés dans le Pl iocène 
d'Arc : l . Il établit ainsi un rapprochement , en tant qu'origine 
des galets s i l iceux, entre les g i s ements d'âge inconnu de Mâlain 
et les g i s ements du Pl iocène supérieur de l'Aujon. J e m e suis 
livré à une é tude compara t ive des échant i l lons pré l evés par moi 
dans les deux régions et dans l'Albien de la Côte-d'Or au cours 
de l'excursion préc i t é e . 

a) Pliocène de l'Aujon, gisement situé à 1.500 m. environ au N du 
poste forestier de la Vendue, à proximité de la route de Dixpieds, 
dans la coupe de bois n" 14. — Parmi les galets siliceux que j'ai ren
contrés au cours de mes fouilles, certains ont été sectionnés et exami
nés en lames minces, au microscope. J'ai soumis ces lames minces 
accompagnées des échantillons à M. Michel-Lévy qui a reconnu 
notamment : 1" des galets de quartz très écrasé présentant des extinc
tions roulantes très prononcées ; 2° deux galets de grès arkosien 
dont l'un surtout constitue une véritable arkose. Ces derniers ren
ferment des éléments de deux tailles différentes. Certaines plages de 
quartz fines et multiples sont orientées ; d'autres plus grandes pré
sentent le phénomène de l'extinction roulante. On distingue aussi un 
peu de ciment phylliteux et des débris de feldspaths kaolinisés. Dans 
l'ocre, j'ai été assez heureux pour recueillir en lame mince une belle 

1. P. Russo et M. L. Russe. Recherches sur la géologie du Rit central. 
B.S.G.F., X X V I I , 1927 , p. 419. 

2. Cette note paraîtra au Bulletin. 
3 . E . CHAPUT. Études sur l'évolution tectonique et morphologique du col 

structural de la Côte-d'Or. Bull, des services de la Carte géologique de la 
France, 1 9 2 8 , n° 1 6 7 , l. X X X I , pp. 1 2 et 1 3 . 



section d'augite. D'après M. M'ichel-Lévy les galets (quartz et arkose) 
proviendraient de massifs cristallophylliens et granitiques mylonitisés. 

b) Remplissage de Mâlain. — Des lames minces ont été pratiquées 
dans les matériaux signalés par MM. Chaput et Perriaux 1 ; leur exa
men m'a montré : des grains de calcite clivée et maclée, des galets 
empruntés à des formations calcaires oolilhiques, des quartz fins très 
anguleux dans un ciment calcaire, des oolites ferrugineuses, de la 
limonite et des grains jaune clair et jaune foncé en lumière naturelle, 
qui peuvent être de la goethite. Les galets siliceux sont des quartz 
présentant peu le phénomène de l'extinction roulante. 

c) Dragées de l'Albien de la Gôte-d'Or : ces dragées sont consti
tuées par des galets de quartz, peu volumineux, présentant peu le 
phénomène de l'extinction roulante. Ces dragées sont toujours très 
arrondies, d'où leur nom. 

En résumé, le r empl i s sage de Mâlain renferme b i e n , c o m m e 
l'ont annoncé MM. Chaput et Perr iaux, d e s é l ément s s emblant 
provenir de l 'Albien, mais l es ga le ts s i l iceux du P l iocène de 
l'Aujon s'écartent net t ement de s d ragée s a lb i ennes que j 'a i en 
mains p a r l e s caractér ist iques pé t rograph iques , par leurs d i m e n 
sions souvent plus impor tantes , par leurs formes moins arron
d i e s . En outre , l e s ga le ts s i l iceux du Pl iocène supérieur de 
l'Aujon portent toujours des traces mult ip les de dissolutions et 
souvent des traces de cassures anc i ennes . 

M. B a u l i g 2 a repris l 'hypothèse de M. Chaput , mais ses c o n 
clusions sont bas é e s sur une descr ipt ion que j 'a i d o n n é e 3 d'un 
r empl i s sage d'une fracture située au N E , à que lques centaines 
de mètre s du poste forestier de la Vendue , à prox imi té de la 
l igne forestière 25-19 , dans la coupe de b o i s n 0 20 . Cette forma
tion cependant du m ê m e âge est b i en différente de ce l l e dont il 
est quest ion plus haut, s ituée dans la coupe de bo is n° 14 et qui 
a été décr i te dans deux notes''. L e s sab l es ca lca ires et s i l iceux 
avaient été pr imit ivement compr is dans la couche argileuse ; ils 
ont été dans la suite l'objet d'une séparat ion par lévigat ion et 
d'une analyse phys ique re la tées dans la s e conde de ces deux 
notes auxque l l es j e n'ai aucune modification à apporter . La carte 

1 . E . CHAPUT et L. PERRIAUX. Existence de sables albiens et de poudingues 
calcaires sur les hauts plateaux de la Côte-d'Or. CR. Acad. Se, t. 1 7 6 , p. 1 1 6 4 . 
Séance du 23 avril 1 9 2 3 . 

2 . H. BAUI.IG. Les Hauts niveaux d'érosion eustatique dans le bassin de Paris, 
Annales de Géographie, 1 9 2 8 , n° 2 0 9 , p. 3 9 " . 

3 . E . BRUET. Sur le Pliocène supérieur de la Vallée de l'Aujon. CR. Acad. Se, 
t. 1 8 5 , p . 6 0 2 , 1 9 2 7 . — Sur la découverte du Pliocène supérieur dans la vallée de 
l'Aujon CR. Acad. Se, t. 1 8 4 , p. 1 2 6 2 , 1 9 2 7 . 

4 . E. BRUET. Sur le contact du Bathonien et du Callovien dans le Sud de la 
Haute-Marne. C.R.S. Société Géologique de France, 2 3 janvier 1 9 2 8 . — Sur les 
conditions de formation et de conservation du Pliocène supérieur delà vallée de 
l'Aujon. CR. Acad. Se, t. 1 8 6 , p. 5 1 0 , 1 9 2 8 . 



au 1/40 000 e c ompor t e pour cette région bo i s é e , d'observat ion 
difficile, de nombreuse s erreurs ; j ' e n ai re levé que lques -unes 
d'après de s mesures au baromètre qui m'ont été c ommuniquée s ; 
d'ai l leurs, il importe p eu que l'altitude re lat ive soit de 120 ou de 
130"mètres . J e traiterai en t e m p s et l ieu la quest ion des niveaux 
inférieurs de la va l l é e de l'Aujon dans l esque ls des découver t e s 
pa l éonto l og iques anc iennes et p eu connues ont été faites. 

J e laisse aux faits toute leur valeur ob j ec t ive car per sonne l l e 
m e n t j e ne m e suis encore livré à aucune hypo thè s e , et j e note en 
passant que le g i sement d'Arc-en-Barro i s est le seul g i sement 
d'âge Villafranchien connu dans le Bass in de Par is . 

E . R a m i è r e d e F o r t a . n i e r . — Sur la présence de galets A 
Orhitolines dans les mollasses hartonicnnes de l'Aude. 

L e s mol l a s s e s , bar toniennes de Caste lnaudary sont formées de 
g r è s p e u agglut inés , avec quartz , fe ldspath et m i c a , et de 
que lques lits p lus gross i ers . E l l e s sont recouvertes par le c a l 
c a i r e d'Hounoux (Ludien inférieur). Au contact des deux forma
t ions , j 'a i pu r é c e m m e n t observer un lit de cail loux roulés , épa i s 
de 10 m . environ, que j ' a i suivi sur 6 k m . , du château de B e s -
p las à l'W jusqu'aux hauteurs de Montplaisir , au S du Vi l l a sa -
v a r y i . 

Ces ga l e t s , dont la d imens ion dépasse rarement cel le du p o i n g , 
sont surtout des granités , des lyd i ennes et des calcaires à Orhi
tolines. Ces calcaires sont gréseux , de teinte r o U s s â t r e , et d'un 
faciès que j e ne connais pas dans l'Urgonien des Pyrénée s c e n 
tra l es , mais qui est réalisé dans les Corb i è r e s , no t amment dans 
la chaîne de Fontfroide, à la métair ie de la Quille, dans de s 
couches compr i s e s entre l es ca lca ires urgoniens de l 'Abbaye et 
les marnes de Fontcouver t e (Albien m o y e n ) . 

L e s Orhitol ines, très n o m b r e u s e s , s emb l ent se rapporter à 
Orhitolina conoidea-discoidea A . GRAS , de l 'Aptien, bien que leur 
tail le soit l égèrement supér ieure . On serait peut-être déjà en p r é 
sence de formes a lb i ennes . 

Enlin à Montplaisir , j 'a i recuei l l i un m o r c e a u de calcaire cr is 
tallin b lanc à Po lyp i e r s {Holocœnia). 

D'où viennent ces ca lca ires? Pas de la Montagne Noire , c a r l e 
Pa léozo ïque est r ecouvert par le Montien transgressif. Pas d a v a n 
tage du massif de Monthoumet , où l e s terrains cristall ins n'af
fleurent pas . P r o b a b l e m e n t de s Corb ières mérid ionales où l'on 
connaît , le long d u synclinal du Fenoui l l e t , le granité et le C r é 
tacé inférieur s o u s son faciès gré s eux . 

I. Carte géologique au 1 : 80 000". feuille de Carcassonne, u" 213, angle NW> 



On avait déjà signalé la pré s ence de gale ts pyrénéens dans 
l e s poudingues du bass in d'Aquitaine, no t amment plus au N, 
dans l'Oligocène du Castrais (Caraven-Cachin , Vasseur, L . Men-
g a u d ) 1 . Mais le premier é tage qui en cont ienne , le Ludien 
m o y e n (Mollasse de Blan) renferme aussi des calca ires à A l v é o -
l ines et à Nummul i t e s qui ne se trouvent pas dans l es poudingues 
de Caste lnaudary . A u - d e s s o u s , le Bartonien du Castrais ne r en
ferme que des roches empruntées à la Montagne Noire 

Il y avait donc au Bartonien , de part et d'autre du cap de la 
Montagne Noire , d eux régions de séd imentat ion différente : le 
Castrais , avec des grès p lus fins et d e s calca ires ; la région de 
Caste lnaudary avec des grès plus gross iers et des appor ts pyré 
néens . 

L ' a b o n d a n c e des Mammifères fossiles dans le Castrais et leur 
rareté dans le Bas-Lauraguais sont en rapport avec ce m o d e de 
s éd imenta t i on . 

L . et J . M o r e l l e t . Noie préliminaire sur le Bartonien de 
Viarmes (S.-et-O.). 

L e s Sab l e s m o y e n s de Viarmes , cons idérés jusqu'ici c o m m e 
s t ér i l e s , nous ont fourni, à la b a s e , des Huîtres p l i ssées du 
groupe de Oslrea cubitus D E S » . , et , plus haut , presque jus 
qu'à leur s o m m e t , une faune d'Auvers b ien caractér isée , avec 
Nummulites variolarius L K . , n o m b r e u x Po lyp i e r s , Turritella 
copiosa DESH. , Xenophora patellata - D E S H . , Rostellaria athleta 
D'ORB., Garum rude L K . , Donax Parisiensis D E S H . , Donax auver-
siensis D E S H . , e tc . I ls sont surmontés par de s formations lacustres 
à be l l e faune d'eau douce ( HydroJiia, Bithinella, Nystia, Lim-
neea, Planorbis), qui débutent par des sab l e s à L i m n é e s et à 
C y c l o s t o m e s , correspondant sans doute aux « sab les à L i m n é e s 
d e Viarmes » signalés autrefois par M. G. F . Dollfus. 

Nous j i o u s r éservons de revenir procha inement d'une façon 
plus déta i l l ée sur cet te local i té intéressante au doub le point de 
vue strat igraphique et pa l éonto l og ique . 

G. D e n i z o t . — Les horizons continentaux du Stampien et de 
V Aquitanien:!. 

1 . Voir principalement G. VASSEI-R. Nouvelles observations sur l'extension des 
poudingues de Palassou dans le département du Tarn, B.S.C.G., t. V, n" 37. 1 8 9 3 - 9 i . 

2. VASSEUR, op. cit., p. A « Les galets pyrénéens n'ont été entraînés dans le 
Castrais que postérieurement au dépôt de calcaire de Cnq », c'est-à-dire à la base 
du»Ludien. 

3. Cette note paraîtra dans le Bulletin. 

S A I O T , PROTAT FRÈRES, IMP. MCMXXIX. La gérante de la Soc. Gèolog. M"'" L . MÉMIN. 
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M. L . J o l e a u d p r o n o n c e l ' a l l o c u t i o n s u i v a n t e : 

M E S CIIERS C O N F R È R E S , 

L a tradi t ion v eu t q u e le p r é s i d e n t de l'an passé v i e n n e , au j o u r d e 
la s é ance g é n é r a l e , r e t r a c e r le t ab l eau de l'activité d e notre g r o u p e 
m e n t p e n d a n t la p r é c é d e n t e a n n é e . Mais a u p a r a v a n t j e d o i s , m e c o n 
formant à un p i e u x usage , v o u s par l e r d e nos d eu i l s . 

Douze de nos confrères sont d é c é d é s en 1928 : 

A b e l B R I V E S , Professeur d e Minéra log i e a p p l i q u é e à l'Université 
d'Alger, Di r e c t eur t e c h n i q u e du S e r v i c e G é o l o g i q u e d'Algér i e , é ta i t 
m e m b r e de notre Soc i é t é d e p u i s 1893. Pré s en t é à la m ê m e s éance q u e 
nos con f r è r e s , MM. B l a y a c et R e p e l i n , ' comme lui a lors C o l l a b o r a t e u r s 
à la Car t e G é o l o g i q u e d e l 'Algérie , B r i v e s était dé jà à c e m o m e n t Pré 
para t eur à l 'École des S c i e n c e s d'Alger . I l d e v a i t , dans c e s d e u x orga 
n i smes scientif iques afr icains, f ranchir s u c c e s s i v e m e n t toutes les é t ape s 
d'une ac t ive c a r r i è r e , q u e seu le la m o r t a r r ê t a . 

Ses p r e m i e r s t r avaux , qu i p o r t è r e n t sur la S t ra t ig raph i e e t la P a l é o n 
to l og i e d e s terrains tert ia ires du Chélif et du D a h r a , lui fournirent le 
sujet d'une i m p o r t a n t e m o n o g r a p h i e , p u b l i é e par l e -Serv ice d e la Car t e 
G é o l o g i q u e de l 'Algérie e t r e ç u e c o m m e t h è s e au d o c t o r a t d e v a n t la 
Facu l t é d e s S c i e n c e s d e L y o n en 1897. 

B i e n t ô t a p r è s , en 1901 , il c o m m e n ç a i t une sér i e de v o y a g e s d ' exp lo 
rat ion au M a r o c , qu'il poursuiv i t a v e c une g r a n d e act iv i té jusqu'en 1907 
et à la suite d e s q u e l s il p u b l i a , en 1909, son b e a u l ivre « V o y a g e s au 
M a r o c », a b o n d a m m e n t i l lustré de p h o t o g r a p h i e s et d e c a r t e s g é o l o 
g i q u e s en c o u l e u r s . Not r e confrère fut, dès la p r e m i è r e h e u r e , dans 
l 'empire Chéri f ien, l'un d e s b o n s o u v r i e r s d e la cause française , b i en 
avant q u e notre p o l i t i q u e nord-a fr ica ine ne songeâ t s é r i e u s e m e n t à 
l ' é t ab l i s s ement de no t r e p r o t e c t o r a t au M o g h r e b . T o u j o u r s hab i l l é à 
l ' e u r o p é e n n e et a c c o m p a g n é de sa f e m m e , il v é c u t en pays b e r b è r e , 
de l'Atlas au S o u s , ne se la issant pas t r o u b l e r , dans son f écond l ab eur 
sc ient i f ique, m ê m e par les m o u v e m e n t s x é n o p h o b e s les p lus v i o l e n t s . 
L î ' p u i s s a n t e influence qu'il avait su a cquér i r , en forçant le r e s p e c t d e s 



popu la t i ons c h l e u h à menta l i t é a r c h a ï q u e , par la s imple manifestat ion 
d e l 'ascendant d e sa v o l o n t é , a très l a r g e m e n t c o n t r i b u é à l ' expans ion , 
au M a r o c , d e l'influence française : à c e t i tre , il fut un d e s grands 
p r é c u r s e u r s d e l ' é tab l i ssement définitif d e notre e m p r i s e é c o n o m i q u e 
et soc ia l e sur l 'empire Chéri f ien. 

L o r s q u e notre r egre t t é confrère E m i l e F i c h e u r d i sparut , A b e l B r i v e s , 
qu i ava i t a s sumé la pub l i c a t i on d u l e v é déta i l l é des feuil les de la rég ion 
du Chélif et du D a h r a , étai t b i en p r é p a r é p o u r p r e n d r e en mains la 
d i r e c t i on scientif ique d e la Car t e G é o l o g i q u e de l'Algérie : il fonda 
a lors une nouve l l e p u b l i c a t i o n , les C o m p t e s r e n d u s des C o l l a b o r a t e u r s 
du S e r v i c e , en m ê m e t e m p s qu'il assura l'édition d e n o m b r e u s e s 
p l a n c h e s au 5 0 et au 2 0 0 . 0 0 0 ° . Sous son i m p u l s i o n , l'Algérie est d e v e 
nue le pays du g l o b e , en d e h o r s d e l 'Europe et des Eta ts -Unis , dont 
les tracés g é o l o g i q u e s ont a cqu i s la p lus g rande p r é c i s i on ; d e m a i n c e 
sera le cas du Maroc , où l 'œuvre d e B r i v e s a tracé le c a d r e d e s m o n o 
graph i e s r ég iona les q u e p r é p a r e n t la pha l ange des p lus actifs d e nos 
j e u n e s confrères . 

L e C o m m a n d a n t Paul C A Z E X A V E , entré dans notre g r o u p e m e n t en 
1 9 1 8 , é ta i t V i c e - P r é s i d e n t d e l à Soc i é t é P r é h i s t o r i q u e F r a n ç a i s e . 

Maur i c e D E B E A U P U I S é ta i t d e s nô t r e s depuis 1 9 1 2 . A p r è s avo i r pré
paré sa l i c e n c e en S o r b o n n e , il avait é té n o m m é Assistant de G é o 
log i e à l'Université de Caen et s'était fait r é c e m m e n t m e t t r e en c o n g é 
p o u r al ler professer à l 'Eco le n o r m a l e d'Inst i tuteurs de Sa igon : il 
c o l l abora aux travaux de M. C. N i c o l e s c o sur des p r o c é d é s de r epro 
duc t i on des c l o i sons d ' A m m o n i t e s . 

R e n é D E H É E , Assistant de G é o l o g i e à l'Université de L i l l e , Chef de 
la Miss ion G é o l o g i q u e du T o g o , avait é té prés enté c o m m e m e m b r e de 
notre Soc i é t é en 1 9 2 6 . Ses r e c h e r c h e s avaient p o r t é sur les t erra ins 
c r é t a c é s du Nord de la F r a n c e et sur les faunes p a l é o z o ï q u e s , n o t a m 
m e n t sur c e l l e de la zone d 'Etrœungt , d o n t la d e s c r i p t i o n va .para î t r e 
dans nos M é m o i r e s . 

J e a n - B a p t i s t e D U S S E R T , In spec t eur g é n é r a l d e s Mines , entré p a r m i 
nous en 1 9 0 5 , a fait toute sa c a r r i è r e à Consfantine et à A l g e r . Il a 
décr i t , dans tro is s é r i e s d e fasc icules des Anna l e s d e s Mines ( 1 9 1 0 , 
1 9 1 2 , 1 9 2 4 ) , l es g i s e m e n t s de mines m é t a l l i q u e s et les gîtes de p h o s 
pha t e s d e c h a u x de l 'Algérie , faisant é ta t , clans s es m o n o g r a p h i e s l o ca l e s 
d e s d o c u m e n t s g é o l o g i q u e s r ecue i l l i s p a r l e S e r v i c e , dont il assurait la 
d i r ec t i on admin i s t ra t ive d e p u i s la m o r t d e P o u y a n n e et de H. J a c o b 

Max L E C O U P P E Y DE LA F O H E S T , I n s p e c t e u r généra l du G é n i e rural 
avait é té p r é s e n t é à une de nos s é a n c e s de 1 9 0 1 . Il s'est pa r t i cu l i è r e 
ment a t taché aux é t u d e s d ' H y d r o l o g i e a p p l i q u é e de la r ég ion Par i s i enne , 
n o t a m m e n t dans la v a l l é e de l 'Yonne , en vue de l 'a l imentat ion en eau 
po tab l e de la c a p i t a l e . Ses r e c h e r c h e s p r a t i q u e s ont por t é sur l 'emploi 
de la f luoresc ine , les filtres à s a b l e , l es bass ins d e d é can ta t i on , les 



e m p l a c e m e n t s de c i m e t i è r e s dans l eurs r a p p o r t s a v e c la cons t i tu t i on 
géo log ique , d u s o l . 

C h a r l e s L E D O U X , Ingén i eur en chef d e s Mines , ense igna à l 'Éco le 
d e s Mines d e Par i s , avant d e se c o n s a c r e r e n t i è r e m e n t aux affaires. Il 
ava i t , en 1868, pub l i é une carte g é o l o g i q u e , a v e c c o u p e s , d e s terrains 
t r ias iques et ju ra s s i que s de l 'Ardèche , q u ' a c c o m p a g n a i t un travail sur 
les minera i s de fer de c e d é p a r t e m e n t . Il était des nô t r e s d epu i s 1869. 

J o s e p h M A U R I C E , Ingén i eur civi l d e s Mines , faisait part i e de n o t r e 
Assoc ia t i on d e p u i s 1900. 

P h o c i o n N É G R I S , a n c i e n é l è v e de l 'Ecole P o l y t e c h n i q u e et d e l 'Eco le 
nat iona l e supé r i eur e d e s Mines d e Par is , a n c i e n Ministre des F i n a n c e s 
d e G r è c e , D o c t e u r h o n o r a i r e de l 'Université d 'Athènes , a écrit en fran
çais t ou t e s ses pub l i ca t i ons g é o l o g i q u e s . 11 était entré d a n s no t r e 
Soc i é t é en 1901 . L'un de ses p r e m i e r s et p lus i m p o r t a n t s m é m o i r e s , 
pub l i é c e t t e m ê m e a n n é e , avai t p o u r titre « P l i s s e m e n t s et d i s l oca t ions 
d e l ' écorce t e r r e s t r e en G r è c e ; leurs r appor t s a v e c l e s p h é n o m è n e s 
g lac ia ires et l e s ef fondrements dans l'Océan At l ant i que ». Ce furent 
c e s sujets c o m p l e x e s d e g é o p h y s i q u e qu i p r é o c c u p è r e n t c o n s t a m m e n t 
Négris : c'est sur eux q u e p o r t è r e n t à p e u p r è s t ous ses t ravaux , j u s 
qu'au dernier , q u i , en 1924, se p r é o c c u p a i t d e s n o u v e l l e s c o n c e p t i o n s 
w é g n é r i e n n e s , c o n c e p t i o n s c o n t r e l e s q u e l l e s il s 'é levait d'ai l leurs a v e c 
é n e r g i e . 

B e a u c o u p d e s es t ravaux ont paru dans n o t r e Bul le t in d e 1904 à 
1923 ; d'autres , p e n d a n t c e s m ê m e s a n n é e s , figurent aux C o m p t e s r e n d u s 
d e l 'Académie des S c i e n c e s de P a r i s . Ains i , p e n d a n t v ingt a n s , Négris 
a sc i ent i f iquement c o m m u n i é dans la p e n s é e française , d é v e l o p p a n t 
d e s i d é e s s o u v e n t c o m b a t t u e s , c o m m e la q u e s t i o n d e la fixité d u n iveau 
d e la M é d i t e r r a n é e aux t e m p s l es p lus r é c ent s ou s'at taquant à des 
p r o b l è m e s difficiles à s o lu t i onner , te ls q u e l 'Atlant ide . Mais ses o b s e r 
vat ions l o c a l e s ont l a r g e m e n t c o n t r i b u é à n o u s é c l a i r e r sur la t e c to 
n ique de l 'Égé ide , en part i cul i er sur l 'ampleur d e s d e rn i e r s s o u l è v e 
m e n t s et affaissements de c e c o m p a r t i m e n t d e l ' écorce t e r r e s t r e . 

W i l h e l m R A M S A Y é ta i t l'un d e nos m e m b r e d e p u i s 1893. De 1887 à 
1907, il p u b l i a une s é r i e de m é m o i r e s sur les r o c h e s é r u p t i v e s et m é t a 
m o r p h i q u e s , de l 'Archéen et d e l 'Algonk ien de la presqu' î l e d e K o l a e t 
d e la F i n l a n d e : dans aucun p a y s d ' E u r o p e l es f o rmat ions a n t é c a m -
b r i e n n e s ne sont c o n n u e s a v e c autant de p r é c i s i on qu'en « F innoscan-
d i n a v i e », g r â c e e n b o n n e par t i e aux t ravaux aujourd'hui c l a s s i que s du 
Pro fesseur d e l 'Universi té d'Helsingfors. 

R a m s a y s 'occupa en m ê m e t e m p s a v e c succ è s de la g é o l o g i e d u 
Quaterna i r e de la F i n l a n d e , d e s presqu' î l es de K o l a et de K a n i n : il 
s'efforça d e d é m o n t r e r l e s r e la t ions qui l ient, d a n s c e s r ég i ons , l e s u l t imes 
s o u l è v e m e n t s d u sol au d e r n i e r r e f ro id i s s ement d u c l imat . Dans un 
travai l s y n t h é t i q u e , paru en 1926, il t enta d ' exp l i quer l e s p lus r é c e n t e s 



var ia t ions d u tracé d e s l ignes d e r ivage en Mala i s i e , C h a l d é e , E g y p t e 
e t F i n n o s c a n d i n a v i e , par d e s m o u v e m e n t s eus ta t i ques c o n t e m p o r a i n s 
d e s industr ies n é o l i t h i q u e s . 

A l e s s a n d r o R O C C A T I , Professeur à l 'Ecole P o l y t e c h n i q u e de T u r i n , 
m e m b r e de notre g r o u p e m e n t d e p u i s 1923, avait é té le g é o l o g u e de 
l ' expédi t ion d u Duc des Abruzzes au R o u v e n z o r i . On luidoi t la d e s c r ip 
t ion de toute une sér i e de r o c h e s et m i n é r a u x , les uns recuei l l i s au 
c o u r s d e ses e x p l o r a t i o n s dans l 'Ouganda, les autres p r o v e n a n t de 
l 'Erythrée ou d e l'Ouest de l 'Himalaya . Il s'est aussi o c c u p é d e la 
s t ructure d e s A l p e s Mar i t imes , de l 'Apennin, d e s vo l cans d e la m e r 
T y r r h é n i e n n e , ma i s c e sont surtout ses b e a u x travaux sur l'Afrique 
o r i en ta l e (1907-9) , qu i ont assuré sa r e n o m m é e sc ienti f ique. 

L é o n S I L V E S T R E DE S A C Y , ' Direc t eur de la B a n q u e de F r a n c e de Saint-
G e r m a i n - e n - L a y e , m e m b r e d e la S o c i é t é d e p u i s 1923, ava i t publ ié 
d iv e r s e s notes d e Préh i s t o i r e sur le d é p a r t e m e n t d e Se ine - e t -Oi s e . 

T r è s d o u l o u r e u s e s ont été nos p e r t e s . E l l es sont , suivant l'ordre 
nature l des c h o s e s , c o m p e n s é e s par de nouve l l e s a d h é s i o n s d ' é l éments 
j e u n e s , qui v i endra i en t , s'il en était b e s o i n , r é n o v e r le m o u v e m e n t 
scienti f ique de la G é o l o g i e f rançaise . Mais une te l le nécess i t é ne se 
fait nu l l ement sent ir c h e z n o u s . J e n'en v e u x c o m m e p r e u v e q u e le 
C o m p t e r e n d u de nos s é a n c e s de 1928. 

L a t e c t o n i q u e d e s P y r é n é e s est le sujet q u i , d e b e a u c o u p , o c c u p a 
le p lus de p l a c e dans nos c o m m u n i c a t i o n s e t d i s c u s s i o n s d e l'an d e r n i e r ; 
aussi b i en lors de nos s é a n c e s o rd ina i r e s à Par i s , qu'au cours de notre 
r éun ion e x t r a o r d i n a i r e . Parmi nos confrères qui se sont par t i cu l i è r e 
m e n t p r é o c c u p é s a lors de c e t o r d r e d e q u e s t i o n s , j e c i tera i MM. L é o n 
B e r t r a n d , J a c o b , Viennot , Cas t e ra s , Douvi l l é , L a m a r e , B a r r a b é , As t r e , 
Dubar , R o u b a u l t , Duffour, Pierre T e r m i e r , L u g e o n , Argand , Dal loni , 
L o r y , M e n g e l , Û'Gorman, R a m i è r e d e For tan i e r , L a v e r d i è r e . 

La g é o l o g i e du Maroc fut aussi le t h è m e d e fort n o m b r e u s e s n o t e s 
p u b l i é e s dans nos C o m p t e s r endus ou dans nos Bul l e t ins par nos c o n 
frères , M m e e t M. R u s s o , MM. A b r a r d , Bourca r t , P i e r r e et Henr i 
T e r m i e r , Lutaud , L e c o i n t r e , R o c h , M o r e t e t Ne l tner . 

Nos conna i s sance s sur le C o n g o français ont aussi l a rgement p r o 
gressé , grâce aux t ravaux d e MM. L o m b a r d et B a b e t . De m ê m e 
l 'explorat ion d u s o u s - s o l d e Madagascar a fourni d' importants résultats 
à la faveur d e s r e c h e r c h e s d e MM. B a r r a b é , Besa i r i e e t D e c a r y . 
M. A u b ç r t d e la R u e nous a e n t r e t e n u d e la s t ructure d e la Cô t e 
d ' Ivo i r e , M. F u r o n , d e c e l l e d u S o u d a n ; tandis q u e M. B a r r a b é a p 
por ta i t de nouve l l e s d o n n é e s sur la Mar t in ique , MM. Patte et F r o m a -
ge t c o n t i n u a i e n t à c o n s a c r e r leur ac t iv i t é scienti f ique à nos poss e s s i ons 
d ' I n d o c h i n e . 

J e suis p a r t i c u l i è r e m e n t h e u r e u x de fé l ic i ter ici c e t t e c o h o r t e d e 
j e u n e s F r a n ç a i s , qui n'hésitent pas à su ivre la b o n n e v o i e , en s 'or ientant 
a v e c énerg i e ver s l'étude d e notre m e r v e i l l e u x d o m a i n e c o l o n i a l . 



C e n'est pas à d ire q u e nos r e c h e r c h e s sur l e t e rr i to i re m é t r o p o l i t a i n 
aient é té d é l a i s s é e s en 1928. A c ô t é d e s P y r é n é e s , les Alpes ont 
ma lgr é notre c o n n a i s s a n c e dé jà assez pr éc i s e d e l eur o r o g é n i e , fixé 
s p é c i a l e m e n t l'attention d e MM. C o r b i n . et OulianofT, M i c h e l - L é v y , 
S c h œ l l e r , R a g u i n , D e m a y , R i v i è r e . L e Massif Centra l a é té l'objet 
d ' exposés d e MM. D e m a y , R a g u i n , B r u e t , e t les V o s g e s d e MM. A r a b u , 
S c h n é e g a n s , N o r d o n , ce d e r n i e r auteur s'étant o c c u p é aussi du J u r a . 

P o u r en t e rminer a v e c les régions f rançaises , j e c i tera i les travaux 
de MM. L . e t J . More l l e t , J o d o t , C o u r t y et de M l l c Hure sur le 
Ter t i a i r e par i s i en , de M. C h a p u t sur la r ég ion de T o u l o u s e , de MM. Dol l -
fus et R o q u e f o r t sur l 'Hérault , d e MM. B o u r c a r t et Parent sur les e n 
v i rons d e T o u l o n , B r u e t sur la H a u t e - M a r n e , B o i t sur l 'Yonne, P i e t r e s -
son de Sa in t -Aub in et L a r c h e r sur l 'Aube , Th i r i on sur les C ô t e s - d u -
N o r d . 

Nos pub l i ca t i ons ne r en ferment m a l h e u r e u s e m e n t q u e p eu de t ravaux 
sur les pays é t r a n g e r s , un trop pe t i t n o m b r e d e nos confrères français 
v o y a g e a n t en d e h o r s de notre d o m a i n e c o l o n i a l . Qu'il m e so i t p e r m i s 
d e le d é p l o r e r ici ! 

L e P è r e Te i l ha rd d e C h a r d i n nous a c e p e n d a n t fait une con f é r ence 
et d e s c o m m u n i c a t i o n s sur la C h i n e . M. L . Picard nous a e n v o y é une 
no t e sur la P a l e s t i n e . Enfin le S u d - E s t d e l 'Espagne cont inue à ê t r e 
é tud ié par M. P . F a l l o t . 

J e ne saurai o u b l i e r q u e notre c on f r è r e M. W e g m a n n nous entr e t in t 
r é g u l i è r e m e n t d e ses t ravaux sur la F i n l a n d e . 

Si no t r e ac t iv i t é sc ient i f ique en m a t i è r e d e G é o l o g i e p r o p r e m e n t 
d i te est p l e i n e m e n t sat is faisante , il n'en'est pas de m ê m e en P a l é o n 
to log i e . Ce t t e S c i e n c e , qui est f o n d a m e n t a l e pour l'étude de l 'Histoire 
de la T e r r e , est très m a l h e u r e u s e m e n t d é l a i s s é e par b e a u c o u p d e nos 
confrères f rançais , qui imitent eu ce la les d é p l o r a b l e s e r r e m e n t s d e s 
d o c t r i n e s officielles d e l eur pays . La haute p o r t é e p h i l o s o p h i q u e d e 
l'étude des fossi les s 'harmonise pour tant à m e r v e i l l e a v e c la t ournure 
d e l'esprit français , qui fut ce lu i d e s p r e m i e r s grands nova t eurs dans 
c e t t e b r a n c h e des c onna i s sance s h u m a i n e s . 

E n 1928, MM. Douvi l l é et A b r a r d ont décr i t ici des Foramin i f è r e s , 
M. Cot t r eau un Cora l l i a i r e , D o m Vale t t e d e s C r i n o ï d e s , MM. L a m b e r t 
et Co l l ignon des E c h i n i d e s , M. Van S t rae l en un Crustacé , M. Za l e s sky 
d e s Ins e c t e s . S e u l e s , parmi lés I n v e r t é b r é s , les A m m o n i t e s ont un p e u 
plus s o u v e n t r e t enu l'attention d e nos con f rères , M"° B a s s e , MM. d e 
G r o s s o u v r e , W e l s c h , A . Duter t r e , N i c ld è s . M. Thon ia s s e t nous a par lé 
d e s d e n t s d e s Po i s sons , MM. D e p é r e t , L l u e c a e t Vaufrey d e d iv e r s 
Mammi f è r e s . Dans de rares n o t e s enfin il a é t é q u e s t i o n d e l ' H o m m e : 
e l l es é m a n a i e n t d e MM. R o v e r e l o , L . More l l e t e t P a r e n t . 

L a P a l é o n t o l o g i e do i t inciter à n o u v e a u l ' enthous iasme de la p e n 
sée f rançaise . Mais il est n é c e s sa i r e q u e c e t t e disc ipl ine c e s s e d e se 
p r é s e n t e r c o m m e une ana lyse é n u m é r a t i v e de f ormes é t e i n t e s , d é c r i t e s 



•sous d e s n o m s d o n t la mul t ip l i ca t i on i n c o h é r e n t e exc lut les poss ib i l i t é s 
•de s y n t h è s e ; s i n o n , il faudrait b i e n t ô t a b a n d o n n e r toute t entat ive d e 
c o o r d i n a t i o n uti l isant les t ravaux r é c e m m e n t parus sur les o r g a n i s m e s 
foss i l es . 

L e but d e nos é t u d e s est autre : il i m p o r t e e s s e n t i e l l e m e n t de 
r e n d r e a c c e s s i b l e à no t r e e spr i t l' image du passé d e l à v ie . L a P a l é o n t o 
log ie ne p e u t plus viser à la d i s s o c i a t i o n des é l é m e n t s constituti fs d e s 
g r o u p e m e n t s z o o l o g i q u e s ou b o t a n i q u e s , e n s 'a t tachant à en m a s q u e r 
l es traits g é n é r a u x par une t e r m i n o l o g i e aussi artificielle q u e va ine du 
po int de vue p h i l o s o p h i q u e , sous c ou l eur de c ons t ruc t i ons p h y l o g é -
n é t i q u e s édifiées d'après d e s lois i m a g i n a i r e s : la S c i e n c e des fossi les 
d o i t au contra i r e s'efforcer d e définir les c a r a c t è r e s c o m m u n s d e s ê tres 
d i s p a r u s , d e façon à en réunir le p lus grand n o m b r e . p o s s i b l e sous les 
m ê m e s n o m s . S o n but essent i e l s e ra d o n c la c onna i s sance d e l 'ampleur 
d e s var ia t ions i n d i v i d u e l l e s , var ia t i ons dont l ' extraord ina ire d é v e l o p p e 
m e n t f r appe , dans la Nature v i v a n t e , tout o b s e r v a t e u r à l'esprit 
c r i t i q u e . 

P r e n o n s par e x e m p l e les E l é p h a n t s , aujourd'hui r e p r é s e n t é s par 
d e u x e s p è c e s , l 'Éléphant d'Afrique, r é p a n d u par t ou t au Sud d u S a h a r a , 
e t l 'É l éphant h i n d o u , hab i t ant , ou t r e c e t t e p én insu l e , l ' Indoch ine , 
C e y l a n , S u m a t r a , B o r n é o : l es zones d e d i s p e r s i o n ac tue l l e s d e c e s ani
m a u x sont l a rgement d i s jo intes en t r e le S o u d a n et l ' Inde . Aux t e m p s 
h i s t o r i q u e s , c e s a ires g é o g r a p h i q u e s é ta i ent déjà b i e n mo ins é l o i g n é e s 
l'une d e l'autre, puisqu' i l ex is ta i t dans l'antiquité des E l é p h a n t s en 
B e r b é r i e , en E g y p t e e t en I r a k . Au Quaternaire r é c ent (Age du R e n n e , 
d e la P i e r r e po l i e e t des M é t a u x ) , il s'en trouvai t en o u t r e dans t out e 
l 'Europe , l'Asie e n t i è r e e t l 'Amér ique du N o r d . 

Ce genre se p r é s e n t e , au po int d e vue p a l é o n t o l o g i q u e , c o m m e g r o u 
pant un grand n o m b r e d e sér i es d e t y p e s , d'après les n o m e n c l a t u r e s 
en usage . Le g r o u p e d e l 'Éléphant d'Afrique est c onnu s e u l e m e n t d u 
c o n t i n e n t é t h i o p i e n e t d e p u i s le Quaterna i r e m o y e n ( P l é i s t o c è n e ) . Celui 
d e l 'É léphant d e l'Inde hab i ta i t dé jà au Quaterna ire c e t t e d e rn i è r e c o n 
t r é e , l ' Indoch ine , la Malais ie , la C h i n e et le J a p o n . L e s M a m m o u t h s , 
qu i sont apparus d è s le P l i o c è n e supér i eur (Vi l la franchien) , s 'éte ignent 
au Quaterna ire en E u r o p e , dans l'Asie s ep t ent r i ona l e et l 'Amér ique du 
N o r d . La sér ie d e s É l é p h a n t s an t i ques se r e n c o n t r e aussi d è s le Pl io 
c è n e s u p é r i e u r ; e l l e d ispara î t à la fin du Quaternaire m o y e n (Monas-
t ir i en) . Enfin les types affines d e l 'E l éphant mér id i ona l d é b u t e n t en 
E u r o p e au P l i o c è n e supér i eur , dans l ' Inde vers la l imite du P l i o c è n e 
m o y e n et d u P l i o c è n e r é c e n t , en Afrique au P l i o c è n e m o y e n ; ils ont 
subs i s t é jusqu'à la fin d u P o s t p l i o c è n e ( C r o m é r i e n ) . 

Le plus anc i en Eléphant est E. planifrons d u P l i o c è n e m o y e n 
d ' E t h i o p i e : c e t t e e s p è c e vivait a lors dans ce pays a v e c les dern i e rs 
D i n o t h é r i e n * . Ainsi la terre d'Afrique, qui a c onnu les p r e m i e r s P r o -
b o s c i d i e n s (Mœritherium d e l 'Éocène supér i eur du F a y o u m ) , c o m m e 
aussi les p lus j e u n e s M a s t o d o n t e s (Pa l éo l i th i que du Vaa l ) , fut aussi le 
b e r c e a u d e s É l é n h a n l s . 



P a r m i c e u x - c i , les E l éphant s de l'Inde offrent c e r t a ines affinités 
a v e c les M a m m o u t h s , e t les É l é p h a n t s d'Afrique a v e c les E l é p h a n t s 
a n t i q u e s , tandis q u e les E l é p h a n t s m é r i d i o n a u x p r é s en t e ra i en t que lques-
ana l og i e s à la fois a v e c les E l é p h a n t s a n t i q u e s e t les M a m m o u t h s . 

L e g e n r e É l é p h a n t appara î t ainsi c o m m e formé par la r é u n i o n d'un 
c o m p l e x e d e r a m e a u x très é t r o i t e m e n t a p p a r e n t é s en t r e e u x . La p r e u v e 
d e son h o m o g é n é i t é a n a t o m i q u e nous est d o n n é e par l ' ex t r ême d i v e r 
g e n c e d e s op in ions des p a l é o n t o l o g i s t e s sur les r appor t s p h y l o g é n é -
t iques d e s d iver s g r o u p e s fossiles e t v ivants d ' E l é p h a n t s . E l l e est c o n 
firmée par le fait qu'il n'y a g u è r e e u , d e la part de natura l i s t es averLis , 
d e t entat ives d' introduct ion de c o u p u r e s s o u s - g é n é r i q u e s clans c e g e n r e . 
C e p e n d a n t la d i v e r g e n c e d e s rameauxcons t i tu t i f s du g r o u p e s'est effec
tuée p r e s q u e en m ê m e t emps q u e la différenciation du g e n r e , c e s d e u x 
o r d r e s de p h é n o m è n e s s'étant t r ouvés c o m p l è t e m e n t réal isés e n t r e l e 
d é b u t du P l i o c è n e m o y e n et le c o m m e n c e m e n t d u P l i o c è n e r é c e n t . 

En s o m m e les É l é p h a n t s se p r é s e n t e n t c o m m e cons t i tuant un g e n r e 
africain, g é o l o g i q u e m e n t j e u n e , très h o m o g è n e dans ses c a r a c t è r e s 
g é n é r a u x et n é a n m o i n s const i tué par un assez g rand n o m b r e d e g r o u p e s 
ayant é v o l u é s é p a r é m e n t très p e u après l 'appari t ion d u g e n r e au Pl io 
c è n e m o y e n . 

E x a m i n o n s ma in t enant un autre g enre é g a l e m e n t h o m o g è n e au po int 
d e v u e de sa m o r p h o l o g i e d ' e n s e m b l e , ma i s b i e n plus anc i en et où la 
différenciation des g r o u p e s d ' e spèce s s'est effectuée sur un long e s p a c e 
d e t e m p s g é o l o g i q u e . 

L e s R h i n o c é r o s vivants s e r épar t i s s ent e n t r e c i n q e s p è c e s , qui 
h a b i t e n t : le R h i n o c é r o s d e S u m a t r a , l'île d e c e n o m , B o r n é o , Ma lacca 
et la B i r m a n i e ; le R h i n o c é r o s u n i c o r n e , 'l'Inde d e l 'Himalaya à l'As-
s a m ; le R h i n o c é r o s d e J a v a , l'île d e c e n o m et l ' Indoch ine d e Malacca 
à l'Assam ; le R h i n o c é r o s b l a n c , l'Afrique c en t ra l e o r i e n t a l e ; enfin le 
R h i n o c é r o s b i c o r n e , l'Est e t le Sud d e l'Afrique d e la S o m a l i e au pays 
d e s Z o u l o u . C e s c i n q e s p è c e s se r épar t i s sent en t r e trois g r o u p e s , d o n t 
l e s auteurs font des s ous -g enr e s : Ceralorhinus ( R h i n o c é r o s d e S u m a 
tra ) , Rhinocéros ( R h i n o c é r o s u n i c o r n e et d e J a v a ) , Aleloclus ( R h i n o 
c é r o s d'Afrique) . 

C e s g r o u p e s sont c o n n u s à l'état fossile : Ceralorhinus se t r o u v e 
dans l 'Ol igocène supér i eur et le M i o c è n e d 'Europe et d 'Afr ique ; Rhi
nocéros est décr i t du M i o c è n e s u p é r i e u r au P l é i s t o c è n e dans l ' Inde , la 
Mala is i e e t la C h i n e ; Atelodus a é t é s ignalé du M i o c è n e supér i eur , du 
P l i o c è n e e t du Quaterna ire de l 'Europe , d e la P e r s e , d e l'Inde et d e la 
C h i n e ; enfin un c i n q u i è m e g r o u p e , e x c l u s i v e m e n t fossi le , Cœlodonta, 
est p r o p r e au P l i o c è n e supér i eur , au Quaterna ire anc i en et m o y e n d e 
l 'Europe et de l'Asie. 

L e s av is d e s auteurs sont très par tagés sur les affinités d e c e s diffé
rents s o u s - g e n r e s en t r e e u x , c e qui t é m o i g n e b i en d e l'intime c o h é 
s ion du g e n r e . Cœlodonla est tantôt r a t t a c h é p h y l o g é n é t i q u e m e n t à 
Alelodus, tantôt à Ceralorhinus, s ous -g enr e s entre l e sque l s d'ai l leurs 
la répart i t ion d e p lus ieurs e s p è c e s foss i les d e m e u r e assez i n c e r t a i n e . 



L e s seuls faits sur l e sque l s l'accord soit c o m p l e t sont : 1° le r a t t a c h e 
m e n t au g r o u p e le plus a r c h a ï q u e , d u R h i n o c é r o s v ivant de Sumat r a ; 
2° l ' i so lement relatif du g r o u p e d e s aut r e s R h i n o c é r o s a s i a t i ques 
a c tue l s . 

En s o m m e le g e n r e R h i n o c é r o s se p r é s en t e c o m m e un e n s e m b l e d'ori
g ine a s i a t i q u e , c o m p r e n a n t c inq g rands types foss i l es , différenciés de 
l 'Oligocène supér i eur au P l i o c è n e s u p é r i e u r et ayant é v o l u é c ô t e à c ô t e . 
Si l es p a l é o n t o l o g i s t e s n'hésitent pas à les r a t t a che r à d e s s o u s - g e n r e s 
d i s t incts , les o p i n i o n s d e v i e n n e n t d i v e r g e n t e s , lorsqu'i l s'agit d e dé l i 
m i t e r c e s c o u p u r e s s o u s - g é n é r i q u e s , c e qu i p r o u v e à la fois l 'homogé 
néité du genre et un cer ta in d e g r é de p o l y m o r p h i s m e . Des d e u x g r o u p e s 
a s i a t i ques a c tue l s , le plus anc i en a v é c u j ad i s dans tout l 'Ancien M o n d e , 
l'autre s e u l e m e n t e n E x t r ê m e - O r i e n t ; le g r o u p e afr icain, é g a l e m e n t 
d i s p e r s é du Mioc ène s u p é r i e u r au Quaterna ire en E u r a s i e , est p e u t -
ê t r e une a cqu i s i t i on r é c e n t e p o u r le mi l i eu é t h i o p i e n . 

B e a u c o u p plus v i eux q u e les E l é p h a n t s , pu i sque apparus à l'Oligo
c è n e s u p é r i e u r au lieu du P l i o c è n e m o y e n , les R h i n o c é r o s sont à pe ine 
p lus p o l y m o r p h e s , b i en q u e la différenciation d e l eurs d i v e r s g r o u p e 
m e n t s se so i t p r o d u i t e au M i o c è n e s u p é r i e u r e t au P l i o c è n e ; d e c e s 
g r o u p e m e n t s la l oca l i sa t ion g é o g r a p h i q u e ac tue l l e est p lus é t ro i t e q u e 
c e l l e d e s e s p è c e s d 'E l éphant s . 

P a l é o n t o l o g i q u e m e n t , l es R h i n o c é r o s c o r r e s p o n d e n t donc à u n e 
c o n c e p t i o n d u g e n r e s e n s i b l e m e n t différente de c e l l e d o n n é e a u x Élé
phant s ; c e p e n d a n t , d a n s la Nature a c tue l l e , c e s d e u x type s d e P a c h y 
d e r m e s s e m b l e n t aussi h o m o g è n e s l'un q u e l'autre : affectés d e la m ê m e 
d i s j onc t i on d'aire d e d i s p e r s i o n , ils ne sont c e p e n d a n t pas g é o g r a p h i -
q u e m e n t d e m ê m e o r ig ine . 

T o u s c e s faits d'évo lut ion b i o l o g i q u e v o n t nous appara î t r e b i e n plus 
m a r q u é s si nous pas sons aux T a p i r s . 11 ex i s t e au jourd'hu i c i n q 
e s p è c e s d e c e g e n r e : le T a p i r d e l 'Inde, qui vit au Sud d e la B i r m a 
nie et du S i a m , jusqu'à M a l a c c a e t S u m a t r a ; le Tap i r d ' A m é r i q u e , 
c o n n u du Venezue l a au Nord de l ' A r g e n t i n e ; le Tap i r p i n c h a q u e , 
l oca l i sé dans les Indes c o l o m b i e n n e s , é q u a t o r i e n n e s et p é r u v i e n n e s ; 
le Tap i r de Ba i rd , p r o p r e aux pays s 'é tendant du M e x i q u e m é r i d i o n a l 
à P a n a m a ; le Tap i r d e D o w confiné en t r e le G u a t e m a l a et l'Ouest du 
C o s t a - R i c a . L e Tap i r de l ' Inde est d e v e n u le type du sous -genre Rhi-
nochœrus, l es Tap i r s d e l 'Amér ique du Sud forment le s o u s - g e n r e 
Tapirus, c eux de l 'Amér ique c en t ra l e const i tuant un t r o i s i è m e s o u s -
g e n r e , Elasmognaihus. 

Une si c u r i e u s e r épar t i t i on g é o g r a p h i q u e , ainsi très l a r g e m e n t d i s 
j o in t e , se lie i n t i m e m e n t au passé de c e s Ongulés . Le Tapir d e l'Inde 
se r a t t a che à des f o rmes fossi les de Rhinochcerus r é p a n d u e s au Qua
terna ire ju squ' en C h i n e et à J a v a , au P l i o c è n e et au M i o c è n e supé 
r ieur ju squ' en E u r o p e : ce l l es -c i d e s c e n d e n t de Palœolapirus du M i o 
c è n e inférieur e t m o y e n (Burd iga l i en , V i n d o b o n i e n ) d ' E u r o p e et 
d'Asie, type l u i - m ê m e issu d e Prolapirus. L e s Tapirs ac tue l s s u d -
a m é r i c a i n s , q u i , au Quaterna i r e , s 'avançaient ju squ' en Cal i fornie , s o n t 



plus éloignés des Tapirs fossiles nord-américains que les Tapirs vivants 
de l'Amérique centrale. Ceux-ci représentent aujourd'hui Elasmogna-
thus, sous-genre différencié au Pliocène supérieur et persistant au 
Quaternaire dans les Etats-Unis du Sud et de l'Ouest. Elasmognalhus 
dérive lui-même de Tapiravns du Miocène moyen et supérieur et du 
Pliocène des États-Unis, type ayant à son tour comme origine Prola-
pirus. 

Ce dernier se rencontre, de l'Oligocène moyen au Miocène inférieur 
(Stampien à Aquitanien), dans l'Amérique du Nord et en Europe, où 
il est déjà représenté, dans ces deux continents, par des formes que 
les paléontologistes tendent maintenant à considérer comme les 
représentants de deux groupements géographiques qui mériteraient 
de recevoir des noms différents. Les types plus anciens sont exclusive
ment nord-américains et remontent à FEocène. 

Ainsi, dans le genre Tapir, la séparation de formes très analogues 
par leurs caractères généraux, vivant dans l'Amérique centrale et 
méridionale d'une part, l'Indomalaisie d'autre part, était chose faite à 
l'Oligocène. Les Tapirs ne font donc point partie, en Indomalaisie, 
comme dans la Notogée, de la faune néogène : ils constituent ici et là 
une relique des milieux biologiques oligocènes. Une telle constatation 
montre combien la notion communément répandue du genre, telle 
qu'elle se dégage de l'examen des caractères anatomiques, apparaît 
de très inégale valeur au paléontologiste, pouvant contrôler l'histoire 
géologique du groupe. 

Bien plus anciens que les Eléphants d'origine africaine, plus 
archaïques que les Rhinocéros de provenance asiatique, les Tapirs nés 
en Amérique du Nord, vivent aujourd'hui dans l'Indomalaisie, côte à 
côte avec ces deux genres d'Ongulés ; mais, tandis qu'Eléphants et 
Rhinocéros, descendants de la faune néogène, existent également en 
Afrique, les Tapirs, reliques oligocènes, se retrouvent en Amérique du 
Sud. L'homogénéité du groupe des Tapirs reste très grande, bien que 
la divergence de leurs principaux rameaux remonte à l'Oligocène et 
soit ainsi beaucoup plus ancienne que celle des phylums d'Éléphants, 
qui date seulement du Pliocène récent ou des sous-genres de Rhino
céros, qui s'affirme dès le Miocène supérieur. 

Les Chevaux constituent, comme les Éléphants, un genre très jeune. 
Mais ces animaux nous apparaissent, dans la Nature actuelle, bien 
plus polymorphes que tous les groupes dont nous venons de nous 
occuper. Depuis longtemps, les zoologistes ont séparé des vrais 
Chevaux, les Anes et les Zèbres : ces derniers demeurent d'ailleurs 
aujourd'hui exclusivement africains tandis que les seconds sont afri-
cano-asiatiques et les premiers seulement asiatiques. 

Dans chacun de ces groupes, plusieurs espèces vivantes peuvent 
être aisément discernées. Les auteurs distinguent une demi-douzaine 
d'espèces et de nombreuses sous-espèces de Zèbres, ainsi que cinq ou 
six espèces d'Anes, parmi lesquelles les Anes proprement dits sont 
africains, tandis que les Hémippes, Onagres, Hémiones ne se trouvent 
qu'en Asie. 



Malgré le t e m p s très court p e n d a n t l eque l les C h e v a u x ont pu é v o 
luer , les p a l é o n t o l o g i s t e s ont cru d e v o i r en d é c r i r e b e a u c o u p d ' e spèc e s , 
sur tout d'ail leurs n o r d - a m é r i c a i n e s , et t outes en pr inc ipe ont é t é rat
t a c h é e s au s o u s - g e n r e Equus. C e p e n d a n t les types du P l i o c è n e et du 
Quaterna i r e anc i en d ' E u r o p e oll'rent d ' incontes tab l e s affinités a v e c 
l e s Zèbr e s : il y a passage a b s o l u m e n t ins ens ib l e , à c e s é p o q u e s , des 
C h e v a u x fossiles aux Zèbr e s a c t u e l s , déjà c onnus d'ailleurs en B e r b é -
rie au P l é i s t o c è n e . Par c o n t r e , les A n e s ne s e m b l e n t guèr e r epr é s en t é s 
parmi les formes é t e in t e s de nos c o n t r é e s . 

Ainsi c e t e x t r ê m e p o l y m o r p h i s m e ac tue l du g e n r e C h e v a l , e t plus 
s p é c i a l e m e n t des Zèbr e s et d e s vra is C h e v a u x , p o l y m o r p h i s m e si frap
pant de p r i m e a b o r d , est un fait g é o l o g i q u e m e n t tout r é c e n t , r e m o n 
tant au plus tôt à la fin du Quaterna ire m o y e n . Il est e n c o r e assez ins
tab l e , car souvent r epa ra i s s en t d e s z éb rure s c h e z les l i qu idé s d o m e s 
t iques d e la p én insu l e I b é r i q u e , d e l'Afrique du Nord ou sur c eux 
t ranspor t é s de ces pays dans l 'Amér ique du S u d . Des f o rmes quater 
naires i ta l i ennes é ta i ent aussi très vo i s ines d e s Z è b r e s . C'est surtout 
d u Quagga , e s p è c e r é c e m m e n t é t e in t e du C a p , q u e se r a p p r o c h e n t , 
par l eurs ra i es ou leur d e n t i t i o n , c er ta ins C h e v a u x ac tue l s ou qua t e r 
naires d ' Ibér i e et d'Ital ie , tandis qu'au P l é i s t o c è n e , les l i q u i d é s nord-
africains rappe la i en t p lutôt les Dauws . 

Des c r o i s e m e n t s s 'obt i ennent f ac i l ement entre tous les l i qu idé s 
v ivants et l eurs mét i s sont s o u v e n t f é c o n d s , si les c o n d i t i o n s d'é l evage 
se t rouvent f avorab l e s . C'est p a r t i c u l i è r e m e n t chez c e s h y b r i d e s q u e 
se manifeste le r e t o u r a t a v i q u e des z é b r u r e s , dans le cas d 'accoup le 
m e n t par e x e m p l e de rac e s de C h e v a u x et d'Anes h a b i t u e l l e m e n t 
non r a y é s . 

L'h i s to i re g é o l o g i q u e d e s H i p p i d i e n s est l'un des t h è m e s sur l e sque l s 
le p a l é o n t o l o g i s t e peut éfayer ses r a i s o n n e m e n t s a v e c le plus de p r é c i 
s i o n . L e s n o m b r e u x genre s de ce grand g r o u p e se sont s u c c é d é , en 
A m é r i q u e du N o r d , d e l 'Eocène inférieur au Quaterna ire r é c ent : ils 
sont si é t r o i t e m e n t l iés en t r e e u x , q u e , suivant les au t eurs , te l le ou 
tel le e s p è c e est a t t r i bué e à d e s g enre s différents de ceLte sér ie p h y l o -
g é n é t i q u e bien r e m a r q u a b l e par sa c on t inu i t é . 

P é r i o d i q u e m e n t c e s Ongulés v inrent en E u r o p e et en E x t r ê m e -
Orient, puis c h a q u e fois y d i sparurent p r e s q u e auss i tô t . A la fin d u 
M i o c è n e , les l i qu idé s se r é p a n d i r e n t en Afrique, et au mi l i eu du 
P l i o c è n e , ils g a g n è r e n t l 'Amér ique du Sud . Sur tout le g l o b e , sauf-en 
Austra l i e , le g enre C h e v a l , très h o m o g è n e , étai t c o m m u n é m e n t 
r é p a n d u à la fin du Quaterna i r e . B r u s q u e m e n t , c e t animal s'éteignit 
dans les d e u x A m é r i q u e s , o ù , r é introdui t par les E u r o p é e n s , il a r emar 
q u a b l e m e n t p r o s p é r é , r e t ournant a i s é m e n t à l'état s auvage : ce fait 
h i s t o r i que rend in exp l i c ab l e sa d i spar i t i on c o m p l è t e , à une é p o q u e 
où les c o n d i t i o n s g é o g r a p h i q u e s a c tue l l e s é ta ient déjà par fa i tement 
r é a l i s é e s , dans le N o u v e a u M o n d e . 

Il r es te de b e a u x travaux d e s y n t h è s e à faire sur les C h e v a u x . Mais 
ce q u e nous savons déjà de- l'histoire p a l é o n l o l o g i q u e et de la b i o l o -



gie d e c e s a n i m a u x , nous les m o n t r e c o m m e f o r m a n t un g e n r e o ù l e s 
c a r a c t è r e s g é n é r a u x sont très cons tants au p o i n t d e vue s q u e l e t t i q u e 
et où les c r o i s e m e n t s s'effectuent f a c i l ement , c e qu i n'exclue pas une 
g r a n d e a m p l e u r de var ia t ions d e s déta i l s a n a t o m i q u e s , dans la dent i 
t ion par e x e m p l e . L e s différences e x t é r i e u r e s , qui p o r t e n t p r inc ipa l e 
m e n t sur la c ou l eur de la r o b e ou sur la l o n g u e u r de la q u e u e , sont 
très f rappantes au cours d'un e x a m e n superficiel : e l l e s ne se l i ent 
guèr e pour tant à des modi f i cat ions o s t é o l o g i q u e s et ne saura i ent ê t r e 
i n v o q u é e s à l 'encontre d e l' intime c o h é s i o n p h y l o g é n é t i q u e d e t ous 
l es C h e v a u x , Zèbr e s et A n e s . 

L e s p a l é o n t o l o g i s t e s d o i v e n t m é d i t e r c e s e x e m p l e s . C o n d a m n é s par 
l'état de leurs maté r i aux d'étude à se c o n t e n t e r de l ' obs e rva t i on d u 
s q u e l e t t e e t s ouvent m ê m e s i m p l e m e n t d e la d e n t i t i o n , ils a t t a chen t 
parfois une g rande i m p o r t a n c e à des c a r a c t è r e s q u e la m o r p h o l o g i e 
d e s a n i m a u x ac tue l s nous r é v è l e c o m m e fort incons tant s c h e z les 
type s vivants ; par c o n t r e , il l eur es t parfois i m p o s s i b l e d e faire e n t r e r 
e n l igne de c o m p t e d e s traits q u e l 'anatomie z o o l o g i q u e nous m o n t r e 
c o m m e f o n d a m e n t a u x au po int d e vue t a x o n o m i q u e . Peut - ê t r e n'en
v i s a g e o n s - n o u s pas suffisamment, dans l'étude du m o n d e foss i le , 
l ' ex is tence d e types à faciès d e m e u r é très m a l l é a b l e p e n d a n t p lus ieurs 
p é r i o d e s de l'histoire de no t r e g l o b e , t ype s p o u r l e s q u e l s il faudrait 
n é c e s s a i r e m e n t a b a n d o n n e r l 'étroite c o n c e p t i o n h a b i t u e l l e d e la no t i on 
d ' e spèc e dans les é t u d e s du passé d e la v i e an ima l e ou v é g é t a l e . Enfin 
la s é r ia t i on c h r o n o l o g i q u e d e c o u p u r e s g é n é r i q u e s , au jourd'hui en 
a p p a r e n c e de va leur i d e n t i q u e , d é m o n t r e l' inégalité de l 'échel le d e nos 
c lassi f icat ions, au po int d e vue d e l ' é tab l i s s ement d'une s y s t é m a t i s a 
t ion d ' e n s e m b l e , d o n t l e s d iv i s i ons d e m'ême o r d r e d e v r a i e n t avo i r 
une a m p l e u r c o n s t a n t e . 

Si les q u e l q u e s e x e m p l e s q u e j e v i ens d e cho i s i r appara i s s ent , dans 
c e t o r d r e d ' id é e s , c o m m e tout à fait p r o b a n t s , l ' év idence d e l ' imper
fection d e nos c a d r e s p a l é o n t o l o g i q u e s es t p lus ne t t e e n c o r e , q u a n d 
nous nous o c c u p o n s d'êtres b e a u c o u p mo ins é l e v é s en organisat ion e t 
b i e n m o i n s c o n n u s au point d e vue b i o l o g i q u e . Ainsi appara î t ne t t e 
m e n t le c a r a c t è r e p u r e m e n t c o n v e n t i o n n e l de nos c lass i f icat ions, qu i 
s on t une néce s s i t é pour le d é v e l o p p e m e n t d e no t r e S c i e n c e , ma i s q u i 
ne saura i ent nous faire i l lusion sur l eur va l eur t out e r e l a t i v e , en c e 
qu i c o n c e r n e la r econst i tut ion d e s cha îne s nature l l es de l 'Évolut ion d e s 
a n i m a u x et d e s v é g é t a u x . 

J e m'excuse d e la l o n g u e u r d e c e t t e a l l o c u t i o n , qui m'a fourni l'oc
ca s i on d e v o u s e x p o s e r q u e l q u e s unes d e m e s i d é e s sur l e s ens du 
d é v e l o p p e m e n t d e s é t u d e s p a l é o n t o l o g i q u e s . 

Qu'il m e so i t p e r m i s , en t e rminant , d e vous fél iciter, m e s c h e r s C o n 
frères , d e vo t r e b e l l e act iv i té scienti f ique en 1928. V o u s p l a c ez , c h a q u e 
j o u r plus i n d i s c u t a b l e m e n t , no t r e Assoc i a t i on parmi les g r o u p e m e n t s 
inte l l ec tue l s l e s p lus v ivants du P a y s , sans q u e p o u r t a n t le c ô t é s p é 
culatif d e n o t r e S c i e n c e v o u s fasse p e r d r e d e v u e l e s nécess i t é s m a t é 
r ie l l es i n h é r e n t e s aux cond i t i ons é c o n o m i q u e s a c t u e l l e s . 



Le r é t a b l i s s e m e n t d e notre s i tuat ion b u d g é t a i r e est h e u r e u s e m e n t en 
effet au jourd'hui un fait a c q u i s , à la suite d u v o t e d e l 'Assemblée géné
ra le q u i , le 4 ju in d e r n i e r , a por t é p o u r 1929, no t r e co t i sa t i on 
a n n u e l l e au chiffre d e 100 francs . 

G r â c e à l' inlassable d é v o u e m e n t de m o n très é m i n e n t succes s eur à 
c e fauteui l , nous aurons toutes les poss ib i l i t é s financières pour c o m 
m é m o r e r d i g n e m e n t l'an p r o c h a i n notre C e n t e n a i r e . Nous p o u r r o n s 
a lors a p p o r t e r à nos confrères de l 'Étranger , en m ê m e t e m p s qu'un 
t é m o i g n a g e écr i t d e notre ac t iv i t é sc ienti f ique, s ous la f o rme d'un l ivre 
j u b i l a i r e , la p r e u v e d'un f ruc tueux l a b e u r sur le t e r r a i n , e n les c o n 
duisant , au cours d'une s é r i e d ' excurs ions , v e r s d e n o m b r e u x po in t s de 
no t r e terr i to ire m é t r o p o l i t a i n et nord-a fr ica in , où ont é t é réa l i sés 
r é c e m m e n t d e n o u v e a u x p r o g r è s dans les é t u d e s g é o l o g i q u e s . La i s sez -
m o i enfin s ouha i t e r , à notre p r o c h a i n e R é u n i o n g é n é r a l e , en ju in 1930, 
le succ è s le plus c o m p l e t , qui fera d'elle un saisissant t é m o i g n a g e d u 
b e l é p a n o u i s s e m e n t d e la p e n s é e f rançaise d a n s l'un d e s plus p a s s i o n 
nants d o m a i n e s d e la S c i e n c e . 

M . J . B l a y a c d o n n e l e c t u r e d e s o n rapport sur l attribution 
*du prix Fonlanncs à M . FERNAND DAGUIN. 

Il e s t b i e n rar e , dans le pas s é d e la S o c i é t é g é o l o g i q u e d e F r a n c e , 
q u e sa c o m m i s s i o n des pr ix ait a c c o r d é le prix F o n t a n n e s à l'unani
mité d e ses suffrages c o m m e el le v i ent d e le faire en faveur d e no t r e 
d i s t ingué confrère F e r n a n d Dagu in , aut eur d'une r e m a r q u a b l e m o n o 
g r a p h i e d'une r ég ion d u M a r o c ' o c c i d e n t a l '. 

L ' œ u v r e ainsi h o n o r é e de l'une des r é c o m p e n s e s les plus env i é e s de 
n o t r e S o c i é t é r é p o n d en effet à t out e s l e s c ond i t i ons i m p o s é e s par le 
r e g r e t t é d o n a t e u r . 

F o n t a n n e s , s t ra t igraphe m é t i c u l e u x , étai t d e c e t t e é c o l e d o n t H é b e r t 
fut le p è r e e t q u i a p rodu i t tant d ' œ u v r e s g é o l o g i q u e s i m p é r i s s a b l e s 
d o n t les M u n i e r - C h a l m a s , l e s Vass eur , l es Ki l ian , les H a u g , les B o u s -
s a c e t b i e n d'autres sont l e s a u t e u r s . 

L a d i sc ip l ine la plus prof itable aux p r o g r è s d e la G é o l o g i e cons i s t e 
d a n s l 'appl icat ion la plus str icte d e s m é t h o d e s d e la s t ra t igraph i e e t d e 
l a p a l é o n t o l o g i e . Suivre pas à pas l e s d iver s hor i zons g é o l o g i q u e s , e n 
m a r q u e r les l imi tes en év i tant t o u t e confusion que les c h a n g e m e n t s d e 
faciès p e u v e n t o c c a s i o n n e r , y r é c o l t e r a v e c p r é c i s i on les foss i les , vo i l à 
a v a n t t ou t au t r e , le d e v o i r du g é o l o g u e dans l e s r ég ions d o n t l e s ca r t e s 
à g rande é c h e l l e sont p u b l i é e s . 

M. Daguin a le grand m é r i t e d'avoir a p p l i q u é à la l e t t r e tous c e s 
p r inc ip e s d a n s s on é t u d e d u Prérif. Il ne s'en est dépar t i au cours de 

1. FERXAND DAGUIN. Contribution à l'étude géologique de la région prérifaine 
{Maroc occidental). 1 vol 8°, 416 p., 57 fig., 1 carte en couleurs au 100.000", 
37 planches hors texte. 1927 (Thèse, F a c . Se. de Paris, soutenue devant un jury 
composé de MM. les professeurs Duboscq, L. Joleaud remplaçant E. Haug décédé 
et Combes). 



c e s 3 a n n é e s d e mi s s i on au M a r o c (1922-1925) q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
e t en p r é s e n c e d e difficultés i n s u r m o n t a b l e s d e r av i t a i l l ement , d e 
c o m m u n i c a t i o n , de s écur i t é . Cer t e s le M a r o c , d epu i s qu'il est t e r r e 
f rança ise , a fait l 'objet d e n o m b r e u x t r avaux g é o l o g i q u e s , tous d e s 
p lus h o n o r a b l e s , mais il a é t é d o n n é à notre l auréat d'y faire une œ u v r e 
c o m p a r a b l e , dans la p lupar t de ses c h a p i t r e s , à c e r ta ines au jourd'hui 
c l a s s iques c o n c e r n a n t la s t ra t igraph i e e t la t e c t o n i q u e d e l 'Algérie-
ï u n i s i e ou ce l l e s d e la F r a n c e . 

V o u s avez pensé q u e le L a b o r a t o i r e d e M o n t p e l l i e r où c e travai l a 
été p lus pa r t i cu l i è r ement c o n ç u , puis méd i t é , é tudié e t r éd igé par son 
auteur , deva i t ê tre aussi d e l à so l enni té d'aujourd'hui . P e r m e t t e z - m o i 
d e vous t é m o i g n e r m a v ive gra t i tude d e m'avo ir dés igné c o m m e r a p 
p o r t e u r de c e pr ix a c c o r d é à ce lui qui a é té , durant 9 ans et jusqu'à 
h i e r e n c o r e , m o n c o l l a b o r a t e u r à la Facu l t é de Montpe l l i e r . 

L e pays é tud i é par M. Daguin fait par t i e d u ver sant a t l ant ique du 
dé t ro i t Sud-Ri fa in q u e les travaux des r egr e t t é s A . B r i v e s e t L . G e n 
til ont r e n d u famil i er à vo t r e in t e l l igence d e s c h o s e s g é o l o g i q u e s du 
M a r o c . Il est s i tué à la l is ière sud du Rif dans le vaste d o m a i n e d u 
bas s in de l'oued S é b o u . L e grand c o u d e d e c e fleuve se d é v e l o p p e 
dans le N et le N W d u t e r r i t o i r e é tud i é q u e l imite à l'W un affluent 
d u S é b o u , l 'oued B e h t . A l'Est, ce t err i to i re se re l i e au col de Taza ; 
au Sud, il s 'avance jusqu'aux avant s -monts d e Tr ias et de J u r a s s i q u e 
de la Mese ta m a r o c a i n e . F è s à l'Est, M e k n è s à l'W sont les d e u x 
a g g l o m é r a t i o n s urba ine s les p lus i m p o r t a n t e s d e c e Prérif. La m o i t i é 
o c c i d e n t a l e de la rég ion est affectée d e r ides m o n t a g n e u s e s à s t ruc
ture ant ic l inale qui s'al ignent en arcs d e c e r c l e s sous l'effet d e p o u s 
s é e s o r o g é n i q u e s v e n u e s du N E . C e s r ides q u e l'auteur d é s i g n e . s o u s 
le n o m d e Rides prérifaines ont leur c o n v e x i t é t ournée vers le SVV, 
l eur ai le nord est en par t i e m a s q u é e pa r des terra ins n é o g è n e s . 

