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SOCTETE GEOLOGIQUE DU NORD 

< Prisided . . . . M M .  CH.  BARROIS. 
Vice-Président. . . DELCRC:~.  

Secrétaire . . . . VAILLAXT. 
Trésorier-Arcl~iviste . CRESPEI.. 
Bibliothécaire . . . Q U A R R É .  

Directeur. . . . , GOSSELET. 
Membres du Conseil .  LECOCQ, LADRIERE,  BOUSSE~IAER. 

MEMBRES TLTL'LAIRES E T  CORRESPONDANTS ( 1 )  

AXGELLIER, Professeur 2 la des Lettres, r u e  Solférino, 1 8 ,  Lille. 
ARRAU1.T Paulin, Ingénieur,  rue  Rochechouart ,  69, Paris. 
AUI.T(dfJ-DUMESNIL, r u e  dVEauettc,  1, Abbeville 
BARDOCX, Etudiant,  r u e  dc la Gare,  Haubourdin .  
BARROIS, C h . .  Professeur à la Faculte des Sciences, rue  Pascal, 37, Lille. 
HARROIS, Jules.  Docteur ès-sciences. Cap Brun,  Toulon .  
BARROIS, T h  , Prnfesseur B la Faculté de M&iecine, rue SnlfErinn, 2 2 0 ,  Lille. 
HAilROIS, H . Ingénieur-Directeur de l'usine à gaz, Tourcoing  
IIATTEGR, Pharmacien,  r u e  Royale, 45, Lille. 
BAYET Louis, IngEn-, Walcourt .  près Charleroi !Belgique). 
BECOCRT, Inspecteur des Forêts a u  Ouesnoy. 
BENECKE, Proresseur à I'Univeraitt de Strasbourg (Alsace). 
BERGAlJI>,Ing' en  chef h u n .  des Mines de Rruay, r u e  de la Station, 3,  Douai. 
BERGERON, Dl ès-sciences. boulevard Haussmann. 157, Paris.  
BERNARD, ex-fabricant d e  sucre.  rue de Compiègne, 4, Paris. 
BEKTRAXD, Prol '  a la Faculté des Sciences, rue Malus, 14, Lille. 
BERTRAND. Prof. à l 'école des Alines, rue de Rennes, 101, Paris. 
RÉZIERS, Directeur d u  Musée gfologique, Rennes. 
B I B L I O T I ~ ~ Q U E  MUNICIPALE D E  LII.LE. 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LILLE. 
BIBLIOTH.EQUE CNIVERSI'I'AIRE DE MONTPELLIER. 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE RENNES.  
BILLET, Docteur ès-Sciences, Médecin-major à l 'orphelinat  H h i o t ,  

La Boissière, par Epernon (S.-ct.0.). 
BINET, Dircctr d u  S.des eaux de Roubaix-Tourcoing. r. de Lille, 147, l 'ourcoinp. 
BODDAERTS (l'abbé). Professeur b l 'lnstituiion Notre-Dame, Cambrai.  
BOLE, Pharmacien, rue de Lannoy, 310, Roubaix. 
BOLLAERT, Ilirecteur des Mines d e  Lens. 
BOULANGER, r u e  Salle-le-Comte ;petite porte). 6, Valenciennes. 
BOCRIEZ. Pharmacien,  rue  Jacquernars-Giiléç, 105, Lille. 
BOUSSEMAER, Ingénieur, rue Auber,  57 ,  Lille. 
HOUVART, Inspecteur des Foréis en  retraite. au Quesnoy. 
BRÉGI, Insprdu S. des eaux de Roubaix-Tourcoing. r u e  de Lille, 147, Tourcoing. 
BRETON Ludovic,  Ingénieur.  rue  Royale, 18, Calais. 
CAMBESSEDÈS, Professeur à ~ ' É c o ~ e  des ~aitrcs-iviineurs,  Ilouai. 
CALDERON, Profcsseur A I'L'niversité d c  S f v i l k  (Espagne). 
CARTON, Docteur, Médecin-Major au ige  Chasseurs,  Lille. 
CAYEUX, Prép'aux F.colesdea Yines et des P.-et-Ch., boul. Si-Michel, 60,  Paris.  
CHAPUY, I r i g h i e u r  des hlines, square Rameau, 7, Lille. 
CHAIIVEAU, Pharmacien, Avesncs. 
COGELS, Paul,  à Deurne,  province d'Anvers (Btlgique]. 
COGET,  Jean, Teinturier,  rue  Pellart, Roubaix. 

(1) [.es Membres correspnndarits sunt  ceux q u i  r isidrnt en dehors de la 
circonsc:iption académique (h'ord, Pas-de-Calais, Çommc, Aisne, Ardennes). 
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C O L N I O N ,  Victor, Propriétaire B Ferrières-laGrande.  
COUVREUR, Licencie ès-sciences naturelles, B Gondecourt. 
CREPIN,  lngenieur  aux Mines d e  Buily-Grenay. 
CRESPEL, Richard. Industriel, r u e  Leon-Gambetta.  54. Lille. 
CUVELIER, D ' e n  droit, boulevard d e  la Libertf, 108. Lille. 
D A N E i . ,  Leonard ,  rue  Rosale, 85, Lills. 
DEBLOCK, Pharmacien,  rue  Faubourg  d e  T o u r n a i ,  85, 1 ille. 
UEBOUZY, Docteur e n  médecine, B Wignehies  ( S o r d ) .  
DECROCK, Licencié ès-sciencss naturelles,  1ns:itut botanique,  hluntpellier. 
DECROIX, Etudian t ,  r u e  d ' lnkermann,  5, Lillc. 
DEFERNEZ,  E d o u a r d ,  Ingénieur  à Liévin-lez-Lens (t' -de-C ) .  

DEFRENNE,  rue  Nationale, 295, ILille. 
DELCROIX, Avocai, Docteur e n  droit, Direcleur de  la Revue d e  In Legislntiori 

des Mines, place d u  Concert, 7, Li!lc. 
DELESSERT DE MOLLINS,  ancien profesceur, Croix. 
DELOBE, Pharmacien ,  Tourna i .  
DELVAUX, G6ologue. avenue  E r u g m a c n ,  210, I i ruxe l ie~ .  
DEMESMAY, Indus t r ie l ,  Cysoing (Nord). 
D E S I S ,  J , Profcsseiir à I 'Ecolesuptricure.  r. de  I'Arniral.Courbet, 12, Toiircuiiig. 
UERESEIES, Ingénieur  chimiste,  25, boulevad Barbès, Paris. 
DERNONCOURT.  Représentant de la Compagnie d'Anzin, Fourmies .  
DESAlI.LY, Ingénieur aux Minesde  Liévin, par Lens. 
1)ESCAMPS J., r u e  de  l 'Aqueduc,  5. Paris. 
DESCATJu!es. Manufacturier, r u e d e  Béthune,  56, Lille. 
DESCHIN, mécanicien-constructeur. r u e  d u  Uourdeau, 44,  Lille. 
UESTOhlBES Pierre, boulevard de  Paris, Roubaix. 
DEVOS, Ingenieur des Ponts-et-Chaussées, rue  des Postes, 9 0 ,  Lille. 
P ED'ATINES, Relieur, r u e  Sationale,  87, Lille. 
D'HARDIVILLIERS, Licencie &-sciences natuiel les,  Lille. 
DHARVENT. Membre de la Commission des Monum.  hist ,Bé thune  (P.-de-C.)  
DDLLFUS Gustave,  rue  dr: Chabrol ,  45, Paris. 
DOLLO, Conservr a u  Musée d'Histoire naturelle de Bruxelles. 
DORLODOT,  (Abbe de) Professeur à l 'Université, r u e  a u  Vent, I O ,  Louvain.  
DUBOIS, Professeur a u  L3cée de  St-Quentin.  
DULIEUX, Ntgoc ian t ,  rue  Fontaine-del-Saulx, 2 2 .  Lille. 
DühlAS, lnspecleur a u  ch .  de fer d'Orléans, r u e  Uumoust ie r ,  1 bis, Nantes. 
DUMAS, A.-P., Di r 'du  journal  le Phosphate, r u e  d u  Faubourg-Montmarlre,  13, Paris. 
DU.MONT, Docteur e n  médecine, à Mons-en-Baroeul, prés Lille. 
DUI'ERTRE, Docteur en niédecine, r u e  de  la Coupe,  6, Uoulrigne-sur-Mer. 
EECKMAN. Alex., r u e  Alexandre-Lcleux, 28, Lille. 
ÉCOLE Y0RMAI.E D ' INSïI1 .UTEURS de Douai. 
FARCY, Econome d e  I'Ecole professionnelle, Armentières. 
FEVER,  Chef d e  division à la Préfecture, r. des Pyramides,  24 ,  Lille. 
F f  VRE, Ingénieur a u  Coi-ps des  Mines, place de  la Pr6fecturr, Arras. 
FLAMENT, Comptable, à Proville. près Cambrai .  
FLAMM ERMONT,  Pro tL  à la Faculté des letire:, r. Jacquemars~GieMe,  go, Lille. 
FLIPO,  Louis, Propriétaire à Deûlémont.  
FOCKEU,  Docteur e n  medecine, r. de  Juliers, 73, Lille. 
F O R E S T ,  Philibert, Maitrs de carrières à Douzies-Maubeuge. 
FORIR,  Répetiteur à i f c o i e  des mines, r u e  S y s t e n ,  2 5 ,  à Liège. 
F O U R M E N T I N ,  Percepteur, à Roubaix.  
FRAZER. Dr ès-sciences, Room 1042, Drexel Building, Yliiladclphie. 
GIARD, Professeur à la  Sorbonne ,  rue Stanislas, 14 ,  Paris. 
GIK, Gustave,  Ingénieur,  zS, r u e  St-Pétersbourg,  Parls. 
GOBLET, Alfred, Ingenicur.  Croix,  près Roubaix. 
GODEILLE, Medrcin-VCtérinaire, à Wignchics.  
G O D O N  (Abbé), Professeur l ' Inst i tut ion Notre-Dame, Cambrai .  
GOSSELET, Professeur à la Faculté des Sciences, r. d.Antin, 18, Lille. 
GOSSELET', A . ,  O r e n  médecine.  r .  dess ta t ions ,  97 bis, Lille. 
GRONNIER, Principal d u  Collège d e  Sr-Amand. 
GROSSOUVRE [dc).Ingénieur e n  chef d e s  mines,  à Bourges. 
GUERNE (Baror. Ju les  del, r u e  de  T o u r n o n ,  6, Paris. 
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H A L L E 2  P a u l ,  Professeur  B la  Faci i l té  d e s  Sciences,  r .  d e  Valmy.  9,  Lille. 
HASSENPFI [JI;, Doc tcur  i Fle r s ,  près  Croix (Nord) .  
HELSON, ing tn ieu r -c iv i l  d e s  m i n e s ,  Place d e  Bft l iune,  Lillr. 
HEBERT (AI, , ] ,  r u e  Garancière,  IO ,  Paris  
HERLIN Georges,  Notaire ,  boulevard d e  la  Li ter lE,  22. Lille. 
IlETTE I l exandre .  fa;adc d e  l'Esplanade, 1 4  bis, Lille. 
IIORXEZ, Fabr ican t  d e  p a n n e s ,  à Buur lon  (Pas-de-Calais) .  
HO\'EL.ACQUE, Doc teur  as-sciences, r. de Cast igl ione,  1, Paris  
JANET, Cliarles, I n ~ é n i e u r  des  a r t s  e t  ma i iu ïac ru res ,  Bcaur l i s .  
JANNEL, G é o l r 5 u e  à la Compagn ie  d r  l 'Est, buul .  d e  S t rasbourg ,  6 7 ,  Paris. 
JENSEPIN, hlaître d e  pens ion ,  Cousolre .  
LACOME, r u e  Gambetta ,  45. Lille. 
LADHIËRE, Jules ,  Directeur  d e  1 '6cole c o m m u n a l e .  s q u a r e  Duti l leul ,  Lille. 
LAFFITE, Henr i .  I n g é n i e u r  aux  hl ines d e  L.ens (P.-de-C.). 
LALUY, Roger ,  P ropr i t t a i r e  à Houpl ines .  
LANGRAND (l'abbé). Vicaire  A la  Bassée. 
LASSE. H , Ingén ieur  d e s  Arts e t  Manu tac tu res ,  r u e  Boileau. 57, Paris. 
LATINS, Ingén ieur  civil a Seneffe (Ha inau t .  Belgique). 
LAY. P l i a r rna r i rn  i Aire, (P.-de-C.). 
LECOCQ. Gus tave .  r u e  d u  Nouveau-Siècle. 7, I.il:e. 
I.EFF:BVRE, Con t r6 leu r  pr incipal  dcs m i n e s ,  r. Bart l i t l&my-Delespaul ,  1 i 1, Lillc. 
LELOIR, P ro fesseur  à la I 'acul té  d e  Médecine pl. aux  Bleuets, 34,  Lil 'e .  
LE M4RCIIAND, Ingén ieur  a u x  C h a r t r e u r ,  Pet i t -Quévil ly  (Seinr-Infér ieure) .  
LENOSNIER, Ingén ieur ,  Mesvin-Ciply (Belgique;. 
LE'JAL'X, Professeur  a u  Colléxe d e  Maubeuge.  
LIEGEOIS-SIX. I m p r i m e u r ,  r u e  Léon-Gambet t a .  ?A+ ,  Lille. 
LIGNIER, Professeur  à la F ~ c u l t é  des  Sciences d e  Caen (Calvados] .  
LOHUST, Prrifesseur à I'CJniversiié d e  Liège. 
LOXQUÉTY, i n x é n i e u r ,  Bou logne-su r -Mer .  
MALAOCIL';, P répa ra teu r  de %oologie,  a In FacultC des Sciences,  2 8 ,  Lille. 
MALOU, Sous -che f  B la S -Préfecture,  r .  des  P r o c u r e u r s ,  13,  S t  Pol .  
MARCOTTE, Pierre. r u e  d e  l 'Hôpital-hl i l i ta ire ,  zS. Lille. 
NARGERIE (de), GEologue, r u e  d e  Grenclle, 1 3 3 ,  Paria. 
MARIAGE. Négociant ,  place de l 'Hôpital .  4 ,  Va lenc iennes .  
MARIAGE (Lou i s i ,  I n s t i t u t e u r ,  r u e  d u  Poii t -Lebeurre,  Calais  
NARSY, Maitre r épé t i t eu r  a u  Lycée, Lille. 
MAURICE, C h .  1)octeiir ès-sciences. A t t i c h e ~ ,  par Porir-8-hiarcq 
MIEYEB, Adolphe ,  Ch imis te ,  r u e  J e a n n e  d'Arc. 13. Lille. 
NEYER, Paul. Représen tan t  de C o m m e r c e ,  r u e  Ro land ,  2 2  1 ,  Lille. 
MONIEZ. P ro tesseur  la  Facu l t é  d e  Médecine, r. Colbert ,  r R 8 ,  Lille. 
hIORE.4U A r t h u r ,  hlai t re  d e  carr ières ,  A n o r  (Nord) .  
MORIAXEZ Luc ien ,  à Saint-n'aast-lez-Bavai [Nord) .  
MORIN, l n g r a u  Cana l  d e  l ' Is thme d e  Cor in the ,  I s i h m i a  (Grèce]. 
MOULAN, Ingén ieur ,  A v e n u e  d e  la  Re ine ,  271 ,  Laeken.  
M U S ~ E  DE DOUAI. 
MYOX, I n g é n i e u r  a u x  i n i n e s d e  Courrièi-es, à Bil ly-hlont igny( P.-de-C.). 
PAGNEZ-MIO, S o n d e u r ,  Somain .  
PARADES (de) ,  r u e  C a u m a r t i n ,  28, Lille. 
PAREST, H, Prépara teu r  à la  Facu l t é  d c s  Sciences,  r u e  Nationale,  1 6 1 ,  Lille. 
PASSELECQ, D i r r c t e u r  de  c h a r b n n n a g e  B Ciply (Belgique). 
PEROCHE. Di rec teu r  h o n o r a i r e  des  C o n t r i b u t i o n s ,  r u e  St-Gabriel ,  95 ,  Lille. 
PIERARD, Dis i r é .  Cult ivateur .  Dour le r s  ( N o r d ) .  
PONTIER, I n s t i t u t e u r  à Elnes  prcc L u m b r e s  (P.-de-Cl. 
QUARRE, L o u i s ,  boulevard d e  la  L ibe r t é  70. Lille. 
QCÉVA. Maitre  d e  Confé rences  à la  Facu l l é  des  Scieiic:~, r u ç  hlalus,  1 4 ,  Li l le .  
RABELLE, P h a r m a c i e n  à R i b e m n n t  (Aisne). 
HEUMAUX, I n g é n i e u r  a u x  Mines d e  L e n s  (P.-de-C.). 
RICARD S a m u e l ,  r u e  Evrard d e  Fou l loy ,  z. Amiens.  
RICHARD, Géomèt re ,  Cambra i .  
RIGAUT Adolphe ,  Adjo in t  a u  Maire r. d e  V a l m y ,  3 ,  Lille. 
RlGAliX Henri ,  Arcliiviste d e  l a  ville, Hotel-de-Ville (Lille). 
ROSELLE, Archi tecte ,  Cambra i .  
ROUSSEL, Dr ès=scirnces, r u e  T h o u i n ,  Paris .  
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ROUTIER. Avocat, r u e  de Brecquerecque, 152. Boulugne-sur-hler .  
KOUVILLE (de), Doyen de la Faculte des Sciences de hlonlpellier 
RUTOT, Consr a u  Muséed'hi3t. nat . ,  r u e  de  la Loi, 177, Bruxelles. 
SCKIVE DE NEGRI,  Industriel ,  r .  Gambetta. 292,  Li!le. 
SEE. Paul,  Ingénieur,  rue Brûle-Maison, Lille. 
SIMON, Ingénieur aux mines  d e  Lie'vin (Pas-de-Calais). 
SIX. Achille. Prof"au Lycie, r u e  d u  Poirier, 2,  St-Orner.  
SMITS, Ing ln ieur ,  r u e  Solférino, 106 ,  Lille. 
SOUUEYRAN, Ingfn ieur  des Mines, 5 1 ,  Boulevard Vauban, Lille. 
STECHERT, I.ibraire, r u e  de  Rennes. 76, Paris .  
STEVENSON, Prof' a l 'cniversi ié.  Washington  square,  New-York city, C. S A. 
SUTTER Jean. Étudiant .  r u e  des Ponts-de-Comines,  2 4 ,  Lille. 
TAINE, Pharmacien,  r u e  d u  Marché St-Honoré.  7 ,  Paris. 
THFLU, Directeur de I'Ecole primaire superieure Frévent(Y.-de-C.). 
THERY-DELATTRE, Profr a u  Collège, r u e  de  I'Eglise, 2 1, Hazebrouck. 
THIERRY, Inçenieur  aux inines de  Courrières, à Billy-Montigny [P.-de C.]  
THIERRY. Ad.. GÉolngur, r u e  Cornrilie, 7, Paris. 
TIIIItIEZ, Professeur a u  Collège de Sedan.  
THOMAS, Professeur d e  ch imie  Auxerre (Yonne) .  
TROLDE, Yaitre-Képétiteur a u  Lycée, Amiens .  
TRUFFEL, Ingénieur,  Dorignies près Douai. 
VAIL1,ANT. Victor, Préparateur i la Faculté des Sciences, r u e  Tationale.  2 7 3 ,  Lille. 
VAN DEN DROECK. Consr a u  Musée, place de  I ' InJustrie,  39,  Bruxelles. 
VAN ERTBORN (le baron Octave), r u e  desLi t s ,  14 ,  Anvers. 
Vl l l .Aï ,  Ingenieur e n  chef aux Mines de  Liévin.  
VIVlEX, Chimiste. r u e  Uaudreuil. 18,  St-Quentin.  
VIJ1I.I.EMIX, Directeur des Mines d3Ariiche. à Douai.  
W A L R E R ,  A.mbroise, Filateur,  quai des 4 Éclu'es, bunkerque .  
WALKEII. iimilc. Filateur, qua i  des 4 kcluses,  Dunkerque. 
WARTEI, 11.. rue  Rernus, 24, Lille. 
WATTEAU, Géologue,  T h u i n ,  Belgique. 
WERQUIN. Avocat, r u e  d e s  FOSSES. 8, Lille. 
WIART. Industriel. Cambrai. 
WLLIAYS, I'rof'i I'Universit6, Yale College, New-Haven, Connecticut, U. S .  A. 

MEMBRES ASSOCIÉS 

AOXSEY, Professeur de  Géologie ù University-College, Londres. 
BRIART. Ingénieur des  Charbonnages de  Mariernont a Morlanwelz. 
CAPELLINI, Recteur de  l 'Université d e  Bologne 
CORTbZAR (de). Ingr en chef des Mines, Callc Isabel la Catolica. 23 ,  Madrid. 
DAUUREE,  d e  l 'Institut, boulev.  St-Germain, 254, Paris. 
UEWALQUE, Professeur à I'UniversitC de  Liège. 
DUPONT, Directeur d u  Musée d'histoire naturelle deBruxelles. 
L'o[IQ~:E. d e  I ' lns t i t~ i t ,  Professeur a u  Collège d e  France,  Paris. 
GACDRY, d e  l ' lnst i tut ,  Professeur a u  Muséum,  Paris. 
HALL, Ilirccteur d u  Musfe d'histoire naturcllc de  1'ELat de New-York,  Albany. 
JUDD, Profp à College of Science, South Kensington,  S. W. Londres. 
KAYSER, Professeur de  Géologie à l 'Universit6 d e  hlarbourg, Allemagne.  
LAPPARENT (de],  Professçur à I'1iia;itut catholique,  rue  Tilsi t t  3, Paris. 
LA VALLI%POUSSIN (de), Professeur d e  Géologie a l 'Université, L o u v a i n .  
1.ES LEY, Directeur d u  Geological Survey  d e  I'Etat d e  Pen-ylvanie.  
MAC-PIIEKSON, Calle de  la Exposicion, Barrio d e  hloiiasterio, Madrid. 
MALAISE, Professeur émérite a Gembloux. 
MERCEY (de, ,  à la  Faioise (Somme) .  
NICIIEL-LEVY, Directeur du Service de  la Carte Géologique de  France,  Paris. 
hlOURLON, Conservateur a u  hluséc d'liistoirc n a t u r e l k  de  Bruxelles. 
PELLAT Ed , r u e  d e  Yaugirard,77, Paris. 
POTIER, Ingénieur e n  chef  des  Mines, boulevard Saint-Michel, 89, Paris. 
PRESTWICB, Slioretiam, près Severioaks, Rcni.  
RENARD, Professeur de G h l o g i e  à l 'llniversiif d e  Gand. 
SCHLCTER, Professeur d e  Géologie à l9Universit6 d c  Bonn. 
VELAIN, Professeur dc  Géograpliie physique à la Sorbonne,  Paris. 
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A N N A L E S  

DU N O R D  

Séance du 16 Janvier 1895 

On procéde au  renouvellement d u  bureau. Outre les 
20 membres présents, 34 membres absents prennent par t  
a u  vole par correspoiidance. Sont d u s  : 

Prc'sidenl : MtI. Ch. BARROIS. 

Vica- Prksiden 1 : DELCROIX. 

Secrélaire : VAILLANT. 

Trksorier : CRESPEL. 

Uibliothecaire : QUARRÉ. 

11 BOUSÇEMAER est élu membre du Conseil e n  rernpla- 
cernent do M. Delecroix, dont le mandat est expire. 

A la suile de l'observation d'un membre, la Société cons- 
tate que, d'aprés les précédents, les elections s e  font é la 
majorilé relalive. 
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hl. Charles Barrois, fait la communication suivanle : 

Sur le paralldlisme 
des Qtages bohdmiens F. G. H ,  de Barrande,  

avec les divisions ddvoniennes 
des contr6es rhdnanes, 

d'après iMM. E. Kayser et E. Holzapfel (l), 

par Charles Barrois. 

Le type du  Terrain Divonicn se  irouve en Angleterre, 
dans le  Devonshire ; mais c'est s u r  la rive gauche du  Rhin, 
dans les Ardenues et  daris l'Eifel, en raison de la richesse 
des gisements et grilce aussi aux grands travaux des géo- 
logues allemands, belges et f r a n ~ a i s ,  qu'on prend aiijour- 
d'hui les types des subdivisions de ce lerrain, les types des 
assises dévonierines On sait que la classification du Dévo- 
nien de l'Ardenne dc M.  Gosselet, si populaire h jusle 
titre, vient d'etre adoptée i8écemment dans l'essai g6n6ral 
d e  nomenclature de M M .  de Lapparenl e t  Munier-Chalmas. 