L ' e n s e m b l e d e c e s a c c i d e n t s d u relief appara î t engagé en t r e d e u x 
m ô l e s r és i s tants , à s avo i r : un avanl-puys du Nord, au jourd'hui effon
dré , c o u v e r t par le Quaterna ire e t le N é o g è n e ; 2° un avanl-pai/s du 
Sud, à o s sa ture h e r c y n i e n n e (Meseta m a r o c a i n e ) , b o r d é d e t e r ra ins 
s e c o n d a i r e s et t er t ia i res d'allure t abu la i r e . 

La part i e o r i en ta l e , en arr i ère de la r ide Tse l f a t -Zerhoun , q u o i q u e 
d'une a l t i tude m o y e n n e qui ne d é p a s s e g u è r e 600 m . , est très acc i 
d e n t é e . C'est un pays d e n a p p e s où appara i s s ent en fenêtre les r i d e s 
de Hajra el Baz -Ha f eb el Aluna et d 'Hajer -Dezned . 

C e t t e r ég i on préri faine n'avait j a m a i s fait l 'objet d'une é t u d e d'en
s e m b l e . De n o m b r e u x g é o l o g u e s l 'avaient c e p e n d a n t p a r c o u r u e : 
A . B r i v e s , L . Gent i l , MM. R . A b r a r d , M.; L u g e o n , L . J o l e a u d , 
G. L e c o i n t r e , A . B e a u g é , B . Y o v a n o v i l c h , J . Savorn in . 

M. Dagu in , en tête d e chacun d e c e s c h a p i t r e s , r e la te les d é c o u 
ve r t e s et les o b s e r v a t i o n s de ses p r é d é c e s s e u r s . Il le fait a v e c u n e 
c o n s c i e n c e telle que — à le l ire — parfois on cro ira i t q u e son m é r i t e 
es t d e d e u x i è m e p l a n . T r è s s o u c i e u x de la p lus str icte p r o b i t é s c i e n t i 
fique, il o u b l i e s o u v e n t d e m e t t r e en é v i d e n c e ses p r o p r e s d é c o u v e r t e s 
qui sont d e s plus m a r q u a n t e s c o m m e on v a le vo i r . 



L e terra in le p lus anc i en de la r ég ion est le Tr i a s , sous ce faciès 
l aguna i r e b i en c o n n u aujourd'hui dans toute l'Afrique du N o r d . Il est 
cons t i tué par d e s m a r n e s b a r i o l é e s , d e s c a r g n e u l e s , d e s d o l o m i e s , du 
g y p s e , s o u v e n t dans le p lus c o m p l e t d é s o r d r e . L'auteur l'a r e c o n n u 
n e t t e m e n t en p l a c e , en b o r d u r e d e toute la c h a î n e du Rif j u s q u ' à la 
t rouée d e Taza . 

Dans la r ég ion d e s n a p p e s , l'allure du Tr ias est e n c o r e plus désor 
d o n n é e qu'ic i . G r â c e à l ' abondance d e ses s é d i m e n t s p l a s t i q u e s , il se 
t r ouve en l a m b e a u x é p a r s , i n n o m b r a b l e s à la b a s e d e s mass e s c h a r 
r i é e s . Son rô l e t e c t o n i q u e est p r i m o r d i a l . C o m m e dans le Te l l a lg é r i en , 
il traîne a v e c lui d e s r o c h e s v a r i é e s , du L i a s , du J u r a s s i q u e , du C r é 
tacé e t m ê m e des g n e i s s . Il se c o m p o r t e d e m ê m e dans l e s P y r é n é e s 
e n E s p a g n e o ù R o b e r t Douv i l l é le décr i t b i e n d'un faciès i d e n t i q u e à 
c e l u i - c i . 

M. Daguin a n e t t e m e n t s éparé d e c e Tr ias d e s format ions de m ê m e 
aspec t a p p a r t e n a n t aux terrains j u r a s s i q u e s e t c r é t a c é s et m ê m e à 
l 'Aqui tanien . 

L e Lias, q u e M. R . A b r a r d avait par fa i tement r e connu a n t é r i e u r e 
m e n t , n'est r e p r é s e n t é q u e par le D o m é r i e n , le T o a r c i e n e t l 'Aalénien, 
mais a v e c une r i ch e s s e d ' A m m o n i t e s c o m p a r a b l e s à c e l l e s du Lias d e 
la C u v e t t e g e r m a n i q u e ou du Sud de la F r a n c e . L e s d iv e r s e s zones 
c l a s s iques de c e s trois é t a g e s b a s i q u e s se d é v e l o p p e n t p lus par t i cu l i è 
r e m e n t dans les massifs d e s r ides prér i fa ines du Kefs , d e M o u l a y -
Idr i s s , du Tselfat, d u Z e r h o u n . 

L e groupe oolithique c o m p r e n d dans le Prérif trois types de forma
t i ons qui se r a p p o r t e n t au B a j o c i e n , au B a l h o n i e n et au P o r t l a n d i e n . 
Mais une puissante sér i e d e grès sans fossi les — qui o c c u p e d e vastes 
é t e n d u e s dans le massif d u Zerhoun — sont d'un âge qui peut a l l er 
d u L ias au Cré ta c é le plus é l e v é et m ê m e au N u m m u l i t i q u e . L'auteur 
a tenté à p e u près en vain d'en sc rute r les s e c r e t s p a l é o n t o l o g i q u e s . 
L e s seuls r e s t e s o r g a n i q u e s qu'il Ny a d é c o u v e r t s sont d e s d é b r i s très 
usés d e Cidaris et de Slomechinus suffisants p o u r ind iquer q u e les grès 
du Zerhoun sont en part ie j u r a s s i q u e s 

L'é tude d e c e s grès en p l a q u e s m i n c e s , faites s e lon les m é t h o d e s d e 
M. C a y e u x , lui ont r évé l é q u e c e t t e r o c h e est s o u v e n t un ca lca i re oo l i -
t i que chargé d e grains d e quar tz , d e f e ld spa th , d e mi ca s dont l'asso
c ia t i on é t ro i t e i m p l i q u e le vo i s inage d'un massif anc i en é m e r g é . C'est 
c e massif, aujourd'hui effondré, c o u v e r t par les a l luv ions du S e b o u et 
les t erra ins n é o g è n e s qui cons t i tue l 'avant-pays du Nord d e c e t t e 
r ég ion préri faine. 

L e BAJOCIEN a d e u x faciès : l'un b a t h y a l (marnes à A m m o n i t e s ) , 
l'autre nér i t ique (ca lca ires o o l i t h i q u e s à P o l y p i e r s et à (Jancellophycus). 
La faune à C é p h a l o p o d e s c o m p r e n d d e s Lyloceras, Wiichellia, Son-
ninia, Oppelia, Sphœroceras, e t c . L e s e s p è c e s les plus c lass iques s'y 
r e t r o u v e n t . A . B r i v e s et R . Abrard ava i en t s ignalé c e Ba j o c i en au 
Tselfat où Daguin l'a d é l im i t é . Il l'a ensu i t e d é c o u v e r t dans q u e l q u e s 
au t r e s d e s r ides prér i fa ines . 



Sur le flanc sud du Z e r h o u n l'auteur a t t r i bue au BATHONIEN d e s 
m a r n e s e t d e s ca l ca i r e s à Huîtres et à Pholadomyes, qu i se s u p e r 
po s en t au B a j o c i e n . L ' a b s e n c e d ' A m m o n i t e s ne p e r m e t p a s d'affirmer 
r i g o u r e u s e m e n t l'âge b a t h o n i e n d e c e t t e f o rmat i on . L e s autres t erra ins 
j u r a s s i q u e s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s dans la s é r i e c o m p r é h e n s i v e d e s 
grès d u Z e r h o u n . 

Mais M. Daguin a c e p e n d a n t r e c o n n u la p r é s e n c e d'un PORTLANDIEN 

a u t h e n t i q u e dans la r ide d e M o u l a y b o u C h t a . Ce t é t a g e es t là b i e n 
carac t é r i s é par une faunule a m m o n i t i q u e o ù a b o n d e n t l e s Phylloceras 
et Lytoceras (Ph. semisulcatum, Ph. Kochi, Ph. Loryi, Lyl. qua-
drisulcalum) et d'un Perisphinctes du T i t h o n i q u e f rançais . D e n o m 
b r e u x Aptychus Beyrichi s'y r e n c o n t r e n t c o m m e dans le T i t h o n i q u e 
d e s A l p e s d e F r i b o u r g et ce lu i d e S t r a m b e r g . 

P o u r le Cré tac é , l es o b s e r v a t i o n s d e M. Daguin sont aussi d e s plus 
i m p o r t a n t e s . On lui do i t la d é c o u v e r t e du Ber r i a s i en à Hoplites Bois-
sieri, i n connu a u p a r a v a n t dans le M a r o c s e p t e n t r i o n a l . 

L e Cré tacé de la r ég i on d e s n a p p e s c o m p r e n d s e u l e m e n t l e B E R R I A 

SIEN e t le VALANGINIEN. T O U S d e u x sont sous un faciès à C é p h a l o p o d e s 
n e t t e m e n t b a t h y a l t out au m o i n s en c e q u i c o n c e r n e le Va l ang in i en , 
d o n t les A m m o n i t e s r i ch e s en Phylloceras sont à l'état p y r i l e u x . L a 
faune va l ang in i enne ne c o m p r e n d q u e d e s e s p è c e s c o n n u e s dans le 
bass in du R h ô n e , e n E s p a g n e et en A l g é r i e . 

L e C R É T A C É I N F . e t MOYEN d e s r ides préri faines est f r a n c h e m e n t nér i -
t ique ; il va du B a r r é m i e n au C é n o m a n i e n a v e c une lacune c o r r e s p o n 
d a n t au T u r o n i e n c o m m e dans une g r a n d e par t i e du Nord A l g é r o -
tun i s i en . Ce c r é t a c é a u t o c h t o n e est b i en a n a l o g u e à ce lu i d e s Haut e s 
P la ines d'Algér ie , tant par s es faunes dMDstracés que par sa l i t h o l o 
gie m a r n o - c a l c a i r e . Une s eu l e A m m o n i t e y a é t é d é c o u v e r t e pa r no t r e 
confrère : Mortoniceras inflation de l 'Albien ou d u V r a c o n n i e n . 

L e CÉNOMANIEN est r e m a r q u a b l e par sa faune d e L a m e l l i b r a n c h e s e t 
d e G a s t é r o p o d e s . Alec.lryonia Syphax si f r é q u e n t e en Algér i e s'y 
r e n c o n t r e en a b o n d a n c e . 

L ' a b s e n c e du T u r o n i e n à c e t t e l a t i tude est n o r m a l e . Ce t é l a g e est 
dans t out e l'Afrique du N o r d en r égress i on d a n s le géosync l ina l 
a t l a s i que . 

Le N É O C R É T A C É est s e u l e m e n t p r é s e n t dans les r id e s de M o u l a y -
Idriss e t d e Hajra e l B a z . S o n faciès r appe l l e ce lu i d e s Ca l ca i r e s à 
I n o c é r a m e s a lgéro - tun i s i ens . 

Un seul e x e m p l a i r e d e R u d i s t e d e tai l le g éant e s'y r e n c o n t r e c o m m e 
en A l g é r i e — le g e n r e Durania. Dans s on e n s e m b l e , c e S é n o n i e n 
prérifain a un c a r a c t è r e b a t h y a l . L e Maes t r i ch t i en y paraît b i e n défini 
par une faune à Inoceramus e t à Pachydiscus. 

L e p i ton q u i d o m i n e r a va l l é e d u C h a b e t B a r n o k (Hajra e l Baz) es t 
const i tué par un S é n o n i e n d'or ig ine récifale où d e s p o l y p i e r s se 
t r ouven t a s s o c i é s à d e s Nér iné e s e t aussi à d e s A c t œ o n e l l e s q u e l'on 
ne conna î t jusqu'à c e j o u r qu'au M e x i q u e . 

L e s fossiles c r é t a c é s sont en g é n é r a l en m a u v a i s é ta t d e c o n s e r v a -



l i o n ; il a fallu à M. Dagu in b e a u c o u p d e p e r s é v é r a n c e sur le terrain 
p o u r en r a p p o r t e r q u e l q u e s é chant i l l ons d é t e r m i n a b l e s . G r â c e à t ou t e s 
s es d é c o u v e r t e s , on peut c o n c l u r e à une c o m m u n i c a t i o n facile aux 
t e m p s c r é t a c é s e n t r e les m e r s a l g é r o - l u n i s i e n n e s et c e l l e s du M a r o c , 
par la t r o u é e de Taza et p e u t - ê t r e par le pays au nord d é ce lu i - c i . De 
p lus , l 'opinion d e H a u g se t r o u v e r en forcée qui a d m e t t a i t l 'existence 
d'un géo sync l ina l m é s o g é e n al lant d u Maroc à t ravers l 'Atlantique j u s 
qu'en A m é r i q u e . 

C o m m e le Cr é t a c é , le N u m m u l i t i q u e a d e u x faciès b i e n d is t incts 
suivant qu'il a p p a r t i e n t à la r ég ion d e s r ides ou à ce l l e des n a p p e s . L e 
p r e m i e r est a u t o c h t o n e ; s on é t u d e es t d e s plus ingra t e s . Il est f o rmé 
par d e s ca l ca i r e s d'une p a u v r e t é en fossiles d é c o n c e r t a n t e . L a r o c h e 
e x a m i n é e en p l a q u e s m i n c e s se r évè l e en q u e l q u e s po ints assez r i c h e 
e n N u m m u l i t e s d e t r ès pe t i t e s d i m e n s i o n s et en Foramini f è r e s v a r i é s . 
Dans la r ide d e Moulay - Idr i s s , l'auteur a pu y t rouver un É c h i n i d e d e 
l 'Eocène d'Aquita ine : Schizasier rimosus. 

L e NUMMULITIQUE e s t le t erra in le p lus r é p a n d u de la r ég ion d e s 
n a p p e s . L e s fossi les y sont assez rares e t mal c o n s e r v é s . L e m i c r o s 
c o p e a é té d'un s e cours puissant . G r â c e à de n o m b r e u s e s p r é p a r a t i o n s 
e n p l a q u e s m i n c e s e t à q u e l q u e s h e u r e u s e s d é c o u v e r t e s , M. Daguin a 
pu d i s t inguer un Eonammxilitique où se v o i e n t d e s ca l ca i r es g lau-
c o n i e u x à s i l ex , é q u i v a l e n t s p r o b a b l e s du Sues son i en à p h o s p h a t e d e 
T é b e s s a en A l g é r i e . Un Mèsonummulitique ( ca l ca i res e t m a r n e s à 
g randes n u m m u l i t e s : N. distans, Rollandi, irreçjularis, millecaput), 
à c a r a c t è r e né r i t i que . On y t rouve d e n o m b r e u s e s M é l o b é s i e s . L e 
L u t é t i e n , le B a r t o n i e n et le L u d i e n y sont r e p r é s e n t é s . Un Néonum-
mulilique c a rac t é r i s é par d e s N u m m u l i t e s o l i g o c è n e s par t i cu l i è r e s 
a s s o c i é e s à d e s L é p i d o c y c l i n e s q u e le r egre t t é R o b e r t Douvi l l é e t 
M. Henr i Douvi l l é s ignalent en E s p a g n e et en Aqui ta ine . 

Ainsi se p r é c i s e la c o m m u n i c a t i o n d e la m e r N u m m u l i t i q u e d'Es
p a g n e a v e c c e l l e d u Maroc et d 'Algér i e -Tunis i e . 

Ent r e le N u m m u l i t i q u e e t le B u r d i g a l i e n il y a dans le Prérif un 
A q u i t a n i e n qui n'est pas sans in t é r ê t . L e s o b s e r v a t i o n s de M. Daguin 
s on t à r e t en i r : il y a d'abord un Aqu i t an i en inférieur m a r i n , à 
Amphiope, qu i affleure s e u l e m e n t dans la r ide du Z e r h o u n , puis un 
A q u i t a n i e n s u p é r i e u r c on t inen ta l c a rac t é r i s é par d e s H é l i c i d é s d e 
g r a n d e faille d e s g e n r e s Leucochroa et Camœnopsis. Ce t t e f o rmat i on 
ne paraî t pas d e v o i r ex i s t e r dans la r ég i on d e s n a p p e s ; e l l e p e u t ê t r e 
a s s imi l é e à une part i e de c e l l e où MM. S a v o r n i n , B e a u g é et J o l e a u d 
on t s ignalé soit au M a r o c , so i t en A l g é r i e la p r é s e n c e d'Hél ix 
d e n t é s . 

Au to ta l , le Prérif est p r o b a b l e m e n t é m e r g é à l 'entrée o c c i d e n t a l e 
m ê m e d u dé t r o i t Sud-Ri fa in a p r è s l 'Ol igocène et avant la t ransgres 
s i o n b u r d i g a l i e n n e . 

L e NÉOGÈNE a fait l 'objet , avant les é t u d e s de M. Dagu in , d e 
n o m b r e u s e s d é c o u v e r t e s p a l é o n t o l o g i q u e s d u e s à B r i v e s , Gent i l , à 
MM. L e c o i n t r e , A b r a r d , R u s s o , S a v o r n i n . Il appar t ena i t à notre l a u -



réat d'aujourd'hui de p r é c i s e r les d iv e r s t e r m e s de c e N é o g è n e Pré r i -
fain et d'en m o n t r e r l ' extens ion . 

L e Burdigalien à l'état de mo l l a s s e s se voit clans le pays des r ides 
où il est enta i l l é d e g o r g e s p r o f o n d e s . On le suit jusqu'au co l d e Taza 
par o ù la M é d i t e r r a n é e e t l 'Atlant ique se r e j o igna i ent . L a faune b u r -
d iga l i enne renferme d e n o m b r e u x P e c t i n i d é s d e s Clypeasier, Ostrea 
gingensis, e t c . . . et r a p p e l l e c e l l e du Car t enn i en d'Algér i e . 

L e Vindobonien c o u v r e de g r a n d e s superficies dans t o u t e l ' é tendue 
du dé t ro i t Sud-rifain : H e l v é t i e n et T o r t o n i e n y sont parfois b i en dis
t incts L e faciès arg i l eux e n v a h i t tout le V i n d o b o n i e n surtout v e r s le 
N où l'auteur a é tud i é une r e m a r q u a b l e faune b a t h y a l e à Pleurotomes 
qui rappe l l e c e l l e d e T o r t o n e et c e l l e d e S a u b r i g u e s . M. Daguin c o n 
firme la vérac i té de l ' h y p o t h è s e de Gent i l r e la t ive à l 'existence du 
dé t ro i t Sud-Rifain durant tout le V i n d o b o n i e n . 

L e Sahélien se t rouve à Dar be l H a m r i à la l i s i ère N d e la r ég ion 
préri faine. La faune r i che en Turrilella, Nalica, Pecluiiculus, e t c . est 
b i en c e l l e d o n t la l iste a été d o n n é e par Genti l et M. D e p é r e t . 
M. D a g u i n , ma lgré ses r e c h e r c h e s très a t t e n t i v e s , n'a pas t rouvé la 
m o i n d r e t race d e Sahé l i en dans t o u t e la r ég i on , pas plus qu'à Taza . 

Ce t t e a b s e n c e p eu t - e l l e p e r m e t t r e l 'hypo thès e que le d é t r o i t S u d -
Rifain est d é s o r m a i s c o m b l é ? A u V i n d o b o n i e n et au B u r d i g a l i e n , 
At l an t i que et M é d i t e r r a n é e c o m m u n i q u e n t au N par le d é t r o i t S u d -
b é t i q u e e t au S par le dé tro i t Sud-Ri fa in . M. Daguin p e n s e c o m m e 
M. D e p é r e t q u e c e dé t ro i t Sud-Ri fa in a dû ex i s t e r [aussi au S a h é l i e n . 
Mais la p r e u v e en est e n c o r e à faire pa r la d é c o u v e r t e de q u e l q u e 
l a m b e a u d e c e t e r ra in . 

L a f ormat ion n é o g è n e la plus j e u n e est le ca l ca i r e l acustre qui f o rme 
le p la teau de M e k n è s . L e s Melanopsis e t les Hélix r e cue i l l i s par l'au
teur , ainsi q u e par MM. S a v o r n i n , B e a u g é et B o u r c a r l , d o n n e n t à c e 
ca l ca i r e un âge i m p r é c i s , p o n t i e n ou p l i o c è n e , ou p e u t - ê t r e m ê m e 
q u a t e r n a i r e . 

Ici s'arrête l'étude s l r a l i g r a p h i q u e des f o rmat ions préri faines q u e 
M. Daguin a su r e n d r e a t t rayante en la re l iant à c e l l e d e tout l ' ensemble 
du Maroc e t m ê m e d e l 'Algér i e -Tunis i e et du Sud d e l 'Espagne. De 
ce chef, la m o n o g r a p h i e du Prérif sera c o n s u l t é e a v e c fruit par c eux 
qui s ' intéressent à la s y n t h è s e de la g é o l o g i e d e l'Afrique du N o r d . 
M. Daguin a subi en ce la l'influence de l'esprit é m i n e m m e n t synthé
t i q u e du savant regreLté d e la S o r b o n n e E . Haug e t de son d igne 
s u c c e s s e u r , M. J a c o b , dont il a eu la b o n n e fortune d'être l ' é l èvedurant 
tro is ans à T o u l o u s e . 

L e s l istes d e fossi les sont j u d i c i e u s e m e n t p r é s e n t é e s : b e a u c o u p d'es
p è c e s y sont d i s cu t é e s el q u e l q u e s - u n e s r e p r o d u i t e s par l'image p h o t o 
g r a p h i q u e . L'auteur r e n v o i e t ou jours le l e c t e u r a u x figures-types d e s 
auteurs p o u r c h a c u n d e s fossi les c i t é s par lui . 

L a d e r n i è r e par t i e de l 'ouvrage traite de la t e c t o n i q u e . Le maî t re 
incont e s t é qu'est en la m a t i è r e M. Pierre T e r m i e r a visité le Prérif en 
c o m p a g n i e d e M. Daguin . Il a r a p p o r t é de c e v o y a g e une i m p r e s s i o n 



d e s plus f latteuses sur l ' interprétat ion q u e M. Daguin d o n n e d e la t e c 
t o n i q u e de c e p a y s . Voic i c o m m e n t il s ' expr ime * : 

« C e t t e in t e rpré ta t i on peut ê t r e c i t é e c o m m e un m o d è l e du g e n r e . 
Une n a p p e c h a r r i é e u n i q u e faite d e Tr ias e t d e N u m m u l i t i q u e s'est 
a v a n c é e du N E au SVV venant du Rif. L e s d e r n i e r s l a m b e a u x 
s ' obs e rvent au jourd'hui près d e F è s . L ' a v a n c é e d e c e t t e n a p p e a p r o 
v o q u é dans le pays a u t o c h t o n e , d o n t le terrain le plus é l e v é est le V in -
d o b o n i e n , la na i s sance d'une sér i e d e b o u r r e l e t s ant ic l inaux faisant 
surgir l e s terrains s e c o n d a i r e s , b o u r r e l e t s para l l è l e s au front d e la 
n a p p e et d i s p o s é s en d e s arcs c o n c e n t r i q u e s à c aus e d e la p r é s e n c e au 
Sud et au N W de d e u x m ô l e s r és i s tants . » 

J e r a p p e l l e ici q u e le m ô l e N W n'est au t r e q u e l'avant p a y s d u 
Nord au jourd'hui effondré et c o u v e r t pa r le N é o g è n e et le Quaterna ire 
e t d o n t l 'existence a é té mise en l u m i è r e par M. Daguin à la sui te d e 
son é t u d e m i c r o g r a p h i q u e d e s grès du Z e r h o u n . Quant au m ô l e Sud , 
c'est la Meseta m a r o c a i n e . 

L e s p r é d é c e s s e u r s d e M. Daguin ava i ent c o n ç u différemment c e t t e 
t e c t o n i q u e préri faine. P o u r c e r ta ins d'entre e u x , toute la r ég i on d e s 
r ides é ta i t f o r m é e de q u a t r e n a p p e s e m p i l é e s ou d ig i tat ions de n a p p e s 
à noyau j u r a s s i q u e . En arr i è re à l'Est d e s r i d e s , i ls a d m e t t a i e n t l'exis
t e n c e p r o b a b l e d ' u n e n a p p e T r i a s - E o c è n e i n d é p e n d a n t e e n c a p u c h o n n a n t 
le front d e s au t r e s . 

C e t t e c o n c e p t i o n a s o u l e v é d e n o m b r e u s e s d i scuss ions qu'il s e ra i t 
t rop long d e r é s u m e r ic i , ma i s d o n t on p eu t l ire fous les dé ta i l s dans 
le m é m o i r e d e notre l auréa t . L a n a p p e T r i a s - N u m m u l i t i q u e paraît 
ind i s cu tab l e . Dans sa mass e po in t en t les p r e m i è r e s r ides à noyau j u r a s 
s i que et c r é t a c é d e Hajra el Baz , d'Hafet e l A l ima et de Hajer D e z n e d . 
Quant a u x autres r id e s e l l e s ne sont nu l l ement d é t a c h é e s d e leurs 
rac ines , pas plus q u e les p r é c é d e n t e s . A c e sujet les profils g é o l o g i q u e s 
au 5 0 . 0 0 0 e d o n n é s sur 2 p l a n c h e s hors texte é c la i r ent très b i en c e t t e 
i n t e r p r é t a t i o n . 

L'âge de c e s m o u v e m e n t s Orogéniques est n e t t e m e n t p o s t v i n d o -
bon i en et non de la fin d e l ' H e l v é t i e n c o m m e il avait é té dit avant 
M. Dagu in . 

Et vo i l à b i e n , Mess i eurs , une œ u v r e de h a u t e s c i e n c e et de g rande 
c o n s c i e n c e tout à fait d igne d e l 'unanimité des suffrages de la Soc i é t é 
g é o l o g i q u e . 

L e s ty le est clair , s i m p l e , e m p r e i n t d'une rare m o d e s t i e . L'i l lus
trat ion es t parfaite . 35 p l a n c h e s h o r s - t e x t e en p h o t o t y p i e d'une b e l l e 
v enue d o n n e n t b e a u c o u p d'attrait à la l e c ture d e c e magni f ique m é 
m o i r e . L e s unes sont d'ordre g é o g r a p h i q u e , les autres d'ordre p a l é o n -
t o l o g i q u e o u m i c r o g r a p h i q u e . L e t ex t e est o rné d e 57 figures d o n t 
q u e l q u e s t rop rares c r o q u i s o r ig inaux d e l'auteur q u i , c h o s e p e u 
c o m m u n e c h e z les g é o l o g u e s , dess ine fort b i e n . R i e n ne m a n q u e à ce 
b e a u trava i l . L e fond e t la f o r m e e n sont à p e u près i m p e c c a b l e s . 

1 . P I E R R E TERMIER, C. R. Sommaire Soc. Géol. de France, 1928 , p . 159 . 



On ne saurait trop, à ce sujet, louer ici les bienfaits de M . H . Lan-
tenois, inspecteur général des Mines, qui a obtenu des pouvoirs 
publics la création des services géologiques du Maroc et d'Indo-Chine 
dont les splendides publications répandent dans le monde la haute 
valeur de la science française. 

J e ne saurais clore ce rapport sans faire connaître que, en M . Daguin, 
le professeur est à la mesure du savant que vous venez d'apprécier. Il 
a développé ses excellentes qualités pédagogiques d'abord à Toulouse 
où- il a préparé et conquis l'agrégation des sciences naturelles, sous la 
direction du maître professeur qu'est M . Ch. J a cob , puisa l'Université 
de Montpellier. Durant ces 9 dernières années il a collaboré avec le-
plus grand succès à l'enseignement de la Géologie à la Faculté de cette 
ville. C'est aussi grâce à son concours dévoué que j'ai pu sauver de 
l'abandon les superbes collections de cet établissement universitaire ; 
il a puissamment contribué à leur rénovation, à leur classement, à 
leur développement. L'Université de Bordeaux vient de lui confier la 
chaire de géologie de sa Faculté des sciences. Elle ne pouvait faire un 
meilleur choix. 

Souhaitons à M . Daguin que sa santé un peu éprouvée par ses 
missions au Maroc lui permette bientôt de revenir de temps en temps 
sur cette belle terre d'Afrique et d'y continuer l'œuvre remarquable 
qu'il vient d'y accomplir. 

L e PRÉSIDENT, en remettant à M . F . DAGUIN la médai l l e du 
prix F o n t a n n e s , s 'exprime en ces t e r m e s : 

J e suis tout particulièrement heureux, mon cher Confrère, dejoindre 
mes éloges à ceux de votre Maître, mon ami J . Blayac. Connaissant 
la région où vous avez préparé votre thèse, je sais, comme je vous 
le disais l'an dernier lors de votre soutenance, toutes les difficultés 
techniques et les nombreux obstacles matériels que vous avez eu à 
vaincre. Votre beau mémoire vous place au nombre des grands stra-
tigraphes français. Au nom de la Société Géologique de France et 
spécialement de l'unanimité de sa Commission des prix, je vous 
remets la médaille Fontannes. 

M . F. Daguin r emerc i e en c e s t e rmes : 

MONSIEUR L E P R É S I D E N T , M E S S I E U R S , 

J'ai été profondément touché en apprenant que vos suffrages 
m'avaient désigné comme lauréat du prix Fontannes. Ce n'est pas 
sans quelque appréhension que j e vois mon nom prendre place à la 
suite d'une liste déjà longue où figurent tant de savants qui ont illustré 
notre Science. Considérant votre haute récompense non comme un 
couronnement, mais comme un encouragement, j e ferai tous mes 
efforts pour me rendre digne de l'honneur que vous me faites aujour
d'hui. 

Vous venez d'entendre analyser mon mémoire sur la Bégion préri-



faine en termes vraiment trop élogieux ; votre rapporteur, M. Blayac, 
a été un juge très indulgent; c'est assurément en pensant aux mul
tiples souvenirs de notre étroite collaboration dans le laboratoire de 
Montpellier, qui m'est resté si cher, qu'il a rédigé le rapport qu'il 
vient de vous présenter. J e le remercie de l'aide qu'il m'a apportée 
dans l'élaboration de ce mémoire ; il l'avait prise si à cœur que, ligne 
par ligne, il a voulu en relire les épreuves, me donnant ainsi les con
seils de la dernière heure ; qu'il m'excuse de dévoiler ces secrets. Per
mettez-moi d'ajouter que c'est à la vieille amitié qui s'est liée sur le 
sol africain entre M. Blayac et M. l'inspecteur général des Mines Lan-
tenois, que je dois la première mission qui me fut confiée au'Maroc. 

Un autre laboratoire, celui de Toulouse, me restera toujours cher. 
J'y ai connu mon premier maître, M. J a c o b ; c'est lui qui m'a permis 
de développer le goût de la nature que dès mon enfance mon vénéré 
père m'avait donné. J e remercie mes deux maîtres à qui je dois en 
grande partie la récompense que vous voulez bien m'accorder. 

Mes études au Maroc ont été grandement facilitées par mes devan
ciers. En parcourant la bibliographie marocaine, vous pourrez vous 
rendre compte du grand nombre d'explorateurs, géologues ou officiers 
qui avant moi avaient traversé ou parcouru la région prérifaine. J'ai 
le devoir de rendre un juste hommage à tous ceux qui, par leurs ob
servations antérieures, ont facilite ma tâche et dirigé mes recherches. 
Certains sont morts, qui portaient tant d'intérêt à mes travaux, L. Gen
til et A . Br ives ; permettez-moi en ce jour d'adresser un souvenir 
ému à leur mémoire. J e ne puis citer ici tous ceux qui m'ont donné 
leur aide matérielle ou scientifique, mais il est juste qu'un peu de 
l'honneur que vous me faites aujourd'hui rejaillisse sur eux. J e vou
drais rappeler l'accueil aimable que j'ai reçu dans les laboratoires de 
Paris ou de province. J'adresse ici un souvenir ému à la mémoire du 
regretté Emile Haug qui m'ouvrit toutes grandes les portes de son 
laboratoire et me fit part de ses critiques si précieuses. 

Enfin j'exprime à mon éminent maître, M. P. Termier, l'hommage 
de ma reconnaissance pour les encouragements qu'il n'a cessé de me 
prodiguer; j e le remercie surtout d'avoir bien voulu juger mon travail 
sur le terrain même. J e n'oublierai jamais la belle tournée que nous 
fîmes ensemble dans le Prérif, au cours de laquelle il me donna des 
conseils si bienveillants, me formulant des observations si utiles. 

J e vous ai dit que je considère votre haute récompense non comme 
un couronnement mais comme un encouragement. Dans le terrain de 
mes recherches, il y a en effet encore beaucoup à glaner. Bien des 
découvertes paléontologiques restent à faire qui permettront de préci
ser davantage la stratigraphie. Par exemple le flysch ingrat du Num
mulitique et du Crétacé n'a pas livré tous ses secrets. Dans cette région 
dont la tectonique fut si discutée, il y a encore bien des problèmes qui 
se posent. J'espère pouvoir continuer mes recherches dans notre beau 
Maroc, actuellement en pleine prospérité pour les études géologiques. 
M. Blayac vous a dit l'activité de son Service géologique sous la 



haut e impul s i on de M. L a n t e n o i s . J e m'arrêtera i sur une p e n s é e d e 
r e c o n n a i s s a n c e pour le Se rv i c e d e s Mines d e R a b a t e t p o u r son chef 
d is t ingué , M. Despu jo l s . 

Veu i l l e z , Mons i eur le Pré s id ent , Mess i eur s , a c c e p t e r mes s incères 
r e m e r c i e m e n t s . Soyez p e r s u a d é s que j e t âchera i d e m e r e n d r e d i g r e 
de v o t r e r é c o m p e n s e , en m e consacrant tout ent i e r à no t r e b e l l e 
S c i e n c e . 

M. PIERRE BONNET offre à la Société l es b rochures suivantes de 
la part de M. Vassili Nekhorochev, Géo logue du Comité G é o 
l og ique de Russ i e : 

1. Sur la structure géo log ique de la région de l'Irtych (Roudny-
Altaï) près du confluent de l'Irtych et de la r iv. B o u k h t a r m a . Izv. 
(Bull.) du Coin. Géol, XLI I I , n° 6, 1926. — 2 . Sur q u e l q u e s 
minéraux uti les de la région de K o k p e c t y , district de Zaïssan, 
gouv 1 de Semipa la t insk . Ibid., XLV, n° 9, 1927. — 3. L e s 
sources t h e r m a l e s de l'Altaï. Ibid., XLVI , n° S. — 4 . Sur l'âge 
de s roches m é t a m o r p h i q u e s de la chaîne de K a l b a . Vestn. du 
Com. Géol., XLVI , n° 6. — b\ L e s t r e m b l e m e n t s de terre dans 
l'Altaï et leur re lat ion avec la structure g é o l o g i q u e . Ibid., n° 7. 
— 6. Tectonique et relief de l'Altaï russe . Geol. Vestn., t. V, 
n° 1-3. — 7. The K e n d e r l y k Coal-field. Mat. Géol. gén. et 
appl., l ivr. 79, 1928. 

8. L o w e r Carboniferous Bryozoa from the Kuznezk bas in . Izv. 
(Bull.) du Corn. Géol., XLI I I , n° 10,. 1926. — 9. Carboniferous 
Devonian Retepor inœ from the Alta i Mountains. Ibid., XLIV, 
n° 8. — 10. S o m e Devonian Bryozoa from the Kusnetzk b a s i n . 
Ibid., n° 10. — 1 1 . History of d e v e l o p m e n t of Bryozoa from the 
family Fenes t e l l idœ. Ibid., XLVII , n° 5 , 1928. — 12. Bryo 
zoaires du Dévonien m o y e n de la Mongol ie nord-occ identa le , avec 
descr ipt ion de la m é t h o d e microscop ique de déterminat ion des 
Fénes t e l l i d é s . Trav. Mus. Géol., t. I, 1926. — 13 . Uber die 
E n t d e c k u n g der Gattung Semicosc in ium Prout . in den mitte l 
devon i s chen Ab lage rungen der Eifel und über die Bedeutung 
dieses F u n d e s . Centralbl. für Min., e t c . , A b t . ß . , n° 8, 1928. 

Cet e n s e m b l e de Not e s e t M é m o i r e s c o m p r e n d d e u x g r o u p e s : 
1. L e t h é â t r e des e x p l o r a t i o n s de M. N e k h o r o c h e v es t , d e p u i s p lu

s ieurs a n n é e s d é j à , la r ég ion de F Altaï russe . P lus i eurs de c e s Not e s 
(1-6) c o n c e r n e n t la g é o l o g i e , l ' o r o g r a p h i e , la t e c t o n i q u e , l es r i ch e s s e s 
m i n é r a l e s de d i v e r s e s par t i e s de l'Altaï, l ' examen de ses s o u r c e s th e r 
m a l e s et d e s t r e m b l e m e n t s de t e r r e d o n t c e t t e cha îne a é té le s i è g e . 
Un M é m o i r e dé ta i l l é (7) es t c onsac r é à l ' é tude du bass in hou i l l e r de 
K e n d e r l y k dans la r ég ion de S e m i p a l a t i n s k , au S W de l'Altaï. 

2 . L e s autres N o t e s , p a l é o n t o l o g i q u e s (8 -13) , ont p o u r o b j e t l 'é tude 



d e s Bryozoa i r e s p a l é o z o ï q u e s de d iver s e s r ég ions de l'Asie c en t ra l e , 
é t u d e à l aque l l e l'auteur s'est p a r t i c u l i è r e m e n t c o n s a c r é , et d o n t il est 
a c t u e l l e m e n t le seul spéc i a l i s t e e n E u r o p e . L e s Bryozoa i r e s lui ont 
p e r m i s d'établ ir d e s c o m p a r a i s o n s p r é c i s e s a v e c les f o rmat ions p a l é o 
zo ïques d e l 'Amér ique d u Nord ; l es difficultés qu'il a r e n c o n t r é e s dans 
les c o m p a r a i s o n s a v e c l 'Europe o c c i d e n t a l e sont d u e s surtout au fait 
q u e les Bryozoa i r e s de l 'Europe h e r c y n i e n n e sont g é n é r a l e m e n t p e u 
ou mal c o n n u s . L'auteur c o n c l u t à la va l eur s t ra t ig raph ique i n c o n t e s 
tab l e d e c e s o r g a n i s m e s , e t d é p l o r e l 'abandon d o n t ils sont g é n é r a l e 
ment l'objet d e la part d e s g é o l o g u e s o c c i d e n t a u x . 

L e s Not e s g é o l o g i q u e s sont a c c o m p a g n é e s d e p lus ieurs figures et 
c a r t e s ; q u a n t aux N o t e s p a l é o n t o l o g i q u e s , e l l e s c o m p r e n n e n t un c e r 
tain n o m b r e d e très b e l l e s p l a n c h e s , les unes p h o t o g r a j j h i q u e s , l es 
autres de dess ins m i c r o s c o p i q u e s . 

Sauf la d e r n i è r e qui est é c r i t e en a l l e m a n d , toutes c e s Not e s sont 
é c r i t e s en russe ; ma i s la p lupart sont suivies d'un r é s u m é en français 
o u en angla i s , qu i p e r m e t à tous d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e au m o i n s d e 
l 'essentie l d e l eur c o n t e n u . 

COMMUNICATIONS ORALES. 

J . Viret. — T o m o c y o n grivensis et les Canidés de La Grive 
Saint-Alban (Isère) K 

L'auteur décrit sous le n o m de Tomocyon grivensis n. gen., n. 
sp. que l ques dents i so lées d'un carnassier nouveau trouvé dans 
le s idérol i th ique de la c é l èb r e station de La Grive Saint-Alban. 
Ce genre se rapproche du Thaumaslocyon STEHLIN et HELMNG d e s 
faluns du Bléso i s , par sa carnassière inférieure tranchante , dé 
pourvue de pointe interne, mais la première tuberculeuse supé
rieure est b i en différente d e ce l l e d e s Cuon. Tomocyon s e m b l e 
ê tre un A m p h i c y o n i d é évoluant dans le s ens d'une dentit ion plus 
spéc ia l i sée et plus tranchante . L'espèce T. grivensis devait ê tre 
un peu plus pet i te que Y Amphicyon major BLAINV. 

Suit une revue s o m m a i r e d e q u e l q u e s documents encore peu 
connus sur l es Canidés du m ê m e g i s ement conse rvé s dans l e s 
co l l ect ions de la Faculté d e s Sc iences et du Musée de L y o n . Il 
est poss ib l e , no t amment , de distinguer sous le n o m à'Amphicyon 
aff. steinheimensis FRAAS une variété de grande tail le de cette 
e spèc e . 

1 . Cette note présentée par M. Roman paraîtra au Bulletin. 



H. Boursault et Paul Lemoine. — Sur la constitution du 
Tertiaire inférieur sous la région de Senlis (Oise)l. 

L e s s a b l e s c u i s i e n s a t t e i g n e n t à S e n l i s u n e é p a i s s e u r e x c e p 
t i o n n e l l e (74 m . ) . Nummulitesplanulatus a é t é t r o u v é e à l a b a s e 
d e c e t t e s é r i e . D a n s l e s p a r a g e s v o i s i n s , l e C u i s i e n n e d é p a s s e 
g u è r e u n e é p a i s s e u r d e 3 5 m . e t a u - d e s s o u s v i e n n e n t d e s c o u c h e s 
a r g i l e u s e s , g é n é r a l e m e n t a t t r i b u é e s a u S p a r n a c i e n . O n p e u t s e 
d e m a n d e r s i , d a n s c e s c o n d i t i o n s , u n e p a r t i e i m p o r t a n t e d u 
S p a r n a c i e n n e s e r a i t p a s u n f a c i è s l a t é r a l , l a g u n o - m a r i n d u C u i 
s i e n m a r i n . 

M. H. Boursault fait r e m a r q u e r q u e les difficultés s o u v e n t r e n c o n 
t r ées dans la d é t e r m i n a t i o n d e s terra ins t raver s é s par un f o rage , 
d'après le s imp l e e x a m e n d'échant i l lons plus ou m o i n s b i en r ecue i l l i s 
o u en in t e rpré tant les d é s igna t i ons fournies par le s ondeur , pourra i en t 
faire naître q u e l q u e s d o u t e s sur la c o u p e du forage de Senl i s . M a i s , 
i c i , l ' appro fondissement a é t é suivi m i n u t i e u s e m e n t par m o i - m ê m e , au 
c o u r s de très n o m b r e u s e s vis i tes e t d'essais de d éb i t à d i v e r s e s p r o 
f o n d e u r s . I n d é p e n d a m m e n t du h a u t intérê t q u e d e v a i t p r é s e n t e r c e t 
o u v r a g e au po int de vue g é o l o g i q u e , j e d eva i s m é n a g e r les d e n i e r s 
d e la v i l l e et a r r ê t e r le travail d è s q u e le d é b i t vou lu serait a t t e in t . 

C e d éb i t , 85 m . c u b e s à l 'heure sous une d é n i v e l l a t i o n d e 4 m . 
a y a n t é té o b t e n u à 108 m . du s o l , sur la tête du T h a n é t i e n , j ' a i dû à 
m o n grand r egre t a r r ê t e r les t ravaux. La c o n n a i s s a n c e du n iveau d e la 
cra i e en c e po int eût é té d u plus haut intérê t . 

J e puis d o n c affirmer qu'aucune c o u c h e d'argile n'a é t é r e n c o n t r é e 
et qu'aucun fossile n'a été t rouvé avant le lit a b o n d a n t de Nummu
lites planulatus, à la pro fondeur de 80 m . 75 , c'est-à-dire a p r è s a v o i r 
t raversé 45 m . env i ron d e sab l e s quar tzeux plus ou mo ins g l a u c o n i e u x . 

jNon s e u l e m e n t il n'y a pas e u , à la b a s e , d e S p a r n a c i e n , ou p lu tô t 
d'Yprés i en arg i l eux , mais e n c o r e , on n'a pas r encont r é i c i , au s o m 
m e t , c e t t e c o u c h e d'argile, f r a n c h e m e n t y p r é s i e n n e qui ex is te clans 
tout le So i s sonna i s e t y d é t e r m i n e une pet i t e n a p p e d'eau l o c a l e . 

Quant à la tè te de la f o rmat ion , e l l e a été n e t t e m e n t c a rac t é r i s é e p a r 
la p r é s e n c e , à la ba s e d u L u t é t i e n , de ca l ca i r e m a g n é s i e n et de « t ê t e s 
d e c h a t » s i l i c o - m a g n é s i e n n e s . 

M. Léon Bertrand cro i t d e v o i r r a p p e l e r q u e , dans la l e çon d'ouver 
ture de s o n cours d e g é o l o g i e a p p l i q u é e en n o v e m b r e 1921 (Revue 
scientifique, 28 j a n v i e r 1922) , il a é m i s l ' hypo thè s e q u e la f o rmat i on 
dite s p a r n a c i e n n e , avec ses a l t e rnances de sab l es e t d'argi les , ne sera i t 
pas un vér i t ab l e é t age e t pourra i t n'être qu'un é q u i v a l e n t l aguna i r e 
d e l 'Eocène inférieur, faciès de b o r d u r e d u bass in de Paris ayant p u 

1. Cette note paraîtra au Bulletin. 



ê t r e aussi b i en c o n t e m p o r a i n d e s s ab l e s mar ins du T h a n é t i e n q u e d e 
c e u x du Guis i en . Son e x t e n s i o n t e m p o r a i r e assez lo in au Nord d e Par is 
a p r è s le d é p ô t d e s sab l e s d e B r a c h e u x c o r r e s p o n d r a i t à une r égr e s 
s ion m a r i n e , suiv ie d'une n o u v e l l e a v a n c é e d e la m e r qu i a d é p o s é les 
s a b l e s d e Cu i s e . 

M. Dollfus n'est pas surpr is d e s différences d'épaisseur s igna l é e s 
par M. L e m o i n e , dans une m ê m e c o u c h e ; c'est une c h o s e n o r m a l e 
d a u s le bass in d e Par is e t la s t a t i g r a p h i e , c o m m e la p a l é o n t o l o g i e 
p e u v e n t l ' exp l iquer . Une e s p è c e c o m m e d'Ostrea Bello vacensis, qu i 
e s t si vo i s ine d'Oslrea edulis, n'a p u v ivre q u e dans d e s c o n d i t i o n s 
t r ès é t r o i t e s d e pro fondeur , et si nous la t r o u v o n s aujourd'hui enfouie 
d a n s d e s c o u c h e s à d e s a l t i tudes t r è s différentes, c'est q u e c e sol a 
c e r t a i n e m e n t c h a n g é d e n iv eau d e p u i s son d é p ô t . L e s c o u c h e s p a r i 
s i e n n e s var i en t en é p a i s s e u r ; e t vou lo i r c h a n g e r l eur c l a s s e m e n t p o u r 
r éa jus ter l eur pu i s sance es t une i l lus ion . L e po in t d e Senl i s où les 
s a b l e s d e Cuise sont si é p a i s , est s i m p l e m e n t sur le t racé d u sync l ina l 
d u T h é r a i n : les c o u c h e s r e m o n t e n t e t s 'amincissent au Sud , v e r s Sur-
vi l l i ers par e x e m p l e , par suite d e la sai l l ie d e l'anticlinal d u B r a y , 
e t au N o r d , à P o n t - S a i n t - M a x e n c e , v e r s l'axe du Mul t i en . 

L a t h é o r i e d e s p a s s a g e s la téraux a été e x p o s é e en p r e m i e r par C o n s 
t a n t - P r é v o s t qui en avait d édu i t q u e le g y p s e é ta i t p r o b a b l e m e n t un 
faciès la téra l du ca l ca i r e gross i e r , e t c . ; en démo l i s sant la s trat igra
p h i e pa r i s i enne é t ab l i e par Brongn ia r t , j ' a i e x p o s é en 1926 c e t t e c o n 
t r o v e r s e qui renaît d e t e m p s à aut r e . On ne tenai t aucun c o m p t e d e la 
va l eur d e l 'horizon p a l é o n f o l o g i q u e et d e s faits s t r a t i g r a p h i q u e s qu i 
m o n t r e n t q u e les c o u c h e s sont plus épa i s s e s dans l e s sync l inaux et 
s'amincissent , jusqu'à d i spara î t r e , dans l e s ant i c l inaux . Nos p l i s s ement s 
s on t très é t ro i t s r e l a t i v e m e n t à leur l ongueur . M u n i e r - C h a l m a s au t r e 
fois m'a a idé dans c e t t e d é m o n s t r a t i o n qui est é v i d e n t e dans le va l lon 
d e Versa i l l e s e t la c o u p e d e la M a u l d r e . L e s plis se sont l e n t e m e n t 
f o rmés et se sont a c c e n t u é s à la m ê m e p l a c e p endant une l o n g u e 
d u r é e , a v e c d e s arrêts et d e s r e p r i s e s en a m p l i t u d e et en d i r e c t i o n , 
sans a u c u n e r ig id i té m a t h é m a t i q u e ; d e s forages n o m b r e u x et b i e n 
c l a s s é s p e r m e t t e n t seuls d'arriver à une p r é c i s i o n de p lus en plus 
g r a n d e . L a c o m m u n i c a t i o n d e M. L e m o i n e sur le s o n d a g e d e R o u v r e s 
s ' exp l ique d e la m ê m e façon : c'est une b a n d e sync l ina l e a c c o m p a 
g n a n t l'anticlinal d u M u l t i e n sur l e que l j e n'ai e u autrefois q u e d e s 
r e n s e i g n e m e n t s insuffisants; inuti le d e r e c h e r c h e r une invers i on t e c 
t o n i q u e qui s era i t c o n t r e d i t e pa r l ' e m b o î t e m e n t d e s aut r e s s é d i m e n t s . 
P o u r le ca l ca i r e d e M o r t e m e r , il fait suite e x a c t e m e n t au ca l ca i r e 
d e Ri l ly , au s o m m e t d u T h a n é t i e n ; j ' a i traité a m p l e m e n t c e t t e q u e s 
t ion e n 1903 , au c o m p t e r e n d u d e l ' excurs ion de la S o c i é t é b e l g e de 
G é o l o g i e au Nord d e Par i s . 

M. L. Joleaud r a p p e l l e q u e la faune d e s Mammifères du T h a n é t i e n 
(Cernays i en) de R e i m s diffère p r o f o n d é m e n t d e c e l l e s de l'Agéien 
d ' É p e r n a y , où le P . T e i l h a r d d e Chard in a séparé : I o une faune 



ancienne, dite s p a r n a c i e n n e , qui se r e t r o u v e dans le c o n g l o m é r a t de 
M e u d o n e t le L a n d é n i e n s u p é r i e u r fluviatile b e l g e ; 2° une l'aune 
r é c e n t e , d i te cu i s i enne . Toute fo is l'argile de L o n d r e s , que sa faune 
m a r i n e para l l é l i se a v e c le C u i s i e n , ne r en f erme q u e d e s Mammi f è r e s 
à c a c h e t s p a r n a c i e n , c o m m e si une faune de ce t âge avait pers is té en 
Angle terre jusqu'à la fin de l 'Eocène inférieur. Ce t t e d e r n i è r e o b s e r 
vat ion mi l i t e d o n c en faveur d e l'unité d'étage du L o n d i n i e n (Sparna -
c i en -Cui s i en ) . Une te l l e m a n i è r e de voir est en c o n t r a d i c t i o n a v e c 
les vues des g é o l o g u e s b e l g e s , qui r é u n i s s e n L e n un même s y s t è m e , le 
L a n d é n i e n , nos é t age s T h a n é t i e n et S p a r n a c i e n . Sans d o u t e , d a n s 
l'avenir, faudra-t-il r even i r à l 'ancienne t e r m i n o l o g i e de d'Orbigny, 
qui g r o u p a i t sous le n o m d'étage S u e s s o n i e n , tous les t e r m e s s l ra t i -
g r a p h i q u e s de l 'Eocène inférieur. 

J . Blayac. —• Origine des venues de CO~des Bouillens de Ver-
gèze (Gard) 1. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

Ch. Thirion. — Sur le gisement métallifère de la Ville-Alhen 
(Côtes-du-Nord). 

L e g i s ement métallifère de la Vi l l e -Alhen (concess ion de 
Trémuson) 2 est distant à vo l d'oiseau de 13 k m . au N W de 
Saint-Brieuc et de 4 k m . à l 'ENE du bourg- de Châte l audren . Il 
n'est é lo igné que de 7 k m . du g i s ement p ropr ement dit de Tré 
muson (région minéral isée des Bo i s s i è r e s ) , av e c ' l e que l il pré
sente b eaucoup de points c o m m u n s 3 . 

L e g i s ement de la V i l l e -Alhen est situé dans les terrains 
m é t a m o r p h i q u e s (schistes micacé s ou amph ibo l i que s de la 
Feui l l e d e Sa int-Br ieuc) , qui se d éve l oppen t au Nord de la 
bande de « syénite de Coutances », type feuilleté, de la carte 
g é o l o g i q u e . Il n'est distant que de l à S k m . au Nord de s affleu
r ements de la « syénite ». 

L e s terrains m é t a m o r p h i q u e s comprennent un c o m p l e x e c o m 
posé d e s t e rmes suivants : schistes a m p h i b o l i q u e s , schis tes 
m i c a c é s , schis tes mi cac é s amph ibo l i ques , schistes amph ibo l i que s 
micacé s à épidote , schistes micacés à ép idote , schistes à ép idote , 
amph ibo l i t e s . 

1 . Cette note est destinée au Bulletin. 
2. Feuille de Saint-Brieuc. 
3. C H . THIRION'. Sur le gisement métallifère de Trémuson (Côtes-du-Nord). 

CR. S. de la Soc. géol. de France, n°" 3 et 4 , p. 38 à 40 et p. 53 a 54 . Séances des 
4 et 18 février 1 9 2 9 . 



La région est parcourue par de n o m b r e u x d y k e s de gabbro 
de texture ophi t ique et parfois de grain très fin. Il existe aussi 
dans cet te région un d y k e de mine t t e . 

A u point de vue fi lonien, le g i s ement de la Vi l l e -Alhen pres
sente l es m ê m e s caractér ist iques que celui de Tr émuson (région 
minéral isée des Boiss i ères ) . 

Il c omprend un filon principal (filon des Anc i ens ) , de direc
tion N E , de p endage N W et de faible inclinaison (40°), qu'il con
vient de rapprocher des liions du sys t ème de l'éventail du gise
ment de Trémuson (Boiss ières) . Ce filon principal est recoupé , 
à angle droit , par un filon plus récent , de direct ion N W (filon 
Brûlart) , de p endage SE et de forte inclinaison vois ine de 70°. 
Ce dernier correspond aux accidents verticaux du sys t ème or tho
gonal des Bo i ss i è res . 

L e g i s ement de la Vi l l e -Alhen c o m p t e en outre une série 
de fractures para l l è l e s aux préc édent e s et de m ê m e s caractér is
t iques . 

L a métal l i sat ion est du m ê m e type que ce l l e de Trémuson 
avec laque l l e e l l e présente les plus grandes ana log i e s . L a ga lène 
argentifère — souvent mass ive — domine de b eaucoup dans le 
r empl i ssage filonien qui comprend en outre — minéraux vis ib les 
à l'œil — b l e n d e , pyri te , cuivre gr is . En m o y e n n e la gangue est 
rare : quartz et s idérose . 

L'aspect du rempl i ssage filonien (filon des Anc iens ) , diffère 
un p e u de celui des filons de la rég ion minéral isée des Bo i s 
s ières . L a fracture pr inc ipale , seule ou à plusieurs b ranche s , est 
souvent a c c o m p a g n é e , à son toit , d'une zone de dis locat ion injec
tée par la venue métalli fère. 

L e s roches de la zone de dis location sont f r équemment a l té
rées : e l les prennent alors une teinte plus ou moins c la ire . 

Dans un g a b b r o , de grain très fin c o m p l è t e m e n t altéré, la 
structure ophi t ique est encore r econna i s sab l e . Le fe ldspath, en 
pr i smes a l longés , est silicifié et l égèrement séricit isé. L'é l ément 
coloré est transformé en carbonate r h o m b o ë d r i q u e (de chaux ou 
de magnés i e ) et en un minéral j aune l é g è r e m e n t po lychro ïque . 
L'i lménite et le fér oxydulé ne sont plus d é t e r m i n a b l e s que par 
la forme de leurs^ cristaux. Quant aux sch i s t es , ils deviennent 
sériciteux et calcaireux. 

L'opale et la sil ice fibreuse sont fréquentes dans ces roches 
minéra l i sées et a l t é rées . 

Gaston Astre. — La faune de Radiolitidés de Fortanete L 

I. Cette note paraîtra au Bulletin. 



: M. Dreyfuss. — Sur les formations quaternaires de Dji
bouti. 

L a v i l l e . d e Djibouti s'étend sur trois « plateai ix » : l e p lateau 
de Djibouti , où se trouve la ville p ropr ement dite ; celui du 
Serpent , où sont construits la gare et l'hôpital ; et celui du 
Marabout, où sont construits les entrepôts des Messager ies mar i 
t imes . Entre l es p la teaux de Djibouti et du Serpent , s'étend 
une langue d e sab le de 700 m . environ, suivie par l'Avenue de 
la Répub l i que . De m ê m e , les p la t eaux du Serpent et du Mara
bout sont re l i és par une route courant à la surface d'une langue 
de sab l e , b eaucoup moins longue d'ailleurs. 

L e s p la t eaux , qui sont à une altitude m o y e n n e de 6 m . , sont 
constitués par une terrasse de po lyp iers : la plus facile à étudier 
est c e l l e du p la teau du Serpent , car e l le est enta i l l ée à l'E par 
la mer . A la pointe du Serpent , on peut constater que l e s poly
piers sont à l'état fossile : ils se présentent sous forme d'un 
calcaire roux . 

Quelques lenti l les de calcaires à Lithothamnium, ainsi que 
des lenti l les gréseuses contiennent d e s fossiles ana logues aux 
e s p è c e s vivant ac tue l l ement dans la mer (Ostrea, Tridacna, 
Arca, Venus, Lucina et nombreuse s bague t t e s d'Oursins). 

L e s deux autres p lateaux présentent des caractères iden
t iques . 

I l s e m b l e en outre qu'une invasion marine s'est produite 
depuis l'émersion de c e s récifs, car on trouve , à la surface des 
p la teaux , des sab l e s marins avec coqui l l es imparfaitement fossi
l i s é es . 

I l serait intéressant de tenter un synchronisme entre ces 
récifs fossiles et l es formations quaternaires d'Obock, qui nous 
ont été très a imab l ement décr i tes par le P . Tei lhard de Char
d in , qui vient de passer que lque t emps à Obock , et l es a é tu
d i é e s . 

MAÇON, PROTAT FRÈRES, iMP. Mcjixxix . La gérante de la Soc. Géolog. M " " L . MÉMIN. 
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Séance du 6 mai 1929 . 

PRÉSIDENCE DE M. P I E R R E TERJ11EK, P R É S I D E N T 

L e procès verba l de la dernière séance est lu et adopté . 

L e Président proc lame m e m b r e s de la Société : 

L'Anglo Persian Oil C°, Br i t anh i c H o u s e , Finsbury Circus , L o n 

d o n E. C. ¡2, pré s ent é par MM. L é o n Ber t rand et Pie r r e 
V i e n n o t (Membre perpétuel). 

MM. A. Stouvenot, I n g é n i e u r en chef au Corps d e s Mines , S e c r é 

taire du Conse i l d e s Mines D o m a n i a l e s d e la S a r r e , 16, 
B o u l . R a s p a i l , Par is , VII , pré s en t é par MM. P . T e r m i e r 
et L . C a y e u x . 

Auguste Pawlowski, Professeur d ' É c o n o m i e industr i e l l e à 
l 'Ecole d e s Haute s É t u d e s s o c i a l e s , 13, A v e n u e d u Châ

t e a u , L e P e r r e u x (Se ine ) , pré s ent é par M M . J o l e a u d et 
B r u e t . 

1 nouvel le présentat ion est annoncée . 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

6 e l iste 
R e p o r t 167 .330 f r . 1 

Mines Domaniales de Potasse d'Alsace 1 0 . 0 0 0 » 
Société Nouvelle de Charbonnages des BouchesduRhône. 2 . 0 0 0 » 
Établissements Kuhlmann 1 0 . 0 0 0 » 
Compagnie des Mines d'Ouasta et de Mesloula 500 » 
M. Paul Nicou 1.000 » 
M. Charles Marchai 1.000 » 
Comité des Forges et des Mines de Fer de l'Est de la 

France 3 0 . 0 0 0 « 
M. Nicolesco 100 » 
M. L. Baud 100 » 
Groupe des Mines de Fer de l'Ouest 13 .000 » 
Schneider et C i 0 2 . 0 0 0 » 

Tota l 2 3 7 . 0 3 0 » 
le Trésorier : A . MERI.E . 

1. C'est par erreur que la Société des Mines de SainlRémy avait été portée 
pour la somme de 80 frs. Celte somme avait une tout autre destination et a été 
retirée de la souscription. 



COMMUNICATIONS ORALES 

G.-F. D( lfus. — La faille de Bolbec-Lillehonne (Seine-Infé
rieure) '. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Jules Welseh. — Étude paléogéographique sur le Seuil du 
Poitou à l'époque crétacée. 

Beaucoup de g é o l o g u e s , c o m m e E d m o n d Hébert , ont admis 
autrefois que l es m e r s , où se déposaient l e s craies success ives du 
Bass in de Paris , ne dépassaient pas les l imites actue l l es des affleu
r ements d e s é tages c r é tacés . D'autres g é o l o g u e s , c o m m e d'Ar-
chiac (1846), Alc ide d'Orbigny (1849), e t c . , admetta ient que l es 
affleurements actuels du Crétacé ne pouvaient représenter l e s 
l imites des mers de l 'époque. D'Archiac indiquait que la craie 
avait dû subir d e s dénudat ions cons idérab l e s , c o m m e le m o n 
traient l es amas de si lex dans l'argile des p lateaux. 

I l en est de m ê m e au Nord et au Sud du Seuil du Poi tou , q u e 
j ' e s t ime avoir été recouvert aux époques c énomanienne , turo-
nienne et m ê m e sénonienne . 

A . — A u Nord et au N W de Poi t i ers , l es ass ises c r é t ac é e s 
(étages c énomani en et turonien) se t erminent [par un escarpe 
ment au-dessus du Jurass ique , e s carpement qui regarde au S W . 
Cette côte est assez cons idérab le à B e a u m o n t (Vienne) où e l l e 
s'élève d e l'altitude 60 à ISO mèt r e s ; l 'escarpement peut se suivre 
par Mirabeau, L o u d u n , P u y - N o t r e - D a m e , jusqu'à Saint-Saturnin-
sur-Loire , auprès d'Angers,' où le Cénomanien repose sur les 
terrains pr imaires . Cet e s carpement ne peut indiquer la l imi te 
de la mer. 

I l y a d e s îlots i so lés de Crétacé plus au Sud ; ce sont d e s 
t émoins qui montrent l'ancienne extens ion des ass i ses , pa r 
e x e m p l e à Clan , Sa in t -Léger -de -Montbrun , Tourtenay, e tc . On 
trouve des b l o c s de grès c énomanien jusque sur le p la teau à 
l'Ouest d e Poit iers . Ces r e s t e s montrent le grand rôle de l'éro
sion non marine et de la dissolut ion par l es eaux a t m o s p h é r i q u e s . 
L'escarpement est , lu i -même , la l imite d'un p la teau ; il est déch i 
queté par l'érosion. 

B . — De m ê m e , le Crétacé d e s Charentes , qui r epose sur le 

1 . Cette note paraîtra au Bulletin. 



J u r a s s i q u e , montre souvent un e scarpement analogue regardant 
a u N N E ; j e citerai en particulier la côte qui s'étend de Cherves -
de -Cognac à Burie ; e l l e indique que le Génomanien s'est é t endu 
loin au N E ; on voit des î lots de sab l es et argi les c énomaniens 
en avant de l 'escarpement , au Nord d'Angoulême (Champniers ) , 
a u N E de Rochefort, e t c . 

L e s mers cré tacées (Génomanien , Turonien, Sénonien inférieur) 
se sont é t endues sur toute la dépress ion que j ' appe l l e Seuil du 
Poi tou et m ê m e sur le B o c a g e V e n d é e n . J'ai eu , entre l es mains , 
les fossiles c énomaniens trouvés par le Docteur Marcel Baudouin 
près de la gare de C o m m é q u i e r s (Vendée ) , et publ i é s en 1920. 
L e s travaux de M. de Grossouvre ont montré que le Turonien 
existe cer ta inement dans la Vendée et au Sud de la Loire-Infé
rieure. Cela indique des éros ions cons idérab l e s qui se sont pro
duites dès la fin du Crétacé supérieur et pendant l es t e m p s ter 
tiaires et quaternaires , éros ions qui ont été a idées par le retour 
d e la m e r des faluns ju sque sur le Jurass ique , à l'Ouest de Mire-
b e a u , et ont été facilitées par l es dis locat ions et fail les, dont 
que lques -unes ont une ampl i tude de 100 mèt r e s . On sait, du 
res te , que beaucoup de géo l ogues admettent que les Vosges et 
la Forê t -No i r e ont été recouvertes par le Trias et le Jurass ique ; 
c e la montre des éros ions encore plus é n o r m e s . 

A l'époque cré tacée , que j ' env i sage ici , l e continent était à 
l'Ouest, sur l ' emplacement de l'Atlantique, en y comprenant la 
Br e t agne , mais pas tout le massif armorica in . 

Quant à l'âge exact d e l à transgress ion cénomanienne au Nord 
d e Poi t i ers , il est difficile à fixer, faute de fossiles. L e Crétacé 
d ébut e par une assise d'argile schis teuse , un peu sab l euse qui est 
r emarquab l e par sa cont inuité ; e l le est épaisse au plus de que l 
q u e s mè t r e s , et a été souvent explo i t ée pour les tuileries à Clan-
Jau lnay au Nord de Poi t i ers , Oiron (Deux-Sèvres) d'où, pro
vient le fameux chandel ier de la co l l ect ion Dutuit, à l'Ouest de 
Montreui l -Be l lay (Champ de L i v e a u , Brossay , Saint-Hilaire) , au 
Sud de Durtal (les Rair ies ) , e tc . — Dans cet te assise si continue, 
j e n'ai j ama i s trouvé autre chos e que Ostrea, Reaumuri COQUAND 
( 0 . columha minor des auteurs) . On peut aussi prétendre que le 
Cénomanien est incomple t dans ces régions , car on a affaire à 
une grande épaisseur de sab l es ver t s , que l'on peut appe l e r 
Sab l e s de Vierzon, qui ne rappe l l e pas du tout la craie g l auco -
nieuse de Rouen . 

Pour ce qui est du Génomanien des Charentes , j ' e s t ime que 
Coquand et autres se sont t rompés quand ils en ont fait du Céno
mani en supérieur s eu lement . 



Jean Lagorgette. — « Terrasses alluviales » cV Arc-en-Bar-
rois. 

Dans une série de notes '-4 M. Bruet a exposé ce qui suit. 
Sur le Fores t -Marb l e du p la teau N E d'Arc, il a re l evé , en coupe : 
tufs, c ouches d'argile : 0 m. SO j a u n e , sous 0 m . 60 rouge très 
r i che en fer ; à la base de ce l l e - c i , que l ques os et ga le ts de gr è s 
et de quartz J . Par la suite 2 (p. 115 et 121), il a déc laré que l'ar
gi le était en réalité une oc r e , sans stratification, avec anc i ennes 
ocr i ères . L e s galets se t rouvent au contact d'os de bov idé , non 
roulés, mais qu'il est p e u poss ib l e de dist inguer, et de dents p lus 
ou moins b ien conservées - (p. 116 et 117). Ce Bos elatus p ro 
b a b l e et l'altitude de -f- 140 caractér isent la terrasse : c'est le 
P l iocène supérieur dont le bass in de Paris n'offre aucun autre 
e x e m p l e fossilifère 2 (p. 122) . M. Bruet indique en outre d e s 
n iveaux de 90 ni . , de 60 m . et de bas niveaux, tous r eprésentés 
par des s a b l e s 3 (p. 129) . Certa ines al luvions se présentera i ent sur 
les deux rives toujours avec une différence de n iveau de 60 m . 
par rapport à l'Aujon et formeraient un cordon de vér i tab l e s 
t errasses m o n o g é n i q u e s 3 ( p . 130) . 

Mes observat ions ne sont pas exac t ement conformes à ce l l es 
de M. Bruet . J e n'ai pas vu trace de tufs, mais que lques enduits 
s ta lagmit iques . D'autre part l es cartes vois ines (Dijon plb, Aval -
Ion p) indiquaient déjà c o m m e « recouvrant p r e sque tous l e s 
p lateaux jurass iques : des l imons j aunes avec grains de l imoni te , 
ou rouges très f e r r u g i n e u x 4 ; et, à la hase ou i so l é s , de pet its ga le ts 
de quartz qui proviennent du G a u l t 5 » . Dans le Châti l lonnais , 
dont Arc fait part ie , j ' a i ob s e rvé ces ga le ts de quartz et de gr è s 
sur l e s s o m m e t s dans une é t endue de 300 k m 2 et p a r mil l ions sur 
25 h a cont igus . — L e s ocr ières sont en réalité d e s gîtes de l imo
nite j ad i s exp lo i t é s , déjà s ignalés dans l e s environs par Duha-

1 . E . B R U E T . Présence de grès et de quartz au sommet des plat. bath. d'Arc, 
C. B. S. G. F., 1 9 2 6 , p. 1 2 2 . 

2 . E . BRUET. Prés, de nappe alluv. et découv. du Callov. dans rég. d'Arc. 
B. S. G. F,, 1 9 2 7 , p. 1 1 5 . 

3. E . BRUET. Rech. sur terrasses alluv. de l'Aujon, C. R. S. G. F., 1 9 2 7 , 
p . 1 2 9 . 

4 . E . BRUET. Contact du Bath. et Call. dans le S. Haute-Marne, C. R. S. G. F., 
1 9 2 8 , p . 1 8 , M. Bruet conclut : 

1 ° Qu'il a découvert la Dalle oolithique à 2 5 Itm. du point où Wohlgemuth 
l 'arrête; or, texte (p. 1 2 6 ) , coupe 1 et carte de Wohlgemuth, formels, ne l'arrêtent 
qu'à 5 3 km. au delà. 

2 " Que le Pliocène a été conservé par des effondrements. 
5 . MARTIN. Limon rouge, Ac. Dijon, 1 8 7 2 , p. l i t s. : limon rouge à galets de 

quartz albiens de la Haute-Marne. — CHAPUT. Sables alb. des hauts plateaux C -
d'Or, C R Ac. Se, 1 9 2 3 , p. 1 1 2 4 . — LAGORGETTE. Mardelles où mines de fer d'Arc, 
S. hist. nat. Haute-Marne, 1 9 2 7 , p. 4 5 7 . 



m e l , Michaut e t c . , et dont j 'a i montré l'existence à Arc (loc. 
cit., 433-456) . — M. Bruet (p. 115) déc lare y avoir trouvé 
« d e s p i erres ca lca ires p la t e s pesant jusqu'à 50 k . , polies, repo
sant sur leur plus petite dimension et orientées pour la plupart 
suivant une posit ion d'équil ibre NE-SW » ; d'où il tire la direc
tion N E d'un affluent disparu de l'Aujon qui aurait amené l e s 
ga le ts de grès et de quartz de provenance v o s g i e n n e . Mais lui-
m ê m e a reconnu des é l éments ident iques de l'autre côté de l'Au
j on et on en trouve de toutes parts . Quant à l'équilibre de b l o c s 
po l i s , dans le sens du courant et sur la tranche, non s eu l ement 
j e n'ai pu le constater , mais il paraît invra i s emb lab l e , surtout 
dans les p o c h e s dont il s'agit, te l l es que le puisard à o s , b o rdé 
par le « Fores t -Marble » m ê m e au N E . 

L e contact de galets a lb i ens ou autres , disséminés dans l'ocre, 
d'os p l iocènes non roulés, de b l ocs bathoniens « pol is », et aussi 
de t émoins non émoussés de tous niveaux bathoniens supérieurs , 
ca l lov iens , oxfordiens, que j 'a i s ignalés (p. 450 s . ) , s e m b l e ne p o u 
voir résulter que de décalcification sur p lace et non d'al luvions. 
Aussi M. Baulig i a déc laré clair et évident que cette terrasse 
al luviale 3 « indiscutable », n'existe pas . — Dans ses notes e t 
profils 4 M. Bruet a présenté ces al luvions p l iocènes c o m m e une 
couche continue, subrégul ière , de 15 à 20 m . Ceci exagèr e 50 
fois la surface de c oupe , car il s'agit de p o c h e s discontinues : à 
côté de fosses de — 8 m . le roc affleure. — Pas plus à 60 m . qu'à 
140 ou à 90, il n'y. a de terrasse al luviale , et M. Chaput l'a 
formel l ement déclaré 5 . Il n'y a pas un des é l éments p la t s , 
roulés, dont M. Bruet a signalé des lits 4 (p. 130). I l s'agit 
en effet non de sab l e s , mais d'arènes et aux alt itudes l es p lus 
d iverses . 

Pour établ ir le chiffre « caractér ist ique », de + 140 m . , 
M. Bruet donne 4 (p. 130) une carte (qui est , en fait, l e 1/40.000 
du Serv . g é o g r . ) . Prenant pour b a s e un coude de la r ivière , il 
t race , en remontant , une coupe oblique (30°) à la direction rée l l e 
d e la va l l é e . A cette ba s e , il donne 6 l'altitude 260, qui n'existe 
qu'à 3 k m . en aval , tandis que le t h a l w e g répondant au s o m 
met en quest ion se trouve en fait à 282 m . (Valbruant 284 m . 34) , 

1 . MICHAUT. Carte géol. Haute-Marne, 1 8 5 7 . — M I C H A U T , Méin. Acad. Dijon, 
1 8 9 8 , p. LXXVII s. 

2. BAULIG. Hauts niveaux d'érosion eustatiques du bassin de Paris, Ann. 
Géogr., 1 9 2 8 , p. 3 9 7 . 

3 . C. fl. S. G. F., 1 9 2 8 , p. 5 4 . 
4 . E. BRUET. Rech. sur terrasses alluv. de l'Aujon. C. í¡ S. G. F., 1 9 2 7 , p. 1 2 9 . 
5 . üvol. tecton. et morphol. col structural C.-d'Or, Serti. Carte géol., n° 1 6 7 . 
6 . E . BnuÊT. C. R. S. G . F . , J 9 2 6 , p. 1 2 2 . 



à 5 k m . 1/2 de la courbe 260 . Sur la cop i e , l es courbes latéra les 
270 c e s s ent de se rejoindre à t ravers la va l l é e . Enfin au s o m 
met ont été ajoutées deux courbes du niveau de 400 m . , à 1 et 
2 k m . (5 c m . à l'échelle) de cel le qui figure sur la carte du S. 
g éogr . 

M. Ch. Depéret fait ressortir le grand intérêt de la découverte faite 
par M. Bruet de la faune de Mammifères villafranchienne ou Pliocène 
supérieur suivies plateaux du Barrois, à 140 m. d'allitude au-dessus 
des vallées actuelles et de terrasses alluviales étagées aux altitudes 
relatives de 90 et 60 m. La présence dans les alluvions de 140 m. de 
galets de roches cristallines dont la provenance vosgienne a été con
firmée par M. Michel Lévy, ajoute encore à l'intérêt de la découverte 
en montrant l'existence, à la fin du Pliocène, d'un cours d'eausans doute 
important partant des Vosges pour traverser vers l'Ouest les hauts pla
teaux du bassin de Paris. 

ADDENDA. D E S A U T E U R S 

Fasc icule S du C. R. S., p . 58. Ajouter au titre de l'ouvrage 
d e Harmer présenté par M. Dollfus : Proceedings of the York
shire geological Society, vo l . XXI, 1928, p p . 79-150, J . Bar tho 
l o m e n — Ed inburgh . 

Ibidem, p . 57. L a notice nécro log ique de W. H. Dali a été 
faite dans le Journal de Conchyliologie, 4928, vo l . 7 2 , p p . 271 -
3 1 3 . 

AVIS 

Subventions Veuve Fontannes. 

L e s g éo l ogues qui se proposent de d e m a n d e r des subvent ions 
sur l e legs veuve Fontannes (Missions utiles aux progrès des 
Sciences géologiques ; environ 1 200 francs d isponib les en 1929) 
sont pr iés d'adresser leur d e m a n d e au Prés ident de la Société 
g éo l og ique , avant le 15 juin 1929 . 

LEGS DE RIAZ 

L e s g éo l ogues qui se p ropos ent de d emander une subvent ion 
sur le legs de Riaz (Bourse de voyage et d'études; environ 2.400 
francs d isponib les en 1929) sont priés d'adresser leur d e m a n d e 
a u Président de la Société Géo l og ique avant le 15 juin 1 9 2 9 . 



COTISATIONS 

L e Trésor i e r prie ins tamment ceux de nos confrères qui n'ont 
pas eucore payé leurs cot isat ions de b i en vouloir en adresser le 
montant à la Société le plus tôt poss ib l e (Chèques sur Banques . 
Chèques pos taux , Paris n° 173 .72 , manda t s , e t c . ) . 

Ceux qui désirent recevoir leur reçu par la pos t e sont priés 
d'ajouter au montant de la cot isat ion (100 francs) la s o m m e de 
75 cent imes pour la France et 1 fr. 75 pour l'Etranger. 

B I B L I O G R A P H I E 

DES 

SCIENCES GÉOLOGIQUES 

Publication trimestrille, paraissant depuis 19*23 (50 fr. l'année) 

Service fait aux Membres de l a Société qui envoient 
une s o m m e annuel le de 10 fr. 

A b o n n e m e n t annuel : France : 40 fr. Étranger : 50 fr. 

S'adresser à la Société g éo l og ique , 28 , rue Serpente , Paris ( 6 e ) . 

AVIS 

L e Secrétariat rappe l l e aux auteurs que les dessins (profils, 
c o u p e s , cartes s chémat i ques ou non, figures) doivent être r emis 
au m o m e n t de la présentat ion des notes , prêts au clichage. Ces 
dess ins do ivent être d'une exécution parfaite. Il est préférable 
qu'ils soient 1/3 ou \ /4 plus grands que la reproduction à en faire. 
L a d imens ion finale ne devra pas dépasser la justification : soit 
105 mi l l imètres (en largeur) o u , except ionne l l ement , 175 mi l l i 
m è t r e s . 



PUBLICATIONS DE M. COSSMANN 

Essais de Palèoconchologie comparée ( J 8 9 5 - J 9 2 5 ) . 13 livraisons 1800 fr. 

Mollusques éocéniques de la Loire-lnférienre. BULL. Soc . Se. NAT. DE 

L'OUEST, 3 vol. L'ouvrage complet avec tables, 56 pl 200 fr. 

1 " Supplément (1920) , 4 pl . , phot., 15 fr. — 2° suppl., 3 pl 35 fr. 

Observations sur quelques. Coquilles crélaciques recueillies en France. — 

Assoo. FRANC. ( 1 8 9 6 - 1 9 0 4 ) , 6 articles, 11 pl. et titre 40 fr. 
Description de quelques Coquilles de la formation Sanlacruzienne en 

Palagonie. Jouais, DE CONCHYL. ( 1 8 9 9 ) , 20 p., 2 pl 12 fr. 

Faune pliocénique de Karikal (Inde française), 5 articles. Jouira, ni; 
CONCHYL. ( 1 9 0 0 - 1 9 2 4 ) , 150 p., 17 pl., avec table du 1 " vol 50 fr. 

Études sur le Balhonien de VIndre. — Complet en 3 fasc. BULL. Soc. 
Géoi.. DE F R . ( 1 8 9 9 - 1 9 0 7 ) , 70 p., 10 pl., dont 4 inédites dans le B U L L E 
TIN 40 fr. 

Faune éocénique du Colentin (Mollusques). — En collaboration avec 
M. G. Pissaro (1900-1905) . L'ouvrage complet, 51 pl., avec tables 200 fr. 

Descriptions de quelques Pélécypodes jurassiques de France ( 1 9 0 3 - 1 9 1 5 ) . 
1 " série avec tables (n'est publiée qu'en tirage à part seulement) 50 fr. 

Id. 1" et 2° art. , 2 ' série, 7 pl. (1921 -23 ) 20 fr. 

Note sur l'Infralias de Provenchères-sur-Meuse ( 1 9 0 7 ) , 4 pl 10 fr. 

Note sur le Callovien de Bricon (1907) , 3 p l . . . . 10 fr. 

A propos de Cerithium cornucopiae (1908) , 1 pl. in-i° 10 fr. 

Éludes sur le Charmoulhien de la Vendée ( 1907-1916) , 8 pl. in-8° 20 fr. 

TheMoll. of llieRanikot série. — 1 " partie (190D), 8 pl. in-4°. C a l c u t t a . . . 20 fr. 

Descriptions de quelques espèces du Bajocien de Nuars ( 1 9 1 0 ) , 1 pl 8 fr. 

Elude compar. des Fos. recueillis dans le Miocène de la Martinique et de 

l'Isthme de Panama, 1 " art., 5 pl., in-8°. JOURN. CONCH., 1913 10 fr. 

Description de quelques Péléc. bradfordiens et call. de Fougues. Soc. 
NIÈVRE 8 fr. 

Règles internationales de nomenclature zoologique, adoptées au Congrès 

de Monaco (1913) et annotées par M. Cossmann 8 fr. 

Monog. illustr. des Moll. oligoc. des env. de Rennes (JOUHN. CONÇU . , 4 pl.) . 10 fr. 

Les coquilles des calcaires d'Orgon, 1916, 96 p., 8 pl., 10 fr 10 fr. 

Revue critique de Paléozoologie ( 1 8 9 7 - 1 9 2 4 ) , l'année 50 fr, 

» » 1 " et 2- tables (1897-1916) 50 fr. 

La collection complète et presque épuisée des 28 années 2000 fr. 
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Séance du 27 mai 1929 . 

P R É S I D E N C E DE ¿1 . P I K R R E TERiUlER, P R É S I D E N T 

L e procès verba l de la dernière séance est lu et adopté . 

L e Président proc lame m e m b r e de la Société : 

M. Jean Mathias, Notaire à Hiersac (Charente), présenté par 
MM. Pierre 'fermier et E. Raguin. 

1 nouvel le présentat ion est annoncée . 
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Tota l 3 3 8 . 7 8 0 » 
Le Trésorier : A . M E U L E . 

M . LE P R É S I D E N T a le d o u l o u r e u x d e v o i r d 'annoncer à la Soc i é t é le 
d é c è s de d e u x d e nos con f rères , M. C h a r l e s D e p é r e t , m e m b r e d e l'Ins
titut, d o y e n de la Facu l t é d e s S c i e n c e s d e L y o n , e t M. J u l e s C o r n e t , 
m e m b r e d e l 'Académie r o y a l e de B e l g i q u e , c o r r e s p o n d a n t d e l'Insti
tut de F r a n c e , professeur à l 'École des Mines de M o n s . 

Charles Depéret, né en 1854 à P e r p i g n a n , était no t r e con f r è r e d epu i s 
1881. Sa m o r t m e t en deui l tous les g é o l o g u e s et p a l é o n t o l o g i s t e s de 
F r a n c e ; e l l e s e ra v i v e m e n t r e ssent i e par les savants é t r a n g e r s , car la 
r épu ta t i on et l'autorité de Char l e s D e p é r e t ava i ent d e p u i s l o n g t e m p s 
dépass é nos f ront i è r e s . Il avai t é t é m é d e c i n m i l i t a i r e ; p u i s , en 1886, 
qu i t t ant l ' a rmée , il é ta i t entré dans l 'Université en qua l i t é de C h a r g é 
d e c o u r s à la Facu l t é d e s S c i e n c e s d e Marse i l l e . E n 1888, il passa i t à 
l 'Université de L y o n ; en 1889, il y était n o m m é pro fesseur de G é o l o g i e . 
P e u de t e m p s a p r è s , le suffrage de ses c o l l è g u e s le dés igna i t c o m m e 
d o y e n de la F a c u l t é d e s S c i e n c e s ; dix fois r é é l u , il a c o n s e r v é le d é c a -
nat p endant 33 ans , jusqu'à la fin de sa v i e . E lu c o r r e s p o n d a n t de 
l'Institut en 1898, dans la S e c t i o n d e M i n é r a l o g i e , il a é té n o m m é , 
en 1913, m e m b r e t i tula ire , dans la d i v i s i o n , n o u v e l l e m e n t c r é é e , des 
m e m b r e s non r é s idants . Il é ta i t m e m b r e , ou assoc i é é t ranger , ou c o r 
r e s p o n d a n t , d'un grand n o m b r e d ' A c a d é m i e s é t r a n g è r e s . 

Son act iv i té scientif ique s'est e x e r c é e sur tout dans d e u x d o m a i n e s ; 
la p a l é o n t o l o g i e d e s V e r t é b r é s ; la g é o l o g i e s l r a t i g r a p h i q u e du N é o 
g è n e et du Quaterna ire . Il a e x c e l l é dans l'un et dans l'autre. J ' e s p è r e 
q u e l'un de ses d i s c ip l e s s a u r a j i o u s r e t rac e r c e t t e b e l l e v ie de savant 
et d e professeur, e t r é s u m e r p o u r la pos t ér i t é les t ravaux d e c e maî t r e 
qui ont tant c o n t r i b u é au p r o g r è s d e nos c onna i s sance s et au b o n r e n o m 
de la s c i e n c e f rança ise . 

Ciments de la Société Chiron frères (Chambéry) 500 » 
C ! e des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt. 1 .500 » 
Société Lorraine des Aciéries de Rombas 1 .500 » 
Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, 

Saint-Ingbert, Rumelange 1 .500 » 
Société des Mines et Usines de Redange-Dilling 1 . 000 » 
Société des Mines d'Auderny-Chevillon 1 .000 » 
Société des Hauts-Fourneaux et Forges d'AUevard 1 . 000 » 
C ie Royale Asturienne des Mines 1 0 . 0 0 0 » 
Société des Mines de Garmaux 3 . 0 0 0 » 
Crédit Lyonnais 1 .000 » 
M. André Brichant 50 » 
M. Maurice Dreyfuss 100 » 
Société des Aciéries de Micheville 2 . 5 0 0 » 
Société d Électro-Chimie, d'Électro-Métallurgie et des 

Aciéries électriques d'Ugine 1 0 . 0 0 0 » 



J e dirai s e u l e m e n l c e q u e j 'a i dit , le j o u r d e ses funérai l l es , en vo t r e 
n o m à tous , m e s c h e r s c on f r è r e s , en p r é s e n c e d e s autor i t é s l yonna i s e s , 
d e s h a u t s d ign i ta i r e s d e l 'Univers i té , d'une foule r ecue i l l i e et é m u e de 
c o l l è g u e s , d e d i s c ip l e s , d 'admira t eurs , d'amis de notre a m i , foule qui 
en toura i t r e s p e c t u e u s e m e n t sa v e u v e et sa famil le . J e dirai s e u l e m e n t 
qu'il fut un vrai savant , un grand savant . Il a t o u c h é à c ent sujets 
d iv e r s ; c h a q u e fo is , il a élargi et magnifié les que s t i ons , m o n t r a n t à 
c ô t é d e s c o n q u ê t e s déf init ives , l es p r o b l è m e s n o u v e a u x qu i surgissa ient , 
et , à cô té d e s rég ions qu'il venai t d'éc la irer , l es r ég ions t é n é b r e u s e s 
qui s 'ouvraient d e v a n t lui . Quand il a é tud i é un g r o u p e d e V e r t é b r é s 
foss i les , il a t o u j o u r s c h e r c h é le r a t t a c h e m e n t de c e g r o u p e à un 
rameau phylétique, c o m m e il disait ; et son grand souci é ta i t d e d é c o u 
vrir l 'origine de c e r a m e a u dans l 'espace et dans le t e m p s , e t le c o m 
m e n c e m e n t de son d é c l i n , et le l ieu et l'instant de sa d i spar i t i on . 
Quand il a é tud ié une s ér i e s é d i m e n l a i r e , il s'est t ou jours p ropos é 
d'écr ire l'histoire des é p i s o d e s g é o l o g i q u e s qui ont prés idé au d é p ô t de 
c e t t e s é r i e ; et il s'est efforcé d ' é t endre l a r g e m e n t c e l t e h i s to i r e et d'en 
faire un vaste c h a p i t r e du l ivre g i g a n t e s q u e où toute s les v i c i s s i tudes 
d e la F a c e t e r res t r e s e r o n t un j o u r r a c o n t é e s , p o u r l ' é m e r v e i l l e m e n t 
d e s h o m m e s . 

Il travai l la i t , é c r iva i t , ense igna i t a v e c une a d m i r a b l e s i m p l i c i t é ; il 
étai t l'artiste qui ne s o n g e qu'à son œ u v r e , qui vit p o u r son œ u v r e , 
qui n'est j a m a i s en r e p o s tant q u e l 'œuvre est i n a c h e v é e . L e s bruits d u 
m o n d e s e m b l a i e n t e x p i r e r à l ' entrée d e s on l a b o r a t o i r e . L a b o r a t o i r e 
i d éa l , où l'on travail lait dans la pa ix , la c o n c o r d e , le s i l enc e , en vue 
de la réa l i sat ion de grandes c h o s e s , d e la conf irmation de b e l l e s h y p o 
t h è s e s , d e l'édification d e f é c o n d e s d o c t r i n e s . On y vivait dans un lo in
tain passé , parmi d e s f o rmes g é a n t e s , é v o c a t r i c e s d e très v i eux ê t r e s , 
mor t s d e p u i s l o n g t e m p s ; m a i s , sur c e l l e p o u s s i è r e d 'os s ements al lait 
e t vena i t l a p e n s é e du ma î t r e , et c e soui l le s e m b l a i t c a p a b l e de rani
m e r , d e r e s susc i t e r la v i e , tant il éta i t fort, i m p é r i e u x , o r d o n n é , in te l 
l igent . 

En out r e d e s plus b e a u x d o n s de l'esprit , D e p é r e t avait d'autres dons 
c h a r m a n t s , la b o n t é , l'affabilité, la b i e n v e i l l a n c e , l'égalité d 'humeur . 
A u cours d e sa v ie si pa i s i b l e e t si r a n g é e , il a d û goûter d e b i e n 
pure s j o i e s , e t b i en v io l en t e s : j o i e s de la d é c o u v e r t e , d e la c o m p r é 
h e n s i o n plus c l a i r e , d e l 'énigme enfin r é s o l u e . Il a v é c u p o u r la p e n 
sée e t par la p e n s é e , n'ayant qu'indifférence à l'égard du m o n d e e t , 
p o u r l'argent, q u e du m é p r i s . Sous l ' enve loppe frêle et c o m m e t rans 
p a r e n t e d e s on c o r p s , on d e v i n a i t une f l amme a r d e n t e ; et le r a y o n 
n e m e n t de c e t t e flamme s'étendait au lo in , sur ses é l è v e s , sur ses c o n 
f r è res , sur tous c e u x qui l ' approcha i en t et l 'écoula ient : r a y o n n e m e n t 
qu i p e r s i s t e r a e n dép i t d e la m o r t . 

Ce l l e - c i l'a f rappé en p le in travai l . Déjà a t t e int , il a refusé p endant 
p lus i eurs j o u r s d e p r e n d r e le r e p o s qui s ' imposai t , le r e p o s qui l'eût 
p e u t - ê t r e c o n s e r v é à no t r e affection ; il a refusé d ' abandonner l'étude 
qu'il poursu iva i t dans l 'Agenais , é t u d e d o n t il nous a d o n n é ici m ê m e , 



il y a q u e l q u e s m o i s , les p r e m i e r s r é su l ta t s . Fin h é r o ï q u e , un p e u 
t é m é r a i r e , b i en d igne d'un grand travai l l eur , d'un infat igable ouvr i e r 
qui n'écoute q u e son c o u r a g e et dont l'âme es t c o m m e « un torr ent 
j a m a i s satisfait ». 

J u l e s Cornet, né en 1865, était l'un des g é o l o g u e s les plus r éputés d e 
la B e l g i q u e . C'est en 1909, qu'il é ta i t d e v e n u notre con f rère . De 1891 
à 1895, il avait , le p r e m i e r , e x p l o r é en g é o l o g u e le C o n g o b e l g e . Il est 
le v é r i t ab l e f ondateur d e la g é o l o g i e c o n g o l a i s e . A HFcole d e s Mines 
de M o n s , il a c r é é un r e m a r q u a b l e e n s e i g n e m e n t d e s S c i e n c e s m i n é 
r a l e s ; et n o m b r e de ses é l è v e s sont d e v e n u s , à son e x e m p l e , d e s p i o n 
niers d e l ' explorat ion g é o l o g i q u e en terre afr icaine. Son influence 
rayonnai t au lo in , à l 'étranger , grâce à la p u b l i c a t i o n , d e 1909 à 1923 , 
d'un traité d e Géologie, en q u a t r e v o l u m e s , traité qui es t , à d e c e r t a ins 
é g a r d s , un ique dans son g e n r e . Poursu ivant l 'œuvre d e son p è r e F r a n 
ço is L é o p o l d CoVnet, et de s on ami A l p h o n s e Br iar t , il s'était c o n s a 
cré à l 'étude approfondie du bass in de la H a i n e ; il y a fait d e n o m 
b r e u s e s e t i m p o r t a n t e s d é c o u v e r t e s , p o u r le plus grand profit d e l'in
dustr ie c h a r b o n n i è r e . L e s Leçons de géologie qu'il a , p o u r la t r o i s i ème 
fois , pub l i é e s en 1928 sous une forme s c r u p u l e u s e m e n t r é v i s é e , const i 
tuent , pour ce t t e r ég ion e t pour la g é o l o g i e b e l g e en g é n é r a l , un v é r i 
tab le m o n u m e n t . 

L a S e c t i o n de Minéra log i e de l'Institut d e F r a n c e avait mis C o r n e t , 
en 1923, au n o m b r e de ses c o r r e s p o n d a n t s . 

M. J . LAMBERT a l'honneur d'offrir à la Société g éo l og ique de 
France , de la part de M. Alphonse lieannet, de Neufchâle l , un 
exempla i r e de son m é m o i r e : « Rév is ion des Rhahdocidaris du 
Jurass ique supérieur suisse ». 

L'auteur a fait p r é c é d e r son é t u d e par des cons idé ra t i ons g é n é r a l e s 
sur les c a ra c t è r e s spéc i l i ques tirés d e la s tructure des a m b u l a c r e s , dont 
les s i l lons intrapor i fères sont l isses , ou str iés , les sutures d e s pr ima i r e s 
s i m p l e s , ou f e s tonnées e t l e s granule s m a m e l o n n é s vois ins d e s p o r e s 
à b a s e e n t i è r e , ou i n c i s é e . 

Ces différents c a r a c t è r e s , b i e n d is t incts sur les b e a u x ind iv idus d e s 
env i rons d e Me l l i kou e t s o i g n e u s e m e n t r e n d u s par d e s dess ins dus au 
ta l ent du D r R e i c h e l d e B â l e , o n t , a v e c r a i s on , parus à l'auteur p r é 
f érab les à c e u x p r o p o s é s par m o i et tirés d e la f o rme c i rcula i re ou 
e l l i p t i que des s c r o b i c u l e s , ou à l'inégalité d e s p r ima i r e s d e la face 
o r a l e , i n d i v i d u e l l e m e n t v a r i a b l e s . 

A côté d e s e s p è c e s a n c i e n n e m e n t c o n n u e s , l'auteur décr i t des f ormes 
n o u v e l l e s c o m m e ses Rhahdocidaris Nanlisli, Orhignyformis, rau-
raca, Slringelini, puis l e s R. Desori, p o u r le R. nohilis D E S O R (non 
M U N S T E R ) et R. Colteaui, pour le R. nohilis C O T T B A U (non M U N S T E R ) . 

M . GIGKOUX offre à la Société le premier fascicule du t ome XV 
des Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des 
Sciences de l'Université de Grenoble. 



M. Yang Kieh a l'honneur de déposer , sur le bureau de la 
Société , son m é m o i r e , présenté à la Faculté des Sciences de 
Paris pour l'obtention du d ip l ôme d'Etudes supér ieures , sous le 
titre de « Contribution à l'étude pétrograph ique du Ï i e n  C h a n 
et du NanChan » (Chine) , (75 p . , 3 planches de microphotogra 

ph ies et 1 carte g é o g r a p h i q u e , 1929, Paris ) . 

Ce m é m o i r e c o m p o r t e l ' é lude d e r o c h e s é r u p t i v e s , m é t a m o r p h i q u e s 
et s é d i m e n t a i r e s . Les p r e m i è r e s pré s en t en t deux c a r a c t è r e s très par

t icul iers qui m é r i t e n t d'être s ignalés : 1° la nature m a g m a t i q u e de ces 
r o c h e s é rupt ive s d u T i e n  C h a n et du NanChan est très c o m p a r a b l e à 
ce l l e d e s m ê m e s r o c h e s d e la C h i n e s e p t e n t r i o n a l e et o r i e n t a l e ; en 
outr e , il s e m b l e q u e ce m a g m a éruptif de tout le cont inent c h i n o i s n'a 
pas varié de c o m p o s i t i o n dans le t e m p s , car l es types les plus anc i ens 
diffèrent très peu des plus r é c e n t s ; 2" la f r é q u e n c e de p h é n o m è n e s 
d y n a m i q u e s a c c o m p a g n é s de recr i s la l l i sa l i on d e m i n é r a u x r a r e m e n t 
s i g n a l é s ; par e x e m p l e néo f o rmat i on d e pet i t es pa i l l e t t e s de biotite 
dans le granité micropegniatilique et écrasé du col de TaPanChan 
(NW de la prov ince d e K a n  S o u ) . L e s r o c h e s m é t a m o r p h i q u e s p r é 

sentent é g a l e m e n t d e s ac t i ons d y n a m i q u e s et sont ca rac t é r i s é e s par la 
r i c h e s s e de minéraux s p é c i a u x . On p e u t y s ignaler les gneiss à zoï

site, clinozoïsile et sphène de Kourla et la cornéenne à wollaslonile 
de KaraKyzyl ( T i e n  C h a n c en t ra l e ) . Parmi les terrains s é d i m e n t a i r e s , 
il est à noter de n o m b r e u x g i s e m e n t s de c h a r b o n s , de p é t r o l e s , d e 
m i n e r a i s d e c u i v r e , d e fer, e t c . 

M. G. P. N i e o l e s c o dépose sur le Bureau de la Société son 
tiré à part : Révis ion de la feuille d'Yvetot au 80 .000° . Ext . du 
Bull. Carte Géol. France, № 170, t. XXXI (19271928) , C. R . 
des Col laborateurs , Campagne 1927, p . 6976 , 1928. 

Cette note r é s u m e un cer ta in n o m b r e d'observat ions et en part icul i er 
ce l l e s qui in t é ressent la grande faille de" L i l l e b o n n e à F é c a m p . 

D'après l es cons ta ta t i ons fai les sur le t erra in , ce t t e faille n'abouti t 
p a s , c o m m e la isse s u p p o s e r l 'examen de la feuil le à réviser,, en ple in 
dans les falaises et à m i  c h e m i n env i ron entre Gra inva l et F é c a m p , 
mais au contra i r e dans la val lée de c e t t e vi l le . L'un des t ronçons les 
plus à l'Ouest, s e m b l e se t rouver ent r e S'Léonard et la va l l é e suivie 
par la l igne du c h e m i n de fer F é c a m p  l e s  I f s . 

Alors q u e la lèvre S W est cons t i tué e d e terra ins appar t enant au S é n o 

nien m o y e n , cra i e à Bryozoaires et Echinocorys vulgaris en c o u c h e s 
affleurant au niveau d e la m e r , c o n t r a i r e m e n t à ce qui est porté sur 
la feuille à rev iser , où le C é n o m a n i e n et le T u r o n i e n do iven t être 
s u p p r i m é s , la l èvre NE se m o n t r e f ormée de T u r o n i e n et de S é n o n i e n , 
l es niveaux à Echinocorys vnlqaris ayant é t é r e connus par l'auteur à 
env i ron 100 m . d'alt i tude sur les falaises du S é m a p h o r e . 

En cons id é ran t la l èv r e S W à peu près en p lac e , la l èvre N E 



s e m b l e avo i r subi un s o u l è v e m e n t de 80 à 100 m . Plus à l'Est, ses 
c o u c h e s t e n d e n t , après un j e u d e f rac tures , à p r e n d r e l eur al lure 
h o r i z o n t a l e . En effet, sur l es falaises d u Corps de g a r d e se t r ouve la 
zone à Mlcraster Normaniœ à 10 m. d u niveau d e la m e r ; tandis q u e 
sur l es falaises de S'PierreenPort et de G r a n d e s Dal l e s on conna î t 
la zone à Echinocorys vulgaris, et cela r e s p e c t i v e m e n t à 5 m. et au 
n i v e a u des h a u t e s m e r s . 

COMMUNICATIONS ORALES 

H. Douvillé. — Une miliolidé géante du Sénonien du Maroc, 
Lacazops i s Termier i L 

Elle a été découver t e par notre confrère Henri Termier , dans 
le Crétacé du m o y e n Atlas . C'est une forme vois ine des Lacazina, 
mais à test sab l eux et réticulé, el le est ovo ïde , mais pre sque 
toujours irrégulière et sa longueur dépasse 22 mil l imètres . 

M. Thoral. — Note préliminaire sur la stratigraphie des ter

rains secondaires des environs de Charlieu (Loire). — (Feuille de 
Roanne) 23. 

L e s terrains secondaires affleurent l argement au Nord de 
Char l i eu , dans l'angle formé par la Loire et son affluent le Sornin. 
Jusqu'ici on ne connaissait pas , tant au Nord qu'au Sud de cet te 
r ivière , de formations fossilifères antér ieures au Sinémurien supé

rieur ; de plus à partir du Toarc ien la strat igraphie était mal con

nue . Griiner '' puis le Verrier 5 y ont indiqué la prés ence des é tages 
Rhét i en (?), Sinémurien, Charmouth i en , Toarc ien et d'une forma

t ion dés ignée sous le nom de « Calcaire à entroques » attr ibuée à 
l'Oolithe. 

Mes é tudes dans cette région m'ont permis d'apporter plus de 
précision dans cet te série strat igraphique . J'ai pu déterminer la 
présence^de l 'Hettangien inconnu auparavant , distinguer les zones 
inférieures de l 'Aalénien avec leurs A m m o n i t e s caractér is t iques , 
reconnaître grâce à la découver t e de n o m b r e u x C é p h a l o p o d e s que 
le c o m p l e x e « Calcaire à entroques » est l'équivalent des 2 zones 
supér ieures de l'Aalénien et des 3 zones inférieure et m o y e n n e s 

I. Cette note, avec une planche, paraîtra au Bulletin. 
2. Note présenté par II. Ch. Jacob. 
3. Mes déterminations o n t été dirigées ou vérifiées par M. de B r u n p o u r 

l'Hettangien et M. le Professeur Roman pour les autres étages. Je suis heureux 
de pouvoir les remercier ici. 

4 . GnÙNEn, Descr. géol. et miner, du dép. de la Loire, 1 8 5 7 . 
5 . L E V E R R I E R . Note sur les form. géol. du Forez et du Roannais (Bull. Serv. 

Carte Géol. de Fr.: t. II, № 15, 1 8 9 0 ) . 



du Ba joc i en , enfin subdiviser le Bajoe ien supérieur en 3 horizons 
datés par leurs A m m o n i t e s c lass iques . 

1° HETTANGIEN : à l'Est de S'-Bonnet de Cray, sur un affleure
m e n t de granite altéré, r eposent des a r k o s e s gross ières passant 
en hauteur à des gr è s plus fins à c iment ca lca ire , puis à des calcaires 
cristall ins un p e u grés eux . L'âge de ces couches ne peut être 
indiqué avec cert itude ; e l l es sont antérieures à l'Hetfangien et 
p r o b a b l e m e n t rhé t i ennes . A u - d e s s u s v iennent des calcaires gré 
seux, à cassure miroitante , dont l es fossiles ont leur test en cal
c i te . J ' y ai recueil l i : Cœloceras tortile D'ORB . et Psiloceras Johns-
toni S o w . , fossiles caractér ist iques de l'Hettangien inférieur IDUÌS, 
un peu plus haut, Arnioceras Bodlyi BUCK.., a c c o m p a g n é s de 
Pleurotomaria anglica D E F R . , Liogryphœa Dumortieri JOLY, 
Limalula hellangiensis TERQ. , Cardinia sp., Rhynchonella gry-
philica QUENST., Spiriferina Walcoti S o w . , Sp. tumida VON BDCH, 
Isocrinus angulatus O P . , e tc . Cet Hettangien est p eu épa i s : 1 m . 
à 1 m . S. Il est surmonté d e tous l e s autres é tages du L i a s , tous 
fossilifères, qui se d éve l oppent vers l'Ouest. 

2° L E CALCAIRE A ENTROQUES. Il se superpose ail Toarcien Aalé -
nien inférieur et affleure dans les va l l é es du Sornin et de ses 
affluents et dans cel le conduisant de Mailly à Iguerande . L e 
Toarc ien se termine par un niveau marneux à grands Hamma-
toceras et oo l i thes ferrugineuses. L'Aalénien de b a s e , toujours 
marneux et oo l i th ique renferme de n o m b r e u x fossiles des zones 
à Dumorlieria Lcvesquei et Ludivigia opalina. L e faciès « à e n 
t roques» débute dans la partie supérieure de cette dernière ou au-
dessus : à S l -Nizier j 'a i recueil l i L. opalina dans le calcaire de 
b a s e encore marneux : près Charo l l es j 'a i trouvé cette m ê m e 
e spèce adhérant au-dessous du premier banc calcaire . 

Cet te formation eng lobe tout le reste de l'Aalénien et l es trois 
zones inférieures du Bajoc ien : près d'Iguerande j ' a i recuei l l i 
Soninia sp., puis plus h a u t : Teloceras Blagdeni S o w . , Cadomites 
Baylei O P . var. macer QUENST., Cadomites subcoronalum O P . 

3° BAJOCIEN SUPÉRIEUR. L e niveau fossilifère précédent est sur
monté d'un calcaire c ompac t toujours à entroques qui se termine 
par une croûte ferrugineuse renfermant des Brach i opode s , des 
Spongia i res , etc . D 'une manière sporad ique , cette croûte est 
r emp lac é e par un calcaire marneux j aune , oo l i th ique , de faible 
épaisseur, parfois très fossilifère. Plus de 50 e spèces : Strenoceras 
niortense D'ORB., Garantia badilata QUENST., G. Garanti D'ORB., 
G. hifurcata ZIETEN, Morphoceras dimorphum D'ORB., Oppelia 
subradiata S o w . , Polypleclif.es linguiferus D'ORB., Sphœroceras 
BrongnarliSow.,Strigoceras Trueillei D 'ORB. ,Patoceras (? )annu-
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latum D'ORB., Terehratula PhillipsiMon. et var i é t é s , T. spheroi-
clalis S o w . , e tc . 

Cet horizon à Strenoceras niortense est surmonté par de s 
couches marneuses noirâtres alternant avec d e s ca lca ires mar 
neux b lancs ou jaunâtres où se trouvent G. Garanti D'ORB., 
Bigolita Martinsi D'ORB., Strigoceras Trueilli D'ORB., Posidono-
mya sp., e tc . C'est l'horizon à Garantía Garanti (s. s t r . ) . 

La série se continue par des calcaires marneux gr i s -bruns , 
b lancs à l'air. On y voit par p laces une vér i tab le lumache l l e de 
Parkinsonia : P. rarecostata Buct-i., P. ferruginea O P . , P. inflata 
QUIÎNST., P. cf. planilla QUENST, Bigotifes Martinsi D'ORB., Ga
rantía Garanti D'ORB., Strigoceras Truellei D'ORB . , e tc . 

Au-dessus sont des ass ises s i l iceuses r emaniées (Bathonien ?). 
Ainsi les 3 horizons de la zone à G. Garanti reconnus par de 

Grossouvre dans la Nièvre et par Brazil en Normandie ex is tent 
très nets dans ce t t e région et toujours au-dessus du calcaire à 
entroques . On peut d'ailleurs é t endre les conclusions p r é c éden t e s 
à tout le Charoláis c o m m e j 'a i p u l e vérifier lors d'une excursion 
faite avec M. R o m a n . L'horizon à G. Garanti (s. str.) peut être 
ass imilé à celui du Ciret du Mont-d'Or iyonna is . 

4 e J 'ai pu éga l ement met t r e en év idence les étajDes de la trans
gress ion l iasique : l 'Hettangien r epose sur l es grès et a r k o s e s 
rhét i ens (?) à S'-Bonnet de Cray. Alors qu'à Maizilly c'est le 
Sinémurien et à S'-Maurice-Châteauneuf le. Lothar ingien qui 
sont en contact avec des grès poudingues . 

C'est au Domér i en que la mer l ias ique atteignit son m a x i m u m 
de profondeur ; l e faciès marno-ca lca ire à oo l i thes ferrugineuses 
envahit le Toarc ien m o y e n et supérieur et l'Aalénien inférieur ; 
des horizons à Po lyp i e r s (Isastrea) et Cidaridés se rencontrent 
dans le Calcaire à entroques (S l -Den i s -de -Cabannes ) . 

Quant aux faunes de Cépha lopodes el les sont net t ement ana
logues à ce l l es du bass in anglo-par i s i en . 

A. Duffour1. — Existence de roches basaltiques dans le Pcrino-
Trias de V Aricgc. 

A peu près au m o m e n t où M. P . Viennot signalait à la Société 
géo log ique (C. B. sommaire, n° 3 , p . 2 9 - 3 1 , séance du 4 février 
1929), l 'existence d'éruptions basa l t iques dans le Pays basque , 
le hasard mettai t sous mes y e u x , parmi des échant i l lons laissés 
par m o n prédécesseur , feu M. J . Cara lp , que l ques fragments 
é t iquetés de sa main et portant , avec la ment ion ¡j., l'indication 
d'origine « Nescus, Ariège ». Aucun doute n'était poss ib l e sur la 

1 . NoLe présentée par M. Ch. Jacob. 



signification de ce s y m b o l e u., les fragments ayant toutes les appa -
rences de s mélaphyres, de ceux entre autres que l'on a depuis 
l o n g t e m p s signalés dans l'Aude et plus part icul ièrement dans les 
Cor b ières or ienta les . 

M. Caralp n'a rien publié sur sa découver t e , que j e s ache , et 
personne n'a j amai s signalé de te l les roches dans l'Ariège. Aussi 
ai-je r echerché dans la région de Nescus le g i sement de. ces mé la 
phyre s . Ils étaient part icul i èrement intéressants à trouver en 
p lace par leur situation m ê m e , ce l le-c i apparaissant c o m m e sus
cept ib le de pro longer de plus de 50 k i l omèt r e s vers l'Ouest, la 
zone des épanchement s basa l t iques du Permo-Tr ias nord pyré
n é e n . Cette zone paraissait en effet devoir s'arrêter jusqu'ici du 
côté de Fontanes , Mazuby, Niort (Feuil le de Quil lan). 

J 'ai effectivement retrouvé ces mé l aphyre s en place dans la 
bande pe rmo- t r i a s i que qui court de l'Ouest à l'Est, à 2 k i l o m . 
au Sud de Lahaslide de Sérou, entre cette local ité et A'escus. 
Cette bande est const i tuée par un c o m p l e x e de grès et poudingues 
rouges , quartzo-ferrugineux, qu'on exp lo i t e parce qu'ils four
nissent en abondance un oligiste v endu c o m m e « minium de fer ». 

Un affleurement important d e c e s m é l a p h y r e s s'aperçoit à 
1500 m . au Sud et dans le territoire de Labas t ide de Sé rou , au 
bas d'un ravin, à p eu près exac t ement k l'endroit où la feuille 
de Fo ix (n° 253) m a r q u e , par le s igne convent ionnel des mine
rais, de fer, le siège d'une explo i tat ion dite « mine de Ramet ». 

C'est à que lques mètre s à peine., au Nord de la plus bas s e des 
fosses de cette explo i ta t ion , à 50 m . et sur la rive droite du ruis
s eau , non lo in des premiers ca lca ires bruns , lardés de baryt ine , 
du Carbonifère, que la roche éruptive affleure, perçant çà et là , 
le r evê t ement détrit ique cultivé du so l . Il ne s e m b l e pas qu'il 
s'agisse là ni d'une interstratification, ni d'une coulée , mais p lu
tôt d'une c h e m i n é e . Des b l ocs épars , de type et de grosseur 
var i és , peuvent être recueil l is à la surface des c h a m p s d'alen
tour. C'est auprès de cet affleurement qu'ils sont les plus gros 
et l es plus nombreux . 

Un autre petit po intement indépendant perce aussi à travers 
les c ong loméra t s rouges , sur l'autre rive du ruisseau, un peu en 
amont . Sans doute n'est-il pas le seul cpi'il sera poss ib l e de décou
vrir. Des fragments de ces m ê m e s mé l aphyre s se retrouvent en 
effet à la surface du so l , sur le pro longement de l'affleurement 
permo-tr ias iqne , à 2 k i l o m . vers l'Est, de l'autre côté de l'Arize, 
à'500 mètres au Sud des « Andreaux ». Ces fragments , de toute 
tai l le , mais atteignant jusqu'à 70 c m . , sont anguleux et ne sau
raient provenir de lo in . 



L e s échanti l lons recuei l l is offrent la plus grande analogie avec 
ceux de Mazuby-Niort , que l 'obl igeance de MM. J a c o b et Casté-
ras m'a permis de leur comparer . Ce sont tous de s basaltes à 
pâte très cristall ine et à structure f ranchement interser ía le . 

L e s microl ites de labrador , b i en d é v e l o p p é s , sont en généra l 
très a l térés . L e pér idot , plus ou moins abondant , existe toujours, 
conservant souvent des parties intactes , avec l i serés d'hématite 
sur son pourtour caractérist ique ou le long des fissures. L a ser
pent ine , la calcite et la sil ice le r emplacent là où il a d isparu. 
L a matière ferrugineuse a b o n d e , p r e sque u n i q u e m e n t à l'état 
d'hématite , rouge le plus souvent , j aune parfois, tantôt en masse s 
ou s imples t aches informes, tantôt en bâ tonne t s , plus rarement 
en fine poussière d i s séminée dans la pâte . 

Ces roches sont c ompac t e s ou vacuola ires . L e r empl i s sage de s 
vacuo l e s consiste en calcite le plus souvent , en si l ice, en sti lbite 
ou m ê m e en une zéol i te fibreuse rayonnée formant de pet i tes 
couches m a m e l o n n é e s , qui pré s ente , avec l es caractères hab i tue ls 
de la thomson i t e , une b e l l e couleur ver t e . 

L e fait qu'à travers l es grès e t p o u d i n g u e s rouges , dans un exa 
m e n rapide il est vrai , j e n'ai pu découvrir le moindre fragment 
d e ces m é l a p h y r e s , s e m b l e indiquer que leur éruption serait po s 
tér ieure au dépôt de ces cong loméra t s . 

M. Viennot est particulièrement intéressé par la découverte de M. 
Duffour, qui paraît bien dater du Permien supérieur (ou du Trias 
inférieur) l'éruption basaltique de Nescus (Ariège). I! rappelle qu'en 
décrivant il y a quelques mois les basaltes de la Rhune, il avait tenté 
de généraliser à divers gisements basaltiques de la partie orientale des 
Pyrénées l'âge permien supérieur des éruptions du Pays basque, et 
que cet essai de généralisation avait alors été contesté ( C R. somm. 
Soc. géol. Fr., p . 2 9 - 3 2 , 1929). 

M. G i g n o u x . — Indice de l'existence du Jurassique supérieur 
dans le synclinal mésozoïgue du Col de Chavières près Modane. 

M. Gignoux présente à la Soc ié té un échanti l lon de calcaire 
cristall in récolté dans les éboul is de la r ive gauche du torrent de 
Polset , un p e u en ava l des cha l e t s de ce n o m , au N de Modane . 

C'est un calcaire saccharo ïde , à nodules rouges et b l ancs , avec 
ve ines phyl l i t euses ; la pat ine est claire et d'aspect « savonneux »; 
la. roche a tout à fait l 'apparence d'un « calcaire de Guil lestre » 
ent i èrement recristall isé et un p e u mé tamorph ique ; e l le s e m b l e 
donc se rapporter au Jurass ique supérieur b i en plutôt qu'au Trias 
ou au L ia s . Jusqu'à présent , on admetta i t que seul le Trias était 
représenté dans ce syncl inal , qui dépend du massif cr ista l lophyl-
lien de la Vanoise . 



M. Gignoux. — Observations géologiques sur la bordure occi
dentale du massif de Pierre-Eyrautz (Briançonnais). 

Cette bordure forme la rive gauche de la val lée de la Durance 
au N de la station de Montdauphin-Gui l l es tre . 

A Saint-Crépin , MM. Moret et B lanche t y ont décrit la trans
gress ion des marbres en p laque t t e s c ré tacés sur le calcaire de 
Guillestre jurass ique supérieur. Ces c ouche s p longent vers l'W, 
à peu près para l l è l ement à la pente de la montagne . Si on monte 
au-dessus des abrupts formés par ces calcaires juras s i ques , on 
arrive à une zone de rep lats cult ivés (hameau des Villars) ; l à , 
sous les ca l ca i res , apparaissent de s sch is tes noirs , attr ibués au 
Lias par la feuille Gap , mais que W. Ki l ian avait supposés repré 
senter aussi le Jurass ique m o y e n . J'y ai trouvé 1 une faune carac
tér ist ique de l'Infralias : des o s s ements de Ver t ébr é s , une ver 
t èb r e d'Ichtyosaurien (?), y t émo ignent d'un faciès de « b o n e - b e d » 
(Rhét ien) ; il y a des Gervi l l i es , des L i m e s , des Cardi tes , et sur
tout un Biva lve d'aspect très particulier, que j 'a i retrouvé en 
d'autres points du massif (chalets de l'Alp), Dimyopsis (Plicatula 
auct . ) inlusstriala VON EMM . , fossile qui se rencontre un peu par
tout dans le Rhé t i en et l'Hettangien des A l p e s et de la val lée du 
Rhône ; c'est à mon avis , par son ornementat ion très part icul ière , 
le fossile le plus facile à déterminer et le plus caractérist ique de 
l'Infralias intra-alpin. 

Sous ces schistes b a s i q u e s , apparaissent ensuite , toujours avec 
le m ê m e pendage , les « calcaires francs » du Trias , qui s'élèvent 
très haut dans les pente s supér ieures . Et il m'a b ien s emb l é 
qu'il y avait passage graduel des schistes aux calcaires par modi 
fication progress ive et a l ternance de couches à faciès in t ermé
diaires : bancs de « do lomies - capuc in », schis tes verts , rouges 
et noirs . Ces couches de passage (Keuper supérieur, Rhét ien) 
sont d'ailleurs très peu épa i s ses . 

Le contact entre les schistes b a s i q u e s et l es calcaires du Juras 
sique supérieur se révè le d'ailleurs c o m m e anormal ; en le sui
vant, on voit les schistes s'étirer, de sorte que les calcaires du 
Jurass ique supérieur qui les surmontent arrivent à toucher d i r e c 
t ement les calcaires tr ias iques (par e x e m p l e à la grande croix en 
fer qui domine Saint-Crépin) ; le p l ongement reste toujours le 
m ê m e , c'est à dire vers l'W. 

Cette coupe nous montre donc deux unités tectoniques super
p o s é e s , l'une supérieure , marbre s en p laquet tes et calcaires juras
s iques supér ieurs , l'autre inférieure, schistes ba s i ques et ca lca ires 

1 . En compagnie de M. F. Blanchet. 



tr ias iques , ces deux unités étant séparées par une importante 
l igne de discontinuité t ec tonique , une surface de charr iage . 

De ces observat ions loca les découlent deux conséquence s d'une 
portée plus généra l e , l'une s trat igraphique , l'autre t ec tonique . 

1° — L e pas sage vertical des ca lca ires tr ias iques aux sch is tes 
b a s i q u e s se fait ici sans le moindre indice de l'horizon que W. 
Kil ian appelait les « gyps e s supérieurs ». L e principal horizon 
gypseux du massif de Pierre -Eyrautz devrait donc être cherché 
dans les « gyps e s inférieurs '» de W. Ki l ian, c'est-à-dire entre 
l es quartzites et les calcaires francs. Il faut r emarquer d'ailleurs 
que les mass e s gypseuses de la région sont en généra l ex trava-
s é e s et qu'on ne peut se baser sur leurs re lat ions avec les ter
rains voisins pour déterminer leur vér i table horizon stratigra
ph ique (ex. : la zone des gyps e s à la b a s e de la nappe de s schis tes 
lustrés) . Et quant aux « calcaires francs », rien ne s'oppose 
alors à ce qu'on les fasse monter ju sque dans le Trias supérieur, 
c o m m e en Ita l ie , où on y a trouvé la faune à Worthenia solita-
ria. 

2° '— L e p l ongement W de nos unités t ec ton iques s emblera i t 
indiquer que nous s o m m e s ici dans la partie or ientale , d éversée 
vers l'Italie, de « l 'éventa i l br iançonnais ». Or, plus au S, dans 
la profonde coupure de la va l l é e du Gui l , qui nous montre la 
structure du tréfonds de Pierre-Eyrautz , nos unités t ec toniques 
se re trouvent , toujours p longeant vei\s l'W,*sur ta bordure occi
denta le du massif. Mais l à , W. Kil ian a montré que ce sont en 
réa l i t és des écai l les ou des nappes , poussées de l'E et d éver s é e s 
au de là de l'horizontale (plis p longeants du Guil) . 

On peut alors se d e m a n d e r si cette structure ne se continue 
pas plus au N; le d éve r s ement vers l'Italie de la carapace des 
n a p p e s br iançonnaises ne serait alors qu'apparent. Un indice de 
ce m ê m e style tectonique se retrouverait , encore plus au N, dans 
le d é v e r s e m e n t grandiose , au delà de l'horizontale, signalé par 
P. Termier dans les éca i l l es de la Tête d'Amont, entre Br iançon 
et Val louise . 

Ainsi , après avoir été un « éventail enraciné », puis un éven
tail de plis superficiels dans une nappe , « 1' éventai l br iançonnais » 
nous apparaîtrait , au moins en certaines rég ions , c o m m e une ondu
lation dans un c o m p l e x e de nappes éca i l l e s , toutes uniformément 
déferlant" vers l'W. 

H. Douvillé. —- Les études sur les Foraminïfères en Amé
rique. 

Depuis plus de trente ans j e fais c a m p a g n e pour montrer l'im-



portance des' Foraminifères au point de vue géo l og ique , pour, la 
dé t e rminat ion de l'âge des c ouche s . J e n'ai ma lheureusement 
pas été suivi en France où ces é tudes sont à p eu près a b a n 
d o n n é e s . E l l e s ont été reprises depuis p e u par l es Amér i ca ins , 
e t , « à l'américaine ». Il faut dire que là , par suite des r e cherches 
pour le pé tro l e , ces é tudes trouvaient un c h a m p d'applications 
prat iques i m m é d i a t e s . Auss i sous l'impulsion et avec l'aide de 
c e s Soc i é t és de r e che r che s , e l l es ont pris i m m é d i a t e m e n t un 
d é v e l o p p e m e n t cons idérab l e . 

Un laboratoire spécial (Cushman lahoratory for foraminife
rai Research) a été fondé à Sharon, Mass . , et il publ ie régulière
ment un Bulletin (Contributions), dont quatre vo lumes ont déjà 
paru , et en m ê m e t e m p s son animateur Cushman publ ia i t sous 
le titre de « Foraminifera, their classification and é conomie use », 
un vér i tab le traité avec 60 p l anches , contenant environ un mi l 
l ier de figures. L a Stanford University (Californie) publ ie éga
l ement de son côté un Bullet in de micropa l éonto log i e . 

De toutes parts des travaux intéressants étaient publ i és en 
m ê m e t e m p s sur ce l t e mat ière , par Cushman, Th . W. Vau-
g h a n , Nuttall (Mexique) , Rutten (Curaçao et Pérou) , W. Berry 
(Pérou) , K . K o c b (Curaçao) , Ga l l oway (Ok lahoma) , Ga l l oway 
et Morray (Equateur) , e tc . 

J e citerai part icul i èrement une note de Ga l l oway sur le genre 
Polylepidina et surtout du m ê m e auteur une importante révi
sion de la famille des Orbitoiclœ qu'il divise en Cyclopeidinee, 
Discoidinœ et Orhitoidkiœ. Il s emb l e que l'auteur, dans son 
tab l eau phy logéné t i que , t ienne bien peu compte de nos connais
sances sur la distribution des Foraminifères fossiles ; c'est ainsi 
qu'il paraît b i en difficile d'admettre , c o m m e lui, que les premières 
Orthophragmina daniennes dér ivent des Hétérostégines par l'in
termédia ire du Spiroclypeus aquitanien, — de m ê m e que les 
Orbitoïdes crétacés descendent d'Helicolepidina de l 'Éocène 
supérieur, tandis que les Lép idocyc l ines o l igocènes se rattache
raient d irectement aux Lepiclorbitoides c ré tacés en laissant dé l i 
b é r ément de côté l'épisode intermédiaire de Orthophragmina. 
Toutes ces conclusions paraissent b ien aventurées , pour ne pas 
dire p lus . 

J'ai montré que les Orthophragmina, en Amér i que , p r é s e n 
taient de s caractères un peu particuliers (genre Pseudophrag-
mina). Scl ïenk de la Le l and Stanford junior Université nous en 
a fait connaître une nouve l l e e spèc e de Californie, et il a eu 
l'amabilité de m'en envoyer des échant i l lons . 

Dans ces divers travaux, l es América ins ont une tendance à 



faire montre de leurs connaissances b ib l i ograph iques et ils 
reprennent souvent de v i eux n o m s génér iques négl igés jusqu'à 
présent , ainsi Cyclosiphon, EHRENBERG 1 8 5 5 pour les L é p i d o -
cycl ines du groupe de L. Manlelli. Un certain n o m b r e de genres 
de Montfort ont été ainsi repr is , c o m m e Borclis (pour Alveo-
lina), Cibicides, e t c . 

COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

Jules Welsch. — Considérations paléontologiqucs sur Van
cienne extension du Crétacé dans le Seuil du Poitou. 

I l est difficile d'établir des zones pa l éonto log iques à A m m o 
nites dans le Cénomanien , depuis Poit iers jusqu'au Sud de la 
Lo i r e , et dans l es Charentes ; e l l es sont trop rares . Pour l e s 
autres fossi les , l es variat ions de la nature d e s couches et l e s 
faciès différents font qu'il est imposs ib l e de parler de la Craie 
de R o u e n dans nos pays ; cela se produit , du reste , à partir du 
Mans . 

L e s travaux d'Alphonse Pe ron , en 1887 et 1897, ont rappelé 
toutes l es trouvai l les de Rudis tes faites dans le Bass in de Par is , 
et montré que la plupart d e s res tes t rouvés étaient le plus sou
vent indéterminab les c o m m e e spèc e s et m ê m e c o m m e genr e s , 
sauf les Biradiolites cornu-pastoris et les Sauvagesia. Il faut 
ajouter l es é tudes de M. de Grossouvre qui a cité Radiolilcs 
triangularis à Riche l i eu (Indre-et-Loire)» Toutes ces formes sont 
de l'Aquitaine ; j 'a i toujours pensé que l es courants marins de 
l 'époque, arrivant par le détroit du Poi tou , entraînaient des 
e m b r y o n s venant du Midi. Ces e m b r y o n s avaient pu se déve
lopper , mais n'avaient pu faire souche , à moins d'admettre que 
les récifs de Rudistes ont été détruits pos tér i eurement . 

J e do is rappe ler une indication qui se trouve clans notre Bul
letin de 1 8 4 4 , 2 ° sér ie , I L p . 5 3 : Gil les de la Tourette indiquait 
un i m m e n s e g i sement d' Ichthyosarco l i tes , découvert à la Bast i e , 
dans les environs de Loudun (Vienne) ; malgré d e s r e che r che s 
a t t ent ives , j e n'ai pu rencontrer ces fossiles ; j e pense qu'il y a 
eu erreur de dé terminat ion . 

L e Cénomanien supérieur du Sud-Ouest du Bassin de Paris 
c o m p r e n d surtout l es marnes à Ostracées (Ostrea columba média, 
0. flahellata, 0. biauriculata) ; on re trouve la m ê m e associa
tion dans les Charentes . L e fossile le plus probant est 0. (Pycno-
donta) biauriculata, qui n'existe dans le bass in parisien que 
depuis Gien jusqu'au Mans ; c'est une forme mér id ionale qui 
vient des Charentes par le Seui l du Po i tou . 



L'Oslrea vultur COQUAND est encore plus probante ; car c'est 
une forme méd i t e r ranéenne , cantonnée à l 'extrême Sud-Ouest 
du bass in de Paris ; l es individus de Bonneui l -Matours (Vienne) 
sont b ien d é v e l o p p é s et n'ont pas pénétré plus lo in . J e ne c o n 
nais rien de parei l dans les régions dépendant de la Manche ou 
de la mer du Nord, ma lgré des r e che r che s faites à L o n d r e s , au 
Musée d'histoire nature l le de Kens ington et ai l leurs. Il y a 
c ependant une forme un peu analogue Exogyra digitata S o w . , 
1 8 1 7 (Charnu), qui a é té décr i te dans la Concho log i e minéra lo-
g ique de la Grande -Bre tagne et figurée, n o t a m m e n t dans la tra
duction de Louis Agass iz et Desor , p l . 1 7 4 , fig. 1 à 4 . L 'espèce 
de Sovverby fig. 1 et 2 , provenait du Greensand de S idmouth ; 
j e ne t iens pas c o m p t e des fig. 3 et 4 , r eprésentant une forme 
du K e l l o w a y , manifestement différente. L ' e spèce , fig. 1 et 2 , 
montre bien cinq ou six p r o l o n g e m e n t s canal iculés , mais el le 
est différente de 0. vultur; il n'y a qu'une va lve reproduite , 
l'autre n'était pas connue de S o w e r b y . 

Pour le Turonien inférieur (Salmurien, Grossouvre ) , il y a 
b e a u c o u p de r e s s emb lance s entre les A m m o n i t e s ; j e citerai le 
groupe des Mammites, surtout Amm. Rochehruni COQ., 1 8 6 0 
(non figurée), dont j e p o s s è d e de n o m b r e u x exempla i r e s venant 
de la t ranchée des Maçons , près Tai l l ebourg ; il y a des formes 
g lobu l euses et d'autres, JDIUS p l a t e s , à ombi l i c plus étroit , à 
tours plus l arges , à ornements moins prononcés , etc . C'est l'es
p è c e que Courtil ler a décrite et figurée en 1 8 6 7 , de Saumur, 
sous le nom de A. Revellieri. J e ne m'étends pas sur cette q u e s 
tion que M. de Grossouvre a b eaucoup é tudiée , en 1 9 1 2 , à p ro 
pos du Crétacé de la Loire-Infér ieure et de la Vendée . 

Pour ce qui est du Sénonien , j e puis citer, en particulier, 
l'assise d e la ba s e du Coniac ien-Santonien , qui montre une 
r emarquab l e analogie dans les Charentes et le Sud-Ouest du 
bass in de Paris ; des deux cô t é s , il y a des ass ises de sab les sili
ceux et d e s calcaires gréseux à Ostrea plicifera ident iques . Dans 
les Charentes , c'est l'assise K de Henri Arnaud, que l'on peut 
é tudier un p e u partout, dans les l andes de S o y a u x , pr è s d'An-
gou l ême , à Châteauneuf-sur-Charente , dans les tranchées du 
chemin de fer de Sa int - J ean d'Angély à Sa intes , etc . A u Nord 
de Poi t i ers , j e citerai les environs de Loudun ; Saumur, Luynes 
'au Nord de la Lo i re , e tc . L'analogie de ces ass ises m'a toujours 
fait penser qu'il y avait eu communica t i on directe par-dessus le 
Seuil du Poi tou et la Vendée . Du res te , M. de Grossouvre a 
appuyé sur l es affinités de la faune de Vil ledieu et de ce l le des 
Charentes , du m ê m e niveau, qui sont pos tér i eures . 



J . Lagorgette. —• Formations résiduelles cfArc-en-Barrois1. 

J'y avais noté 2 des galets « a lb iens ou autres ». Dans de n o m 
breux résidus du Cbât i l lonnais , l e grès (souvent rare c o m m e à 
Arc , donc souvent absent dè petits gîtes c o m m e à Màlain) et le 
quartz ont des natures et formes très var iées (2 à 71 m m . , arron
dis ou non , cassures anc iennes) . L a diversité de g i sements vo i 
sins ( invoquée par M. Bruet) , leur énorme extens ion , sur l es 
surfaces culminantes , confirment leur origine (résidu de couver
ture) et exc luent l 'hypothèse d'alluvions, fhot qui disparaît dans 
sa neuv i ème not e . 

P e u importe , dit-i l , l'altitude du « g i s e m e n t » . Or, il n'avait 
cessé de caractériser ses « t e r r a s s e s a l luv ia l e s» par -f- 140 ni. 
sur l es deux rives de l'Aujon et ce l le de l ' A u b e 3 . Il ajoutait : 
« Nous nous en tiendrons à cette évaluation (-)- 140, cotes 400) 
qui dépend entièrement de Vexactitude des cotes portées sur la 
carte au 1 /40.000, que nous avons utilisée. » J'ai montré que 
ces chiffres étaient , au contraire , infirmés p a r l e 1/40.000 et ne 
résultaient que d'additions et r e t ranchements opé r é s sur sa 
reproduct ion . En contradict ion abso lue , M. Bruet veut aujour
d'hui l e s tirer de ces i< correct ions », r e l e v é e s au bai'omètre sur 
un p la t eau bo i sé . C'est d'ailleurs dans une val l ée nue , où le 
1/40.000 coïncide avec l es r ep è r e s , connus , du Nive l l ement , que 
la courbe 270 a été t ronquée . L e s éminences a joutées , dont l'une 
dans un léger co l , ne correspondent pas" à la moindre réalité, et 
le ba romèt r e t émo igne du contraire . Aucune correct ion ne j u s 
tifie que , pour obtenir -(- 140, on ait, en combina i son avec de 
te l l es d o n n é e s , mené une perpendicula ire à 30° sur l'axe de va l 
l é e et adopté une cote de base s i tué eà 5 k m . 1/2 aval . 

C. A r a m b c u r g et J e a n Piveteau. — Note préliminaire sur 
un Ruminant du Pliocène inférieur du Roussillon 4. 

Nous avons été a m e n é s , au cours d'un travail sur la faune pon--
t ienne des environs de Sa lonique , en cours de publ icat ion dans 
les Annales de Paléontologie, à comparer certains de nos maté 
riaux avec les formes du Pl iocène inférieur du Roussi l lon et de 
Montpel l ier connues sous les n o m s de Palaeoryx hoodon G E R V . 

1. Voir BRUET, Pliocène super, de la vallée de l'Aujon, CR. Somm. Soc. Géol., 
1929, p. 89. 

2. Note présentée à la séance du 18 mars. CR., 1929, 125. 
3. Nappe alluviale d'Arc, B. S. G. de France, 1927, p. 118, 122 ; Limon des plat, 

de La Ferté, CB. Ac. Se, 1927, p. 723, etc. 
4. Travail fait au Laboratoire de Paléontologie du Muséum. Nous adressons 

l'expression de notre très vive gratitude à MM. les Professeurs Boule etBourdelle 
qui nous ont aidé à comprendre cette forme. 



sp. et P. Cordieri DE CHRIST I . L ' examen de s diverses p i è c e s , c o n 
s e rvées dans l e s co l l ec t ions de Pa l éonto log i e du Muséum, cor
respondant à ces deux e s p è c e s , et en particulier d'un crâne c o m 
plet rapporté au P. Loodon, nous a conduits à une interprétation 
nouvel l e de ce Ruminant . 

L e « Pa.lar.oryx » hoodon se distingue des Palaeoryx typiques 
du Pontien et des Hippotragus v ivants par un certain n o m b r e de 
caractères crâniens qui le rapprochent des Bov idé s . La région 
par ié to-occ ip i ta le est plus réduite que chez l es Ant i l opes et se 
rapproche beaucoup de ce l le d e s Buffles. La fosse t emporo - la t é -
ra l e , à pe ine ou pas indiquée chez l es Ant i l opes , b i en m a r q u é e 
chez l ès Bœufs, est ici ne t t ement é b a u c h é e . 

L e s Bovidés se distinguent des Ant i l ope s par un recul très 
net de l'insertion frontale de la corne ; le crâne de P. hoodon 
nous m o n t r e des chevi l l es osseuses s'élevant plus en arrière de 
l'orbite que chez l es Ant i l ope s , mais dans une posit ion moins 
reculée que chez les B o v i d é s , m ê m e l es plus primitifs. L a d irec 
tion généra le des cornes , ainsi que la forme de leur section rap
pe l l ent b eaucoup plus l es Bov id é s que l es Ant i l op idés . 

L e s dents montrent un c o m m e n c e m e n t d'hypsodontie ; le para-
cone et surtout le mé tacone ont une murai l le externe assez for
t ement convexe ; il se d éve l oppe de fortes co lo imet t e s inter-
l oba i r e s . 

A cause de toutes ces particularités morpho log iques , il ne 
nous paraît pas poss ib l e de maintenir les Ruminants du R o u s -
sil lon et de Montpel l ier dans le genre Palœoryx, te l qu'il a été 
défini pour certaines Anti lopes pont i ennes , et nous proposons 
de le n o m m e r Parabos, pour marquer ses affinités avec les 
Bov idé s 2 . 

Ce nouveau genre ne saurait , d'autre part , faire double emplo i 
avec le genre Leptohos du Pl iocène supérieur du Plateau C e n 
tral et du Val d'Arno, dont il se dist ingue par des caractères 
plus archa ïques tels que : l 'hypsodontie moins prononcée des 
dents , le raccourc issement moins grand de la région par ié to-
occipita le , l'insertion moins reculée des chev i l l e s des cornes qui 
restent tangentes au bord postér ieur de l'orbite ; enfin, la s ec 
tion triangulaire, la direct ion dressée et la forme presque recti-
l igne de ces chevi l l es osseuses qui , chez Leptohos, ont la sect ion 
circulaire, la direct ion et la forme de ce l l es des vér i tab les Bœufs . 

Le lien morpho log ique , depuis l ongtemps é tab l i , surtout par 

1. P o u r l ' h i s t o r i q u e e t la f igura t ion de c e s e s p è c e s , v o i r C H . D E P É R E T , L e s ani
m a u x p l i o c c n e s du R o u s s i l l o n (Mèm. Soc. Géol. de France, u° 3, 1890) . 

2. STEHLIN (Ecloçjœ. Geol. Ilelret. 1928) , a déjà s u g g é r é un r a p p r o c h e m e n t 
e n t r e le « P a l œ o r y x » p l i o c è n e e t les B o v i d é s . 

http://Pa.lar.oryx


l'étude d e l à dent i t ion, entre Anti lop idés et Bov idés , se t rouve 
ainsi resserré . L e Parabos Cordieri a conservé q u e l q u e s carac

tères d'Antilope, caractères qui disparaissent dans l'espèce hoo

don, très vois ine de VAmphibos du Pl iocène des Siwa l i k s et 
ayant éga l ement d e s affinités avec certains Buffles actue l s , 
c o m m e l'Anoa des îles C é l è b e s , considéré c o m m e le plus primitif 
des Bov idés vivants et surtout le Tamarau (Bos mindorensis) 
des I n d e s . 

L e genre Parabos constitue un nouve l é l é m e n t à affinités 
asiat iques ou indomala i s e s dans la faune du Pl iocène inférieur 
de nos p a y s . Nous montrerons dans un procha in travail qu'il 
vivait déjà à l 'époque pont i enne en E u r o p e , où l'on assiste 
ainsi , pendant les t e m p s p l i o c ène s , au r e m p l a c e m e n t graduel 
d'une faune de type africain par une faune de type asiat ique. 

Henri Schœller. — La situation tectonique du Lias à faciès 
dauphinois au Nord de l'Isère, entre la Nappe de VEmhrunais et 
les chaînes cristallines de Beaufort. 

M. M. Gignoux 1 a suggéré l 'hypothèse suivante sur l es grès 
singuliers 2 du col du B o n h o m m e . Ceuxc i appara issent en cou

pole à l'extrémité méridionale du massif du Mont Blanc . Ils 
appart iendraient à la couverture r é e l l ement autochtone du m a s 

sif cristal l in, tandis que les puissantes masse s de Lias à faciès 
dauphinois qui l'encadrent de toutes parts , dépendraient d'une 
série t ec ton ique supérieure , déco l l é e et charr iée par dessus le 
cristall in et ses l ambeaux de couverture autochtone . S o m m e 
toute , le Lias nérit ique du géanticl inal he lvé t ique apparaîtrait en 
fenêtre au col du B o n h o m m e , sous le Lias dauphinois qui serait 
charrié pardessus lui . Cette h y p o t h è s e très séduisante cadre , 
en effet, parfaitement avec ce que l'on sait de la structure et de 
la strat igraphie de l 'extrémité nord du massif des Aiguil les 
Rouges et des terminaisons du massif de l'Aar ainsi que le font 
remarquer MM. M. Gignoux et L . Moret dans leur note . 

Cette hypo thè s e se concil ie bien avec l es observat ions 3 que 
j 'a i publ i é e s sur la région du col du B o n h o m m e et avec d'autres 
observat ions encore inéd i t es , te l le que ce l le de l'existence d'un 
important contact a n o r m a l 4 en grande partie souligné par des 

1 . M. GIGNOUX et L. МОНЕТ. Observations à propos de deux notes récentes de 
Géologie alpine : grès singuliers du Col du Bonhomme (Savoie) et Trias à Equi
setitos du Briançonnais. С Л . som. S.G.F. ( 4 ) , t. X X I X , n° 2 , p. 1 7  1 9 2 9 . 

2 . Pour suivre, consulter la carte géologique au 8 0 . 0 0 0 " feuille Albertoille. 
3. HENRI SCHOELI.ER. Note préliminaire sur la stratigraphie de la zone dauphi

noise en Tarentaise. CR. som. S. G.F. ( 4 ) , t. X X V I I I , n» 1 5 , p. 2 4 8  1 9 2 8 . 
4 . Feuille de Bourg SaintMaurice au 5 0 . 0 0 0 , encours de publication. 



cargneules et des do lomies t r ias iques , contact anormal que l'on 
peut suivre depuis le R o c du Bio l ey jusqu'au col de la Sauce . 
C'est un plan de c h e v a u c h e m e n t assez important qui s e m b l e se 
diriger vers le co l d e s Fours et qui correspondrait au charriage 
du Lias dauphinois sur le L ias nér i t ique . 

Mais il y a que lques po ints qui s'opposent à l 'hypothèse en 
quest ion et dont i l faudra établ ir l'accord avant de l'admettre 
définitivement. 

En tout premier l ieu : le L ias dauphinois qui encadre , de 
toutes parts , les Grès s inguliers , se pro longe au Sud et forme 
toute la zone séd imenta i re qui s'étend largement , entre la Nappe 
de l'Embrunais et les chaînes cristal l ines autochtones du massif 
de Beaufort. Ce L ia s ne serait donc pas enraciné là où nous le 
voyons ac tue l l ement . On devrait donc trouver, entre ces chaînes 
cristal l ines et ce L ias dauphinois qui l e s borde à l'Est, des 
t émoins de L ias autochtone plus part icul ièrement néri t ique ; ce 
qu'on n'observe pas . L e L i a s dauphinois r epose toujours dis
t inctement contre le cristal l in, s eu lement par l' intermédiaire de 
Trias et de Houiller en situation strat igraphique normale . L e s 
plans de contacts anormaux que l'on peut observer entre l es 
chaînes cristall ines et leur bordure sédimentaire or ientale 
doivent donc être s impl ement cons idérés c o m m e des déco l l e 
m e n t s qui peuvent ê tre , il est vrai , assez violents D'autre part, 
le faciès b a t h y a l du Lias pénètre assez loin vers l'Ouest où , aux 
environs de Beaufort, le L ia s est pincé syncl inalement dans les 
schis tes cristal l ins. 