Pendant que ces progrés dans nos connaissances, se  
poursuivaient dans les Ardennes e t  dans les Provinces 
rhinanes,  une autre rkgion curieuse, la Bohéme, élait l'ob- 
jet des recherches approfondies de Barrande. Son Syslènie 
Silurien du cenlre de  la Bohkme, es1 acluellemenl l'ouvrage 
le  plus iruporiant qui ait 616 publié, sur  la h u u e  des ter- 
rains paléozoïques d'Europe. Sous n'avons pas toutefois ici 
h faire I'analyse de  ce livre classique ; nous rappellerons 
seulement que les différents étages distingués e n  Bohbme, 
par  Barrande, sous les lettres C,  D (dl j. d5), E (el A el), 

(1)E.Kayser  und E. Holaapfel: Ueber die stratigraphisclien 
Beziehungen de r  bdhmisclien Stufen F. G. H. Barraiide's 
zum rheinisclien Devon, J ah rb .  d. K .  K.  geol. Reiclisanstalt, 
1894, 44 Bd. 3 IIeft, p. 479. Vienne. 
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F (fl h P), G (gi h ça), H (hi à. h2), furent tous rapportés par 
liii, au  Terrain Silurien d e  Murchison. Mais landis que  les 
assimilations des étages inf6rieurs élaient baskes sur  les 
relalions de leurs faunes, dans ces pays; les faunes des 
élages sup6rieurs (F G H) parurent neuves, étant inconnues 
e n  Angleterre. La comparaison de  ces faunes nouvelles avec 
celles du  Ddvonien classique, montra d'aulre part. qu'elles 
en &aient dçalement différentes, e t  Barrande se decida à 

les considerer comme des Ctages supkrieurs du Silurien. 
Depuis lors, de nombreux travaux sont venus tour 1 tour ,  

appuyer o u  combattre les opinions d e  Barrande ; mais 
l'élude recente publiée par MM. Kayser et IIolzapfel, nous 
parait trancher définitivement ccite grando controverse. Le 
plan deleur mémoire est irréprochable et devait fatalement 
arriver 1 un r6sultat capilal : partant des provinces rhC- 
oanm qui leur étaient si bien connues, les auteurs se sont 
rendus sur  le terrain, en Botiérne, e n  etudiant rriéihodique- 
ment les divers lambeaux dévoniens compris entre ces 
coritrées, sur la rive droite d u  Rhin.  Les conclusions d e  
leur mkmoire n e  sauraient manquer  d'intkrcsser les 
membres d e  la Societk Gbologique du  Nord. 

Dans les valldes de  la Dill et de  la Lahn, le Dkvonien 
moyen n'es1 plus calcareux comme dans l'Eifel et llArdenue, 
mais bien schisteux; il est essentiellemen1 conslitué par 
les schistes a T e n l a c u l i l e s  de  Ludwig. Les schistes bien 
connus de Wissenbach, A nodules pyriteux, Céphalopodes 
et Ast6ries, n'en sont qu'un façibs spécial ardoisier ; ils 
p1.6senlent 2 niveaux : la zône iuf5rieure d e  Wissenbach, 
ou zone 2 ~Ifimocsras gracile, el la supérieure, ou  z6ne h 
Aphyllites occilllzis. La premikre correspond par sa  faune 
aux couches <i S. cull~,ijugalîrs, la seconde aux schistes à 
clalcPoles des Ardennes. 

Les calcaires.fossilifkres de la rive droile du Rhin forment 
des lentilles, à. divers uiveaux d e l a  masse précitée desschistes 
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à I'enlaculiles: le calcaire A Crinoïdes de Greifenstein 
se  ratlacha slratigraphiquement et paldontologiquement 
A la zdne I M. gracile, il en est de m h e  du calcaire de 
Ballersbach ; le calcaire de Günterode appartient A la zbne 
A A.  occullus; les calcaires d'Odershiius, de Waldgirmes, 
correspondent aux couches h crinoïdes de l'Eifel; le 
calcaire de Wildungen au Givetien. 

Ces conclusions paraissent plus solidement établies sur 
les excellentes listes de fossiles, donnies par les auteurs. 
que par leurs coupes de la &ion ; ces coupes, telles 
qu'elles sont données, ne montrent que  failles et recouvre- 
ments anormaux, qui inlervertissent complétement l'ordre 
des superpositions. 

En BahErne, les coupes seraient egalement tr2s disloquées 
d'aprks les auteurs, e t  de plus. les caracih-es pétrogra- 
phiques des étages trés variables. 

L'étage E de Barrande, jusque dans ses niveaux les plus 
élevés, apparliendrait nettement par sa faune, au Silurien; 
il représenterait l'ensemble des dtages siluriens supérieurs 
d'Angleterre. Le terrain Dévonien débuterait en Bohkrne, 
par les couches infdrieures de 1'8tage F, dont le niveau le 
plus ancian se trouve être le calcaire noir f i .  Ce calcaire noir 
f i ,  qui renferme cependanl encore des Graptolites dans la 
vallée de Kosorscti, ne  serait comme l'avait indique Kovak, 
qu'un faciès profond du calcaire corallien P, car celui-ci ne  
le recouvre qu'en cerlains points (Dworetz) reconnus par 
Barrande, mais il ne le recouvre pas d'une maniére g6nCrale. 

Le calcaire corallien f2, contrairement A l'opinion reçue, 
serait une formalion complexe, OU il y aurait lieu de 
distinguer deux étages. nettemeul distincts B la fois par 
leur faune et  par leurs caractbres lirhologiques. Leur 
superposilion observée en divers points (Slati-Kun, etc ), 
montre le calcaire blanc corallien de Konieprus (f2), recou- 
ver1 par le calcaire rouge encrinitique de Mnienian fs). 
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Tandis que le csalcaire blanc d e  Konieprus prhsente la faune 
hercynienne du Harz, le calcaire rouge de Mnienian contient 
la faune de Greifenstein : il y a en effet entre ces derniers, 
40 espéces communes, parmi lesquelles il suffira de citer 
Mirnoceras gracile, Mey., Aphyllites fidelis, Barr. - L'assi- 
milation du calcaire de Mnienian au calcaire de Greifenstein, 
et par suite aux ardoises de Wissenbach d M. grade,  équi- 
valenies aux couches B Sp. cullrijugalus des Ardennes, cons- 
titue le fait capital du mémoire de MM. Kayser et Bolzapfel. 
En effet, ce point bien Btabli, entraine toule une serie 
nouvelle de comparaisons, et  d'équivalences, entre la série 
b o h h i e n n e  et celles des contrées devoniennes typiques. 

Le calcaire rouge de Mnienian, suphrieur au calcaire 
blanc de Konieprus, présente h son tour des caractkres 
variables; il ne serail pour les auleurs, qu'un facies parti- 
culier du calcaire noduleux (g'). Ces derniers calcaires 
seraient entre eux dans le meme rapport, que le calcaire 
blanc de Konieprus relativement au calcaire noir fi. Les 
étages f i  el  g1 seraient des d$&s d Tentaculiles, successifs 
et de mer profonde, tandis que les calcaires conslruits de  
Konieprus et de Ilnienian, représenteraient respectivement 
leurs facies coralliens. 

De YBquivalence des Biages de Mnienian et degi  avec les 
couches B Sp. cultrijugalus du Dévonien, il s'en suit néces- 
sairement que les élages de Konieprvs et f1  reprdrenlent en 
Bulieme, tout i'ensemble du Dévonien infhieur, c'est-A-dire 
A la fois, le Coblenzien el le Gédinnien. 

Une auire consequence de cette assimilaiion est que les 
élages g Z ,  g3, Hl sup6rienrs en Roheme, h l'étage gi, sont 
donc plus récenls que les couches 2 Sp. cullrijicgalus des 
Ardennes. L'dtage g V a i l l e u r s ,  contient comme l'avait 
remarque M. Frecli, des Goniatiies de l'horizon supérieur 
de Wissenbach : Aphyllites occrillus, Aphyllifes vitlalus, 
Pinacites Jugleri (= emacialus, Barr.); il y a donc lieu de  
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le parallt!liser, aussi bien que  cet horizon et comme le  cal- 
caire de  Grïinterode, aux couches d calcéoles des Ardennes : 
les schisles 3 Tentaculites trouveraient donc leur place A 
la base de  cet 6tage Eifélien. 

Mhl.  Kayser et Holzapfel ayant reconnu dans l'dtage H un 
S2ringocepAalus Burlkti, de pelite taille, mais tr&s bien 
caractérise, conservé dans la collection Dusel A Beraun, il 
y a lieu de rariger H dans le Givkiien : les schisles infë- 
rieurs Hi representeraienl le Givktien infkrieur. e t  les 
grauwackes H? le Givétien supérieur. Le tableau suivaiit 
rhsume l'&al actuel de  la question, e t  monlre les progres 
importants accomplis par les auteurs. 

Ardennes Hesse. Nassau 

A Calcaire d'Oders- 
h a u s ,  d e  H a i n a .  

1 1  Eifèlien. d e  ü ù n -  

Sp.  c u l  Czlca i re  d e  Bal- 

t r i j u g a t u s .  I lerslrach,de Grei- 
fens te in .  

Il Cohlencien.  Calca i re  EIercy- 
Gédinnien.  nien du H a r z .  

Bohême 

Calcaire d e  Mnie- 
riian, e t  Ci.  

Calcaire d e  Konie- 
p rus ,  e t  Fi.  

Y. Gosselet annonce qu'il commencera, l e  lendemain 
17 janvier, un Cours sur  la Géologie du  département du  
Nord dans ses applications ii l 'hgricullure, A l'Industrie et 
1 I 'Hygihe. 

Ce, cours, d'un caracihre t rés  dlimentaire, pourra dire 
suivi par  les personnes quin'ont pas encore fait d e  Géologie. 
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Leçon d'ouverture 
dzr Cours d e  Géologie applique, 

professe d la Facultd des Sciences de Lille, 
le 17 Janvier 1895, 

par M.  Gosselet. 

Le cours que je commence aujourd'hui rentre dans un  
cadre de  leçons de sciences appliquCes que la Faculte des 
Sciences de Lille a résolu de  développer. 

En France par suiie d'une organisation qui date de prés 
d'un siEr,le, les écoles spéciales q u i  donnentl'enseignement 
et ~ P S  dipldmes techniques sont complEtement séparées 
des Universités, au lieu d'y 2 i re  inlimement rattacliées 
comme cela a lieu 2 l 'drangrr,  en Belgique, en Alle- 
magne, etc. 

Les FacultEs semblent par leurs programmes ne  devoir 
enseigner que la science pure. Mais le petit nombre de  nos 
élèves montre, qu'en nous eriîermant dans ce domaine, 
nous n e  rendons pas tous les services que la SociéiB a droit 
d'attendre de nous. Celte considération, vraie partout, 
l'es1 particulièremeni dans un pays comme le  Nord, où  
l'agriculture et l'industrie sonl si développées et  oi i  l 'une 
et \'autre demandent chaque jour leurs progrès A la science. 

II ne s'agit pas de  transformer la Faculte pn une École 
teclinique. Notre enseignement applique sera bien diffi- 
rent  de  ce qui se fait dans ces Écoles. N'ayant pas do 
diplbmes Q delivrer, n'ayant pas la charge de donner une 
insiruciion iniégrale, nécessaire à des i n ç h i e u r s  ou A des 
agriculieurs, nous pouvons nous spécialiser, développer 
[elle partie d e  la science qui noue parait particuliérement 
digne de préoccuper l'attention. Nous n'avons pris besoin 
de  jojndre en toute circonstance l'expérience pratique a u  
principe de l'applicalion. Ainsi je  pourrai vous dire dans 
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quelle condition se trouve telle ou telle veine de houille, 
mais je n'ai pas a vous apprendre commenlon doitl'exploiter. 

Ces cours de science appliquée. par cela m h e  qu'ils sont 
spCcialisés, s'adressent à un public reslreinl, h des per- 
sonnes, doul l'instruction géndrale est déja compléle, mais 
qui désirent approfondir certaines parties. Toutefois nous 
ne  devons pas oublier que dans nolre soci6té ddmocralique, 
beaucoup n'ont pu faire des études réguliéres ; ils se sont 
formes d'eux-mêmes par un travail persévérant. Ils irouve- 
ront dans notre enseignemenl les progrks les plus rtkents 
de la science exposes d'une maniére aussi dementaire que 
possible. Il en sera spécialement ainsi du cours de Géologie. 

La Géologie est une science peu connue, négligée et don1 
on n'apprécie pas I'ulilité réelle. Il y a deux ans j'ai insisté 
s e  son importance comme science spCciilaiive, utile pour 
l'étude de la Géographie, de la Philosophie, de la Biologie, 
etc. (1). Aujourd'hui je désire vous exposer quelques-unes 
de ces applications. 

Au premier rang il faut certainement mentionner le 
r61e qu'elle devrait avoir dans 1'Agricullure. 

La terre est un des éléments les plus importants et les plus 
indispensables de la vie des plantes. Non seulemenl les vegé- 
taux adhCrent au sol et lui demandent, par conséquent, la 
condition primordiale de leur existence, mais ils y puisenl 
une partie de leiir nourriture. Le rdle des vCg6laux dans 
la nature est de conslituer de la matikre organique avec des 
é1Pments mineraux. Ils prennent le carbone 2 l'acide carbo- 
nique de l'air; peut-&ire aussi prennent-ils A I'almosphére 
une certaine quadité d'azote et un peu d'eau. 

Mais l'expérience ddmontre que c'est surtout dans le sol 

(1) De l'importance de  la Géologie dans  l'Instruction géné- 
rale. Leçon d'ouverture du Cours de Géologie, le 25 novembre 
1893. Ann. S o c .  Geol. d u  Nord XXI, p.  349. 
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quo les racines pompent l'eau nécessaire h la vie de 1'Etre 
organisé et  la formalion de  riouveaux iissus; c'est du  sol 
que le végéial tire l'azote B l'Plat d'ammoniaque ou d'azo- 
tales, produiis ultimes de la décomposition des déchets 
d'ktres vivanis ou des cadavres d'étres qui ont vlcu, d é -  
ments qui vont rentrer polir quelques jours dans le lour- 
billon de  la vie ; c'est a u  sol que la plante demande la 
silice, le phosphore, la cliaux, la potasse, en un  mot toufes 
les maliéres minérales qui édifient son corps et que nous 
allons ensuile lui emprunter,  soit directement, soi1 par  
I'iniermédiaire des a ~ i m a u x .  

11 est inutile d'insister sur  l'importance de la composition 
du  sol s u r  la vie vég6lale. Cette importance est telle que le 
premier progrhs d e  l'agriculture a &é de déposer des 
engrais dans le sol. Ces engrais étaient des malieres orga- 
niques e n  d&composilion qui fournissaient aux végétaux 
les t!léments de leur developpement. Mais dans ce cycle 
incessant de la mort B la vie et de  la vie h la mort, que: décrit 
la matiére organisable, il y a toujours une porlion perdue; 
il y a des élémenls q u i  s 'khappent  ducircuil,seflxent dans 
le monde mineral ou  s e  perdenl dans l'atmosphère. Pour 
les remplacer et siirloul pour repondre aux besoins de  la 
culture intensive ndcessitée par l'accroissement de  la popu- 
lation, il fallut alloriger la chai~ie ,  en y ajoutarit quelques 
mailles empruntées au monde minéral. On  apporia nu sol 
de la chaux, ~ P S  nilrates, des phosph3tes, des cendres 
pyriteuses, etc. 

Pour cette dislribuliou d'engrais et d'amendements, il 
es1 nécessaire de coniiaitre la composition du sol, car il 
est inutile de meilre d u  phosphate la ou  il en existe, de 
chauler les sols calcaires, etc. 11 importe donc de  faire 
l'analyse des ierres ; c'es1 l'œuvre du  chimiste et non du 
géologue, a moins que le géologue ne soit e n  mkme temps 
chimiste. Mais pour savoir prendre les échantillons à ana- 
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lyser, il faut étre géologue. La composiiion d u  sol est 
variable avec sa position géologique. On trouve dans un  
meme terroir,  qua!quefois dans une parcelle, des sols très 
différents. Le géologue doit les désigner au chimiste, si  
le chimisle n'est lui-même géologue. 

I I  nt: faut pas s'exagérer l'imporlance de  l'analyse. 
Parmi les Blfments utiles que conlient le  sol, il e n  esl qui  
lui sont nalurels cornnie le calcaire, ou que lqu~fo is  le  
phosphate. qui se renouvelienl par les labours. parce 
qu'ils existent dans le sous-sol. Ce son1 en quelque sorte 
les él6rnmls conslitutifs de la terre. D'autres sont apportés 
journellement par les engrais. II est 6galement nécessaire 
de connaitre leur proporiion, mais il est évident q u e  cette 
proporiion vaiie et que l'analyse d'une année ne  peut pas 
servir pour une  autre. 11 en est aussi dont la valeur agri- 
cole dEpend de l'état minéral sous lequel on les trouve. Ainsi 
la potasse n'aura pas les memes effels, si  elle est A l'etat de  
feldspath facilement altdrable par les  eaux p luv ia l~s  ou d e  
glauconie qui  résisle beaucoiip plus 2 l a  d6composilion. II 
n e  faut donc pas croire que des analyses chimiques siiffi- 
sent pour faire connaîlre le  sol. Bien plus importante serait 
une Btude minéralogique. mais elle exige des connaissances 
géologiques trks sérieuses et tr6s variées. 

Jusqu'ici nous n'avoris consideré que le caraci&re alimen- 
laire du sol, mais il ne faiil pas faire abstra~,tion de ses qiia- 
liiés comme. support de  la plante el comme milieu pour les 
racines. Le sol est-il léger, c'esi-A-dire formé de sable fin, que 
le veril soulhve facilement ; est-il compact, compos6 d'ar- 
gile plastique cohdrenie ; esl-il rocheux, la culture change 
cornpl&temenl. Dans notre région du n'ord d e  la France 
nous n'avons que  peu de  ces exlremes. Presque parloiil le 
sol est liinoneux, ou, selon l'expression ancienne ai-gilo- 
sableux. Mais il y a limon et limon. Le limon supérieur 
est un  sol d'excellente qualilb, siiffisamment poreux, p u -  
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méable mais retenant l'humidil6, laissant facilement cir- 
culer les racines. Le limon qui est e n  dessous. ou ergeron, 
est beaucoup plus sahleux, plus poreux, plus sec. Le limon 
gris, situé un peu plus bas, est argileux, collant, peu per- 
méable. Ces limons, si  diffh-enls pour la culture, n'ont pas 
encore Cté dislingiiés au point de vue chimique et rien ne  
prouve qii'ils puissent l'être. 11 faudrait pour bien les 
connailre une méthode d'analyse niinéralogique qui n'a 
pas encore CL6 ddcouverle. 

On parle beaucoup cn ce moment des cartes agronomiques, 
e t  nombreux sont ceux qui s'en occupenl ou qui y pensent. 
Cependant on en est encore sous ce rapport aux talonne- 
menls. Des savants les plus éminents hésitent sur  les indi- 
cations qu'ils doivent g faire figurer. Ils ne  s'accordent pas 
sur  les donnees scienlifiques, qui doivenl leur servir de base. 

Vous avez pu voir A l'exposition scolaire annexee au 
dernier concours régional agricole uue carle agronomique 
du canlon de Cysoing par  hlSI. Toussaint, inspecteur pri- 
maire A Lille et Ladriére, le géologue bien connu. Personne 
mieux que hI Ladriére, qui tSiudie les limons depuis 20 
ans  el qui le p r m i e r  a donné les caractères pour en recon- 
naltre les diverses couches, n'éiait 2 même de faire une 
rzrle agronomique dans nos rPgions limoneuses. 

La carte agronomique du canton de Cgsoing n'est pas une 
ceuvre de cabinet; elle a élé faite sur  le lerrain au moyen 
de nombreux sondages poussés jusqii'i 1 ~ 5 0 ,  d e  manière 
a ddlerminer la nature du  sous-sol. 'Trois sortesde hachures, 
verticales, horizontales et obliques, de couleurs différeriles 
combinées avec les teintes qui reprksentent le sous-sol, mon- 
trenlles diverscsvari&!sdesol d'une maniere simple et claire. 

J e  ri'irisislerai pas davaritage sur  les carles agrono- 
miques puisque j'en a i  longuement parlé il a trois ans (1). 

(1) Dii rûle de la Géologie d a n s  l ' ense ignement  d e  la Géo- 
g r a p h i e  e t  de L'Agriculture. Leçon d 'ouverture d u  Cours  de 
Géologie en 1891. Ann.  Soc. Géol. du Nord XIX. p. 324. 
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C'est avec raison que M .  LadriEre a basé sa carte s u r  la 
connaissance du sol et du  sous-sol. Ce dernier est de la 
plus tiaute irnporlance au  point de vue de la culture. II 
arrive souvent qu'il est A une profondeur assez faible pour 
&ire alleint et ramené au jour par l e  soc de la chnrriie; 
i l  entre alors dans la composition du sol. Son influence se  
fait sentir mCme lorsqu'il est plus profond. Selon que le  
sous-sol est perméable ou imperméable, le sol sera sec ou 
humide. La présence d'un banc de sable 2 un  ou deux 
mPtres consLilue un drainage permanent. S'il est un  peu 
plus profond et s'il est recouverl comme cela arrive sou- 
vent par une couche d'argile plastique, celle-ci for,mera h 
la surface un  terrain humide où  poussent les joncs el les 
mousses. Le cultivaleur gkologue qui connaCl la présence 
du banc de  sable sous I'argile n'aura qn'h faire Ctablir 
quelques puits absorbants bien disposés pour assécher la 
terre  et modifier sa nalure. 

L'agriculieur n'a pas seulement besoin de connailre le 
sol au  point de vue de  la culiure propremeni dite ; il doit 
savoir ou aller chercher la marne pour ses terres, le sable 
pour ses construclions, les cailloux pour ses chemins ; il 
lui es1 utile d e  connaître si sa propriélé peut lui en fournir. 

Et l'eau qui est un des éISme11ts les plus importants 
d'une exploitalion agricole, n'es[-ce pas la g6ologie qui 
enseigne où on peut la Lrouver. Le fermier d'une de ces 
p â m e s  des enviroiis de Landrecies, oii les besliaux passent 
toute la belle saison $ l'air, s e  plaignait à moi de ce que 
son abreuvoir étai1 presque toujours 3 sec. Je ne  m'en 
élonnais pas, car ledit abreuvoir, étant creusé dans des 
marnes imperméables, ne  recevail que les eaux de  pluie 
qui touibaierit su r  un espace resireint. Je conseillais de 
creuser uri autre abreuvoir h un endroii plus élevé. Le fer- 
mier nie dit que I'abreuvoir de son voisin, qui elail sur  la 
hauteur, valait encore moins que le  sien, parce qu'il ne tenait 
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pas l'eau. En effet on l'avait enfoncé dans du limon sableux 
perméable. J e  savais qu'erilre l e  limon et  la marne, il 
devait g avoir une mince couche de sable lerliaire, plus ou 
moins remanié, cachée exlérienrement par le limon des 
pentes. J e  fis creuser l'abreuvoir A ce niveau, et depuis lors 
il n'est plus jamais 9 sec. 

Dans ces pays de culture de paturages, la sécheresse est 
un f l h  de prcmior ordre.  Celle de I'annéc 1893 a été un  
véritable dPsastre. L'irrigation par la dérivaiion d e  cours 
d'eau, souvent employ6e avec succbs dans les pays de mon- 
tagnes, est impossible dalis nos plaines. Mais on n'a peut- 
&Ire pas encore suffisamment songé A user des nappes 
aquiféres. 11 suffirait d'un puits el d'un de ces peiils moulins 
à vent qui serverit aux desséchements, ou, à défaut de  
nioulin, d'un rnankge, pour  créer un petit ruisseau artifi- 
ciel, qui, bien aménagé, suffirait pour  arroser quelques 
hectares. Cerlainemcnt la nappe aquilére finirail par  
s 'épuiser; mais  si on pouvail Inlier contre 1:i sécheresse 
pendant un mois, ce serait un gain considhable. Cela 
suffirail souvent pour avoir unc coupe de foin ou  pour 
gagner le moment des pluies. 

Dans un article tout recenl, u n  savanl, qui occupe une 
haute posilion dans I'enseignemenl, cherche Li démontrer la 
prédominance de la mélérSologie s u r  la géologie pour la 
cullure e l  pour la géographie. 

J e  rie voudrais pas reriouveler, avec moiris d'espril au  
nioiiis d e  mon cOLé, uncdes  sc13ics de notre grand coniiquc. 
Il y a lieu cependant, sans chercher A diminuer l'imporlance 
de la mélér6ologie, de  faire remarquer que dans l'ariicle 
en question l'irifiuence de  la corisiilution géologique sur  la 
culture se trouve jugée d 'une maniSre inexacte. 

a La Champagne, y est-il dii, esl  faite du  meme terrain 
géologique qne les collines di1 Perche ou  le Pags de Caux ; 
l'Argonne du  méme lerrain que la Llasse-Normandie. Pour- 
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quoi la végétalion et la populaiiori ne suivent-elles pas le 
terrain n 

Sans doute, en voyant une carlegéologique. on peut croire 
qiie l'Argonne et la Basse-Normandie sont gCologiquement 
seoiblables, puisqu'elles son1 f o m 6 e s  toiiles deux par le 
Lerràin cénomanien ; n a i s  l'Argonne doii son relirf et sa 
cullure en bois A la présence d'une épaisse assise de roche 
siliceuse, la Gaize, qui n'existe pas e n  fiormaridie. 

L'article reconnail bien que a la Champagne ne  présenle 
ni le limon, ni l'argile h silex qui commande I'agricullure 
du Perche el de la Seirie-infërieure. u C'est pour lui une 
riouvelle occasion de Lomber sur  la Gëologie. u Si la consti- 
iulion géologique d'une rligion commanile aussi peu a la 
naliire du sol el du sous-sol et permet ou exige ici la vigne, 
la les prairies ou les céréales, combien alors son influelice 
g6ographique (il aurait p u  ajouler et agricole) s'efface et 
devient loinlaine. B 

Répondons lui d'abord que la craie du Perche el du Pays 
de Caux n'appariienl pas à la m e m e  assise que la craie de 
Champagne, elle es1 plus argileuse ; ajoutons ensuile que la 
vigne ne croît pas sur  la craie de Champagne. Ori ii'g phnie  
des vignes que sur  les couches leriiaires qui surmontent la 
craie. Parlout oii celle-ci apparait à la surface d u  sol, 
apparait e n  même Lemps la cullure des ckréales où  celle de 
bois; ou bien encore on laisse le  lerrairi abandoriri6 en 
jachères a u x  moutons. C'est la Champagne pouilleuse. 

Le pays de Caux et le Perche doivent juslement leur 
feriililé A ce que 13 craie est couverte presque parloul de 
limon et d'argile h silex. Ces dernières couches épaisses de 
plusieurs m6tres fout bien pariie de la constilutiori géolo- 
gique du pays. Si on e n  fait abslraction dans les carltls A 
pelile echelle, c'es1 que celles-ci ont simplement pour 
bu1 d'indiquer la dislribuiion des grands Clagesgdologiques. 

Mais cetle circunsiarice tourne A l'honneur de la uiité- 
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reologio, s'kcrie l'article, car les vents, les pluies et la 
température son1 les facteurs de  la production de l'argile A 
silex et  du limon quaternaire. 

On peul discuter la lhéorie, mais c'est inuiile. Les 
gPolngnes n'ont jamais prdtendii avoir créé eux-mbmes 
l'argile ti silex ni le limon. pas plus que Lou1 autre couche 
du  sol. Les terrains sédimentaires sont l'œuvre dela  mer, 
des lacs, des cours d'eau, du vent ou  de  la pluie; la géologie 
se  borne A indiquer leur prksence en tel ou tel point, h 
rechercher leur origine, à déterminer leur âge. 

Si la mél6rCologie rkclame l'argile 3 silex el l e  limon, 
l'océanographie reclamera le  calcaire grossier. la craie, les 
sables marins, etc.,  la limnograptiie jurera que les calcaires 
d'eau douce lui appartiennent, l 'hydrographie s'emparera 
des atierrissements des fleuves, la zoologie des bancs de 
coraux, la botanique des couches de  houille. On  déclarera 
alors que la géologie est une science sans importance. 

La géologie nqexis!erait certainement plus si tolites les 
sciences avaient I'appdiit de la niéiérfologie; jugez-en : a La 
géographie change de siécle e n  siécle sous l'influence de 
causes purement méiéréologiques : les dunes voyagent, les 
deltas s'diendent, la hIanche se c reuse . .  . D Jusqu'à présent 
on corisidérait la marche des dunes, l'ensablement des 
estuaires, les écroulemerils des falaises, les mouveinenls du  
sol, comme faisant parlie du domaine ghlogique.  

Si on avait le caraclére mal faii,  on pourrait  rdponilre, 
qu'a11 point de vile des applicalions A la culture, d u  moins 
la géologie a un  grand avantage sur  la méiér6ologie. Le 
métér6ologiste se borne à constater les faits et A les expli- 
quer ,  mais il es1 impuissant pour y- apporter des remédes. 
Jusqu'h présent aucun méréréolo;isle n'a pu arréler ou 
chasser les nuages, faire tomber la pluie d propos, ou 
empkcher la gelée. Le géologue est bien plus heureux.  S'il 
constate que les terres d u  pays de Caux manquent  d e  
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calcaire, il apprend au  cullivateur normand, qu'en creusanl 
i quelques métres, il trouvera de  la craie pour les marner. 
S i  le sol a besoin de phosphate, il en découvrira des gise- 
ments. Si un cultivateur 1i ses chemins dkfoncés par  la 
pluie, que le mkléréologisle n'a pu empecher de  lomber, 
l e  géologue lui indiquera où  il y a des matériaux pour 
les empierrer.  Si le Sahara est transforme en déserl par 
le courant d'air sec qui soiiléve le sable e t  que le métérfo-  
logiste n'a pu arreler,  le géologue ira avec sa sonde y créer  
des oasis et changer sa géographie. 

La géologie posséde au plus haut degré le  caraclére qui 
permet d'apprécier dans quelle proporiion une science 
doit figurer dans u n  programme d'enseignement appliqué ; 
c'est le secours qu'elle fournit h l'honime dans sa lulte polir 
l'cxislence. 

Mais ail lieu de chercher (i raire prkvaloir une science 
sur  une autre, disons plu161 que  toutes les sciences 
s'enclievêlrent, qu'elles ont des domaines communs et  
qu'elles se donnent un mutuel appui pour I'eaplicaiion des 
phénomknes naturels e t  pour lravailler ensemble au progrés 
d u  bien-Slre social. 

L'agriculteur a donc grand i o t f r ~ l  à conoaiire la géologie 
de  ses propriétés; c'est un  faii reconnu et accepté par tout 
le  monde. d a n s  les écoles d'agriculture, il y a un  cours d e  
gkologie; il y e n  a un dans les écoles normales primaires ; 
I'adminisiralion encourage les instituteurs h s'occuper de  
gbologie appliquée h I'agricullure et A l'enseigner quelque 
peu 3 leurs éléves. Malgré cela, on  n'oblient pas de résultats 
apprkciables. C'est que  la gtologie présente de grandes 
difficultés d'enseignement J e  vais vous en donner la 
preuve et les raisons, ce qui me servira h bien caracléiiser 
la nature de mon cours. 

La géologie a t t é  inlrùduite dans les programmes de  
l'enseignement secondaire e n  2852. Depuis lors elle y est 
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tou,jours reprCaentéa à dose d e  plus en plus dilutie, il est 
vrai. Néanmoins tous les hommes de moins de 50 ans, qui  
ont fait leurs dtudes secondaires devraient l'avoir apprise. 
Or, j'en appelle h vous. Qu'en sait-on 7 Rien. Lorsque 
j'interrogeais aii baccdlauréat (je dis j'interrogeais parce 
que la géologie est rayée ac~uellerrient de tous les pro- 
çrsmmes d'examen) j'obtenais des rdponses presque ilulles, 
quand elles n'étaient pas grolesques. C'est qu'il es1 dilficile 
d'instruire les enfants sur  des faits doiit ils n'ont aucune 
idée. Ils savent ce que c'est qu'un animal, ce que  c'est 
qu'une fleur, un  arbre';  mais ils n'on1 jamais vu ou plutdt 
ils n'ont jamais observé une couche de terrain ; ils n'ont 
jamais ramassé de fossiles. II faudrait les mener  une ou 
deux fois en excursions gtologiques. Cela se  fait dans 
quelques rares  établissemenls; mais on peut dire que c e  
n'est pas dans les mreurs générales de l'enseignement 
secondaire. Comme conséquence, la caltigorie nombreuse 
des cullivateiirs instruits, qui  ont fait des Ctiides secondaires 
ne savent pas de géologie. 

II semble qu'il n'en doive pas elre d e  méme de 1'Etat- 
major de la culture. Daos les grandes Bcoles d'agriculture 
il y a des cours de géologie professés par  des savanls 
Cminents e l  l 'on fait de3 excursions. Mais la géologie qu'ori 
y apprend es1 une science générale, qui s'adresse forcément 
A toute la France. P a r  cela m&me que le programme d u  
cours esl Lrks étendu, l'enseignemeiit doit &tre  t r ~ e r é s u m d ,  
il est impossible d'entrer dans les détails. Or ce qu'il faut 
dans les sciences appliqudes, ce sont des déiails. La gdologie 
surtout est une science lorale. Tel étage, qui est calcaire 
dans un pays, es1 à l'état d'argile dans un  aulre. Ainsi cette 
grande masse d'argile qui forme la plaine des Flandres est 
reprdserilée aux environs de Paris par d u  sable. Quiconque 
n'a pas fail des éludes sérieuses de géologie, se trouve 
disorienté quand il passe d'un pays dans u n  autre. 11 doit 
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alors se  meltre étudier la science dans les ouvrages locaux, 
souvenlmeme sans guide, et la plupart d u  temps il y renonce. 

Au point d e  vue du  développement des connaissances 
géologiques appliquées 3. l'agriculture, comme sous bien 
d'aulres rapporls, il es1 regretlable qu'il n'y ait p3s d e  
grandes écoles sgricoles régionales. Un instanl nous avons 
e u  l'espoir de constituer aupres de la Facullé des sciences de 
I,ille u n  enseiguement agricole supérieur, où on aurait 
enseigne les applicalions des sciences chimiques, biolo- 
giques et géologiques adaptees A l'agriculture du pays. Dejà 
les Facultés de  Toulouse et de Nancy sont entrées dans c,ctle 
voie et y ont réussi. Si nous avons échoué devant quelques 
billets de mille francs, nous espérons q u e  le dernier mot 
n'es1 pas di1 et  que  la Faculte des sciences de  Lille pourra 
u n  jour occuper une place digne d'elle, dans les progres 
incessants de la riche et  savanle agriculture d u  R'ord. 

Dans le  programme que nous avions adoptd, noue distin- 
guions nettement ce qui est enseignement supkrieur appli- 
qué et ce  qui est enseignement technique secondaire. Le 
premier s'adresse A une élite intellectuelle ; i l  ne  peut &ire 
donné que par des savants trés spécialisés. Le temps est 
passé, ou l'on croyait qu'un professeur peut enseigner avec 
fruit plusieurs sciences. Un homme, si savanl qu'il soit 
quand il vient de  passer ses examens de licence, d'agré- 
gation ou des examens techniques analogues, ne peut suivre 
longtemps les progrés journellement faits dans plusieurs 
sciences. I l  es1 obligé de se  sp6cialiser. S'il est gdologue, 
la botanique et  la zoologie lui échapperont, et dans la 
géologie meme il arrivera peu a peu A faire un choix et à 
n'envisager que certains cdlés. 

Si l'on veul qu'un enseigrierneni appliqué soit sérieux 
et  profitable, il faut que  les professeurs soienl des ssvanls 
spdc~alisés, non seulement quant à la science qu'ils ensei- 
gnent, mais aussi pour le  pays auquel ils l'appliquenl. Tel, 
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qui aspire A enseigner la géologie des agriculleurs du  Kord, 
doit connaîlre la region du  Bord jusque dans ses moindres 
détails, mais il peut parfaitement ignorer celle des Alpes et  
des Pyrénées. 

A mesure que le  cercle des élèves s'étend, la matihre 
enseignte doit se reslreinîlre. Aussi s'il est à dtsirer que 
quelques nolions géologiques trSs éldmentaii'es puissent 
pdnSlrer dans la masse des cullivateurs, elles devraient se  
borner h la connaissance des terrairis qui constitueril le sol 
de la commune, des rnatikres qui y sont exploitées, des 
nappes aquiferes qu'on y rencontre. C'est un  programme 
trEs court, ti'és 6lCmenlaire et atlragant pour les éléves 
parce qu'on leur parlerait de  leur chez moi. Ce qu'il fau- 
drait pour l'appliquer, c'est que l'instituteur possédat des 
nolions de géologie locale. Or ce qu'il sait de  ghologie se 
borne 31 la lecture de quelqiies livres gtnEraux et la copie 
plus o u  moins comprise d'une carte géologique. Il serait a 
désirer que  les leçons de géologie des Écoles normales 
primaires eussent un  caraçlère strictemerit local; qti'on 
parMt aux futurs instituleurs d u  village oii ils sont nés, 
comme eux-mêmes devront parler plus tard à leurs élèves 
d u  village de leur résidence, en y ajoutant toutefois les idées 
plus g6nérales que comportent l eur  âge et leur inslruclion. 
Une fois itablis dans une commune, qu'ils examinent les 
terrains, qu'ils visitent les carrières, qu'ils suivent le creu- 
semcnl des puils. En consullant ensuile les publicalions des 
géologues regionaux, ils arriveront A bien connailre leur 
pays ; ils n'ont pas besoin d'aller au-dela. 

La géologie industrielle est plus vaste que la géologie 
agricole parce que I'induslrie, prise dans uri sens général a 
un domaine d'activilé plus Btendu que celui de l'agriculture. 
Nianmoins les deux enseignements gdologiques ont bien 
des poinls conimuns. hf&mes matériaux pour les conslruc- 
lions e t  pour les chemins ; m t m e  nécessité de connaître les 
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nappes aqiiiléres. Dans une foule decirconslançes la queslion 
d'eau est de premier ordre pour les industriels. 

L'un d'eux vint un jour me trouver. J'ai absolument 
besoin d'eau, m e  disait-il, pour faire marcher  la sucrerie 
que je viens de  construire ; j'ai fait approfondir le puiis, 
mais il ne  m'en donne pas en suffisante quanlité. Dans 
l'emplacement où vous etes, lui répondis-jc, vous ne 
trouverez pas d'eau, si ce n'es1 à une lrésgranile profondeur, 
et encore rien ne prouve qu'elle sera en suffisante quanlité. 
II paraissait désolé et  ne  parlait rien moins qiie d'abàn- 
donner ses constructions. S'il eùt  su un  peu de géologie, il 
n'eût peut-&Ire pas connu la profondeur des nappes aqui- 
féres d e  l'endroit, mais il eùt pr6vu q u e  l'on ne rencontre 
pas de l'eau parlout, et qu'avant d'établir une industrie qui 
en réclame une trés grande quanlité, il fallait d'abord s'assu- 
re r  qu'on en trouverait. 

Certains induslriels ont encore d'aulres préoçcupations 
gdologiques ; car  beaucoup des matiéres premiéres qu'ils 
emploieni viennent du sol. 

Vous pensez immédiatement à la Iiouille, l'Arne de 
l'industrie, la principale richesse du Nord. R'ous sommes 
dans un pays ou  tout le monde est propriétaire d'une ou  de 
plusieurs aclions houillL'res, ou tout le  monde a r8vé de la 
découverie d'un bassin liouiller, réve quelquefois couronné 
de  succès. Cependant je ne vous parlerai pas du terrain 
houiller cetle année, parce qu'il exigerait une série de  
lecons plus considérables qiie celles que je dois eonsacrer 1 
CC cours. 

Mais il est d'autres exploitalions de  moindre importance 
pour  lesquelles les connaissances géologiques sont encore 
utiles. Une parlie d e  mes l s ~ o n s  sera consacrie aux car- 
riéres et aux pelites exploitaiions du dipartenient du Pord. 
Les marbriers,  les fabricanls de tuiles, de  pannes, de car- 
reaux, de briques, pourront en profiler. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J'eslirne aussi qu'elles seront utiles aux entrepreneurs, 
agenls-voyers, etc. Tous ceux qui ont à creuser le  sol ont 
inlérbt 3 16 connaiire. Que de fois dans mes voyages ai-je 
vu faire des sondages que la moindre coniiaissance du  sol 
eul 6pargriés. D'autres fois on n'avail prGvu ni la prdscncc 
de sables boulanls, ni la possibiliiP: de  rencontrer d'dpaisses 
alluvions molles, qu'on eut  dû  explorer. J 'a i  vu une  ligne 
de cbe~nir i  de fer coristruile en tranchée dans le granite au 
prix de  plusieurs millions el que l'oiiparlait d'abandonner, 
parce qu'il Blait impossible d'établir les fondations d'un 
pont dans les alluvions sableuses d'une étroite vallie 
torrentielle. 

Je passe A la troisiéme &rie d'applications dont j 'aurai A 
vous entretenir, cellcs qui concernent l ' hgg ihe .  

Au premier abord on ne voit pas trop quels sont les rap- 
porls de la giologie avec l'hygiène. Cependant tous les 
hygihis tes ,  tous les trailés d'hygikne recommandent l'élude 
de la géologie. La connaissance des nappes aquiféres, 
de leur origine, de leur niarclie souterraine, de leurs  
points d ' h e r g e n c e ,  est d'uno absolue nécessité pour 
l'hygiéniste. Nainlenant que l'on sait que l'eau est un des 
véhicdes les plus puissants des microbes pathogénes, que  
l'on soit en présence d 'une épidémie de c h o l h ,  de  fiévre 
typhoïde ou auire, c'est presque toujours 2 l'eau qu'il faut 
c n  demander l'origine. 

Lorsque l'on doil élablir un  cimelière, il importe de 
connaîlre la nature géologique du terrain. Si une couche 
imperrneable se trouve à peu de  profondeur, elle reliendra 
les eaux pluviales et  les fosses seront noydes pendant 
l'hiver ; on comprend l'émolion des populations, quand elles 
s'apercoivenl que les restes de lcurschers  défunis sont dans 
l'eau. Encore ne savent-elles pas que la plupart de ces corps 
vont se lransformar e n  une  hideuse masse de  graisse dont 
la dicomposition ne  se fera qu'avec une extreme lenteur. 
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D'autres fois le terrain est sec, perméable, et les eaux qui 
filirent a traversvont grossir lanappeaquifére où s'alimenlent 
les puils des environs. J'ai connu u n  village du Cambrésis, 
où  les veuves, inconscientes Artémises, buvaient les cendres 
de leurs maris. 

11 serait ulile que ceux qui s'occupent d'hygiéne, surtout 
dans les campagnes, connussent un  peu la géologie de leur  
p a y .  Les médecins en particulier devraient avoir suivi un 
cours de géologie rdgionalc, dont la place se  trouve loule 
indiyuCe dans les Pacullks des Sciences. 11 es1 étonnanl que  
cet enseignement n'exisle pas dans le programme des (tudes 
préparatoires que l'on vient d'organiser pour les jeunes gens 
qui se  destinent A la medecine. 

Vous le voyez, lIessieurs, toutes les fois qu'il s'agit des 
applicalions de  la géologie, il faut iin enseignement qui 
peut rester élémentaire, mais qui doit ê l re  détaill6 et 
local. Ce sera le caractére du  cours que je vais vous faire. 
I l  ne  coinporlera qu'une dizaine de lecons, parce qu'il se 
bornera h la gtologie du  Département d u  R'ord, mais en Clé 
des excursions nombreuses, viendront y ajouter un  complé- 
ment pratique, don1 vous tirerez l e  plus grand profil. 

P r o g r a m m e  du Cours d e  Géologie applipude 

pour le Déparlemenl du A70rd. 

Exposé succinct de la slruciure géologique d u  déparle- 
ment du  Nord. 

1. - TERRAIN CRETACÉ ENTRE LA DEULE ET LA SAMDRE. 

Craie  : Sa structure rnicroscopique, ses variélks. 
Emploi de la Craie comme Pierre d e  Taille : Carrieres 

de Lezennes, de Valenciennes, d'Avesne-le-Sec, dlEiordain, 
d'Esnes, etc, 
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Emploi de la craie pour la fabrication de la chaux el du 
ciment. Ciment de Cysoing, Marnage des terres. 

Marlettes. Fabrication des agglom6rds d e  ménages. 
Sol formé par  la craie, ses caractkres. 

Phosphale de chaux : Divers niveaux du  phosphate de  
chaux dans la craie. 

Nodules phosphatés, craie phosphatée, sables phosphatés. 

Nappes aquifères de la craie : Nappe des marleltes, nappe 
du  lun, nappe de  la craie fendillée. 

Sources de  l'Escaut, de la Rhonelle, de la Deûle, de  la 
Sambre, etc. 

Prises d'eau pour I'alimentslion des villes de  Lille, 
Roubaix, Valenciennes, Cambrai, Dunkerqus, etc. 

Terraiiis tertiaires il la nurface de la plaine crétacée : 

Silex : Silex de la craie. - Argile à silex : poclies a 13 

surface de la craie. - Diluviurn. - Emploi du  silex pour 
les chemins. 

Silex ou grés Ci Nummulites. 

Sable : Collines sableuses. -Variétés d e  sables. - Sables 
propres aux verreries, aux glaceries, a u  moriier, etc. - 
Culiure sur  le sable. 

GrEa : Exploitation de grès pour pavés. 

Argile: Sa subordination au sable - Fabrication des 
luiles, des carredux, des luyaux de drainage, etc. 

Argiles de Bourlon, Bohain, Busigny, Clary, Englefon- 
Laine, Orchics. 

Leur disposition et leur  division en étages. 

Calcnires dévoniens et carboniféres. 
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Marbres de Glageon, Trélon, Hon-Herçies, Sainl-Waast, 
Gussiguies, Cousolre, Heslrud. 

Pierres de  taille de  Marbaix, Perribrea, Dompierre, 
Saint-RErny-Chausçéc, Sous-le-bois. 

Pierres i chaux de Bachant. 
Pierre calcaire pour les chemins. 

Dolomie : Ses divers gisemenls; son emploi poui' les 
hauts-fournraux. 

Grés : Gres d'Anor, de Jeumont, d'IIaulrnont, d e  .Ilau- 
beuge, etc. 

Schistes : Posilion des divers bancs de schistes. 

Arlcoses : Ses caractéres. - Anciennes carriéres de 
Milourd. 

Nappes aquifères des terrains anciens. 

Culture sur les terrains anciens : Foréts,  Prairies, Carac- 
téres de ces prairies. 

Terrains secondaires et tertiaires b la surface des terrains 

anciens du sud de la Sambre: 

Minerais de fer. 
Sources ferruginetues. 

Sables : leur âge crdtacé ou  lerliaire. - Sable blanc : 
son emploi pour les verreries. - Sable poui  scier le 
marbre. - Sables grossiers : emploi pour les consiruclions 
des Forts dc Mauheugc. 

Argile de  Ferriéres, Sars-Poteries : emploi ~ o u r  faïences, 
carreaux de  Maubeuge, etc. 

Cendres pyrileuscs : Sars-Poleries, Sains. 

Marnes glaucoi~ifdres : emploi dans l'agriculture. 
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N u r n c s  dièves : ciilture sur  ces marnes ; caraclbres de 
leurs prairies. 

Sources sur  les marnes. 

Pi'olongeiiient des terrains pi'iiiisires sous le centre d u  
départeiiierit : 

Forages dans les terrains primaires. - Alimenlalion des 
usines p a r  ces eaux. 

E ~ Z U X  sulfureuses de Sailil-Anmid. 

Houille (Pour mémoire). 

111. - TERRAINS TERTIAIRES DE LA FLANDRE AU NORD 
DE LA DEULE. 

Sable vert  : Mons-en-Usreul. 

Argili! des Flarrdres : son épaisseur. - Exploil3liori. 

Sables des Colliries de Cassel, Mont-des-Cats, etc. 

Sourcea des Becques de la Flandre. 

n'appes aguiféres profondes. - Nappe des sables verts : 
Sondages de Bailleul, Bourbourg, elc. - Utilisalion possililc 
des nappes de la craie 

Culiure de l a  Flandre : Houblon, prairies, cérkales, bois 
et forets. - Les Parluis. 

Tourbe : son ancienne cxploiiation. 

Su hles m u r i n s .  

Argiie  : Fabricalion des briques blancties. 
Culture d e  la Plaine niarilime. - Irrigalioii : \Valie- 

ringues. 
Dunes et salines. 
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Ses divisions. - Cüraclhes agricoles de ses diverses 
couches. - Terres 3. blé et 3 helleraves. - Prairies de 
Landrecies, Maroilles, Fourmies, le Souvion, etc. 

Limon de  la Flandre. 
Fabrication des briques. 
Sources dans le limon. 

M.  Barrois, président, annonce que la Soci6lé belge de  
Géologie, de  PalEoiiiologie et  d'Hydrologie, tieridra sa 
session extraordinaire en 1895, dans le  Nord de la France 
pendanl les vacances; elle visitera Lille, Cassel, Calais et 
Boulogne-sur-Mer, sous la direction de Ri. Cosselet. 

Les membres de la Sociélé geologique d u  Nord sont 
invites 3 prendre part a ces excursions. 

On procéde 3 la nomination des Çommissions ; son1 élus : 

Membres de la Commission des Finances : 
JIM. MEYER,  LECOCQ, QUEYA. 

. Nembres  da lu Cwmission de la Biblioihèque : 
MM. CUVELIER, DELESSERT, PARENT. 

Membres de la Comnlission de  la Librairie : 
M M .  DEWATINES, FIJPO, PARENT.  

RI. Charles Barrois fait 13 conlmunicalion suivanle : 

Sur les Poudingues de Cesson ( C d e s - d u - N o r d ) ,  

par Charles  Barrois. 

On observe dans les falaises de Cesson (Anse d'ylfiniac), 
de beaux affleuremerils de poudingue, qui nous paraissent 
offrir a la fois, beaucoup d'iniérkt et ample maliére A 
discussion. Ils s e  présentent en lits réguliers, intcrslraiififs 
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dans des  couches schisto-cristallines, distinguées sur  les 
anciennes cartes géologiques, comme gneiss el scl~istes 
modifiés par le graniie. 

Ils nous ont fourni la coupe suivlinie, relevée du S. au N. : 

1 .  P o u d i n g u e  A g r o s  ga le t s  de  g r a n i t e  d e  0,10 a 0,30, 
e x i s t a n t  seu ls  e t  s a n s  mélange ,  daiis une  p â t e  
d e  niicascliiste feldspatl i isé . . . . . . .  

2.  Scli is ia  arnpliiholique. . .  . . . . . . . .  
3.  P o u d i n g u e  a n a l o g u e  a u  préredent ,  à g a l c t s  é n o r m e s  

d e  g r a n i t e ;  l a  pbte e s t  r i che  e n  m i c a  no i r  e t  
chlori te .  . . . . . . . . . . . . . .  

4 .  Cli lor i tosch is~e  e t  sch is te  amphihol ique ,  a v e c  mica- 
scl i is tes  gne iss iques  . . . . . . . . . .  

5. Poudingue ,  le  mieux  caracteris15 de l a  coupe,  a 
g a l e t s  varies,  plus pet i ts ,  de0,01 à0,20, elliptiques, 
a l longés  ou t ransverses  à la strat if icat ion,  p a r m i  
lesque ls  o n  reconnai t  qi iarz,  apl i te ,  g n e i s s  fin, 
leptynite ,  g r a n u l i t e ;  d e s  ga le t s  plus gros, at tei-  
g n a n t  2mcb, s o n t  f o r m e s  de g r a n i t e  b l a n c  rose ,  a 
m i c a n o i r  e t  chlori te .  L a p i t e  gnciasiquc,  micacée 
e t  feldspatl i ique,  moule les  ga le t s  . . . . .  