En second l i eu , l e L ias dauphinois est pénétré de plusieurs 
l ames cristal l ines qui se raccordent au massif du Mont Blanc . 
Puis le L ias nérit ique ne s e m b l e pas être local isé à ce qui cons 
tituerait la fenêtre du co l du B o n h o m m e . Sous formes de quart-
zites, de calcaires g r é s eux , de calcaires à entroques , il se pour
suit, en effet, assez loin vers le Sud jusqu'un p e u au Nord de 
N à v e s . Et ce L ia s nérit ique paraît b i en intercalé strat igraphi-
q u e m e n t et non t ec ton iquement dans les terrains à faciès dau
ph ino i s . Enfin si l'on e ssaye d'établir des coupes dans la zone 
dauphinoise , au Nord de l'Isère, entre les chaînes cristall ines de 
Beaufort et la Nappe de l 'Embrunais , on obt ient des al lures b ien 
plus d'enracinement que de f lottement. J ama i s ici ne p r édomine 
la poussée ; l 'ét irement est de règ le . 

Jusqu'à ce que l'on ait mis d'accord ces points avec l 'hypo
thès e préc i t ée , j e pense donc que le L ias dauphinois est plutôt 
enraciné où il affleure ac tue l l ement ; que , en outre, les faciès 



nérit iques et les faciès dauphinois ne sont pas ici séparés t e c h 
n iquement et qu'il y -a l ieu de cons idérer , c o m m e de s imp l e s 
d é co l l ement s , les p lans de c h e v a u c h e m e n t que l'on peut obs e r 
ver en certains points , en particulier entre le L ias dauphinois et 
la chaîne cristalline de Beaufort. L e p lan de c h e v a u c h e m e n t du 
co l de la Sauce et celui du co l d e s Fours peuvent recevoir s e m 
b lab l e expl icat ion . Ils seraient dus à la pr é s ence de la digitation 
de terrain cristallin du col du B o n h o m m e , terrain cristallin qui 
s'étendrait jusque sous le Roche r des Merles et le Col de la 
Sauce . 

Tout me paraît donc enraciné ; ce qui n'exclut pas é v i d e m 
ment la possibi l i té de p h é n o m è n e s de translat ion de nappes de 
terrains b a s i q u e s à faciès profond par dessus l e s massifs 
anc iens . Mais toutes ces n a p p e s , dans la région en ques t i on , ont 
été d é c a p é e s jusqu'à leurs rac ines . 

Maurice Blumenthal. — Le Miocène cFAntequcra (Andalou
sie) et son importance au point de vue de la date des recouvre
ments. 

L a vil le d'Antequera , connue par sa situation dans la zone 
triasique qui sépare le Pén ibé t ique du S u b b é t i q u e , est d o m i n é e 
au S W par l 'escarpement de la chaîne miocène de l 'Hacho. Tan
dis que l es formations tr ias iques avec leur structure chao t ique 
recouvrent les marnes l i tées du Crétacé inférieure de la zone 
subbé t ique , e l l e s -mêmes sont r ecouver tes par l es bancs ca lca ires , 
en partie b r é cho ïde s , du F l y s c h o l igocène ; ceux-c i appart iennent 
au front du pli du Torca l -Sra -Ch imnea qui r eprésente le bord 
septentr ional du r ecouvrement p é n i b é t i q u e . L e Pén ibé t i que et la 
zone de Trias d'Antequera sont les structures c r é é es par le pa ro 
x y s m e du p l i s s ement des Cordi l lères b é t i q u e s . 

D'autre part, les formations m i o c è n e s d'Antequera recouvrent 
en d iscordance apparente ces s t ructures . E l l e s sont const i tuées 
pr inc ipa lement par une mol lasse calcaire (calcaire grossier , b a n c s 
de calcaire gréseux) et atte ignent dans ce g i s ement une épais
seur de plusieurs centaines de mè t r e s ; l 'occurrence d e cong lo 
mérats à la ba s e avec des gale ts de calcaire à Lép idocyc l ines 
soul igne leur caractère transgressif. Ces mo l l a s s e s sont , quo ique 
in t e r rompues , en connexion cohérente avec des dépôt s ana logues 
du bassin de Grenade et de la Hoya de Malaga . 

Tandis que les dépôts sur le Bé t i que malagua is ont conservé 
une horizontalité c o m p l è t e , l es formations qui constituent lTIa-
cho et sa continuation occ identa le sont r edressées à des p e n -
dages inattendus (20-3o° dans l 'Hacho, jusqu'à 7o° p r è s du 



Cortijo L a s Torres) ; l ' ensemble forme un synclinal dont le 
flanc sud est en l evé . Cet te allure des couches miocènes 
d é m o n t r e donc qu'un refoulement, bien qu'assez faible en géné
ral , a affecté l e s dépôts p o s t o r o g é n i q u e s . L e Miocène d'Ante-
quera , par t i e l l ement au moins , rense igne donc d'une manière 
satisfaisante sur l'âge de s m o u v e m e n t s . 

Dans un calcaire grossier , plutôt une mol lasse à lumache l l e s , 
r iche en Ostrées , Gas t ropodes et débr i s d'Echinides et situé sur 
la crête de l 'Hacho, la faune des Pect in idés a prouvé la présence 
du Burdlgalien. L e regretté professeur C h . Depéret a b ien voulu 
l e s étudier et en dé termina : 

Pecten subhenedictus FONT, (nombreux) 
Chlamys cf. nimius FONT. 
Chlamys cf. gloriamaris DUBOIS 
Aequipecten praescahriusculus FONT. 

Des dépôts et faunes ana logues se trouvent dans la contrée . 
Cette présence du Burdigal ien mérite d'être mise en év idence , 

parce que , depuis l es r e che r che s de la Mission d'Andalousie 
(Bertrand et Kilian) à maintes fois, l'Helvétien avait été consi 
déré c o m m e formation transgress ive . 

L'âge antéburdiga l i en de la mise en p lace des structures à 
caractère de r ecouvrements s'en suit avec clarté, ce qui est en 
plein accord avec les constatat ions de M. P. Fa l lo t 1 dans une 
zone interne du Subbét ique de la Province de Murcie. Concer
nant la date du m o u v e m e n t pos thume qui affectait la mol lasse 
burdiga l i enne , nous s o m m e s ob l igés de l'estimer d'après l es 
condit ions des régions plus ou moins avo is inantes . E n analogie 
avec les condit ions du bass in de Grenade (Kilian van B e m m e l e n , 
m o u v e m e n t s postpont iens) ou ce l l es d e s régions internes de 
Murcie (Fal lot , m o u v e m e n t pos tpont i en) , ainsi que du Rif 
(Daguin, Bourcart , m o u v e m e n t s pos tsahé l i ens) , nous pouvons 
fixer cet âge , é v i d e m m e n t sans grand risque d'erreur, à la fin du 
Miocène. L e s marnes pla isanciennes de la Hoya de Malaga ne 
sont pas du tout p l i s sées . 

M. Viennot, qui a eu très récemment l'occasion de faire des études 
de détail dans le Bassin miocène de Grenade, y a constaté que, là 
comme à Antequera, la série miocène débute par de la mollasse bur
digalienne, reposant sur le versant nord de la Sierra Nevada avec un 
pendage de plusieurs dizaines de degrés. Il a trouvé dans cette 

1. E. FAI.LOT. Sur la date des derniers phénomènes orogéniques dans les zones 
subbétique et bétique à hauteur de Caravaca. CH. de l'Acnd. des Se., t . 188 , 
p. 717, 1 9 2 9 . 



mollasse une riche faune, et en particulier, Peclen benedictns et 
Aequipeclen praescahriusculus. Il tient d'ailleurs à rappeler-que, 
dans son Traité de Géologie, E. Haug avait déjà attribué au Burdi-
galien la faune dite « helvétienne » de M. Bertrand et W, Kilian. 
Dans le Bassin de Grenade, la série miocène est complète : la discor
dance signalée entre Helvélien et Tortonien dans le Mémoire de la 
Mission d'Andalousie n'existe pas. M. Viennot se propose d'ailleurs 
de publier prochainement ses observations en Andalousie. 

Camille Rouyer. — Emploi des lignes de niveau pour fixer 
graphiquement les variations d'épaisseur d'une couche donnée l . 

L a communica t i on de M. Paul L e m o i n e sur la géologie sou
terraine de la région Meaux-Villers-Cotterets met avec raison 
en relief l'intérêt des courbes de niveau pour distinguer certains 
é t ages . A cet égard, j e citerai un e x e m p l e choisi dans le J u r a s 
s ique m o y e n de Bourgogne . On sait que sur la rive droite de l'Ar-
m a n ç o n , entre Ancy- l e -Franc et Léz innes , se déve l oppent des 

marnes à c iment argoviennes , surmontées entre les deux loca
l ités préc i tées d'un horizon de ca lca ires grenus , dit Ca l 
caires de Léz innes , at tr ibués au Raurac i en . Sur l 'Armançon, 
l ' ensemble de c e s deux niveaux a environ 150 m . d'épaisseur. 
Dans la direct ion de l'Est, l e Calcaire de Léz innes passe au 
Calcaire à Po lyp iers de Gland, pour part ie tout au mo ins , et 

1. Note présentée à la séance du 6 mai. 



l'épaisseur de l ' ensemble ne varie guère . Vers le SW, au con^ 
traire, les calcaires grenus de Léz innes s'atténuent ; l es marnes 
argoviennes disparaissent éga l ement , et dans la va l l é e du Sere in , 
on n'a plus affaire qu'à d e s l i thographiques entremêlés de marnes 
g rume l euse s , et le tout n'a que 60 mèt r e s environ . Or, il est dif
ficile de représenter g raph iquement sur la carte ces variations 
d'épaisseur, qui se produisent dans une région où l e s affleure
ments nets sont assez rares . L e s l ignes de niveau permet t ent 
cependant d'y parvenir , et voici c o m m e n t : l e Calcaire d e 
Léz innes est couronné dans la va l l ée de l 'Armançon et sur la 
rive droite de ce cours d'eau par une assise marneuse , dite 
Marnes à Belemnites Royeri, p e u épaisse , 8 m . ; faci lement 
r epérab l e sur le terrain (niveau de sources , talus h u m i d e s ) . 
Cette marne se retrouve inchangée dans la va l l ée du Sere in . Nor
m a l e m e n t , les l ignes de niveau de la marne à B. Royeri devraient 
être dir igées NE-SW, conformément à la direct ion des c ouche s 
dans la rég ion . Or, e l l es présentent cette orientation dans la va l 
l ée du Sere in , ma is , à l'Est de N o y e r s , e l l es sont d év i é e s vers le 
Nord de 50° ; puis e l l e s t endent à reprendre leur orientat ion 
pr imit ive , et dess inent ainsi une courbe présentant l 'apparence 
d'un p l i s sement anticl inal . En réalité, il n'y a pas antic l inal . 
L'infléchissement se produit dans la région où le Calcaire de 
Léz innes et les marnes argoviennes sous- jacentes ont leur épais
seur m a x i m a , et on obt ient ainsi la représentat ion graph ique 
exac t e du changement de puissance de l'Argovien et du Raura -
cien inférieur entre l 'Armançon et le Sere in . 

AVIS 
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M . P. R u s s o offre à l a S o c i é t é , l e s d e u x o u v r a g e s s u i v a n t s : 

1° L e Q u a t e r n a i r e d a n s l e s H a u t s P l a t e a u x m a r o c a i n s , e x t r a i t 
d u v o l . d u C o n g r è s g é o l o g i q u e i n t e r n a t i o n a l d e M a d r i d . 

Dans ce l t e é t u d e , l ' a u t e u r expose l ' ensemble des d o n n é e s qu' i l a pu 
recue i l l i r t o u c h a n t le Q u a t e r n a i r e d a n s la rég ion des H a u t s P l a t e a u x 
de l 'Es t m a r o c a i n , don t l ' é tude d e m a n d e r a i t de longues années p o u r 
p o u v o i r p e r m e t t r e des conc lus ions . Mais en l 'é tat actuel il est déjà 
p e r m i s de r e m a r q u e r q u e les d é p ô t s hydroéo l i en s de ce l te r ég ion 
s ' o r d o n n e n t en fonct ion des formes des t e r r a in s sous  j acen t s dues 
au d e s s è c h e m e n t du lac pl iocène qui c o u v r i t la plus g r a n d e p a r t i e 
du B e r g u e n t et de la rég ion n o r d des H a u t s P l a l e a u x . Des r e m a r q u e s 
cu r i euse s o n t pu ê t r e faites s u r le r é g i m e d ' é c o u l e m e n t des c o u r s 



d 'eau e t les c a p t u r e s , à d ive r s s t ades d u Q u a t e r n a i r e . Une faune de 
mol lusques assez a b o n d a n t e m o n t r e la p ré sence d ' a n c i e n s lacs , p u i s 
de m a r é c a g e s , enfin de s imples sou rces en d ive r s po in t s où se m o n t r e n t 
auss i des r es tes i n t é r e s s a n t s d ' i n d u s t r i e p r é h i s t o r i q u e . 11 ne sera i t pas 
imposs ib le q u e de l ' é tude des t e r rasses d e la Zousl 'ana on soi t en d r o i t 
de c o n c l u r e à la c o m m u n i c a t i o n avec la m e r de ce c o u r s d ' eau , p a r 
la voie déjà s igna lée par C h u d e a u , de la M a u r i t a n i e o c c i d e n t a l e . 

2° Hydrologie de la région de Fès, paru dans les Variétés de 
la Société des Sciences naturelles du Maroc. 

E t u d e de dé ta i l d e s t i n é e à fou rn i r des d o n n é e s p réc i ses d ' h y d r o l o 
gie a u x co lons é tabl i s aux e n v i r o n s de F è s , ce t rava i l r epose sur u n e 
é t u d e g é o l o g i q u e t rès dé ta i l l ée p o u r l aque l le il es t fait appe l en p l u 
s i eu r s p o i n t s a la 1res r e m a r q u a b l e é t u d e de M . D a g u i n . En q u e l q u e s 
p o i n t s c e p e n d a n t , l ' a u t e u r est a m e n é à é n o n c e r q u e l q u e s r a r e s faits 
qu i ava i en t é c h a p p é l o c a l e m e n t à M . D a g u i n , et qu i p e r m e t t e n t de 
p réc i se r des d o n n é e s de dé t a i l . Il ex is te sous la p la ine du Sais un 
e n s e m b l e de m a r n e s et a rg i l e s v i n d o b o n i e n n e s c o n s t i t u a n t u n e su r 
face aqui fè re g é n é r a l e . E n o u t r e , des l en t i l l es g réseuses i n t e r ca l ée s 
d a n s la masse des a rg i les c o n s t i t u e n t de pe t i t e s r é se rves aquifères 
a cce s so i r e s . L 'eau de la surface p r i n c i p a l e est i nc luse d a n s les cong lo 
m é r a t s en pa r l i e l acus t r e s e t p r o b a b l e m e n t p l iocènes , en p a r t i e p lus 
anc i ens e t r a t t a c h é s pa r l ' a u t e u r au Sahé l i en , ainsi q u e d a n s les cal
ca i res b lancs à Hél ix el L i m n é e s qui se t e r m i n e n t pa r des caillouLis et 
c o n s t i t u e n t le c o m p l e x e l a cus t r e du Sa ï s . D a n s les Bén i S a d d e n , le 
J u r a s s i q u e ca l ca i r e , i i s suré , d o n n e na i s sance à de grosses difficultés 
h y d r o l o g i q u e s . Les eaux y son t c o n t e n u e s d a n s des c o n d u i t s p iézo-
m é t r i q u e s imposs ib le à déce le r de l ' e x t é r i e u r . En q u e l q u e s p o i n l s , d u 
V i n d o b o n i e n exis te qui se c o m p o r t e c o m m e dans le Sa i s . U n e c a r t e 
au 1/100000° de ce t t e rég ion e t un p lan au l / 4 0 0 0 0 e a ins i q u e des 
c o u p e s , d o n t une au 10 0 0 0 e , c o m p l è t e n t la d o c u m e n t a t i o n . 

M. J. P é n e a u offre un exemplaire de sa thèse : « Etudes stra-
tigraphiques et paléontologiques dans le Sud Est du Massif 
armoricain. » 300 pages in-S° et 25 planches. 

Ce t ravai l c o m p r e n d deux p a r t i e s ; la p r e m i è r e est l ' é t ude s l r a t i g r a -
p h i q u e de la sec t ion o r i en t a l e d u g r a n d sync l ina l pa léozo ïque qu i 
s 'é tend d e p u i s A n g e r s j u s q u ' à l 'Oues t de Ma le s t ro i t ( syncl inal de Sa in t -
Ju l i en de V o u v a n t e s ) . P a r m i les faits n o u v e a u x exposés d a n s ce t t e 
p a r t i e s t r a t i g r a p h i q u e : E x t e n s i o n j u s q u ' à Ange r s des faciès du Si lu
r i e n in fé r i eu r dés ignés s u r la Feu i l l e de Sa in t -Naza i re sous le n o m de 
Schistes el arkoses de Bains ; p r é s e n c e , d a n s un c o m p l e x e s ch i s t eux 
c o n s i d é r é j u s q u ' i c i c o m m e g o t h l a n d i e n , d ' un an t ic l ina l d ' A r é n i g avec 
Didymograptus deflexus EL. -W . e l a u t r e s e s p è c e s ; a t t r i b u t i o n au 
Lludow supérieur des Ca lca i res a m p é l i t e u x d e la M e i g n a n n e p rès 
Ange r s ; de sc r ip t i on de p lu s i eu r s g i s emen t s de 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 ) c o n f o n d u s p r é c é d e m m e n t avec le G o t h l a n -



dien ou le D é v o n i e n s u p é r i e u r ; c o m p a r a i s o n de ce D é v o n i e n avec les 
f o r m a t i o n s à C é p h a l o p o d e s de l ' E u r o p e c e n t r a l e . 

La seconde pa r t i e , c o n s a c r é e à la pa l éon to log i e , c o m p r e n d : 
I o La desc r ip t i on et figure des Didy moqraplus o rdov ic i ens du syn 

clinal de S a i n t - J u l i e n de V o u v a n t e s . 
2° La desc r ip t i on de p l u s i e u r s espèces du L u d l o w de la M e i g n a n n e . 
3° Une révis ion de la faune d é v o n i e n n e du s y n c l i n a l ; ce c h a p i t r e 

c o m p o r t e la desc r ip t i on de g r o u p e s non encore é tud i é s en F r a n c e : 
les T r i l ob i t e s et O s t r a c o d e s du F a m e n n i e n s u p é r i e u r ; les C l y m é n i e s 
e t G o n i a t i t e s du Massif a r m o r i c a i n ; un essai s u r les Cryphœus du 
syncl ina l d ' A n g e r s , e t c . L ' i l l u s t r a t ion p a l é o n l o l o g i q u e c o m p o r t e des 
dess ins et des p h o t o g r a p h i e s . 

M . Anton in L a n q u i n e offre à la S o c i é t é , p o u r s a b i b l i o t h è q u e , 
l e l 1 ' 1 ' f a s c i c u l e d ' u n o u v r a g e s u r « l e L i a s e t l e J u r a s s i q u e d e s 
C h a î n e s P r o v e n ç a l e s » q u ' i l v i e n t d e p u b l i e r . [Bull. Serv. Carte 

géol. Fr., Tome ' xXXIÏ , n° 1 7 3 , 1 9 2 9 . — 3 8 5 p a g e s , 16 f ïg . d a n s 
l e t e x t e , 2 0 p l a n c h e s e n p h o t o t y p i e d o n t 12 p l . d e f o s s i l e s . ) 

D a n s ce t r ava i l , c o n s a c r é au Lias et au Jurassique inférieur (Bajo-
c i en -Oxfo rd i en ) , l ' a u t e u r p r é s e n t e le r é su l t a t des l o n g u e s r e c h e r c h e s 
s t r a t i g r a p h i q u e s et p a l é o n t o l o g i q u e s auxque l l e s il s'est l ivré s u r u n e 
vas te c o n t r é e qu i va du S de Digne à la M é d i t e r r a n é e et de l ' W de 
Marse i l le et d 'Aix à la val lée in fé r ieure du V a r . 

Les p r e m i e r s c h a p i t r e s son t c o n s a c r é s d ' a b o r d à un P r é a m b u l e g é o 
m o r p h o l o g i q u e e t t e c t o n i q u e s u r les c h a î n e s é tud i ée s , pu i s à des G é n é 
ra l i tés qui m o n t r e n t le p lan a d o p t é et les m é t h o d e s e m p l o y é e s , enfin 
à un H i s t o r i q u e a c c o m p a g n é d ' u n e B ib l iog raph ie géo log ique . V i e n n e n t 
ensu i t e , d a n s les a u t r e s c h a p i t r e s , les exposés des o b s e r v a t i o n s locales 
p o u r c h a q u e é t age ou g r o u p e d ' é tages env i sagés , avec les listes pa léon
to log iques r a i sonnées qui s'y r a p p o r t e n t . P lus de 800 espèces on t pu 
ê t r e ainsi é t ud i ée s . Des r é s u m é s p r é s e n t e n t les c a r a c t è r e s essent ie ls de 
la faune , des faciès et les c o m p a r a i s o n s ind i spensab les qui p o r t e n t 
p r i n c i p a l e m e n t su r les t e r r a ins du cad re suba lp in . 

L ' o u v r a g e s ' achève par des conc lus ions s t r a t i g r a p h i q u e s . Les s i m i 
l i t u d e s et les différences de faciès y son t r e t r a c é e s , ainsi q u e la d i s 
t r i b u t i o n , la n a t u r e et l ' épa isseur des d iverses fo rma t ions , tou tes don
nées qu i s e m b l e n t en r a p p o r t avec les osc i l la t ions ép i rogén iques du 
socle h e r c y n i e n des M a u r e s et de l 'Es te re l . En effet, les m o u v e m e n t s 
o r o g é n i q u e s p r o v e n ç a u x n ' o n t fait q u e m o r c e l e r et d é p l a c e r en su i t e , 
p lus ou m o i n s o b l i q u e m e n t , les zones s é d i m e n t a i r e s l ias iques e l éo ju -
r a s s iques r épa r t i e s i n i t i a l e m e n t , a u t o u r du massif anc i en , d a n s u n e 
g r a n d e sér ie é p i c o n t i n e n t a l e . 



COMMUNICATIONS ORALES. 

H. Douvi l l é . — Un sondage profond en Floride. 

Notre confrère, M. Gayle Scott qui, en 1925, est venu en 
France préparer et passer une thèse de doctorat, est aujourd'hui 
professeur à l'Université de Fort Worth (Texas); il m'avait 
communiqué en 1928 quelques Foraminifères provenant d'un 
sondage exécuté en Floride, près d'Ocala. Ces fossiles avaient 
été précédemment examinés par Cushman : c'étaient d'abord, 
à la partie supérieure, les Lépidocyclines et les Nummulites 
(TV. Wilcoxi, N. Helprini), caractérisant pour moi l'Oligocène ; 
au-dessous ce sont des Lituonelles (L. cf. Roherti), puis des 
Dictyoconus, pris d'abord pour des Orbitolines. C'était l'Eocène 
bien caracactérisé, mais le Crétacé existait-il plus bas ? 

Les débris qui m'avaient été communiqués étaient de très 
petite taille et presque tous brisés ; j 'a i eu cependant l'heureuse 
chance de pouvoir préparer un petit échantillon de moins de 
2 mm. de diamètre, et d'y reconnaître le genre Lepidorhiloides, 

caractéristique du Maëstriclitien ; je me suis empressé d'en faire 
part à notre confrère . 

Récemment, M. le professeur Scott m'a fait un nouvel envoi 
de fossiles du même sondage, et je recevais en même temps 
communication d'un mémoire dans lequel M m e Applin décrivait 
en détail le sondage en question : j ' en indiquerai sommairement 
les conclusions les plus importantes, mais ce sera plutôt une 
traduction, ayant été amené à modifier certaines désignations 
pour me conformer à nos usages d'Europe : 

I. J u s q u ' à 80 m è t r e s 

II. d e SO à 62 ,50 . 

III. d e 62 ,50 à 267 ,50 . 

IV. d e 267 ,50 à 525 . 
V . d e 525 à 746. 

VI . d e 746 à 8 5 0 . 
VII . d e 850 à 1080. 

VIII . d e 1080 à 1322 . 

Cale , c r a y e u x à L é p i d o e y e l i n e s 
e t à N u m m u l i t e s (Willoxi, 
Helprinï). 

Cale, p l u s p o r e u x à N u m m u 
l i t e s . 

Cale , p lus dur à M i l i o l i l e s e t à 
LUuonella. 

Cale, d u r à Diclyoeonus Gunleri. 
Calca ire g y p s i f è r e à Alveolina 

(Bore lis). 
Cale , à Lepidorhiloides. 
S c h i s t e s à Truncalullna. (Cibi-

cides). 
S a b l e s s a n s f o s s i l e s . 

O l i g o c è n e . 

É o c . su p . 

E o c . m o y e n . 

E o c . inf. 

Slaëstrichtien. 

On voit immédiatement les analogies de cette coupe avec les 
formations de l'ancien monde : I rappelle les couches de Saint-



Géours de Maremme où les Lépidocyclines sont associées aux 
dernières Nummulites ; II est l'analogue des couches supé

rieures de Biarritz ; III semble représenter l'Eocène moyen de 
Royan ; IV l'Eocène inférieur de l 'Egypte, et V la base de l'étage, 
presque partout caractérisé par l'abondance des Alvéolines, tan
dis que les Lepidorhitoides se développent dans la craie supé
rieure depuis les Pyrénées jusqu'à l'Inde. 

En résumé la succession des faunes de Foraminifères paraît 
évoluer de la même manière à la fois dans la Mésogée orientale 
{ancien inonde) et dans la Mésogée occidentale (Amérique). 

Grâce au deuxième envoi de notre confrère, j 'a i pu faire de 
nouvelles préparations de Lepidorhitoïides : la figure 1 représente 
la nucléoconque d'un échantillon mégasphérique ( x 20) et -les 
logettes delà couche equatoriale. Cette forme est très voisine de 
Lep. socialis, race minor ; elle paraît un peu plus petite (de 2 à 
6 mm,), mais il faut observer que la sonde n'a ramené que des 
débris. On pourrait la distinguer comme Lep. socialis, race 
americana. 

La figure 2 représente l'embryon microsphérique très grossi 
( X 275) ; les premières loges sont disposées exactement comme 
•dans Polylepidina. 

Les très petits fossiles ressemblant à des Nummulites qui 
avaient également attiré mon attention sont vraisemblablement 
des Polystomelles, d'après la texture de leur test. 

Ch. F i n a t o n . — La Géologie dans les sondages. — Les résul
tats des sondages. — Leur interprétation. 

Les géologues ont souvent à examiner des échantillons prove
nant des sondages; tantôt, ils sont sollicités par les industriels, 
tantôt ils sont poussés par leur très légitime curiosité. Or, pour 
utiles qu'ils soient, les travaux de sondage sont loin d'être par
faits et de se passer sans incidents ; aussi, a-t-il paru bon d'at
tirer l'attention sur les points faibles des déterminations que l'on 

FIG. 1. 

F I G . 2. 



croit pouvoir faire et sur les difficultés que présentent souvent 
certaines attributions d'étage. 

Très souvent, les échantillons n'ont pas l'apparence qu'aurait 
le produit du broyage de la roche traversée. Gela provient de 
plusieurs causes : d'abord, parce que les terrains situés entre le 
pied du dernier tubage et le fond du trou retombent d'une façon 
presque continue, soit d'eux-mêmes, soit par le raclage dû au 
passage des outils, soit encore par l'ébranlement que produisent 
les chocs du trépan ou le fouettement des tiges ou du câble de 
suspension. 

Contrairement à une opinion souvent admise sans contrôle, 
les échantillons provenant des sondages à injection d'eau, sont, 
sous certaines réserves, parfaitement déterminables. Le mélange 
des grains provenant de différentes roches n'ayant pas plus d'in
convénient que dans les échantillons provenant des autres sys
tèmes de forage. 

Certaines mesures spéciales faites dans les sondages peuvent 
donner des indications intéressantes aux géologues, à condition 
qu'elles soient faites avec méthode et réflexion. 

Le géologue qui étudie les résultats d'un sondage pour en 
établir la coupe, doit s'entourer de toutes les précautions dési
rables et, en particulier, être parfaitement renseigné sur les 
divers incidents du travail dont la connaissance doit par la 
réflexion, l'empêcher de commettre des erreurs et le rapprocher 
de la vérité. 

AI. Paul Lemoine pen -;e q u e les causes d ' e r r e u r s , s igna lées par M. F i n a -
t o n , n ' o n t pas une i m p o r t a n c e c o n s i d é r a b l e p o u r les géo logues , à m o i n s 
de fautes grossières de l eu r p a r i ou de celle des s o n d e u r s . — 11 sera i t 
h e u r e u x de c o n n a î t r e l ' o rd re de g r a n d e u r des causes d ' e r r e u r s s igna
lées . 

COMMUNICATIONS ÉCKITES. 

Colonel Ch. G é r a r d . — Sur un gisement fossilifère aalénieii 

à Vaufrey (Doubs). 

MM. P. Fallot et Gardet ont découvert récemment à Vaufrey 
(Doubs) un gisement fossilifère d'Aalénien ferrugineux. 

Ce gisement se trouve à 300 m. environ au SSW du pont de 
Vaufrey. Il est coupé par le raccourci du chemin de Courtefon-
taine, immédiatement en amont du transformateur. 

Les oolithes ferrugineuses correspondant au niveau fossilifère 



apparaissent dans un versant formé de marnes qui ne sont pas 
exactement en place et le détail de la stratigraphie ne peut pas 
être relevé. Le niveau aalénien est dominé par le versant nord 
de l'éperon cote 600,07 dont la base montre le Bajocien inférieur 
à entroques. 

M. Fallot a bien voulu me confier la détermination des Ammo
nites recueillies dans le gisement. 

En voici la liste : 
Zone à Dumortieria Levesquei : Catulloceras Dutnortieri 

Thiollieri sp. 

Zone à Lloceras opalinum : Hammatoceras subinsigne 

OPPEL. sp. 

Zone à Luchvigia Murchisonae : Ludwigia Haugi H. Dou-
VILLÉ, Ludwigella attracta S . S . BUCKMANN, Ludivigia palula 

S. S . BUCKM,, Lioceras cf. uncinatum S . S . BUCKM., Rhaebo-

ceras Tolutarium DUMORTIEU sp. 

Zone à Ludwigella concava : Ludivigella concava SOWERBY sp., 

Ludivigella subrudis S . S . BUCKM., Ludwigia cornu S . S . BUCKM., 
Reynesia laxa S . S . BUCKM., Brasilia decipiens S. S . BUCKM., 
Braunsina fntilis S . S . BUCKM., Plalygraphoceras compactum 

S. S. BUCKM. 

L'affleurement de l'Aalénien dans cette région avait bien été 
signalé par M. E. Fournier (Compte rendu des collaborateurs de 
la Carte géologique. Bulletin, n° 141, 1919-1920) mais aucune 
liste de fossiles n'avait encore été donnée. 

L'Aaléjiien ferrugineux de Vaufrey a exactement le même aspect 
que celui des autres gisements du Doubs (Laissey) et que ceux 
des Minerais de fer exploités en Meurthe-et-Moselle. 

C. R o q u e f o r t et F. D a g u i n . — Le Lias moyen et supérieur; du 

versant sud du Causse du Larzac. Etude d'une faune de l'Aalé

nien inférieur 1. 

] . Cette note , avec une coupe et deux planches, paraîtra au Bulletin. 



INFORMATION 
Le 2 e Congrès international de forages se tien

dra à Paris du 16 au 23 septembre 1929. 

Pour tous renseignements s'adresser au SECRÉTARIAT DU CON

GRÈS, 85, boulevard du Montparnasse, Paris 6 e . Téléphone : 
Littré 04-79, 05-82. 

COTISATIONS 

Afin d'éviter des frais de recouvrement le Trésorier prie ins
tamment ceux de nos confrères qui n'ont pas encore payé leurs 
cotisations de bien vouloir en adresser le montant à la§ Société 
le plus tôt possible (Chèques sur Banques, Chèques postaux, 
Paris n° 173.72, mandats, etc.). 

Ceux qui désirent recevoir leur reçu par la poste sont priés 
d'ajouter au montant de la cotisation (100 francs) la somme de 
75 centimes pour la France et 1 fr. 75 pour l'Etranger. 

BIBLIOGRAPHIE 

DES 

SCIENCES GÉOLOGIQUES 

Publication trimestrielle, paraissant depuis 19*23 (50 fr. l'année) 

Service fait aux Membres de la Société qui envoient 
une somme annuelle de 10 fr. 

Abonnement annuel : France : 40 fr. Etranger: 50 fr. 

S'adresser à la Société géologique, 28, rue Serpente, Paris (6 e). 

M A f i o r c , > r n o T A T F i i n n n s , IMP. MCMXXIX. La gérante de la Soc. Géolog. M"'° L . MÉMIN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

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

№ 12. — P U B L I C A T I O N B l  M E N S U E L L E . — A B O N N E M . , U N A N : 30 F R . — P E U X D E CE N O M É l t O : 2 F R . 

Séance du 17 juin 1 9 2 9 . 

P R É S I D E N C E DE M. P I E R R E T E R M I E R , P R É S I D E N T . 

Le procèsverbal de la dernière séance est lu el adopté. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M l l e Bronislawa Kokoszynska, D r ès S e , A s s i s t a n t e à l ' I n s t i t u t 

G é o l o g i q u e de l ' U n i v e r s i t é d e L w o w ( P o l o g n e ) , p r é s e n t é e 
p a r M M . P i e r r e T e r m i e r et P i e r r e B o n n e t . 

M M . José Bacelar Bebiano, I n g é n i e u r des M i n e s , M i n i s t r e des 
Colon ies du P o r t u g a l , R u a Arco C a r v a l h a m , 4, L i s b o n n e , 
p r é s e n t é p a r M M . F . L. P e r e i r a de Sousa et L . J o l e a u d . 

Figueiredo 0' Donnell Henrique I n g é n i e u r d u gén ie , Chef d e 
la « Missâo geologica d e Ango la », N o v a Lisbôa (Afr ique 
occ iden t a l e P o r t u g a i s e ) , p r é s e n t é p a r M M . F . L. P e r e i r a 
de Sousa et L. J o l e a u d . 

Antonio de Silya Sousa Torres, Licenc ié ès S e , Anc ien Chef 
de la « Missâo geologica de A n g o l a », N a t u r a l i s t e du M u s é e 
m i n é r a l o g i q u e et géo log ique de l ' U n i v e r s i t é , R u a C a m p o 

l ide , n° 74, t e r c . L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) p r é s e n t é p a r 
M M . F . L. P e r e i r a de Sousa et L. J o l e a u d . 

2 nouvelles présentations sont annoncées. 
M. Boiton ayant fait don de 20.000 fr. pour le futur Hôtel de 

la Société Géologique et de 5.000 fr. pour encourager les études 
de Géologie profonde, est nommé membre à perpétuité. 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE F R A N C E 

9 e liste. 
R e p o r t , . 3 4 6 . 6 8 0 fr. 

M. F. Canu 100 » 
M. G. Lecointre 100 » 
Banque Nationale de Crédit 500 » 
Société anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la 

Vieille Montagne 1.000 » 
M. A. P. Dutertre 100 » 
Société des Ciments français 5 . 0 0 0 » 
C

i e française des Mines de Bor 5 . 0 0 0 » 
Société des Grands Travaux de Marseille 500 » 
Office national des Combustibles liquides 4 0 . 0 0 0 » 
Société de Prospection électrique (Procédés Schlumberger) 1.000 » 
M. Paul Fallût 250 » 

A reporter. .. 4 0 0 . 2 3 0 » 



Report 4 0 0 . 2 3 0 » 
M. E. Maurin: 2 0 0 » 
M. Jean Lombard.. 1 0 0 » 
M. Paul Bertrand 1 0 0 » 
M. Richard Michaud 1 0 0 » 
M. Const. A. Kténas 1 0 0 » 

Le Trésorier: A. M E R L E . Total . . . 4 0 0 . 8 3 0 » 

Le Secrétaire présente de la part de M. E . B r u e t : 
1° Vestiges préhistoriques de la forêt d'Arc par G. Guenin et 

E. Bruet, Paris Veneziani, 1929. 
Cette publication illustrée renferme en particulier un historique de 

la découverte du Pliocène supérieur dans le Sud de la Haute-Marne. 
2° Un tiré à part d'une note parue dans les CH. de l'Académie 

des Sciences du 6 mai 1929, intitulée : Sur un faciès particulier 
du Pliocène supérieur de la vallée de l'Aujon (Haute-Marne). 

3° Historique des Mines métalliques françaises. Conférence 
faite à Lille par l'auteur à l'assemblée générale de la Société 
Industrielle du Nord de la France le 21 mars 1929. 

M. P . F a l l û t offre à la Société les ouvrages suivants : 
1° Observations sur la Géologie des environs de Cazorla 

(Prov. de Jaen) Bol. Real. Soc. Esp. H. Nat. T. 28, 1928, 
p. 273-288, p, 321-345, 13 fig., 1 pl. profils, 2 pl. photo. 

Esquisse schématique du Massif compris entre Cazorla et le pied 
nord du massif charrié de la Santa Sagra. 

Les sédiments secondaires sauf l'Argovien à Ammonites sont tout à 
fait néritiques. Le Tithonique manque. 

La série qui paraît autochtone ou subautochtone a été légèrement 
déplacée et plissée du fait des charriages qui se sont produits plus au 
Sud. Il en est résulté des chevauchements locaux sensibles vers Cazorla 
et Quesada, d'âge postburdigalien. 

2° la limite septentrionale des charriages subbétiques entre 
la Santa Sagra et le Rio Segura CR. Ac.Sc.,t. 187, 1928, p. 1.150. 

Cette limite se suit depuis le N de la Santa Sagra précitée jusque 
vers Ca'lasparra. 

La série en place prolonge vers l'Est celle de la Santa de Cazorla. 
On y trouve ici peu de Jurassique. Mais alors que plus à l'Ouest le 
Crétacé est néritique, il admet ici un épisode continental postérieur 
à du Barremo-Aptien. La faune de ce dernier niveau comme le faciès 
bariolé des marnes et sables continentaux reproduisent les faciès 
d'Utrillas. Des dolomies, peut-être du Crétacé supérieur, terminent la 
série secondaire qui supporte du Lutétien transgressif et du Burdiga-
lien fossilifère. 

Celui-ci, que l'on suit deNerpio à Moratalla, est chevauché par les 
fronts des massifs charriés, caractérisés par le faciès de haute mer de. 
leur série secondaire. 



3° Sur le Secondaire des massif charriés subbétiques entre 
Moratalla et la bordure de la zone bétique CR. Ac. Se, t. 188, 
1929, p. 67. 

4° Sur la structure de la zone subbétique entre Moratalla et 
la zone bétique, id., t. 188, p. 263. 

Les p r éc i euse s d o n n é e s fourn ies pa r les t r a v a u x de M. JIMENEZ DE 
CISNEROS en ce qu i c o n c e r n e le J u r a s s i q u e de Garavaca s o n t c o m p l é 
tées d ' o b s e r v a t i o n s nouve l l e s , su r les r ég ions c o m p r i s e s e n t r e ce t t e ville 
e t la cha îne b é t i q u e . D i v e r s n i v e a u x j u r a s s i q u e s à faunes de C é p h a l o 
podes y son t r e c o n n u s . L ' ex tens ion du Sénonien à Rosalina. sous le 
faciès des « C o u c h e s r o u g e s » est mise en é v i d e n c e . Ces ca rac t è r e s 
b a t h i a u x s 'opposen t n e t t e m e n t au faciès des t e r ra ins en p lace d u N o r d . 

La sér ie c h a r r i é e , br i sée , vers Caravaca , en t rois d ig i t a l i ons fron
ta les , s 'est dép lacée s u r un couss in de K e u p e r , l u i - m ê m e sans d o u t e 
c h a r r i é . 

5° Rapports du Subbétique avec le Bétique dans les Sierras 
Tercia et Espuna. Id., t. 188, p. 404. 

Le cr is ta l l in bé t i que c o m p l é t é de P e r m o - T r i a s et de T r i a s à faciès 
spécia l s ' é tend j u s q u e sous ces d e u x c h a î n o n s , e n t r e L o r c a et M u r c i e . 
Ce t t e o b s e r v a t i o n p e r m e t de no te r q u e la sér ie s e c o n d a i r e et t e r t i a i r e 
c o u r o n n a n t la S ie r ra E s p u n a repose n o r m a l e m e n t sur des d u p l i c a t u r e s 
de P e r m o - T r i a s b é t i q u e , dans la pos i t ion p r o p r e au p é n i b é t i q u e de 
M . B l u m e n t h a l . 

Si ce t t e série seconda i re é ta i t v r a i m e n t , c o m m e un p r e m i e r e x a m e n 
le laisse s u p p o s e r , so l ida i re des cha r r i ages m e n t i o n n é s p lus au N o r d 
j u s q u ' à la San ta Sagra et C a r a v a c a , ceux-c i se ra ien t à r a t t a c h e r au 
p é n i b é t i q u e . 

6° Observations géologiques sur la région de Velez-Rubio 
(Prov. d'Almeria) CR. Ac. Se, t. 187, 1928, p. 988. En colla
boration avec M. J. R. B a t a l l e r . 

Les a u t e u r s on t é tud i é au S W des massifs p r é c é d e n t s le con t ac t du 
b é t i q u e de la S a n t a de las Es t anc i a s a v e c le p r o l o n g e m e n t S W des 
C h a r r i a g e s S a n t a S a g r a - C a r a v a c a . 

La zone de con tac t es t t rès d i s loquée e t m o n t r e au front du bé t i que 
u n e sér ie s t r a t i g r a p h i q u e i d e n t i q u e à celle de la S" E s p u n a , r é d u i t e à 
des l a m b e a u x en p a r t i e v e r t i c a u x , fichés selon la dép re s s ion Ch i r ive l -
V e l e z - R u b i o . 

A l ' ex t é r i eu r , au N W , de ce t t e zone , les l ambeaux son t en c o n t a c t 
d i r ec t avec les « couches r o u g e s ». 

La l o n g u e sér ie de s o m m e t s f o r m a n t u n e c rê te para l lè le à ce t t e 
zone , de la S a de Mar ia à la S" C u l e b r i n a , es t fo rmée de J u r a s s i q u e d u 
s u b s t r a t u m de ce Cré tacé , a p p a r a i s s a n t p a r un j e u an t ic l ina l c o m p l e x e , 
avec léger d é v e r s e m e n t local au S E . 

Ici d o n c le b é t i q u e pa ra î t s ' e n c a p u c h o n n e r l é g è r e m e n t dans le 
S e c o n d a i r e qui est p lus au N . 



7 o Sur la date dés premiers phénomènes orogéniques dans les 
zones subbétique et bétique à hauteur de Caravaca. CR. Ac. Se, 
t. 188, 1929, p. 717 avec une figure. 

D a n s la zone b é t i q u e , la t r a n s g r e s s i o n p o s t é r i e u r e a u x c h a r r i a g e s se 
p r o d u i t au B u r d i g a l i e n . Au front d e s c h a r r i a g e s le d e r n i e r c h e v a u c h e 
m e n t est pos t -bu rd iga l i en et a n t é - v i n d o b o n i e n . 

Des p h é n o m è n e s t a rd i f s , p o s t - p o n t i e n s , i m p o s è r e n t au m a t é r i e l 
b é t i q u e des p l i s s e m e n t s à g r a n d r a y o n de c o u r b u r e . 

L e s c h a r r i a g e s p o s t - b u r d i g a l i e n s da tés nous . sont d é s o r m a i s c o n n u s de 
la S" M a j o r q u e à C a b r a , su r un f ront de p lu s de 700 k m . , m a i s a lo r s q u ' à 
M a j o r q u e on ne conna î t q u e la f range e x t e r n e de la c h a î n e affectée d e ces 
c h e v a u c h e m e n t s ta rd i fs , la P r o v i n c e de M u r c i e m o n t r e q u e d a n s la zone 
i n t e r n e de la cha îne le p a r o x y s m e o r o g é n i q u e m a j e u r é ta i t t e r m i n é à 
ce m o m e n t . C o m m e le p r é v o y a i t M. le d o y e n D é p é r e t d e p u i s l o n g 
t e m p s , l ' ép i sode p o s t b u r d i g a l i e n n ' e s t q u ' u n acc iden t ta rd i f d ' i m p o r 
t ance r é d u i t e . 

A p a r t i r du Burd iga l i en la cha îne b é t i q u e ne r e p r é s e n t e p lu s q u e du 
ma té r i e l m o r t — au mo ins p o u r son t r o n ç o n Es t . Les p l i s semen t s pos t -
p o n t i e n s s e m b l e n t y r e p r é s e n t e r le c o n t r e c o u p des for tes d i s loca t ions 
p o s t - s a h é l i e n n e s du M a r o c s e p t e n t r i o n a l . 

M m e J é r é m i n e présente en son nom et au nom de M. P. F a l l o t : 
Sur la présence d'une variété de jumillite aux environs de Calas-
parra. CR. Ac. Se, t. 188, p. 800. 

Au su je t de l ' ident i f icat ion e t de l ' ana lyse d ' u n e roche- du g r o u p e 
de la ve r i t e - j umi l l i t e , dans u n g i s e m e n t n o u v e a u ¡de la P r o v i n c e de 
M u r c i e , les a u t e u r s s i g n a l e n t la c u r i e u s e r é p a r t i t i o n des é r u p t i o n s de 
ce type d o n t l 'a ire .d ' ex tens ion est t r an sve r sa l e pa r r a p p o r t à l 'édifice 
b é t i q u e d a n s la P r o v . de M u r c i e . 

M. Léon L u t a u d dépose su r l e bureau les fascicules 3 et 4 de 
la Revue de Géographie physique et de Géologie dynamique. 

Ces d e u x fascicules c o n t i e n n e n t e n t r e a u t r e s u n m é m o i r e d e 
M. A u b e r t de la R u e s u r le Bas -Cava l ly (avec u n e ca r t e ) , la fin de 
l ' a r t ic le d e M . B o u r c a r t su r l ' ac t ion du ven t , le r a p p o r t géo log ique du 
l i e u t e n a n t F o u q u e t s u r la l ia ison D j a n e t - T o u m m o , et u n a r t i c le de 
M . L u t a u d s u r la P r o v e n c e . 

M. J a c q u e s B o u r c a r t offre : I o en son nom et en celui de 
M. Guy Le V i l l a i n une note : L'Acadien de l'Anti-Atlas maro
cain {CR. Ac. Se, t. 188, p. 1423). 

Dans de p r é c é d e n t e s p u b l i c a t i o n s , l 'un de n o u s ( B o u r c a r t ) ava i t 
m o n t r é q u e l ' e x t r é m i t é occ iden ta l e d e l 'An t i -A t l a s é t a i t c a m b r i e n n e 
et non c r é t a c é e c o m m e l ' ava i t figuré Br ives . D a n s u n e t rès be l le n o t e , 
M . Louis N e l t n e r v i e n t d ' a n n e x e r tout l 'An t i -A t l a s au C a m b r i e n . N o u s 
a v o n s d o n c r e p r i s l ' é tude des m a t é r i a u x r a p p o r t é s p a r Lou is Gen t i l de 



l a . t r a v e r s é e de ce t t e c h a î n e , p a r t i c u l i è r e m e n t ceux p r o v e n a n t de la 
JKasbah de T i o u t , où M. N e l t n e r a s ignalé des A r c h é o c y a t h i d é s . 

D a n s les ca lca i res , n o u s a v o n s pu r e t r o u v e r des e m p r e i n t e s que n o u s 
r a p p o r t o n s au g e n r e Syringocnema TAYLOR. D a n s les sch i s t e s ca lca-
r e u x sous - j acen l s , n o u s avons p u , d é t e r m i n e r un Tr i lob i t e : Conoce-
phalites BARR. e t un B r a c h i o p o d e : Acrothele LINNARSON. Ces c o u c h e s 
son t d o n c a c a d i e n n e s ou p e u t - ê t r e m ê m e g é o r g i e n n e s , ce qu i conf i rme 
l ' a t t r i b u t i o n d o n n é e p a r M . N e l t n e r . 

2° En son nom : L'Action du vent à la surface de la Terre, 
104 p . , 26 fig., VIII - j - IV planches en phototypie, bibliogra
phie sommaire de 138 n o s (tirage à part de la Bévue de Géogra

phie physique et de Géologie dynamique, fasc. 1 et 3, 1928). 

D a n s cet a r t ic le qu i d o n n e la m a t i è r e de deux confé rences c o m p l é 
m e n t a i r e s fai tes en 1926 au L a b o r a t o i r e de G é o g r a p h i e p h y s i q u e , 
M . B o u r c a r t s 'est efforcé de t r a i t e r i n d u c t i v e m e n t un p r o b l è m e — et 
le p lus s imp le — de la géologie d y n a m i q u e . 

La m é t h o d e suiv ie es t cel le des pe t i t e s o b s e r v a t i o n s , a u t a n t q u e 
poss ib le c h r o n o g r a p h i q u e s e t , c h a q u e fois q u e cela est r éa l i sab le , d 'ex
pé r i ences . U n g r a n d appel a é té fait a u x m é m o i r e s d ' E d o u a r d Marié 
e t d e . M . I v a r H ô g b o m , ainsi q u ' à l ' ouvrage c lass ique de G u s t a v e 
Eiffel. 

L ' a u t e u r y ins is te s u r la no t ion de fo rme d ' équ i l i b r e , géné ra l i s a t i on 
de cel les de profil d ' équ i l i b re de S u r r e l et de cel le de talus d e s P o n t s 
e t C h a u s s é e s . 

Ce t rava i l ne do i t p o u r t a n t pas ê t re cons idé ré c o m m e un M é m o i r e , 
ca r il pose les p r o b l è m e s p l u t ô t qu ' i l ne les r é s o u t , et sa f o r m e , 
c o m m e son c o n t e n u son t c e r t a i n e m e n t bien impa r f a i t s . Il e û t fallu la 
co l l abo ra t ion d ' un phys i c i en e t d ' un géo logue e t de longues a n n é e s de 
t ravai l p o u r le m e n e r à b ien . 

L ' a u t e u r sol l ic i te d o n c les c r i t i ques de nos c o n f r è r e s ; m ê m e s'il ne 
subs i s t a i t r i en de cet essai , il a u r a i t t r o u v é la r é c o m p e n s e de son eirort 
d a n s le m o u v e m e n t d ' idées qu ' i l a u r a i t p r o v o q u é . 

M. JACQUES BOURCART offre à la Société, au nom de M. R. F u r o n , 
géologue du Soudan français, deux tirages à part : 

1. Observations géologiques dans le Hodh. CR. Ac. Se. T. 
187, 1928, p. 354 et 355. 

L ' A o u k e r , d o n t la pa r t i e o r i en ta l e p o r t e le n o m de H o d h , est u n e 
g r a n d e c u v e t t e r emp l i e de sables d u n a i r e s fixés. Ce t t e rég ion e s t l imi 
tée au N o r d e t à l 'Es t p a r de h a u t e s falaises de g rès et de sch i s t e s . 

La p r é s e n c e de n o m b r e u s e s a l luv ions e t d e chape l e t s de m a r e s 
p a r a i s s e n t le t é m o i g n a g e d ' un réseau h y d r o g r a p h i q u e anc ien i m p o r 
t a n t . 



2. L e D e l t a f o s s i l e d u N i g e r s a h é l i e n . CR. Ac. Se. T . 487, 
1928, p . 951-953. 

D a n s ce t t e N o t e , qu i fait su i te à la p r é c é d e n t e , l ' a u t e u r a e n t r e p r i s 
l ' é tude de l ' h y d r o g r a p h i e a n c i e n n e du Sahel s o u d a n a i s . Se b a s a n t su r ses 
obse rva t i ons pe r sonne l l e s e t s u r des d o n n é e s t o p o g r a p h i q u e s r é c e n t e s , 
il r e p r e n d l ' h y p o t h è s e de C h u d e a u et la c o m p l è t e . Le Nige r q u a t e r 
na i r e a u r a i t a b o u t i d a n s le Djouf, n o n s e u l e m e n t p a r l 'Azaouad , m a i s 
auss i , b e a u c o u p p lus à l 'Oues t , pa r le Mac ina e t l ' A o u k e r . 

M . G e o r g e s Corroy p r é s e n t e u n M é m o i r e s u r l e s V e r t é b r é s 
d u T r i a s d e L o r r a i n e e t l e T r i a s L o r r a i n (Ann. de Paléont. 

T . X V I I , 56 p . , 5 p l . , P a r i s 1928. 

Ce M é m o i r e c o m p o r t e u n e M o n o g r a p h i e dé ta i l lée de : 
25 espèces de Po i s sons ( E l a s m o b r a n c h e s , D i p n e u s t e s , T é l é o s t o m e s ) ; 

10 espèces d ' A m p h i b i e n s S t é r é o s p o n d y l e s ' ; et 26 espèces de R e p t i l e s 
( I c h t h y o p t é r y g i e n s , S a u r o p t é r y g i e n s , D i n o s a u r i e n s ) . 

L ' é t u d e cle ces échan t i l l ons , souven t en exce l l en t é t a t de c o n s e r v a -
l ion — ( l ' é lude h i s t o l o g i q u e déta i l lée de ce r t a ines coupes d ' o s s e m e n t s 
des c e i n t u r e s , des m e m b r e s , des v e r t è b r e s , des d e n t s , des ép ines d e 
nageo i res a pu ê t re t en tée ) , a p e r m i s d ' é tab l i r u n e rév i s ion des gen res 
et dés espèces c réées p a r les a u t e u r s d u siècle d e r n i e r : n o m b r e u s e s 
son t les formes qu i o n t é té mises en s y n o n y m i e . En o u t r e , l ' a u t e u r a 
p u e n v i s a g e r q u e l q u e s affinités des g r o u p e s e n t r e eux e t l 'a i re de r é p a r 
t i t ion des famil les d a n s les m e r s a r c t i q u e , s e p t e n t r i o n a l e et m é r i d i o 
na le d u T r i a s . 

C'est a ins i , pa r e x e m p l e , q u e le p h y l u m des L é p i d o t i d é s j u r a s s i q u e s 
a é té su iv i d e p u i s le Tr i a s i n f é r i eu r , a v e c l ' a p p a r i t i o n d 'un t ype i n 
connu j u s q u ' i c i dans le VVerfénien de B a c c a r a t Colobodus praemaxi-
DÎÏÏS, n . sp . E n ce qu i c o n c e r n e les B a t r a c i e n s , le g r o u p e des C a p i t o -
sau r idé s du M u s c h e l k a l k lo r ra in v i e n t c o m b l e r un h i a t u s dans la p h y -
logénie en t r e les formes p e r m i e n n e s et w e r f é n i e n n e s de S l égocépha l e s 
e t les C y c l o t o s a u r e s du K e u p e r a l l emand e t ang la i s . C h e z les R e p t i l e s , 
les C y m b o s p o n d y l e s se r é v è l e n l c o m m e la s o u c h e des I c h t y o s a u r e s 
b a s i q u e s , t a n d i s q u e les P l é s i o s a u r e s a p p a r a i s s e n t b r u s q u e m e n t avec 
u n e ind iv idua l i t é p r o p r e dès le Tr i a s m o y e n . 

Au p o i n t de v u e des a i res de r é p a r t i l i o n , b e a u c o u p d ' e spèces son t 
des fo rmes bana le s du Tr i a s de l 'Ouest de l 'A l l emagne ; ma i s d ' au t r e s 
o n t des affinités avec des types du Tr ia s du S p i t z b e r g , du Tr ia s a lp in 
(de la L o m b a r d i e n o t a m m e n t ) . 

La m e r g e r m a n o - l o r r a i n e du T r i a s — j u s q u ' a u M u s c h e l k a l k s u p é 
r i e u r c o m p r i s — é ta i t d o n c en c o m m u n i c a t i o n d ' u n e p a r t avec la m e r 
po la i r e , d ' a u t r e p a r t avec la M é s o g é e , a ins i q u e le d é m o n t r e n t ces 
m i g r a t i o n s de faune pé l ag ique e t e u r y t h e r m e ve r s le N o r d et vers le 
S u d . 



COMMUNICATIONS ORALES. 

H. Douv i l l é . — La Cardita Beaumonti en Amérique. 

J'ai reçu de M. G. Scott des échantillons typiques de cette 
Vénéricarde provenant du Midwayien, considéré jusqu'à présent 
comme éonummulitique et qui représenterait le Danien. Cette 
découverte vient ainsi confirmer l'âge crétacé que notre confrère 
avait précédemment attribué à ces couches, où l'on recueille 
également Euclimatoceras Ulrichi, forme qui n'est pas sans 
analogies avec le NauLilus danicus. 

P. Viennot . — Observations géologiques dans la région de 

Grenade (Andalousie)l. 

Mes récentes observations dans la région de Grenade me 
conduisent aux conclusions suivantes, qui modifient ou précisent 
les données antérieurement acquises (Mission d'Andalousie de 
M. Bertrand et W. Kilian, etc. . .) : 

Stratigraphie. — Le bassin néogène de Grenade est bordé à 
l'Est et au Sud par un calcaire marmoréen, accompagné de» 
schistes satinés, qu'il convient de rapporter, si l'on en juge par 
les données locales, non pas au Trias, mais au Paléozoïque, au 
Cambrien des auteurs. Ce marbre fait partie de la série méta
morphique qui constitue l'ossature de la Sierra Nevada. 

Le Trias, généralement sous le faciès de Keuper typique, 
repose sur le Cambrien au Nord de la ligne Alfacar-Alhama. 11 
fournit, dans la vallée du Génil, entre Trasmulas et Huétor-Tajar, 
un vaste affleurement jusqu'ici méconnu, où il s'accompagne de 
pointements d'ophite. 

L'histoire du comblement du Bassin néogène est difficile à 
préciser, à cause des nombreux passages latéraux que l'on peut 
observer entre les terrains de même âge. Sous réserve de la valeur 
des fossiles au point de vue de l'échelle stratigraphique, on peut 
dire que ce comblement a commencé par des dépôts assez uni
formément littoraux de conglomérats, calcaires à Lithophyllum 
(que M m c P . Lemoine a bien voulu étudier), et mollasses à Pecti-
nidés attribuables au Burdigalien par comparaison avec les faunes 
classiques ; plusieurs îlots (Alhama, N W de Padul, la Mala) 
étaient alors émergés. 

I . Cette note , accompagnée de deux planches et d'une carte géologique, est 
destinée au livre du centenaire de la Société . 



Au Vindobonien, les conditions de dépôt devinrent très diffé
rentes suivant les points. A l'Est de Grenade se sont déposées, 
en concordance sur la mollasse (et non en discordance comme 
on le croyait jusqu'ici), des marnes bleues à Dentales de faciès 
assez profond, qui se chargent vers le haut de conglomérats 
littoraux ( « Blockformation » de von Dräsche). A la hauteur du 
méridien de Grenade, le faciès détritique côtier occupe tout l'étage. 
Enfin, dans le secteur occidental, au-delà du Monte Vive, le 
complexe de la Blockformation passe latéralement aux marnes 
à gypse, qui reposent en concordance sur la mollasse à Escuzar 
et dans la vallée du rio Cacin, et sont donc incontestablement 
vindoboniennes, et non pas pontiennes comme on le croyait 
auparavant. 

Au Pontien, la sédimentation devenue lacustre s'est localisée 
dans l'Ouest du Bassin, où des calcaires et marnes à Lymnea 
heriacencis, Bithinella Deydieri,... (fossiles que M. P. Jodot a 
bien voulu déterminer), recouvrent les dépôts lagunaires. 

Au Pliocène, de puissants ruissellements ont fourni, dans l'Est 
du Bassin, d'importants dépôts de conglomérats ( « Alhambra-
conglomerat, » de von Dräsche) qui recouvrent en discordance 
tous les terrains antérieurs, et dont l'existence même avait été 
niée par la plupart des auteurs. 

Au Quaternaire se sont formées des brèches de pente, des 
travertins éjjais (Monte Vive), des limons et des terrasses allu
viales. 

Tectonique. — Au Sud de Grenade, la structure de la Sierra 
Nevada paraît d'une impressionnante simplicité : on ne voit là 
qu'une énorme voûte anticlinale, à noyau de roches cristallo-
phylliennes et déroches vertes ; le marbre attribué au Gambrien, 
dessinant le flanc nord de la voûte, plonge régulièrement sous 
la couverture miocène transgressive. 

Les mouvements qui affectent la série néogène sont peu intenses, 
et ne se sont pas produits brusquement lors d'une phase paroxys
male datant de la lin de Pontien, comme le suggérait récemment 
M. Blumenthal. Au contraire, j 'a i acquis la conviction que le 
bassin miocène a subi, au cours de son remplissage, des défor
mations progressives, marquées par la variété des faciès de même 
âge, par les différences de transgressivité des divers terrains, par 
les légères discordances qui les affectent tous. L'effet résultant a 
été un mouvement de bascule concomitant de l'ultime surrection 
de la Sierra Nevada, et qui a surélevé la mollasse jusqu'à la cote 
1.500 m. au bord méridional du Bassin, tandis que s'affaissait le 
bord septentrional. Les dépôts miocènes ont ainsi pris dans l'en-



semble une allure monoclinale, avec plongeaient général vers le 
Nord. De légères ondulations, sans importance tectonique, 
rompent capricieusement la régularité de cette disposition. Les 
paroxysmes orogéniques de la Sierra sont, comme dans la région 
d'Antequera (M. Blumenthal) et dans la zone subbétique (P. Fal-
lot), nettement antérieurs au Burdigalien. 

Pétrographie. — L'ophite de la vallée du Génil, identique à 
celle des Pyrénées, se présente, comme en France, en laccolites 
dans les marnes bariolées du Keuper. 

Des dolérites et labradorites à olivine sont intrusives dans le 
Toarcien au Nord de Grenade. A supposer que ces roches soient 
attribuables au magma ophitique, la mise en place de celui-ci, 
commencée au Keuper par des coulées (Antequera), se serait 
terminée vers le sommet du Lias, tandis que se constituaient, 
dans les marnes bariolées très plastiques, de nombreux laccolites. 
L'histoire des intrusions ophitiques apparaît ainsi, en Andalou
sie, très comparable à ce qu'elle fut dans les Pyrénées, où elle se 
termine à l'Hettangien inférieur. 

M m e P. L e m o i n e . — L e s Mélobésiées recueillies par M. Viennot 

dans la Province de Grenade 1. 

P a u l Jodot- —[Liste des coquilles lacustres du Pontien d'Anda

lousie et remarques sur Bithinella (Belgrandia) Deydieri DEP. et 
SAYN et sur Hydrobia morasensis FONT 2 . 

G.-P. N i c o l e s e o . — A'propos du genre Bigotites NICOLESCO 3 . 

Au cours de travaux faits sous la direction de mon regretté 
Maître, É . HAUG, j ' a i été conduit, en 1 9 1 7 , à créer le genre 
Bigotites, dédié à M. A. BIGOT, professeur à l'Université de Caen. 
Ce genre a été décrit et illustré, en particulier, dans une note 
publiée par la Société géologique de France 4 . 

Depuis cette époque, j 'a i constaté qu'un certain nombre d'au
teurs, tant en France qu'en Allemagne et Espagne, l'ont con
fondu soit avec Parkinsonia, soit et surtout avec Perisphinctes. 

J'ai reconnu la même confusion de la part de quelques géologues 

1. Cette note avec une planche paraîtra au Bulletin. 
2. Cette note paraîtra au Bulletin. 
3. Un travail int i tulé: Élude monographique du genre Bigotites, accompagné 

de 8 dessins dans le texte et de 10 planches, est, destiné aux Mémoires. 
4. C. Nir.oi.Esco. Sur un nouveau genre de Périsphinct idés (Bigotellu) de l'Ooli-

the ferrugineuse de Bayeux (Calvados). Bull. Soc. Géol. Fr., i' sér., t. XVI, p. 
153-179, pl. IV, fig. 1-9, 1917. 



qui ont voulu me communiquer des Bigotites de provenance 
inconnue par moi. 

Cette confusion n'est cependant pas motivée, car si Bigotites 

possède des côtes alternantes et interrompues comme les Parkin-

sonia et des côtes symétriques et ininterrompues à l'exemple de 
PeiHspIiincles, il s'en éloigne par une foule de caractères qui lui 
sont propres. 

Le genre Bigotites est caractérisé par un « accroissement 
segmentaire » des tours de sa coquille. Ses tours présentent des 
constiïctions, 2 rarement 3 par tour de spire, qui délimitent des 
« segments évolutifs » dans lesquels la forme delà spire, le degré 
d'enroulement, la section du tour, l'alternance et la non alter
nance des côtes, le relief et l'inclinaison en avant de ces orne
ments, en un mot la presque totalité des éléments morphologiques 
en usage à l'étude des Ammonites, présentent des variations 
caractéristiques. 

Certaines de ces variations ont été saisies par divers auteurs 
sur d'autres genres aussi et parfois considérées comme des 
« exceptions morphologiques » sinon des «anomalies particulières 
aux formes malades ». Mais sur aucun des échantillons examinés 
ces variations ne montrent de tendance à se grouper et personne 
n'a cherché ni à les systématiser, ni à leur donner l'importance 
qu'elles ont dans ce genre. 

La spirale se présente, non pas, comme c'est le cas général 
chez les Ammonites, sous la forme d'une courbe continue, mais 
d'une courbe brisée. Elle est constituée d'arcs, rompus et raccor
dés à chaque constriction, qui se rapprochent et s'éloignent d'une 
façon progressive et saccadée du centre virtuel de la coquille. 

Le degré d'enroulement varie de même. Les tours sont moins 
enroulés à la fin de chaque segment et plus enroulés au début de 
chaque même segment. Ce phénomène est visible sur tous les 
exemplaires, mais plus nettement sur ceux turberculés, où les 
tubercules des tours internes disparaissent et apparaissent alter
nativement sous les tours recouvrants. 

La valeur de l'ombilic montre des variations analogues. 
Il en est de même de la section du tour. Celle-ci se hausse à la 

fin de chaque segment et s'élargit au début du segment suivant. 
Les côtes externes sont très fortes, alternantes, interrompues 

et très inclinées en avant à la lin de chaque segment ; puis fines, 
symétriques, ininterrompues et peu inclinées au début du seg
ment suivant. Entre le début et la fin d'un segment, elles pré
sentent des modifications progressives. 

Ces multiples variations se groupent d'une manière ordonnée 



dans chaque segment limité par des constrictions et se répètent 
non seulement sur un tour de spire mais sur toute la longueur 
du tour de la coquille, indistinctement de la taille. On les recon
naît aussi sur des exemplaires tératologiques. 

« Segments évolutifs » et « évolution segmentaire » sont les 
traits essentiels du genre Bigotites. 

D'après ce qui précède, l'espace compris entre deux constric
tions semble correspondre à deux états physiologiques, l'un de 
vie active, l'autre de vie ralentie de l'animal. Us paraissent tra
duire une croissance par saccades de cet animal et doivent être 
la conséquence logique d'un ensemble de conditions tenant non 
seulement du milieu mais aussi de l'animal. Car, s'il en était 
autrement, on pourrait se demander alors pourquoi les Parkinso-

nia, Perisphinctes, Stepheoceras, Garanlia, etc., de la même 
faune que ce genre, ne possèdent-ils pas de ces variations. Les 
conditions d'habitat n'auraient pas pu avoir varié pour un groupe 
de formes et pas du tout pour les autres. 

C'est là, à mon avis, une nouvelle preuve que Bigotites repré
sente bien un genre individualisé et des mieux justifiés parmi 
les Ammonites, ces précieux fossiles du géologue. 

Il est caractéristique du Bajocien supérieur et du Bathonien 
inférieur, et tout aussi utile sinon plus que les Parkinsonia pour 
paralléliser des couches à longues distances. 

On doit donc le considérer à sa place parmi les Ammonites 
jurassiques et le rapprocher des Perisphinctes ainsi que je l'avais 
proposé et l'ont fait par la suite A. de Grossouvre et K. A. von 
Zittel. 

A. A m s t u t z . — Contribution à l'étude géologique du Congo 

français^. 

A l b e r t Miche l -Lévy . — Débris microscopiques de végétaux 

silicifiés dans des séricitoschistes du Prarion (Haute-Savoie) ~. 

M. Albert Michel-Lévy présente des photographies microsco
piques de très petits débris de végétaux silicifiés, peut-être des 
spores, conservés dans de lins bancs quartziteux de quelques 
dixièmes de millimètres d'épaisseur, interstratifiés dans des séri
citoschistes très plissés et frisés suivant deux directions qui se 
rencontrent entre le col de la Forclaz et le sommet du Prarion. 
Leur plus grande dimension est d'environ 9 centièmes de milli
mètre ; les cellules ne dépassent pas 7 microns. 

1. Cette note avec une carte et une coupe paraîtra au Bulletin. 
2. Une note détail lée avec 2 planches paraîtra au Bulletin. 



Leur présence permet d'affirmer que les bandes quarlzeuses 
qui les contiennent sont d'origine stratifiée, non filonienne. 

Comme conséquence, ils conduisent à la détermination de la 
stratification primordiale et de deux plissements successifs d'ori
gine hercynienne puis alpine, fidèlement enregistrés par la 
matière séricitoschisteuse, plissée en anticlinaux et synclinaux 
microscopiques, alors que les bancs quartziteux plus résistants 
bien que très minces se sont étranglés, brisés et ont chevauché 
les uns sur les autres dans le rétrécissement d'ensemble de la 
roche. 

Ces très fins débris organiques ont sans doute été silicifiés 
avant les fortes compressions ce qui explique leur conservation 
dans des roches très dynamométamorphisées. 

L'origine de ces séricitoschistes est à rechercher dans les 
schistes ardoisiers du houiller qui se rencontrent en carrière entre 
le col de Voza et le chalet du Prarion. 

Ils s'appuient sur un ensemble de roches très schistosées, for
mant le sommet du Prarion, qui ne sont ni des bésimaudites, 
telles que les avait désignées Auguste Michel-Lévy, ni des gneiss 
comme l'ont pensé MM. Corbin et Oulianoff, mais de vrais mylo-

nites, probablement de granité, rappelant celles que l'on trouve 
au pont Pélissier, au voisinage du granité plus ou moins brisé 
trouvé par MM. Haug, Lugeon et Corbin. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

L. e t J. More l l e t . — Observations sur les sables moyens du 

Guépelle. 

Des recherches récentes faites au Guépelle nous ont permis : 
1° De retrouver, sous la forme d'un grès à nombreuses 

empreintes de Cerithium maryense MUN. CH. et de C. tubercu-

losum LK . , situé environ 4 m. au-dessus du banc calcaro-gréseux 
classique, le niveau à faune de Beauchamp signalé autrefois par 
M. Carez, mais qu'aucun auteur n'avait par la suite réussi à 
découvrir ; 

2° de constater que les 4 m. de sables, qui séparent le banc 
calcaro-gréseux du grès à faune de Beauchamp, fossilifères seu
lement à leur base en certains points, sont coquilliers sur toute 
leur épaisseur en certains autres, où le faciès calcareux remplace 
le. faciès aréno-quartzeux. Leur faune, qui est très voisine de 
celle du banc typique du Guépelle et que nous étudierons dans 
une note ultérieure, est alors remarquablement bien conservée ; 



en dehors de Modiolaria arenularia (DE RAINC. et MUN. CH.) qui 
est de beaucoup l'espèce la plus fréquente, elle renferme toute 
une série de Pélécypodes intéressants par leur rareté : Thracia 

grignonensis DESH., Papyridea capsoides (BAYAN), Soleno/nya 

Cuvieri DESH., Modiolaria Bernayi DESH., Lima tenuis DESH., 
e t c . . 

L. et J. More l l e t . — Sur la position stratigrapliique des 
couches à Potamid.es mixtus d'Ermenonville. 

On sait que Munier-Chalmas et de Lapparent plaçaient les 
couches à Potamides mixtus d'Ermenonville entre les sables du 
Guépelle et les sables types de Beauchamp, mais leur manière 
de voir, bien que vraisemblable, n'avait pu être vérifiée jus
qu'ici, ces couches n'étant individualisées ni au Guépelle ni à 
Beauchamp, et les sables qui les surmontent à Ermenonville 
étant sans fossiles. 

Nous sommes en mesure aujourd'hui d'affirmer que cette 
opinion est parfaitement exacte. Au bois de Montlognon, en 
effet, à quelques kilomètres des gisements classiques d'Erme
nonville, nous avons pu constater que les couches à P. mixtus 

sont comprises entre des sables à faune du Guépelle et des sables 
à faune de Beauchamp. 