6. S c h i s t e  ni icacè e t  arnpliibolite e n  l i ts  . . . . .  
7. Leptyni te ,  f o r m a n t  le  c a p  nu n o r d  . . . . . .  
8. S c h i s t e s  c o r n e s ,  rnicacbs, a l t e r n a n t  a v e c  gne iss  e l  

leptynites,  i ls  f o r m e n t  le  dern ie r  c a p  a v e c  l e  
c h a m p  d e  tir. Cette  sé r ie  comprend  vers  l e  
sornmet  u n  l i t  d e  rniüüschiste d e  l m  ;i gale t s  d e  
W 0 5  d e  lep tyni te ,  e t  a u  vo is inage  u n  lit d'amphi- 
bo l i te ;  c e  b a n c  d e  poudingue ,  q u i  se  s u i t j u s q u ' a  
l a  cible d u  cliariip d e  t i r , e s t  coupé  p a r  d e s  filons 
d e  q u a r z  e t  d e  d iabase  d e  0,10 d 'épaisseur.  . .  

L'escarpement, poli par les mouvemenls des marécs, dans 
les falaises de  Ccsson, montre combien les galets de  ces 
congloméi,ats ont 616 di:formés, é l i r h ,  impressionnés, 
6c1 asés, depuis l'6poqiie de leur  dép6t : il semblerait qu'ils 
sont passés par u n  élat plastique, reliés parfois dans 
certains lils, a la roche ençaissante, cQrrinie s'ils élaient 
fondus sur  leurs bords ou injectés dans celle-ci. Il y a lieu 
do se demander si ces amandes ne  rcpréscnknt  pas des 
filons en chapelet, des injeclions glanduleuses de  granite 
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dans des grauwackes inClamorphisées, plulbt que des galets 
roulés el remapiCs ? 

Ces roches qui nous out rappel6 les cdlkbres gneiss Q 
galets roulés d'Hammerwei k ,  prés Ober-Jliilweida (Erzge- 
birge), nous ont fourni des galets de nalure variCe, parmi 
lesquels nous citerons : granites B mica noir, à amphibole, 
rriicrograriiles passant A des aplites grariulitiques, quarz. 
Ces galets nous ont paru d'origine clastique, en raison de 
leur mClange, de l e w  forme parrois arrondie, de leur 
nombre,  de leurs ditT'ere.nces daqs les divers liis superpostk, 
de leur posiiion parfois transversale, de  la facilité avec 
laquelle on les ddiache de ' l a  pftle, grAm Li leur enduit 
micacé, en raison enfin et surtout, de  l ' a r r t t  brusque d e  
certains filons de microgranulile e t  de  filonnels de quaiz, 
q u i  existent dans ceriains galets sans se conlinuer dans la 
p31e d u  poudingue. 

E'ig.  1 .  

hlo1~11 a n t  un  gczlet J o r n l e  d e  ~ r a n i t c  (C') e t  t l ' rrp l i te  ,il 

Fig. 2.  

M o n t r a n t  u n  ga le t  1 e n t i e u l a i r . e  d e  g r a n i t e  (G)  
t r a o e r s i  par rlcc~x lilonrzets d e  f l u n r ;  !&). 

La pale de la roche peul certes étre compar6e 2 un gneiss, 
puisqu'elle comprend comme élkments constituants, quarz, 
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feldspath el mica noir e n  trbs grande abondance, e t  qu'elle 
presenle une structure fcuilletde. Toutefois la roche est 
plutdt un  schiste micacd avec feldspalh, et on peul la 
tlislinguer facilement des gneiss anciens typiques. Ces 
lils de poudirigue de l m  5 3 m  d'dpaisseur, alternent sur  le 
lcrrain, avec des lils dépourvus de galets, formés de grau-  
wackes micac6es, de schistes micacés feldspalhiques passant 
nu gneiss, de leplynit.es, de  schistes micacés graphitifères, 
de schisles niicaces staurotidiféres el d'amphibolites : on 
les suit régulikrement, la faqon d'une véritable couche 
sédimentairia, sur  une longueur d e 6  kil., de Cesson à Plérin. 

Les carac1i:res liltiologiques de cet ensemble de  roches 
(si l'on en excepta le poudingue), sont sans conteste ceux 
de l'étage des micaschistes (<2) ,  tel qu'il est dblimiié sur  
les cartes de Bretagne, de  Vendée, el d'une maniére géné- 
rale s u r  toutes les feuilles de la Carte de France, que  nous 
avons e u  l'occasion de  parcourir, jusqu'au Plateau-Cenlral 
et aux Montagnes des Maures. 

Qiioiqu'il en soit loutefois, de  celte d6lermination d'rige, 
il resle e n  Lous cas établi, que des couches clastiques et 
sédimentaires, telles que  poudingues et schistes graphili- 
féres, alternent dans les falaises de Cesson, avec des couches 
à faciéù primitif, lellss que micaschislcs, amphiboliles, 
leptynites et gneiss. Cette simple observation nous parait 
impl i lae r  néc,essairement l'une des deux conclusions 
suivanies : ou les micaschistes ( t e )  sont sédimentaires au  
méme litre que  les pligllades de  SLL6 (x), ou les phyllades 
de  St-L6 (si les poudingues sont de ce1 àge, comme nous le 
pensons), deviennent ilans certaines circonstances favo- 
rables de metamorphisme, idenliques aux micaschisles(C~? 
Or dans les deux Iiypotliéses, il ftiut 6galement admellre 
comme acquis, ce meme fait, a savoir, que le mode de 
formalion des roches arihdennes, schisio-crislallines, est 
idenlique h celui des îurniations paléozoïques, e t  prdsente 
la mkme varitJ16. 
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Séance d u  G Mars  IC19.5 

Sur l'origine de la craie, d'aprés M. Fraser Hume ( l ) ;  

Analyse par M.  V. Vaillant. 

On sailquela queslion de la genèse de la craie est encore 
trés corilroversée ; M. Fraser Hume ayant publit! derni81,e- 
ment un iaiporlanl mémoire s u r  ce sujet, il nous a paru 
inléressanl d'en résumer ici les poinis essentiels. 

hl. Fraser Hume adopte les divisions principales donnCes 
pilr Hébert eri 1862. Elles ont éIC etendues l'Angleterre 
par 31. Ch. Barrois, et RIM. Jukes-Browne et Whilaker ont 
montre qu'en Angleterre les liuiiles du crilac8 moyen 
etaient rnai'qufes par deux brkches bien définies, le 
Rlelbourn Rock el le Chalk Rock. 

La classificalion des zones adoplies par  M. Fraser Hume 
est la suivante : 

Zdne A Belernnitella rnucronata. 

S B N O N I E N  ( - Mflrsupi tcs .  
(Crelack supérieur) - i i f icraster cor-anguinurn. i - ~Micras ter  cor- tes tudinar ium.  

Cl~al/c Rock (LOne a I Io las ter  p lanus) .  
Ziine i I 'erebratul ina  g r a e i l h .  

(Cretacb moyen) - Inocer.  labiatus  ou Rh .  Cuo ie r i .  

Ziine à Belernnitella p lena.  
- Amnzonites Rlrotornagensis. 

C É N O M A N I E N  - Holaster  sub-globosus.  
(Crilacé infcricur) - Am. narians  ou Rh. Martini. 

- Plocoseypiiia meandr ina .  

C É N O M A N I E N  
(Sables rerts supérieurs) 

Marne cliloritcuse i P .  asper .  

(1) FRASER HUME : The genesis o f  the cha lk  Procedings  of 
the Géologists' Association. S I I I ,  T.  7, p. 211, inai 1894. 
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A l '&poque du crétacé supérieur la mer crétacde en 
Europe s'étendait dlAntrim, en Irlande, jusqu'h l'Oural, et 
du sud de  la Scandinavie jusqulA Nice, couvrant une 
siirface de prks de 600,000 kc. 

Celte grande région peul se subdiviser en trois aulres de 
moindre importance. 
10 Le bassin Aoglo -Parisien ; 
20 Le bassin germanique, avec d'imporiantes subdivisions 

de z6nes e n  Wesphalie et des dépdts littoraux l r t s  rcmar-  
quables en Saxe et e n  Bohéme. 

30 Le bassin de  Russie [rés étendu, mais d e  caracteres 
paléontologiques peu varith. 

Un fait d'ensemble trks imporlant est qu'en gendral le  
crétacé supérieur se termine R la mCme période et  la z6ne 
B Bcl. mucronala est la derniére zdne fossilifkre depuis 
l'Irlande jusqu'a la Savoie, et de l'$cosse jusqu'h Orenbourg 
dans I'Oural. 

Il ne  reste qu'en un peiit nombre d'endroits des forma- 
lions sptciales et for1 intdrcssantcs marquant le passage 
du Grélac6 au  Tertiaire. 

La surface occupée par la mer crélacke Etant ainsi déli- 
mit ie ,  il est possible maintenant d'en esquisserrapidement 
les conlours. 

En Ecosse, la zone supérieure ;i Bel. nmcronala a 10 
pieds d'épaisseur : elle repose A la base sur  les sables 
glauconieux a P. nsper et Exogiril conica. 

Dans le nord de l'Irlande, la craie supdrieure est calcaire. 
Les sables verts Hiberniens qui çorrespondenl au  crélac6 
moyen el inférieur, sont gros grains, et M. Ch. Barrois 
en se basanl, avec d'autres caracléres, sur  la prgsence d e  
bancs de  nodules durcis el de fossiles disposEs e n  lits, a 
conclu au proche voisinage de la terre. La ligne de rivage 
aurail  el15 formée par la crele silurienne du  comlé deDown. 

Dans le Devonshire on constate des faits analogues. En 
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France, au  sud d e  Rouen, les coiicties cénomaniennes 
deviennent de moins en moins calcaires et p3ssent a lq6tat 
de  sable prés du  Mans. Dans le Midi, on observe des faits 
du  meme ordre. 

En suivant le cénomanien vers l'Est les couclies perdent 
leur caractére littoral et finalemenl dans l'Aube les dép6ls 
prennent les c;iraci&res de  dépbts de mer profonde pour 
revenir au caractère liltoral du  N. E .  de la France et au  
sud de la Belgique, ainsi que l'onl fait voir les travaux de  
M. Gosselet et de M. Ch. Barrois, ainsi que les rdcenles 
reclierches microscopiques de  hl. Cayeux. 

E n  Saxe e l  e n  Bohême on  retrouve les couches de  
dCpBl d e  rivage, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par la 
nature minéralosique de  la roche et par l'élude des fossileç. 

Le pli Hercynien a donc u n e  influence corisiddrable sur  
le  crelacé supérieur  d'Xllemagrie. 

En Hussie, d'aprés les r6sultats fournis par de nombreux 
sondages, il y aurai t  eu une période d'affaissement, pr6cé- 
dant une  courte période de soulévement et suivie d'une 
longue période d'affaissement. 

A partir de  la Russie, les limiles septenlrionales de 
1'0c6an crdlacé deviennent difficiles h dtlimiter, cependant 
les gres et  conglomérals d1AIius au  sud de  la Suéde, 
indiquent des conditions lillorales. 

M. Fraser Hume regarde comme évidenl que les zbnes 
composdes de matdriaux détriliques vont en s'amincissant 
du cd16 de la n ie r  ; landis qu'au conlraire les dép6ls de 
mer  profonde, plus  riches r n  dlémenls calcaires, vont en 
diminuant d'épaisseur du c6l6 de  la terre. 

SABLES VERTS SUPÉRIEURS 

On peut p rendre  surlout pour  exemple la formation 
des Sables verls supérieurs comme zone formée de maté- 
riaux clérivds de la terre, e l  on  peul montrer que celle 
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zBne va en s'amincissant A parlir de  l'ancien rivage. Si on 
cherche ii se rendre compre de l'épaisseur du  dépOl, on lui 
trouve ainsi une épaisseiir de plus de 100  pieds dans les 
cornlPs de Dorset, le sud du Wills e t  l'île de  Wight. 

L'épaisseur tombe h 60-80 pieds dans urie region paral- 
Iéle h la précédente, comprerianl une parlie du Devonshire, 
le nord du Wilts, une partie du Berkshire, du  corn16 
d'Oxford et d u  Ilampshire. 

Dans une z6ne encore parallèle, comprenant le Berk- 
shire et les comlks de Surrey e l  de Sussex,l'épaisseur n'est 
plus que de 20 A 50  pieds. 

Enfin le Sable vart disparail A Trings dans 1'Herlford ; 
il s'amincit rapidement dans le  comté de Kent, et n'a plus 
que 18 pouces Aylesford. Il manque h Rochesler e t  A 
Douvres. 

On voit donc s'amincir progressivement cette zûue, dont 
les materiaux sablonneux ont &té transporléç A 150  milles 
d e  la source qui les a fournis.  

Les caractères lilhologiques et l 'élude de la faune per- 
mellentde considérer la profondeur moyenne de  150  brasses, 
comme correspondant au  dépbt des Sables verts supérieurs. 

MARSE CIILOR~TEUSE A P .  asper. 

La marne P. asper doit etre considbrée comme une 
zbne litiorale. Dans l'analyse d'une marne  du  comté de 
Dorsel, il y avait plus de 50 pour cent de carbonale de 
chaux, c'esl-2-dire un pourcentage plus &levé que la teneur 
en carbonale de cliaiix d 'une masse glauconieuse moderne 
prise à 98 brasses. 

L'elude des Mollusques permet Egalement de  conclure 
que la base du  Cénomanien dans l'ouest de I'hnglelerre 
s'est formée sur  un fond de mer  une profondeur d'au 
moins 100 brasses. 

Annales de la Socie'té G é o l o g i q u e  d u  N o r d ,  T. xxril. 

3 
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En adoptant les divisions ordinairement admises pour la  
définilion des z6nes litiorale, de rivlige, de  mer profonde, 
et abyssale, on trouve que les Sables veris et la marne t'i 
P. asper son1 de  formalion fraiicliement liltorale, sur~loiit 
dans 13 portion la plus épaisse du  dép6t. 

Les sables vcirts supérieurs peuvtlIii elre considdrés 
comme un dépût de rivage en parlie formé pendant un 
soul&vement postérieur h la dépression d u  Gault ; la marne 
A P. aspsr serait le produit de l'érosion marine sur  la terre 
dmergée. 

CRAIE MARNEUSE et CRAIE GRISE (Bel. pkntis) 

Ces z6nes d u  crélacé in fh ieur  qui sont calcaires, vont 
en s'amincissant d u  c6ié ou l'on peul supposer l'existence 
d e  la terre. 

La comliosition chimique est presque. uniforrne dans les 
diverses couches d e  cette formation. Ces zdnes d u  céno- 
manien paraissent une boue de mer profonde déposée entre 
300 et  400 brasses 

Celle opinion repose : 10 sur  lecaraclkre des Foraminifhres 
arenacés et surlout sur  la disparition des Textularidie dans 
les couches supérieures ; 

2" sur  la prdpondérance des Lamellibrancties mono- 
myaires; 

3' sur  l'analogie avec des d6p6ts de mer profonde actuels; 

4" sur  la disparilion des grains de glauconie dans les zones 
supérieures; 

8'1 sur  la grande diminulion de taille des minéraux lourds, 
zircons, etc , dans les z h e s  irifbrieures, et sur  leur complbte 
disparition dans 1 ~ s  zones supérieurcs. 

I l  y a certitude d'un soulEvement partiel pendant celle 
pbriode. 
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Z ~ N E  A Bel. pleniu 

Elle se  présente sous l'aspect d'une marne jaune 2 grains 
fins. L'analyse chimique ne permet pas de  l a  différencier 
des zones infërieures. Le résidu insoluble est d'environ 
40 pour cent dans le Dorsetshire et de  18 poiir cent seule- 
ment A Folkestone de même que dans les zones prkcédenles. 

La faune est égalemenl trés voisine de  celle de  la zûne 
inférieure, sauf pour les Foraminiferes qui se rapprochent 
de ceux d u  cr6lac6 moyen. 

On peul encdre regarder celte zûne comme u n  d6pût de 
iner profonde. 

ZOXE A 1. labialus 

Elle se  piaésente sous un  aspect noduleux qu'on peur 
considkrer comme résullant des  courants produits sous 
l'influence d e  changements de  conditions physiques dus 2 
une ddpression. 

On observe e n  effel, en France, que cei, aspect noduleux 
se  rencontre seulemenl dans les régions, ou  des raisons 
strahgraphiqiies font arlniettre l'existence d'une dépression. 

L'examen du  r6sidu insoluble confirme cette hypolhésc, 
il tombe de 40 pour cerit A 2 pour cent dans Vile de Wigtir 
et h Folkeslona d e  18 pour ceril 2 4 pour cent. 

Une objection se préserite a l'esprit; c'est le  chdngement 
dans les caracléres paléontologiques. Sans e n  niéconnaitre 
la valeur on sait que les courants et les diffirences de 
condilions physiques ont urie graudeinfluerice sur  les formes 
de mer profonde; d'ailleurs on ri'y conslale pas la  réappa- 
riiion des Gast6ropodes, sauf une Rostcllaria de  I l le  de 
Wight mentionnée par M. Barrois. 

ZONE A T .  gracilis 

L'affaissement signald pricédemment, continue 2 peu 
prbs jusqu'au milieu de celte période, et c'est en cette zûne 
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qu'il alteinl son maximum pour la période d u  crttacé 
moyen. 

Les preuves du soulévernent subséquent consistenl dans 
la variSté de la nature des dépbls ct  dans I'augmenlalion 
de leur résidu insoluble. Prbs de Douvres, ce résidii qui 
n'élait que de 1 ;; pour cent s'tléve A 3 pour cent dans 
les couches supérieures de celle zbne. 

L'aspect général es1 noduleux; en Anglelerre e l e n  Fiance 
il y a de  nombreuses preuves de soulévernenl, mais sans 
efïel marqué sur  la composition ciiiuiiyue de la craie, au 
moins en Angleierre dans les Comlés du S. E .  

Les minéraux r6sidiiels redeviennenl abondanls, le  quariz 
apparail en grande quanlitC avec beaucoup de  glauconie. 
La tourmalirie y a 616 signalée par hl. Fraser Hume ainsi 
que la hornblende et  le pyroxéne augile. 

On peut donc admeure un  soulkvement ayant pour effet 
d e  déterminer le caraclbre noduleux, sauf dans les comtés 
du S. E., OU les courants auraient pu produire ce résiiliat. 
Le créiacé moyen se  termine par une bande d'argile recou- 
vrant la zbne a lioiasler planus. 

En resumé, le crkiacé moyen préserile une série inlé- 
ressanle. A la base, on trouve un lil de nodules corilenant 
de grands Lamellibranches ~uoriomyliires, c'est le Nelbouro 
Rock. Puis on passe graduellement h un calcaire blanc 
presque pur, ne  renfermant plus de grands i1Iollusqiies et 
n e  conienant que la T. gracil is ,  ct d'aulres organismes 
délicats. 

A parlir du  milieu des couches luroniennes, ces condi- 
tions se trouvent renversées et  l'on revieiii aux calcaires 
de  plus en plus marneux, e t  aux bancs de  nodules qui 
alteignent leur maximum dans la zbne h Iiolasler planus. 

Celte zone est elle-meme surmonlbe d'une argile foncee. 
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La division en zdnfs  est peu commode 2 suivre pour  
l'étude spéciale qui fait l'objet de ce m h o i r e .  

On peiil admettre qu'il y a e n  général u n e  période 
d'immersion beaucoup plus longue que celle des  périodes 
précédentes. 

La puret6 de  la craie, l'absence de lraces de  la terre et 
les ca rac thes  de  la faune conduisent 3 regarder la craie 
supérieure comme un  dc'p0t de  mer profonde. 

La nalure homogéne de la craie n'est qu'apparente. En 
Anglelerre, en réalitb il y a une craie sans silex, la z6ne a 
PtIarsupites, spécifike par II. Barrois, comprise entre deux 
zûnes i silex. 

La craie 1 Marsupites est [rés piire et riche e n  fossiles 
appartenant à la zûne dc mer profondc. Les analyses 
donnent 1,3 pour cent de résidu insoluble. On trouvait 2 , 5  
pour c m t  d a n s  la z6ne inférieure 

Ilans la zdne supérieure 1 Bel .  mucronola, l e  résidu inso- 
luble est Cgalement h 1,5 pour cenl E n  France, en 
Belgique et c n  Angleterre, a Taplow, 'on y trouve des 
pliosphates. hIM. Renard et Cornet considkrent les phos- 
phaies comme dus en géntiral L l'action des courants. 

On peut supposer que l'affaissement a continué pendant 
le dépdt de cetle z h e .  Au corilraire, si l'on se  base s u r  la 
réapparition des silex el sur  le  pourcenlaga plus élevé d u  
résidu insoluble qui en résulterait en supposant la marne  
siliceiise iiniformémenl r é ~ ~ a r l i e ,  l'on doit ailmetlre qu'il ÿ 

a eu relèvement. 
M .  Fraser Hume termine par u n  résumé des travaux e t  

des diverses opinions relatifs h l'origine de la craie. Il ciie 
en pariiculier les recherches de BI. Cayeux s u r  les residus 
de I'ailaque de la craie par les acides, sur la glauconie, 
etc., . élude très intkressanle et d'une haute portée. D 
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M. Cayeux atlribue A la craie d u  Nord une  origine terri- 
gène sans étendre celle conclusion h l'ensemble de la craie. 
M. Fraser Hume accepte les conclusions et les réserves de 
11. Cayeux, et il ne saurait se ranger cornplfitement 3 l'opi- 
nion de JIN. Murray et  Renard qui, dans le rappoi.1 de 
l'expédition du  Challenger, considèrent la craie comme 
formée dans des eaux peu  profondes. 

M.  Fraser Hume finit son mémoire en énumérant les 
diverses objeclioris q u e  l'on peut f ~ i r e  aux arçumerils de 
AIM. Murray et Renard, et il penche 3 rcgarder la craie 
comme un  dCp6t de mer  profonde. 

Séance du 47 Mars 4895 

M. Charles Barrois fait la cornmunicalion suivanie : 

Le calcaire de Saint-Thurial 

(Ille-et-Vilaine) 

par Charles Barrois 

RI. Lebesconte a ddsigné avec moi, sur  les feuilles de  
Rennes et  de Redon, de la Carie géolagique, sous le nom de  
Calcaire de Si-Thurial, un dlage calcaire du Syslème des 
phyllailes de St-L6, au sujet duquel nous avons donne 
quelques indications nouvelles, dans nolre Rapport annuel 
(1804) au  Directeur d u  service de la carte. 

Ce calcaire connu e t  signalé depuis longlemps dans l'llle- 
et-Vilaine, n'avait pas Clé distingué de la roche similaire 
des Coëvrons e l  de la Charriie, décrite par Triger el Guillier, 
avant que M. Oehlert n'eut ktabli que les calcaires, les plus 
anciens de la Mayenne et de la Sarlhe, etaient superieurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aux poudingues 1iourprés de Montfort. RI. Midiel LCvy ji), 

Uirecleur du Service, ayant désir6 voir Wancher la  question 
du paralldlisuie de ces calcaires de l'Ille-et-Vilaine et  de la 
BIagenne, provoqua en 1892 une course commune, sous sa 
d ireclion : Ic résultal d e  celle course intéressanle, où,  en 
compagnie de  M .  Seunes, nous fûmes guidés par MN. Oehlert 
et Leh esconle, ful prdsenté par M.  RIichel Lévy, A la Sociét6 
Géologiqiie de France, e t  résumë par luide la faconsuivante: 

a Les bancs calcaires des environs d e  liennes, les pou- 
dingues inférieurs el les arkoses qui les accompagnent sont 
bien nellernent intercalés 2 la partie supérieure des schisles 
verts et infc!rieurs au poudingue pourpre. 

P Tout au conlraire, les calcaires, les grés inïërieurs, les 
pelrosilex, elc.,  des Coëvrons et de la charnie  sont sup&- 
rieurs au poudingue pourpré. D 

La place exacte du  calcaire a y m l  6t6 fixée dans la &rie de 
l a  Mayenne, nous nous sommes efforcts de  pikciser davan- 
lage la posilion s1raligr;iphique d u  calcaire de St-Thurial. 
M. Oehlert ( 2 )  a en effet, Clabli la succession suivante, pour  
les couches qu'il consiclhe representer le Cambrien. La 
coupe est d o n n t e  de haut en bas, sous le  gres armoricain : 

Grès fer rugineux avec plaquettes, de Blandouet. 
S c h i s ~ e s  e t  psammites i Liugula Ciiei. 
Petrosilex zBnés, poudingues petrosilieeux, brèches d e  

porpliyi~ite, e t  tuf's. 
Grès  infhricurs de Ste-Suzanne. 
Quarzophyllades et  schistes gr is  avec calcaire magnésien.  
Poudingues pourprés.  

(1) MICHEL LEVY : Sur  les sc!iistes d e  St-L.6 e t  les roclies 
qui les  séparent  du grés armoricain, B .  S. G .  F., mai 18'52, 
T. SX, 11. XC. 

(21 O E I ~ L E I L T  : S u r  la géologie des Coevrons e t  de l a c h a r n i e ,  
Cies  Rdus Aead.  17 juin 1889. 
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Nous avons pu reconnailre que legisement du calcaire de 
St-Thurial, se lrouvair assez haul  dans le Systkme des Phyl- 
ladesde SL-Lb,dananotre élage de Gourin. La coupe de Corps- 
Nuds au moulin de  Morihan, en donne lin premier exemple. 

Fig. 1 .  

Coupe de Corps-Suds au moulin de Moriha l~  

M i n  Morihan 
1 O8 
! 100 

Corps-Nuds 
60 

L ~ G E N ~ E  : SP. Schistes pourprés .  - Pi?. P o u d i n g u e  pour- 
p r é .  - X .  Phyl lades  de  St-Lô. - P. P o u d i n g u e  d e  Gourin.  - 
C. Calcairo de Corps-Nuds.  -- G. GrAs blanc.  

Un aulre argument est fourni, par la localisation de b u s  
les gisements, tracés avec lant de soin par RI. Lebesconle 
sur  la carie de Rennes, vers les bordures d u  bassin cambrien 
de schistes pourprés. On constate que  ces calcaires y des- 
sinent 3 hautles paralléles. sur  la rive gauche de la Vilaine : 
10 Bande de Corps-Nuds ; 
20 Bande d'ûrgbres A B o u r g - B a d ;  
30 Bande de la Vallde de la Seiche, enire Vern el St-Armel. 
Ces 3 bandes correspondent u n  mCme niveau slratigra- 

phique, ramené plusieurs fois à l'affleurement par des plis. 
II es1 possible d e  les  suivre sur  la rive droite de la iivikre; 
il faut toutefois s'éloigner assez loin de la vaIlCe, encombrée 
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da rev&ernents d'âge terliaire. On reconnail ainsi a l'ouest 
de la Vilaine, 2 lignes calcaires : celle de St-Thurial,  qui 
paraft se rattacher à la bande d'Orgbrespar les poiriiemenis 
calcaires de Bréal et de Bruz:  celle de  Pllonterfil, qui conli- 
nuerail par PtIordelles, la bande de Vern. 

C'est dans les carrieres de  Coi,ps-Nuds [moulin de  Rion- 
Légu), que ce calcaire nous a monlré son plus beau déve- 
loppement, avec une épaisseur de 20" A 30m, en bancs 
presque horizontaux, alternant avec d ~ s  liis de scliiste 
bleu-vert et grauwackes grises calcaro-siliceuses. La surface 
de  séparalion descouches du calcaire et d u  qu~rzoptigllade, 
ont glissé par  places, les unes s u r  les autres, donnant des 
surfaces ridées, sortes de ripple-marks irréguliers, avec 
traces de pisies horizontales, à aspect d'Arenicoliles. Une 
autre carriére sise 3 Corps-Nuds, a O. di1 châleau de la 
Fontaine, montre le même calcaire bleuàtre, h enlre-lils 
schisleux, traversé par des veines de cdlçite; il semble que 
les bancs suh-horizonlaux, légèrement plissés, aient glissé 
les uns s u r  les autres, poslérieuremenl Li l'époque de la 
forruaiion des filons transverses de calcite. 

F i g .  2 

C. Calcaire,  S. minces vpincs ; ichisteuses,  l e s  f i lonnets  d a  

calci te  s o n t  i e p r e s e n t e s  p a r  les t ra i t s  n o i r s ,  voisins d e  la 
vert icale.  

La disposilion sLratigr3phique du calcaire est moins 
claire A St-Thurial que dans la coupe de  Corps-Nuds. II y 
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repose, au S. du ruisseau de 13 Chaise, sur  des schistes 
verts (x), inçl. N.  = 600, mais il y est dérang6 par  des 
accidents mécaniques, car dbs l'église de  Si-Thurial on voit 
apparallre au sud,  les schisles pourpres d u  Cambrien. 
Parmi les déformations donl on reconnaît les traces dans 
les carriéres de calcaire de St-Thurial, nous avons relevé 
le profil suivanl, assez curieux, en ce qu'il monii-e la 
superposilion, sur  une mème verlicale, d'un pli synclinal 
et d'un pli anliclinal. 

Fig. 3 .  

m o n t r a n t  un pli biconoexe d u  calcaire  d e  St-Tlruriab. 
H a u 2 e u ~  de  la coupe 5 m .  

Celte observaiion concorde avec celle q u e  reproduisail 
la  coupe précddenie, pour prouver que ces calcaires ont 
élé soumis 3 d'imporlanis dCplacements horizontaux, dûs 
3 des iassements, ou pressions lalérales inégales. 

En dehors des argumcnls straligrapliiques, la composition 
liiliologique du  calcaire de SI-Thurial est &galement Ires 
insti.uctive relaiivemenl ii son 3ge. Ce calcaire s e  rnonlre 
en effet identique dans les carriéres de St-'Thurial et 2 

Monterfil, aux lrrlra-formalional Conglomerales de M. Walcolt, 
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calcaires h galcls calcaires, qui caractérisent la furme ri 
Olene l l~~s  dans 1'Elat de New-York. 

Ces calcaires bleus, feuilletés, en lits alternants avec des 
schisies bleus ptiylladiques, préscritent en certains points, 
une structure brbchoïde ou conçlomrirée, conlenanl à la fois, 
des galets bien roul6s el des morceaux subanguleux. [.es 
galels roulés que nous avons reconnus, son1 formes de 
quarz, quaizile, phtanile charbonneux; les fragments aiigu- 
leux, h angles plus ou moiris énioussi .~ et roulés, sont cons- 
tilués par des calcaires trés variés, calcaire marbre bleu, 
compacte ou grenu, calcaire feuilleté. calcaire gris dolomi- 
tiqiie, calcaire oolitique, calcaire encrinitique. Plusieurs de 
ces calcaires remaniés 2 l'état de galels, nous sonlinconnus 
en place : ils étaieni construits e n  tous cas, d 'un sCdiment 
calcareux, assez consolidé. lors de l'dpoque de  Gouriri, pour 
pouvoir elre alors remanié et roule. 

La presence de dribris de Crinoides,  iiécouverts par 
M.  Lebesconte, dans le calcaire de St-Tliurial, nous parail 
confirmer l'altribution que nous avions faite h ce meme 
systérne des Phyllades de St-Id, des quarzophyllades de 
ErIorlaix (1). ou  nous avons autrefois reconnu, le Dr Le Hir 
et moi, des liges d'encrines (2 ) .  

Alais bien161 nous aurons des notions plus précises, qui 
ne sauront manquer d'êlre intéressanies, sur  13 composilion 
inlime et la geriése d e  ces calcaires; 11. Cayeux ayant bien 
voulu se charger de leur étude microscopique, d'aprhs la 
belle collection de 11. Lebesconte, obligeammerit mise A sa 
disposiiion. 

Nos observations monlrenl en résumk, que le calciiire de 
SL-Thurial est formb de plusieurs zônes litholuçiques diffé- 
rentes ; il es1 plus ancien que le poudingue de Gouriri, et 

(1) Ann.  Soc. geol. d u  S o r d ,  T. XVI, n o v ,  1883, p. 5. 
(2) Bull .  Soc. geol.  France, T.  XlV,  août  18%, p. 2/19. 
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plus recent que les phlaniies charbonneux de Lamballe, ou 
nous avons dicouvert les Radiolaires dtcr i ts  depuis par 
M. Cayeux, puisqu'on les y retrouve en galets roulés. 

Nous pouvons donc proposer comme conclusion des 
observations qui précédent, une  nouvelle classificaiion des 
assises réputfies précambriennes de  la Bretagne : 

1. Dalles verles de  Néaii l  (xC). 
1. Schi~Iea .  
2. Poudingurs de Gour o. 

91. Schistcs e t  conglornéi.rts d e  3. Schistes e l  r~uarzripliyllades. 
t iuur in  (xb).  d.  Calca i re  de  St-Tburisl. 

5. Sehisl s ardoisiers. 

3. Schisies de Lamba l l e  (ra). I .  Schistes arrc de  phlani le  
j charbonneux. 

( 2.  Schistes e t  grauwackes 

Un certsin nombre de ces divisions ont éIé reconnues 
par h l .  Lebesconle (9.1 ; elles oril é ié  Iracéesdepuis longtemps 
sur  nos feuilles de Rennes (1894) el d e  Pontivy (1890). On 
n e  doil loutefois voir encore dans ces ientritives, que des 
essais préliminaires trés incomplek, difficiles à la fois en 
l'dlat des  affleurements el en l'éiat de  nos coonaissanres 
sur  u n  Sysième dont I'imporlance est capiiale pour la 
g6ologie regionale. La distinction prt'cise des diverses 
assises ou  niveaux slraligrapliiques des pliyllades de  St-L6 
(Sysldm,e Bricwdrien), amhnerait a sa suite de très grands 
progrès. Ron seulement I'étude délaillPe de cc sysiéme est 
intéressanle en elle-même, puisqu'il comprend la plus 
ancienne formalion fossilifkrc de Breiagrie et peul-ELre du  
monde. Mais d e  plus, son éiiaisseur. plus graiide que celle 
de  loules les formalions paléozoïques rOunies, nous parait 
atleindre 5 kil. de  pu iss~nce .  Enfin elle jptlerriit i ~ n  jour 
nouveau,  sur rios riotioris relatives h la geiihse des roches 

(1) de l 'ancien nom d e  Briovera (St-L6). 

( 2 )  LEI~ESCONTE : nllll Soc. g60l.  d e  Frilnce, T. X ,  1881, p.  56. 
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schislo-cristallines, gneissiques, e n  permcllanl de  prouver 
croyons-nous, que le Syslérne de  St-LO a donnk naissance 
par mélamorphisme Li la plus grande parlie. sinon à loules 
les roches micaschisteuses e t  goeissiques de Bretagne. 

Kul, jusqa'ici, n'a pu décrire la limite inférieure 
des sédimenls hriovériens, nul n'a pu les monlrer encore, 
en discordance sur  des gneiss plus anciens : partout le 
passage s'est montré slraligrapliiqiieiiienl el lithologiyue- 
menl, si  graduel et si  insensible, que  les limites des divi- 
sions x et C, purement subjeclives, ont blé lrBs diversement 
comprises et tracées par les divers collaborateurs de la 
Carle giologique de France au  1/80000. 

L'élude des divisions du Briovérien serail donc l'histoire 
des premiers changemenis géologiqnes de la Bretagne. Les 
difficultés de  celte reconsiitution sont toulefois assez nom- 
breuses, pour ne permelire que des progrés bien lents. 
A l'absence de travaux anlerieurs et  de  niveaux fossilifkres 
caracléristiques, il faut ajouler les obslacles dCpendant de  
la complication çkaiigraphique du  SyslEme, et de la compo- 
silion lithologique trop uniforme de la  s l r ie .  Enfin les mers, 
oii s e  formaient ces sddimenls, CLaienl déjà diffërenciées ii 
celie fpoque, puisque nous avons dPjà pu distinguer parmi 
ceux-ci, bois  faciés dislincls, respeciiverneut cantonnés, dans 
le  Tr&orrois,  A Morlaix, et dans le cenlrc de la Bretagne (1) : 
les subdivisions proposees dans la présente riole, sont 
spéciales Ii l a  7Bne cenlrale de Brelagne, coniinue de la Baie 
do Uouarnenez, A St-L6 e n  Normandie. 

La distinciion de  niveaux lithologiques, fixes, tels que 
calcaire,phlanile, poudingue, ardoise, dans la masse rdputée 
uniforme des schistes et grauwackes de St-Lb, nous paraîl 
le premier pas d accomplir dsus la voie du  progrés. Ces 
niveaux que nous croyons constarlis sur  de grandes étendues 

( 1 )  A n n  Soc.  Geol .  d u  Krird, T. XVI, 1888, p. 4. 
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de la region consid6inée, et que nous avons pu tracer sur  
les dernieres feuilles publiées de Bretagne, fourniront les 
points de  repere qui permetti~ont le levé et le  lmc6 d r s  
étages hriovhriens, en guidant l'ohservateiir ail milieu des 
dislocaiions éprouvées el des transformations mdtamor- 
pliiques illimitées, subies par les roches de ce Sysléme. 

Note prkliminaire s u r  la cornposilion rninCralogique 

et la struclwe des Silex d u  G y p s e  des environs de Paris, 

par M .  L. Cayeux (1). 

J'ni trouvé, dans les colleclions de Géologie de l'ficole 
des Mines et  de l ' lkole des Ponls el Chaussies, quelques 
Echarilillons éliquetEs : silex d i k  les firsils, originaires du 
gypse des environs de Paris. Ils onr dl6 recueillis en 18GO 
et 1861 par Al. Guyerdet dans la premikre Masse du gypse 
de  Montmartre, des Butles-Chaumont et de Pantin. 

E x a n r ~ ~  ~ a c n o s c o ~ r ~ u ~ .  - Ces a silex B onl la [orme de 
nodules leiiliculaires inliirieinent soudés au  gypse saccha- 
roïde dans lequel ils sont iriclus. Le cenire est générale- 
ment occupe par un nucldus de gypse qui pi end exceplion- 
nellenicnl une tclle importance que le nodule ne  comporte 
qu'une mince couronne siliceuse englobant un  volumineux 
noyau de  gypse. Les gros a silex D oiit plusieurs cenlres 
gypseux. 

La couleur de  ces noilules est crlle du silex pyromaque 
plus claire et plus grise. Tous les échanlilions son1 
zonaires. Les zones les plus foncees sont celles qui réa-  
lisenl le mieux l'aspect de la pierre 1i fusil. Ces zones sont 
d'inégale épaisseur et s'ordonnent concentriquement par 

(1) Extrait des Comptes Rendus de I'dcadémie des Scieiices, 
no 7 ,  18 février  1895, p. p. 391-394. 
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rapport au nucldus de gypse. Elles affeclent grossibrement 
la forme de lemniscates dans les seclions pratiqiiées par '  
les centres des 6chaniillons à doublri noyau gypseux. 

La cassure d e  ces a silex P est gini!ralement plane, quelque- 
fois inegale, toujours finement Lcailleuse. Ces rliIr6renles 
manibres d'être se réalisenl dans le même tkhanlillon. 
L'examen allenlif de  la cassure révèle A l 'a i l  nu,  et suriout 
A la loupe, un dtal beaucoup plus cristallin que chez le 
silex pyromaque ; il accuse une tendance b revdiir l'aspect 
des grés luutrés de la foret de Fontainebleau. 

EXAMEN MICROSCOPIQUE. - Les sections minces prati- 
qiides dans les psrlics exc!usivernent siliceuses montrenl 
que les silex dils les f i l s i l s  2u gypse parisien sont essentiel- 
lement formés de quartz et des variélés de silice récemment 
d4couverles el décrites par R I M .  Michel-Lévy et illunier- 
Chalmas ('), la quarizine et la lulbcine avec son groupement 
luldcite. 

10 Quartz - Les formes d u  quartz peuvent s e  rame- 
ner  A deux principales : l'une, géombtrique, représenlée 
par des sections de cririaux bipyramidés avec faces d u  
prisme trés développkes; l'autre, irrdgulikre, appartenant 3. 
des grains à contours décoiipés et le plus souvent anguleux. 

Les seciions hexagonales, les plus nombreuses parmi 
cclles q u i  aflecknt une forme géoni6triyue, ont des dimen- 
sions toujours infërieures à celles des grains irriguliers les 
plus rdpandus. Ceux-ci rneswent en moyenne O m m , l  de 
diamklre. 

Les grains irréguliers sont isolés ou groupés e n  l rés 
grand nombre. Ces derniers s'accolent, se pénhlrent iriti- 

[l) MICHEL-Lavu e t  MUNIEK-CHALMAS,  S u r  de n u u o e l l e s  
f o r m e s  d e  s i l s c e  cristallisée (Coiiiptes r e n d u s ,  t. CX, p.  649- 
652) e t  Mémoi re  s u r  d i o e r s e s  f o r m e s  a fec tées p a r  l e  r i s e a u  
B E B m e n t a i r e  d u  q u a r t z  ( I3u l l .  Soc.  Fr. d e  Min., t. XV, p. 159- 
100). 
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mement, e t  chacun d'eux a son orientation cristalline 
propre. II e n  résulte des plages trks &endues, qui ne  diffé- 
ren t  en rien des sections de quarlzile i grauds élimenls. 

20 Quarluirie. - Sur  les seciions des crisiaux de  quarlz 
el sur  la plupart des grains irrbguliers isolCs son1 impliiniées 
des lamelles fibreuses h allongement posilif apparienant A 
!a variélé de  silice appelée yuartzine. 

La quarlzine exisle aussi indépendammenl du  quariz; 
c'est elle qui constiliie les plages, parfois lrks etendues, 
où le quartz paraît faire defaut. On peut dire  q u ' e h  forme 
la trame de  la roche. 

Elle présente son maximum d'inldrc?l lorsqu'elle est en 
rulalion direcle avec le quarlz. Elle forme autour de  ses 
grains une couronne h contours irréguliers e t  de  largeur 
trés variable. Les fibres qui constiluent cette zone sont ou 
paraIlEles ou disposCes en faisceaux enchev8trés sous 
de  pelils angles. Que les fibres soient paralléles ou enlre- 
croisees, I r i  couronne de qoartzine présente des zones 
d'accroissement concenlriques. On reii-ouve également ces 

-2 
zones de concréiionnement dans les grains d e  quariz irré- 
guliers, s i  homogènes qu'ils paraissenl, quand on les 
examine avec de  forts grossissements, le condenseur CLant 
baissé. Dans quelques rares cas où  la zone de  quart- 
zine est d'bpaisseur ires inégale. on voit les slries d'accrois- 
sement passer de la quarizinc dans la quarlz, qu'elle 
enveloppe. On peul aussi observer au centre de  volumineux 
grains irréguliers,  des siries concentriques dessinant de 
petiis hexagones. II e n  existe 6g;ilement dans le quartz 
faisant pariie de  grandes plages, h slructure de quarlzile. 

11 ressort de  cet ensemble de  fnils que  les grains de 
quartz des ((silex m ne sont pas clasiiques, mais qu'ils ont pris 
naissance e n  place. On relrouve conservés tous les stades 
qu'ils ont parcourus pour arriver h former les plages ti 
structure d e  quarlzite. J e  n'en signalerai que  quelques-uns: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A) .  Le point de départ de leur formalion est u n  minus- 
cule cristal de qua r t z  entouré d'une couronne de quarliine 
avec zones de  concrétionnement paralléles aux contours 
du  cristal. Lo cristal grandil aux dLCpens de la quarczine. Il 
conserve sa forme cristalline et montre des zones d'accrois- 
sement rigoureusement paralléles Q ses contours. 

B). Cn cristal de  plus grande taille, formé par le 
processus prkaédent, est revêtu de  quartzine avec quelques 
zones paralléles aux faces ; celles qui leur succedent ont 
leurs angles 6moussés. Vers l 'exthieur ,  elles sont d e  moins 
en moins parallkles aux contours d u  cristal. Finalement, 
elles dessineut des formes quelconques. 

C).  Le crislal s'assimile successivernenl ces diffhentes 
zones de quarlzine. II conserve d'ahord sa forme cristal- 
line, puis ses aretes s'émoussent. Enfin, il s e  déforme et 
devient irrkgulier. 

D). Lorsque les centres de  production de  quartz étaient 
t r i s  nombreux dans une plage, l 'ertension des d l h e n t s  de 
quartz s'est trouvée limitde, enlravde, el les grains voisins 
se sont accolés les uns aux autres. Comme l'orientation de  
chacun d'eux était quelconque, ilsont form6, en se  soudant, 
de  vériiables plages do quarlzite. 

La substilution de la silice au gypse a donc e u  pour 
r6sultat de provoquer la genése, par voie aqueuse, de  
cristaux et  de  grains irrdguliers de quartz, ainsi que la 
reproduction d'uue slruclure Lies rkparidue dans les roches 
siliceuses A la fois s6dirnentiiires et métamorphiques 
(quartziles). 

3' L~ctdcine el Lutdcile. - O n  sait que  la lutécitc a la 
forme de  bipyramides hexagonales surbaissées avec faces 
d u  prisme remplacées par une macle e n  forme d e  çouliikre, 
sdparant les deux pyramides. 

Annales de la Société Géologique d u  Nord ,  T. XXIII. 4 
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Je n'ai délerminé commo lutécine que les fibres grou- 
pées dans les coupes minces, de fdçon reproduire rigou- 
reusement les sections caraclérisliques des crisiaux de 
lulécite. Je citerai, e n  particulier. comme salisfaisant ir celte 
condition, des  sections formées de  qualre quadrants, deux 
B deux symétriques, par rapport B deux diamétres rectan- 
gulaires,donll'un c o r r e s p ~ o d  B la base hexagonale et l'aulre 
a l'axe verlical (1) (secliori par  le  plan diamélral de 
MM. Michel-Lévy el Munier-Chalmas). 

lnclusiom du quarlz et de  la quahine.  - L'élude des pré- 
paralions de cr silex D en lumiére naturelle révkle l'existence, 
dans le quarlz el la quarlzine, de  grains incolores beaucoup 
plus rhfringents que  la silice qui les entoure. Ces Clhments 
sont lrop tenus pour  @tre isolés et  soumis A une analyse 
microchimique. Les teintes qu'ils présenlent e n  lumiére 
polarisée parallele rappellent la dolomie. 

Les grains les plus volumiiieux son1 rongés ou même 
dhchiqueles ; le quartz et la quartzine qui les enveloppent 
6pousent leurs contours trbs découpés. 

Ces particules préexistaient 2 la silice. J e  les ai relrouvCes 
dans le gypse entourant les nodules siliceux. Certains 6chan- 
tillons montrent cette mBme substance il l'état de  trks fines 
inclusions, r é p a n d u ~ s  en trés grand nombre, lant dans les 
grains de  quartz que dans les plages de quartzine. On a, 
daris ce fait, une nouvelle preuve que le quariz a pris nais- 
sance in situ. 

Conclusions. - De l'élude qui prdc&de il résulte : 
10 Que les nodules siliceux d u  gypse, désignes sous le 

nom de  a silex B, ont une composilion minéralogique et une 
microstructure essenliellement différenles de celles des silex 
proprement dils ; 

- - - 

(1) Bull. Soc. franç. de Min. ,  t .  XV, p 183, flg. 25 e t P l  I V ,  
l 'hot .  8 (1892). 
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2 O  Q~ii'ils résultent d'une substitution de la silice a u  

gY Pse ; 
39 Que la silicifica~ion en masse du  gypse provoque, 

ainsi qu'on pouvait le prdvoir d'aprks les recherches de 
MW. Michel-Lévg et Munier-Chalmas, la genése de quel- 
ques-uns des groupements dont le réseau du  quartz est 
susceplible ; 

40 Que le terme ullime de  la série des transformations 
du gypse saccharoïde, sous l'action de la silice, est la p ro-  
duclion de plages uniquement quartzeuses, A structure 
idenlique A celle des qiiartzites. 

Les silex d u  gypse et les silex proprement dits diBBrent 
donc comme composilion mindralogique, comme struc- 
ture et comme origine. Aüçsi conviendrait-il de  restreindre 
l'emploi du mot silex et de  n'appliquer ce vocable qu'aux 
corlies identiques en tous points aux silex de  la craie. 

M .  J. Gosselet communique la coupe d'un forage fait 
h Marqirillie A la distillerie de JI. Max. Brame : 
Profondeur hpaisseur 

A r g i l e .  . . . . . . . . . . . . . . .  3 
3 S a b l e  jaune  m o u v a n t  . . . . . . . . . .  5.50 
8.50 S a b l e  g r i s  . . . . . . . . . . . . . .  0.50 
9 P i e r r e  d e  sab le  (tuffeau) e t  sab le  bleu. . . .  2.50 

14.50 Glaise (a rg i le  de Louvi l ) .  . . . . . . . .  7 50 
. . . . . . . . . . . . .  19 Glaise no i re  3 

. . . . . . . . . . . . . .  22 C r a i e . .  41 
. . . . . . . . . . . .  63 Cra ie  a v e c  s i l e x  45 

78 P i e r r e  d u r e ( t u n 7 )  . . . .  . . . . . .  1 

. . . . . . . .  79 M a r n e  (couche  aquifére) .  1 
80 Diéves. . . . . . . . . . . . . . . .  4.25 

Séance du 3 Avril 1895 

M. Helson présenle une note : Sur  les Hinerais de Per 
des Pyrdnbes. 
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M. Cayeux envoie la communicalion suivante : 

De l'ezislence de nombreux  debris de Spongiaires 

dans  le Prdcambrien de Bretagne 

(PREMIÈRE NOTE) 

par M. L. Cayeux 

( P l a n c h e s  1 e t  II) 

SOMMAIRE. - Introduction.  - Descript ion d e s  différentes 
f o r m e s  d e  spicules : Spicules m o n o a s e s ,  Te tract ine l l idae ,  
L i th is t idae ,  Hexact ine l l idae .  - Dimensions d e s  spicules. 
- Mode d e  fossi l isat ion d e s  spicules.  - Destruction 
complè te  d e s  epiciiles. - De l ' intervention d e s  c o u r a n t s  
m a r i n s  d a n s  l a  f r a g m e n t a t i o n  d e s  spicules.  - Coup d 'œil  
d 'ensemble s u r  la f a u n e  d e s  S p o n g i a i r e s  précambr iens .  - 
E t a t  de n o s  c o n n a i s s a n c e s  s u r  l e s  S p o n g i a i r e s  les  plus 
ancions.  - Conclusions.  

Introduction. - En étudiant la faune des Radiolaires 
des phtaniies précambriens de Brelagne, je fus vivement 
frappc! de sa grande diffbrencialion, el j'en arrivai ii formuler 
celle proposition qu'il s'agissail de v61,ifier : Les Radiolaires 
ne sont parvenus à un pareil degré de différenciation, qu'aprds 
u n  lemps trés long pendanl lequel d'liulres organismes ont pu 
faire leur apporil ion.  Ce fut le poinl de  déparl de  nouvelles 
recherches qui aboutirent hierit0l la decouverte de quel- 
ques ForarninifGres ('), et qui m'ont r6véid l'exislence de 
nombreux debris de Spongiaires.  

(1) L. CAYEUX. - Sur Ln presence de res tes  de F o r a n ~ i ~ ~ i -  
f é r e s  d a n s  les t e r ~ a i n s  précambriens  de  Bre tagne .  in  C. R. 
Ac. Sc. ,  t. CXVIII, pp .  1433-1435 e t  A n n .  Soc .  Géol. d u  Xord ,  
vol .  XXII, pp. 11&119. 
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J'ai annoncé la découverle de ces restes d'Éponges dans 
les Comptes-Rendus de I'Acaddmie des Sciences du 4 février 
dernier (1) .  J e  me propose d e  les ktudier en detail dans le 
prdsent travail. 