Il s'ensuit qu'un certain nombre de synchronismes encore 
douteux peuvent maintenant être précisés. C'est ainsi qu'au Gué
pelle il faut chercher l'équivalent des couches à P. mixtus dans 
la partie supérieure des sables à faune du Guépelle, situés immé
diatement au-dessous des grès à faune de Beauchamp ; mais 
c'est surtout dans le raccord des assises bartoniennes du centre 
du bassin avec celles de la vallée de la Marne que les consé
quences de cette vérification sont importantes, en montrant qu'il 
faut définitivement considérer comme contemporaines des sables 
de Beauchamp les couches soit marines (calcaire de Lizy), soit 
lacustres (partie inférieure des formations connues sous le nom 
de calcaire de Nogent-1'Artaud) qui surmontent le niveau à 
P. mixtus. 

M i l o c h e P a v l o v i t c h — Sur un nouveau gisement de Domé-

rien de la zone subbétique et sur la présence du Pliensbachien 

dans la zone de Velez-Rubio 1. 

L o u i s Gui l laume. — Observations sur les horizons à Cépha

lopodes du Bathonien moyen dans la région de Caen (Calvados). 

i. Cette note paraîtra au Bulletin. 

http://Potamid.es


J 'ai été amené dès 1927 à distinguer dans les assises qui sur
montent la Pierre de Gaen (Bathonien.inférieur = zone à Oppe-

lia fusca) deux sous-étages (Bathonien moyen et Bathonien 
supérieur) caractérisés chacun par des associations différentes de 
Brachiopodes 1 . 

Le Bathonien moyen ainsi défini (au moins en ce qui con
cerne sa limite supérieure) correspond approximativement à 
l'Oolithe miliaire des auteurs, longtemps considérée comme un 
faciès, sans signification paléontologique précise. 

Les faunes d'Ammonites permettent en outre de reconnaître 
dans ce Bathonien moyen une succession de zones paléontolo-
giques avec associations caractéristiques de formes. 

Les Ammonites, à peu près totalement absentes des faciès 
graveleux, oolithiques ou zoogènes dont se composent essentiel
lement la série, apparaissent avec une fréquence relative à trois 
niveaux à caractère argileux plus ou moins fortement accentué 
(caillasses). 

1. Immédiatement au-dessous de la zone à Rh. Boueti DAV. 

(base du Bathonien supérieur), la caillasse inférieure à Céphalo

podes de Ranville, comprise entre deux surfaces d'usure, forme 
un horizon lenticulaire, discontinu (Ranville, Amfréville). 

2 . Au-dessous du précédent, dont il est séparé par la Pierre 
de taille de Ranville, et reposant sur la surface d'usure par 
laquelle se termine la zone des récifs et calcaires graveleux ou 
oolithiques associés, se tient l'horizon des caillasses de Blain-
ville et du Maresquet, beaucoup plus constant et étendu (Moult, 
Colombelles, Blainville, Le Maresquet, environs de Caen, 
Amblie, Reviers, Courseulles). 

Ces deux horizons n'ont en commun qu'un petit nombre d'es
pèces d'Ammonites parmi lesquelles : Oppelia aspidoides OPP., 

OEcotrausles serrigerus OPP. Par contre, les Perisphinctes s. L, 

représentés par un grand nombre de formes, sont différents 2. 
3 . Au-dessous de la zone des récifs, vient un troisième horizon 

à Céphalopodes dont j 'a i sommairement signalé l'existence en 
1 9 2 7 , sous le nom de « Caillasse de Fontaine-Henry 3 ». J 'en ai 
reconnu jusqu'ici la présence sur plus de vingt kilomètres, de 

1. L. GUILLAUME. Observations sur ie Bathonien moyen et supérieur au Nord 
et à l'Est de Caen. C.R.S. S.G.F., 13 juin 1927. 

2. Ces formes seront décrites et figurées dans un mémoire en préparation. Je 
me fais un agréable devoir d'exprimer toute ma reconnaissance à MM. G . Mazc-
tier et le D r A . Moutier, de Caen, pour la l ibéralité avec laquelle ils ont mis 
leurs riches co l lect ions à ma disposi t ion. 

3. L. GUILLAUME. Note préliminaire sur le Bathonien du Bessin. C.R.S. S.G.F., 
9 novembre 1927. 



Creully à Vaucelles (faubourg- au Sud-Est de Gaen), par Reviers, 
Fontaine-Henry, Vieux-Cairon, Rots, la Maladrerie. 

Aux points où cet horizon montre son développement le plus 
complet (Fontaine-Henry, Vieux-Cairon), la partie inférieure, à 
stratification entrecroisée, fait suite à une puissante masse de 
calcaires graveleux (Horizon de la Pierre de taille de Creully, 
Reviers, Fontaine-Henry). Le calcaire, graveleux et oolithique, 
est jaunâtre, tendre et légèrement marneux. Son aspect carac
téristique se retrouve identique jusqu'à Vaucelles. 

La partie supérieure, plus blanche et plus marneuse, montre 
une stratification plus régulière. Elle semble faire défaut dans 
les environs de Caen. Par contre, elle est seule représentée à 
Reviers et à Creully, où elle repose sur la surface d'usure qui 
termine en ces points le faciès de la Pierre de taille et où elle 
est recouverte par des formations récifales à nombreux Spon
giaires (Pharétrones). 

A Vieux-Cairon, la caillasse est recouverte par des calcaires 
graveleux durs, en plaquettes, au-dessus desquels se montrent, 
dans des affleurements voisins, des formations zoogènes. Au 
faubourg de Vaucelles (carrière Fouquet), la partie inférieure, 
seule représentée, est directement recouverte en certains points 
par les calcaires construits. 

Les fossiles sont, par places, très abondants. Le test en est le 
plus souvent disparu. Ce sont surtout des Lamellibranches, des 
Gastropodes, des Bryozoaires. Les Echinodermes y sont rares, 
les Brachiopodes assez nombreux, en général de petite taille. 

Parmi ceux-ci, Eudesia cardium LMK. var., Dictyothyris 

Michaelensis DESL., Zeilleria cadomensis DESL., Bynchonella 

Moutieri GUILL., ainsi qu'une petite Rynchonelle et une Téré-
bratule globuleuse qui ne se retrouvent plus aux niveaux supé
rieurs de Blainville et de Ranville. 

J'y ai recueilli enfin de nombreux exemplaires de Perisphincles 

aurigerus OPP. (Vieux-Cairon, carrière Fouquet à Vaucelles), 
ainsi qu'un exemplaire de petite taille d 'Hecticoceras relrocosta-

tum DE GROSS Ni l'une ni l'autre de ces formes n'ont été 
retrouvées jusqu'ici, à ma connaissance, dans les niveaux de 
Blainville et de Ranville. On sait, par contre 2 , la fréquence 
d'H. retrocostatum DE GROSS, dans les remarquables gisements 
d'Ammonites de la falaise du Bessin. 

1. Ces deux espèces ont été.recueil l ies à la Maladrqrie par M. Porte, de Caen, 
qui a eu la grande obligeance de me les communiquer tout récemment . Je suis 
heureux de lui en adresser ici mes bien vifs remerciements . 

2. L . GUILLAUME, loc. cil. 



G e o r g e s D u b o i s . — Remarques sur la faune de Voegtlinsho-
fen (Haut-Rhin). 

La brèche limoneuse de Voegtlinshofen (Haut-Rhin) a livré 
une faune étudiée par Dôderlein 1 et dont une partie reste à 
décrire en détail. Au cours d'un premier examen des échantil
lons de ce gisement, conservés dans la Collection régionale de 
l'Institut des Sciences géologiques de Strasbourg, j 'a i pu faire 
les remarques suivantes : 

LEMMINGS. — Les deux Lemmings Leminus lemmus L. et 
Dicrostonyx torquatus PALLAS ont été mentionnés par Dôder
lein. 

Dicrostonyx torquatus est représenté par sa forme très évo
luée D. torquatus Henseli HINTON, mutation éteinte- qui a son 
type à Ightam (Kent) et qui est connue déjà en France à Mau-
beuge et Cambrai (Nord) dans les formations flandriennes infé
rieures 2 . 

CAMPAGNOLS. — Des restes de Campagnols appartenant aux 
genres Arvicola et Microtus ont été déterminés, par Dôderlein, 
A. Amphibius L. et M. arvalis PALLAS. Ce ne sont malheureu
sement que des demi-mandibules dont la détermination précise 
est fort délicate. 

Il est pourtant certain que les demi-mandibules à'Arvicola 
n'appartiennent pas à A. amphibius L., le grand Rat d'eau à 
comportement très aquatique, mais à l'une des formes terrestres, 
fortement fouisseuses à!A. terrestris L. Il s'agit très vraisem
blablement 6LA. terrestris Abbotti HINTON, mutation éteinte, 
dont le type provient d'Ightam 3 , et qui est représentée dans la 
faune flandrienne inférieure de Cambrai. 

CITELLE. —• La Citelle ( = Spermophile) de Voegtlinshofen 
est à rapporter à Citellus rufescens K. et BL . Les trois débris 
de demi-mandibule ont d'ailleurs appartenu à des individus de 
petite taille. Cette espèce commune dans le Flandrien inférieur 
de l'Europe centrale et occidentale, particulièrement abondante 
dans les limons de Cambrai, est présente également à Ightham. 
Dans l'Est de la France elle est connue déjà à Achenheim et à 
Hoenheim (Bas-Rhin). 

1 . L. DÔDERLEIN und E. SCHUMACHER. Ueber eine di luviale Saugethierfuna aus 
dem Ober-Elsass . Milt. Comm. Geol. Land. Unlers. Els.-Lothr., Bd I , 1 8 8 8 , 
p. 1 2 3 - 1 3 5 ; — L. DÔDERLEIN. Nachtrag zua di luvialen Saugethierfaima von 
Vôklinshofen im Ober-Elsass , Ibid., Bd 2 , 1 8 9 0 , p . 7 5 - 7 7 . 

2 . M. A . G. HINTON. Monograph of the Vo le s and Lemmings (Microtinae) l iving 
and ex t inc t . Brit. Mus., vo l . I, 1 9 2 6 , p . 1 6 4 . — G. DUBOIS . Addi t ions à la con
naissance de la brèche à Lemmings de Maubeuge. Ami. Soc. Géol. Nord, t. LU, 
1 9 2 7 , p . 3 1 5 - 3 1 7 . 

3 . M. A . G. HINTON, loc. cit., p , 4 1 4 - 4 1 7 . 



Il ressortira surtout de ces remarques les caractères très voi
sins des faunes d'âge flandrien inférieur de steppe-toundra, à 
Ightham, Cambrai, Maubeuge, Voegtlinshofen. 

H. B é s a i r i e . — Becherches de pétrole dans VOuest de Mada

gascar, la région d''Andrafiavelo et dans le Sud-Ouest, la région 

nord de Ranohira{. 

É l i a n e B a s s e . — Quelques Invertébrés du Jurassique supé

rieur du Harrar (Abyssinie). 

M. P. Teilhard de Chardin a tout récemment envoyé au 
Laboratoire de Paléontologie du Muséum une série d Invertébrés 
fossiles recueillis par lui dans la région du Harrar, entre Dirré-
Daouah et Balla, pendant son séjour aux Somalis. M. le Pro
fesseur Boule a bien voulu m'en confier l'étude. 

Les terrains sédimentaires du Harrar sont essentiellement 
constitués par une grande épaisseur de calcaires jurassiques 
gris, très compacts, extrêmement peu fossilifères. Le gisement 
de Dirré-Daouah, signalé pour la première fois en 1914 2 n'avait 
fourni jusqu'ici que deux fragments de Perisphinctes, rappro
chés par M. E . Dacqué de Perisphinctes rota WAAGEN (Dhosa-

oolite DE Kuxen) et de P. subrota CHOFFAT (Lusitanien). 
Les récoltes nouvelles comprennent des Céphalopodes (Peris

phinctes, Aspidoceras, Belemnites), quelques Lamellibranches 
et des Brachiopodes. Les Perisphinctes ont de grandes affinités 
soit avec P . virguloidesWAAGZK (Kundlkote sandstone DE KUTCH), 
soit avec P. anabreviceps DACQUÉ et P. stenocyclus FONT. (Kim-
meridgien de Harro Rufa et Atschabo : SO.UAUS), mais leur état 
de conservation défectueux rend précaire toute détermination 
spécifique. Parmi les autres groupes, je crois pouvoir distinguer 
les espèces suivantes : Aspidoceras soinalicum DACQUÉ, Asp. iphi-

ceroïdes WAAGEN, Asp. argobbae DACQUÉ, Belemnites (Belemnop-

sis) tanganensis FUTTERER, Lima (Ctcnostreon) tegula MÜNSTER, 
Ostrea sp., Avicula sp., Pholadomya cf. decemcostata ROEMER, 
Bhynchonella somalica DACQUÉ, Rh. cf. inconslans Sow., Tere-

bratula cf. Zieteni DE LORIOL. 
Mentionnons en outre quelques formes provenant du gise

ment de Gieldessa (30 km. au N. de Dirré-Daouah), déjà visité 

1. Cette note paraîtra au Bulletin. 
2. E. DACQUÉ. Neue Beiträge zur Kenntniss des Jura in A b e s s y n i e n . Beitr. 

sur Pallionl. und Geol. Üster.-Ungarns. Bd. XXVIII , p . 12, 191i. 



par M. SACCHI vers 1 9 0 0 1 : Rhynchonella moravica UIILIG, Rh. 

somalica DACQUÉ, Terebratula subsella LEYMERIE. 

A cause de leur grande longévité, aucune des espèces ubi-
quistes représentées dans cette faune n'a une réelle valeur slra-
tigraphique. Cependant, dans l'ensemble, cette association est 
analogue à celles qui, au Lusitanien et au Kiméridgien peu
plaient les régions relativement profondes des mers epicontinen
tales couvrant partiellement l'Europe, l'Arabie, l'Afrique orien
tale, l'Inde. 

L'âge de la faune de Dirré-Daouah serait donc un peu plus 
récent que M. E. Dacqué le pensait, d'après les affinités de ses 
fragments de Perisphinctes. 

G. A s t r e . — Sur les petites Orbitolines plates du sommet des 

marnes de Santa-Fé d'Organya et sur l'âge de ces marnes 2. 

1. AXQEI.IS n'OssAT et MII.LOSEVICH. Studio geologico sul materiale raccolto da 
Maurizio Sacchi (seconda spedizione Bóttego) , chap. I V . Fossi l i dcll'Harar. 
Pubi. diSoc. Geograph. / / a i . Rome, p. 155, 1900. 

2. Cette note avec 3 figures est dest inée au Bulletin. 

AVIS 

La Bibliothèque et le Secrétariat seront fermés tous les jeudis 
jusqu'au 31 octobre et tous les jours du 1 5 août au 5 septembre ; 
à aucun moment le service par correspondance n'est interrompu. 



R É U N I O N E X T R A O R D I N A I R E 

DE LA 

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

en septembre 1929, en Basse-Normandie. 

LE CAMBRIEN EN BASSE-NORMANDIE, SES RELATIONS ET SES FACIÈS. 

Programme des excursions 
DIRIGÉES PAR M. LE PROFESSEUR A. BIGOT. 

M e r c r e d i 11 s e p t e m b r e . — Séance d'ouverture à 21 heures 
à la Faculté des Sciences. 

J e u d i 12 s e p t e m b r e . — Coupe typique de la série cambrienne 
du synclinal de May. — Briovérien de l'anticlinal de Fresnay-
le-Puceux. — Flanc nord du synclinal de la Brèche-au-Diable. 
— Discordance des conglomérats cambriens de Rocreux sur le 
Briovérien ; horizons schisteux inférieurs aux quartzites armori
cains. — Synclinal de la zone bocaine : Développement du faciès 
schisteux du Cambrien ; calcaires oolithiques de Saint-Rémy. 

Départ de Caen en auto-car à 7 heures. Déjeuner à Clécy. Départ 
de Fiers par chemin de fer à 18 h. 38, arrivée àAvranchesà 20 h. 8. 
Dîner et coucher à Àvranches. 

V e n d r e d i 1 3 e t s a m e d i 1 4 s e p t e m b r e . — Grès d'Erquy et 
du Cap Fréhel ; conglomérat à galets de phtanite, relations avec 
la diorite quartzifère, les amphibolites et le Briovérien. 

Vendredi 13. Départ d'Avranches à 6 h. 15, coucher à Erquy. 
Samedi 14. Départ de Plancoët à 17 h. 18 ; arrivée à Gran

ville à 22 h. 58 ; coucher, à Granville. 

D i m a n c h e 15 s e p t e m b r e . — Poudingue briovérien de Gran
ville, à galets de granite, phtanites, etc. 

Départ de Granville à 10 h. 11 ; arrivée à Coutances à 11 h. 30. 
Schistes briovériens avec bancs de phtanites. Conglomérats de 
base du Cambrien ; galets de .phtanites ; discordance. — Diorite 
quartzique de Coutances ; amphibolites. — Roches écrasées. 

Déjeuner, dîner et coucher à Coutances. Séance le soir. 

Lundi 1 6 s e p t e m b r e . — Départ de Coutances à 7 heures. 
Granite à structure graphique de Millières. — Grès cambriens 



métamorphiques. — Schistes cambriens de la Feuillie et grès 
cambriens de la Lande de Lessay. Région du Mont Castre de 
Lithaire. 

Départ de la Haye-du-Puits à 20 h. 7 ; arrivée à Barneville à 
20 h. 40. — Déjeuner à Lessay; dîner et coucher à Barneville. 

M a r d i 17 s e p t e m b r e . — Anticlinal cambrien des Moitiers 
d'Allonne. —Cambrien faciès schisteux; grès grossiers et schistes 
rouges du sommet ; calcaires oolithiques, lumachelle à Trilobites, 
calcaires zoogènes à Archéocyathidés des roches littorales de 
Saint-Georges-des-Rivières. 

Départ à 16 heures en auto-car pour Cherbourg. Brèches pré-
cambriennes et grès de base du Cambrien à galets de roches variées 
de Saint-Germain-le-Gaillard. 

Déjeuner à Barneville ; dîner et coucher à Cherbourg. 

M e r c r e d i 18 e t jeudi 19 s e p t e m b r e . — Région de Cherbourg 
et de la Hague. A. Briovérien : Schistes, du littoral de Querque-
ville et Nacqueville ; Roches gneissiques et chloritoschistes de 
Gréville, Urville, etc. 

B. Cambrien : Conglomérats de base à galets de roches 
variées ; relations avec le Briovérien, le granité et les roches 
écrasées (contacts mécaniques) ; substitution du faciès des grès 
grossiers de la Hague aux schistes de la région de Cherbourg. 

C. Roches granitiques et roches filoniennes de la Hague. Gra
nité à amphibole, granité à enclaves, granulites, diabases, por-
phyrites, microgranulites. Répartition et relations. 

D. Accidents tectoniques. Renversement des assises aux envi
rons de Cherbourg, écrasement des grès à galets de la base du 
Cambrien ; ardoises cambriennes. 

Les courses des 18 et 1-9 septembre se feront en auto-car, 
avec retour à Cherbourg le soir pour dîner et coucher. Déjeuner 
à Omonville le premier jour, à Audervîlle le deuxième jour. 

Séance de clôture le jeudi 19 septembre à 21 heures. 

I n s c r i p t i o n s pour l a R é u n i o n . — Le délai terminal des ins
criptions expirera le 1 0 août , au siège de la Société. Les 
membres désireux de prendre part à la Réunion sont priés de se 
mettre en rapport avec M. A. B i g o t , au Laboratoire de Géolo
gie de la Faculté des Sciences de Caen, qui leur fournira, à par
tir du p r e m i e r a o û t , les renseignements complémentaires sur 
les prévisions de dépenses et sur les Hôtels. 

MAÇON, PKOTAT FRF.HES, IMP. MCMXXIX. La gérante de la Soc. Géologique : M.m° L. MÉMIN 
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Au total, 43 participants. 



S é a n c e du 11 s e p t e m b r e 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. CH. BARR01S, PUIS DE M. A. BIGOT 

La séance est ouverte à 21 heures, dans la salle des Actes de la 
Faculté de Droit de Caen, sous la présidence de M. Ch. B a r r o i s , 
ancien Président de la Société Géologique de France. 

Le Président rappelle que la Société se réunit à Caen pour 
la troisième fois. Il souligne la part prise dans ces réunions par 
la Société Linnéenne de Normandie et salue le Président de cette 
Société, notre confrère, le D r Fr. Moutier, qui, avec plusieurs 
membres de la Société Linnéenne, assiste à la séance. 

Il est procédé à l'élection du Bureau de la Réunion extraordi
naire qui est ainsi constitué : 

Président : M. A. B i g o t ; 
Vice-Président : M. Ch. B a r r o i s ; 
Secrétaires : MM. L. D a n g e a r d et Y. M i l o n ; 
Trésorier : M. J . M e r c i e r . 

M. B i g o t remercie en son nom et au nom des autres membres 
du Bureau. 

Il propose d'adresser l'expression de la très grande sympathie 
des membres de la Réunion à M. T e r m i e r , qui vient d'être 
éprouvé par un deuil très cruel. 

Le Président annonce deux présentations. 

M. A. B i g o t distribue le Livret-Guide de la Réunion extra
ordinaire de 1929 qu'il a fait éditer et expose rapidement les 
grandes lignes du programme. 

La séance est levée à 21 h. 43. 

S é a n c e du 1 6 s e p t e m b r e . 

PRÉSIDENCE DE M. A. BIGOT 

Cette séance est ouverte à 21 heures dans une-salle de l'Hôtel 
de la Gare, à Barneville. 

Le Président proclame membres de la Société : 
M. le D r B a r d o u , adjoint au Maire de Lille, 4, rue Faidherbe, 

à Lille ; 
M" e Dupont , professeur au Collège de Jeunes Filles de Tour

coing, 26, rue du Molinel, Lille. 

M. A. B i g o t résume les courses des journées précédentes : 



Journée du J$ septembre. 

La Société a étudié d'abord la succession et les relations des 
assises cambriennes dans le flanc sud du Synclinal de May et 
dans le flanc nord du Synclinal de la Brèche au Diable. Dans ce 
dernier, elle a constaté à Rocreux la discordance des conglomé
rats de base du Cambrien sur la tranche rougie par latérisation 
des grès briovériens appartenant à la pénéplaine antécambrienne. 

Dans le flanc nord de la Zone bocaine, on a vu s'intercaler, 
entre les grès feldspathiques, de puissance réduite, et les marbres 
cambriens de Gaumont qu'ils surmontent, une épaisse série de 
schistes verts, avec quelques bancs de calcaire oolithique, qui 
sont surmontés par des schistes rouges. Dans les schistes verts 
de la carrière du Pont de la Mousse, plusieurs membres de la 
Société recueillent des fossiles appartenant vraisemblablement à 
des formes voisines des Hyolithus. 

A Glécy, dans le flanc sud du Synclinal de la Brèche au Diable, 
on a vu, à la base du Cambrien, un grand développement de grès 
grossiers, de couleur rouge, avec lits de galets de quartz et de 
grès. On a constaté aussi la dissymétrie du Synclinal, dont les 
couches du flanc nord étaient verticales, alors que celles du flanc 
sud, à Glécy, sont peu inclinées. 

Cette première journée a permis d'établir qu'au sommet du 
Cambrien de la Zone bocaine, un faciès schisteux se substitue 
au faciès des grès grossiers qui terminent le Cambrien dans le 
Synclinal de May. 

Journée du 13 septembre. 

Sous la direction de M. Ch. B a r r o i s , la Société étudie d'abord 
les Grès d'Erquy, dans les exploitations de la Société des Car
rières de l'Ouest. Elle constate à leur base, près du Port, l'exis
tence d'un premier niveau de poudingues et l'intercalation, dans 
les grès exploités, d'un autre banc épais de poudingues, à galets 
de quartz et de phtanite. 

En examinant d'autres lits de conglomérats dans les grès, la 
Société remarque la présence de galets dont la matière paraît 
avoir subi des altérations singulières et sur lesquels M. de L a p -
p a r e n t présente les observations suivantes : 

Ces galets sont parfois complètement blancs, d'un blanc mat, 
parfois noirs et bordés de blanc, parfois en outre drusiques et 
plus ou moins remplis d'une phyllite argileuse vraisemblablement 
assimilable à la Kaolinite. 



M. J a c q u e s de L a p p a r e n t explique qu'il s'agit de galets d'une 
roche originellement siliceuse (adinole, phtanite), qui unissait 
de la silice anhydre (calcédoine, quartz) à la silice hydratée 
(opale). Gomme l'a montré jadis Charles Friedel, l'opale, sous 
l'influence de la circulation d'eaux alcalines, a été dissoute et 
ses éléments furent entraînés. La silice restante, silice anhydre, 
pouvait être assez cohérente pour que la masse du galet sub
sistât; mais ses éléments pouvaient être désagrégés par le 
départ de l'opale, et mécaniquement entraînés, le galet devenant, 
alors drusique. Le produit argileux est d'importation secondaire, 
provenant originellement de silicates décomposés sous une cou
verture humique. 

Dans la pointe de la Houssairie, la Société a étudié la série 
des roches qui constituent le faciès basique du Briovérien de la 
région. M. Ch. Barrois a exposé la succession, l'origine des 
schistes verts cornés, coulées interstratifiées de roches basiques, 
structure variolitique, disposition en pillow lavas, adinoles, etc. 

Journée du 14 septembre. 

Dans une carrière de Plurien, voisine des Sables d'Or, on a 
étudié la diorite quartzique, à grands cristaux d'amphibole et 
avec enclaves, qui traverse le Briovérien basique. 

Guidés par M. Ch. B a r r o i s , on a examiné, dans la Baie des 
Sévignés, le contact de la Diorite quartzique avec les conglomé
rats de la base des Grès d'Erquy, et l'on a revu ce contact, dans 
des conditions beaucoup moins nettes, entre l'entrée de la 
Lande d'Erquy et Plévenon. 

La traversée de la Lande du Cap Fréhel a permis de consta
ter le passage de plusieurs filons de diabàse, traversant les grès 
d'Erquy. 

Au Nord du Château Serein, dans la Baie de la Fresnaye, 
M. Ch. Barrois a montré le contact de la diorite quartzique avec 
les amphibolites, les phénomènes d'injection et les enclaves 
que présentent ce contact. 

Près de Port à la Due, on a étudié, dans les falaises de Plé-
boulle, les schistes qui constituent le type normal du Briovérien. 
Dans ces schistes sont intercalés deux gros bancs de phtanites 
noirs. M. Barrois explique la grande importance que prennent 
ces phtanites dans la région, où ils sont caractérisés par une faune 
de Radiolaires. 



Journée du 15 septembre. 

La Société a étudié, dans les falaises à l'Est de Granville, les 
grès durs (grauwackes), et les bancs de poudingu.es intercalés 
dans le Briovérien ; elle a constaté la présence, dans ces pou-
dingues, de galets de roches diverses, parmi lesquels un granité 
et de nombreux galets de phtanite. 

M. Ch. B a r r o i s résume la question de poudingues de Granville 
et de leur âge. 

A Hyenville, on a atteint le bord sud du Synclinal de Cou-
tances. En ce point affleurent des schistes rouges appartenant 
au niveau des conglomérats de base du Gambrien, ici non visibles. 
Dans le flanc nord du même Synclinal, on a étudié ces conglo
mérats de base dans une tranchée de chemin de fer au Sud de 
Coutances. Ces conglomérats renferment des galets de grès brio-
vériens rougis, de quartz filonien, de quartz calcédonieux, de 
phtanite noir. Ils reposent en discordance sur les schistes et grès 
grossiers du Gambrien de la tranchée voisine. 

Dans Coutances même, sur la route de Lessay, on a vu dans 
une carrière la diorite quartzique altérée (Syénite de Coutances) 
et sur cette même route les amphibolites d'une bande enclavée 
dans cette diorite. 

Une carrière de la Vallée de Cambernon a permis d'étudier 
les phénomènes d'écrasement de la Diorite de Coutances à son 
bord sud'. 

Enfin, dans les carrières de la Lande des Vardes et dans celle 
de la Besnardière on a étudié les phtanites graphiteux et leur 
intercalation dans les schistes briovériens. 

Journée du 16 septembre. 

La matinée a été consacrée à l'étude du Cambrien de la région 
de Lessay, du granité de Millières et des relations de ce granité 
avec les conglomérats de base du Cambrien. 

A Millières, on exploitait dans une petite carrière près de la 
Grurie,' des quartzites nettement lités, avec galets de quartz et 
de phtanite, métamorphisés par le granité de Millières, sur lequel 
on les voyait reposer à l'entrée de la carrière. 

M m e J é rémine expose son point de vue qui est différent de 
celui de M. Bigot, et qu'elle a déjà eu l'occasion d'exprimer 
dans une note à l'Académie des Sciences. La roche dans la 
petite carrière avant la Grurie est un granité comme celui de la 
Millières avec sa structure typique micrographique encore par-
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tiellement conservée, mais plus souvent détruiLe par les actions 
mécaniques ou pneumatolithiques. Ce granité est leucocrate, il 
est en contact avec un granité à structure micrographique nor
male. Les galets de quartz que la roche leucocrate contient ne 
sont que des enclaves. 

M. B a r r o i s signale les analogies des galets cambriens encla
vés dans ce granité, avec les débris de roches paléozoïques 
diverses connues en Bretagne dans les mêmes conditions. 

M. rte L a p p a r e n t présente les observations suivantes : Il ne 
me paraît pas faire de doute que la roche observée à la Feuillie 
ne soit, ainsi que l'indique M. Bigot, un grès à lits de poudingue, 
métamorphique. Que ce grès manifeste son métamorphisme par 
une imprégnation pegmatique, c'est-à-dire qu'il soit chargé de 
quartz et de feldspaths de néoformation en association graphique, 
ce n'est pas de quoi nous étonner. Nous assistons en l'espèce au 
phénomène essentiel de la granitisation. Le granité lui-même 
n'étant que la résultante d'actions identiques, opérées sur des 
roches analogues, originellement plus phyllitiques peut-être, et 
qui furent plus complètement transformées. 

En descendant vers le ruisseau d'Ay, on coupe successivement 
dans le talus du chemin des schistes et des grès rougeâfres, qui 
succèdent habituellement aux conglomérats de base du Cambrien, 
puis des schistes verdâtres (schistes de la Feuillie), dont on 
observe de nombreux affleurements le long du chemin qui con
duit à la carrière du Pont, où l'on exploite une variété à gros 
grains du granité de Millières. 

Une dernière carrière, abandonnée, située au Sud de la précé
dente, montre les relations de ce granité avec les grès métamor
phiques de la base du Cambrien. 

Dans cette carrière, M n i e J é r é m i n e expose, devant un groupe de 
la Société, ses idées sur la roche qui s'y présente et qu'elle a déjà 
publiées dans la même note. M. Bigot y voit un conglomérat de 
la base du Cambrien, riche en gros galets. Ce n'est que la décom
position en boule du même granité, à structure micrographique. 

M. Bigot reconnaît qu'en effet, la roche de la partie sud du 
front de taille de cette ancienne carrière, qu'il a décrit comme 
un conglomérat à galets de granité écrasés et étirés, est un gra
nité décomposé en boules. Mais, sur ce granité, reposent des bancs 

de quartzites, continuation de ceux de la carrière de la Gru-
rie, auxquels plusieurs affleurements intermédiaires permettent 
de les raccorder. Ces grès représentent la formation de base de 
la série cambrienne, métamorphisée par le granité de Millières. 



M. B i g o t propose, pour achever cette démonstration, d'ajouter 
au programme de l'après-midi la visite d'une carrière ouverte à 
Angoville-sur-Ay dans les mêmes grès de la base du Cambrien, 
mais qui, éloignés du Granité, n'ont pas subi son métamorphisme. 

Continuant l'étude du Cambrien de la région de Lessay, on 
examine, dans la tranchée du chemin de la Martinerie, le sommet 
des schistes de la Feuillie, et immédiatement au nord, dans une 
carrière ouverte clans la Lande, près de la Besanterie, les grès 
grossiers, presque horizontaux, avec lits de schistes rouges qui 
surmontent les schistes de la Feuillie. 

Suivant la décision prise le matin la Société a visité dans une 
lande, à Angoville-sur-Ay, près d'un ancien moulin, une carrière 
ouverte dans des grès, inférieurs aux schistes de la Feuillie. Les 
grès sont grossiers, bien lités, avec galets disséminés de quartz 
gris et de phtanite ; ils ont tous les caractères macroscopiques des 
grès de la Gruerie ; ils ont la même position stratigraphique, ils 
représentent comme eux le faciès de début de la transgression 
cambrienne de la région, avec les mêmes galets de quartz et de 
phtanite. 

L'étude du Cambrien de la région de Lessay a permis de cons
tater de nouveaux changements dans les faciès du Cambrien : 
absence des calcaires magnésiens de Laize, développement impor
tant de la sédimentation schisteuse, avec intercalation, vers la 
partie supérieure de la série, du faciès des grès grossiers de 
Lessay. 

On convient de joindre au compte rendu de la journée du 
17 septembre les observations faites a Carteret à la fin de la 
journée du l 6. 

Le président demande à M. Barrois de bien vouloir exposer les 
résultats des courses des 13 et 14 septembre dans les Côtes-du-
Nord. 

M. B a r r o i s remercie d'abord M. Bigot d'avoir montré sur le 
terrain tant de faits intéressants, mis en valeur par ses recherches 
sur le Cambrien. Il expose ensuite ses idées sur les formations 
des falaises de Granville, et sur le faciès basique du Briové
rien développé dans la région d'Erquy. 

Il serait heureux de voir M. de Lapparent résumer pour la 
Société géologique les résultats de son étude sur les roches cris
tallines de Saint-Quay, résultats qui sont intéressants à compa
rer à ceux de l'étude de M" , e Jérémine pour la région dioritique 
de Coutances. 

La séance est levée à 22 heures. 



S é a n c e du 19 s e p t e m b r e 

La séance s'est ouverte à 21 heures dans la Salle des séances 
de l'hôtel de la Chambre de Commerce de Cherbourg-, en pré
sence de M. Ch. Quoniam, président, entouré des membres de 
la Chambre, du Président et des membres de la Société des 
Sciences naturelles de Cherbourg et de plusieurs notabilités cher-
bourgeoises. 

M. Quoniam souhaite la bienvenue aux membres de la Société 
au nom delà Chambre de Commerce. 

M. B i g o t fait le compte rendu des journées précédentes. 

Journées des 16 et 17 septembre. 

L'après-midi du 16 et une partie de la journée du 17 ont per
mis d'étudier le Cambrien de la région de Carteret, anticlinal silu
rien dont les assises les plus anciennes qui affleurent sont les 
schistes et les dalles bilobées exploitées dans la carrière de Den-
nemont. On a visité, dans les roches littorales sous Saint-Georges-
des-Rivières, l 'important développement des bancs calcaires, en 
partie oolithiques, en partie construits, intercalés dans cette 
série ; on a observé une ligne de récifs en coupole, formés par 
des organismes, que renferment ces calcaires, et on a recueilli 
des débris de Ptychoparia dans un petit lit de lumachelle à 
fragments de Trilobites, surmontant les bancs avec récifs. 

Malgré le mauvais état des affleurements, on a constaté, sur 
le chemin du Bosquet des Moitiers d'Allonne à la Lande du Bos
quet, que les schistes cambriens sont surmontés par une assise 
peu épaisse de grès grossiers et que ces grès sont séparés du Grès 
armoricain par une alternance de grès et de schistes rouges. 

A la fin de la journée du 17 on a abordé l'étude du flanc sud-
est du Synclinal de Siouville. 

A Saiht-Germain-le-Gaillard, sur la route de Grosville, on a 
examiné, dans une petite carrière, des brèches pétrosiliceuses. 

M. B i g o t expose que cette roche forme unelarge bande venant 
de Bricquebosq au Nord-Est; sous son faciès cristallin, massif, 
elle renferme de petits fragments anguleux, qui sont de petites 
bombes ; elle est accompagnée de brèches schisteuses et même 
de véritables schistes sédimentaires, alternantavec des grès. Cette 
roche est un produit de coulée, sans doute d'âge briovérien, anté
rieure aux conglomérats de Saint-Germain-le-Gaillard, Bricque-



bosqet Gouville, qui forment la base du Cambrien et qui limitent 
du côté du Nord la bande des brèches. 

M l u e J é r é m i n e exprime l'opinion que la brèche de Saint-Ger-
main-le-Gaillard est une rhyolite accompagnée de son tuf. 

La Société retrouve dans le talus d'un chemin, près de la Fosse, 
l'extrémité de cette bande de brèches, qui ont été exploitées un 
peu plus loin dans la Lande de Caudart. 

Dans le voisinage immédiat de l'affleurement des brèches, 
mais sans que l'on puisse voir le contact, le talus du chemin 
montre un conglomérat à nombreux galets de roches très variées 
parmi lesquelles dominent les roches cristallines, granités, gra-
nulites, 'porphyres pétrosiliceux, microgranulites. Ce faciès à 
galets de roches variées est caractéristique des couches de la 
base du Cambrien dans la Hague et de son prolongement vers 
Aurigny et les Casquets. 

A Saint-Germain-le-Gaillard, il forme la base de grès gros
siers feldspathiques, observés dans la Lande de Fritot. On a vu 
ces grès surmontés au Hameau au Roy par des schistes verts, 
base de l'assise des schistes du Rosel. Ces schistes, qui sont du 
même âge que ceux de Carteret, sont recouverts directement par 
le grès armoricain. 

L'étude des régions de Carteret, Saint-Germain-le-Gaillard, le 
Rosel, a fait constater le développement pris' par les schistes ; 
ce développement, amorcé dans la zonebocaine et dans la région 
de Lessay, aboutit à la disparition des grès grossiers au sommet 
du Cambrien. 

Journée du 18 septembre. 

La Société s'arrête, sur la route de Cherbourg à Beaumont, 
aux carrières du Moulin de la Roque. Ces carrières exploitent des 
roches gneissiques, avec bandes de chloritoschistes, en strates et 
feuillets plongeant vers le Nord. Ces roches sont traversées par 
des filons et filonnets d'aplite et de pegmatite. 

M. B i g o t expose la situation de la bande dont ces roches font 
partie et qui limite le flanc nord du synclinal de Siouville. Il sou
ligne la difficulté de séparer dans cette bande la part qui revient 
au granité, au Briovérien métamorphique et à l'écrasement. 
Cette bande comprend certainement des roches sédimentaires 
briovériennes métamorphisées par un granité antécambrien ; ce 
métamorphisme ne s'est pas étendu aux schistes, parfois calca-



reux, avec lits de phtanites, qu'on examinera à la fin de la jour
née à Landemer et qui se lient aux roches gneissiques. A la 
structure gneissique, due au métamorphisme, s'est superposée 
une structure cataclastique, due à l'écrasement, qui a pu t rans
former aussi les granités en roches feuilletées, qu'il est difficile 
de séparer des roches gneissiques dues au métamorphisme et à 
l'écrasement. 

M. de L a p p a r e n t présente les observations suivantes : Il 
me paraît difficile de donner aux roches des carrières du Moulin 
de la Roque le nom de granités écrasés. J'y vois des gneiss 
granitoïdes typiques, associés, comme il est fréquent, à des chlo-
ritoschistes et tout entrelardés de couches aplitiques. Les actions 
dynamiques dont on constate les elfets sur les feldspaths et les 
quartz de la roche né sont pas nécessairement le résultat des 
seuls phénomènes tectoniques qui ont plus ou moins violemment 
plissé les terrains de la région. Il ne paraît pas douteux qu'il 
s'agisse en grande partie du phénomène originel qui a donné 
naissance à certaines variétés de roches gneissiques. Nous con
naissons trop peu quel fut l'état physique des matériaux en cris
tallisation lors de la production de ces roches pour que nous 
puissions nous prononcer avec certitude sur les raisons de la 
genèse de leur structure ; mais nous ne devons pas nous étonner 
de voir une texture cataclastique dans de telles roches acides, 
étant donné ce que nous connaissons des rhyolites, souvent riches 
en phénocristaux brisés et qui n'ont pas subi d'actions résultant 
de phénomènes tectoniques, ce que les anciens pétrographes 
avaient fort bien remarqué. Le problème des gneiss, où le résul
tat d'actions dynamiques est observable, relève du problème 
général des roches hyperacides dont nous sommes obligés de 
constater qu'une phase d'extrême fluidité a souvent fait place à 
une phase d'extrême viscosité. D'ailleurs, il est bien évident que 
la tectonique a eu sa part dans l'élaboration de l'état actuel de 
ces roches qui durent, à son fait même, d'avoir été froissées. 

M. B a r r o i s présente des observations analogues. 

A 1S00 mètres à l'Est de Sainte-Croix-Hague, la Société a 
observé dans une carrière les grès grossiers, feldspathiques, qui, 
dans cette région du flanc nord du Synclinal de Siouville, se 
substituent aux schistes de Cherbourg et du Rosel. 

La Société a étudié longuement le contact du Cambrien avec 
les roches gneissiques près de la grande carrière d'Omonville-la-
Rogue sur la route de Beaumont. 



M. B i g o t expose pour quelles raisons il voit en ce point un 
contact mécanique. Il lui paraît impossible, soit dans la tranchée 
de la route, soit dans le petit chemin au-dessus de la carrière, de 
séparer le Cambrien, dont les couches sont verticales, des 
roches gneissiques, en strates verticales contre lesquelles il 
s'appuie au Nord. La base du Cambrien n'est pas métamor
phique ; les gros orthoses du banc de grès inférieur au poudingue 
à gros galets de l 'entrée de la carrière, sont en effet roulés. M. Bi
got pense qu'il y a eu, là comme ailleurs, des couches cambriennes 
reposantsur une surface de l'ancienne pénéplaine an técambrienne, 
formée ici par des roches gneissiques, mais que des déplacements 
ont produit, au contact des deux formations, un réarrangement 
qui ne permet pas de tracer une limite entre les strates cam
briennes et antécambriennes. 

M m e J é r é m i n e en présence du contact que montre la carrière à 
un kilomètre d'Omonville sur la route de Beaumont, fait l'obser
vation suivante : 

L'examen que j 'ai pu faire entre le Cambrien et les roches 
sous-jacentes, m'a montré que souvent ce ne sont que des con
tacts par superposition normale. Le Précambrien est générale
ment écrasé et a été altéré ultérieurement à sa surface avant le 
dépôt du Cambrien. Dans le cas particulier, la zone altérée se 
traduit par une coloration en rouge ou en violet, sensible sur une 
trentaine de mètres comme on le voit sur un petit sentier au-
dessus de la carrière et également sur la route. Elle est due à la 
pénétration des sels de fer dans les fissures de la vieille surface 
pénéplainée du Précambrien. A l'entrée gauche de la carrière, 
immédiatement près de la route, le conglomérat de base du Cam
brien à gros éléments est localement enrichi par des bandes d'ar-
kose à beaux feldspaths roses que l'on pourrait confondre avec 
le granité. L'examen en plaques minces de cette roche à gros 
cristaux de microcline - montre qu'il s'agit bien d'un grès à 
ciment phylliteux. La sédimentation du Cambrien de base a été 
très tourmentée, amenant des mélanges de gros éléments d'ori
gine plus ou moins lointaine avec des matériaux arrachés au voi
sinage immédiat. Il n'y a évidemment aucun phénomène de con
tact. 

M. L u g e o n donne sur les caractères de ce contact de la car
rière d'Omonville, des explications qu'il a réunies à celles aux
quelles ont donné lieu les contacts analogues observés au cours 
de la Réunion et qui sont relatées à la suite de l 'étude du contact 
de Diotret. 



Une pointe du littoral, au Sud de l'ancien fort d'Omonville, 
montre un contact moins singulier entre les grès cambriens et 
les couches gneissiques, sur lesquelles elles reposent en concor
dance apparente. 

M. B i g o t appelle l'attention sur les caractères des grès cam
briens et la disposition et la nature des galets, parfois volumi
neux, de roches variées qu'ils contiennent. Ces observations per
mettront la comparaison avec les couches du même niveau, mais 
de faciès très dilférent, qui seront étudiées à Hainneville à la fin 
de la journée. 

M m o J é r é m i n e insiste de nouveau sur ce que l'on peut déduire 
du contact visible. La roche précambrienne sous le contact a 
de nouveau cet aspect particulier avec des colorations verdâtres, 
dû à sa décomposition antérieure. M f t l e Jérémine prie la Société 
de se transporter à une centaine de mètres du contact, dans la 
terrasse littorale^ pour examiner les enrichissements locaux en 
cristaux brisés de microcline rose, y formant des nids, pouvant 
avoir plus d'un mètre de diamètre. Aucun doute ne pourrait sub
sister qu'on se trouve en présence d'une roche sédimentaire ana
logue à celle vue à la carrière près d'Omonville. Il est à noter 
qu'ici également dans le voisinage de ces amas de feldspaths sont 
des galets de grosse dimension. 

M. de L a p p a r e n t présente les observations suivantes : J'ai 
été particulièrement intéressé par les affleurements qui montrent 
le développement très important des arènes granitiques cam-
briennes à Omonville-la-Rogue. Si j 'a i pu m'étonner devant un 
affleurement réduit de l'association d'une arène à des galets de 
fort volume, de roches non granitiques, je me déclare convaincu, 
après l'observation des affleurements en falaise, de l'origine 
sédimentaire de la formation. 

Le passage du granité ou du gneiss granitoïde de base à son 
arène et le mélange des éléments de celle-ci à de gros galets 
bien roulés ou tout au moins très usés me semble nettement 
témoigner d'un phénomène géologique assez complexe, qui a 
permis que fussent épandus, sur une arène en remaniement, des 
matériaux entraînés par un flux violent. Ces arkoses à galets 
sont une entité lithologique dont la définition ne nous avait pas 
encore été donnée. 

Le début de l'après-midi a été consacré à l'étude du Briové
rien dans la région de Landemer-Nacqueville. 

A Landemer on a vu se succéder, en strates et lits plongeant 
vers le Nord, et généralement avec une faible inclinaison : 



i° Sur la route; des roches gneissiques du même type que 
celles étudiées le matin dans les carrières du Moulin de la Roque ; 

2° Dans la falaise, et dans les' rochers du littoral à son pied, 
des roches feuilletées, mais sans grands cristaux d'orthose ; 

3° Dans les roches littorales, des chloritoschisles, puis des 
lits charbonneux, avec lits de phtanites graphiteux. 

La série est continue ; la succession de ces zones doit s'inter
préter comme le résultat de l'action décroissante du métamor
phisme sur des couches briovériennes. 

Vers l'Est, aux schistes charbonneux succèdent'des schistes 
grisâtres ou bleuâtres, souvent très plissotés, avec veinules inter
stratifiées de quartz blanc et lits-calcareux. Ces schistes ontété 
touchés au Nord de la rivière de Nacqueville. 

Des lits calcareux sont connus aussi dans les schistes briové-
riens d'Eculleville. Leur métamorphisme a donné les bandes 
amphiboliques intercalées dans la série gneissique de la région 
de Jerd'heux. 

A la fin de la journée, la Société a retrouvé, dans la vallée de 
Hainneville, près de la ferme de Brécourt, la bande gneissique 
du littoral du Nord de la Hague. On a exploité, près de cette 
ferme, un quartz calcédonieux, inter-stratifié dans les roches 
gneissiques. et plongeant comme elles vers le Nord. Pour 
M. Bigot, ce quartz est un banc de phtanite, métamorphisé avec 
les autres sédiments briovériens. 

En remontant le ruisseau, on a atteint dans une paroi rocheuse 
d'un petit bois de beaux affleurements de grès laminés, à feuillets 
sériciteux et blaviériteux, avec galets étirés, quelques-uns de 
grande taille, formés par des roches cristallines variées. Ces 
grès laminés et leurs galets ont été étudiés aussi dans des terras
sements pour réservoirs près du Hameau Quoniam. 

Ces grès laminés, prolongement des grès avec galets qui ont 
été étudiés le matin à Omonville, plongent faiblement au Nord, 
sous le Briovérien métamorphique qui est renversé sur eux. En 
avançant vers le Sud, on a vu, sur le chemin de Nouainville, des 
schistes verts, avec lits violacés, de la base des schistes de Cher
bourg, plongeant également au Nord, et s'enfonçant sous les grès 
laminés de la base du Cambrien. 

M. B a r r o i s signale l'analogie des déformations présentées 
par les galets cambriens de ces poudingues avec celles qui ont 
été éprouvées dans divers gisements de galets bretons, qu'il a 
étudiés au moyen de coupes. Il expose ses vues sur le méca
nisme et les divers agents qui ont présidé à ces déformations. 



Journée du 19 septembre. 

La course de cette journée a débuté au Sémaphore de Jobourg. 

M m e J é r é m i n e donne les explications suivantes : la région 
entre le sémaphore et la baie d'Ecalgrain comprend à la base le 
granité écrasé précambrien, dans lequel sont intercalés en lits 
ou en petites bandes, des amphibolites, des quartzites, des épi-
dotites, et, dans la baie de Culrond un schiste à sillimanite. Cet 
ensemble est injecté par des divers granités qui, contrairement 
aux autres, ne sont pas écrasés et sont accompagnés de liions 
d'aplite et de microgranite. Les filons de dolérites et de lampro-
phyres d'âge plus récent que toutes ces roches précambriennes 
sont assez fréquents. La direction d'écrasement des granités et le 
feuilletage des amphibolites est NNE. 

Après avoir traversé la région ordovicienne dans laquelle s'est 
ouverte la baie d'Ecalgrain, la Société a retrouvé au Nord de cette 
baie les grès de la base du Cambrien, séparés de l'Ordovicien 
par une faille. 

M m 0 J é r é m i n e explique ce que l'on voit dans une petite car
rière derrière les premières maisons du village de Laye, en venant 
d'Auderville. 

On peut toucher le contact entre le grès cambrien et le gra
nité, lequel n'est écrasé qu'au contact seulement. C'est ici un 
contact nettement mécanique. La ligne suivant laquelle les deux 
roches se touchent est dirigée N 50° E, tandis que le grès a la 
direction de stratification N 63-70° E. 

M. B i g o t montre un contact analogue dans les coteaux litto
raux à l'Ouest du village de Laye. Il rappelle que, sur la Feuille 
Les Pieux, il a admis, d'après des déterminations de plaques 
minces faites par Auguste-Michel-Lévy, que les grès cambriens 
ont été métamorphisés par le granité d'Auderville, analogue à 
celui de Milières. Mais, par suite de la fréquence des contacts 
mécaniques, soit entre le granité et le Cambrien, soit dans la 
masse du granité ou dans celle des grès cambriens, il est actuel
lement impossible de montrer un contact dans lequel les grès et 
le granité aient conservé leurs relations originelles, et par suite, 
de donner une preuve de la postériorité du granité d'Auderville 
au Cambrien. 

On aborde ensuite, au point désigné Sud de Diotret, le contact 
des grès cambriens avec un granité à gros grain. 



M. B i g o t pense qu'il y a là une zone écrasée, avec réarrange
ment, comme dans le contact de la carrière d'Omonville, et qu'il 
est impossible de tracer une ligne de démarcation entre les grès 
et le granité. 

M m e J é r é m i n e prend la parole pour expliquer son point de 
vue. Le contact entre le grès cambrien et le granité précambrien 
à gros grains (à biotite chloritisée) au Sud de Diotret est un bel 
exemple de la superposition normale du grès. On y voit la 
décomposition en boules de la vieille surface granitique et la 
pénétration très profonde des produits d'altération et de désa
grégation des grès dans le granité. Le granité, très fissuré, est 
devenu sale, vert ou violacé, transformé en une roche à laquelle 
il est difficile de donner un nom. 

M. de L a p p a r e n t voit dans les roches qui furent observées à 
Auderville une formation du même type que celles qui ont été 
vues la veille à Omonville, à savoir une arène à galets sur des 
roches granitoïdes, mais qui pourrait bien avoir subi en de cer
taines places des actions métamorphiques de la part d'un gra
nité aplilique à grain fin plus récent que celui dont l'arène tirait 
ses matériaux, renouvelant en cette place le phénomène de la 
Feuillie. 

M. M a u r i c e L u g e o n fait l'observation suivante au sujet du 
contact de Diotret : 

Les observations que nous avons faites aux environs d'Omon-
ville-la-Rogue ont montré clairement que l'on ne saurait voir, 
dans les masses accolées au Cambrien, ou sous ce Cambrien, 
autre chose qu'un vieux massif antécambrien avec tout son cor
tège de roches, en particulier du granité. M m e Jérémine, en nous 
montrant des nids de feldspaths rouges en plein grès, à une 
centaine de mètres du contact, à l'Est du fort d'Omonville, a pu 
rallier à elle toutes les opinions, en ce qui concernait le contact, 
si longuement discuté auparavant, sur place, dans la carrière au 
bord de la route, au sud d'Omonville. La coloration violacée du 
granité accolé au Cambrien ne saurait être autre chose qu'une 
rubéfaction due aux sels de fer résiduaires d'une vieille surface 
pénéplainée. 

Ces observations ne sauraient être oubliées devant ce que nous 
montre le contact sud de Diotret. 

Ici, nous voyons clairement le repos normal, mais redressé, 
du grès cambrien sur une vieille surface auparavant nivelée, 



pénéplainée et restée longtemps à l'air. A la partie supérieure du 
granité existe donc une zone de 3 à 4 m. d'épaisseur où la roche 
montre la décomposition en boules des plus caractéristiques. Nous 
voyons entre les boules des parties plus décomposées du granité, 
sorte d'arène incomplète; silicifiée après coup. Au-dessous, sur 
une trentaine de mètres, le granité est sali, localement rubéfié 
ou zébré par des multiples filonnets de sel de fer résiduaire, 
jusqu'à donner de petits filons d'hématite. 

Rien à mes yeux ne peut être plus caractérisque d'un contact 
stratigraphique par transgression sur une antique surface. 

Sur cette vieille surface ont pu rester localement, dans des 
concavités, des masses décomposées, non entièrement lavées par 
la transgression cambrienne. Plus tard, ces vieux débris, sous le 
poids des masses recouvrantes, sous l'effet du métamorphisme 
régional, sous les effets du temps, se sont lapidifîés, se transfor
mant en des roches sans nom 1 , des roches « sales » dont la 
composition sera dépendante de celle du substratum resté sain. 
Ainsi s'expliquerait cette roche verdâtre sous le contact du fort 
d'Omonville et qui nous a été montrée par M. Bigot. 

Qu'après coup, puisque le pays a été tectoniquement remanié, 
des déplacements se soient produits entre les deux masses en 
présence, il n'y a là rien de bien exceptionnel, mais on ne sau
rait voir dans des contacts anormaux que les résultats de mou
vements de faible amplitude, des glissements, tels qu'on le voit 
si souvent entre des masses d'élasticité différente. Tel serait le 
contact du fort d'Omonville. La découverte d'un massif granitique 
très ancien dans l'Armorique est donc bien confirmée par ce que 
nous avons vu au cours de ces deux journées. 

Ces phénomènes de contact me sont très familiers. Il se répète 
ici ce que l'on voit sous la transgression du quartzite triasique 
dans le massif alpin des Aiguilles Rouges et en partie ce que l'on 
voit sous'la transgression nummulitique des Helvétides. 

J'ai montré anciennement que la rubéfaction sous-jacente des 
roches cristallines, sous le Trias, pouvait aller jusqu'à 40 m. de 
profondeur 2 . 

Il a été longuement discuté, en Suisse, sur la présence, en 
plein granité ou en plein gneiss, de lentilles de dolomie 3 . 

1. A ces produits de décompos i t ion sur place, lapidifîés après coup, un nom 
générique serait ut i le . Ne pourrait-on pas reprendre le v ieux nom d'anagénite ? 

2. Sur la coloration en rose des roches du massif des Aiguil les Rouges (CR. Ac. 
des Se, 20 mars 1916). 

3. Sur les inclus ions du substratum cristallin du Trias des massifs hercyniens 
alpins {Bull. Soc. Yaud. Se. nat., 1917, v o l . Ll ; P. V . , p . 198). 



J'ai montré qu'elles ne pouvaient provenir que des calcaires 
dolomitiques superposés aux quarlzites dolomitiques de base. 
L'exemple le plus étonnant que je connaisse, je l'ai observé lors 
de la perforation du tunnel du Lœtsehberg. Sous le quartzite, à 
la surface du granité rubéfié, existe une roche sale, rubéfiée, 
même violette, de quelques mètres d'épaisseur. C'est le granité 
arénifié, zébré de filonnets de gypse et contenant d'admirables 
lentilles de gypse rose coloré par de l'hématite. 

C'était là du gypse remanié, déposé dans la masse spongieuse 
de la surface granitique par les eaux séléniteuses ayant filtré à 
travers le quartzite, lui-même imprégné de gypse. 

Il se peut donc qu'à Diotret des zones schisteuses, que l'on voit 
dans le granité, à peu de distance du contact, ne soient autre 
chose que de fins limons cambriens, descendus dans des fissures 
du granité. 

M. B i g o t est très intéressé par l'interprétation que M . Lugeon, 
avec sa grande expérience,.a donnée du contact de Diotret et de 
ceux d'Omonville. 

Il rappelle que dans la course du 12, devant le contact de 
Rocreux, il a expliqué la coloration rouge de la gangue et des 
galets du poudingue cambrien et de la tranche des couches 
briovériennes au-dessous du conglomérat par la rubéfaction d'une 
ancienne pénéplaine antécambrienne. M. Lugeon nous montre 
que ces modifications de la surface de l'ancienne pénéplaine sont 
un phénomène général, qui s'étend aux régions où cette pénéplaine 
était formée par le granité, comme à Diotret, ou par le Briovérien 
granitisé, comme à Omonville. L'accord est donc complet sur 
l'état de la pénéplaine antécambrienne au moment où elle a été 
atteinte par la transgression cambrienne et sur les relations origi
nelles des premiers dépôts du Cambrien avec leur substratum. 

Il subsiste toutefois qu'à Diotret, comme dans la carrière 
d'Omonville, il est impossible de tracer une démarcation dans 
la zone écrasée, à structure schistoïde, située entre les grès cam
briens et le granité. 

M. B i g o t rappelle que dès 1890 et à plusieurs reprises depuis, 
il a signalé l'existence d'un granité antécambrien dans le Nord 
du Cotentin et dans les Iles Anglo-Normandes. 

L'après-midi a été consacrée à l'étude des roches de l'anse 
Saint-Martin 

On a vu ainsi successivement le granité à grands cristaux de 

1. Ces roches ont fait l'objet d'une communicat ion de M m 0 Jérémine à !a séance 
du 19 septembre . 



microcline et avec nombreuses enclaves à l'Est de la Pointe de 
l'Aiguillon et devant Latzard, la granulite rouge du Nord du 
village de la Rivière, le lacis de filons, avec accidents de peg-
matite-et surtout d'aplite qu'elle envoie dans le granité et les 
roches gneissiques. 

A la pointe du Sémaphore de Jerd'heux, formée par un granité 
à amphibole, avec quelques enclaves, qui traverse les roches 
gneissiques, on a étudié les filons de diabase, de microgranulite, 
de porphyre pétrosiliceuxrubanés et à sphérolithes, qui traversent 
la granité et les roches gneissiques. 

L'étude des gros blocs à enclaves qui se trouvent dans le galet 
devant Latzard a donné lieu à des observations de MM. B a r r o i s 
et de L a p p a r e n t . 

Devant les enclaves verdâtres qui chargent le granité à grands 
cristaux, M. de L a p p a r e n t ne peut échapper à cette idée qu'il 
s'agit déroches anciennes « mal digérées », comme on dit parfois, 
par le granité,, et que nous sommes en présence d'un fait identique 
à ceux dont M. Ch. Barrois a montré l'existence dans la baie de 
Saint-Brieuc. Ce sont diabases ou roches apparentées à celles-
ci qui s'imprégnèrent des éléments du granité, et recristallisèrent. 

Des recristallisations et des transformations plus [intenses et 
le mélange plus intime avec les éléments d'une pegmatite ont pu 
donner, dans la baie même de Saint-Brieuc, le cortège de gabbros 
et de diorites que j 'ai eu l'occasion d'étudier à Saint-Quay-Por-
trieux. 

M. A. B i g o t est complètement d'accord avec MM. Ch. Barrois 
et de Lapparent sur le caractère des enclaves du granité à grands 
cristaux. Il a toujours été frappé par leur ressemblance avec les 
enclaves exogènes du granité de Vire et en particulier avec celles 
du granité de Sacé (Mayenne) qu'OEhlert a montrées à la Société 
lors de la Réunion extraordinaire de 1909. S'il n'a pas exprimé 
jusqu'ici d'opinion nette sur ces enclaves, c'est qu'il ne lui était 
pas possible de justifier leur caractère exogène par leur provenance. 
Grâce à la course dans la région d'Erquy et aux explications de 
M. Ch. Barrois, il n'est pas douteux qu'il s'agisse d'enclaves 
arrachées à des roches basiques. 

M"'0 J é r é m i n e fait une communication sur les Résultats de 
son étude dans la région entre l'Anse Saint-Martin et le Sémaphore 
de Jerd'heux. 

Le soubassement entre la baie de Saint-Martin et le Sémaphore 



de Jerd'heux est composé par des granités écrasés. L'écrasement 
est encore peu avancé : les bandes et les lentilles d'amphibolite 
qui s'y trouvent intercalées, ont très souvent conservé la structure 
des gabbros et des diorites dont elles dérivent. Ce soubassement 
est coupé par un granité précambrien porphyroïde à enclaves et 
à grands cristaux de microcline qui s'étend entre l'anse Saint-
Martin et Gréville. Il est monzonitique, à amphibole et à biotite. 
Les enclaves qu'il contient sont également à amphibole et à 
biotite, tantôt à plagioclase ou à orthose seul, tantôt à ces deux 
feldspaths ensemble. Ce sont des ségrégations basiques provenant 
de la ségrégation du même magna que le granité qui les englobe. 
En effet leur composition minéralogique est la même que celle 
du granité; la différence n'est que dans la quantité relative des 
éléments constitutifs et dans la présence ou l'absence de l'orthose 
et du quartz. Les enclaves n'ont pas de contours nets, elles se 
fondent insensiblement avec la masse du granité. 

Les grands cristaux de microcline rose, vus la veille dans le 
Cambrien, proviennent d'après toute vraisemblance de ce même 
granité. D'autres granités intacts forment des massifs près du 
sémaphore de Jerdheux. L'un des plus grands se trouve à l'Ouest 
du sémaphore. Il est alcalin, leucocrate, de couleur roxige. Les 
baies à l'Est et à l'Ouest du sémaphore de Jerdeux sont traversées 
par de nombreux filons de microgranites, parmi lesquels les plus 
remarquables sont les microgranites à gros sphérolites visibles à 
l'œil nu. Leur structure microscopique est fort jolie. Ils sont 
palmés et micropegmatiques. Ces filons sont précambriens, parce 
qu'on trouve leurs galets dans le poudingue cambrien des environs 
d'Omonville. 

En dessous du sémaphore de Jerdeux, du côté ouest, se trouve 
un filon de microgranite très compact dont la structure finement 
rùbanée doit être attribuée, il me semble, à l'écrasement. 

M. B i g o t résume rapidement les résultats de l'étude du Cam
brien faite au cours de la Réunion extraordinaire. 

En particulier, on a constaté : 1° La variété des formations de 
la pénéplaine antécambrienne sur laquelle s'est étendue la trans
gression cambrienne. 

2° La persistance du faciès de transgression des premiers dépôts 
cambriens, formés de grès et de conglomérats avec galets dont la 
nature est en relation avec la composition du substratum qui les 
a fournis. 

3° Les variations de faciès dans la série cambrienne, en relation 
avec des conditions de sédimentation variables dans les diverses 



régions successivement atteintes par la mer cambrienne. Deux 
faciès, l'un schisteux, avec lits calcaires, l'autre arénacé, se 
remplacent à des moments différents dans les diverses régions. 

4° L'abondance des grès grossiers à stratification entrecroisée. 
La répétition du faciès arénacé à stratification entrecroisée 

rappelle ce qu'on observe pour les couches calcaires du Bathonien 
de Normandie. Ces caractères sont liés, dans l'un et l'autre cas, 
aux conditions d'une transgression qui ne s'avançait pas peu à 
peu et d'une manière continue, mais se faisait par saccades, avec 
ruptures d'équilibre des eaux marines et formation de courants 
rapides produisant une disposition entrecroisée des sédiments. 

M. Ch. Ba r ro i s , interprétant les sentiments des membres qui 
ont pris part à la Réunion, félicite M. Bigot pour l'intérêt qu'il 
a donné à cette Réunion extraordinaire et pour les résultats qu'il 
a obtenus dans l'étude des formations cambriennes et briové-
riennes de Normandie. Il le remercie aussi du soin avec lequel a 
été réalisée l'organisation matérielle de la Réunion, qui a été 
parfaite. 

Il remercie également les deux Secrétaires, MM. Dangeard et 
Milon, et tout particulièrement M. Jean Mercier qui a assuré, 
avec beaucoup de dévouement, les fonctions de trésorier. 

M. B i g o t est à la fois très touché et très fier de l'appréciation 
que M. Ch. Barrois a portée sur son œuvre géologique. Il fait 
remarquer cependant que ses travaux sur le Paléozoïque de 
Normandie ne sont que le prolongement de l'œuvre monumentale 
par laquelle M. Ch. Barrois a fait connaître la géologie de la 
Bretagne, avec une précision que les membres de la Réunion ont 
pu apprécier dans les courses de la région des Côtes-du-Nord. 

Le Président déclare close la Réunion extraordinaire de 1929. 
La séance est levée à 22 heures. 

MAÇON, r n o T A T FRÈHES, IMP. MCMXXIX. La gérante de la Soc. Gèolog. M™" L . MÉMIN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

D E S S É A N C E S D E LA S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 
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Séance du 4 novembre 1 9 2 9 . 

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE TERMIER, PRÉSIDENT. 

Le P r é s i d e n t p r o c l a m e m e m b r e s d e l a S o c i é t é : 

M M . Stefane GhikaBudesti, Licenc ié ès Sc iences , G é o l o g u e co l 

l a b o r a t e u r à l ' I n s t i t u t G é o l o g i q u e , Chaussée Kisselef à 
B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) , p r é s e n t é pa r M M . G u y Le Vil la in 
et J e a n Marça i s . 

Camille Mantelet, I n g é n i e u r au C o m p t o i r f rançais de l 'Azote, 
7, r u e G é r a r d  M i l l o t à Troyes (Aube ) , p r é s e n t é pa r 
M M . Cami l l e R o u y e r et G . C o r r o y . 

7 n o u v e l l e s p r é s e n t a t i o n s s o n t a n n o n c é e s . 

M . l e PRÉSIDENT a le p é n i b l e d e v o i r d ' a n n o n c e r à l a S o c i é t é 
l a m o r t d e c i n q d e s e s m e m b r e s : 

Le G é n é r a l de L a m o t h e , m e m b r e à p e r p é t u i t é , a d m i s p a r m i 
n o u s e n 1875, l ' u n d e n o s d o y e n s p a r c o n s é q u e n t ; A l e x i s P e t r o 

w i t c h P a v l o w , n o t r e c o n f r è r e d e p u i s 1884; A r t u r o Boffil y 
P o c h , e n t r é d a n s l a S o c i é t é e n 1896; A u g u s t e Robin , m e m b r e 
d e p u i s 1905; J u l e s "Welsch, m e m b r e d e p u i s 1881. 

Le généra l de L a m o t h e é ta i t bien c o n n u d e n o u s t o u s p a r ses t r a v a u x 
su r le Q u a t e r n a i r e . Sa c o m p é t e n c e en m a t i è r e de conchy l io log ie des 
espèces v i v a n t e s é ta i t fort a p p r é c i é e . Il ava i t r a s s e m b l é de r i ches col 

l ec t ions de ces espèces qu ' i l a, dès avan t sa m o r t , l i b é r a l e m e n t d o n 

n é e s à l ' U n i v e r s i t é de G r e n o b l e . 
Alexis P a v l o w , l o n g t e m p s pro fes seu r à l ' U n i v e r s i t é de Moscou , a 

été j u g é d igne de recevo i r , en 1926, n o t r e pr ix Albe r t G a u d r y . C'est 
d i r e l ' e s t ime où les géo logues français t i e n n e n t ses t r a v a u x . Sa f e m m e 
é ta i t sa d é v o u é e co l l abo ra t r i ce , et c 'est à tous d e u x q u e la méda i l l e 
G a u d r y a é té d é c e r n é e . 

Le professeur J u l e s W e l s c h , l o n g t e m p s pro fe s seu r d e M i n é r a l o g i e 
e t de Géolog ie à l 'Un ive r s i t é de Po i t i e r s , a v a i t g a r d é une g r a n d e act iv i té 
sc ien t i f ique . Il é ta i t à la r e t r a i t e d e p u i s env i ron u n e a n n é e . N o u s lui 
d e v o n s de bons t r a v a u x de s t r a t i g r a p h i e s u r l 'Oues t de la F r a n c e . II . 
a d o n n é au Serv ice de la C a r t e géo log ique , d o n t il éta i t c o l l a b o r a t e u r 
p r i n c i p a l , la Feui l l e La. Rochelle de la ca r t e à l ' échel le de 1 /320 .000 . 



SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE 

10° l is ie . 
Report 4 0 0 . 8 3 0 fr. 

M. Hans Schlesch 50 » 
M. 0' Gorman 5 0 0 » 
M. Pierre Pruvost 2 0 0 » 
M. Abendanon 1 0 0 » 
Comité des Forges de France 1 0 . 0 0 0 » 
Commission des Ardoisières d'Angers 5 0 0 » 
M. Bataller , 100 » 
M. Agustin Marin 100 « 
Instituto geológico y minero de España 5 0 0 » 
C i e Française des Pétroles . 3 . 0 0 0 >: 
M. Racovitza 100 » 
Société anonyme « Le Nickel » 1 0 0 » 
M. Van Baren 5 0 » 
R. P. Semanate 1 0 0 » 
M. Goblot 1 0 0 ' » 
M. de Lar minât 5 0 » 
M. le D r C. Burckhardt 3 0 0 » 
M. Zujovic. 1 0 0 » 
M. Peterhans 100 » 
M. Tobler 2 0 0 » 
M. Mermier 4 0 0 » 
Institut géol. de l'Université d'Agric. de Wageningen. . . . 100 » 
M. J. Babet •• 1 0 0 » 
M. Paul Corbin 2 . 0 0 0 » 
M. Régnard J 0 » 
M. Boizard de Guise 2 0 0 » 
Fédération des Ch. syndic, des fabricants de chaux et 

ciments de France «• 1 • 0 0 0 » 
M. Lebedeff 1 0 0 » 
M. Buisson / 3 " 
M. Lagotala 1 0 0 » 
M. G.-F. Dollfus '. .' 2 0 0 » 
M. E. Bruet 5 0 0 » 
M. R. Nassans 5 0 » 
M. San Miguel de la Camera 5 0 » 
M. G. Dubois 1 0 0 » 

Le Trésorier: A . M E R L E . Total . . . 4 2 2 , 1 0 5 » 

M l l e A u g u s t a H u r e offre à la Société les brochures suivantes : 
1° Notes sur la Géographie et sur les terrasses des vallées du 

Nord de l'Yonne. La faune et les industries préhistoriques propres 
à tout le département; Bull, de la Soc. des Sc. hist, et nalur. de 
rYonne, Auxerre, 1927, 33 p . 



La faible l a r g e u r de la vallée de l 'Yonne q u e l 'on o b s e r v e e n t r e J o i -
g n y e t Sens sera i t d u e à u n e su ré l éva t i on g r a d u e l l e du Sud du S é n o -
na i s . Que lques o b s e r v a t i o n s p e r m e t t e n t d ' é t ab l i r ce t t e ac t ion , n o t a m m e n t 
la p e n t e a c c e n t u é e de la va l lée , a l t i t ude p lu s p r o n o n c é e qu ' a i l l eu r s des 
col l ines enca i s san te s , absence de t e r rasses a l luv ia les s u p é r i e u r e s d a n s 
ce t ra je t . On t r o u v e r a dans ce t rava i l d e u x l is tes , d o n t l ' une est con 
sacrée aux ca r r i è r e s de g rav i e r et aux silex p r é h i s t o r i q u e s qu 'e l les on t 
d o n n é s , u n e a u t r e s ' app l ique a u x res tes de m a m m i f è r e s qu i furent , 
r e n c o n t r é s dans ces différents mi l i eux . 