Depuis la publication de  ma note préliminaire, j'ai re -  
trouvé de nouvelles formes qu i  m'ont permis de  compléler 
les premiers documents que j'avais rdunis s u r  les Spon- 
giaires précambriens. En disposanl ainsi de matériaux plus 
nombreux et  mieux choisis, j'ai pu non seulement contrbler 
les conclusions que j'avais donndes dans mon premier tra- 
vail, mais les formuler sous une forme h la fois plus pricise 
et plus affirmative. 

Les dchanlillons qui m'ont servi à prkparer ce travail 
sont originaires de Ville-au-Roi, prks Lamballe (Cbtes-du- 
Nord). Ils rn'orit étd procur.8~ par M. Ch. Barrois, A qui j'étais 
déjà redevable des spécimens que j'ai étudiés pour la re- 
cherche des Radiolaires prdcambriens. 

Leur gisemenl est celui des phtanites 2 Rhizopodes d e  
Lamballe. hl. Ch. Barrois a dCsignC sous le nom de phta- 
nites de Lamballe B u n  niveau du  systéme des Phyllades de 
Saint-Lb, caractérisé par la présence de lils et de lentilles 
intercalés de phtanites siliceux et charbonneux. Le niveau 
des phtanites est  silué assez bas dans ce systéme puisque 
ses débris se  lrouvenl remaniés dans les étages supérieurs 
(poudingues d e  Gourin, Granvilk, de  Saint-Thurial). J e  
renvoie, pour plus de  déiails, aux coupes deM. Ch.  Barrois, 
que j'ai publiées dans mon travail s u r  les Radiolaires pré- 
cambriens (2). 

(11 L. CAYEUX - De I'emistenee d e  n o m b r e u x  débr is  d e  
Spongiaires  dans  les phtanites d u  Preeambrien  de  Bretagne,  
in C R. Ac.  Sc., t. CXX, p p .  279-282. 

(2) L. CAYEUX. - Le3 preuoes d e  I 'ezistence d'organismes 
dans le t e r r a i n  précambrien.  Première  note  sur- les Radio- 
la ires  precambriens ,  in  Bull. Soc. Géol. Fr., 39 Série, t. XXII, 
pp. 197-228, pl. XI (1894). 
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Description des diffbrentes formes d e  spi- 
cules. - J'ai reconnu des représenlants des quatre ordres 
d'Éponges siliceuses : 

10 SPICULES MONOAXES. - Ils sont de  beaucoup les plus 
répandus. Ils représentent DO A 95 % dc la tolalitd des 
spicules. Ce sont : 

A) des aiguilles fusiformes droiles (Pl. 1, fig. 1 et 2) ; 
B) des aiguilles plus ou moins courbées e n  arc, avec 

exlrémilds pointues (Pl. 1, fig. 3 h 14) ('); 
C) des aiguilles a double courbure, A terminaisons poiri- 

lues ou arrondies (Pl. 1, fig. 15 22) ; 
D) des aiguilles Llexueuses, vermiformes (Pl. 1, fig. 23 h 

26) ; 
E) des spicules en dpingles ai-qudes, h une ou plusieurs 

courbures (Pl. 1, fig. 27 29 el Pl.  I I ,  fig. 30 à 33) ; 
F) des bAtonnels cylindriques rectilignes (1'1. 11, fig. 34) ; 
G) des spicules e n  épingles droites et coniques (PI. II, 

fig. 35 A 38). 
Les spicules tels que ceux des figures 6 ,  7 e l  8 sont trbs 

nombreux. 
Le nombre des formes monoaxes que j'ai observées est 

de plusieurs centaines. Je ne crois pas qu'elles fassent 
toutes partie des .~funaclinellidae. II est probable qu'un 
grand nombre sont h rapporler t i  d'autres ordres. On 
sait, en effet. que les spicules simples se  renconlrent non 
seulement dans cet ordre, mais qu'ils sont frequents chez 
les Tekractinallidae, et que les Liihislidae en sont également 
pourvus (u spicules superficiels B et « spicules d e  la chair D ) .  

L'état de  conservation des spicules ne  permet pas de faire 
le départ des baionnets qui se rapportent au premier groupe, 
et de  ceux qu'il conviendrail d'al[r.ibuer aux deux derniers. 

(1) La forme irrbgulière d u  spicule 1 4  es t  accidentelle;  elle 
est  due à un phénomène de corrosion.  
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20 TETRACTINELLIDAE. - Le nombre des spicules appar- 
tenant 8 cet ordre est plus considérable que je ne  l'avais 
admis, 8 la suite de mes premières recherches Ils se  repar- 
tissent comme suit : 

A) Spicules cylindriques droils, arques ou  e n  aiguilles 
coniques avec une extrémiib dilatée en ampoule lobée (Pl II, 
fig. 39 h 41). La ressemblance d'une des formes figurées 
(no41j avec certains spicules de  Geodia merite d'étre men- 
tionnée. 

B) Spicules fragmentaires, comportant au plus trois rayons 
gbnéralement droiis et cylindriques, quelquefois arques 
avec une extrémité pointue. Le plus souvent ces spicules 
compoç6s sonl formés de deux rayons obliques l'un sur  
l'aulre, avec I'indicalion de l'amorce d 'un  t r o i s i h e  A leur 
point de suture (Pl. II, fig. 42 h 48). Dans les autres cas, il 
y a trois rayons inégalement ddveloppés \PI. 11, fig. 48 a 
52). 

J e  considére comme absolument certaine l'attribution 
d'une partie de ces spicules aiix Tetraclinellidae ( l ) .  L'ab- 
sence du quatrikme rayon rie saurait être arguée conlre 
cetie assimilation. En général, les spicules A quatre bras, 
de meme taille que les formes précambriennes, observks 
dans les seclions minces de roches secondaires ou tertiaires 
se prksentent comme les spicules des phtanites, c'est-A-dire 
dépourvus d'un rayon au  moins. 

3 LITHISTIDAE. - Parmi les quatre familles de  cet ordre, 
trois sonl reprksentées. Ce sont : 

A) Rhizomorina. Cetle famille es1 caraclérisée par  des 
formes irréguliéres, branchues, c;ouveites de  protubCrances 
noueuses. Je  lui rapporte les inrlividus des figures 53 et 54 
(Pi.  II). 

(1) C'est a v e c  doute  que je range dans les Te t rac t i r~e l l i dne  
les  sp icu les  49 A 52 (Pl. II). 
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B) Megamorina.  J e  considére comme spicules de Mega- 
marina des batonnets lisses, a r q u t ? ~ ,  faiblement bifurquds 
aux deux bouts comme dans les figures 55 et 56 (Pl. II) .  
Certains spicules de Doryderma rappellent beaucoup leur 
manibre d'ktre. 

Je  range dubitalivemenl A cbld de ces formes, des spicules 
conirne ceux des figures 57 et 58 (Pl. II). 11 e n  est peut-elre 
parmi ceux que j'ai compris dans le groupe des spicules 
monoaxes, celui de la fig. 18 (Pl. Ij, par exemple, qui mon- 
treraient des caractkres de Megamorina,  si leurs extrdmiiés 
Etaient mieux conservdes. 

C )  Telracladina.  Les spicules du squelette des Tetracladina 
ont quaire rayons bpaissis ou bifurquds A leur exlrémitd et 
se  coupant suivant u n  angle de 120.. 

Les quelques former. que j'attribue A cette famille sont 
incomplètes, et il se peut qu'elles n'appartiennenl pas loules 
a u x  Tetraclrtdina. De meme que pour les spicules 11 qualre 
bras  des Telractinellidae, il est impossible de rencontrer 
intacts, dans une  section mince ayant O m m 0 2  ou  Omm025 
d't?paisseur, des spicules de taille ordinaire pourvus de 
plusieurs branches tr&s divergentes. Les spicules des fjgures 
59 et 60 (Pl. II)  sont ceux dont les affinitc's avec les Tetra- 
cladina son1 les plus nettes. Quant aux formes fil et 62 
(Pl. II), l'indication de plilsieurs coudes anguleux, corres- 
pondant probablement 2 des bifurcalions ddiruites, m'a paru 
e n  faveur de leur rapprochement des Tetrocladina.  Toule- 
fois, jo ne  les rallache h ce groupe qu'avec réserve. 

La forme curieuse (fig. 63, PI. II) que j'ai placée dans le 
voisinage des Tetracladina rentre  probablement daus l'ordre 
des Lilhistidae. 

Les affinités d(:s corps tels que celui de la fig 64 (PI. III 
me paraissent (galement difficiles h délerrniner. Peut-elre 
se  trouve-t-on e n  prbsence de  terminaisons de spicules de 
Tetracludina qui ont la propridtd de  se ramifier, d'une ma- 
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nibre compliquee 2 leurs extrémilés OU ils forment, par 
leur  réunion avec les spicules voisins, de grosses pelottes 
fibreuses. Peut-êlre faut-il  y voir des sorles de  nœuds épi- 
neux, comme il en existe c h ~ z  les Anon~oçladina. 

Bien que les restes de  Liihistidae figures se réduisent a 
un  petit nombre,  les fragmenis de spicules du squi~leile se  
rapportanl à cet ordre sont [rés frequents par places. Les 
débris de  forts ~ [ ~ i c u l e s  ii.rt'guliers, couverts d'expansions 
radiciformes (Rhizoaorina) sont de beaucoup les plus ri.- 
pandus. 

40 HEXACTINELLIDAE. - h1es premières investigations 
n e  m'avaient pas permis d'élre affiimaliî sur  l'existence de  
spicules d'Hexaclinellidae daris les phianiles. Voici comment 
je m'exprimais sur  ce point dans ma première note : 

c Les spicules d'lJexactinellidae monlrent, dans les sec- 
tions minces, quatre rayons disposés en croix. Ceux que je 
range dans cet ordre n'en posséderil que  deux, perpendi- 
culaires entre eux. Cette circonstaiice m'oblige A une cer- 
taine réserve dans 1s fixalion de leurs affinilés. C'est incon- 
testablement des II~xactinellzdae qu'ils se rapprocheul le 
plus. J'ajouterai que l'examen du point de croisemeut des 
deux rayons démontre qu'on est en présence de spicules 
incomplels, comme fragmentCs. et que l'élude des diff~kerits 
états de dislocalion des six rayons d'llpxaclinellidue folirnil 
de  nombreux exemples de spicules réduits a deux rayons 
perpendiculaires entre  eux. 1, 

C'est au sujet de formes telles que celles des ligures 65 
et 66 (PI. II) que j'avais écrit ces lignes. 

J'ai retrouvé dans ces derniers temps le  point de croise- 
ment des branches beaucoup mieux conservé, quoique 
toujours incomplet. La figure 67 (1'1. 11) reprisenle un dc 
ces points de rencontre d e  rayons. Trois d'entre eux sont 
netlement visibles, le quatrieme n'est qu'amorcé. Le point 
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de croisement de la figure 68 (Pl. II) est encore plus incom- 
plel que le prfcedent. 

J'ai souvent rencontré des débris d'HexaclineElidae avec 
cos diffdrents aspecls dans des roches siliceuses secondaires 
ou tertiaires. 

Dimensions des spicules. - A quelque groupe 
qu'ils appartiennent, les spicules entiers sont (l'assez grande 
taille pour ktre vus avec une forte loupe, en examinant les 
prkparations par transparence. Les spicules monoaxes ont 
de O m W 5  h Omm35 de longueur. Ceux qui mesurent O m m l  et 
O m m l 5  sont les plus fréqueiits. 

Ces diffërentes dimensions sont celles de  beaucolip de  
spicules d'Eponges fossiles ou vivantes. La grande réduction 
de volume, qui est la principale caracteristique des Hadio- 
laires du  merne terrain, n'a donc pas affecté les éléments 
d u  squelette des Spongiaires. 

Mode de fossilisation des spicules. - Les spi- 
cules, siliceux a l'origine, son1 sans exceplion, é p i g h i s é s  
par la pyrite. L'emploi J e  forts grossissemenls rtivéle 
l'existence, au  sein d e  cclte substarice, d e  taches noires 
extremement ténues, dont quelques-mes paraissent avoir 
la forme d'octatidres et  qui appariiennent probablement h 
la magndtite. 

Il semble, d'aprbs mes dernibrcs observations, qu'il y ait, 
e n  pliis de ces principes ferrugineux, une sorte de  t rame 
siliceuse qui apparaît assez nettement dans certains cas, e t  
que l'on met difficilement e n  évidence dans d'aulres. Ce 
serait comme une sorte d'armature siliceuse supporlant la 
pyrite e t  les particules de magnétite. 

Le canal fait conslamment défaut. En vain chercherait-on, 
dans son absence, un  argument contre i'idenlification des 
formes figurees A des restes d'Eponges. Les caractbres tirés 
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de  la morphologie des spicules forment, à eux seuls, un  
faisceau de  preuves assez solide pour rEsisler à toutes les 
objections. D'ailleurs, la disparilion du canal est plu161 la 
régle chez les Éponges anciennes. II ne  faudrait rien ruoins 
que renoncer j. éludier les Spongiaires paléozoïques et bien 
d'aulres encore, si la presence du canal axial élail inilispen- 
sable pour reconnailre des spicules d'Rponge avec certitude. 

Les spicules ont conservé leur individualité. Ils sont 
siisceptibles de se détacher de la roche pendant la confec- 
tion de  la préparalion. Ils se prbterit alors 2 un examen 
micrographique presque aussi facile que celui des spicules 
des roches meubles secondaires ou tel tiliires. On peut ainsi 
s'assurer qu'on n'es1 pas dupe d'une erreur  d'observalion, 
et que les corps considérés comme des spicules ne  sont pas 
des sorles de laches pyrilcuscs faisan1 corps avec la roche. 

11 est rare  que  les spicules soient enliers. II est encore 
plus ra re  qu'ils aient leurs contours intacts. Les spicules 
les mieux conservés, ktudiés avec de forls objectifs, niori- 
trent leur surface usée, rongée Lorsque I'aciion corrosive 
a 6114 plus inlense, les spicules sont profondémerit creusés 
de cavilés irr6gulibres. A un slaile de desiriiction plus avan- 
cée, les cavilés opposbes se  rejoignent et délerminent des  
soluiions de  conlinuité dans Ics bâlonnels. On a alors des 
spicules lron~onnI4s q u i  rappelleril en petii les Bélemniles 
du Lias des Alpes. 

La n e  s'arrelent pas les mollifications subies par les debris 
d'Éponges. Dans de rares  cas, il y a e u  fragmentaiion mé- 
canique s u r  place. On peul observer, par exemple, un  spicule 
cylindrique divisé en [rois pariies, monlranl le tronçon 
médian transporié laiéralement cl paralli!lemciit lui-meme 

Quelque imparfaile que soit la conservation des spicules, 
il n'en es1 pas moins embarrassant d'expliquer, comment. la 
cristallisation parfois t ~ , è s  large du quartz de  la roche n'a pas 
fait disparaltre jusqu'au moiiidre vestige des spicules. 
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Presque toutes les prr'parations de phtanites Spongiaires 
se montrent parcourues par des veines plus claires, sortes 
d e  filonneis de  qiiariz A grands éléments. La séparation de  
ces veinules des plages A coniposition normale est brusque 
comme celle d u  marbre et  des veinules de calciie blariche 
qui le traversent. Or, quelques spicules passenl du phtanite 
dans les filonnets quarlzeux sans subir la moindre alt6ra- 
tion. J'en a i  meme observe un traversant, de part en part, 
une large bande quartzeuse, [out en restant intact. 

Si j'insiste tant sur  ces particularilPs, c'esl qu'elles aiderit 
h expliquer la conservaiion des spicules. Il est de toute 
évidence que si les restes d'Eponges avaienl 616 siliceux au  
moment où le phlanile a 616 changé en quartzite, leur silice 
aurait pris par,t aux traneforrnalions qui afleclaienl la silice 
ambiante, e t  toute trace de spicule aurait nolammenl disparu 
dans les veinules uniquement co~nposées de grands blé- 
ments de quariz. S'il n'en a pas é16 ainsi. c'esl que les 
spicules avaient déj i  perdu leur  composition originelle, 
c'est que la pyrite avait d t j i  pris la place de la silice abarit 
la  rnélamorphose de la roche. La deslruction de la siibstance 
meme des spic.ules anrait donc 616 lin phCiiornEne essen- 
tiellement conseimvaieur de  la forme. 

Destruction complbte des spicules. -J'ai signale 
plus haut les nombreuses traces de  corrosion que présen- 
tent les spicules, et j'ai nionlr6 que certaines formes ont 
subi une véritable fragmentalion d'origine chimique. Le 
phdnoméne de  destruction des spicules a souvent 616 pousse 
plus loin. A c6té des individus fortement rorig4s, donl 
I'allribution ailx Spongiaires est encore facile, il s'en Lrouve 
qui n'on1 laisse pour toutes lraces que d e  peiiies taches 
isolées ou soudees, et dont l'ensemble esquisse encore 
vaguement des formes de  spicules. Ces taches perdraient 
toute signification, si on négligeail de suivre pas A pas les 
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diffirents stades de  deslruction qui les rattachent aux spi- 
cules les moins altérés. A la h i l e ,  la prépnralion est 
parsemée de macules noirtilres, informes, sans liens entre 
elles, derniers  vestiges d'anciens spicules. 

Le batonnet qui disparait ne laisse pas de  vide. Le phe- 
nomkne de destruclion s e  rambne à une sorte d'empikte- 
ment progressif de la silice ambiante sur  le  spicule (1). 
L'emplacement du spicule délruil n'est pas marqué par  un  
ageucemeril spécial des particules siliceuses, comme c'est 
le  cas pour beaucoup de  roches siliceuses secondaires ou 
terliaires, dont le ciment et les spicules son1 transformes 
en calcédoine. 

En s o r k  qu'un phtanite prkcambrien que l'élude micro- 
graphique conduit h considérer, comme dépourvu de toul 
débri organique, a p u  renfermer une riche faune de spicules 
des le principe. La disparilion des spicules explique, à mon 
avis, I'insuccés habituel des études microscopiques des 
roches siliceuses anciennes. 

De l'intervention des  courants marins dans la 
fragmentation des spicules.- J'ai déjà fait connailre 
deux causes qui concoureni 2 la fragmentation des spicules 
du Prbcamhrien. II en est une l r o i s i h e ,  c'est l'action des 
couranls marins. 

1"n trouve dcs spicules qui, bien que peu rongés sur  
leur pouriour sont privés de leurs terminaisons. La surface 
de cassure est nelte. Ce n'est pas une fragmentalion m6ca- 
niquc sur  place (aprhs la consolidlilion) q u i  a lronçonné les 
spicules, piiisqiie les portions qui manquent on1 compléle- 
ment disparu. L'intervention d'agenls chimiques est tout 

(1) La t rame siliceuse que j'ai signalée dans  les spiculcs 
pyriceux scrait  le résultat d'un c o m m e n c e m e n t  iic substitutlori 
de lasi l ice A la pyrite. De sorte que la pyrite, après avoir rem- 
place la silice, serait déplacée par cette mème substance. 
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aussi incompréhensible, étarit donne que le resle des spicules 
est peu corrodk. 

2" En cerlains poinls, les débris de Spongiaires son1 assez 
nombreux pour qu'ils soient presque en contact. L'état 
f r~gmenta i rc  s'observe encore dans ce cas pariiculier. Or, 
il est impossible d e  prolonger par la pensée les morceaux 
d e  spicules sans qu'ils se rencontrent : il n'y a pas de  place 
pour les porlions qui manquent. D'ou celte conclusion que 
les spicules en Etaient déjh privés lorsqu'ils ont 818 dCposCs. 

L'intervenlion des couranls marins comme agenl de  
dispersion et de  deslruclion des spicules apparaît ainsi 
comme des plus manifesles. 

Ce résultat permet de fixer un peu nos idées s u r  les 
condilions baltiyuiéiriques qui out présidé au  dépbt des 
phlanites. Dés I'inslanl qu'il y a mise en jeu de courants 
assez puissaiiis pour Lrausporler et  briser des spicules dont 
quelques-uns dépassent 01"3 d e  longueur, on ne  peul 
songer h aliribiier une grand?  profondeur L la mer  d e  
l'epoque des pliianiles. 

Si la distribuiion balhyrnélrique des Spongiaires etait 
reslée la meme depuis les origines jusqu'A nos jours ,  je 
pourrais donner plus de poids A celte conclusion e n  men- 
t ionnmt la grande rarele des Hexaclinellidae, eponges 
considérées comme caractdrisliques des grands fonds. Mais 
j'estime que la constance de  la disiribulion balhymélriqiie 
des organismes A travers les ages n'es1 rien moiiis qu'un 
axiome, el que pour les terrains anciens, en particulier, les 
déduclions fondees sur  ce principe peuvenl erre entacti6es 
d'erreur. 

Coup d'œil d'ensemble sur la faune des  Spon- 
giaires prdcambriens. - 11 est impossible d e  ne  pas 
elre frappé par la c o ~ q o s i t i o n  de la faune de Spongiaires 
des phtanites de Lamballe. Meme si l'on fait absrraction de  
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tous les spicules qui dh iven t  certainement d'Éponges, mais 
dont la place exacie est impnssible h préciser, on se  trouve 
e n  présence d'un ensemble de formes qui (veillent l'idée 
d'une faune trés complexe. 

Dans I'élal acluel de nos connaissances, on peut se repré- 
senter cetle faune comme composfe de Monaclinellidae pro- 
bablenient abondantes, de Tetracfi~?ell idae relativement 
rares, de nombreux Litlristidae et  de quelques Hexacli-  
nellidae. Tous les ordres d'Éponges siliceuses y sont repré- 
sen[&.  L'embranchemeol d m  Spongiaires est donc en plein 
6panouissemeni dès la base di1 Prbcambrien de  Bretagne. 

État de nos connaissances sur  les Spongiaires 
les p lus  anciens. - Les terrains les plus anciens dans 
lesquels on ail relev6 des traces, rapporlées A des Spon- 
giaires, apparliennent A l'Archéen du Canada. M. G. F. 
Mailhew (2)  a signalé Cyalhospongia? Eozoica  dans la partie 
moyenne du Laurentien de Saint-John (New-Brunswick) et 
Zialichondrites graphitiferus dans le Laurentien supérieur 
de la méme région (9). 

Cyathospongia? Eozoica serzit une Hexactinellidae et  
Halichond~i tes  graphitaferus s e  rapporterait soit aux Monac- 
Linellidae, soit aux Hexaclinellidae. L'aultienticili de ces 
resies d'kpoiiges a eié mise en doute par RI. Hermann 
Rauff (3) 

(1) G. F. M A T T H E W .  - On the Occur-ence of Sponyes  in 
L a u r e n t i a n  Roelcs a t  St John. N .  R.,in I3ull. o f  the  Kat. Hist. 
Soc .  of New-Brunswick, no 9, pp. 7-10. 

(2) Il es: inl6ressant de  noter  que des f ragments  d ' E o z o o ~  
o n t  été recueillis pa r  M. Matthew dans  les ca lca i res  subor- 
donnes  à ce Laurentien supérieur.  

(3) H.  RAUPP. - Geber ungeb l~c l i e  S p o n g i e n  aus dena 
Archa icum,  in Neues Jalirbuçh Eür Min , ' ; eo l .undPal . , l IBd. ,  
1892. pp. 57-67. 

I D .  - Palaeospongiologie ,  in Paleoritographica,  1893, Bd. 
40, p. 233. 
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Le Cambrien voit apparaftre, en proportion notable, des  
formes se rtferant incontestablement aux  Spongiaires. On 
y a reconnu des Monoclit~ellidne, des Lilhist idae (Rhizomo- 
rina et Tetracladina) el des Hexactinellidae. 

Tous les grands groupes d'Éponges siliceuses ne  figurent 
pas encore dans cet ensemble, mais la faune présente ce 
caractére digne d'elre remarque que les Lilhist idae el les 
Hexactinellidae, c'est-&-dire les Spongiaires ayant  le sqiie- 
lette le plus complexe y occupent une grande place. 

S i  j'ai appelé l'attenlion sur  les Spongiaires cambriens, 
c'est pour montrer qu'il n'y a pas de difftrence fondamen- 
tale entre les faunes d'Éponges prkcamhriennes et cam- 
briennes. Dans l 'une comme dans l'autre, o n  trouve dCjA 
tracés les grands traits du  cadre dans lequel vont prendre 
place les Spongiaires siliceux des époques futures. 

Conclusions.- Les principales conclusions qui décou- 
lent de ces rcclierches sont : 

10 Qu'il exzsle dans  les phtaniles prdcambriens d~ Lamhalle 
des spicules d ' ~ ~ o n g e s  aussi  nombreux pue varies ; 

20 Que lous les ordres de Spongiaires a spucletle siliceux 
sont dejù reprdsenlh dans  le Précambrien  d e  i3retagrie. 

I l  nie parait important de faire ressortir combien celte 
derniere conclusion es1 conforme 9 la nolion qui s e  dligage 
de  1'6tiide des Radiolaires du  meme terrain, c'est-8-dire 
que les principaux groupes de ces animaux élaient déjh 
représerikk dés l'époque précambrienne (1). d'ai conclu de  
ce fait qiie 13 faune de  Radiolaires précambriens était loin 
d'etre la premihre faune de Rhizopodes. On est autorisé A 
tirer une conclusion identique, el h dire  que la faune des 
Spongiaires d r s  phtanites n'est pas la plus ancienne. 