2° Note géologique, préhistorique et protohistorique du terri
toire de Wimereux" (Pas-de-Calais). Extrait du Bull, de la Soc. 

préhist. française, 1929, n° de Juin, 8 pp. 
L'assise p o r l l a n d i e n n e des falaises de W i m e r e u x est r e c o u v e r t e iné

g a l e m e n t p a r u n l imon j a u n e q u a t e r n a i r e à la base d u q u e l , s o i t à 1 m . 20 
d u sol , M l l c H u r e a recue i l l i , s u r u n m ê m e po in t , 105 s i lex p a t i n e s e t 
l u s t r é s possédan t les c a r a c t è r e s de si lex d ' u u M o u s t é r i e n m o y e n . Ce l t e 
f o r m a t i o n , p lus d ' u n e l'ois r e m a n i é e , a d o n n é na i s sance à un a u t r e l imon 
sus - jacen t d e v e n a n t t e r r e u x à m e s u r e q u e l 'on se r a p p r o c h e d u sol.. 
Celui -c i con t i en t , sans q u e l 'on puisse é t ab l i r de n i v e a u x , des i n d u s t r i e s 
t a r d e n o i s i e n n e et r o b e n h a u s i e n n e . Les d u n e s de W i m e r e u x s ' a p p u i e n t 
s u r ces dépô t s , et l eur fo rmat ion leur res te ainsi p o s t é r i e u r e . 

Le Secrétaire présente de la part de M. E . B r u e t un travail 
dont il est l'auteur, intitulé : Sur la géologie des plateaux situés 
auNE d'Arc-en-Barrois (Haute-Marne), extrait du Bull, de la Soc. 

d'Etude des Se. natur. de la Haute-Marne, tome 11, fasc. 2,1929. 

D a n s ce l t e é t u d e i l lus t rée pa r u n e c a r t e e t u n e figure, l ' a u t e u r d o n n e 
des conc lu s ions à ses r e c h e r c h e s d a n s le sud de la H a u t e - M a r n e . 

M. P. V i e n n o t offre à la Société des tirés à part de ses récentes 
publications : 

1° La recherche du pétrole dans la zone souspyrénéenne. 
Communication au 2 e

 Congrès international de Forage, Paris, 
16-23 septembre 1929 (22 p. , 9 fig.). 

C e t t e é t u d e est un r é s u m é des p r o s p e c t i o n s g é o l o g i q u e s ( auxque l l e s 
l ' a u t e u r a pa r t i c ipé à d iverses repr i ses ) e t des r é s u l t a t s des sondages 
effectués p o u r la r e c h e r c h e du p é t r o l e au b o r d de la cha îne p y r é 
n é e n n e , spéc i a l emen t au vo i s inage de l 'Océan d ' u n e p a r t , de la M é d i 
t e r r a n é e d ' a u t r e p a r t . 

a) D a n s le B é a r n e t la Cha losse , les p r i n c i p a u x acc iden t s a b e r r a n t s 
à n o y a u de T r i a s sal i fère (don t on c o m m e n c e à c o n n a î t r e le c o m p o r 
t e m e n t s t r u c t u r a l ) , a insi q u e les a n t i c l i n a u x les p lus i m p o r t a n t s o n t 
é t é exp lo r é s p a r sondages . L e s r é s u l t a t s u n i f o r m é m e n t néga t i f s 
r é d u i s e n t c o n s i d é r a b l e m e n t la p robab i l i t é de l ' ex i s tence , d a n s le S u d -
Oues t , d e g i s e m e n t s pé t ro l i fè res exp lo i t ab l e s . 



b) Dan s l ' H é r a u l t , le pe t i t g i s e m e n t pé t ro l i fè re d e G a b i a n , d é c o u 
v e r t en 1924, c o n t i n u e à ê t r e exp lo i t é et à faire l 'obje t d ' u n e é t u d e 
s y s t é m a t i q u e . Onze s o n d a g e s o n t fourn i j u s q u ' i c i de l 'hui le en q u a n 
t i té c o m m e r c i a l e . T o u s les sondages p r o d u c t i f s son t s i t ués d a n s la 
zone axiale d 'un ant ic l ina l s i m p l e , a c t u e l l e m e n t r e c o n n u s u r u n e lon 
g u e u r de 2 k m . e n v i r o n , e t q u i se p r o l o n g e pa r la v o û t e de la val lée 
de la T o n g u e , s igna lée dès le d é b u t des r e c h e r c h e s par L . B a r r a b é et 
pa r l ' a u t e u r . J u s q u ' à p r é s e n t , 1 8 . 0 0 0 m 3 d ' h u i l e on t é té ex t r a i t s d u 
g i s e m e n t . 

2° Révision des Feuilles de Saint-Gaudens, Bagnères-de-
Luchon, Luz et Bayonne au 1/80.000. Bull. Carte Géol. Fr., 
n° 170, t. XXXI, 1927-28, G.R. des Collaborateurs pour la Cam
pagne de 1927. 

On t r o u v e r a p a r t i c u l i è r e m e n t dans ce t t e b r o c h u r e l ' é tude de la t e r 
mina i son occ iden t a l e du Massif de la B a r o u s s e , avec u n e c o u p e de la 
val lée de la N e s t e et u n e ca r t e m o n t r a n t , en p a r t i c u l i e r , les modif ica
t i ons q u e l ' a u t e u r a dû a p p o r t e r a u x c o n t o u r s de la Feu i l l e de B a g n è r e s -
de-Luchon s u r la r i ve d r o i t e de la N e s t e , d a n s un s e c t e u r qu ' i l n ' a v a i t 
pas p a r c o u r u a u p a r a v a n t . 

S u r la Feu i l l e de B a y o n n e l ' a u t e u r d é c r i t l ' ex t rus ion d ' A r m e n d a r i t s -
H a s p a r r e n , e t l ' acc ident t rès a b e r r a n t de la col l ine S a i n t e - B a r b e d ' U s -
tar i tz , f iguré su r une c a r t e de dé ta i l . 

Le Secrétaire présente de la part de M. Ch. Thir ion un tiré à 
part d'une note parue dans le Bulletin de la Société géologique 

et minéralogique de Bretagne, t. VII, fasc. 3-4, 1926,-pp. 225-
235, intitulée : Sur un gisement métallifère de la concession de 
Trémuson (Côtes-du-Nord), région minéralisée des Boissières. 

Cet t e no t e — qui c o m p r e n d n o t a m m e n t u n e c a r t e g é o l o g i q u e e t un 
s c h é m a d u C h a m p de F r a c t u r e s — d o n n e une vue d ' e n s e m b l e s u r la 
géologie e t la mé ta l l ogén ie de c e t t e rég ion miné ra l i s ée vo i s ine d e 
S a i n t - B r i e u c . 

M. G. DOLLFUS présente à la Société de la part de D o m A u r é -
l i en V a l e t t e , notre apprécié collègue, un opuscule sur quelques 
Stellérides jurassiques qui figurent dans le laboratoire de géolo
gie de la Faculté des sciences de Lyon ou dans le Musée de Tour-
nus (S.-et-L.). 

En voici la liste : 

Ophiuricoma n . g . t ype O. Mazenoti A . VAL. n . s p . d u Bajoc ien 
d e la C h a p e l l e - s o u s - B r a n c i o n , figures exce l l en tes p a r p h o t o s e t p a r 
d e s s i n s . 



Ophiura linurtiensis A. VAL. n. sp . su r la m ê m e p laque q u e l ' e spèce 
p r é c é d e n t e . 

Noviastor n . g. t ype N. Lissajousi A. VAL. n. sp . B a t h o n i e n des 
e n v i r o n s de T o u r n o n . Un ar t i c le u n i q u e g l o b u l e u x bien d é v e l o p p é t e r 

m i n e c h a q u e bras . 
Penlasleria n. g', t ype P. Boisteli A. VAL. n. sp . J u r a s s i q u e s u p é 

r i e u r . G r a n d e espèce , for ts a r t i c l e s m a r g i n a u x . 
Tylas 1er priscum A. VAL. n. s p . Oxfo rd i en d ' E n d r i e u (Ain) , u n e 

sé r ie t r ès i m p o r t a n t e d 'a r t ic les isolés a p e r m i s u n e r e c o n s t i t u t i o n de 
ce t t e espèce . 

Stauraster Billadense n. g. n. s p . , m ê m e g i s e m e n t , m ê m e essai de 
r e c o n s t i t u t i o n , r e l a t ions c r é t a c i q u e s . 

Six espèces qui p e u v e n t p r e n d r e place m a i n t e n a n t d a n s les ca t a 

ogues de s te l lé r ides avec les bel les figures et d e s c r i p t i o n s q u e n o t r e 
s a v a n t conf rè re n o u s en a p p o r t e . 

M . Ch. JACOB offre à la Société Géologique de la part de 
M. B i g o t le LivretGuide des Excursions de la Réunion extraor

dinaire de la Société Géologique de France en 1929 (BasseNor

mandie et CôtesduNord), Caen, 1929. 

COMMUNICATIONS ORALES 

C.P. N i c o l e s c o . — Contribution à l'élude des brèches 

crayeuses. 

Les brèches crayeuses ont attiré depuis peu de temps l'at

tention des géologues. M. L. Cayeux, en sa Conférence sur la 
formation des silex de la cra ie 1 , a signalé leur présence sur 
les falaises de la Manche, au niveau à Micraster cor anguinum. 
Pendant la campagne d'été 1927, l'auteur a rencontré de telles 
roches sur les falaises de Grainval, dans la craie à Bryozoaires 
et silex zones 2 . M. Couvreur, dans une communication à l'Aca

démie des Sciences, note leur existence dans la Plaine de Plai

sir (S.etO.), au niveau à Belemnitella mucronata 3. 

Il y a plusieurs années déjà, M. Nicolesco avait reconnu des 
calcaires bréchiformes, en de nombreux endroits des falaises, 
depuis la valleuse Corps de garde à l'Ouest d'Étretat jusqu'à 

1. Formation des silex de la craie. CR. somm. Soc. Géol. Fr., № 17, Séance 
du 19 dcc. 1927, p . 210213. 

2. Révis ion de la Feuil le d'Yvetot au 80.000«. Bull. Carie Géol. Fr., № 170, 
t. X X X I , CR. des Collaborateurs pour la Campagne 1927, p. 6976, Paris, 1927

1928. 
3. Craie bréchoïde de Plaisir (S.etO.) . CR. Acad. des Se, t. 189, №5, p. 257

258, Séance du 29 jui l let 1929. 



Yport (S.-I.), à la base de la zone à Mïcr. decipiens et-au-des
sus de l'horizon à Micr. Normaniae des géologues normands, en 
bancs puissants dans l'ensemble de plusieurs mètres, jaunâtres, 
compacts, noduleux, caverneux, durs, rugueux, pétris d'orga
nismes (débris d'Ostréidés, d'Echinides (radióles et plaques), etc.) 
et chargés de fragments de silex blonds et gris usés. 

A la suite de ces découvertes, M. S. Sujkowski lui a signalé 
la présence de brèches crayeuses dans le Crétacé supérieur de la 
Pologne. 

Au mois d'août dernier, M. Nicolesco a pu voir sur la plage 
de Fécamp, du même niveau qu'à Grainval, et dans le Parc de 
l'Abbaye de Valmont (S.-I.), à un niveau plus inférieur, difficile 
à préciser pour le moment mais appartenant toujours au Séno-
nien, des brèches crayeuses, en masses lenticulaires plus ou 
moins volumineuses, en place ou éboulées, formées de nodules 
crayeux et débris de silex taillants et de toutes dimensions, 
cimentés par un calcaire plus ou moins pur. 

Ces roches semblent donc, du moins jusqu'à présent, être can
tonnées dans les couches sénoniennes seulement; malgré ses 
recherches, l'auteur n'a pu en trouver ni dans le Turonien ni 
dans le Cénomanien. 

En faisant abstraction des conditions dynamiques de glypto-
genèse et lithogenèse marines, c'est la dureté moins grande des 
silex sénoniens qui paraît être l'une des principales causes de la 
formation de ces roches. Or, en gisement, ces silex sont souvent 
éclatés, écrasés et émiettés, ceux turoniens se montrent au con
traire de règle entiers ; sur des plages à silex mixtes, les galets 
sénoniens sont arrondis tandis que ceux turoniens conservent 
souvent encore des faces concaves et angles émoussés ; enfin, 
pour l'empierrement des routes, les silex sénoniens moins durs 
sont très recherchés alors que ceux turoniens, bien plus durs, ne 
trouvent qu'exceptionnellement leur emploi. Au marteau, on peut 
se rendre facilement compte aussi combien ces derniers sont dif
ficiles à casser, contrairement aux premiers. 

Les calcaires bréchiformes du Sénonien inférieur, en bancs 
presque continus, prouvent d'une manière péremptoire l'existence 
des silex dans la craie et leur remaniement par la mer avant 
l'émersion ; les brèches du Sénonien moyen, en masses plus ou 
moins isolées, semblent se soustraire à cette action de la mer, 
comme on verra plus loin. Ce sont ces brèches qui forment le 
principal objet de cette communication. 

A l'examen macroscopique, elles se montrent constituées de 
fragments de silex gris, zones ou non, et de nodules crayeux 



assemblés par un ciment calcaire dur, plus ou moins pur, ne 
remplissant pas toujours les vides. D'une façon générale, le pas
sage du ciment au silex, même du côté patiné, est brutal: vers 
les nodules crayeux il se montre par contre graduel. Ceux-ci 
renferment parfois encore, en leur centre, des plages de craie tra
çante. 

L'éclatement des silex paraît être la cause principale de la 
formation de ces brèches. C'est un phénomène bien connu sur 
certaines plages crayeuses et plus fréquent qu'on suppose. Il 
peut être dû soit au poids des couches superposées, soit aux forces 
tectoniques. Dans certaines carrières, comme celle creusée à 
droite de la route allant à Pitié, au Sud de ce hameau et au 
NE de Saint-Pierre-le-Viger, il y a en place des rognons de 
silex très émiettés, certains même réduits presque en poussière, 
accompagnés <ï Echinocorys vulgaris déformés et écrasés du Séno-
nien inférieur. 

Les vides ainsi nés entre les fragments de silex et de craie ont 
dû être ensuite parcourus par des eaux d'origine superficielle 
devenues carbonatées qui, en vertu de phénomènes de capilla
rité connus, ont déposé le ciment calcaire. 

On est en droit de penser que celte transformation s'est faite 
de toute évidence après émersion et pour ainsi dire sur place. 

Si on se rapporte aux brèches travertineuses formées sur des 
éboulements de falaises et à la faveur de petites sources locales, 
rencontrées par l'auteur en divers endroits, sa durée doit être 
assez courte géologiquement parlant. 

Par leur mode de gisement et leur formation, ces roches sont 
à rapprocher des brèches siliceuses qu'il a vues dans les sables 
thanétiens comme dans certaines alluvions de pente de la région 
d'Yvetot. Les unes et les autres forment des masses et des blocs 
isolés dans la roche encaissante, craie ou sables, et sont nés sur 
place ou après transport peu appréciable. Par leur faciès, elles 
ne différeraient pas s'il n'y avait le ciment calcaire dans les unes, 
siliceux dans les autres. Les brèches siliceuses sont cependant 
plus compactes, à cause de la circulation plus facile des eaux 
dans la masse des sables. 

En résumé, dans la craie on connaît jusqu'à ce jour deux sortes 
de brèches : 

1° les brèches crayeuses marines ou diagénétiqucs, en grands 
bancs, formés sur les fonds marins par remaniement de la craie, 
à fragments dé silex usés et grossièrement triés ; type celles du 
Sénonien inférieur d'Etretat à Yport (S.-I .) ; 

2° les brèches crayeuses continentales ou métasomatiques, en 



blocs isolés, formées après émersion et presque sur place, à 
fragments de silex très coupants et de toute grandeur ; type 
celles du Sénonien moyen et supérieur de Grainval, Fécamp, 
Valmont(S.-L) et de Plaisir (S.-et-O.). 

Ch. F i n a t o n . — La Solfatare de Pouzzoles. 

A la suite d'une visite récente à la Solfatare de Pouzzoles, il a 
paru intéressant de noter l'état des lieux et de signaler quelques 
phénomènes particuliers apparus lors de la dernière éruption du 
Vésuve en mars 1929. 

P«rmi les cendres qui forment le sol de l'intérieur de l'ancien 
cratère, se sont formées diverses excavations d'où se dégagent 
des vapeurs sulfurées ammoniacales et parfois arsenicales ; elles 
sont, le plus souvent, à une température élevée (115°) et sous 
forte pression. Dans l'une d'elles, bouillonne une boue noirâtre 
dont la température atteindrait 450° en surface et 700° à 7 ou 8 
mètres seulement de profondeur; par les nuits très noires, on 
remarquerait des lueurs au-dessus de cette cavité. Ailleurs, d'autres 
excavations dégagent quelques faibles vapeurs et l'on constate le 
phénomène bizarre du dégagement beaucoup plus considérable 
qui se produit lorsque l'on approche une torche allumée ; il ne 
peut s'agir là d'un simple phénomène d'appel et l'explication 
plausible n'a pas encore été trouvée. 

Ch. F i n a t o n . — Les déviations des sondages et leurs consé

quences pour l'interprétation géologique. 

Cette communication fait suite à celle du 3 juin dernier sur 
les résultats des sondages, et aux observations présentées par 
M M . DE MARGEIUE, LEMOINE et JOLEAUD. Elle vient également 
comme complément à différentes idées, sur l'interprétation des 
sondages, exposées au I I E Congrès de Forage qui a eu lieu au 
mois de septembre. 

Il n'est pas inutile d'attirer l'attention des géologues qui s'in
téressent aux questions de géologie structurale, sur une étude 
parue dans un des derniers Bulletin of the American Associa

tion of Petroleum Geologists sous le titre Problem of crooked 

Holes par Fr. LAHEE (sept. 1929, vol. 13, n° 9). D'après ce que 
nous faisons en France (mesure de déviation des sondages de 
congélation ou cimentation de fonçage de puits) nous n'avons 
guère envisagé que des angles de 8 à 10° au maximum : or, 
d'après l'article cité, ce sont des angles bien supérieurs que l'on 
constaterait dans les forages profonds : 25 à 30° en moyenne et 
jusqu'à 50 et même 58°. Il est facile, d'après cela, d'imaginer 



les conclusions erronées que l'on peut tirer de pareils sondages ! 
En France, nous devons considérer deux points importants : 

1° Tous les anciens sondages ont été faits par la méthode à 
chute libre qui donne des trous pratiquement verticaux ; beau
coup de sondages sont d'ailleurs encore faits aujourd'hui par 
cette méthode qui est totalement ignorée en Amérique ; 2° Les 
sondages récents de quelque importance sont au contraire presque 
tous faits ou achevés par une méthode à rotation analogue aux 
méthodes employées de l'autre côté de l'Océan. La conclusion 
qui semble s'imposer serait donc celle-ci : chaque fois qu'un 
géologue est appelé à interpréter les résultats d'un sondage, il 
doit s'informer de la méthode qui a servi à son exécution. S'il 
s'agit d'une méthode à chute libre, les données stratigraphiques 
et tectoniques peuvent être acceptées comme valables. Au con
traire, s'il s'agit d'une méthode quelconque à rotation, il faut 
faire les plus grandes réserves et, si cela est possible, exiger 
qu'il soit procédé à des mesures de verticalité. 

M. C.-P. Nicolesco signale un cas très curieux survenu dans le 
champ pétrolifère de Séminole, des Etats-Unis de l'Amérique du 
Nord, où deux sondages placés à la surface du sol à la distance régle
mentaire se sont rencontrés vers 300 mètres de profondeur, l'appa
reil de forage de l'un frappait le tubage de l'autre. 

H. Douv i l l é et G. O'Gorman. — VEocène du Béarn K 

Après un court historique, les auteurs décrivent : les couches 
de passage du Crétacé à l'Eocène (Arros, Pont Labaud, Las-
seube) ; ils passent ensuite en revue les principaux gisements 
fossilifères : Bénéjac, Bos d'Arros, Gan, Jasses, Méritein, puis 
ceux de Biron et d'Orthez par lesquels se trouve établie la liai
son avec les gisements bien connus des Landes. 

Un appendice comprend la description de la faune de Biron 
par H. Douvillé (42 espèces dont 12 nouvelles). M. Dubalen, le 
fondateur du Musée de Mont-de-Marsan, a bien voulu nous com
muniquer ses récoltes, qui sont venues ainsi compléter celles 
que nous avions faites personnellement. M. Dollfus a décrit un 
polypier nouveau de Biron et dom Aurélien Valette un Antedon 

de Bénéjac. 

1. Cette note, avec 4 planches, est des t inée au Bulletin. 



COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Léon Moret . — Observations nouvelles sur la stratigraphie de 

la région du Haut-Atlas marocain située à VEst de la transver

sale de Télouet. 

Ayant eu l'occasion de parcourir cette région l'été dernier, 
j ' en ai rapporté quelques faits nouveaux touchant la stratigra
phie de la couverture post-hercynienne de la chaîne : 

Cette couverture, largement plissée en vastes synclinaux de 
style jurassien, n'est d'ailleurs pas toujours séparée des terrains 
anciens par une discordance très accusée ; en beaucoup de points 
elle paraît même être en concordance avec eux, mais ce n'est là 
qu'une apparence, due, le plus souvent, au décollement, puis au 
traînage de la base de la série, ici représentée par le Permo-
Trias, au moment des plissements pyrénéo-alpins. 

Ce Permo-Trias, toujours sous son faciès de conglomérats, 
grès et marnes rouges, peut atteindre parfois une grande puis
sance, notamment chez les Ait Megoun ; il est immanquable
ment limité vers le haut par une ou plusieurs coulées de 
basaltes doléritiques dont la constance et l'étendue sont vrai
ment remarquables. Au "NE de Tachaoukcht, j 'a i découvert 
quelques pitons d'une roche hypo-abyssique (dolérite probable
ment) qui présente des relations latérales nettes avec des basaltes 
et peut être interprétée comme une des cheminées (inconnues 
jusqu'ici) qui ont alimenté cette gigantesque coulée. 

On admet que le basalte souligne la fin de l'époque triasique, 
mais rien ne s'oppose à ce qu'il ait encore pu s'épancher au début 
du Jurassique. La preuve en est qu'à Tizimoult, à l 'W de Dar 
Caïd Chimbo, des sédiments liasiques, un peu cuits, mais très 
reconnaissables (calcaires à silex, schistes noirs charbonneux, 
lumachelles rappelant cellesde l'Infralias), viennent s'intercaler, 
sans doute possible, dans le sommet de, la coulée. 

Remarquons à ce propos que, dans les Alpes, les spilites, 
généralement considérés comme triasiques,- peuvent çà et là 
s'observer jusque dans la base du Lias. 

Le Jurassique qui repose partout sur ces basaltes est très 
épais ; il constitue, presque à lui seul, tout un groupe de magni
fiques montagnes d'allure tabulaire (Djebel Anremeur, Dj. Tis-
sili, Dj. Issernade, etc.), qui dépassent l'altitude de 3.000 m., 
et dont les eaux sont drainées par l'Oued Tessaout. 

C'est un complexe, difficile à déchiffrer, de calcaires, de micro
brèches, de schistes, très dolomitique à la base et au sommet, 
et dans lequel les Brachiopodes sont presque les seuls fossiles. 



J'ai déjà montré 1 que ce Jurassique, devenu entièrement lacu
naire, venait finir peu à peu vers l 'W en bord de lentille, entre 
le Crétacé et le Trias. 

Nous savions aussi qu'il existait du Lias dans ce complexe 
par la découverte de fossiles qu'y fit en 1925 M. l'Ingénieur en 
chef Despujols aux lacs de l'Anremeur ~. J'ai retrouvé ces gise
ments et constaté la grande extension de l'horizon fossilifère dans 
tout le groupe des montagnes jurassiques. Ce sont des calcaires 
en petites plaquettes et des calcaires noirs un peu marneux, 
riches en Brachiopodes et surtout en Spiriférines du Charmou-
thien (Spiriferina tumida type, dominante, avec ses variétés 
sicula et acuta ; rares Sp. alpina) 'i. 

Au-dessous de cet horizon à Spiriférines, et associée à des 
dolomies, se voit une épaisse suite de couches : calcaires à 
entroques, calcaires et schistes noirs sans fossiles déterminables, 
représentant peut-être le Lias inférieur. Ces couches sont assez 
semblables à celles qui sont intercalées dans les basaltes de 
Tizimoult. 

Au-dessus de l'horizon à Spiriférines, passent des schistes et 
calcaires à petites Pentacrines (P. hajocensis) et à gros Brachio
podes silicifiés (Rhynchonelles et Térébratules), des lumachelles 
à Oslrea subrug-ulosa, des calcaires jaunes en petites plaquettes 
à Térébratules, des calcaires dolomitiques à Polypiers, baguettes 
d'Oursins et Algues calcaires, représentant sans doute la partie 
supérieure du Lias, le Jurassique moyen, et peut-être une partie 
du Jurassique supérieur. 

Vers le NW, le Jurassique diminue d'épaisseur, le sommet 
de la formation est alors occupé par des marnes à gypse et car-
gneules, analogues à celles qui, dans l'Ounila, se trouvent dans 
la même situation ; ces marnes passent par le haut au com
plexe rouge, conglomératique et gréso-marneux, du Crétacé 
inférieur et, avec lui, garnissent tous les larges synclinaux 
jurassiques des environs de Tachaoukcht. 

Des calcaires à Huîtres et à débris d'Oursins, alternant avec 
des marnes vertes et rouges, forment la partie supérieure du 
Crétacé. En approchant de la bordure N de l'Atlas, au S de 
Tazert, ces calcaires deviennent rognonneux et marneux, peut-
être l'Eocène y est-il alors représenté? 

1. CR. Ac. Se, L. 187, p. 990. Séance du 2fi novembre 1928. 
2. Découver te inédite . 
3. Voir G. Connov. Les Spiriféridés du Lias européen et principalement du Lias 

d'Alsace et de Lorraine (Ann. de Paléontologie, t. XVI , 1927). Les g isements 
espagnols cités par l'auteur sont, au contraire, caractérisés par l'extrême abon
dance de Sp. alpina et de sa variété Falloti. 



Enfin, les petits synclinaux qui accidentent la zone subatla-
sique dans cette région sont garnis par les formations continen
tales caillouteuses, de la partie supérieure du Tertiaire (Oligo
cène-Miocène), qui reposent là indifféremment sur l'Éocène, le 
Crétacé, le Permo-Trias 

H . Ami . — Un siècle de Graptoliles. 

Ce fut en 1829 qu'Adolphe Brongniart décrivit les premiers 
Graptolites connus, deux espèces, les deux provenant des schistes 
noirs carbonacés des rochers de La Pointe Lévis, vis-à-vis la 
ville de Québec, Canada. Dans son « Prodrome » de 1829, Bron
gniart, botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle, les décrit 
comme des plantes fossiles. Ce sont des animaux marins qui 
caractérisaient les mers paléozoïques de notre globe, à peu près 
à cette époque où le Continent « Laurentia » sortit des eaux et que 
les premières formations sédimentaires éparchéennes s'instal
laient sur leurs assises épi-continentales, tandis que les forma
tions géologiques para-continentales, posées sur une base très 
instable, donnèrent lieu à des terrains paléozoïques bien compli
qués. 

C'est dans des terrains très bouleversés et assujettis à des 
plissements très complexes que les Graptolites heureusement se 
trouvent empâtés. Parmi les problèmes les plus discutés ceux 
qui se rattachent aux assises graptolitiques des terrains paléo
zoïques en Ecosse, au pa}rs de Galles, en Angleterre, en France, 
dans toute la vallée du Saint-Laurent au Canada, et dans Terre-
Neuve aussi bien que dans la vallée de l'Hudson aux États-
Unis, et dans une grande partie des États de la Nouvelle Angle
terre, les schistes graptolitiques abondent et ont fourni des don
nées permettant de préciser l'époque géologique en question 
dans ces régions complexes et de s'assurer des révélations inté
ressantes et précises que les Graptolites présentent. 

Les discussions les plus acharnées du siècle passé en matière 
de chronologie et de stratigraphie tournaient autour du fameux 
« Groupe de Québec » de Sir William Logan, de Thomas Sterry 
Hunt, de Elkanah Billings, de Sir William Dawson et d'autres 
au Canada. Autour du « Système Taconique » de Emmons, 
Vanuxem, Hall, Marcou, Walcott, Weller, Ruedemann et 
d'autres aux États-Unis — dans cette zone bouleversée du Nord-
Est de ce pays à base instable — formations para-continentales 
associées à une des plus fortes et puissantes dislocations de Pe
coree terrestre, la Faille Saint-Laurent Champlain. Mais c'est 



en Ecosse dans les « Highlands » qu'une des plus longues et 
acerbes discussions trouva son foyer. Les « Chevaliers du Mar
teau » (Knights of the hammer) comme on les appelait, lut
tèrent avec acharnement, et Sir Archibald Geikie, Peach, Horne, 
Lapworth, Marr, Watts , et d'autres entrèrent dans l'arène. 
« The Highland Controversy » fut décidée, réglée, et ce furent les 
Graptolites qui décidèrent. Le Canada est par excellence un pays 
où les Graptolites abondent, où ils sont conservés superbement, 
ne laissant presque rien à désirer. Aussi les Graptolites que 
Hall décrit de la province de Québec sont renommés par tout le 
monde. En Australie on reconnaît les espèces canadiennes, en 
Europe et dans les deux Amériques les terrains paléozoïques 
inférieurs renferment des Graptolites, et leurs contemporains 
les Rhabdophora, tout le long de ces grandes chaînes de mon
tagnes, les Andes et la grande chaîne des Cordillères renfer
mant les Montagnes Rocheuses, découvertes par de la Veran-
drye, où les Graptolites abondent de l'Argentine (Patagonie) au 
Yakon et à l'Alaska. 

De tous les paléontologistes qui ont contribué le plus à 
l'étude et à l'interprétation des Graptolites et des zones grapto-
litiques dans les terrains paléozoïques, ce fut Charles Lapworth, 
de Birmingham, qui révéla non seulement leur morphologie, 
mais fut celui qui établit une classification systématique des 
Graptolites du monde entier. Ses nombreux travaux, ses mo
nographies et les mss. (volumes qu'il a écrits et jusqu'à présent 
pas encore publiés), le signalent comme celui qui a le plus con
tribué à élucider de ce groupe si important, si humble, mais si 
utile pour distinguer les diverses phases, soit de leur évolution 
ou de l'ordre dans lequel les zones graptolitiques des terrains 
paléozoïques bouleversés se reconnaissent. 

Que de problèmes difficiles les graptolites ont soulevés. 
On ne décrit plus les Graptolites comme des plantes, non plus 

comme des céphalopodes, comme on a essayé de le faire. Ils ont 
joué leur rôle dans l'économie de la stratigraphie et de la chro
nologie géologique. 

« L'évolution des Graptolites » par Miss Gertrude Elles, que 
le professeur Lapworth avait dressée dans son Laboratoire du 
Mason Science Collège, à Birmingham, est l'ouvrage le plus 
complet et érudit, tout aussi bien que satisfaisant, qui fut publié 
par l'Association britannique pour l'Avancement des Sciences. 
C'est bien sur Miss Elles, que le manteau du regretté Lap
worth tomba ; et après cent années de Graptolites, il semble 
régner une sorte de douce paix parmi ces régions complexes des 



terrains paléozoïques inférieurs du Globe habitable, car dans les 
endroits les plus bouleversés de la terre où les Graptolites se 
rencontraient, ils ont servi de boussole pour indiquer avec 
grande précision la position, superposition dans laquelle ces 
assises furent déposées. Un siècle de Graptolites tire à sa fin. 
Un grand Français a posé la base, Brongniart, et le D r Charles 
Barrois a fait l'étude bien suivie de ce joli groupe de fossiles. 

L. e t J. More l l e t . — S u r l'âge du gisement bartonien lacustre 
d'Arcy - Sainte- Restitue (Aisne), récemment signalé par 
M. P. Jodot K 

Les fossiles d'Arcy-Sainte-Restitue, étudiés par notre Con
frère, ne doivent pas provenir du Calcaire de Saint-Ouen, forma
tion bien définie, comprise entre le niveau à Avicula Defrancci 
et les Sables de Monceau, mais d'une couche de même faciès, 
plus ancienne que ce calcaire. Cela ressort de la coupe donnée 
par M. P . .Jodot, coupe qui, bien que traversant la plus grande 
partie des Sables moyens, n'a rencontré ni le niveau à Avicula 
Defrancei, très constant cependant sur la rive droite de l'Ourcq, 
ni les couches lacustres sur lesquelles il repose dans toute la 
région. La présence, parmi ces fossiles, de Limnœa longiscala 
BRONGN. et d e L i m n œ a pyramidalis BRARD, ne s'oppose pas à notre 
manière de voir ; ces deux espèces en effet se rencontrent, asso
ciées, à Nanteuil-sur-Marne, dans.un calcaire lacustre antérieur 
au niveau à A. Defrancei et, par suite, antérieur au véritable 
calcaire de Saint-Ouen, avec lequel le confondait Deshayes. 

P. V i e n n o t et E . J. W h i t e . — Sur la présence du genre 
Dictyoconoides NOÏTALL en Irak, et sur les variations de forme 
de ce Foraminifère -. 

A. B e a u g é et P. R u s s o . —• Sur la continuité tectonique des 
Djebilett et du Moyen Atlas (Maroc méridional)3. 

1. P. JODOT. Particularités fauniques rencontrées dans le Bartonien lacustre du 
département de l 'Aisne. B.S.G.F., (4), XXVIII , 1928, pp. 281-2S7. 

2. Cette note , avec une planche hors texte , paraîtra au Bulletin. 
3. Cette note , avec une carte, paraîtra au Bulletin. 



A V I S 

Le Musée national géologique de l'Ukraine, fondé en 1927 à 
Kiev, qui possède de belles collections nainéralogiques et géolo
giques, désire entrer en relations d'échange d'échantillons avec 
les établissements français. Il s'adresse pour cela à la Société géo
logique de France, par l'intermédiaire de la Société des Relations 
culturelles de l'Ukraine avec l'Etranger dont le siège est à Khar-
kov, Ukraine. Le Musée de Kiev oifre des échantillons de roches 
éruptives et de beaux spécimens de la flore tertiaire d'Anvros-
sievka ; il demande des minéraux, des roches, des empreintes 
de la flore tertiaire, des ossements de vertébrés mésozoïques, 
tertiaires et quaternaires. 

COTISATIONS 

Afin d'éviter des frais de recouvrement le Trésorier prie ins
tamment ceux de nos confrères qui n'ont pas encore payé leurs 
cotisations de bien vouloir en adresser le montant à la Société 
le plus tôt possible (Chèques sur Banques, Chèques postaux, 
Paris n° 173.72, mandats, etc.). 

Ceux qui désirent recevoir leur reçu par la poste sont priés 
d'ajouter au montant de la cotisation (100 francs) la somme de 
75 centimes pour la France et 1 fr. 75 pour l'Étranger. 

Le service de la Bibliographie des Sciences Géolo
giques est fait aux Membres de la Société qui envoient une 
somme annuelle de 10 fr. 
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F a s c . 1. — F . G A N U et G . L E C O I N T R E . Les Bryozoaires Cheilostomes 
des Faluns de Touraine et d'Anjou (sui te) [sous p r e s s e ] . 

MAÇON, PHOTAT FRÈRES, i M P . MCMXXIX. La gérante de la Soc. géolog. : M™
0 L . MÉMIN. 
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Séance du 18 novembre 1929 . 

P R É S I D E N C E D E H . P I E R R E 'FERMIER, P R É S I D E N T . 

L e P r é s i d e n t p r o c l a m e m e m b r e s d e l a S o c i é t é : 

M M. M. Gortani, P r o f e s s e u r de Géologie à l 'Un ive r s i t é de Bologne 
( I ta l ie ) , p r é s e n t é p a r M M . Ch. J a c o b et P . Fal lo t . 

Georges Mazenot, P r o f e s s e u r agrégé de Sciences n a t u r e l l e s , 
à R o y e r par Ozenay (Saône e t Lo i r e ) , p r é s e n t é pa r 
M M . F . R o m a n et L. D o n c i e u x . 

Max Mitzopoulos, Chef de T r a v a u x d u L a b o r a t o i r e de 
Géolog ie de l ' U n i v e r s i t é , A t h è n e s (Grèce ) , p r é s e n t é pa r 
M l l e E. Basse et M. J . P i v e t e a u . 

Dubois, A v e n u e D a r  e l  M a g h z e n , I m m e u b l e Bal ima à R a b a t 
(Maroc ) , pré sen t é pa r la C o m p a g n i e Mokta el H a d i d et 
pa r M. J . P i v e t e a u . 

Le Prof. W. Berry, C o l o m b u s Univers i fy , Ohio (U. S. A.) , 
p r é s e n t é p a r M M . A. T o b l e r et W i l b e r t B e r r y . 

Le Consortium Minier CongoNiari, 103, rue S a i n t  L a z a r e , 
P a r i s , I X e , p r é s e n t é pa r M M . P i e r r e T e r m i e r et H . L a g o 

tala (membre à perpétuité). 
M . Boris Choubert, Licencié ès Sc iences , 14, rue L a m e n n a i s , 

à Chavi l l e , p r é s e n t é par M M . L. L u t a u d et J. G a n d i l l o l . 

2 n o u v e l l e s p r é s e n t a t i o n s s o n t a n n o n c é e s . 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE F R A N C E 

I I e l is te 
R e p o r t 4 2 2 . 1 0 5 fr . 

M. P. Butel 50 » 
M. Paul Combes 100 » 
M. Paul Jodot 100 » 
M. G. Lecointre 100 » 

Tota l 4 2 2 . 4 5 5 fr . 
Le Trésorier : A . M E R L E . 

M . E . L e r o u x offre à l a S o c i é t é u n e x e m p l a i r e d e l ' o u v r a g e 
s u i v a n t d o n t i l e s t l ' a u t e u r : « L e t u n n e l d e l ' A v e M a r i a . O b s e r 

v a t i o n s g é o l o g i q u e s e t h y d r o l o g i q u e s s u r le p l a t e a u e t la f a l a i s e 
a u S u d d e B o u l o g n e  s u r  M e r ». Mémoires de la Société géolo

gique du Nord, t o m e V I I I . 



Le tunnel de l'Ave Maria a été construit au cours des dernières 
années par la Compagnie des Chemins de fer du Nord, dans le but de 
créer une relation directe entre la ligne de Paris à Calais et les voies 
du port de Boulogne établies, au pied de la falaise, entre l'embouchure 
de la Liane et le bourg du Portel. Ce tunnel perce le plateau qui 
s'élève à une altitude moyenne de 50 mètres, au Sud de la ville, entre 
la vallée inférieure de la Liane et la côte. 

Les galeries ont traversé le sommet du Kimméridgien (argiles du 
moulin Wibert, grès d'Audresselles et argiles de Châtillon) et le Port-
landien inférieur (base des grès de la Crèche). Elles ont rencontré la 
faille du Mont de Couppes, dont le passage dans la falaise avait été 
étudié autrefois, notamment par Pellat, Rigaux et Blake, mais dont la 
direction n'avait jamais donné lieu qu'à des hypothèses, faute d'affleu
rements en surface. La présence tout à fait imprévue de celte faille 
dans les galeries a donné lieu localement à des venues d'eau d'une 
certaine importance qui ont gêné l'exécution. 

Le Mémoire est divisé en trois chapitres. Le premier est consacré 
à la stratigraphie du souterrain et du plateau de l'Ave Maria ; le 
deuxième est exclusivement réservé à l'étude détaillée de la faille 
du Mont de Couppes; le troisième donne un aperçu de l'hydrologie 
du plateau, laquelle est en relation très étroite avec la faille ci-dessus 
et avec celle du Portel, située légèrement au Sud. 

M. J . LAMBERT a l'honneur d'offrir à la Société géologique de 
la part de M. A. J e a n n e t , de Neuchâtel, une note sur : Les Echi-
nides originaux actuels et fossiles, conservés à VInstitut de Géo
logie de l'Université de Neuchâtel, accompagnée de deux 
planches. 

Il s'agit des types décrits ou cités jadis par Louis Agassiz. Les 
espèces les plus intéressantes, notamment Peronella stellata AG. 
(Laganum), ont été figurées. Les cloisons internes du Sismondia 
occilana DEFRANCE ne sont pas lisses comme je l'avais supposé mais 
hérissées de petites saillies transverses. 

M. H. D o u v i l l é offre à la Société un mémoire ayant pour titre 
« Les Ammonites de la craie supérieure en Egypte et au Sinaï » 
(Mém. Ac. des Se, t. 60, 1928, p. 1 à 44, pl. I à VII, 23 figures 
dans le texte). 

Principalement d'après les échantillons qui lui avaient été commu
niqués par le regretté Fourteau, il a pu y ajouter quelques spécimens 
provenant de l'ancienne collection Lefèvre, et quelques autres recueil
lis par M. Sadek. Les espèces décrites et figurées sont au nombre de 
26 dont 8 nouvelles appartenant aux étages suivants : 

Vraconnien (genre Knemiceras, 1 esp.); Cénomanien (g. Neolohiles, 
1 esp.); Turonien (g. Mammites, 1 esp., Vascoceras,3 esp., Thomasites, 



3 e s p . , Hemilissotia, 1 e sp . , Leoniceras, 5 e sp . , Hoplitoides, 2 esp . ) : 
Sénon ien (Tissotia, 2 esp . ) ; C a m p a n i e n , M a ë s t r i c h t i e n (G. ? Hoplites, '? 
Gaudryceras, Scaphiles, H ami tes, Ptychoceras, Baculites, Bostry-
choceras, Nuulilus). 

M. P. L a m a r e offre à la Société un exemplaire des deux notes 
suivantes : 

1° Feuille de Bayonne au 80.000 e (Région espagnole). Bull. 
Carte géol. de France, n° 170, T. XXXI, 1927-1928. C. R. des 
Collaborateurs pour la campagne de 1927). 

Le s e c t e u r e spagno l de la Feui l le de R a y o n n e c o m p r e n d la r ég ion 
cô l iè re s 'étendanL e n t r e la Bidassoa e t S a i n t - S é b a s t i e n , et u n e par t ie 
de son h i n t e r l a n d . O n y t rouve u n e g r a n d e va r i é t é de t e r r a i n s , d e p u i s 
le P r i m a i r e avec i n t r u s i o n s g r a n i t i q u e s qui c o n s t i t u e les m o n t a g n e s 
de l ' h in te r l and j u s q u ' à l ' Focène qu i forme un c h a î n o n cô t ie r : e n t r e 
les deux zones m o n t a g n e u s e s s 'é tend u n e dépress ion c o r r e s p o n d a n t à 
u n e bande de flysch c r é t acé . T o u t ce t ensemble est i n t e n s é m e n t pl issé 
e t affecté de n o m b r e u x acc iden t s t e c t o n i q u e s ; e n t r e la b o r d u r e t r ia-
s ique des va r i é t é s p r ima i r e s e t le flysch se d é v e l o p p e une vas te zone 
de b r o y a g e , d o n t l ' ana lyse dé ta i l l ée d e m e u r e fort dé l i ca t e . Toute fo i s 
ni l ' ex i s tence de ces b r o y a g e s , ni le g r a n d d é v e l o p p e m e n t des m y l o -
n i t es , ni la f réquence des c h e v a u c h e m e n t s de f a i b l e a m p l i t u d e n e p e u v e n t 
ê t re i n v o q u é s c o m m e démons t r a t i f s à l ' égard d ' un g r a n d c h a r r i a g e des 
massifs p r ima i r e s su r le flysch c r é t acé . Une telle h y p o t h è s e r e n c o n 
t r e r a i t u n a r g u m e n t s é r i eux en sens opposé : c 'es t le fait, obse rvé su r 
t ou t e la b o r d u r e , de la p r é s e n c e , e n t r e le flysch et les t e r r a ins plus 
anc i ens , de couches c o n s t i t u a n t la base s f raLigraphique de la série du 
flysch. 

2° Sur la morphologie et la structure géologique de la Sierra 
de Aralar (C. R. Congrès Soc. sav., 1927). 

M. R. SOVER présente de la part du Dr. L. P i c a r d , de Jérusa
lem, les notes suivantes : 

1° On Upper Gretaceous (chiefly Maestrichtian) Ammonoidea 
from Palestine — Aimais and Magazine of Natural Hislory. 
Ser. 10, vol. III, p.433, 2 pl., Mai 1929). 

La pos i t ion des g i s e m e n t s de p h o s p h a t e de Pa l e s t i ne s ignalés en 
1894 par B l a n c k e n h o r n a été d i scu tée e t a t t r i b u é e t a n t ô t au C a m p a 
n ien , t a n t ô t au D a n i e n . L ' a u t e u r a é tud ié r é c e m m e n t le C r é t a c é s u p é 
r i e u r ( couches à p h o s p h a t e s ) de la rég ion du J o u r d a i n compr i s e 
e n t r e le VVadi Kel t au N. et le W a d i N a r au S. Il y a r e n c o n t r é u n e 
faune d ' A m m o n o ï d é s ca r ac t é r i s t i ques du Maës t r i ch t i en , qu i c o m p r e n d 
14 espèces d o n t 6 son t nouve l l e s . L ' é t u d e de ce t te faune m o n t r e une 
g r a n d e affinité avec le Maës t r i ch t i en de l ' I nde et des re la t ions i n t é r e s 
s an t e s avec les d é p ô t s du Mex ique , de la Tun i s i e e t de l 'Egyp te ; elle 
v ien t r enforce r l ' op in ion de B l a n c k e n h o r n et de P e r v i n q u i è r e , qu i o n t 



i n d i q u é l ' ex is tence d ' u n b ras de m e r m a e s t r i c h t i e n r e c o u v r a n t une 
p a r t i e de l 'Arabie et de l 'Af r ique , fa i san t ainsi c o m m u n i q u e r les 
O c é a n s A t l a n t i q u e e t Indo -Pac i f ique . 

2° Zur Geologie der Besan-Ebene — Zeit, der Deutsclie 
Palastina-Vereins, Bd 52, 1929, p. 24 à 90, 1 carte, 4 pl. 

La pla ine de Besan forme le bass in d u D s c h a l u d , af l luent du J o u r 
d a i n . C e t t e r ég ion , v is i tée p a r L a r t e t , F r a a s et H u l l , n ' a é té b i en é t u 
diée q u e pa r B l a n c k e n h o r n , qu i mi t u n peu de c l a r t é d a n s cet e n 
s e m b l e . 

L i m i t é e au N . pa r le W a d i el Oschsche e t au S . p a r le v e r s a n t 
N du M o n t Gi lboa , elle a t t e in t sa p lus g r a n d e l a r g e u r (24 km. ) du vi l 
lage de D s é r i n , à l ' W , au J o u r d a i n , à l ' E . 

On y d i s t i n g u e q u a t r e r ég ions : la p la ine d u D s c h o l u p p r o p r e m e n t 
d i t e , la T e r r a s s e effondrée de Besan , les h a u t e s te r rasses d u J o u r d a i n , 
les basses te r rasses du J o u r d a i n . 

La s t r a t i g r a p h i e est s e n s i b l e m e n t la m ê m e q u e celle de la p la ine d u 
Kison , é t u d i é e r é c e m m e n t pa r l ' a u t e u r , sauf en ce qu i c o n c e r n e les 
d é p ô t s q u a t e r n a i r e s . L ' é t u d e t e c t o n i q u e est p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s 
s a n t e . 

A p r è s l ' a r r ê t de la s é d i m e n t a t i o n qu i se man i fes t e à la fin de l 'Eo-
cène , se p r o d u i t la s u r r e c t i o n de l ' en semble , qu i se c o n t i n u e r a j u s 
q u ' à la fin de l 'Ol igocène . Dé jà des m o u v e m e n t s N . - S . o n t i n d i v i d u a 
lisé le c o u r s a n c i e n d u J o u r d a i n . Au Miocène s 'ér ige le mass i f de Gi l 
boa , p e n d a n t q u e s ' ins ta l le d a n s la dép re s s ion de Çh i t t a u n g r a n d lac 
à s é d i m e n t s g y p s e u x . 

Au P l iocène in fé r i eur e t m o y e n , la p a r t i e c e n t r a l e de la r é g i o n , 
c o m p r i s e e n t r e le M ' Gi lboa e t le Neb i Dahi se t r a n s f o r m e p rogres s i 
v e m e n t e n u n fossé p ro fond , ne la i ssant q u ' u n e b u t t e t émoin à K u m i c h , 
et q u ' e n v a h i s s e n t les e a u x du K i son . Des é r u p t i o n s basa l t i ques se 
man i f e s t en t j u s q u ' a u P l i ocène s u p é r i e u r , a c c o m p a g n é e s de d é p ô t s de 
tu f s . 

P e n d a n t le Q u a t e r n a i r e a n c i e n , les poussées N . - S . a t t e i g n e n t u n e 
nouve l l e i n t e n s i t é ; el les son t en r e l a t i ons a v e c des é p a n c h e m e n t s basa l 
t i ques . Les e a u x d u Kison e t du D s c h a l u d son t à n o u v e a u s é p a r é e s . 

La basse t e r rasse de Besan se forme au Q u a t e r n a i r e r é c e n t . De nos 
j o u r s , les s o u r c e s et les r i v i è r e s lui e m p r u n t e n t e n c o r e les é l é m e n t s 
de leurs d é p ô t s ca l ca i r e s . 

Une é t u d e des r e s sou rce s m i n é r a l e s e t h y d r a u l i q u e s ainsi q u ' u n 
a p e r ç u s u r la P r é h i s t o i r e de la p la ine de Besan c o m p l è t e n t ce t r ava i l , 
auque l est a n n e x é e une c a r t e au 1 / 7 5 . 0 0 0 e . 

M. H .Schœl le r offre à la Société l'ouvrage suivant : 
La nappe de l'Embrunais au Nord de l'Isère, avec quelques 

observations sur les régions voisines : bord externe de la nappe 
du Briançonnais, zone dauphinoise, lambeaux de recouvrements 
de Sulens (Feuille de bourg Saint-Maurice au 50.000 e). Bull. 



Serv. Carie cjéol. de France, t . X X X I I I , n° 175, 1929. 1 v o l . , 
422 p . , 32 fig., 10 pl. d o n t 1 c a r t e e t 3 p l . d e c o u p e s . 

D a n s la p r e m i è r e pa r t i e de cet o u v r a g e , l ' a u t e u r d o n n e un a p e r ç u , 
avec q u e l q u e s obse rva t ions nouve l l e s s u r u n e par l ie de l ' avan t -pays de 
la n a p p e de l ' E m b r u n a i s au N o r d de l ' I sè re , c 'es t -à-di re su r la zone 
d a u p h i n o i s e , la cha îne des A r a v i s , les n a p p e s in fé r ieures des l a m b e a u x 
de r e c o u v r e m e n t de Su l ens . 

Il m o n t r e n o t a m m e n t que l 'o r ig ine de la n a p p e m o y e n n e des l a m 
beaux de r e c o u v r e m e n t de S u l e n s n ' e s t pas à r e c h e r c h e r d a n s la n a p p e 
de l ' E m b r u n a i s , mais en a v a n t de ce l le-c i , c ' es t -à -d i re dans la zone 
d a u p h i n o i s e . 

La s econde par t i e est e n t i è r e m e n t consac rée à l ' é t ude de la n a p p e de 
l ' E m b r u n a i s , e n t r e M o u t i e r s et le col du P e t i t S a i n t - B e r n a r d . Ce t t e 
po r t i on de la n a p p e de l ' E m b r u n a i s é t a i t à peu p rès i n c o n n u e t a n t au 
p o i n t de vue s t r a t i g r a p h i q u e q u ' a u po in t de v u e t e c t o n i q u e ma lg ré les 
n o m b r e u s e s r e c h e r c h e s d o n t el le ava i t é té l ' ob j e t . L ' a u t e u r a n o t a m 
m e n t pu m o n t r e r c o m m e n t la n a p p e de l ' E m b r u n a i s se p r o l o n g e j u s 
q u ' à la f ront ière f r anco- i t a l i enne et r é t a b l i r u n e success ion s t r a t i g r a 
p h i q u e des t e r r a in s dans ce t t e r ég ion où r é g n a i t la confusion la p lus 
g r a n d e . 

La t ro is ième par t i e d o n n e un a p e r ç u s u r le b o r d e x t e r n e de la n a p p e 
du B r i a n ç o n n a i s et e n ' p a r t i c u l i e r s u r la zone du P e t i t S a i n t - B e r n a r d 
mise en év idence p a r l ' a u t e u r . C e t t e d e r n i è r e u n i t é t e c t o n i q u e , ca rac 
térisée pa r ses roches v e r t e s , ava i t é té c o n f o n d u e avec la n a p p e de 
l ' E m b r u n a i s . L ' a u t e u r a m o n t r é qu ' e l l e deva i t en ê t re s épa rée et p r o 
b a b l e m e n t r a t t a c h é e à celle du B r i a n ç o n n a i s . 

La q u a t r i è m e p a r t i e t ra i t e du p r o l o n g e m e n t de la n a p p e de l ' E m 
b runa i s en I tal ie et en Suisse d ' u n e p a r t e t au Sud de Mou t i e r s d ' a u t r e 
par t : le F lysch de la N a p p e de l ' E m b r u n a i s se p ro lon g e ra i t en I ta l ie 
et en Suisse p a r les ca lcschis tes de la zone de Sion . L ' a u t e u r a émis 
l ' h y p o t h è s e q u e la nappe de l ' E m b r u n a i s passe ra i t e n t r e les plis s im-
p lon- tess ina i s e t la c o u v e r t u r e s é d i m e n t a i r e du Sa in t -Gofha rd en 
a r r i è r e d u q u e l elle pa ra î t ê t r e écrasée c o m m e d e r r i è r e le massif du 
P e l v o u x . Au Sud d e l ' I sè re , il faut c e r t a i n e m e n t r e t r a n c h e r de la 
n a p p e de l ' E m b r u n a i s la zone du Gal ib ie r de W . Ki l ian e t la r a t t a c h e r 
à la n a p p e du B r i a n ç o n n a i s . 

La c i n q u i è m e p a r t i e de l ' ouv rage est r e l a t ive à l ' aperçu généra l e t 
aux c o n c l u s i o n s de t o u t ce qu i p r é c è d e et la s ix ième t ra i te du Q u a t e r 
na i r e . 

Le tex te de cet o u v r a g e se r a p p o r t e e s sen t i e l l ement à la Feu i l l e de 
B o u r g - S a i n f - M a u r i c e a u 5 0 . 0 0 0 e qu i pa r a î t r a i n c e s s a m m e n t . 

M . CH. JACOO offre à l a S o c i é t é , d e l a p a r t d e M . V. Babet , 
u n o u v r a g e i n t i t u l é : É t u d e g é o l o g i q u e d e la z o n e d u C h e m i n d e 
fer C o n g o - O c é a n e t d e l a r é g i o n m i n i è r e d u N i a r i e t d u D j o u é 
176 p. , 17 pl., 1 c a r t e h o r s t e x t e . 



M. le PRÉSIDENT présente, de la part de M. Léopo ld Kober , 
professeur à l'Université de Vienne, un tiré à part d'une note 
récemment parue dans le Centralblatt f. Min., etc. de 1929 (Abt. 
B , n° 10, p . 425-437). Cette noie est intitulée Die Grossgliederung 
de?' Dinariden et forme la conclusion des Beitriige zur Géologie 
von Attika publiés par le même, auteur dans les Sitz.-Ber. der 
Akad., Wien, 138, 1929. 

Léopold Kobe r s o u t i e n t d e p u i s long-temps l ' idée que les D i n a r i d e s 
son t s y m é t r i q u e s des A lpes , de l ' au t r e cô té d 'un Orogène ou d 'un 
Zwischengebirge q u i , r é d u i t à une cicatrice e n t r e la Ligur ie e t la 
p la ine y o u g o - s l a v e , se r o u v r e e t s ' é la rg i t d a n s les m o n t s du B a n a t e t 
les B a l k a n s . La ligne du Vardar fo rme la s é p a r a t i o n e n t r e cet orogène 
et les D i n a r i d e s . Cel les-c i , poussées à l 'Oues t su r l ' A d r i a t i q u e , sont 
faites c o m m e les Alpes : u n e n a p p e i n t e r n e , avec Rad io l a r i t e s e t Oph io -
Ii tes, h o m o l o g u e de VUnleroslalpin de R . S t a u b ; u n e n a p p e m é d i a n e , 
faite s u r t o u t de t e r r a in s calcaires ; u n e n a p p e e x t e r n e , aff leurant 
su r le r ivage a d r i a t i q u e et clans les îles I o n i e n n e s . D a n s la n a p p e 
i n t e r n e s ' ouvre u n e longue f enê t r e , d é c o u v r a n t des t e r r a ins secon
da i re s m é t a m o r p h i q u e s : c 'es t la fenêtre de l'Allique, h o m o l o g u e 
de la fenê t re des T a u e r n e t m o n t r a n t m ê m e , d a n s l ' H y m e t t e , u n e 
sér ie de ca lcsch is tes micacés semblab les à nos Schis tes l u s t r é s . T o u t 
cela est p r o f o n d é m e n t or iginal e t p u i s s a m m e n t i n t é r e s s a n t ; c 'est peut -
ê t r e le c o m m e n c e m e n t d ' une ère nouve l l e p o u r la géologie de la G r è c e , 
de la M a c é d o i n e , de l 'Albanie , des B a l k a n s , vo i re des C a r p a t h e s m é r i 
d iona l e s . 

M. M. C h e v a l i e r offre à la Société un ouvrage intitulé : Les 
paysages catalans, 172 p . , 32 planches hors texte, 16 cartes et 
coupes hors texte. 

COMMUNICATIONS ORALES. 

Ch. F i n a t o n . — Un gisement de soufre dans l'Aude. 

Un sondage de recherche d'hydrocarbure exécuté à la ferme 
de Malvezi à 3 km. environ au NO de Narbonne, a recoupé, 
entre 40 et 250 mètres, de nombreuses couches riches en soufre. 

Au point de vue stratigraphique, il s'agit de nombreuses 
couches de gypse appartenant au Stampien et dans lesquelles 
sont intercalés des lits de schistes bitumineux. Ces couches 
forment un dôme très net dont les côtés plongent à 25° à peu 
près sous la molasse et les calcaires de l'Helvétien qui entourent 
et recouvrent le gisement de toutes parts avec un pendage faible 
de 2 à 5° vers le NNO. A proximité;, et de chaque côté, on ren-
coVre des pointements de Charmouthien qui est le terrain le 



plus ancien de la région ; c'est un calcaire plus ou moins mar
neux, disloqué et comprimé au point que les parties les plus argi
leuses ont pris souvent un aspect schisteux. 

L'existence du soufre est due nettement à une décomposition 
du gypse par les matières hydrocarburées ; à partir de 125 mètres 
de profondeur on rencontre de nombreuses et importantes couches 
de schistes bitumineux, et à 175 mètres le trépan a recoupé 
0 m. 75 environ d'une matière ressemblant à de l'ozokérite. Ce 
gisement est donc tout à fait comparable à certains dômes de 
soufre plus importants connus aux Etats-Unis et notamment en 
Louisiane. 

La teneur en soufre du minerai tout venant et facilement 
triable s'élève à 18 %. 

G. L e c o i n t r e . — Symbiose de Cellepores et de Gastropodes 
dans les Faluns de Touraine l . 

J. Cot treau . — Ëchinodermes du Bradfordien des environs 
d'Alençon (Orne) 2 . 

N o t r e con f rè re , M . P . L a m a r e , a recuei l l i et r e m i s aux col lect ions de 
Pa l éon to log i e du M u s é u m na t iona l d 'H i s to i r e N a t u r e l l e un S te l l é r ide , 
d e u x espèces d ' O p h i u r i d e s e t un b ras de Cr ino ïde qui font l 'obje t de 
ce t t e n o t e . 

Le S te l l é r ide p a r a î t devo i r c o n s t i t u e r dans la famille des Pentago-
naslerlnae un g e n r e n o u v e a u , Spenceraster. R a p p o r t s e t différences 
son t é tab l i s e n t r e Spenceraster nov. yen., Comptonia GKAY e t No-
viasler VALETTE. — Les d e u x espèces d ' O p h i u r i d e s son t déjà c o n n u e s 
et déc r i t e s du B a t h o n i e n s u p é r i e u r de R a n v i l l e (Calvados) ; Ophiopeza 
Portei GUILLAUME e t Orphiolepis Bigoti PORT'E, ce t t e d e r n i è r e n ie 
pa ra i s san t s y n o n y m e A'Ophioctenl^.) ferrugineum BOEHM. Le Cr ino ïde 
a p p a r t i e n t à l ' espèce Penlacrinus Nicoleti DES. é g a l e m e n t s igna lée 
dans le B a t h o n i e n en de n o m b r e u x g i s e m e n t s , n o t a m m e n t à R a n v i l l e . 

P i e r r e Termier . — Un erratum à la 2e édition de la Feuille 
Avignon de la Carte géologique, au sujet des mylonites de Saint-
Pierre-du-Terme et de la Vernède. 

La deuxième édition de la Feuille Avignon de la Carte géo
logique à l'échelle de 1/80 000 vient de paraître, sous la signature 
de nos confrères F. Roman et P . de Brun. C'est une très belle 
œuvre qui réalise sur la première édition un grand progrès et 
dont l'exécution matérielle fait honneur au Service de la Carie 

1. Cette note, avec une planche, paraîtra an Bulletin. 
2, Cette note , avec deux planches, paraîtra au Bulletin. 



géologique. Mais un malentendu entre les auteurs et moi a eu 
comme conséquence une erreur de symbole et de couleur que je 
m'accuse de n'avoir pas remarquée en temps utile et que je tiens 
à signaler sans retard en raison de sa gravité ; car cette erreur 
ne va à rien moins qu'à donner une idée tout à fait fausse d'un 
phénomène géologique extrêmement curieux et de haute impor
tance tectonique. 

Les brèches de Saint-Pierre-du-Terme et de la Vernède, au 
Nord d'Aramon, que j 'a i décrites en 1919 comme des mylonites 
de calcaire hauterivien et que j 'ai montrées à la Société géolo
gique lors de sa Réunion extraordinaire de 1923, ont reçu, sur 
la nouvelle feuille, le symbole A et la couleur brun clair des 
éboulis récents, alors que les brèches, très certainement iden
tiques, qui affleurent en un point de la Montagnette, sont mar
quées d'un symbole et d'une teinte indiquant une mylonite d'âge 
chattien, ce qui est à mes yeux l'indication correcte. 

Je rappelle que, sur la première édition de la feuille, les 
brèches en question étaient interprétées comme des poudingues 
sédimentaires d'âge éocène inférieur et, d'ailleurs, assez exacte
ment délimitées. 

Je n'ai jamais varié sur leur nature et leur origine. Ce ne sont 
point des poudingnes sédimentaires. Ce sont des mylonites, 
résultant de l'écrasement et de l'entraînement avec laminage des 
calcaires hauteriviens : phénomène tectonique antérieur au dépôt 
de la mollasse burdigalienne, car les conglomérats de base de 
cette mollasse reposent sur la mylonite ; et phénomène d'âge cer
tainement post-chattien, car on peut voir, près de la gare d'Ara
mon, des argiles roses à Hélix Ramondi mécaniquement mêlées 
à la mylonite calcaire (observation faite pour la première fois en 
1920 par mon confrère L. Joleaud et par moi). L'écrasement et 
le traînage, pêle-mêle, de l'Hauterivien et du Chattien de cette 
région comprise entre Avignon et Nîmes n'est qu'un épisode du 
paroxysme tectonique qui a donné les écailles de la région d'Alès 
et les Klippes de calcaire urgonien posées sur la plaine oligocène 
à l'Est et au Nord-Est de cette ville. 

C'est donc le symbole \i. m, et la teinte jaune pâle du Chattien 
qui auraient dû être appliqués aux importants affleurements de 
brèches de Saint-Pierre-du-Terme et de la Vernède. Il aurait 
fallu, en outre, ajouter la lettre |j, à la lettre m, pour désigner le 
petit affleurement à Hélix Ramondi situé près de la gare d'Ara
mon. Ce sont, heureusement, des erreurs faciles à corriger. Le 
dossi:» des contours est irréprochable. 



COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

C.-P. N i c o l e s c o . — Sui' la valeur stratigraphiquc de Spon-
dylus Spinosus SOWERBV. 

Au cours de travaux que je poursuis dans la région d'Yvetot 
(Seine-Inférieure), j 'a i rencontré de grosses difficultés pour 
reconnaître l'étage auquel appartient la craie de certaines car
rières, marnières ou autres affleurements minimes, quand cette 
craie ne présentait pas de caractères pétrographiques et surtout 
paléontologiques suffisamment nets. Il m'a été ainsi très difficile 
parfois de distinguer certains niveaux du Turonien et du Séno-
nien et je me suis vu très embarrassé de prendre parti, ayant 
a (faire à des Spondylus spinosus accompagnés ou non de fossiles 
à grande distribution verticale. 

Les principaux caractères de cette espèce sont : coquille iné-
quivalve, à valve gauche plus convexe, côtes rayonnantes sem
blables dont certaines subdivisées par un sillon, rares stries 
d'accroissement, crochets différents et écartés, petites oreillettes 
ornées de stries radiales, piquants soit présents et alors excep
tionnellement conservés en entier, soit absents, etc. 

On la rencontre accompagnée d'autres formes du genre, telles 
que Sp. Dulemplei, Sp. hystrix, Sp. latus, Sp. striatus, etc. 
C'est surtout de cette dernière espèce qu'elle est accompagnée 
dans le Pays de Caux, et c'est avec celle-ci qu'on peut au prime 
abord la confondre, notamment quand il s'agit de jeunes indivi
dus habituellement sans piquants ou d'une valve dépourvue de 
ces ornements ; alors que Spondylus spinosus ne possède que 
des côtes principales, semblables et s'étendant depuis le bord 
palléal jusqu'au crochet, Sp. striatus présente, en plus, des côtes 
secondaires intercalées entre les précédentes, moins fortes et 
allant depuis lé bord palléal jusqu'à une distance variable du 
crochet. 

Dans les Universités, on enseigne que Spondylus spinosus est 
caractéristique du Turonien ; les traités de Paléontologie le pré
sentent comme appartenant à cet étage. Aussi, la plupart des 
géologues attribuent tout naturellement à ses représentants l'âge 
turonien. 

Cependant, A. D'ORBIGNY 1 dit que cette espèce « caractérise 
l'étage sénonien ou la craie blanche » ; en examinant les nom
breux travaux sur le Crétacé, et en faisant foi aux détermina
tions des divers auteurs, on constate qu'elle monte le plus sou-

I. Paléontologie française. Terrains crétacés . Lamell ibranches, p. G7û et 077, 
Paris, 1S43. 



vent jusque dans le Santonien inférieur; pour H . WOODS 1 , elle 
a vécu depuis la zone à Terehr. gracilis (Turonien moyen) jusqu'à 
la zone à Belernn. mucronata (Sénonien supérieur) ; M. G.-J. PAIN-
VIN ~, dans son cours à l'Ecole des Mines, la considère comme 
cantonnée dans le Goniacien; et de l'avis d'E. HAUG h , on l'a bien 
rencontrée dans les couches dont l'ensemble est « incontesta
blement maestrichtien ». 

Dans les belles collections de M. Raoul FORTIN, notre confrère 
de Rouen, à qui je dois un certain nombre de déterminations des 
échantillons que je possède de cette espèce, Spondylus spinosus 
est abondamment représenté par des exemplaires qu'il a trouvés 
dans le Génomanien, Turonien et Sénonien du Pays de Caux. 

A la suite de nombreuses recherches faites sur le terrain, je 
puis affirmer que cette espèce existe, dans la région d'Yvetot du 
moins, depuis le Turonien inférieur jusqu'au Sénonien moyen ou 
plus exactement jusque dans la zone à Bryozoaires et silex gris 
zones. Elle semble néanmoins être plus fréquente à la limite de 
séparation de ces deux étages. Son absence dans le Sénonien 
supérieur pourrait bien n'être qu'apparente, car ce sous-étage 
n'est pas encore connu dans la région et doit d'après toute appa
rence avoir été enlevé par l'érosion postcrétacée. Sa présence 
dans le Cénomanien n'a pu être encore vérifiée par moi, d'après 
les échantillons que je possède ; j ' y ai bien recueilli des Sp. latus 
et striatus, des Neithea eequicostata et autres formes voisines 
auxquelles elle ressemble parfois à s'y méprendre, mais pas des 
représentants de cette espèce. 

Dans l'ensemble, je l'ai rencontrée accompagnée d'autres fos
siles, sur l'âge desquels il ne peut y avoir de doute, en de très 
nombreux endroits plus-ou moins éloignés les uns des autres. 

En résumé, Spondylus spinosus est un mauvais fossile strati-
graphique. Si, à l'exemple des fossiles caractéristiques, il a une 
grande distribution géographique, puisqu'on l'a trouvé, jusqu'à 
présent, depuis l'Irlande jusqu'en Allemagne et depuis l'Espagne 
jusqu'en Yougoslavie, en passant par le Bassin de Paris et par 
les Pyrénées, il montre, contrairement à eux, une longue durée 
et embrasse pour le moins deux étages. 

G. Dubo i s . — Foraminifères de VYprésien inférieur argileux 
à Watteu (Nord)'1. 

ï. Monograph of the Gretaceous Lamellibrauchiata of Ens land. Palœonlogr. 
S o c , vol. I, p. 132-134, London, 1899-1903. 

2. Cours de Paléontologie à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines, Lamel l i 
branches, Feuille n e 6, pl . II, Paris . 

3. Traité de Géologie, II, fasc. 2. Période crétacée, p. 1325, Paris, 1921. 
4. Cette note , avec une planche paraîtra au Bulletin. 



Ch. Thir ion . •—• Sur le gisement métallifère de La Touche 

(Ille-et-Vilaine). 

Le district filonien des environs de La Touche 1 se compose 
d'un réseau cpiartzeux encaissé dans un massif granitique par
couru par un faisceau de filons de granulite (massif de Fougères) 2 . 

Il est caractérisé par l'existence de dykes quartzeux anciens — 
parfois très puissants — de même direction générale que les 
filons granulitiques (en moyenne nord-sud), de pendage ouest 
et abritant çà et là une minéralisation récente de blende, galène, 
pyrite (B. G. P . ) 3 . 

Le gisement métallifère proprement dit résulte de la venue 
de la minéralisation récente dont la mise en place est étroite
ment liée — et consécutive — à des phénomènes de réouverture 
du réseau de dykes. 

Ces phénomènes de réouverture ont plus particulièrement 
aífecté un axe quartzeux ancien de direction sensiblement nord-
sud. 

La métallisation du gisement métallifère de La Touche repré
sente un type assez profond, dans lequel les trois éléments 
(B. G. P.) coexistent en proportion comparable. 

La blende est d'une nature spéciale, fibreuse, de teinte très 
foncée, et généralement très argentifère. 

La pyrite de fer —- également de texture fibreuse — présente 
rarement des cristallisations cubiques. 

La gangue est exclusivement quartzeuse. Le quartz métalli
fère, très caractéristique du gisement, est d'aspect « calcédo-
nieux », d'un noir bleuâtre, constitué par de très petits cristaux, 
discernables uniquement au microscope. 

Aux épontes de la fracture principale nord-sud, le granité 
est profondément altéré. C'est, vraisemblablement, à des phé
nomènes superficiels — circulation d'eaux dans les fissures de la 
masse granitique disloquée — qu'il convient d'attribuer cette 
« kaolinisation ». 

Les caractères que présente la métallisation de La Touche dif
férencient très nettement ce gisement de la plupart des gîtes 
minéralisés connus du massif armoricain. Par contre, ils se rap
prochent beaucoup de ceux qui définissent la puissante venue 
filonienne du gisement de Pontpéan 4 . 

Pour tout dire, le départ entre les métallisations de ces deux 
gisements semble, pour le moins, particulièrement délicat. 

1. Ce g isement est situé à une trentaine de km. au N N E de Rennes . 
2. Feui l l es de. Laval et d'Avranches . 
3. La st ibine a été signalée dans certaines parties du gisement . 
4. Ce gisement est situé à 12 k m . au Sud-Ouest de Rennes . 



Lorin . — Les gisements fossilifères de Levigncn et Haute-
manche. 

Les deux gisements peu connus et dont les auteurs ne parlent 
pas depuis Graves (Fritel seul les signale brièvement) méritent 
cependant une visite, comme représentant deux horizons du 
Bartonien « lato sensu ». 

Le gisement actuellement intéressant à Levignen, n'est plus 
celui dont parle Graves, enclavé aujourd'hui dans une vaste exploi
tation près de la gare ; il est constitué par une longue tranchée-
ballastière commençant au pont de la Sainte-Fontaine et se termi
nant 400 m. environ avant la station. Sa coupe peut se schéma
tiser ainsi. 