(1) L. C A Y E U X .  - Op. cit. 
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EXPLICATIONS DES PLAXCHES 1 & 11 (1) 

F i g .  138. - Spicules  m o n o a s e s .  
Fig. 39-52. - Spicules  d e  Te t rac t i ne l l i dae .  
Fig. S44. - Spicules  de  Lithibiticiae. 
Fig. 6548. - Spicules  d 'Hexzc t ine l l ic lae .  

NOTA. - Les spicules ont 6tk dessines à la chambre  claire 
avec un grossisse~rient d'envivon 200 d iamétres ,  sauf l a  Corrne 
12 qui  a été grandie  300 fois. 

11. Gosselet communique quelques renseignements 
sur les couches traversées par les puils de  Fournes. 

P r é s  d e  l 'kglise : 

Limon jaune . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 
Sable g r i s  grossier . . . . . . . . . . . . .  5.50 
Sable vert  aquifère . . . . . . . . . . . . .  

Route de  Lomme, hameau de  la Rue  Verte : 
Limon jaune . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 
Argile grise plastique . . . . . . . . . . . .  1 2  
Sablo ver t  aquifére . . . . . . . . . . . . .  

Les sables gris grossiers des premiers puits doivent 
appartenir a u  moins e n  partie au  quaternaire. M Ladriérc 
m'avait d6jA exprimé cet avis A propos des sables ancien- 
nement exploités & Fournes. Mais ils proviennent de  sables 
tertiaires remaniés presque s u r  place. 

- 

(1) Voir le texte pour  les réserves que j'ai faites s u r  l'attri- 
bution d'un certain nombre de  formes a u x  groupes  dans  
lesquels elles son t  ici comprises. 

Anna le s  de l a  SociCtC Gdologique du N o r d ,  T .  xxur. 5 
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M. Charles Barrois lit la note suivanle : 

Ldgttnde de la Feuille 

de Saint-Brieuc. 

(&O 59 de lu Carle gdologique de France au I/80,000) 

par Charles Barrois. 

INTHODUCTION 

Cetle feuille offre trois régions naturelles d i s h c i e s  : 
A l'est, le pays d e  Penthikvre, de Plédran A Erqiiy; A l'ouest, 
l e  pays de Gouello, de Belle-Isle 2 Plidran ; enfin au sud, 
les  monlagnes de Lanfains et de  Feubusquet,  qui dépendent 
du bassin de  Bblair. Tandis que les 2 premiérrs rigions 
apparlieniient au bassin hydrographique d e  la Manche, la 
dernibre envoie ses eaux a u  S. dans I'Allaniique : une ligne 
importante de partage des eaux traverse ainsi celte feuille 
de  O. B E. 

Conlrée accidcniée, ou les sommels ne s'élévent gu6re 
au-dessus de 300", et ou  le sol est entrecoup6 d'un 
nombre infini de pcliles rivikres tortueuses qui gagnent 
doucement les bords si dEcoupEs de la vaste baie de  Saint- 
Brieuc. Les m6andres de ces cours d'eau, coulant sous un  
ciel toujours pluvieux, dans des valions loujours verdoyants, 
se monlrent, malgré leur apparence capricieuse, assez géné- 
ralement ordo~inés suivant 2 séries de lignes, parallbles et 
perpendiculaires, aux rives de la baie évasie, au  fond de  
laqiielle est b$ii le  chef-lieu du  département. Les lignes 
parall&les au rivage correspondent aux depressions argi- 
leuses, ravinées par les eaux, suivant la direction des 
 couche^ schisteuses moins résislaiires; lei lignes perpendi- 
culaires, correspondent A des canaux ouverts par les 
eaux, h travers bancs, dans les couches plus résistantes des 
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cornes et des gneiss : elles se rattachenl i un systéme de  
drainage plus ancien que le précédent, et dependant d u  
premier creusement des vallées, l'époque tertiaire. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ËTAGES SEDIMENTAIRES 

A. Des dunes forment des accumulatioos peu étendues 
sur  la c6te (N. E. d'Hillion). Les atierrissernents sont moins 
a redouter sur la cbte O. de la baie de Saint-Brieuc, et les 
ports situés s u r  cette c6te abrithe contre les vents d'ouest, 
sont moins ensablés que les ports situés, comme celui d u  
Légué, sur  la rive opposée. On a ddsigné par la m&me teinte, 
des argiles superficielles, r6sullant de  l'alteration de roches 
feldspathiques et exploit6es en divers points, pour poteries 
(La Poterie, Paho ,  la Brousse, Fréglin en Pommeret), 
ainsi que diverses masses d'éboulis s u r  les pentes (St-Bihy). 

(az) Allu~ions  rnoderrzes généralement peu dCveloppées 
sous forme d'argiles et cailloux. Parfois tourbe, en divers 
points de  la cote A marée basse (Erquy), ainsi qu'en quelques 
vallées (Mousterus et dans Ic massif granitique de  Pouinerit 
A St-Nicolas). 

(ai b) Limon jaune, fin, h o m o g h e ,  recouvrant d 'un 
manleau superficiel les cdteaux qui encadrenl la baie de  
Saint-Brieuc, e t  accurnulé sur  une épaisseur de plus d e  
IOm dans les ravins voisins (Saint-Laureni, Yffiniac), qu i  
doivent A celte circonslance leur remarquable fertilité. Le 
limon s u r  cetle feuille, bien que  présentant les caractkres 
d'une accumulalion subaérienne, parait en relation topogra- 
phique avec le bassin hydrographique de  la Manche, car il 
est limite 3 une etroite bordure littorale. 

(a l a )  Alluvio~zs anciennes, représentées e n  diverses 
vallées, par des cailloux roulés, h un  niveau de 6 m  A 8m, 
au-dessus du niveau actuel; ainsi qu'au bord de la mer, 
par des plages soulevees S ,  de  Binic, S. de Dahouet). 
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(pb)  Snbies et poudingues, peu d6veloppés, 3 Lamballe, 
Quessoy. 

(el) Grés Ii Sabaliles andegaut'nsis : les grés blancs mame- 
lonnbs, en couches horizontales, qui couronnent h la c61e 95 
la bande granulitique de Lamballe, e t  constituent la Lande 
du  Gras, paraissent devoir se  rapporter B cetre formation 
d'origine fluviatile. 

(h,) Schistes de Chaleirîclitz : Le Carbonifére débute par 
des poudingues h galets roulés de gres, et des nappes de 
roches éruptives et  Luffacdes, interstraiifiées dans un 
puissml klage de schistes fins, feuillelés, gris-bleuatre, 
parfois ardoisiers, alternant avec des lils de psammites gris- 
verdatre feldspatliiques, ii schislosité oblique lrés déve- 
loppée aux eiivirons de Corlay. Ces scliisles constituent 
dans le  coin S.-O. de la feuille, la terminaison d u  bassin 
de Chateaulin, où  les affleurements carboniféres relevés 
a l'est, sont bientbt réduils 5 bandes synclinales, 
etroites, paralléles enlre elles, et comprises enlre 
d'dtroites bandes dévonieiines anticlinales. Ces 5 plis 
synclinaux sont les suivants : 1 0  synclinal de  Bellevue, 
2d de I'Hermilage, 30 du  Boddo, 4 O  d7Allineiic, 50 de 
hlerléac et de S1-Gilles, qui se  rkunissent au  N. dïJzel,  
Les 4 premiers seuls, se trouvent sur  la feuille de St-Biieuc, 
ils se distinguenl e n  outre par diverses particularitds. 
Ainsi le  pli de I'Hermilage (no 2) offre 11 Carlravers, une 
masse de calcaire encrinilique, interstralifiée, épaisse de 
30 m. : son 5ge est  fixe h la fois par  ses fossiles et par son 
gisernenl, elle est la continualion d u  calcaire carbonifère 
des environs de Chateaulin. Le pli du  Boddo (nu 3) contient 
de  rares affleurements de schistes diabasiques intercalés er 
des couches de porphyroïde ; on y voit egalement di1 
poudirigue au Guerny. Le pli synclinal d'bllineuc (no 4) est 
remarquable par le grand d6veloppement des roches 
basiques inlerstratifikes : il contient également des lils 
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subordonnés de porphyroïde, épais de 10 m.,  et de  minces 
lits de poudingue. Ces couches ( h ~ )  reposent en stratification 
transgressive, s u r  les strates dévonieiis, recouvrant parfois 
les élages superieurs de  ce terrain, mais le plus souvent 
reposant d i r e c l e m ~ n t  sur  les  quarzites de  Gahard. 

f a p )  Porphyroïdes : Des roches schisleuses, feuilletées, 
chargées de  cristaux de feldspath et  de  qiiarz bipyrarnidk, 
se  trouvent en lits interstralifiés dans les schistes de  
Chateaulin, vers la limile de  cel dtage et des grEs de  Gahard; 
ils allernent avec des bancs de  schiste et parfois des tufs 
diahasiques (a~4) ,  dans les synclinaux du BodiSo (1'Argouet 
3 Kergonano, le Gouep A GuernBmot, N.-O. d e  St-Marlin- 
des-pres), et d'Allineuc (S. d e  Kerdano A Keriçan, Parc d'en 
haut,  Ville-Louis). 

(de) Srhisks  de NLhou reconnaissables el fossilifbres A 
Cargalideuc et a u  Motlay e n  Bodéo, ou  ils sont surmontés 
par des schistes A nodules ù'age plus r6cent encore, trop 
minces pour etre  distingues sur  la carte. Ainsi les étages 
supérieurs di1 terrain dévonien de  la Rade de  Brest, invi- 
sibles s u r  les bords N et  S. du bassin de Chateaulin, où iis 
éiaien t déhord6s transgressivemen t par les schistes de Cha- 
teuulin reposani directement sur les qirnrziles de Plougaslel, 
ont cependant rempli le fond du  bassin, puisque nous les 
voyons réapparaître il l'affleuremenl, sur  la bordure orientale. 

(dl) GrBs de Gahard forme dans la montagne de Lanfains, 
un élage de  plus de  1000" d'épaisseur, comprenant des 
bancs de  quarzites,intersiratifiés dans une masse de  schistes 
compacles, bleualres, en gros lits. II est trés difficile, sinon 
impossible en l'absence de fossiles, de dislinguer ici cet 
élage dCvoriien, des assises siluriennes (S4-I) de  la région, 
qui en sont litliologiquemeni. ti-6s voisines : dans les cas 
douteux, nous avons exagkrk sur  l d  feuille, l'importance de 
cet étage, aux dCpens des couches siluriennes sous-jacenles, 
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mal caractérisées et difficilemenl reconnaissables. A 
défaut d e  toute preuve de  la prilesence du  Silurien, il est 
permis de  penser, bien que nous n e  puissions l'affirmer, 
que le gres  de Gahard, s'est avancé au  N. d u  bassin de  
Corlay, plus loin que le terrain silurien, pour venir reposer 
transgressivement sur  les phyllades de  Saint-Lô. Cette bande 
de  Lanfains, s'étend de la montagne de  Feubusquet (N. de  
Corlay), h la Brousse (S. de H h o n ) ,  &an1 inlerrompue de 
pari e t  d'autre par le granite. 

A l'est de  ce bassin, les grés de  Gahard ondulent suivaiil 
quatre petits anticlinaux, paralleles (1. Lanfains, 2. Vieil- 
Argouet, 3. Toulrnin, 4. Kerdoré), qui  séparent les cinq 
pelils synclinaux carboniféres (h,) précédemment ddcrits : 
le plus mdridional de ceux-ci, plus profond que les précé- 
dents, s'enfonce suivant une fosse étroite, ou  le Carbonifére 
est flanqué de couches dévoniennes e t  siluriennes, bien 
caracttristes : il passe au  N. des Landes d e  Phanlon, pour 
former le synclinorium situe au Nord du Milenez-Bélair, su r  
la feuille de  Rennes. 

(SC3) Les schistes el gres de Saint-Germain représenî.6~ 
dans le coin S. E., se continueut h O .  jusque dans les 
monlagnes d e  Feubusquet ; l'état des affleurements ne  nous 
a pas permis de  les distinguer dans cette pariie, o u  ils se  
trouvent confondus avec les gres  de  Gahard. 

( S z )  Schistes d'Angers ont été autrefois exploilés comme 
ardoises dans le S. E. de la feuille (S. des Aulnais, Lande 
du  Val), ainsi que dans le  petit ilot isole par failles, de 
Coat-Liou. 

(S'b) Grés armoricain reprCsentd au contact de  la ligne 
ardoisihre prkcitde, par  des gres grossiers, blanchâlres 
(Landes de Phanton, V8 Jehanj. Nous avons représentd par 
la même teinte les quarzites de  Coat-Liou, a u  centre du  
synclinal de  Bourbriac et  qui nous a montre des traces. de  
Scolilhes. 
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(Si) G r &  feldspalhique et portdingues dYErquy : grés 
feldspalhique de couleur rose, h gros grains, en couches peu 
inclinées, exploité pour pavés, limité au  N. de  la feuille, 
epais de  400 m. ,  alternant avec lits plus grossiers passant 
P l'arkose ; ils présentent vers la base, plusieurs lits de 
poudingue, 3 galets roiilEs de quarzite noir charbonneux, 
ou de quarzile blanc el rose. Ces gres sont formes aux 
dépens des quarzites précambriens et des syéniles (y,,bx). 
Ils sont limités A un  synclinal trbs élroit, n'atteignant au 
N. ,  ni Rohinet, ni le Plateau des Portes dlErquy, mais 
allongé a u  S. O., vers le Plateau des Jaunes. 

(bx) Schistes cornds ou amphiboliqzces : Deux massifs de  
mkme Age, mais différents par  leur position géographique 
et leur composition lithologique, oni ét6 affectbs de cette 
meme teinte : le massif dYErquy (bxa) et celui de Binic (bx). 
Le massif d'Erquy ( b x ~ )  et  des lles voisines (Les Portes, 
Les Comtesses, Rohein) est essentiellement formé de roches 
Pruplives basiques, intercalbes dans un étage d e  schistes 
verts el grés verls trés subor~ionnés : les principales roches, 
trks varices, étanl des diabases ouralitisCos, albitophyres, 
orthophyres, porphyrites A pyroxknc, brkches porphyri- 
tiques, serpenlines, etc. On n e  doit pas distinguer de  ce 
massif, la bande qui  s'&end de Plédran A Andel et à Saint- 
Aaron. 

Le massif de Binic (bx) est formé de schisies micacés 
compactes, cornés, Li cassure conchoïdi:, où des lits violacds, 
exploités pour  I'entrelien des routes, alternent avec des lits 
verdiUres plus schisleux, exploilds comme moëllons A billir: 
ils rappellent les cornéites des Ardennes. Les bancs violacés 
correspondent A des grauwackes transformées en gres 
luslrés, micacés, riches en débris de  feldspath triclinique. 
On ne trouve dans ce massif que de rares bancs subor- 
donnés d'épidiorite. Les roches sont distinctes de  celles du  
massif dYErquy (bx~), bien que  du  méme Age, puisqu'elles 
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sont d'origine clastique, au lieu d'etre éruptives; elles 
different des phyllades de Saint-La, du sud de la feuille, 
parce qu'elles sont formées aux depens des roches plus 
basiques du massif d'Erquy, à peu pres contemporaines. 

La présence dans ces deux massifs, en couches interstra- 
tifiées, d e  baucs du phtanile de  Lamballe (Erqiiy, Antlel), 
montre bien que  ces massifs n e  peuvent s e  séparer de celui 
des phyllades de Saint-Lb, dont ils ne  consliluent qu'un 
facies particulier : les roches si sp6ciales e l  si variées qui 
les dislinguenl, sont en relation avec des Bpisodes éruptifs 
de  l'dpoque des phyllades de Saint-Lb. 

(ax) Phyllades de SbL6 avec phtaniles de Lamballe (Gr) : 
Les phyllades de Saint-L6 sont représentés par des 
schistes argileux, gris-bleuatre, tendres, sdricitiques, g h b -  
ralement micacés, alternant avec des lits grauwackeux 
gris-verdâtre, u n  peu feldspathiques el micach ,  admettant 
des  lits interstratifiés, Bpais de  quelques centimi!tr.es h 
plusieurs mbtres, de phlaniles et quarzites charbonneux. 
Ces phlaniles nous ont fourni, aux environs de Lamballe, 
des  débris organiques, parmi lesquels RI. Cayeux a reconnu 
des Radiolai~es,  des groupes des Spuniellaria et des 
n'assellaria, et notamment des formes du  genre Cenos- 
phaera. Le nombre d e  ces lits charbonneux est trbs 
restreint, ils sont groupés en un  faisceau unique, occupant 
une position constante dans l'ktage des schistes de Saint-LB; 
les divers lits de phtanite distingués s u r  la carte, doivent 
@tre attribués à la rdappariiion d'un meme faisceau, 
plusieurs fois ramenC par des plis paralléles, comme on le 
prouvera plus loin aux Remarques st~.atiqraphiques. Trés 
siliceux et  recherch6s pour les routes, dans le canton de 
Lamballe, ces schisies charbonneux deviennent meubles, 
grapbiteux et  impropres au  mCme but, dans le canton de 
Binic ; ils se  chargent d e  cristaux secondaires de feldspalh 
dans les régions mCtamorphis6es (Plérin, Plédran). 
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Les phyllades de Saint-Lb dessinent sur  la feuille, plusieurs 
bandes parallèles, 3 caractéres conslanls, suivant leur 
allongement, de O. 3 E. ; ces bandes se rapporlenl toiilefois 
du  N. au S. ,  a deux faciès dislincts synchroiiiques, les 
méridionales décrites ici, présentent le type de Sainl-L6, 
tandis que les seplentrionales (distinguées par une teinle 
spéciale bx~), consliluent le  facibs propre dc Saint-Brieuc. 
L e  bassin d e  Bourhriac, compris entre ces bandes e t  formé 
de phyllades de Saint-Lb, avec couclies d'6pidiorile inlers- 
tratifiées, monlre le  passage des deux facies. 

( x )  Porphyrites n~icucties: forment quelques filons minces. 

(ES)  Diabases a slructure ophi~iqiie ou à grands cristaux 
de labrador-bitownite rnoiil6s par des plages de pyroxène 
diallagisant e t  formant des filons épais de lm A 8", qu'il 
est possible de suivre sur  plusieurs kilométres de  longueur, 
notamment dans les encaissements de gneiss grariuliiique 
(ytx).  Le nombre de ces filons est plus grand en réalité, que 
nous ne  l'avons indiqué, notamment au N. de  la feuille dans 
lc canton de Lanvollon, ou il esl difficile d e  dislingucr en 
de mauvais aflleuremenls, les dkbris des diverses roches 
a pyroxène ou  amphibole. C'est loulefois dans le syslkme de 
fraclures situ6 au K. d e  la ligne sy~iclinale de  Boiirbriac, 
que s'est limilt! sur  celle feuille, la veuue des deruikres 
diabases ca rboni f~res  ; leur direclion dominanic est i\1 .log0., 
avec pendage Ouest. 

(y(" MiçrogranulYles: Un champ de filons de microgranu- 
I 

lite, passanl aux rnicropegrnaiites i t'loilemenls, a i e c  
variétés splic!roliii~p~es et Ouidales, s'étend de  Lande- 
baëron à la Malhoure, Iraversaiil loule la carle du N O .  a u  
S. E. - Bien qu'ils s'observenl associés aux filuns de diabase 
auloiir de Cliatelaudren, leurs relstions d'hge avec ces 
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roches, sont généralement obscures, et ce n'est qu'A 
St-Barnah6 en Bringolo, que nous avons pu constater un 
filon de diabase de 0.10 traversant la microgranulite. 

iylb) Granuiile en f i lons minces, de  caractéres variks, et 
parmi lesquels on remarque la granulile pegmatoïde h 
épidote, de  St-Hernin. La granulite forme e n  oulre des 
filons apliliques minces, de  0,10 A l m ,  dans le granite des 
massifs de Moncontour et  de Quinlin : ils y remplissent des 
cassures post6rieures h la solidification de cetie roche, 
comme le  prouvent les grosses macles d'orlhose brisées 
dans le granite, dont nous avons pu reconnailre les frag- 
nienls en place, de chaque cdtd du  filon granulitique. 

(y') Granulite apparait en venues parallkles aux lignes 
directrices de  la r6gion : elle souligne ainsi sur  la feuille, 3 
bandes principales, anticlinales, suivant des ellipses dis- 
coniinues, moniliformes : l u  Bande de Guingarrip A Plan- 
guenoual (y!), 20 Baride de  Plésidy A Lamballe (ylx), 

3' Bande de Plénée-Jugon (ylx)a 
La bande de  Guingamp, la plus étendue, présente des 

caracthes divers, su r  les diffh-entes porlions de  son 
parcours (y'-y' x)  : elle monlre de  Ploumagoar 3 Lanrodec, 
une roche massive grenue a 2 micas, h grains moyens de  
feldspath ei de quarz, de couleur blanche, peu cohtrenic. 
Au N.  d e  Guingamp. oii remarque l'extrême abondance et 
la grande beauté des filons aplitiques et pegmatiques, 
riches en muscovite et tr8s pauvres e n  tourmalirie,daris une 
masse de gneiss granuliiique micace, 2 liis glanduleux plus 
ou moins feldspathiques, et avec paquets de micaschistes, 
phtanites, amphiboliles, egalemenl granulilisés. La propor- 
lion de ces filons transverses de  pegrnalite et de granulile, 
peut &ire dvalueie aux 213 du volume total. Au N.-O. de 
Laodebaëron, le nomhre de  ces filons va en diminuant, el 
le gneiss granulilique dans cette direction devient identique 
i celui de Saint-Donan (x ri). 
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Ce massif de  Guingamp dCcrit une courbe concave au N., 
sui. le prolongement de laquelle on trouve à l'est, de I'aulre 
c8té d e  la haie de Saint-Brieuc, le massif granulitique de 
Planguenoual ; on peut d'autant mieux considérer ces 
massifs comme se continuant en profondeur, que la courbe 
ainsi engendr6e est paraIlfile à la courbe dessinée plus au 
Sud, par le  chapelet des sept massifs granulitiques de 
Lamballe. 

(y1 x) La granuliic feuilletee, fibro-schisteuse, A divisions 
paralléles faciles, est exploilke comme dalles ou moëllons 
pour les constructions locales, dans les grandes carrieres de 
Lamballe. Cette roche kuillei6e a consei vé l'allure régulière 
et le plongement des schistes : son injection a donc Ci6  
tranquille, comme une lente imbibition, produite en pro- 
fondeur, sous la pression de couches encaissanles, qui 
n'on1 pas cédé. Ces schistes feldspathids offrent ainsi 
parfois des caractkres de gneiss anciens, mais on  y recon- 
nail toujours des lils alternants d e  sch isk  micac6 qui ont 
Cchappé 3 la gneissification ; tanldt au conlraire ils passenl 
à des granulitas plus grenues, comme au  cAté nord d u  
massif de Lamballe et dans celui de Plésidy. On en distingue 
2 bandes sur  la feuille : 1 0  celle de  Lamballe, discontinue. 
formée par un chapelet de taches ellipliques distinctes, 
dirigée de  S.-0. h N.-E., de Saint-Carreuc Saint-Cast, et 
de S.-E. A N -O. de Saint-Carreuc 3 Plésidy. Cette bande 
dans son ensemble décrit donc comme celle de Guingamp, 
une courbe, h concavité tournl?e vers le nord ; 20 celle de 
I1lEnée-Jugon, amorçant au S.-E. de la feuille, un massif 
important de la feuille de Dinan. 

(ylt?~ La granuli te feuilletde, se montre au  S. E.  de la 
feuilje, en un pelil lambeau, correspondanl 3 la iermiuaison 
du  grand massif de  granulile gneissique de S1-Malo (feuille 
de Dinan). 
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(S1byi) Quaraites cristallins, blancs, o u  colorés e n  rose, 
parfois brechoïdes et pénétrds de filons de quarz et de  fer 
oligiste : ils sont activement exploiiés pour  ballast B 
Moustérus. Nnus avons rapporté au gr& armoricain, ces 
remarquables crktes de quarzite, interstratifiies dans les 
gneiss, de Gurunhuel b la Madeleine e n  Plouvara, e t  de 
Pont-Melvez B Plisidg, e n  raison de leurs relations litholo- 
giques el stratigraphiques avec le grés armoricain de  Coat- 
Liou, au centre d u  synclinal de  Bourbriac. 

(xyl)  Schivles micacds e l  feldsputhisés, avec feldspaili en 
petits cristaux, ou plus rarement cristaux allonges d'anda- 
lousite, passant B des rnicascliistes plus ou moins gneissiques 
h grains fins, et prdsenlsnt des lits inierstratifiës de  quar- 
zite chsrhonneux (Gr), et de  pyroxéniie (Ca) (Kerisper en 
Canihuel, Ville-Main en Plainlel). Ils forme111 a E. de  la 
feuille, de  Lamballe Tremain, u n  vaste massif rempli de 
filons de pegmalile e t  de  granulite h grains fins, trop 
minces pour  Elre lous représenlés utilement s u r  la carte : 
or] en a indiqiid les principaux de Landéhen h Trégomar 
Celle formation dessine s u r  la carte deux longues barides 
principales : l'une dirigEe de S.-O. A N.-E , d e  la Foret de 
Lorges A la P t e  de  Saint- Aubin (feuille de Dinan), e t  
présentant sur  celte élendue plusieurs plis synclinaux e l  
ariticliuaux plirrallPles; la seconde, comprenant des schistes 
micaces, noueux, correspond au pli synclinal de Bourbriac. 