I o Sous l e s o l de la forêt : t e r re végé ta le 0 , 5 0 à 1 m . , sable m a r n e u x 
b lanc 0 , 3 0 à 0 , 7 5 , sab le à c é r i t b e s 0 , 2 0 à 0 , 3 0 , m a r n e s co lo rées , 
en o n d u l a t i o n s a l t e r n a n t e s , avec ca lca i r e s en p l aques ou r o g n o n s 0 , 5 0 
à 2 m . , sables va r i é s , avec blocs de g rès é p a r s 3 à 4 m . a r r i v a n t au 
n i v e a u d e la ba l l a s t i è r e où-: 2° sable b l a n c 0 ,20 , sable c h a m o i s t rès 
fossilifère 0, 30 à 0, 50, pu i s sable b l a n c p r o f o n d e u r x. 

J ' y ai recuei l l i 82 fossiles différents , p a r m i lesquels Solen plagiaulae 
Coss . , Corhulomya siibcomplanala D'ORB., Corhula Bouryi Goss . , 
Gariim rude LAM., Gobracus effusus LAM., Donax auversiensis DESII. 
( tous t ro is de g r a n d e ta i l le) , Cardila mullicostala LAM. ( v e n a n t d u 
T h a n é t i e n ) , Faunus Cuvieri DESII. ( S p a r n a c i e n et L u t é t i e n in f . ) , 
Faunus clavosus LAM. ( B a r t o n i e n et L u t é t i e n inf.), Cerithium auver-
siewse, Athlela scabricula, A. lahrella, A. Cithara, A. depaupérala, 
e t c . D a n s la c o u c h e à Ger i thes : Gerith. tiarella, Polarn. crislatus, 
P. anqulalus, Balellaria, Bouei. 

En somme, grande analogie avec la faune d'Auvers, de Cau-
mont ou du bois de la Geneoroye près de Bèzu le Guery. A 
noter les fossiles provenant du Thanétien et du Guisien. Donc, 
Levignen est deTAuversien ou pour d'autres, du Bartonien in
férieur en bas; B. moyen en hau t ; le B . supérieur se trouvant 
à Hautemanche avec: Corbula angulata LAM. , Meritrix sphena-
rium BAYAN, Avicula Defrance DESH., Potámides tricarinatus, 
P. Cordieri, Melogena subcarinata. 

C o m m e c o u p e : 
T e r r e végé ta l e et ca i l loux 0, 50 à 1 m . 
M a r n e b r u n e à L y m n é e s Ilydrohia 0, 30. 
Sab le g réseux e t m a r n e u x t r è s h u m i d e fossilifère 0 , 20 à 0, 30 . 
M a r n e j a u n e ou v e r d â t r e 0, 15 à 0, 30 . 
Sable b lanc de pu i s s ance X et bancs de g rè s . 

MAÇON, PROTAT FRÈRES, i M P . MOMXXIX. La gérante de la Soc. géolog. : M"" L . MÉMIN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

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

№ 16. — P U B L I C A T I O N 1 3 1  M E N S U E L L E . A B O N N . , U N A N : 30 F H . — P R I X D E CE N U M É R O : 2 l ï . 

Séance du 2 décembre 1929 . 

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE TERMIER, PRÉSIDENT. 

Le Président proclame membres de la Société : 

M M . J . D. H. Donnay, I n g é n i e u r civil des Mines de Liège , D o c 

teu r en Géologie de la Stan fo rd U n i v e r s i t y , 19, rue de 
N a p l e s , à R a b a t (Maroc) , p r é s e n t é p a r M M . P . L e m o i n e 
et J . Lacos t e . 

Vaslin, P h a r m a c i e n à S a i n t  J e a n  d e  L u z , p r é s e n t é p a r 
M M . C h . J a c o b et J . Lacos t e . 

4 nouvelles présentations sont annoncées. 

M. le PRÉSIDENT est heureux de faire connaître à la Société 
que le Général DE LAMOTHE, dont la mort — sur la foi des jour

naux — avait été annoncée dans la première séance de novembre, 
est en parfaite santé. L 'erreur est due à ce qu'il y avait deux 
généraux du même nom. Celui des deux qui est décédé n'était 
pas notre confrère. 

M. le PRÉSIDENT a, par contre, le regret de faire part à la 
Société de la mort de deux de ses membres : M. Auguste TOBLER, 
de Bâle, auteur de travaux importants sur la stratigraphie des 
Indes néerlandaises, notre confrère depuis 1926 ; M. Emmanuel 
FALLOT, doyen honoraire de la Faculté des Sciences de Bordeaux, 
admis parmi nous en 1880. 

M. le PRÉSIDENT annonce à la Société que par décision du 
Gouvernement du Protectorat français au Maroc, la nouvelle 
ville créée par l'Office chérifîen des Phosphates dans la région 
de Sali porte le nom de « LouisGentil ». 

M. C.P. N i c o l e s c o dépose sur le Bureau de la Société deux 
notes qu'il a publiées récemment : 

1° Réponse à M. Sidney POWERS, Oklahoma, U. S. A., au 
sujet de son article intitulé : Collines enterrées (Buried Hills) 
et champs pétrolifères du monde. Revue Pélrolifère, n° 344, 
p. 1SS61557, 2 novembre 1929. 

C e t ar t ic le d i scu te ce r t a ines exp re s s ions , te l les q u e : « col l ines 
cachées », « col l ines e n t e r r é e s », « col l ines e n t e r r é e s réfléchies », e t c . , 



créées par des géologues américains de pétrole pour désigner des 
formes structurales souterraines constituées de saillies, tabulaires ou 
plissées, érodées au préalable par les agents dynamiques externes, et 
de dépôts transgcessifs superposés à elles, le tout pouvant être plus ou 
moins déformé par des mouvements orogéniques. 

Ces termes, comme les formes structurales auxquelles ils se rap
portent, n'apprennent rien ; o r , tous les dépôts de mers transgressives 
C o u v r e n t des terrains préexistants et chaque mouvement tectonique, 
posthume ou non, accentue plus o u moins la discordance angulaire 
des couches en présence. 

Ils ont en outre l'inconvénient de compliquer la terminologie géo
logique déjà très chargée, ils prêtent à confusion et appartiennent à 
un vocabulaire non scientifique. 

On ne saurait donc les utiliser et encore moins en faire cas pour 
expliquer soit les gisements pétrolifères de la Perse, soit ceux de la 
Pologne et de la Roumanie, appartenant chacun à un type tectonique 
assez bien défini maintenant, et cela contrairement à l'opinion émise 
par S . Powers. 

2° Découverte du Cénomanien dans la vallée de Ganzeville 
(Seine-Inférieure). CR. Acad. des Sciences, t. 189, p. 770-772, 
séance du 4 novembre 1929. 

Dans cette note, l'auteur indique l'existence des couches cénoma-
niennes, au S W de Fécamp, affleurant sur le versant ouest de la vallée 
de Ganzeville, sur plus de 6 km., depuis Bec-de-Mortagne jusqu'à 
St.-Ouen-Fécamp, et plongeant de 2 à 3° vers NNE. 

Ce sont des calcaires gris, tantôt compacts et très durs, tantôt vacuo-
laires et friables, à Peclen asper, Neithea quinquecoslala, Acanlhoce-
ras rolomagense et Manlelli, Schlœnhachia varians, etc., rencontrés 
d'abord dans la carrière, indiquée sur la carte à reviser d'Yvetot, au 
Nord du point de croisement de la route de Tourville-les-lfs à Colle-
ville avec le chemin de G d e C'™ de Fécamp à Daubeul'-Serville, ensuite 
dans des affleurements très masqués, au Nord et au Sud de celte car
rière. 

Cette découverte paraît devoir être appelée à servir : 
1) à l'étude des fractures constituant la faille de Lillebonne à Fécamp ; 
2) aux travaux d'approvisionnement en eau potable entrepris par le 

Service des Eaux ; et 
3) à l'exploitation éventuelle intéressante de calcaires crayeux pour 

construction. 

M. E e l é p i n e offre à la Société les publications suivantes : 
1) Les faunes du Dinantien de l'Europe occidentale. 
Extr. du CR. du Cong/'ès de stratigraphie carbonifère de 

Heerlen en 1927. Liège, 1928, p. 223-233. 
2) La faune marine du Mouiller du Limbourg néerlandais. 

Ibid., p. 235-240. 



3) Observations sur des gisements à goniatites du Carbonifère 
de la Belgique. 

Extr. des Ann. de la Soc. scient, de Bruxelles, XLVIII, 1928, 
p. 63-68. 

Les Goniatites de Tournai, Aganides rolalorius, Pericyclus prin-
ceps, e t c . . sont considérées à tort dans les tableaux de zones à 
Goniatites, même publiés récemment, comme caractérisant la base du 
Dinantien ; elles proviennent de couches qui appartiennent stratigra-
phiquement au Tournaisien le plus élevé. 

4) Sur l'âge des grès du Naranco (Asturies). CB. Ac. Se, 
t. 187, 1928, p. 239. 

(les grès appartiennent par leur faune à la base de l'Eifélien. Les 
griottes du Viséen supérieur les recouvrent directement. 

5) Sur les faunes marines du Carbonifère des Asturies. Ihid., 
p. 507. 

Cette note signale, dans le calcaire des canons, superposé aux 
griottes du Viséen, la présence d'une faune à Brachiopodes et à Fusu-
lines qui établit l'âge westphalien inférieur ( = namurien) de ce cal
caire . 

6) Les Brachiopodes du Marbre noir de Dinant (Viséen infé
rieur). Mém. du Musée B. d'Hist. nat. de Belgique, 1928, Mém. 
n» 37, p. 1-40, pl. I-VI. 

Ce Mémoire contient une description de Produclus remarquables 
par le développement de leurs épines (pl. I-IV), une discussion des 
caractères et de la filiation des formes appartenant au groupe de Pro
duclus cora. et au genre Daviesiella. 

7) Sur la présence de Clymenia camerata dans la zone 
d'Etrœungt à Senieries (Nord). Ann. Soc. géol. du Nord, LIV, 
1929, p . 99, pl. VI, fig. 1-3. 

La première Clyménie déterminable trouvée à ce niveau. Sa présence 
permet de paralléliser la zone d'Etrœungt avec les couches d'Hangen-
berg et avec la zone à Wocklumeria des auteurs allemands. 

8) Description d'un polypier nouveau, Humholdtia avesnensis 
du Viséen inférieur de Sars-Poteries (Nord). Ibid., p. 104, pl. VI, 
iig. 4-5. 

M. ROMAN fait hommage à la Société des Fascicules XV et XVI 1 

des Travaux du Laboratoire de géologie de la Faculté des 
Sciences de Lyon. 

1. Le Fascicule XIV, Monographie d e l à Voulte(2" partie) va paraître incessam
ment . 



Le fascicule X V i n t i t u l é le Dolichopithecus arvernensis DEPÉRET, 
un Singe d u P l iocène s u p é r i e u r de Senèze est la d e r n i è r e œ u v r e de 
n o t r e m a î t r e r e g r e t t é . Les é p r e u v e s a v a i e n t é té cor r igées pa r lui peu 
a v a n t P â q u e s , et il eu t la de rn i è r e jo ie de vo i r le fascicule t e r m i n é 
q u e l q u e s j o u r s a v a n t sa m o r t . 

M . P . VIENNOT offre à l a S o c i é t é , d e l a p a r t d e Y Anglo-Per-
sian OU C", u n i m p o r t a n t o u v r a g e à l a p u b l i c a t i o n d u q u e l e l l e a 
m a t é r i e l l e m e n t p a r t i c i p é : « T h e S t r u c t u r e of A s i a », r é d i g é s o u s 
l a d i r e c t i o n d u P r o f e s s e u r J . W . G r e g o r y . 

Ce l ivre g r o u p e les c o m m u n i c a t i o n s p r é s e n t é e s à la R é u n i o n de la 
« Brif ish Assoc ia t ion » à G l a s g o w p a r d ive r s a u t e u r s qui l'ont a u t o 
r i té en m a t i è r e de géologie a s i a t ique : M M . F . E . S u E s s s u r l e s A l t a ï d e s , 
D . 1. MOUCIIKETOV s u r l 'arc A l a ï - F e r g a n a , W . D . WEST s u r les d é c o u 
v e r t e s r écen te s dans le N W de l ' H i m a l a y a , G. B . BARBOUR sur l ' évo 
lu t ion s t r u c t u r a l e de l 'Asie o r i en t a l e , C . P . BERKEV s u r l ' évo lu t ion du 
Gobi , H . A. BROUWER sur l ' i m p o r t a n c e d e s m o u v e m e n t s h o r i z o n t a u x 
d a n s les I n d e s N é e r l a n d a i s e s . 

La p l u p a r t de ces c o m m u n i c a t i o n s t r a i t e n t de faits a n t é r i e u r e m e n t 
pub l i é s . Il n ' en est pas de m ê m e de la t r è s i m p o r t a n t e c o n t r i b u t i o n 
a p p o r t é e pa r M . le P ro fes seu r H . DE BÔCKH, avec la co l l abo ra t i on de 
M M . G. M. LEES e t F . D . S . RICHARDSON, à la s t r a t i g r a p h i e e t à la tec
t o n i q u e des cha înes i r a n i e n n e s . Il s ' ag i t l à , en e f fet , d e la mise e n 
œ u v r e des o b s e r v a t i o n s r a s semblées au c o u r s de p l u s i e u r s a n n é e s pa r 
les n o m b r e u x géo logues de l ' A n g l o - P e r s i a n Oil C°, et don t la pub l i ca 
t ion v i e n t d ' ê t r e a u t o r i s é e pa r la C o m p a g n i e . M. de B ô c k h fait aussi 
a l lus ion , p o u r la p r e m i è r e fois, a u x r é su l t a t s de la Miss ion i n t e r n a 
t i ona l e qu ' i l a d i r igée en I r ak en 1925-26 , e t p e n d a n t l aque l le j ' a i eu 
le p la is i r de co l l abo re r d i r e c t e m e n t avec lui , c o m m e chef de la dé l é 
ga t i on f rança ise . Des données nouve l l e s d ' un i n t é r ê t sc ient i f ique pr i 
mord i a l son t a p p o r t é e s s u r la géologie de l ' a rc i r an i en : d é c o u v e r t e 
du C a m b r i e n fossilifère dans les n o m b r e u x d ô m e s salii 'ères de la zone 
des p l i s a u t o c h t o n e s ; ana lyse s t r a t i g r a p h i q u e déta i l lée de ce t t e zone ; 
d é c o u v e r t e , p lus loin au N E , d ' u n e sér ie de n a p p e s (don t u n e n a p p e 
de rad io la r i t e s avec r.oches ver tes ) ; d a n s la P e r s e c e n t r a l e , mise en 
év idence d 'un « Z w i s c h e n g e b i r g e » ou « M é d i a n Mass », b loc r e l a t ive 
m e n t r ig ide où le style a lp in ne se r e t r o u v e pas ; c o n s t a t a t i o n d ' u n e 
i m p o r t a n t e phase « p r é - G o s a u » d a n s la c h a î n e d ' O m a n en Arab ie 

Dans u n e I n t r o d u c t i o n , le P r o f e s s e u r J . W . G r e g o r y env i sage la 
p o r t é e s y n t h é t i q u e de ces d iverses c o n t r i b u t i o n s r écen t e s à la t e c t o 
n i q u e de l 'Asie, e t p ré sen te u n e c r i t i que ob jec t ive de la b r i l l an te s y n 
thèse d ' E . A r g a n d , avec laquel le ne s ' a cco rden t pas un c e r t a i n n o m b r e 
de d o n n é e s nouve l l e s i m p o r t a n t e s fourn ies p a r les a u t e u r s , spéc ia le 
m e n t pa r M M . M o u c i i k e t o v et d e B ô c k h . 

M . J a c q u e s B o u r c a r t offre à l a S o c i é t é u n t i r a g e à p a r t d ' u n 
M é m o i r e , e x t r a i t d e s CRduXlV° Congr. géol. internat., Madrid 



1936 : « Nouvelles Observations sur la structure des Dinarides 
Adriatiques », 45 pages et 2 cartes au 1/200.000 h. t. 

D a n s ce M é m o i r e , l ' a u t e u r r é s u m e d ' abord ses idées su r la s t r u c t u r e 
des D i n a r i d e s et en pa r t i cu l i e r su r les d ive r ses un i tés t ec ton iques qui 
c o n s t i t u e n t l 'Albanie : Une série de l ames , se c h e v a u c h a n t les unes 
les a u t r e s ve r s le S W , on t é té mises en p lace d ' a u t a n t p lus a n c i e n n e 
m e n t qu 'e l les son t p lus i n t e r n e s . De g r a n d e s flexures pe rpend icu l a i r e s 
les c o u p e n t . La p lus i m p o r t a n t e , celle des A l p e s A lbana i se s , c o r r e s 
p o n d à un r e d o u b l e m e n t de t o u t e s les un i t é s ainsi q u ' e x a c t e m e n t à la 
c o u r b u r e en a rc du B a l k a n . I! é n u m è r e ensu i t e les faits q u i , selon lui , 
p r o u v e n t q u e le géosync l ina l a d r i a l i q u e et sa con t inua t i on qui est 
c o m m e E . N o w a c k l'a m o n t r é , le golfe m iocène a lbana i s , a é té le siège 
d ' u n e o r o g e n è s e p o s t - a l p i n e , d u r a n t e n c o r e a c t u e l l e m e n t et d o n t le 
r é su l t a t es t la p r o d u c t i o n de cordillères embryonnaires. 

Cel les -c i , f o rm an t l ' a rch ipe l a d r i a t i q u e , s u i v e n t en fout p o i n t les 
lois qu ' a é tabl ies B r o u w e r p o u r les g u i r l a n d e s indo-mala i ses . Elles se 
p r o l o n g e n t d a n s le golfe m i o c è n e a lbana i s , a lo r s que le dé t ro i t d ' O l r a n l e 
e t en pa r t i e la Mer I o n i e n n e s o n t dus à des disjonctions p o s t - p o n -
t i ennes . 

D a n s u n e d e r n i è r e p a r t i e , il ana lyse la s t r a t i g r a p h i e et la t e c t o n i q u e 
de la D a l m a t i e mé r id iona l e e n t r e Sfon et B u d v a , n o t a m m e n t celles 
des Bouches de C a t t a r o . I l pub l i e p o u r la p r e m i è r e fois les levés qu ' i l 
a pu faire de ceLte r ég ion en 1923 et 1924. U n a p p e n d i c e p a l é o n l o l o -
g ique , d û à n o t r e conf rè re M. A b r a r d , t e r m i n e ce t t e é t u d e . 

En p r é s e n t a n t ce M é m o i r e , qu i r é s u m e six années de t rava i l d a n s 
des pays h i e r enco re p r e s q u e i n c o n n u s , l ' a u f e u r n e p e u t se r e t en i r d 'ex
p r i m e r le r e g r e t q u e , dans la No te r é c e m m e n t p r é s e n t é e à la Soc ié té , 
M. le Prof. Kober n ' a i t p a s c i té , à cô té des beaux t r a v a u x de F . N o p c s a 
e t de E. N o w a c k , les s iens p r o p r e s don t p o u r t a n t l ' i m p o r t a n c e ava i t 
é té j a d i s g a l a m m e n t r e c o n n u e pa r u n e a u t o r i t é auss i impar t i a l e que 
celle du Prof. F . Kossma t . 

M. B o u r c a r t présente, en son nom et en celui de M. A. Kel ler , 
une Note publiée aux 67?. Ac. Se. du 10 juin 1929, p. 1559 : 
« Résultats géologiques de la Mission saharienne Augiéras Dra
per (Crétacé et Eocène). 

La série c r é t acée du S a h a r a s e p t e n t r i o n a l est c o m p l è t e de l 'Albien 
au S é n o n i e n ; elle est s u r m o n t é e d 'un D a n i e n t ransgress i f à Calopy-
gus, Cardila gr. Beaumonti, Cerithium cf. rude ( J . B o u r c a r t ) . 

D a n s la pa r t i e m é r i d i o n a l e , c o n n u e s u r t o u t g râce a u x t r a v a u x de 
R . C h u d e a u et de M. H . Douvi l l é , les n o u v e a u x m a t é r i a u x m e t t e n t en 
év idence la g r a n d e ex tens ion de l 'Albien et du C é n o m a n i e n . Le S é n o -
n i e n r e s t e i n c o n n u . Le Dan ien à Anomoenodus e t Crocod i l i ens est aussi 
t ransgressi f . Un E o c è n e in fé r ieur , qui n ' a p p o r t e r ien de b ien n o u v e a u , 
s u r m o n t e la série c ré tacée . Les plus bas n iveaux on t d o n n é un m é l a n g e 
de formes c e r t a i n e m e n t c ré tacées et de fossiles c a r a c t é r i s t i q u e s d e 
r É o c è n e . Les Nau t i l e s son t p a r t i c u l i è r e m e n t a b o n d a n t s . 



COMMUNICATIONS OHALES. 

P. L o r y . — Sur la structure de la chaîne de Belledonne et 
de sa bordure l . 

La chaîne de Belledonne, le plus long- entre les massifs 
anciens de la zone du Mont Blanc, a été façonnée par les mouve
ments « alpins » en deux rameaux de matériel hercynien, sépa
rés ordinairement par une étroite bande où prédominent le Trias 
et le Lias. L'analogie est manifeste entre cette constitution et 
celle de l'ensemble Aiguilles Rouges — « zone de Chamonix » — 
Mont Blanc. 

Le Rameau interne, celui qui comprend les principaux som
mets, est habituellement très plissé à sa marge occidentale et 
surtout il a été poussé en avant, refoulé en écaille sur le Rameau 
externe. Dans ce mouvement, la couverture de la zone margi
nale et le contenu du Synclinal qui séparait les rameaux ont été 
plus ou moins complètement éjectés. Ainsi dans le massif d'Al-
levard le faisceau complexe du Merdaret s'étrangle progressive
ment vers le Nord ; il se réduit dès. Gleyzin à une étroite 
racine de Trias et Lias, puis du Bens jusqu'au delà de l'Arc, la 
surface de traînage n'est plus qu'une cicatrice entre deux séries 
hercyniennes. 

Les terrains ainsi expulsés se retrouvent à l'Ouest, par delà 
la voûte dénudée du Rameau externe : en effet, à la Couverture 
in situ de son flanc ouest se superpose en discordance tectonique 
une deuxième série secondaire, celle des collines liasiques qui 
bordent le Sillon subalpin. On a là, comme était arrivé à le pen
ser W . KILIAN, une nappe de couverture décollée, l'analogue de 
la nappe de Morcles et des Aravis. 

Cette structure se révèle particulièrement bien aux abords sud 
de la vallée transversale de la Romanche, comme M. P . LORY 
l'expose en présentant à la Société une coupe allant de Taillefer 
par Laffrey à la vallée de Lans. Cette coupe offre de l'intérieur 
à l'extérieur : 

Le Rameau hercynien principal (Taillefer). 
Sa marge, la masse synclinale du Serre, fortes épaisseurs de Trias 

avec gypse et spilite et de Lias vaseux « dauphinois ». Celle série se 
montre largement refoulée snr le Rameau externe jusqu'au-dessus du 
Lac Mort ; en ce point, la falaise des Bijards montre à la base du 
charriage une superbe Mylonite. 

I. Note présentée à la séance du 18 novembre, 



Le R a m e a u h e r c y n i e n e x t e r n e , affleurant sur 1 km. 800, Sch is tes 
sé r i c i t eux et Moui l ler , t r è s faibles épa i s seurs de Tr i a s d o l o m i t i q u e e t 
de Lias à e n l r o q u e s . 

U n p a q u e t de pe t i t e s écail les (Tr ias , L ias , Aa lén ien) p l o n g e a n t à 
l 'Oues t , du b o u r g de Laffrey aux p e n t e s s u p é r i e u r e s du C o n n e x ; les 
faciès y m o n t r e n t n e t t e m e n t des l a m b e a u x a r r a c h é s à la c o u v e r t u r e 
du R a m e a u e x t e r n e et e n t r a î n é s s o u s la masse c h e v a u c h a n t e . 

Celle-ci c o n s t i t u e , avec les m ê m e s faciès q u ' a u S e r r e , t ou t le res te du 
C o n n e x , p r o l o n g e m e n t des col l ines b a s i q u e s . Le t r a înage a é té g r a n 
d e m e n t facilité par la p r é s e n c e à la base ( comme l 'ont m o n t r é les 
t r a v a u x de la C I E des M i n e s de la M u r e ) d ' u n e pu i s san t e assise sulfa
tée ( anhydr i t e s u r t o u t ) . Ce t t e masse p e u t ê t r e s imple (au sud) ou affec
tée de repl is ( C o m b e s de C h a m p et de S a i n t - G e o r g e s ) . 

La sér ie du cha înon b a s i q u e est c o n t i n u é e en success ion t r a n q u i l l e , 
avec les faciès n o r m a u x de l ' avant - fosse a l p i n e , pa r celle du Si l lon 
suba lp in (du Lias s u p é r i e u r à l 'Oxford ien) e t du p r e m i e r r e s sau t des 
C h a î n e s s u b a l p i n e s , j u s q u ' à la c o r n i c h e l i fhon ique . 

Le raccord doit se faire en profondeur entre l'autochtone et la 
couverture décollée et charriée ; comment, on l'ignore ; la plas
ticité et la puissance des schistes jurassiques doivent y aider 
beaucoup. 

En somme, comme l'avait entrevu W . KILIAN, la tectonique 
générale des Chaînes alpines externes conserve le long de Belle
donne le même type que plus au Nord, dans le prolongement 
immédiat des Helvétides. 

V. Pé rébask ine . — Notes préliminaires sur la Géologie de 
l'Est du Soudan Français. 

C h a r g é d ' u n e miss ion p a r le G o u v e r n e m e n t de l 'A. 0 . F . , j ' a i effec
tué des levés géo log iques d a n s l 'Es t S o u d a n a i s de n o v e m b r e 1927 à 
j u in 1928. 

J ' a i repr is l ' é t ude des r ég ions v is i tées a n t é r i e u r e m e n t p a r le r e g r e t t é 
R e n é C H U D E A U et les t r a v a u x de dé ta i l q u e j ' a i e n t r e p r i s su r la r ive 
g a u c h e du N i g e r me p e r m e t t e n t de p r é s e n t e r q u e l q u e s faits n o u v e a u x . 

Les traits généraux de la région ont été établis par R. Chu
deau dans ses derniers travaux. 

La grosse difficulté de la région consiste dans l'interprétation 
de la série stratigraphique horizontale qui commence avec le 
Crétacé inférieur et se termine par des assises tertiaires. 

Les calcaires supérieurs (crétacés et éocènes) sont très fossili
fères. Dans leur partie supérieure, j ' a i recueilli en certains endroits 
(particulièrement à la tête de l'oued Tarinkat) de très nombreux 
Nautiles globuleux, de grande taille. 



La base des calcaires contient des Ammonites. 
Dans les assises calcaires de l'Adrar Tiguirirt, on peut distin

guer plusieurs niveaux à Céphalopodes et à Lamellibranches, à 
Turritelles et à Oursins, des lumachelles à Huîtres ainsi que des 
calcaires récifaux Tous ces fossiles sont en voie de détermi
nation. 

Les calcaires s'étendent plus au S W qu'on ne supposait. Je 
les ai retrouvés à In Kari, à Tahandalat, au Nord d'Arejerech 
et à Tinejori. 

Près de la mare de Samit, à 100 km. environ à l'ENE de 
Gao, j ' a i trouvé de. nombreux morceaux de calcaires fossilifères 
peu roulés indiquant la proximité d'assises calcaires. 

A l'Est, dans l'oued Intidouft, à 35 km. environ au NE de 
Menaka, j 'a i également trouvé un petit affleurement de calcaire 
sous les formations sablo-argileuses. 

Au Sud, les calcaires disparaissent sous les assises supérieures 
composées d'argiles et de grès d'aspect variable. Le tout est 
parfois recouvert de limonite pisolithique. 

Les phénomènes de femtisation y présentent beaucoup de faits 
intéressants au point de vue de leur liaison avec l'étude des laté
rites, étude malheureusement trop peu poursuivie, malgré son 
intérêt théorique et pratique au point de vue de la prospection. 

Les terrains cristallins sont représentés au Sud de l'Adrar 
des Ifoghas par des gneiss au milieu desquels sont intercalés 
des schistes et des quartzites. Ces formations sont traversées 
par de nombreux filons de pegmatites et d'aplites. 

A l'Est, j 'a i rencontré beaucoup de filons de roches basiques. 
Quant au massif même de l'Adrar des Ifoghas, il est formé 

par des granités à gros grains contenant peu d'éléments ferro-
magnésiens. 

Le granité ne constitue pas uniformément tout le massif. On 
peut y rencontrer des roches éruptives moins acides et des 
roches à texture microgrenue comme celles, par exemple, qui se 
trouvent au Sud-Ouest de Kidal. 

G. De lép ine , G. Dubar , J. W . L a v e r d i è r e . — Observations 
sur quelques gisements du Carbonifère des Pyrénées. 

La présente note résume des résultats obtenus au cours de 
recherches effectuées dans les terrains primaires des Pyrénées : 

I. —• Présence de formations marines d'âge westphalien inférieur 
(Namurien) au SE de Saint-Jean-Pied-de-Port. — De nouvelles 
études faites au Sud de Lecumberry, en prenant comme point 



de départ les grès et grauwackes du Dévonien supérieur de la 
vallée du Lauribar ont montré qu'à ceux-ci se superposent : 
1) des schistes noirs avec intercalations calcaires ; 2) des 
griottes ; 3) des lydiennes ; 4) des schistes avec alternances de 
minces lits calcaires, puis des schistes verdâtres avec goniatites : 
Eumorphoceras bisulcatum GIRTY, Nuculoccràs nuculum BISAT, 
Prolecanites quinquelobus KITTL ; les calcaires affleurent ensuite, 
sur une certaine épaisseur. Plus au Sud, ces formations sont 
recouvertes en discordance par les grès attribués au Permo-Trias. 

Eumorphoceras bisulcatum GIRTY est une espèce caractéris
tique des couches inférieures de l'assise de Chokier ; elle est 
connue à ce niveau dans tout le NW de l'Europe, où on la 
trouve associée avec Nuculoceras nuculum BISAT. 

La présence de cette faune dans la vallée du Lauribar démontre 
que le Westphalien inférieur (Namurien) existe dans les Pyré
nées occidentales et qu'il y est représenté par des formations 
marines. Elle démontre aussi que les calcaires qui surmontent 
les schistes à goniatites sont également d'âge namurien, et non 
point dinantien. 

II. — L'âge des couches à nodules phosphates de l'Ariège. — 
Avec de nombreux restes de Crustacés, les nodules phosphatés 
exploités dans l'Ariège nous ont livré aussi des Goniatites. Celles-
ci appartiennent au genre Aganides (grande extension verticale), 
Pericyclus (connu à partir du Tournaisien supérieur), et Prole
canites (s.-g. Merocanites, à 3 lobes latéraux, non connu avant 
la fin du Tournaisien). L'association de ces genres dans les 
nodules phosphatés de l'Ariège amène à conclure que cette for
mation n'est pas plus ancienne que le Tournaisien supérieur et 
qu'elle peut être d'âge viséen inférieur. D'autres découvertes per
mettraient seules de préciser davantage. 

Les couches à nodules phosphatés sont les formations les plus 
anciennes du Carbonifère dans les Pyrénées centrales, et aussi 
dans la Montagne Noire ; elles y reposent sur les griottes à Cly-
ménies du Famennien supérieur. Il existe entre les deux forma
tions une lacune qui correspond, sinon au Tournaisien tout 
entier, du moins à la plus grande partie de ce sous-étage. 

L'absence d'une partie ou de la totalité d'un sous-étage du 
Dinantien dans les Pyrénées explique que l'on y trouve dans les 
différentes coupes, des schistes à Productus latissimus, — dans 
la Montagne Noire des schistes à Posidonomia Becheri, — du 
Viséen supérieur, comme aussi des schistes du Namurien, à si 
peu de distance au-dessus de la base du Carbonifère. 

1. G. DUBAÏ» e l J . W . L A V E R W È R E , U.S.G.F., ( i ) , XXVIII , 1928, p.395. 



Conclusion. — La mer carboniférienne n'a recouverl les Pyré
nées que vers le milieu du Dinantien, mais elle y est demeurée 
pendant une partie au moins du Westphalien inférieur. A la zone 
à Goniatites crenislria du Viséen supérieur, connue depuis long
temps dans les Pyrénées on doit ajouter une zone à Eumorpho-
ccras hisulcatum (vallée du Lauribar), qui dans le Nord-Ouest de 
l'Europe représente la partie inférieure du Namurien. 

M . Léon Ber t r and c ro i t u t i le de r a p p e l e r , à p ropos de l ' i n t é re s san te 
c o m m u n i c a t i o n de M. l ' abbé D e l é p i n e qu ' i l a au t re fo is t r o u v é , dans 
un n o d u l e p h o s p h a t é des l yd i ennes de la base du Carbon i f è re de la 
H a u t e - G a r o n n e , u n cône de Lepidodendron d é t e r m i n é p a r Zeiller 
c o m m e Lepidoslrobus Dahadeanus e t q u e , d ' a u t r e pa r t , des c o u c h e s à 
v é g é t a u x w e s t p h a l i e n s on t é té s igna lées d e p u i s l o n g t e m p s dans la 
val lée de la N e s t e . 

E l i a n e B a s s e . — Contribution à Vélude du Jurassique supé
rieur (faciès corallien) en Abessomalie et en Arabie méridionale'2. 

F. R o m a n . — Observations sur le Chlamys (gigantopecten) 
Melii UGOLINI ( = P . Ponzii MELI). 

Cette forme assez rare n'était connue que par quelques spéci
mens, découverts dans le Miocène et le Pliocène italiens bien 
décrits par Cerulli Sirelli et Ugolini et bien figurés par ce dernier. 
Elle existe jusque dans le Pliocène supérieur du Monte Mario 
comme l'indique M. Gignoux dans sa thèse. 

En 1906 Depéret reçut de M. Deprat, aux fins de détermination, 
un bel exemplaire bivalve de cette espèce provenant du Miocène 
de Moras en Sardaigne. Quelques années plus tard, M. Darder y 
Pericas découvrit à Sta Mola près Felanitz, dans l'Ile Majorque, 
une valve droite de ce même Pecten qu'il communiqua à Lyon 
par l'intermédiaire de M. Fallot. 

L'identité des échantillons cités ci-dessus avec celui qui a été 
figuré par Ugolini est indiscutable ; ce qui est plus douteux c'est 
le niveau stratigraphique d'où ils proviennent. 

L'exemplaire figuré provient de Sanari, mais Ugolini ne 
donne pas d'indications précises sur le niveau stratigraphique, 
certainement d'un horizon miocène se rattachant peut-être au 
Vindobonien. 

L'exemplaire type de Meli (décrit sous le nom préemployé de 

1. SEUNES, B. S. C. G. FI:, 1 « 9 3 , p. 9 7 - 1 0 2 . — CH. BARROIS, A. S. G. N. 
XXVII , 1 8 9 8 , p. 2 6 0 . — BRESSOX, B. S. C. G. Fr., 1 9 0 3 , p. 1 3 3 . 

2 . Cette note , avec 4 planches hors texte, es t dest inée au Bulletin. 



P. Ponzii 1 a une provenance un peu douteuse : Pliocène de 
Civita Vecchia, suivant l'auteur, plus probablement Miocène 
d'après Ugolini. 

Quoi qu'il en soit, en Italie, le P. Melii paraît avoir débuté 
dans le Vindobonien et s'être perpétué jusque dans le Pliocène 
supérieur (Monte Mario). 

Aux Baléares, d'après les renseignements qui viennent de m'être 
communiqués par M. Darder, l'échantillon a été trouvé dans des 
mollasses transgressives, reposant directement sur le Nummuli-
tique (probablement Auversien). Il n'y a donc sur ce point aucune 
donnée qui puisse fixer a priori l'âge du P. Melii ; bien plus la 
présence de ce Pectinidé offre un intérêt tectonique de premier 
ordre, car il permettrait de dater les mouvements orogéniques de 
cette partie de Majorque. 

Il est assez vraisemblable que cette forme doit être contempo -
raine de celle de Sardaigne et que par suite les mollasses de Fela-
nitz doivent être rapportées au Vindobonien. 

Au point de vue systématique je crois devoir rattacher cette 
forme au sous-genre Gigantopecten [= Macrochlamys SACCO) dont 
le type est le P. latissimus. Elle en diffère cependant par des 
côtes un peu moins larges mais surtout striées longitudinalement, 
et par la convexité de ses valves un peu plus considérable. 

La présence de nodules bien développés sur les côtés de la 
valve gauche à la fois dans le Pecten Melii et dans le groupe 
restitutensis-latissimus me paraît un caractère sous-générique 
suffisant pour rapprocher les deux espèces. 

F. R o m a n . — Découverte d'une mandibule rf'Elephas primi-
genius à Lissias près de Villefranche. 

M. Raffin a découvert récemment une mandibule d'Elephas 
primigenius à Lissias, près Villefranche-sur-Saône. La sablière 
d'où provient cette pièce est formée d'un cailloutis assez gros
sier, d'origine régionale, à pente assez rapide vers le Nord. Il 
s'agit d'un affluent ancien de la Saône qui devait couler du Sud 
au Nord parallèlement et en sens inverse de la rivière, suivant 
sans aucun doute la vallée sèche actuelle s'étendant depuis 
Pommiers. Ce cours d'eau à Lissias devait s'infléchir un peu vers 
l'Est pour gagner la vallée principale. 

1. UGOLINI, Rectif. de nom. Bev. Crii, de paleozoologie, t. IX, p. 117. 



COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

Ch. Th ir ion . — Sur le champ de [raclures du gisement 
métallifère de Trémuson (Côtes-du-Nord). 

Le champ de fractures du gisement de Trémuson se compose 
d'un réseau de cassures formées à deux époques et dont les plus 
récentes dessinent un système orthogonal d'accidents-verticaux, 
d'orientation générale Nord-Ouest, de pendage sud, et de très 
forte inclinaison (en moyenne 70-80°). 

Ces cassures récentes constituant de véritables failles, leur 
étude présente peu d'intérêt, aussi n'en sera-t-il pas question 
dans cette note. 

Par contre, les fractures .anciennes de l'éventail montrent des 
caractères qui méritent d'être signalés brièvement. 

La bande minéralisée des schistes à graphitoïde du filon du 
Cavalier — accident lithologique du complexe métamorphique 
schisteux briovérien — se moule en quelque sorte sur le massif 
endomorphique des diorites du Pont des Iles au voisinage et au 
Nord duquel elle dessine une courbe enveloppante. On peut la 
suivre sur plusieurs kilomètres en direction, notamment au 
Nord-Est du village de Trémuson. 

Le pendage de cette bande graphitique est Ouest et son incli
naison moyenne de l'ordre de 60°-70° (travaux miniers). 

Les deux autres fractures minéralisées de l'éventail (tilon des 
Boissières et filon du Saint-Esprit) n'ont —• au point de vue géo
logique — ni la puissance, ni la continuité de celle des schistes 
à graphitoïde du filon du Cavalier. Elles convergent vers la 
bande graphitique qu'elles rencontrent aux environs du hameau 
des Boissières. 

En moyenne, ces cassures ne sont pas simples et comportent 
assez fréquemment plusieurs branches qui parfois se ramifient 
au point de figurer, en plan, un chevelu de racine (filon du 
Saint-Esprit). 

Le pendage est Ouest, c'est-à-dire convergent vers la bande 
des schistes à graphitoïde. Exceptionnellement, dans certaines 
branches de faible inclinaison, il s'inverse et devient Est (filon 
du Saint-Esprit). 

L'inclinaison moyenne décroît de l'Ouest à l'Est et tombe de 
45° (filon des Boissières) à 35° (filon du Saint-Esprit). 

Au surplus, les caractères que présentent les fractures des 
Boissières et du Saint-EsjDrit ne semblent pas quelconques et 
l'observation montre que la complexité de ces fractures est 



d'autant plus grande que l'inclinaison moyenne est plus faible 
(filon du Saint-Esprit). 

L'examen du système de fractures anciennes du gisement de 
Trémuson (éventail) semble étayer cette idée que les cassures 
des filons des Boissières et du Saint-Esprit représentent des 
fractures de glissement. Leur origine paraît devoir être recher
chée dans le décollement des terrains schisteux du voisinage de 
la bande puissante et peu consistante des schistes à graphitoïde 
du filon du Cavalier. 

L'origine probable des cassures des filons des Boissières et du 
Saint-Esprit permet de soupçonner, en d'autres jsoints e t , a u x 

épontes de la bande graphitique, à son mur ou à son toit, l'exis
tence de fractures de ce type jusqu'ici inconnues. 

Dom A u r é l i e n V a l e t t e . -— Sur une nouvelle espèce cTAstro-
pecten du Balhonien du Tremblay (Nièvre) i . 

G. G a r d e t et R. C a p o t - R e y . — Sur l'extension des grès 
tertiaires dans le Nord-Est du Bassin parisien 2 . 

Lu fo rma t ion d i te « grès de S l o n n e » s igna lée la p r e m i è r e fois p a r 
Buvignier e t déc r i t e en L u x e m b o u r g par Baeckheroot s 'é tend d a n s le 
N E du Bass in pa r i s i en p lus loin q u ' o n ne l'a c ru j u s q u ' à p r é s e n t e t 
q u e ne l ' i nd ique la c a r t e géo log ique (Feu i l l e Metz) en la c o n f o n d a n t 
d ' a i l l eurs à tor t avec les d é p ô t s p l iocènes . El le a é té r e t r o u v é e d e p u i s 
S o r b e y au S de L o n g u y o n j u s q u ' a u x e n v i r o n s de S p i n c o u r t . Les g r è s 
qua r t z i t eux , rubéfiés et pa t ines se p r é s e n t e n t sous forme de gros b locs 
(1 à 2 m 3 ) et de m o r c e a u x p lu s pe t i t s ; le t o u t es t en place ou n 'a p u 
d e s c e n d r e q u e pa r des g l i s semen t s l imi t é s . On t r o u v e ces blocs à 
t ou t e s les a l t i tudes , mais ils n ' a p p a r a i s s e n t p lus au s o m m e t de la 
cô te ba joc i enne . 

Des débr i s de ce t t e fo rma t ion se r e t r o u v e n t à L i m b a c h (Sarre) sous 
forme de cai l loux rou lés déposés su r u n e sur face d ' é ros ion à l ' a l t i tude 
abso lue de 410 m. Si l 'on a d m e t p o u r ce t t e sur face l 'âge p o n t i e n , 
d ' ap rès les r a c c o r d s de Stickel avec l 'auge r h é n a n e , on est c o n d u i t à 
p lacer la fo rma t ion des g rès de S t o n n e au p lus tôt au Miocène 
m o y e n . 

1. Cette note paraîtra au Bulletin. 
2. Une note détaillée paraîtra au Bulletin. 



INFORMATION 

Le D1' Krusch, président de la Preussischen Geologischen 
Landesanstalt, nous prie de porter à la connaissance des Uni
versités, des Ecoles supérieures et des Sociétés scientifiques de 
France, l'intention qu'a son Service de réaliser, de concert avec 
la maison d'édition Dietrich Reimer de Berlin, l'exécution d'un 
grand globe terrestre colorié de couleurs géologiques. Ce globe 
aurait 0 m 8 0 de diamètre et, avec son pied, 1 1 , 1 70 de hauteur: 
soit une échelle d'environ 1/16 000 000, peu différente de celle 
de la carte géologique du monde, de Beyschlag et Schriel, récem
ment éditée. 

La maison Dietrich Reimer se déclare prête à assumer cette 
exécution sous le contrôle de la Landesanstalt, à la condition que 
les souscripteurs soient au nombre minimum de 300. 

Le prix du globe serait de 800 marks-or, ou 40 livres sterling, 
payables en 4 annuités. On peut souscrire dès à présent, soit 
auprès de la Geolog. Landesanstalt, soit auprès de la maison 
Dietrich Reimer. 

A. VIS 

Le Secrétariat rappelle aux auteurs que les dessins (profils, 
coupes, cartes schématiques ou non, figures) doivent être remis 
au moment de la présentation des notes, prêts au clichage. Ces 
dessins doivent être d'une exécution parfaite. Il est préférable 
qu'ils soient 1/3 ou 1 /4 plus grands que la reproduction à en faire. 
La dimension finale ne devra pas dépasser la justification : soit 
105 millimètres (en largeur) ou, exceptionnellement, 175 milli
mètres. 



DATES D E S SÉANCES EN 1 9 3 0 

La première séance de 1930 aura lieu le lundi 13 janvier 
à 17 heures. 

Cette séance sera uniquement consacrée aux élections pour le 
renouvellement annuel des membres du Bureau et du Conseil. 

On procédera à l'élection d'un président pour l'année 1930 ; 
de quatre vice-présidents pour l'année 1930 ; d'un secrétaire pour 
les années 1930 et 1931 ; d'un vice-secrétaire pour les années 
1930 et 1931 ; et de quatre membres du Conseil pour les années 
1930, 1931 et 1932. 

Le Président est choisi à la pluralité des voix parmi les quatre 
Vice-Présidents de l'année précédente : 

Les Vice-Présidents, parmi lesquels le président doit être choisi, 
sont : 

M M . A . LACROIX 
J . GANDILLOT 
E . BRUET 
K. SïAUR 

Pour l'élection du Président, tout membre qui ne peut assis
ter à la réunion doit envoyer son suffrage individuel dans un 
bulletin sous .enveloppe cachetée et enfermée dans une deuxième 
enveloppe contresignée par le votant (art. 15 et 16 du Règle
ment). 

La deuxième séance de janvier aura lieu le lundi 2 0 à 
17 heures . 

Toutes les autres séances ordinaires de l'année 1930 
s'ouvriront également à 17 heures aux dates indiquées dans 
le tableau suivant : 

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI 

1 3 3 3 7 5 
2 0 17 17 2 8 19 

JUIN NOVEMB D É C E M B . 

2 3 1 
1 6 17 15 

La Séance généra le (Assemblée du Centenaire) a u r a lieu 

le Lundi 30 Juin, à 16 heures. 



COTISATIONS 

Les Membres de la Société en retard dans le payement de 
leurs cotisations sont priés d'en envoyer le montant dans le plus 
bref délai. 

En outre, la Société Géologique sera très reconnaissante à 
ceux de ses membres qui le pourront, de verser dès le commen
cement de l'année 1 9 3 0 leur cotisation afférente à cet exercice, 
soit cent francs. 

La Bibliographie des Sciences Géologiques sera envoyée à 
tous les Membres qui ajouteront la somme de dix francs à 
leur cotisation. 

Compte de Chèques postaux, Paris , 1 7 3 - 7 2 . 

MAÇON, I'HOTATFIÎÈUIÎS, IMP. MCMxxix. La gérante de la Soc. Géologique : M™ L . MIÎMIN. 



C O M P T E R E N D U S O M M A I R E 

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

№ 17. — P U B L I C A T I O N B I  M E N S U E L L E . — A B O N N . , U N A N : 30 F R . — P R I X D E C E N U M E R O : 1 f r . 50 

Séance du 16 décembre 1929 . 

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE TERMIER, PRÉSIDENT. 

L e P r é s i d e n t p r o c l a m e m e m b r e s d e l a S o c i é t é : 

MM. Marcel Orgeval, Lycée L a k a n a l , 7, rue H o u d a n , à S c e a u x 
(Se ine) , p r é s e n t é p a r M M . L. L u t a u d et J . G a n d i l l o t . 

W. A. Oborne, Engineer U n i v e r s i t y of t he S t a t e of New

Y o r k , 15, c a r r e f o u r de l 'Odèon , P a r i s , V I , p r é s e n t é pa r 
M M . Léon B e r t r a n d et P . V i e n n o t . 

P. T. Cox, G é o l o g u e de l 'Anglo Pers i an Oil G 0 , 5 8 , r u e 
M i c h e l  A n g e , P a r i s , X V I , p r é s e n t é p a r M M . Léon B e r 

t r a n d et P . V i e n n o t . 
Henri E. R. Freymann, é d i t e u r scient i f ique, 6, r u e de la Sor

b o n n e , P a r i s , V , pré sen t é p a r M M . P . L e m o i n e e t J . P i v e 

tea u. 

6 n o u v e l l e s p r é s e n t a t i o n s s o n t a n n o n c é e s . 

SOUSCRIPTION POUR LE CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE F R A N C E 
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M. le Président annonce que la T o k y o G e o g r a p h i c a l S o c i e t y 
a commencé la préparation d'une carte géologique générale de 
l'Asie orientale. Elle nous envoie aujourd'hui un exemplaire de 
ce qui est déjà paru. 

M. G . - P . N i e o l e s c o dépose sur le Bureau deux de ses plus 
récentes notes, parues dans les Comptes Rendus de la Société : 

I O Contribution à l'étude des brèches crayeuses. Extr. C. R. 
somm. Soc. Géol. France, n° 14, p. 2 0 5 - 2 0 8 , Séance du 
4 novembre 1 9 2 9 . 

2° Sur la valeur stratigraphique de Spondylus spinosus 
SOWERBY. Extr. C. R. Soc. Géol. France, n° 1 5 , p . 2 2 5 - 2 2 6 , 
Séance du 1 8 novembre 1 9 2 9 . 

M. E . A u b e r t d e l a R u e offre à la Société Géologique les 
notes suivantes : 

I o Observations sur quelques pierres précieuses marocaines. 
Bull, de la Soc. des Sciences Naturelles du Maroc, tome VIII, 
n o s 1 - 3 , 31 mars 1 9 2 8 . 

L ' a u t e u r d é c r i t dans ce t t e no t e q u e l q u e s espèces m i n é r a l e s m a r o 
ca ines suscep t ib le s d ' ê t r e ut i l isées en j oa i l l e r i e . Tel es t le cas de l ' ambre 
dés igné d a n s le pays sous le n o m d'« A m b r e du Sous » mais qu i s e m b l e 
p r o v e n i r en réa l i té d u T a z e r o u a l t , r ég ion s i tuée au S u d de Tizni t . 

C e r t a i n s g i s e m e n t s de fer m a r o c a i n s fourn i ssen t de t r è s beaux é c h a n 
t i l lons d ' h é m a t i t e qui se laisse t r è s b ien tu i l i e r e t po l i r . On p e u t c i te r 
c eux de Bou Arfa et du p l a t eau de T o u l k i n e . 

Les r o c h e s é r u p t i v e s d é c o m p o s é e s de la rég ion d 'Asni d ' u n e p a r t 
e t cel les d 'El M ' Ta l , à la l imi te des R e h a m n a s e t des D o u k h a l a s , d ' a u t r e 
pa r t , s o n t assez r i ches en a m é t h y s t e e t en a g a t e . 

2° Observations sur les gisements de manganèse de la Côte 
d'Ivoire. Extrait du Bull, de la Soc. Française de Minéralogie, 
n°de décembre 1 9 2 8 . 

C h a r g é de d e u x miss ions en C ô t e d ' I vo i r e p e n d a n t les a n n é e s 1925-
1926-1927, l ' a u t e u r a p u , le l ong de ses i t i néa i r e s géo log iques à t r a 
ve r s ce t t e co lon ie , d é c o u v r i r p lu s i eu r s g i s e m e n t s de m a n g a n è s e . Ces 
g i s e m e n t s sont s u r t o u t i n t é r e s s a n t s à s igna le r à cause de l eu r m o d e 
de fo rma t ion . Us son t en effet du m ê m e t y p e q u e ceux de l ' I n d e et. de 
la Go ld Coas t . 

Les différents g i s e m e n t s d e m a n g a n è s e q u e l ' a u t e u r a o b s e r v é s d a n s 
les r ég ions les p lus différentes d e la Cô te d ' I vo i r e son t t ous en r e l a 
t ions avec des qua r t z i t e s t r è s a n c i e n s . Les o x y d e s de m a n g a n è s e r e n 
con t r é s p r o v i e n n e n t de la d é c o m p o s i t i o n des g r e n a t s spessa r t i t e s qu i 
ex i s t en t en q u a n t i t é s cons idé rab le s dans ces q u a r t z i t e s . 



Ces qua r l z i t e s à spes sa r t i t e de la Cô te d ' Ivo i re r a p p e l l e n t b e a u c o u p 
la Gondite de l ' I nde e t le Spessartile-Quartz rock de la Gold Coas t . 

3° Reconnaissances géologiques dans le Bas-Cavally (Extrait 
de la Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique, 
octobre 1928). 

L ' a u t e u r déc r i t dans ce t t e no t e la p a r t i e sud -oues t de la Cô te 
d ' I v o i r e , rég ion la mo ins c o n n u e de ce t t e co lonie e t l 'une des p lus dif
ficiles d ' accès . 

Le B a s - C a v a l l y est e s sen t i e l l emen t fo rmé p a r des r o c h e s é r u p t i v e s 
a n c i e n n e s c o m p r e n a n t des g r a n i t é s , des p e g m a t i t e s , des g a b b r o s et 
des do lé r i t e s et pa r des r o c h e s m é t a m o r p h i q u e s r e p r é s e n t é e s s u r t o u t 
pa r des gne i ss , des micasch i s t e s et des q u a r t z i t e s . 

La forêt v ierge qu i c o u v r e e n t i è r e m e n t le pays y r e n d les r e c h e r c h e s 
t rès difficiles, d ' a u t a n t p lus q u e la p l u p a r t des r o c h e s f o r m a n t ce t t e 
r ég ion son t p r o f o n d é m e n t Ia té r i t i sées . 

4° Sur l'existence de l'Agate et du Spath d'Islande dans l'Ar
chipel de Kerguelen. Extrait des Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Sciences, t. 188, p. 1421. Séance du 27 mai 
1929. 

Cet t e no t e s ignale en pa r t i cu l i e r la p r é s e n c e de n o m b r e u x g i s emen t s 
d ' aga te en différents po in t s de l ' a rch ipe l de Kergue len . Les g i s e m e n t s 
de l'île F o c h , l 'une des p r inc ipa l e s du g r o u p e , s o n t p a r t i c u l i è r e m e n t 
i m p o r t a n t s et s e m b l e n t offrir un i n t é r ê t é c o n o m i q u e . 

5° Sur la constitution géologique de l'Ile Heard. Extrait des 
CR. Ac. Se, t. 189, p. 129. Séance du 17 juillet 1929. 

L'île H e a r d , possess ion b r i t a n n i q u e s i t uée a u x confins des océans 
Ind i en et A n t a r c t i q u e é ta i t très ma l c o n n u e . On la c roya i t de n a t u r e 
p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t b a s a l t i q u e . L ' a u t e u r q u i a pu y s é j o u r n e r u n e 
dizaine de j o u r s m o n t r e q u ' e n réa l i té ce t t e î le , où les o b s e r v a t i o n s 
s o n t r e n d u e s t rès difficiles du fait de la g r a n d e ex tens ion des g laces , 
pos sède u n e c o n s t i t u t i o n b e a u c o u p p lus c o m p l e x e . 

I n d é p e n d a m m e n t des basa l tes e t des l i m b u r g i t e s , l ' île r e n f e r m e de 
b e a u x aff leurements d e t r a c h y t e . P a r m i les roches n o u v e l l e m e n t d é c o u 
v e r t e s , il i m p o r t e de s igna le r une r e m a r q u a b l e a n k a r a m i t e à o l iv ine , 
des phono l i t e s d ive r se s , u n e t i ngua ï t e , une a n d é s i t e à b io t i t e , u n e 
m i c r o m o n z o n i l e , e t c . 

Des blocs de ca lca i re p r o v e n a n t du s o u b a s s e m e n t d e l 'île e t p r o v e 
n a n t d u c r a t è r e d ' u n volcan a u j o u r d ' h u i é t e in t , r e n f e r m e n t des g lob i -
g é r i n e s . 

M. H . Douvillé olïïe à la Société Géologique le mémoire sui
vant : Les couches à Cardita Beaumonli, 2 e partie, dans le Sind 



(Paleeontologia indica, New Séries, Vol. X, Mém. n° 3, 1929, 
pp. 25-78, pl. v-xi). 

La faune du S ind se d i s t i n g u e d e cel le du B é l o u c h i s t a n , par la f r é 
q u e n c e des formes f r a n c h e m e n t m a r i n e s , c o m m e les N a u t i l e s e t les 
F u s i d é s ; elle o c c u p e un n i v e a u n o t a b l e m e n t p lu s é levé , au s o m m e t 
de la f o r m a t i o n , i m m é d i a t e m e n t a u - d e s s o u s d u t r a p p , t and i s q u e celle 
du Bé louch i s t an en es t t o u t à la base , a u - d e s s u s des d e r n i è r e s 
c o u c h e s à A m m o n i t e s . 

Les Nau t i l e s sont p r i n c i p a l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r N. Blanfordi, 
t rès voisin de N. Heberti. D a n s les F u s i d é s , un g r o u p e t rès p a r t i c u 
l ier es t ca rac t é r i s é p a r des p l is à la co lume l l e e t p a r u n e é c h a n c r u r e à 
la pa r t i e p o s t é r i e u r e du l ab re : Diploconus ( n o m n o u v e a u m a l h e u r e u 
s e m e n t p r é o c c u p é ) e t Preslrombus pa ra i s sen t é tab l i r un passage a u x 
Thersitea e t a u x Stromb.es, de m ê m e q u e Eovasum e t Heliymolenia, 
r a p p e l a n t les fo rmes de l 'Af r ique du N o r d , se r a t t a c h e n t aux T u r b i -
ne l les , aux Melongena et aux Fulgur. 11 semble qu ' i l s 'est p r o d u i t à 
ce l t e é p o q u e , d a n s les F u s i d é s , une série de m u t a t i o n s r ap ides a y a n t 
d o n n é na i s sance à des g e n r e s n o u v e a u x , b ien d é v e l o p p é s ensu i t e d a n s 
le T e r t i a i r e . 

L ' e spèce c a r a c t é r i s t i q u e Venericardia Beaunionli, es t t r ès vo i s ine 
d ' une forme un peu p lus anc i enne de l 'Afr ique du Nord , Ven. Ameliœ, 
t and is qu 'e l l e es t r e m p l a c é e d a n s les d e r n i è r e s assises p a r u n e m u t a 
t i on p lus r écen t e Ven. Vredenhurgi. 

MM. G. A r a m b o u r g et J . P i v e t e a u offrent à la Société Géo
logique le mémoire suivant : Les Vertébrés du Pontien de 
Salonique (Annales de Paléontologie, t. XVIII, 1929, 84 p. , 12 pl. 
hors texte). 

Ce m é m o i r e r e n f e r m e la desc r ip t ion d ' u n e faune p o n t i e n n e de 
M a m m i f è r e s a y a n t les affinités les p lus é t ro i t e s avec la faune de 
P i l t e rmi q u e G a u d r y fit c o n n a î t r e en un t ravai l c lass ique . Il a é té 
poss ib le d ' a jou te r à nos conna i s sances s u r les M a m m i f è r e s de ce t t e 
pé r iode un ce r t a in n o m b r e de fai ts n o u v e a u x . 

D i v e r s p o i n t s c o n c e r n a n t la s y s t é m a t i q u e et la m o r p h o l o g i e de 
q u e l q u e s g r o u p e s ( C h a l i c o l h e r i d é s , R u m i n a n t , F é l i d é s , P r i m a t e s , e t c . 
o n t é té p r éc i s é s . C o n s i d é r é e d a n s son e n s e m b l e , la faune p o n t i e n n e 
se r a p p r o c h e é t r o i t e m e n t , c o m m e on l'a d i t s o u v e n t , d e l à faune afr i
ca ine ac tue l l e , mais elle r e n f e r m e auss i q u e l q u e s types a s i a t iques . 
C o m p a r é e aux faunes s y n c h r o n i q u e s , les r e s s e m b l a n c e s avec l 'Asie 
n o u s a p p a r a i s s e n t t rès é t ro i t e s e t le p e u p l e m e n t de l ' E u r o p e à ce t t e 
p é r i o d e , par des m i g r a t i o n s d 'or ig ine as ia t ique s ' impose de p lus en 
p l u s ; il es t t ou t à fait inu t i l e de faire i n t e r v e n i r de g r a n d s c h a n g e 
m e n t s g é o g r a p h i q u e s s u r l ' e m p l a c e m e n t de l 'A t l an t ique ac tue l . 

M. J . P i v e t e a u olï're à la Société Géologique les mémoires 
suivants : 
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Études sur quelques Amphibiens et Reptiles fossiles (Annales 
de Paléontologie, t. XVII, 1928). 

Sur un type nouveau de Poisson fossile provenant du Nord 
de Madagascar (67? Ac. Se, séance du 25 novembre 1929). 

COMMUNICATIONS OBALES. 

M. P. T e i l h a r d de Chardin . — Observations géologiques en 
Somalie française et au Harrar L 

P i e r r e B o n n e t . — A propos du volume « The Structure of 
Asia >. de J. W . GREGORY et collab. 

Je ne veux pas me livrer ici à la critique de ce recueil ; mais 
en restant strictement dans les limites des régions qui ont fait 
l'objet de mes travaux personnels depuis plus de vingt ans, je 
crois devoir rectifier les plus importantes parmi les propositions 
inexactes qui s'y trouvent formulées. Il s'agit, par suite, presque 
exclusivement du chap. III, dont l'objet est l'étude des régions 
iraniennes. 

1° « Nous connaissons », est-il dit p. 161, « le Trias infé
rieur à Kur 2 près Djoulfa en Arménie, sur le Permien. . . Le 
Trias moyen et le Trias supérieur ne sont pas encore connus 
ici. » 

Je rappellerai que j 'ai fait connaître il y a longtemps déjà 
l'existence du Trias moyen et du Trias supérieur à Djoulfa et 
dans les chaînes du moyen Araxe, où ces formations prennent 
un notable développement (1912, 67?. Ac. Se. etB.S.G.F.). 

2° « Le Permien de la gorge de l'Araxe près Djoulfa est 
séparé par une discordance du Carbonifère, et est recouvert en 
concordance par les quartzites du Trias inférieur » (p. 161-
162). 

J'ai montré à plusieurs reprises que tous les termes de la série 
paléozoïque transcaucasienne se succédaient en continuité et con
cordance ; j 'en ai donné notamment, de Djoulfa, une description 
détaillée avec coupes et planches photographiques : la première 
de ces planches représente spécialement la série Carbonifère-
Permien-Trias de la coupe même de Djoulfa. 

1. Cette étude paraîtra dans les Mémoires. 
2. Je ferai remarquer qu'il n'existe dans ces régions aucune localité portant le 

nom de Kur — nom sous lequel on désigne en quelques langues étrangères la 
Koura, fleuve qui longe le flanc sud du Grand Caucase, loin de l 'Arménie et en 
dehors de tout Trias connu. 



Quant aux quartzites du Trias inférieur qui recouvrent le Per-
mien, ce sont des calcaires et des dolomies du Trias supérieur 
qui recouvrent les calcaires en plaquettes du Trias moyen. 

3° « Le Silurien manque » (p. 162). 
Je rappelle que j 'ai signalé l'existence du Silurien supérieur 

et du Dévonien inférieur dans le Daralagoez en 1923 (CR. Ac. 
Se). D'ailleurs, dans une autre partie du livre (p. 192, chap.de 
M. Barbour), une carte paléogéographique — d'après M. Gra-
bau — indique en terre émergée au Silurien supérieur tout 
l'isthme caucasique, où, avant le Silurien transcaucasien que je 
viens de rappeler, A. P . Guérassimov a trouvé (1916) dans le 
Gi'and Caucase des formations de cet âge. 

Si brève que soit cette rectification, je ne l'aurais pas présentée 
s'il ne s'était agi que d'une protestation personnelle. Mais il en 
va, à mon avis, tout différemment : ces quelques redressements 
en effet ont une portée générale, et la mention des données nou
velles que j 'ai apportées a déjà pris place dans de nombreux 
traités et ouvrages généraux de ces vingt dernières années. 

M. Viennot tient à faire remarquer que ni H. de Bockh, ni ses col
laborateurs de l'Anglo Persian Oil C° n'ont visité la région de Trans
caucasie étudiée par M. Bonnet. Les observations de celui-ci portent 
donc uniquement sur des lacunes bibliographiques. 

MM. J. L a m b e r t et P é r é b a s k i n e . — Note sur quelques 
Echinides du Soudan^. 

COMMUNICATIONS ÉCRITES. 

M" e Alimen. — Sur un mode spécial de coexistence des 
coquilles d'huîtres et des tests des balanes. 

Les marnes à huîtres qui forment la base du Stampien dans 
une partie du Bassin de Paris renferment en grande abondance 
Ostrea longirostris LAMK. Sur les grandes valves de cette huître, 
on trouve fréquemment des Balanes. Le gisement de Fresnes-
lès-Rungis fournit un grand nombre de valves d'Ostrea portant 
des Balanes fixés de façon singulière. Le Baiane est enfoncé dans 
l'épaisseur de la coquille et affleure juste à sa surface. Or, il ne 
s'agit pas d'une espèce perforante de Cirripède. La partie élar
gie de la couronne du Baiane est vers l'extérieur, sa partie rétré-
cie vers la profondeur, et il est facile de vérifier que la partie 

1. Cette note, avec une planche, paraîtra au Bulletin. 
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élargie correspond bien à la base du test. Lorsque l'opercule est 
conservé dans le fond de la couronne, circonstance exception
nelle d'ailleurs, son examen prouve aussi que le Balane est, si 
on peut ainsi parler, à l'envers. Sa surface de fixation n'était pas 
sur l'Huître, mais sur un corps étranger, lequel a dû servir éga
lement de support à l'Huître. Pour confirmer cette observation, 
j ' a i examiné des Huîtres actuelles. J'ai retrouvé sur des Gryphsea 

Via. I. — Gryphsea angulata, emprisonnant Baliinns perforains. 
Vue par la face supér ieure . 

angulata LAMK, dites communément huîtres portugaises, du Bas
sin d'Arcachon, des Balanes englobés dans la coquille exactement 
comme dans les Huîtres stampiennes. La parfaite conservation 
des pièces de la couronne ne laisse aucun doute sur l'orientation 
du Balane. La surface de fixation commune de l'Huître et du 
Balane était un morceau de bois pour les échantillons que j 'ai 
recueillis. La destruction du support peut laisser subsister la 
plaque basilaire du Balane, mais je ne l'ai vue conservée sur 
aucun des fossiles. 

L'examen des Huîtres actuelles permet en outre de saisir le 
processus par lequel l'Huître englobe le Balane, fixé sur le même 
support qu'elle et au voisinage duquel elle grandit. Le bord 
mince et récemment formé de la coquille vient buter contre la 
couronne du Balane. Celui-ci gêne la croissance, et l'on voit 
nettement les valves contourner l'obstacle à droite et à gauche, 
en même temps qu'au centre elles tendent à passer au-dessus de 
lui. A ce moment le crustacé peut encore être vivant. Mais la 
croissance se poursuivant amène le bord des valves au delà du 
Balane, réduisant progressivement et comblant enfin l'espèce 
de boutonnière qui assurait encore l'accès de l'eau de mer. Alors 
le Balane meurt. 



Le bord de la valve qui a ainsi moulé le Balane est extrême
ment mince, surtout au delà du Balane où il vient juste de se 
former, mais le jeu normal de l'épaississement de la coquille 
dépose par-dessus le Balane des couches successives de nacre 
qui ont pour elfet de l'incorporer à celle des deux valves qui est 
directement appliquée contre lui. 

L'examen d'une plaque mince pratiquée dans une Ostrea lon-
girostris du Stampien de Fresnes, rend compte de ce processus. 

Fio. 2. — Coupe dans Ostrea longirostris au niveau d'un Balane. 

On voit que l'Huître a rencontré le Balane sur le côté situé à 
droite sur le dessin. Il est net que les lamelles d'accroissement 
atteignent l'autre côté en passant par-dessus le Balane, bien que 
la préparation ne les ait pas conservées au-dessus de son ouver
ture. On voit en particulier que la lamelle située directement 
contre le Balane à droite, antérieure aux autres, passe sur le 
côté gauche, mais ne le recouvre pas complètement. Celle que 
le manteau a sécrétée ensuite et qui dépasse sur les bords la 
précédente comme cela se produit normalement chez les Lamel
libranches, descend davantage de manière à emprisonner com
plètement le Balane. Cette disposition des lamelles est tout à 
fait d'accord avec les faits observés dans la croissance des 
Huîtres actuelles. 

Le Balane inclus dans les coquilles de Gryphxa angulata que 
j 'a i observées est Balanus pérforatus BRUG. Pour les coquilles 
fossiles, la détermination est le plus souvent à peu près impos
sible, à cause de l'absence des pièces operculaires et de la diffi
culté d'observation de la couronne dont on ne voit pas la face 
externe et à peu près pas le sommet. Cependant j 'a i pu extraire 
les terga et scuta d'un jeune Balane inclus dans une Ostrea lon
girostris provenant de Massy et existant dans la collection de la 
Sorbonne. 

Par ses pièces operculaires, et malgré quelques très légères 
différences dans le scutum, ce Balane entre dans l'espèce d'ail
leurs très polymorphe de Darwin : Balanus amphitrite DARWIN 
signalée déjà dans le Miocène inférieur du Bordelais. 



P i é t r e s s o n de S a i n t - A u b i n . — Sur un plissement du Juras
sique supérieur de l'Aube. 

En 1846, Leymerie a décrit dans le Portlandien inférieur 
des environs de Bar-sur-Seine un niveau lumachellique qu'il 
a décrit sous le nom de « marbre de Polisot » : il s'agit en 
réalité d'un simple faciès du Portlandien, caractérisé par des 
calcaires plus ou moins bréchoïdes à Exogyra virgula. avec 
quelques fossiles spéciaux dont l'abondance permet de le recon
naître facilement, et parfois galets de calcaire verdis. Ces brèches 
forment le couronnement d'une sorte de ridement que nous 
avons relevé sur une longueur de 25 km. environ, depuis 
Bagneux-la-Fosse (vallée de la Sarce) jusqu'à Bertignolles (val
lée de l'Arce) en passant par Polisot, où sa direction passe du 
SW-NE à l 'W-E. Au Nord-Ouest de cette ligne, le marbre de 
Polisot n'existe plus et passe au Portlandien marno-eompact 
ordinaire dont les couches, ainsi que celles du Kiméridgien, sont 
affectées d'un plongement plus rapide. 

Ainsi, au-dessus de Neuville-sur-Seine, le contact de ces deux 
étages est à 330 m. d'altitude. A 3 km. 1/2 au Nord, près de 
Celles-sur-Ource, il est à 270 ; soit un plongement déjà rapide de 
17 m. par kilomètre. Au S de Bar-sur-Seine, à 4 km. de Celles-
sur-Ource, il n'est plus qu'à 170 ; soit une pente de 23 m. par 
kilomètre. La différence est assez faible à cause du relèvement 
des strates causé par l'anticlinal des Riceys. 

Dans la vallée de l'Arce, à Chervex et Bertignolles, le Kimé
ridgien supérieur est bien développé sur le versant sud, mais il 
est remplacé par le Portlandien sur le versant nord. La pente 
est là d'environ 30 m. par kilomètre ; alors que sur le plateau au 
SE vers Noë-les-Mallets, elle est très faible: moins de 10 m. 
par kilomètre. A la dépression causée par ce changement de 
pente est due vraisemblablement la direction subséquente de 
l'Arce (E-O). 

Dans la vallée de la Sarce, on observe des faits analogues. La 
faille d'Avirey, signalée en 1904 par MM. Lemoine et Rouyer, 
accompagne le plissement, dont elle n'est qu'un accident, et en 
exagère les manifestations, notamment à Avirex. 

A l'Ouest de la Sarce, nous n'avons pas observé de plonge-
gements irréguliers : et il en a été de même dans la haute vallée 
de l'Arce, à l'Est de Bertignolles. 

Ainsi, nous nous trouvons en présence d'un plissement très 
net, affectant l'allure d'une flexure monoclinale. Ce plissement 
est parallèle à l'anticlinal des Riceys, dont il forme comme une 



sorte de contrefort ; mais il s'étend plus que lui vers le NE. 
Comme lui, il existait vraisemblablement dès l'époque kimérid-
gienne, ainsi que semble le prouver la présence, à son sommet 
et là seulement, des brèches du « marbre de Polisot ». 

C.-P. N i c o l e s c o . — Sur la présence du Cénomanien aux 

pieds des falaises d'Amont (Seine-Inférieure). 

Les affleurements cénomaniens connus, sur la première édi
tion de la Carte géologique (Feuille d'Yvetot}, dans la région de 
Fécamp se trouvent les uns derrière le Casino municipal, les 
autres sur les deux versants du Val-aux-Clercs et sur le versant 
occidental de la vallée de Ganzeville. Au cours de la campagne 
d'été dernier, j 'ai découvert d'autres affleurements, très impor
tants, sur le versant oriental de cette vallée, depuis Bec-de-
Mortagne jusqu'aux environs de Saint-Ouen-Fécamp, qui ont 
fait l'objet d'une communication à l'Académie des Sciences 

Ceux du Casino municipal, si je me rapporte aux dires récents 
de M. R. Fortin, de Rouen, existent bien, contrairement à ce 
que j 'avais affirmé précédemment 2 , mais ils sont murés et 
impossibles à voir dans l'état actuel des choses; les autres se 
montrent grâce à divers travaux de l'homme (lignes de chemin 
de fer, carrières, etc.). 

Sous la ville de Fécamp, il y a des carrières, creusées dans 
le Cénomanien, autrefois exploitées activement et aujourd'hui 
abandonnées, dont les ouvertures ont été pratiquées sur le ver
sant sud de la vallée et à flanc de coteau. On connaît a c t u e l 
lement plusieurs ouvertures, deux dans l'ancienne propriété 
Constantin, une dans la propriété Favreau, etc. De ces carrières 
on a retiré autrefois de la pierre à bâtir qui a servi à la con
struction de l'église Saint-Etienne, de l'Abbaye, de maisons, 
remparts et murs du vieux Fécamp, etc. 

Mais, jusqu'à ce jour, personne à ma connaissance n'a signalé 
la présence du Cénomanien sur le versant nord de la vallée et 
au pied des falaises d'Amont de cette ville. La Carte géologique 
à reviser n'y indique plus son existence. 

Cependant, dans la salle E. le Borgne, à côté du portrait de 
P. Allard, au Musée des Amis du Vieux Fécamp, se trouve une 

1 . C.-P. NICOLESCO. Découverte du Cénomanien dans la vallée de Ganzeville 
(Seine-Inférieure). Ci? , ^ c a d . des Sciences, t. 1 8 9 , p. 7 7 0 - 7 7 2 , Séance du 4 no
vembre 1 9 2 9 . 

2 . Id. Revis ion de la feuille d'Yvetot au 8 0 . 0 0 0 » . Bull. Curie Géol. Fr.,n°170, 
t . X X X I ( 1 9 2 7 - 1 9 2 8 ) , C.R. des Collaborateurs pour la Campagne de 1 9 2 7 , p . 7 0 , 
1 9 2 8 . 



coupe, représentant ces falaises d'après toute apparence, qui 
indique les divisions stratigraphiques suivantes, considérées de 
haut en bas : Sénonien, Turonien supérieur et inférieur, Céno-
manien et Glauconien, que distinguaient autrefois les géologues 
normands. 

Le Génomanien, qui groupe aujourd'hui les deux dernières 
divisions, est représenté sur la plage nord par ses horizons supé
rieurs et supporte en concordance les puissantes couches 
crayeuses dures et sans silex du Turonien ; la zone de passage 
de ces étages se trouvant au niveau des plus hautes mers. 
A marée basse, il se découvre assez loin à l'intérieur des 
eaux et laisse voir un complexe de gros bancs. Sur ces bancs 
est posée la jetée nord à feu tournant du port et vivent de très 
importantes colonies de moules naines, hypotrophiées et à 
saveur particulière. C'est un calcaire cénomanien typique, plus 
ou moins glauconieux et dur, tantôt compact, de teinte claire et 
sans fossiles, tantôt vacuolaire, roux ou verdâtre et assez fossili
fère. Des trous de pholades et des phénomènes de mimétisme 
actuels sont observables dans les parois de vacuoles et l'agrégat 
des grains de glauconie. J'y ai recueilli : Serpula antiqua, Den-
talium rotomaqense, Catopygus carinatus, Terebratula blplicata, 
Ostrea latcralis, Pecten (Chlamys) asper, Neithea quinquecostata 
et œquicostata, etc. 

Cette découverte montre que la vallée et le port de Fécamp 
se trouvent sur des couches cénomaniennes qui s'étendent, bien 
qu'en grande partie masquées, depuis la côte de Réneville ou 
plus exactement depuis les affleurements murés situés derrière le 
Casino Municipal jusqu'à la jetée dressée au pied des falaises 
d'Amont de ce port. Plus au Nord, elles plongent petit à petit et 
disparaissent finalement sous les eaux avant la pointe Fagnet du 
Trou au Chien. 

Elle corrobore l'observation que j 'a i faite, il y a plus de deux 
ans, à savoir que les deux lèvres de la faille de Fécamp, à 
l'entrée de la vallée du moins, semblent avoir subi au cours des 
temps géologiques un déplacement relatif de 100 m. environ ; 
car la zone à Bryozoaires et silex gris du Sénonien moyen se 
trouve dans les falaises sud près du niveau de la mer et sur 
celles nord est couronnée par le point de triangulation 126. 

En outre, elle permet d'affirmer que le Turonien sur les falaises 
d'Amont est représenté par tous ses niveaux et atteint environ 
55 m. d'épaisseur. 

Enfin, elle tire son importance du fait qu'en profondeur il se 
trouve des niveaux aquiferes très importants, notamment ceux de 



la gaize cénomanienne (C3) et des sables verts albiens (c 1), qu'on 
peut atteindre par forage. 

R. S o y e r . — Présence d'un Chéiroptère et d'Hyœnodon dans 
le calcaire de Brie. Remarques sur la position stratigraphique de 
celte formation '. 

Le calcaire de Brie de la région parisienne n'a fourni qu'une 
faune réduite. L 'existence de deux genres éocènes : Hyœnodon 
et Vespertilio, dans les couches de cette formation ne permet plus 
d'accepter sans réserves la coupure établie par Stehlin entre 
l'Eocène et l'Oligocène, à la base du calcaire de Brie. 

H. Al imen . — Quelques considérations sur le développement 
de Cerithmm trochleare LMK 2 . 

ERRATA 

G. R. s o m m a i r e , s é a n c e du 2 d é c e m b r e 1 9 2 9 . 

l r e p age . Au lieu de M . Vaslin, p r é s e n t é pa r M M . C h . J a c o b et 
J . L a c o s t e , l i re p r é s e n t é par M M . C h . J a c o b e t P . L a m a r e . 

P . 239 . N o t e de F . R o m a n , au lieu de Lissias, l ire p a r t o u t Limas. 

La prochaine séance aura lieu le lundi 13 janvier 1 9 3 0 , à 
17 heures. 

INFORMATION 

L'Association internationale de la Science du Sol, dont le siège 
est à Moscou, nous fait savoir que le deuxième Congrès de l'As
sociation s'ouvrira à Leningrad le 20 juillet 1930. Six jours de 
séances et de petites excursions à Leningrad seront suivis de 
six autres journées à Moscou. Le Congrès sera suivi d'une excur
sion circulaire de vingt-neuf jours à travers toutes les zones 
agrologiques de la partie européenne de l 'U.R.S.S. 

Le Secrétariat tient à la disposition des membres de la Société 
la circulaire du Comité organisateur et des bulletins d'adhésion. 

1. Une note détaillée paraîtra au Bulletin. 
2. Cette note , avec une planche, paraîtra au Bulletin. 

MAÇON, r n o ï A ï rnÈniis, IMP. MCMXXIX. La gérante de la, Soc. Géologique : M™" L . MÉMIN . 



RAPPORT DE LA COMMISSION DE COMPTABILITÉ 
E X A M E N DES COMPTES DE 1928. 

B u d g e t o r d i n a i r e . R e c e t t e s . — Les r e c e t t e s de l ' exerc ice 1928 
se sont é levées au total de 119.101 fr. 4 3 . S u r ce chiffre, les r e v e n u s du 
capi ta l on t é té de 11 .335 fr. 15 ; les co t i sa t ions et d ro i t s d ' en t r ée se 
son t chiffrés à 3 2 . 9 6 4 fr. 8 0 ; les v e n t e s de nos pub l i ca t ions à 
4 7 . 9 0 7 fr. 09 ; les r ece t t e s d iverses e n t r e n t dans le to ta l p o u r 
2 6 . 8 9 4 fr. 39 . 

L ' a u g m e n t a t i o n des rece t t e s 1928, p a r r a p p o r t à 1927, est de 
1 9 . 5 6 2 fr. 36 , d o n t 2 . 8 0 0 fr. p o u r les co t i s a t i ons e t p lu s de 9000 fr. 
p o u r les v e n t e s . Les r e v e n u s du capi ta l on t d i m i n u é p a r c o n t r e de 
160 fr. e n v i r o n . Il faut s igna le r en o u t r e q u e d a n s les 2 6 . 9 8 4 fr. 39 
de rece t t e s d ive r se s figurent 1 2 . 0 2 5 fr. p o u r la R é u n i o n e x t r a o r d i 
n a i r e ; c e t t e s o m m e se r e t r o u v e e n t i è r e m e n t , en c o n t r e - p a r t i e , a u x 
d é p e n s e s d ive r s e s . 

D é p e n s e s . — Les d é p e n s e s 1928 se son t é levées au to ta l de 
1 3 1 . 0 7 9 fr. 3 1 . El les se r é p a r t i s s e n t ainsi : 
F ra i s g é n é r a u x 44 .385 fr. 36 (en a u g m e n t a t i o n de 6 .000 fr. env i ron) 
P u b l i c a t i o n s . . 72 .507 fr. 60 (en a u g m e n t a t i o n de f 6 .000 fr. e n v i r o n ) 
Divers 14.186 fr. 35 

P o u r les pub l i ca t ions , les C o m p t e s R e n d u s s o m m a i r e s on t coû t é 
1 3 . 9 0 0 fr. 85 ; le Bu l l e t i n 3 0 . 5 4 7 fr. 8 5 ; les M é m o i r e s 1 6 . 4 8 2 fr. 6 5 . 
A ces pr ix s ' a jou ten t : 8 .988 fr. 25 p o u r la t ab le géné ra l e de la 3 e sér ie 
(années 1893 à 1900), et 2 . 5 0 6 fr. p o u r les c o u v e r t u r e s des C R . s o m 
m a i r e s . 

N o t r e b u d g e t o r d i n a i r e s 'est d o n c é tab l i , en 1928, avec u n déficit de 
1 1 . 9 7 7 fr. 8 8 . 

Compte s p é c i a l . B i b l i o g r a p h i e . — Les r e n t r é e s se s o n t é le 
vées à la s o m m e de 1 8 . 1 4 0 fr. Les dépenses ont é té de 3 2 . 2 8 6 fr. 25 , 
soi t un déficit de p lu s de 14.000 fr., en pa r t i e payé p a r un e x c é d e n t 
de rece t tes de 5.000 fr. qu i res ta i t de la s u b v e n t i o n s u p p l é m e n t a i r e de 
1927. 

Compte Prix- — La Soc ié té n 'a d i s t r i bué en 1928 q u e le pr ix 
V i q u e s n e l d o n t les a r r é r a g e s (660 fr.) o n t é té r e m i s à M . F r o m a g e t . 
— La Soc ié té a, en o u t r e , a t t r i b u é u n e s o m m e de 1.300 fr. s u r les 
s u b v e n t i o n s F o n t a n n e s , ainsi q u ' u n e s o m m e de 3 .400 fr. s u r le F o n d s 
B a r o t t e . 

L ' e x a m e n de no t r e b u d g e t o rd ina i r e m o n t r e q u e celui-ci n'a pu ê t r e 
équ i l i b ré et n e p o u v a i t p lu s l ' ê t re par la su i t e . C 'es t p o u r q u o i nous 
avons d e m a n d é à nos m e m b r e s un nouve l effort de co t i sa t ion de façon 
à p o u v o i r m a i n t e n i r le n iveau scient i f ique d e nos p u b l i c a t i o n s et 
a s s u r e r la b o n n e m a r c h e de no t r e Soc ié té . 

La c o m p t a b i l i t é a é té r e c o n n u e régu l i è re et t ou t e s jus t i f ica t ions 
u t i les n o u s o n t été fou rn ie s . 

La .Commiss ion v o u s p r o p o s e en c o n s é q u e n c e d ' a p p r o u v e r les 
c o m p t e s , et de d o n n e r q u i t u s à n o t r e t r é so r i e r , M. Gand i l l o t , d o n t 
la miss ion est t e r m i n é e . El le vous d e m a n d e de lui e x p r i m e r n o t r e 
v ive g r a t i t u d e p o u r sa ges t ion si d é v o u é e e t d ' ad re s se r aussi à no t r e 
g é r a n t e , M" 1 0 M é m i n , nos t r è s vifs r e m e r c i e m e n t s . 

P o u r la C o m m i s s i o n de C o m p t a b i l i t é , 
Le Rapporteur : Léon L U T A U D . 



T a b l e a u r é c a p i t u l a t i f d e s comptes de l ' exerc ice 1 9 2 8 et d e s p r é v i s i o n s pour 1 9 2 9 . 

R E C E T T E S 

1° Ordinaires. 

R e v e n u s 
Co t i sa t ions a r r i é r ée s 
Co t i s a t i ons c o u r a n t e s e t D r o i t s d ' e n t r é e 
Co t i sa t ions an t i c ipées 

2° Vente des publications. 

Bulletin, Compte Rendu sommaire 
M é m o i r e s 
R é u n i o n s e x t r a o r d i n a i r e s 
D i v e r s 
P u b l i c a t i o n s C o s s m a n n 
D o u b l e s 

3° Divers. 

C o n t r i b . des a u t e u r s a u x frais d ' impre s s ion 
P u b l i c i t é 
R e m b ' d e p o r t s e t r e m i s e de l ' i m p r i m e u r 
S u b v e n t , de la Caisse des R e c h e r c h e s 
R e m b ' du C o m p t e P r i x (2 °/o su r s o m m e s d i s t r . ) 
C o n t r i b . du F o n d s B a r o t t e à la P e n s i o n de 

M. M é m i n 
R é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e 

T o t a l des r e c e t t e s 

1 9 2 8 

2400 >> 
12025 » 

26894 39 

119101 43 

Compte spécial Bibliographie. 

S u b v e n t i o n de la F é d é r a t i o n . 
Ven te s e t a b o n n e m e n t s 

16000 
2140 

18140 

Prévis ions 

1929 

12000 
4000 

40000 
6000 

62000 » 

30000 » 
25000 » 

500 » 
500 » 

5000 » 
2000 » 

63000 

2000 
10000 

600 » 

12600 » 

137600 » 

24000 » 
2500 » 

26500 » 

D É P E N S E S 

1° Frais généraux. 

Pension M. Mémin , 
T r a i t e m e n t d e la g é r a n t e 
Remise sur ventes à la gérante. 
Loyer, assurances et impôts 
Eclairage 
Garçon 
B ib l io thèque (fiches, p e r s o n n e l , e t c . ) . . . . 
Fra is de b u r e a u , é t r e n n e s , a b l t é l é p h o n e . 
Po r t s d ivers 
Mobi l ier -

2° Frais des publications. 

C o m p t e r e n d u s o m m a i r e 1927 

Bul le t in (1927) ' 
Bul le t in (1928) . . . . . . . . . . . . . . 
Mémoi r e s 
R é u n . e x t r a o r d 

3° Divers. 

Publ i c i t é ( c o u v e r t u r e des C. R. sommai res ) 
Table géné ra l e ( 3 e sér ie) 
R e m b l a u F o n d s B a r o t t e (pub i i c . C o s s m a n n ) so lde . 
R e m b ' au T r é s o r i e r de la R é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e . 

To ta l des dépenses 

Compte spécial Bibliographie. 

T r a i t e m e n t d u sec ré ta i re e t co l iabor 
Tables de 1927 
Fra i s d ' i m p r e s s i o n 1927-1928 (4 fase.) 

— — T a b l e d e 1924 
— — T a b l e de 1926 

Cot isa t ion F é d é r a t i o n 

11335 15 
5512 70 

21719 50 
5732 60 

44299 95 

21346 56 
12599 43 

526 15 
350 » 

7631 30 
5453 65 

47907 09 

516 30 
10 >» 

1895 99 
10000 » 

47 10 

1 9 2 8 Prévisions 
1 9 2 9 

3000 )> 
9000 » 
3933 » 

13881 96 
776 75 

2046 25 
4202 75 
3781 05 
2837 60 

950 » 

44409 36 

2095 20 
11805 65 
25053 35 

5494 50 i 
16482 65 ] 

82 » J 
61013 35 

2506 » 
9613 25 
1512 35 

12025 » 

25656 60 

131079 31 

9040 » 
2000 »> 

12513 50 
3863 75 
4389 » 

480 

32286 25 

4000 
9000 » 
5000 » 

15000 » 
800 » 

3000 » 
4000 » 
4000 » 
3000 » 
1000 » 

48800 » 

12000 

45000 

30000 

87000 

2500 

2500 

138300 

8000 
2000 

13000 

4000 
200 

27200 



R é s u m é d e s c o m p t e s e t s i t u a t i o n de l ' e n c a i s s e en 1 9 2 8 

R e c e t t e s . 
1° O r d i n a i r e s . 

R e v e n u s nets 11335 15 
Cot i sa t ions 32964 80 

"2" Ven te s des pub l i ca t ions 
3° R e c e t t e s d ive r ses 

44299 95 
47907 09 
26894 39 119101 43 

4° C o m p t e capi tal 
Co t i sa t ions à vie 
Cot i sa t ions à p e r p é t u i t é . 
C a u t i o n n . P r ê t s 

13550 
» 
500 14050 

5° C o m p t e spécia l . B ib l iog raph ie . 
S u b v e n t i o n s e t ven te s 

Tota l des r e c e t t e s . 
18140 18140 

151291 43 

En caisse au /"janvier 19.28.1 
à la Socié té géo log ique ! 24 30 
au C o m p t e c h è q u e s pos taux 6018 48 
au C r é d i t L y o n n a i s 4991 79 
Au c o m p t e B ib l iog raph ie 7528 11 

Tota l j 
18562 68 

169854 11 

D é p e n s e s . 
1° Ord ina i r e s . F ra i s g é n é r a u x . 
2° Fra i s des pub l i ca t ions 
3° Divers 
•1° R e m b L R é u n i o n e x t r a o r d i n . 

44409 36 
61013 35 
13631 60 
12025 » 131079 31 

5° C o m p t e c a p i t a l . . . 

N é a n t . 

Encaisse au '.il décembre 1928. 
à la Soc ié té géo log ique 
au C o m p t e ch . p o s t a u x 
au C r é d i t L y o n n a i s 
Au c o m p t e B i b l i o g r a p h i e . . . . 

T o t a l . 

45 90 
1058 46 
5384 19 

6488 55 
169854 11 

Pr ix V i q u e s n e l (un bénéficiaire) 665 25 
F o n d s F o n t a n n e s (un bénéficiaire) 1300 » 

3400 » 

6° C o m p t e s p é c i a l . B ib l iog raph ie . 

To ta l des d é p e n s e s 
32286 25 32286 25 

163365 56 

F o n d s S p é c i a u x (Attributions en 192S). 

F o n d s Ba r o t t e (2 bénéf ic ia i res ) . 



TABLE ALPHABETIQUE 
P A R N O M S D ' A U T E U R S 

du Compte Rendu sommaire 

des Séances de la Société géologique de France 
A n n é e 1 9 2 9 . 

A 
ABRARD (René). Sur la pénétration de 

formes méditerranéennes dans le bas
sin de Paris , au Cénomanien, 5 5 . — 
Sur l ' impossibi l i té de la pénétrat ion 
des Orbitolines dans le bassin de 
Paris par le détroit du Poi tou au Cé
nomanien, 7 9 . 

A B R A R D (Paul LEJIOINE et René). Les 
rapports entre la craie et le calcaire 
pisolithique à Vigny , 84. [Obs. de 
M . H . SCHOEI.LER], 8 5 . 

AGAFONOFF (V.) et V. MALYCHEFF. Le 
l œ s s et les autres l imons du plateau 
de Villejuif, 6 6 . 

ALIMEN ( M " " ) . Sur un mode spécial de 
coexistence des coquil les d'huîtres 
et des tes ts des Balanes, 2 5 0 . — 
Quelques considérat ions sur le déve
loppement de Cerilhium trochleare 
LMK., 2 5 6 . 

AMI ( H . ) . U n siècle de Graptolites , 
2 1 2 . 

AMSTUTZ ( A . ) . Note préliminaire sur la 
géologie du Congo français, 4 8 . — 
Contribution à l'étude géologique du 
Congo français, 1 7 1 . 

ARAMBOURG ( C ) . Argyropelecus Lo-
gearti. Un nouveau poisson bathy-
pélagique du Sahélien, 2 4 . 

ARAMBOURG (C.) et Jean PIVETEAU. 
N o t e préliminaire sur un Ruminant 
du Pl iocène inférieur du Roussi l lon, 
J 4 4 . — Prés , d'ouvr., 2 4 8 . 

ASTRE (Gaston). Brachyodus horboni-
cus à Castelnau d'Eslrétefonds, 6 3 . 
— Sur un Félin à particularités ur-
soïdes des l imons pl iocènes du Rous
s i l lon, 8 9 . — La faune des Radiolit i-
dés de Fortanete , 1 1 9 . — Sur les pe

tites Orbitel ines plates du sommet 
des marnes de Santa-Fé d'Organya 
et sur l'âge de ces marnes, 1 7 8 . 

A U B E R Ï DE I.A RUE (15-). Prés, d'ouvr., 
2 4 6 . 

AUFRÈRE (Léon). Prés , d'ouvr., 8 2 . 
AUFRÈRE (Emm. de MARTONNE et L . ) . 

P r é s , d'ouvr., 2 5 . 

B 

BAUET (V.). Prés, d 'ouvr. , 2 2 1 . 
B A R E N ( J . Van). Prés, d'ouvr. , 7 4 . 
BARRABÉ (L.). — Obs. à une c o m m . 

de M. VIENNOT, 3 2 . — Contribution à 
l'étude stratigraphique et pétrogra-
phique de la partie médiane du P a y s 
Sakalave, 8 0 . 

BARROIS (Ch.). R é u n . exlr . en Basse-
Normandie et dans les C. du N. , 1 8 3 , 
1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 , 1 9 0 , 1 9 3 , 2 0 0 . 

BASSE (Eliane). Quelques Invertébrés 
du Jurassique supérieur du Harrar 
(Abyss in ie ) , 1 7 7 . — Contribution à 
l'étude du Jurassique supérieur (faciès 
corallien) en Abessomal ie et en Ara
bie méridionale, 2 3 8 . 

BATALI.ER (P. FALLÛT et J. R . ) . Prés, 
d'ouvr. , 1 6 3 . 

BEAUGÉ (A.) et P. Russo. Sur la cont i 
nuité tectonique des Djebi lett et du 
M o y e n - A t l a s (Maroc méridional; , 
2 1 4 . 

BERTRAND (Léon). Obs. à une comm. de 
MM. H. BOURSAULT et Paul LEMOINE, 
1 1 6 . — Obs. à une comm. de MM. D E -
LEPINE, D U B A R et LAVERDIÈRE, 2 3 8 . 

BERTRAND (Marcel). Prés , d'ouv., 8 4 . 
BÉSAIRIE (H.) Recherches de pétrole 

dans l 'Ouest de Madagascar, la région 



d'Andrafiavelo et dans le Sud-Ouest, 
la région nord de Ranohira, 117. 

BIÏTIM (Albert). Le Brésil et la dérive 
des Continents, 60. 

BIGOT (A.) . Réun. extr. , 69,179. — Réun. 
extr . en Basse-Normandie et dans les 
C. du N . , 181-200. — Prés, d'ouvr. , 
205. 

BLAYAO (J.). Rapp. sur l'attribution du 
prix Fontannes à M. F: DAGUIN, 
105. — Origine des venues de C O 2 des 
Bouillons de Vergèze (Gard), 118, 

BI.UMENTHAL (Maurice). Le Miocène 
d'Antequera (Andalousie) et son im
portance au point de vue de la date 
des recouvrements , 148. [Obs. de 
M. VIENNOT], 149. 

BOFFIL Y POCH (Arturo). Nécrologie, 
201. 

BONNET (Pierre). A propos du volume 
« The Structure of Asia » de J. W . 

GREGORY et co l lab . [Obs. de M. VIEN
NOT], 250. 

BOURCART (Jacques). Prés, d'ouvr., 10, 
165, 232. — Note préliminaire sur la 
région d'Ouezzan (Maroc) (Campagnes 
de 1928), 34. 

BOURCART (J.) et M11» C. VEII.. Prés. 
d'ouvr. , 10. 

BOURCART (Jacques) et A. KELI.ER. Prés . 
d'ouvr. , 233. 

BOURCART (Jacques) et Jean LACOSTE. 
Une traversée des Djebal las , 51. 

BOURCART (Jacques) et Guy LE VILLAIN. 
Prés , d'ouvr., 10,164. 

BOURSAULT (H. ) e t Paul LEMOINE. Sur 
la const i tut ion du Tertiaire inférieur 
sous la région de Senlis (Oise), 116. 
[Obs. de MM. Léon BERTRAND, G. 
DOLLFUS, L . JoLEAUn], 117. 

BRICHANT (A.) . Prés , d'ouvr., 59. 
BRIQUET (A). Prés , d'ouvr. , 58. 
BRUET (E.) . Sur les phosphates pulvé

rulents de la Tunis ie Centrale, 12. 
[Obs. de M. CAYEUX], 13. — A propos 
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P. 254, 6" 1., au lieu de falaises d'Amont, 
lire falaises d'Amont de Fécamp. 

— 34E L, au lieu de n'y indique plus, 
lire n'y indique pas nonplus. 
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1841. A n g e r s (Bull., t. X I I , p p . 425-490 , 3 p l . ) » »> 
1842. A i x - e n - P r o v e n c e (Bull., t . X I I I , p p . 405-532 , 2 p l . ) . . . » » 
1843. Po i t i e r s (Bull., t . X I V , p p . 629 -653 , 1 p l . ) » » 
1844. C h a m b é r y (Bull., 2 e s. , t . I , 260 p . , 2 p l . ) » » 
1845. Aval lon (Yonne) (Bull., 2 e s. , t . I I , 96 p . , 1 p l . ) » » 
1846. Alais (Bull., 2 e s. , t . I I I , 97 p . , 1 pl . ) » » 
1847. Ép ina l (Bull., 2 e s . , t. IV, 88 p . ) » » 
1849. É p e r n a y (Marne ) (Bull., 2 e s. , t . VI , 58 p . , 1 pl . ) » » 
1850. Le Mans(Bull., 2 e s., t . V I I , 6 4 p . , 1 pl .) » » 
1851. Di jon , 96 p . , 1 pl 8 » 
1852. Mei/.. 64 p . , I t a b i . , 1 pl 8 » 
1853. Va lenc i ennes , 38 p 4 » 
1854. V a l e n c e : s u r - R h ô n e ( D r ô m e ) , 72 p 6 » 
1855. P a r i s , 78 p . , 1 pl 6 » 
1856. Jo inv i l l e ( H a u t e - M a r n e ) , 104 p 8 » 
1857. A n g o u l è m e , 64 p 4 » 
1858. N e v e r s , 130 p 12 » 
1859. L y o n , 120 p 8 » 
1860. B e s a n ç o n , 56 p 4 <> 
1 8 6 1 . S a i n t - J e a n - d e - M a u r i e n n e , 134 p . , 2 pl 12 » 
1862. S a i n t - G a u d e n s , 76 p . , 2 pl 8 » 
1863. L iège , 118 p . , 1 pl » » 
1864. Marse i l l e , 106 p . , 1 t a b i . , 1 pl 10 » 
1865. C h e r b o u r g , 16 p 4 » 
1866. B a y o n n e , 44 p . , I p l 4 » 
1867. P a r i s , 76 p 6 » 
1868. Mon tpe l l i e r , 130 p . , 3 pl 12 » 
1869. Le P u y , 140 p . , I pl 1 5 » 

1872. D i g n e , 152 p . , 4 pl 14 » 
1873. R o a n n e , 76 p . , 2 pl 8 » 
1874. M o n s e t A v e s n e s , 170 p . , 3 pl 16 » 
1875 . G e n è v e e t C h a m o n i x , 156 p . , I t ab i . , 4 pl 16 » 
1876. C h a l o n - s u r - S a ô n e e t A u t u n , 122 p . , 3 pl 12 » 



1877. F r é j u s e t Nice ,130 p . , 4 p l . , C a r t e g é o l . d e s e n v . de Nice 30 » 
1878. P a r i s , 78 p . , 6 pl 15 
1879. S e i n u r , 194 p . , 7 pl 25 » 
1880. B o u l o g n e - s u r - M e r , 220 p . , 5 pl 20 >. 
1881 . G r e n o b l e , 130 p . , 2 pl 10 » 
1882. Fo ix , 158 p . , 4 pl 15 >, 
1883. Cha r l ev i l l e , 106 p 8 » 
1884. Aur i l l ac , 56 p 6 » 
1885. J u r a m é r i d i o n a l , 113 p . , 1 pl 16 » 
1886. F i n i s t è r e , 172 p . , 6 pl 20 » 
1887. C h a r e n t e et D o r d o g n e , 117 p . , 1 pl 12 » 
1888. Al l ie r , 170 p . , 7 pl 30 ». 
1889. P a r i s , 47 p 6 « 
1890. C l e r m o n t - F e r r a n d , 280 p . , 9 pl 50 » 
1891. P r o v e n c e , 181 p . , 5 pl 30 » 
1892. C o r b i è r e s , 81 p . , 4 pl 25 » 
1893. V e l a y et Lozère , 188 p . , 9 pl 32 » 
1894. Lyon et B o l l è n e (Vauc luse ) , 132 p . , 8 pl 25 » 
1895 . Basses -Alpes , 368 p . , 17 pl 45 » 
1896. Algé r i e , 268 p . , 9 pl 30 « 
1897. Vosges , Be l for t e t P o r r e n t r u y (Suisse) , 132 p l . , 1 p l . . 16 » 
1898. B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , 220 p . , 2 pl 25 » 
1899. V e r s a n t mér id iona l de la M o n t a g n e Noi re , 186 p . , 4 p l . 25 » 
1900. T r o i s excu r s ions a u x env . de P a r i s ( É t a m p e s , A u v e r s -

su r -O i se , Arcue i l ) , 48 p . , 17 fig. e t ca r t e s 8 » 
1901 . L a u s a n n e e t Chab la i s (les g r a n d e s n a p p e s de r e c o u v r e 

m e n t des Alpes suisses) , 149 p . , 4 pl 30 » 
1902. A l p e s - M a r i t i m e s , 438 p . , 42 pl 50 » 
1903. Po i t i e r s , S a i n t - M a i x e n t , N i o r t e t P a r t h e n a y , 2 4 2 p . , 5 p l . 30 » 
1904. C a e n , F i e r s e t C h e r b o u r g , 9 3 p . , 4 5 fig., 6 pl 2 5 >> 
1905. T u r i n et G ê n e s , 108 p . , 6 pl 20 » 
1906. P y r é n é e s occ iden ta l e s (Luz , G a v a r n i e , les E a u x -

C h a u d e s ) , 76 p . , 19 fig 10 >» 
1907. Causse s e t C é v e n n e s , 94 p . , 19 fig., 2 pl 12 » 
1908 . N a n t e s , C h a l o n n e s e t C h â t e a u b r i a n t , 9 8 p . , 14 fig., t a b l . 12 » 
1909. S a r t h e e t M a y e n n e ( É v r o n . S i l l é - l e - G u i l l a u m e , Sab l é , 

Lava l ) , 132 p . , 53 fig 12 » 
1910. V a l e n c e , Alais , N î m e s , 99 p . , 11 fig., 5 pl 24 » 
1911 . J u r a , 64 p 10 » 
1912. L a o n , R e i m s , Mons , B ruxe l l e s , A n v e r s , 1 5 3 p . , 4 2 f i g . , 8 p l . 25 » 
1913. E n v . de N a r b o n n e , Co rb i è r e s s e p t e n t r i o n a l e s e t M i n e r -

vo i s , 92 p . , 14 fig., 4 pl 18 » 
1921 . Les r ég ions j u r a s s i e n n e , s u b a l p i n e e t a lp ine de la 

Savoie , 61 p . , 2 fig., 2 pl 10 » 
1923. Le Gard , le V a u c l u s e e t la D r ô m e , 89 p . , 10 fig., 8 p l . 25 » 
1927. Li l le , 124 p . , 8 fig., 4 pl 50 » 
La série des R é u n i o n s e x t r a o r d i n a i r e s d e p u i s 1836 m o i n s les 

a n n é e s 1839, 1841 e t 1863 , 1400 » 

MAÇON, PROTAT FRÈRES, i M P R . MCMXXX. La gérante de la. Soc. Géolog.: M " " ! , . M É M I N . 
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V E N T E D E S D O U B L E S 

Le Conseil de la Société a décidé de mettre en vente, pour 
les membres seulement, les livres et brochures en double dans 
la Bibliothèque. 

Les ouvrages indiqués ci-dessus devront être demandés au 
Secrétariat avant le 8 février. A cette date s'il y a plusieurs 
demandes pour le même ouvrage, il sera effectué un tirage au 
sort en Commission des Archives et de la Bibliothèque. 

Les prix s'entendent nets, frais d'emballage et de port en sus. 

S E I Z I È M E L I S T E 

1. Aimera (J.). Descr ipc ión geolog . de 
la Comarca titulada « Plana de Vich », 
1 carte, 1906 15 l'r. 

2. Arabu (N. ) . Sur les filons de quartz 
de Schlusselste in , 1926 1 l'r. 

3. Bayan . Suce , des ass ises et des 
faunes, terrains jurass . super . , 
2 planches 5 fr. 

4. Bertrand (Léon). Massif du Labourd 
et du Baygoura à Louhossoa (B.-Pyr.), 
1919 2 fr. 

5. Bogdanowi tch (Ch.) . Note prélim. 
observ. geolog. , As ie Centrale, 1891 . 

2 fr. 
6. Clarke (John). Fosse i s Devon ianos 

do Parana, 351 p. , 27 p l . . 1913. 
300 fr. 

7. Chédevil le ( P . ) . Liste gén. et s y n o 
n y m , fossi les tertiaires bassin de 
Paris , 1900 25 l'r. 

S. Degrange-Touzin. Coquilles fossiles 
Faluns Basses -Pyrénées , 1895. 12 l'r. 

9. — Faune terrestre, lacustre, fluvia
tile Oligocène sup. Miocène S. W 
France , 1893 15 fr. 

10. Depontai l ler (J . ) . Fragments cata
logue Fossi les du Pl iocène e n v . de 
Cannes, 1 pl., 1884. 10 fr. 

11. Dol l fus (G. F.) . Coquille des Faluns 
de l 'Anjou, 1888 15 l'r. 

12. — Excursion S1" géol . à Saint-
Cloud, Rueil , Nanterre le 7 mai 
1916 2 fr. 

13. Douvi l lé (IL). René Zeiller. Not ice 
nécrologique, 1917 4 fr. 

14. Dufour (Ed.). Étude fossi les sables 
éocènes (Loire-Inférieure), 1881. 

10 fr. 
15. Dumort ier (E . ). Quelques fossiles 

peu connus du Lias m o y e n , 1857. 
40 fr. 

16. Hermann (M. F.) . Note paléogéo-
graphique et genèse pennique. 1925, 

1 fr. 
17. Hure ( A . ) . Obs . sur g isement 

Saint-Marlin-du Tertre (Yonne) et 
contr ib . tectonique terrains sup. de 
craie, 1918 2 IV. 

18. Issel ( A . ) . Osservazioni sul Ton-
griano di Santa Giustina E. Sasse l lo . 
1900 5 fr! 

19. Jacob (Ch. ) . Rattachemnnt re-
co,uvr. tertiaire, région Alais au sys 
tème Pyrénéo-provençal , 1923. 3 fr. 

20. Janet (Ch.). Études sur fourmis, 
guêpes, abei l les , 12" note, 1895. 

2 fr. 
21. — Considérations sur l'Etre v i 

vant, 1 planche, 1920 2 fr. 
22. — Idem, 1921 2 fr. 
23. Lamothe (général de). D é p ô t s 

pleistocène^ à Slrombus hulionius de 
Monastir, 1905 5 fr. 

24. — Le cl imat de l'Afrique du 
Nord pendant le P l iocène sup' et le 
P le i s tocène , 1906 5 fr. 

25. Lugeon (M.) . Not ice nécrologique 
sur Jean Boussac , 1917 5 fr. 

26. Moret (L.). Albion et Crétacé su
per, à la montagne de la Balme, 
1926 1 fr. 

27. — Série sédimenlaire post-her
cynienne Haut Atlas de Marrakech, 
1927 2 l'r. 

, Parejas et Butler ( H . ) . Nou
vel les observ. géo log . au Roc-de-
Chère, 1926 1 fr. 

29. Nicklès (M.). Macivcephaliles indo-
malgaches dans le Callovien de Lor
raine, 1926 1 fr. 

30. Négris (Ph.). Les cho l t s tunisiens 
et la régression quaternaire, 1919. 

1 fr. 
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LISTE D'OUVRAGES 

OUVRAGES DE FONTANNES 

i. Le Muséum d'histoire naturel le de Lyon. Notice historique, 1 8 7 3 , gr. 
in-8" 3 » 

ê, Descript ion des Ammoni tes de la zone à Ammonites tenuilobatus de 
Crussol (Ardèche) e t ( e n collaboration avec Dumortier) de quelques 
autres fossiles jurassiques nouveaux ou peu connus , 1 8 7 6 , i n - 8 ° , pl. 30 

1. Sur les Ammoni tes de la zone à A. tenuilobatus de Crussol (Ardèche), 
1 8 7 6 , in-8" 3 >; 

S. Sur les terrains tertiaires supérieurs du Haut Comtat Venaiss in, 1876. 
in-8" 3 >; 

9. Études strafigraphiques et paléonlo logiques pour servir à l'histoire 
de la période tertiaire dans le bassin du R h ô n e : 

I . Le vallon d e l à l r uly et les sables à Buccins des environs 
d'Heyrieu (Isère), 1 8 7 5 , gr. in-8° . 2 pl. et 7 fig. dans le 
texte 10 » 

II. Les terrains tertiaires supérieurs du Haut Comtat Venaissin : 
Bol lène , Sa in l -Paul -Trois -Châteaux, Visan : 1 8 7 6 , gr. 111-8°, 
2 pl. et 7 fig. dans le texte 20 » 

III. Le bassin do Visan (Vaucluse), 1878 , gr. in -8° , 6 p l . e t 6 fig. 
dans le texte 20 » 

IV. Les terrains néogènes du plateau de Cucuron (Vaucluse), 1 8 7 8 , 
gr. in -8° , 3 pl. et 2 fig. dans le texte 20 » 

V . Descript ion de quelques espèces nouvel les ou peu connues , 
.18:9, gr . in-S°, 3 pl 15 » 

V I . Le bassin de Crest (Drôme), 1880, gr. in-8° , 10 pl. et 10 fig. 
dans le texte 30 » 

VIII . Le groupe d'Aix dans le Dauphiné . la Provence et le B a s -
Languedoc, 1885 , gr. in-8", 50 fig. dans le texte 30 » 

i S . Note sur la présence de dépôts mess iniens dans le Bas-Dauphiné sep
tentrional , 1877 , in -8° 3 » 

12. Étude sur les faunes malacologiqucs miocènes des environs de Ter-
sanne et Hauterives (Drôme), 1878 , in-8° 3 » 

iS. Les terrains néogènes du plateau de Cucuron (Vaucluse) (Caderet, 
Cahrières d'Aiguës), 1878 , in-8° 3 » 

1 5 . N o t e sur la découverte d'un g isement de marnes à Limnées à Celle-
neuve, près de Montpel l ier , 1 8 7 9 , in-8° 3 » 

1 7 . Première note sur les Foraminifères des terrains tertiaires supé
rieurs du bassin du Rhône, 1879 , gr . in-8" 3 » 

18. Note sur la découverte de deux espèces nouvel les du genre Anledon 
dans les terrains tertiaires du bassin du Rhône, 1 8 7 9 , in-8° 3 * 

Î 0 . Diagnoscs d'espèces nouvel les des terrains tertiaires du bassin du 
Rhône et du Rnussi l lon, 4 juin 1 8 8 0 , in 8° 3 » 

Î 3 . Note sur la posit ion stratigraphique du groupe pliocène de Saint-
Ariès, dans le Bas Dauphiné septentrional et particulièrement aux 
environs de Hauterives (Drôme), 1 8 8 1 , gr . in-8° 6 » 

EN VENTE AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ 
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C O M P T E S R E N D U S D E S R É U N I O N S E X T R A O R D I N A I R E ! 

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

Extraits du Bulletin, en vente à la Société {»0 0J0 aux membres de la Société). 

1831 . Beauva i s (Bull., t. I I , p p . 1-23, p i . i) » 
1832. Caen (Bull., t . I l l , p p . 1-16) » 
1833. C l e r m o n t - F e r r a n d (Bull., t . I V , p p . 1-60) » 
1834. S t r a s b o u r g (Bull., t. V I , p p . 1-59) « 
1835. Mézières (Bull., t . V I , p p . 323-358 , 1 p i . en c o u l e u r s j . » 
1836. A u t u n (Bull., t. V I I , p p . 311-360, 1 p i . ) » 
1837. A lencon (Bull., t . V i l i , p p . 323-394, 1 p i . ) 
1838. P o r r e n l r u y (Suisse) (Bull., t . I X , p p . 356-450 , 1 p ] . ) . » 
1839. B o u l o g n e - s u r - M e r (Bull., t . X , p p . 385-456 , 1 pi . ) » 
1840.- G r e n o b l e (Bull., t . X I , p p . 379-452, I pi . ) >> 
1841 . A n g e r s (Bull.,i. X I I , p p . 425-490 , 3 p i . ) 
1842. A i x - e n - P r o v e n c e (Bull., t . X I I I , p p . 405 -532 , 2 p i . ) . . . » 
1843. Po i t i e r s (Bull., t . X I V , p p . 629 -653 , 1 p i . ) >» 
1844. C h a m b é r y (Bull., 2 e s . , t . I , 260 p . , 2 p i . ) » 
1845. Aval lon (Yonne) (Bull., 2 e s. , t. 11 ,96 p . , 1 pi . ) » 
1846. Alais (Bull., 2" s. , t . I l l , 97 p . , 1 p i . ) » 
1847. É p i n a l (Bull., 2" s . , t. I V , 88 p . ) 
1849. É p e r n a y (Marne) (Bull., 2° s. , t. VI , 58 p . , 1 p i . ) » 
1850. Le Mans( / iuZZ. , 2 e s., t , V I I , 64 p . , 1 pi .) » 
1851 . D i jon , 96 p . , 1 pi 8 
1852. Metz , 64 p . , 1 t a b i . , 1 pi 8 
1853. V a l e n c i e n n e s , 38 p ' 4 
1854. V a l e n c e - s u r - R h ó n e ( D r ó m e ) , 72 p 6 
1855. P a r i s , 78 p . , 1 pi 6 
1856. Jo inv i l l e ( H a u t e - M a r n e ) , 104 p 8 
1857. A n g o u l è m e , 64 p 4 
1858. N e v e r s , 130 p 12 
1859. L y o n , 120 p 8 
1860. B e s a n c o n , 56 p 4 
1861 . S a i n t - J e a n - d e - M a u r i e n n e , 1 3 4 p . , 2 pi 12 
1862. S a i n t - G a u d e n s , 76 p . , 2 pi 8 
1863. L iége , 118 p . , 1 pi » 
1864. Marse i l l e , 106 p . , 1 t a b i . , 1 p i . 10 
1865. C h e r b o u r g , 16 p 4 
1866. B a y o n n e , 44 p . , 1 pi 4 
1867. P a r i s , 76 p 6 
1868. M o n t p e l l i e r , 130 p . , 3 pi 12 
1869. Le P u y , 140 p . , I pi 15 
1872. D i g n e , 152 p . , 4 pi : . . . 14 
1873. B o a n n e , 76 p . , 2 pi 8 
1874. M o n s et Avesnes , 170 p . , 3 pi 16 
1875. G e n è v e e t C h a m o n i x , 156 p . , 1 t ab i . , 4 pi . 16 
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M É M O I R E S 
KN V E N T E A LA S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

MÉMOIRES DE GEOLOGÌE (18331913) 
№ * F r a n c s 
Î831. DESGENKVEZ. OBSERVA/IONS SUR LE CANTAL, LES MONL-DORC CL LA COMPOSITION DES 

VOLCANIQUES, 22 p . , 1 p l . — REBOUI. . MÉMOIRES SUR LES LORRAINS DE COMBLE-

MENI TERTIAIRES, 1 8 p . — B O U E . COUP D'ADI D'ENSEMBLE SUR LES CARPALHCS, LE 
]\'LARMAROSCH, LA TRANSYLVANIE ET CERTAINES PARTIES DE LA HONGRIE, REDIMI EN 
GRANDE PARTIE D'APRÈS LES NOIES DE VOYAGE DE M. LUI DE LILIENBACH, 22 p . , 
1 c a r t e . — LILI, DE LILIENIÎACH. JOURNAL D'UN VOYAGE GÉOLOGIQUE LAIT À TRAVERS 
TOUTE LA CHAÎNE DES CARPATHES, EN BUKOTVINE, EN TRANSYLVANIE ET DANS LE MAR 
LUCRASELI, 80 p . , 3 p l . — B e r t r a n d GESLIN. NOTICE QÉOCJNOSTIQUE SUR L'ILE DE 
NOIRMOULIER (VENDÉE), 14 p . , 12 p ! . — J e a n STEININCER. OBS. SUR LES ¡AS-

SILES DU CALCAIRE INTERMÉDIAIRE DE L'EI/EL, 42 p . , 1 p l i5 

J835. Î.EVAT.LOIS. IDENTITÉ DES FORMATIONS QUI SÉPARENT DANS LA LORRAINE CL LA SOUABE 
LE CALCAIRE À CRYPHI/ES (LIAS) DU MUSCHELKALK, 2 8 p . — LÉYEIFXÉ. APERÇU 
GÉOLOGIQUE DE QUELQUES LOCALITÉS TRÈS RICHES EN COQUILLES SUR LES {ROUTIÈRES DE 
FRANCE CL DE BELGIQUE, 12 P., 2 p l . — TOULMOUCHE. NOTE EXPLICATIVE DE LA 
CARTE GÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT D'ÏLLC-EI-VHAINE, 2 p . , 1 c a r t e .   A . B O U E . 

APERÇU SUR LA CONSTITUTION GÉOLOGIQUE DES PROVINCES ILLYRIENNES, 18 p . , 1 p l . 
— C. PHÉYOST. NOTES SUR L'ÎLE JULIA POUR :,ERVIR À L'HISTOIRE DE LA FORMATION 
DES MONTAGNES VOLCANIQUES, 38 p . , 3 p l '5 

J839. DE B u e n . TRADUIT PAR LE COCQ. ESSAI D'UNE CLASSIFICATION ET D'UNE DESCRIPTION 
DES TÉRÉBRALIILCS ( D e u x i è m e p a r t i e ) , 60 p . , 4 p l . — THOHENT. MÉMOIRE SUR 
LA CONSTITUTION GÉOLOGIQUE DE LA PARTIE NORD DU DÉPARTEMENT DE L'AISNE EL 
L'EXTRÉMITÉ SUD DU DÉPARTEMENT DU NORD, 22 p . , 2 p l . — D'ARCHIAC. OBSER

VATIONS SUR LE GROUPE MOYEN CRÉTACÉ, 52 p . — LEY'MERIE. MÉMOIRE SUR LA PAR

TIE INFÉRIEURE DU SYSTÈME SECONDAIRE DU DÉPARTEMENT DU ÏIHÔNE, 66 p . , 2 p l . 
— STUDER. MÉMOIRE SUR LA CARTE GÉOLOGIQUE DES CHAÎNES CALCAIRES ET ARÉNA-

CÉES ENTRE LES LACS DE THUN CL DE LUCERNE, 24 p . , 1 p l 30 
Î840. A . r> ÒRRIGNY. MÉMOIRE SUR LES FORAMINIFÈRES DE LA CRAIE BLANCHE DU BASSIN DE 

PARIS. 52 p . , 1 p l . — ROZET. MÉMOIRE GÉOLOGIQUE SUR LA MASSE DE MON

TAGNES QUI SÉPARENT LE COURS DELÀ LOIRE DE CEUX DU .RHÔNE ET DE LA SAÔNE, 100 p . , 
3 p l . — L . DE B u o i . TRADUIT PAR LE COQ. ESSAI D'UNE CLASSIFICATION DES 
DELLHYRIS OU SPIRIFERS ET ORLHIS, 76 p . , 5 p l <ii) 

1841. J . CORKXJEL. MÉMOIRE SUR LES TERRAINS CRÉTACÉ INFÉRIEUR ET SUPRA-JURASSIQUE DE 
L'ARRONDISSEMENT DE VASSY (HAUTE-MARNE), 62 p . , 3 p l . — LEYMERIE. MÉ

MOIRE SUR LE TERRAIN CRÉTACÉ DU DÉPARTEMENT DE L'AUBE CONTENANT DES CONSIDÉ

RATIONS GÉNÉRALES SUR LE TERRAIN NÉOCOMIEN, 74 p . , 2 p l 30 
1842. LEYMEIUE. SUITE DU MÉMOIRE SUR LE TERRAIN CRÉTACÉ DU DÉPARTEMENT DE. L'AUBE, 

34 p . , 18 p l . — VIQUESNEL. JOURNAL D'UN VOYAGE DANS LA TURQUIE D'EUROPE, 
9 4 p . , 3 p l • • 30 

1842. D ' A n c H i A C . DESCRIP. GÉOL. DU DÉPART, DE L'AISNE, 292 p . , 4 t a b i . , 11 p l 80 
1856. .T. DUROCIIKIÏ. ETUDES SUR LA STRUCTURE OROGRAPHIQUE ET LA CONSTITUTION GÉOLO

GIQUE DE LA NORVÈGE, DE LA SUÈDE ET DE LA FINLANDE. 208 p . , 3 p l 15 
1861. MICHELIN. MONOGRAPHIE DES CLYPÉASLRES FOSSILES, 48 P., 28 p l 80 
1867. E . BP.OSSARH. ESSAI SUR LA CONSTITUTION PHYSIQUE ET GÉOLOGIQUE DES RÉGIONS MÉ

RIDIONALES DE LA SUBDIVISION DE SCLIF (ALGÉRIE), 114 p . , 3 p l 25 
3868. G. DE SAPORTA. PRODROME D'UNE FLORE FOSSILE DES TRAVERTINS ANCIENS DE. SËZANNC, 

150 p . , 15 p l 40 
1871. G. COTTEAU. NOTICE SUR LE GENRE ASIEROSTOMA, 8 p . , 2 p l 10 
1871. II. MAGNAN. MÉMOIRE SUR LA PARTIE INFÉRIEURE, DU TERRAIN DE CRAIE DES PYRÉNÉES 

FRANÇAISES EL DES CORBIÈRES, 82 p . , 2 t a b i . , 2 p ) 20 
1872. A . TOXICAS. SUR LES TERRAINS CRÉTACÉS DES ENV. DU BEAUSSEL (VAR), 66 p . , 1 c a r t e . 15 
1073. P . GEHVAIS. MÉMOIRE SUR PLUSIEURS ESPÈCES DE MAMMIFÈRES FOSSILES PROPRES À 

L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE, 44 P., Í ) p l 25 
3874. l ï . MAGNAN. MATÉRIAUX POUR UNE ÉTUDE STRALIGRAPHIQUE DES I JYRÉNÉES ET DES 

CORBIÈRES. LES ROCHES OPHITIQUES EL LES TERRAINS QUI LES RENFERMENT. REMARQUES 
SUR LA FORMATION, DES MONTAGNES PYRÉNÉENNES CL CORBIÉRIENNES, EL NOTAMMENT 
SUR L'IMPORTANCEDES FAILLES ET DES ÉROSIONS ( M é m . p o s t h u m e ) , 1 1 2 p . , 4 p l . . . . 30 

1875. H .  E .  S A U V A G E . MÉMOIRE SUR LES DINOSAURIENS E! LES CROCODILIENS DES TERRAINS 
JURASSIQUES DE BOULOGNE-SUR MER, 64 p . , 6 p ! 25 
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P A R I S 
S O C I É T É G É O L O G I Q U E D E F R A N C E 

DUS 

SÉANCES 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 
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2 8 , R u e S e r p e n t e ( V I 0 ) 

Compte de chèques postaux : PARIS 1 7 3 - 7 2 

Tél. : I .IÏTRÉ 90-61 



V E N T E D E S D O U B L E S 

Le Conseil de la Sociélé a décidé de mettre en vente, pour 
les membres seulement, les livres et brochures en double dans 
la Bibliothèque. 

Les ouvrages indiqués ci-dessous devront être demandés au 
Secrétariat avant le 26 mai. A cetle date, s'il y a plusieurs-
demandes pour le même ouvrage, il sera effectué un tirage au 
sort en Commission des Archives et de la Bibliothèque. 

Les piix s'entendent nets, frais d'emballage et de port en sus. 

DIX-SEPTIÈME LISTE 

1. Ahuera (J.j. Descripción geolog . de 
la Comarca Ululada « Plana de Vich », 
1 car ie , 1906 15 IV. 

2. Arabu (N.) . Sin - les filons de quarl./. 
de Schlusselste in. 1926 1 (V. 

3. Bayan . Suce , des assises et des 
faunes, terrains jurass . super . , 
2 planches 5 fr. 

4. Bertrand (Léon). Massif du Labourd 
et du Baygouraà Louhossoa (B.-Pyr.), 
1919 2 l'r. 

5. B o g d a n o v i l c h (Ch.) . Note prélim. 
observ. géoloi;., Asie Centrale, 1891. 

2 fr. 
e. Clarke (John). Fosse i s Devonianos 

do Paraná, 351 p., 27 p l . . 1913. 
300 fr. 

7. — Faune terrestre, lacustre, fluvia-
tile Oligocène sup. Miocène S. W , 
France , 1893 15 fr. 

8. Depontai l ler (.1... Fragments cata
logue Foss i les du Pl iocène env . de 
Cannes, 1 pl., 1S8-Í 10 fr. 

U. D o l l f u s ( G . F.) . Coquille des Faluns 
de l 'Anjou, 1888 1 5 l'r. 

10. — Excursion Soc. géol . à Sainl-
Cloud, l îuei l , Nanterrc le 7 mai 
1916 2 fr: 

11. Douvi l lé (IL). René Zeiller. Not ice 
nécrologique, 1917 4 fr. 

12. Dufour (Ed.). Étude fossi les sables 
éocènes (Loire-Inférieure), 1881. 

10 fr. 
13. Dumort ier (E. ). Quelques fossiles 

peu connus du Lias m o y e n , 1857. 
40 l'r. 

14. Hure ( A . ) . Obs . sur gisement 
Saint-Martin-du-Tertre (Yonne) et 
contr ib . tectonique terrains sup. de 
craie, 1918 2 fr. 

15. Issel ( A . ) . Osservazioni sul ï o n -
griano di Santa Giustina E. Sassello,. 
1900 5 fr. 

16. Jacob (Ch.) . Rattachement re-
couvr . tertiaire, région Alais au sys 
tème Pyrénéo-provençal , 1923. 3 fr. 

17. Janet (Ch.). Études sur fourmis, 
ffuêpes, abei l les , 12" note , 1895. 

2 fr. 
18. — Considérations sur l'Etre v i 

vant , 1 planche, 1920 2 fr. 
19. —' Idem, 1921 2 fr. 
20. Moret (L.). Albien et Crétacé su

per, à la montagne de la Balme, 
1926 1 fr. 

21. — Parejas et Butler (H. ) . Nou
vel les observ. géo log . au Roc-dc-
Ch ère, 1926 1 fr. 

22. Nicklès (M.). Macrocephaliles indo-
malgaches dans le Callovien de Lor
raine, 1926 1 fr. 

23. Négris (Ph.). Les chot ls tunisiens 
et la régression quaternaire, 1919. 

1 fr. 
21. Oppenheim (Paul). U c b c r d a s Alter 

der Libysclien Stufe Zittel's, 1917. 
4 fr. 

25. — Brachiopodes D évon ien W 
France, 1887 5 fr. 

26. — Qqs. espèces dévoniennes dép' 
Mayenne, 5 p l . , 1887 30 fr. 

27. Pivetcau (J.j . Formations lacu
naires du N W de Madagascar, 1926. 

3 fr. 
28. Pruvost ( P . ) . Sur l'âge de la Série 

houillère de B o h ê m e , 1926 . . . 3 fr. 
29. Raguin (E.) . Grandes niasses de 

Gypses du massif de la Vanoise , 
192C 4 fr. 

30. — Observations sur la région des 
Alpes françaises, 1925 10 fr. 
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LISTE PROVISOIRE DES PÉRIODIQUES 

* Périodiques dont le dépouillement a déjà pu être effectué 
en 1929. 

S. G. F. , !.. Mu, E.M., etc. — Indication des bibliothèques 
(Société géologique de France, Institut de France, Muséum Natio
nal d'Histoire naturelle, Ecole Nationale supérieure des Mines, 
etc.) où se l'ait le dépouillement des Périodiques. 

Ces indications seront complétées ultérieurement par l'indica
tion des autres Bibliothèques françaises qui reçoivent actuelle
ment ces périodiques. (Prière de fournir des renseignements à cet 
égard.) 

La Commission de Bibliographie de la Société serait heureuse 
qu'on lui signale les périodiques, omis dans cette liste provi
soire et qui devraient être dépouillés méthodiquement. 

Les tirages à part, extraits d'aulres périodiques et parvenant 
à la connaissance de la Commission, seront signalés en même 
temps que les ouvrages non périodiques. 

E U R O P E 
A L L E M A G N E 

B e r l i n . — A b h a n d l u n g e n de r Preuss iche i i Geo log i schen L a n d e s a n 
s ta l t . S. G. F. 

* F o r s c h u n g e n und F o r t s c h r i t t e N a c h r i c h t e n b l a l f de r D e u t s c h e n 
W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . I. 

Geolog i sche R u n d s c h a u - Z e i t s c h r i f t für a l lgemeine Geo log ie . S.G. F. 
P a l a e o n t o l o g i s c h e Zei tschr i f t . U.Ge. 
S i t z u n g s b e r i c h t e d e r P r e u s s i s c h e n A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n . 

S.G. F. 
* Zei tschr i f t de r D e u t s c h e n Geo log i schen Gese l l schaf t . S.G. F. 
Zeischrif t der Gesel lschaf t für E r d k u n d e zu B e r l i n . S.G. F. 
B o n n . — V e r h a n d l u n g e n de r N a t u r h i s t o r i s c h e n V e r e i n s de r p r e u s 

sischen R h e i n l a n d e und W e s t f a l e n s . S. G. F. 
D r e s d e n . — S i t z u n g s b e r i c h t e , h e r a u s g e g e b e n vom N a t u r h i s t o r i s 

c h e n Verein de r p r eus s i s chen R h e i n l a n d e und W e s t f a l e n s . S. G. F. 
E s s e n . — * Glückauf . Berg und H u l t e m m ä n n i s c h c Zei tschr i f t . 

E. M. 
F r a n k f u r t S / M . — * A b h a n d l u n g e n , hei ausgegeben von d e r S e n e -

k e n b e r g i s c h e n N a l u r f e r s c h e n d e n d e n Gese l l s cha f t . S.G. F. 
* N a l u r u n d M u s e u m - B e r i c h t de r S e n c k e n b e r g i s c h e N a t u r f o r s c h e n . d e 

gesellschaff. S. G. F. 
S e n c k e n b e r g i a n a , Wis senscha f t l i che M i t t e i l u n g e n von de r S e n c k e n -

be rg i schen N a t u r f o r s c h e n d e n in F r a n k f u r t a/M . S. G. F. 

QUI S O N T D É P O U I L L É S 

EIS V U E DE LA B I B L I O G R A P H I E D E S S C I E N C E S G É O L O G I Q U E S 

(année / , 9 3 . 9 ) . 

http://SenckenbergischeNaturforschen.de
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LISTE PROVISOIRE DES PÉRIODIQUES 

* Périodiques dont le dépouillement a déjà pu être effectué 
pendant le 1 e r trimestre 1929. 

S. G. F. , I., MU, U., E.M., etc. — Indication des bibliothèques. 
(Société géologique de France, Institut de France, Museum Natio
nal d'Histoire naturelle, Université, Ecole Nationale supérieure 
des Mines, etc.) où se fait le dépouillement des Périodiques. 

E U R O P E {suite) 

ESTHONIE 
Tartu. —* Eesti Vabariigi Tartu Ùlikooli Toimetused. Acta et 

Commentationes Universitatis Dorpatensis. S. G. F. 
FINLANDE 

Helsingfors. — Bulletin de la commission géologique de Fin
lande. S. G. F. 

Societas geografîca Fenniae Fennia. S. G. F. 
Suomen Mumaismuistoyhdiskykseu Aikakauskirja. I. 

GRANDE BRETAGNE 
Belfast. — * Proceedings and Beports. of the Belfast Natural 

History and Philosophical Society. S.G. F. 
Birmingham. — Proceedings of the Birmingham Natural History 

and Philosophical Society. I. 
Bristol. — * Annual Beport of the Bristol Museum and Art Gal

lery. S. G. F. 
Edimbourg. — Memoirs of the Geological Survey. Scotland. 

S. G.F. 
* Proceedings of the Boyal Physical Society. S. G. F. 
* Scottish (The) Geographical Magazine. S. G. F. 
Transactions of the Boyal Society of Edinburgh. S.G. F. 
Glasgow. — Monographs of the geological department of the 

Hunterian Museum Glascow Univers. S. G. F. 
Papers from the Geological Department. Glasgow University. I. 
Kendal. — * Proceedings of the Liverpool Geological Society. 

S.G.F . 
Londres. — Annals (the) and Magazine of Natural History. Mu. 
* Catalogues of the Bristish Museum of Natural History. Mu. 
Department of scientific and Industrial Besearch. Summary of 

Progress of the Geological Survey of Great Britain and the Museum of 
Practical Geology. I. 

* Geological (The) Magazine. S. G. F. 

QUI SONT DÉPOUILLÉS 
EN VUE DE LA BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES GÉOLOGIQUES-

(année 1929). 



COMPTE RENDU SOMMAIRE 

PUBLICATION BIMENSUELLE 

1929 — Fasc icu les 10 et 11 

27 mai et 3 juin 1929 

PARIS 

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

D E S 

SÉANCES 
D E L A 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE 
D E F R A N G E 

28 , R u e S e r p e n t e (VI«) 

Compte de chèques postaux : P A R I S 1 7 3 - 7 2 

Tél. : LITTRÉ 9 0 - 6 1 



LISTE PROVISOIRE DES PÉRIODIQUES 

* Périodiques dont le dépouillement a déjà pu être effectué 
pendant le 1 e r trimestre 1929. 

S. G. F. , I., Mû, IL, Ê. M., etc. — Indication des bibliothèques 
(Société géologique de France, Institut de France, Muséum Natio
nal d'Histoire naturelle, Université, École Nationale supérieure 
des Mines, etc.) où se fait le dépouillement des Périodiques. 

E U R O P E (suite) 

POLOGNE 
Craeovie. — Bul l e t in i n t e r n a t i o n a l de l ' A c a d é m i e po lona i se d e s 

Sc iences e t des L e t t r e s . S. G. F. 
*Comptes r e n d u s m e n s u e l s des Séances de la Classe des Sc iences 

M a t h é m a t i q u e s et N a t u r e l l e s . S. G. F. 

L w o w (Leopol). — *Kosmos . I. 
Pulawy. — *Mémoires de l ' I n s t i t u t na t i ona l po lonais d ' é c o n o m i e 

r u r a l e à P u l a w y . I. 
Varsovie. — Bu l l e t i n d u Serv ice géo log ique de P o l o g n e . I. 

PORTUGAL 
Lisbonne. — J o u r n a l d e Sciencias M a t e m á t i c a s , F ís icas e t N a t u 

rels. Mu. 
*Servicos Geo lóg icos . I. 

ROUMANIE 
Bucarest. — A n n a l e s des M i n e s de B o u m a n i e . S. G. F. 
Bul le t in de la sec t ion scient i f ique de l 'Académie r o u m a i n e . Mu. 
J a s s y . — Anna l e s scient i f iques de l 'Un ive r s i t é de J a s s y . S. G. F. 

SUÈDE 
Lund. — A c t a U n i v e r s i t a t i s l u n d e n s i s . Nova se r i e s . L u n d s U n i -

ve r s i t e t s Ars sk r i f t . S. G. F. 
Stockholm. — *Arkiv for B o t a n i k . S. G. F. 
*Arkiv for Zoo log ie . S. G. F. 
*Geologiska F ô r e n i n g e n s i S t o c k h o l m F ô r h a n d l i n g a r . S. G. F. 
K u n g l . Svenska V e s t e n s k a p s a k a d e m i e n s H a n d l i n g e n . 
Upsal. — A c t a zoológica . Mu. 

SUISSE 
Aarau. — *Actes de la Soc ié t é h e l v é t i q u e des Sc iences n a t u r e l l e s . 

S. G. F. 

QUI SONT DÉPOUILLÉS 
EN VUE DE LA BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES GÉOLOGIQUES 

(année 4929). 
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LISTE PROVISOIRE DES PÉRIODIQUES 

* Périodiques dont le dépouillement a déjà pu être effectué 
pendant le 1 e r trimestre 1929. 

S. G. F., I., Mû, IL, E. M., etc. — Indication des bibliothèques 
(Société géologique de France, Institut de France, Museum Natio
nal d'Histoire naturelle, Université, Ecole Nationale supérieure 
des Mines, etc.) où se fait le dépouillement des Périodiques. 

(Suite). 

.̂MÉT ÎQXJHÎ 

CANADA 

Ottawa. — *Ca«ada. Department of Mines Branch. S. G. F. 
Ministère des Mines. Commission Géologique. S. G. F. 
Report of the Department of Mines.-S. G. F. 

ÉTATS-UNIS 

Chicago (Illinois). — ^Bulletin of the American Association of 
Petroleum Geologists. S.G. F. 

Albany. — *New York State Museum Bulletin. I. 
Atlanta. — *Geological Survey of Georgia. S. G. F. 
Baltimore (Maryland). — Journal of Mammalogy. Mu. Ma. 
Berkeley. — University of California Publications. Bulletin of 

the Department of Geological Sciences. I. 
Boston. — Proceedings of the American Academy of Arts and 

Sciences. 1. 
Proceeding of the Boston Society of Natural History. S. G. F. 
Brooklyn. — *Museum (The) of the Brooklyn Institute of Arts 

and Science. Science Bulletin. 
Chicago. — Mournal (The) of Geology. S. G. F. 
Colorado. — *Colorado (The) School of Mines Magazine S. G. F. 
Harrisburg. — Pennsylvania Geological Survey 4 t h Series. 

S. G. F. 

QUI SONT DÉPOUILLÉS 

EN VUE DE LA BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES GÉOLOGIQUES 

(année 1929). 
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LISTE PROVISOIRE DES PÉRIODIQUES 

* Périodiques dont le dépouillement a déjà pu être effectué 
pendant les 1 e r , 2° et 3 e trimestres 1929. 

S. G. F., I., Mû, U., E. M., etc. — Indication des bibliothèques 
(Société géologique de France, Institut de France, Muséum Natio
nal d'Histoire naturelle, Université, Ecole Nationale supérieure 
des Mines, etc.) où se fait le dépouillement des Périodiques. 

(Suite). 

A S I E 

ASIE RUSSE 

Tackhent. — * Acta Universitatis Asiae Mediae. 
Kharbine. — * Bibliographical Bulletin. S. G. F. 

CHINE 

Hong Kong. — *Boyal observatory, Hong Kong Monthly Meteo
rological Bulletin. 

P é k i n . — * Bulletin of the Geological Society of China. S. G. F. 
"Bulletin of the Geological Survey of China. S. G. F. 
* Geological Survey of China. Palaeontologia Sinica. S. G. F. 
Shanghaï. —* National Research Institute of China. Memoirs of 

the Institute of Geology. S. G. F. 

INDE 

Calcutta. —* Memoirs of the Geological Survey of India Palaeon
tologia Indica. S. G. F. 

* Records of the Geological Survey of India. S. G. F. 
'Transactions of the Mining and Geological Institute of India. S. G. F. 

INDOCHINE 

Hanoï. —"Bulletin du Service Géologique de l'Indochine. S. G. F. 
"Mémoires du Service Géologique de l'Indochine. S. G. F. 

QUI SONT DÉPOUILLÉS 

EN VUE DE LA BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES GÉOLOGIQUES 

(année 1929). 
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Compte de chèques postaux : PARIS 1 7 3 - 7 2 
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DES 



LISTE PROVISOIRE DES PÉRIODIQUES 

* Périodiques dont le dépouillement a déjà pu être effectué 
pendant les 1 e r , 2 e et 3 e trimestres 1929. 

S. G. F. , I., Mil, U., E. M., etc. — Indication des bibliothèques 
(Sociétégéologique de France, Institut de France, Muséum Natio
nal d'Histoire naturelle, Université, École Nationale supérieure 
des Mines, etc.) où se fait le dépouillement des Périodiques. 

(Suite). 

FRANGE 

Annecy. — R e v u e S a v o i s i e n n e . I. 

Autun. — *Bul le t in de la Soc ié té d ' H i s t o i r e Na tu re l l e d ' A u t u n . 
S. G. F. 

Auxerre. — *Bullet in de la Soc ié té des Sc iences h i s t o r i q u e s et 
na tu r e l l e s de l ' Y o n n e . S. G. F. 

Blois. — Bul le t in de la Socié té d ' H i s t o i r e na tu r e l l e et d ' A n t h r o 
pologie du L o i r - e t - C h e r . Mu. I. 

Bordeaux. — *Actes de la Soc ié t é L i n n é e n n e de B o r d e a u x . 
S. G. F. 

Boulogne-Sur-Mer. —- *Annales du M u s é e Géo log ique du B o u 
lonna i s . S. G. F. 

Bourg. — Bul le t in de la Soc ié té des Na tu r a l i s t e s et des A r c h é o 
logues de l 'Ain. S. G. F. 

Caen. — *Bul le t in de la Socié té L i n n é e n n e de la N o r m a n d i e . 
S. G. F. 

Carcasonne. — * B u l l e t i n de la Soc ié té d ' E t u d e s scient i f iques d e 
l ' A u d e . Mu. Gé. 

Colmar. — *Bul le t in de la Soc ié té d ' H i s t o i r e Na tu re l l e de C o l m a r . 
S. G. F. 

Grenoble. — *Annales de l 'Un ive r s i t é de G r e n o b l e . I. 
T r a v a u x du L a b o r a t o i r e de Géologie de la F a c u l t é des Sc i ences d e 

l 'Un ive r s i t é de G r e n o b l e . S. G. F. 
Le Mans. — ^Bul le t in de la Soc ié té d ' A g r i c u l t u r e , Sc i ences e t 

A r t s de la S a r t h e . I. 

QUI SONT DÉPOUILLÉS 

EN VUE DE LA BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES GÉOLOGIQUES 

(année 1929). 
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Mu. 
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m e n t s . Mu. 
" C o m p t e s r e n d u s h e b d o m a d a i r e s des Séances de l 'Académie des 
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"•'Comptes r e n d u s s o m m a i r e s des Séances de la Socié té de B iogéo

g r a p h i e . Mu. Gé. 
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" G é o g r a p h i e (La) . S. G. F. 
" J o u r n a l de C o n c h y l i o l o g i e . S. G. F. 
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F r a n c e S. G. F. 
M é m o r i a l de l'Office na t iona l des C o m b u s t i b l e s L i q u i d e s . S. G. F. 
"Mines , C a r r i è r e s , G r a n d e s E n t r e p r i s e s Ec. Mi. 
" M o n t a g n e (La) . S. G. F. 
" N a t u r e (La) . S. G. F. 
*Quinzaine Colon ia le . S. G. F. 
" R e v u e a n t h r o p o l o g i q u e . Mu. 
" R e v u e de l ' I n d u s t r i e M i n é r a l e . S. G. F. 

Q U I S O N T D É P O U I L L É S 

E N V U E D E L A B I B L I O G R A P H I E D E S S C I E N C E S G É O L O G I Q U E S 

[année 1929). 
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Pl iocenos de Cataluña, 14 pl., 189S. 

60 fr. .. 
5. Aimera (J.) et Bofill y Poch . Restos 
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cia de Lerida, 1903 20 fr. 
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68. — Structure des dents de Lepido-
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70. Vaufrey (R.) . Mammouth et Rhi
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lie mér id . , 1927 4 fr. 
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77. Yovanovi tch (B.). Etude géo lo 
gique détaillée du Djebel Tsclfat, 
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79. — La géologie du Pétrole au Ma
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Palaeozoic Brachiopoda, part. II, 
394 pages, pi. 21-81, 1894... 400 fr. 
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