(axyl) Gneiss granulitiques, a deux micas. rernarquat)les 
par l'uniformité de lcur ensemble, qui ne  préwnte pas les 
alternances de liis divers, ni les variaiions liihologiques, 
propres aux lerrains primitifs. Ces gneiss dessinent de 
vastes bandes, de part el d'autre du  synclinal de Bourbriac; 
ils conliennent tousles 6lénients coiislituanls des granulites, 
auxquels sont associes des debris de  schisie h l'état de 
tissus continus recoanaisssbles (Saint-Adrien), ou  des 
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trainées de mica noir  avec plages de sillimanite. Ces 
minbraux donnent A la roche granulitique une slruccure 
entrelacde, ou des membranes micacées, ondulées, séparent 
des nappes lenticulaires de  granulite grenue, h mica noir 
dominant (Plougonver, Saint-Donan). Des lits d'amphibolite 
irréguliérement inlerstratifiés dans cette série, présentent 
un  lrbs grand développement au  N. de ce synclinal, de 
TrégLmus h Saint-Adrien. Ces bandes de gneiss granulitique 
se  dislinguent de  celles des massifs de  Guimgamp, par 
l'absence ou la rarelé des filons granuliliques transverses. 

(bx6) Epid ior i tes  psssanl aux amphibolites, du  synclinal 
de  Bourbriac (Gurunhuel h St-Adrien), avec actinote, 
labrador, quarz, el parfois p y r o x h e ,  irdmolite, orihose, 
e n  bancs interstralifids dans les grieiss granulitiques, Ces 
roches paraissent &tre le rbsultat di1 métamorphisme de 
sddirnenis argilo-calcareux, formés aux ddpens des épan- 
chements basiques ( b x ~ )  contemporains, du massif d'Erquy : 
on a une double preuve de  cette Lransformation, dans les 
modifications d e  meme ordre présenides par  des cornes 
ddvoniennes, sur  la feuille voisine de Morlaix, ainsi que 
dans l'absence de  toutes roches de projection, associées A 
ces couches inlerstralitiées d'épidiorites. 

(bxii) Les amphiboliles e t  schistes micacés granuliliques, 
des 3 massifs de  Landebaëron, Plouvara e t  Plédran, ont 
i t é  distingutk de  la formalion des schistes amphiboliques 
(bxy,,) A laquelle ils appartiennent e l  dont ils présentenl 
tous 11:s caracteres, en raison des filoris granulitiqiies qui 
les lraversent e t  les influencent : on constate au contact 
des filonnets granulitiques, le développemeni de cristaux de 
malacolite dans les amphiboliles, qui passent ainsi loca- 
lemeril h des pyroxéniies (Le Poirier e n  Kermorocli, La 
Mare en Plédran). 

( y , )  Granile porphyroide,  forme plusieurs petiles ellipses 
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au K.-O. de  la feuille (Bdgard, Mdnez-Br& Mousiérus), les 
2 derniéres plus ou  moins chargdes d'amphibole. Plus 
importanls sont, au  centre de  la feuille, les 2 grands 
massifs de Quintin et de hIoncontour, semblablement form6s 
par  un  granile porpliyroïde b grands dléments, 2 mica 
noir ; exceptionnellement il s'enrichi1 e n  mica blanc, 
comme dans les carribres de  bIoncontour, mais cette modi- 
fication est toujours locale et  liée au voisinage de  filonnels 
granuliques. Ces deux massifs ne  se dislinguent giikre que 
par les processus d'aliéralion ; le  granile a plus de lendance 
3. former des rochers arrondis dans les landes de Quintin, 
tandis que ses arènes forment u n  sol moins dicoupé dans 
le  massit' de ?iloncontour ; cetle diffirence para'lt en relation 
avec la structure de  la roçhe,notamment avec la disposition 
qu'affectionnent les macles dans le  massif de  Rloncontour, 
suivant des zbnes horizonlales, parallc?les (Trdbry, St-Glen). 
Ces granites conservenl uniformément leurs caraclkres 
jusqu'aux limites des massifs; ce n'est que dans les contacts 
frais, que  l'on observe des modifications endomorplies, sur  
une ipaisseur qui ne dCpasse pas 1 h 2 m. : il devient 
g é n h l e m e n t  grenu, plus fin, avec tendance h passer I des 
micrograniles ; au S.-E. d u  massif de hloncontour. il es1 
feuilleté, gneissique, pauvre e n  mica ; a u  S.-E du  massif 
de Quintin, il conserve ses caractéres, h par\  la diminution 
de grosseur du  grain, jusque dans les filons de  0,Ol. 

Ces deux massifs ont troué leur place, sans rien deranger, 
dans la bande de  sédiments dévoniens, qui limite au R' le 
bassin de  Chateaulin, du  Huelgoat i lIoncontour ; les lignes 
pointillées qui raccordent sur  la feuille, les divers lambeaux 
d e  cette chafne, réservés par la granile, montrent leur 
continuitd, suivant u n e  ligne li peu prhs droite. La chalne 
de Feubusquet pas plus que  celle de Bélair n'a 618 déplacie 
par  l'ascension du granite, mais ici le  granite a lout digéré, 
i l  n'a plus respecte comme dans le massif de  Bbcherel, les 
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bancs de  quarzite intercalhs dans la série sddimentaire 
absorbde. Dans l'auréole des contacts, on trouve dans le 
granite, notamment sur  les bords de ces massifs qui se font 
face, des enclaves micacdes, subarrondies, contenant des  
macles de  Carlsbad ; a u  S. de Quintin, l e  granite p h è t r e  
el isole sur  la carte sous forme d'îlots, une sér ie  de  roches 
m6tamorphiques diverses, schistes micacés ou feldspalhisés, 
gneissiques, cornéennes, quarzites micacés, pyroxénites, de  
I'Age des schisles de  Saint-L6 (ax). On voit par la que la 
digestion n'a pas étd aussi complète dans l'intervalle compris 
entre ces massifs, que sur  leurs autres bords. 

De même que les cristaux de  chiastolithe, de  grenat,  e n  
cristallisant dans cerlains schisles, n'ont pas dérangé les 
feuillets de la roche, ni déformé les fossiles inclus (La 
Salle, Sainle-Brigitte), ainsi les culots granitiques déve- 
loppes dans cerlaines cha'lnes (Quintin, Monconlour, Bé- 
cherel). n'on1 ni dérangé l'ordre des couches, ni déformé 
le groupement de leur ensemble. 

(y,x) Granite gneissique : Arthes gneissiques ou  grenues, 
fines, riches en mica noir,  dans lesquelles le  granite por- 
phyroïde (dgalement transforme en oréne) forme des filons 
discontinus, semant ses grosses macles d'orthose suivant 
des lignes onduleuses filoniennes (Boqueho). 

(hsy,) Schisles maclifères : Les schistes de  Chaleaulin 
présenlent en approchant du  massif granitique de Quintin, 
une  série de modifications mélamorphiques graduelles et 
conceniriques, que l'on peut dislinguer comme sui t :  10 
schistes ridés, d'un noir bleuatre foncé ; 20 schistes à petiies 
tâches sombres;  3. schistes moucheiés de mica noir e t  de  
macles de petite taille, qui se  divisent en dalles épaisses; 
4O cornéennes noii'es, remplies de pelils cristaux de chias- 
tolilhe avec mica noir et quarz : ces corndennes acquiérent 
une extrbme dureté, et laissent Li la surface du  sol e n  s e  
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dècomposanl, des boules r6sistantes, A la façon des diabases. 
Les parties altérdes se  chargent de  damourite, formée aux 
dCpens de la chiasloliihe, e t  ces schistes ressemblent alors 
à des micaschistes. 

Les psammites d e  Chateaulin en approchant du  granite 
se  chargent de mica et passen12 des grés cristallins micacés. 
Les roches de cet étage rappellent vivement celles d ~ s  
schisles d'Angers S2, par leur e r t reme sensibilité A l'action 
de  conlact du  granite : l'dtendue normale de l'aur6ole 
influencée a t t ~ i n t  ici 1500". mais elle dépasse tellenient ce 
chiffre autour de la IIarmoye, entre les massifs graiiiliques 
de  Quinlin et de Monconlour, qu'il y a une forte présomp- 
tion en faveur de  la conlinuité souterraine de ces 2 massifs, 
a une  profondeur infdrieiire à 1000m. 

(diy,)  Schisles el  quarizifes micacks,  modifiés au  conlact 
du  massif granitique de  Moncontour : les schisles passeni 
A M a t  de  dalles bleues, compacles, noueuses, tachetées, 
avec lits micacés maclifi?res (leplynolites) ; les quarzites 
sont cristallins, micacés. L'importance de  cet étage est 
exagér6e sur  la carte, où il englobe probablement des 
couches siluriennes qu'on ne  peut endisliriguer, elauxquelles 
il conviendrait de rapporter cerlains quarzites et minerais 
de fer (Le Pas, Bas-Vallet). Ces minerais auirefois célébres 
(bavalile) e t  activement exploites, ne son1 pas actuellement 
visibles en affleuremenls : çertairis échantillons sont des 
silico aluminates d e  fer, xnaguéliques, provenant de l'allé- 
ralion de grenats terreux (mélanite), dont les ddbris sont 
reconnaissables. 

( x  y , )  Des schistes micacds caracldrisés par le  développe- 
ment  de  taches noires, cbarborineuses ou micacées, et 
passant h des micaschisies, enlourent les massifs granitiques. 
Bien qu'ils occupent toull'espace, de Plceuc A Saint-Brandan, 
entre  les massifs de Quintin el de  Moncontour, ils n'ont 
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pas été indiques en cette parlie de  la carte, pour e n  distin- 
guer les couches plus puissiirnment modifiées et  pknétrées 
par le  granite, qu i  suivent la bordure d u  massif d e  Quinlin, 
de Saint-Bihy h Saint-Carreuc. Celles-ci sont variees et  
intéressantes, comprenant des bancs de  quarzites cristallins 
micacés, des cornéennes maclifkres, des  leptynoliles, des 
cornes vertes, des pyroxhites ,  des schistes feldspathisés 
ayanl perdu leur slructure feuilletée, injectés des Blémerits 
du granite et  passant h des roches gneissiques A grains fins, 
ou le quarz a recristallisé e n  gros grains ou en amygdales ; 
la pate contient du mica noir,  du  charbon, d u  mica blanc, 
et du feldspath orthose ou tricliriique, e n  grains ou e n  
macles glanduleuses. 

On observe au ?S.-O. de  la feuille, vers Pédernec, une  
autre bande de  schistes tachetés, noueux, alternant avec 
micaschistes et  gneiss h grains fins, riches e n  mica noir ; 
bancs intercalés de  micaschisle grayilliteux e t  de  gneiss 
leptynitique. 

(,'-a€') Diabases schisleuses et tufs, en bancs alternants 
avec des schistes argileux gris, des schistes vert-clair, 
cornes, compactes avec amphibole, e t  des porphyriles 
ainygdaloïdes. Ces nappes de  roches basiques plus o u  
moins modifiées, inlerstratifiées entre  le Dévonien et l e  
CarbonifCre (plis synclinaux d'Allineuc et du Bodéo) dalent 
du commencement de  I'kpoque carbonifére, et sont anle- 
rieures A l'inlrusion des derniers granites. 

(1) Gabbros et norites, gdnéralernent transformés e n  arknes 
de couleur claire, dans le massif de Trégomar, ou des blocs 
plus résistanls sont disséminés, comme dans les rdgions 
graniliques. Cetle analogie n'est pas la seule qu'on remarque 
enlre ces massifs, on y peut suivre comme dans cerlains 
de ceux-ci (massif de Béçherel) des  bancs ericlavés de  
quarzite sédimentaire ; il est facile de  reconnaitre dans le 
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massif de  Trégomar, la conlinuation des bancs de phtanite 
charbonneux (Gr) interstraliiiés dans les schistes qui 
entourent ce massif, ils y sont profondément modifiés et 
transformrh en une roche cristalline formée de  cristaux de  
quarz prismaliques, de  calcédoine ferrugineuse, et de 
pailleltes cristallines de  graphite. La roche grenue massive 
est essentiellement formde de plagioclase e t  p j r o x h e  
(gabbro) ; elle offre dans l'étendue de ce massif, diverses 
variélés, avec pléonaste, olivine, labrador en grands micro- 
Iithes, ou plus souvent anorthite, hgpersthbne, enstatile, 
diallage, el surlout amphibode hornblende et trérnolile 
abondanles. 

(y, ,hx) Sydnite de Coulances : Roche grenue (y,,) souvent 
feuilletée (y,,bx), g r k e  A l'agencement de l'amphibole, 
pauvre e n  quarz el mica, et conlenanl des  feldspaths zonds, 
allant de l'audésine au labrador basique, orlhose rare, 
pyroxbne rare : improprement connue sous le nom de 
syénite, elle passe ainsi d u  granite ;1 amphibole (St-Brieuc), 
A la diorile (St-Quag). La roche gneissique (y,,bx) est 
disposée e n  filons-couches, elle çontienl fréquemment des 
blocs enclavés d'amphibolite, e n  éclats anguleux, en bancs 
eniiers non disloqu6s, alignés suivant leur schistosilé et 
suivant l e  feuilleté de  la syénite qu'ils ddleraiinent. Ces 
plaques d'amphibolite sont souvent 3 h 4 fois plus longues 
que larges ; elles sont en proporiions prédominantes dans 
la bande de  Coetmieux. 

Le granite a amphibole présenle d e  nombreuses variétés, 
en filons Lransverses, piirmi ses apophyses. Les unes sont 
pegmaliques, B grands cristaux de fedspalh, d'amphibole 
de 4 h 5 cent. de  long ; les autres sont aplitiques passant ti 
des micrograniles el h des orthophgres ( Plouha, Lanvollon): 
une  des variélés les plus répandues, rappelant la protogyne 
des Alpes, s'enrichit en quarz, chlorite, mica noir (falaises 
de Dahouet). 
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Dans les poudingues précambriens, on ne  trouve rema- 
niées e n  galets, que les vari818s apophysaires ; comme si, la 
syénite gneissique des zdnes laccoliliques n'avaienl pas 
encore &té ddnudkes et  n'affleuraient pas encore, en raison 
de leur profondeur, lors de l'époque des remaniements 
prkcambriens. Le singulier métamorphisme d'ensemble, de  
toutes les roches sedimentaires du synclinal de Binic, vienl 
d'aulre part tdrnoigner de  la continuité souterraine des 
diverses ellipses sydniliqiies, qui  sont arrivees A I'affleu- 
rement s u r  la feuille. 

(bxy,,) Schistes micacés ou aniphibolipues : cette formalion 
dont l'affleurement est concentrique B la baie semicirculaire 
de Saint-Brieuc, prBsente des caracthres distincts d e  part 
et d'autre de  cette haie. A l'ouest, d e  Lanvollon B l'anse 
d'yffiniac, roches schisto-cristallines d'origine clastique, 
mais metamorphisées : schistes micacés grieissiques ou  
cornCs avec feldspath plagioclase ou  staurolide, leptynites 
riches en fer oxgdulé, grauwackes micackes, poudingues 
feldspathiques A galets étirés, chlorito schistes, schistes à 

amphibole et  amphibolites ; elles représentent ainsi un stade 
m6tamorphique plus avance de la formalion (bx) du  massif 
de Binic. A l'est de la baie, de  Plédran au  bois de  Coron, 
dorninent des roches m6lamorphigues avec amphibole e t  
pyroxéne, schistes amphiboliques gneissiques, parfois 
traversées de sydniie en filons, e t  lits de serpentine (a) (La 
Noe Hale, Henansal) : les porphyrites et cornes d u  massif 
d'Erquy (bxr) y sont encore partiellement reconnaissables, 
montrant leur transformation en amphibolite. 

(bxy,,) Schistes amphiboliques compacbs ou feldspathisds, 
passant A la s y h i t e  gneissique, qui  les pénétre, ou  les  
traverse e n  filons-couches et plus rarement en filons trans- 
verses : l'injection de celle-ci se  fait en toutes proportions 
et  d 'une façon trop irrdguliére pour qu'il soit permis de  la 
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ddliniiter sur  la carte. Les schistes amphiboliques et les 
schistes micaces revétent des caractéres spCciaux, ils perdent 
leurs caractéres propres de  clasticit6 et passent 3 des schistes 
amphiboliquesvoisins des amphibolites cristallophylliennes, 
de l'ktage des gneiss anciens, dont on n e  peut plus les 
distinguer parfois. 11 n'y a pasde limite, qu'onpuisse tracer, 
entre cette division et celle de la syénite gneissique (y,,bx): 
ici les schistes amphiboliqucs predominent sur  le granite, 
tandis que l'inverse a lieu dans le cas précédent ;  on n e  
saurait dire parfois, lequel l'emporte de  l'amphibolite ou  
de  la syénite, les plus petits affleuremenls montrant I'asso- 
cialion et la pénélralion intime des deux roches. II est aussi 
difficile de  sbparer celte formation de la précédente, des 
schistes amphiboliques, o ù  la structure syenilique est rare, 
trés subordonnie ou absente. 

Les amphiboliles traversees de filons de  syenite prdsen- 
tent de  nombreux ridements compliqués el de peiites failles; 
on voit que les m h e s  mouvements orogéniques ont affecte 
ces deux series (Coetmieux) : ellessont repartiesen plusieurs 
massifs distincts : 10 celui de  Pléneuf i1 Plédran ; 2 celui 
de Squiffiec ; 3" celui de Saint-Quay, comprenant des scliistes 
micaces avec penélralions sgénitiques. 

( q )  Diorile à ourdite : Un faisceau de filons-couches de  
diorite à ourd i te ,  de 2 3 I O m  d'épaisseur, paralliles entre 
eux, s'&end de  Lanfairis 3 Bréhand, dans les schistes pre- 
cambriens. 

SCHISTES CRISTALLINS 

( t 2 )  Des rnicasvhéstes, schistes micacés à minéraux, et no- 
tamment schistes séricitiques soyeux, bariolés. générale- 
men[ trks décomposes, transformés en argiles blanches, 
fines, micacées, avec blocs &pars de quarz filoriieri, forment 
a u  S.-E, do la feuille les landes du Menez-Bélair. 
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(6) Les amphiboliles interstratifiees dans l'étage prbcbdent 
ne  se dislinguent pas par  leurs caractkres lilhologiques, des  
varidtés mélamorphisées, interslratifiées dans les schistes 
précambriens (x). 

(QI Quarr : Les filons de  quarz gras  sont nombreux, 
mais géndralement peu importants, minces, sanscontinuitk; 
des filons de quarz argentiféres, orientés N. 70. E., ont été 
à diverses reprises. l'objet de  recherches, autour d e  Tré- 
niuson, de  Chatelaudren. 

REMARQUES STRATIGRAPAIQUES 

La feuille fournit un  exemple de  la liaison intime qui 
existe entre l'histoire de8 dépûts sédimentaires et celle des 
phénomknes orogéniques : les sédiments paléozoïques n e  
s'accumulérent pas dans les memes conditions de profon- 
deur  au  N. et au S. de  la région, 2 la latitude des diverses 
rides synclinales paralléles, d'age carbonifére. Ainsi les 
schistes précambriens (x) présentenl deux faciés fondamen- 
taux disiincts sur  la feuille : le  faciés de Saint-Brieuc el 
celui d e  Saint-L6 ; tandis que le  premier est formé aux 
dPpens de  roches volcaniques, le  second est formé aux 
dépens de  roches micaschisteuses ou gneissiques remaniées. 
De même ii l 'époque silurienne, les grés feldspalhiques 
d'Erqug (SI), formés aux  dépens des syéoites voisines, 
reprdsontent u n  facies spécial, des grés  sans feldspath 
(Sib), des bandes méridionales d e  Uourbriac e t  de  Belair. 

Trois sdries de  roches granitiqiies ont  été distingudes 
par des teintes différentes : IO granite syénitique de Cou- 
tances, d'fige précambrien ; 20 granilc de Quinlin, carbo. 
nifkre ; 30 granulile de  Guingamp, carbonifkre'et poslk- 
r ieure au prbcédent. Le fait tecionique essentiel observk, 
consiste e n  ce que les grands axes de  ces diverses ellipses 
granitiques sont paralléles entre eux, e t  qu'ils cuïncident 
e n  posilion avec les lignes directrices des ondes silurieunes, 
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htablissant ainsi entre  eux  des  relations multiples. Toutes 
ces lignes, comme aussi les contours des affleurements, 
dessinent également s u r  la carle, des courbes enveloppari tes, 
concaves vers le nord,  parallbles entre  elles et  aux rivages 
de la baie de Saint-Brieuc, dont la place et la forme se 
trouvérent ainsi fixées el tracées dés l'époqiie du  Culm. 

Le sol de  la feuille est r idé suivant sept plis synclinaux, 
principaux, parallbles, A axes dirigés 0. i E. - Ces plis sont 
de plus en plus itroits e t  resserres, en allant du  N. au  S. ; 
les plus étendus el étalés son1 donc les plus septeritrionaux, 
ils dessinent des affleurements courbes, Q concavitd trks 
accusge, tournde vers le Nord. Ces plis synclinaux son1 les 
suivants, en allant d u  N. au S. 
1 0  Synclinal d'Erguy à Binic. 
20 Synclinal de Bourbriac h Plddran et 3 la haie d e  la 

F r h a y e .  Continuation du grand synclinal 
d'Arrée. 

30 Synclinal de Belleuue, passant a u  S. de Lanfains, S. de  
Lamballe et S. d e  Matignon. 

40 Synclinal de l lHermi+age,  de l'Hermitage ii Plancoët. 
50 Synclinal  du Bodlo, de Bodio A Jugon. 
60 Synclinal d'Allineuc continu dans le bassin de Bélair, ou 

i l  forme le  pli de Gahard. 
70 Synclinal de Merldac, continu comme le précédent, e t  

formant le pli de Liffré. 
Les deux premiers se dislinguent des suivants, d8s l'bpo- 

que prkcambrienne, par d'importants épisodes éruptifs 
conlemporains ; ils conservent des caractères propres pen- 
dant les époques siluro-ddvoniennes. Les cinq plis suivanls 
(30 A 70) appartiennent a u  bassin de  Chateaulin, les deux 
derniers (60 et 7") n e  sont qu'amorcés 3 la limite S. de la 
feuille, sans participer d'une façon notable 3 sa composition. 

Les montagnes de Lanfains correspondent a u  bord nord 
du  bassin de Chateaulin. elles nous montrent sous les 
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schistes de Chaleaulin (hv), la succession des assises dévo- 
niennes et siluriennes ; ces assises s e  raccordent avec les 
formaiions synctironiques de Quénécan, qui constituent l e  
bordsudde ce même bassin synclinal, par unesCrie de petites 
ondes synclinales et anticlinales (plis 30 2 70); ces petites 
ondes forment vers I'esl, la limite et  la hordure du bassin 
carbonifkre de  Chateaulin. 

Le bord nord de  ce bassin, constituant la bande siluro- 
dévonienne d e  Lanfains, se  poursuit en ligne droile, de  
0, A E., depuis l e  S .  de Callac (feuille de  \lorlair),  au S. 
de Hdnon, prés Moncontour : siir ce  parcours, cet affleure- 
men1 présente le  fait lr6s remarquable, d'btre troue etinter- 
rompu, sans &tre dévit! n i  disloque mecaniquement, par les 
massifs granitiques de Quintin et de Moncontour, qui se 
sont assiglilds ses é l h e n t s  constituants. Le bord sud du  
bassin de Chateaulin, correspond aux montagnes siluro- 
dévoniennes de  Quénécan (feuille de Pontivy) ; il longe le  
bord sud de  la feuille, repli6 e n  un  Ctroit synclinorium 
disloqué par failles longitudinales, et dont les débris sont 
abirnds en une fosse profonde, continue s u r  la feuille de  
Rennes, suivant le pied seplentrional du Rlénez-Belair. 

M. Gosselet prCsente le rksultat d'un puits fait b Pdren- 
chies, prés de 1'Eglise : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i m o n . .  3m 
Sable boulant. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.40 
Gravier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.30 
Argile plastique . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
Sable vert A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.70 

La colline d e  PBrenchi~s se prolonge vers le S.-O. e n  
limitant la vallée de la Lys. Elle est partout couronnée par  
le limon ; mais h son pied nord on voit affleurer les terrains 
tertiaires, argile ou sable. L'kpaisseur du quaterriaire est 
quelquefois très considératle. Ainsi A Premesques, les puits 
ordinaires Iraverseni 20 h 2 5 m  de limon et de sable boulant 
avant d e  rencontrer l'argile plastique; celle-ci n 'aque 10 2 

1 5 m ,  elle a donc perdu ce qu'ont gagné les sables boulants. 
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Cours de 

GBographie physique 

du Nord de la France et de la Belgique 

La petite rdgion A laquelle on donne le nom de Mélanlois 
contient presqu'entibrement les deux quarliers de la Cha- 
tellenie de Lille, d6signés sous les noms de Mélantois et de 
Carembault, il faut aussi y rattacher quelques communes 
de l'ancienne Pevéle qui ont un caractére tout sphcial. 

Au nord, elle est séparde du Weppes par la vall6e de la 
Deûle et du Ferrain par la ligne de chemin de fer de Lille 
h Tournai ; elle confine au sud la PevBle ; h l'ouest, elle 
s'uni1 B la plaine de Lens et A l'est au Tournaisis. Elle 
constitue une grande plaine sillonnee par les vallées de la 
Deûle et de la Marque. Son altitude maximum, aux anciens 
moulins de Lesquin, est de 57 métres. 

Le sol est formé par de la craie recouverte par du limon. 
Le terrain tertiaire n'y est guére représentd que par quel- 
ques lambeaux de tuffeau. La presence du limon, particu- 
librement du limon supérieur, donne ti ce pays une remar- 
quable fertilit6 C'est une region de grande culture, autant 
que le permet la densité de la population due au voisinage 
de la grande ville. Dans la partie orientale, sur les bords 
de la Marque, la craie est plus marneuse, mais celte parti- 
cularité n'influe guére sur l'aspect et sur la cullure du pays 
qui reste couvert de limon. Bien plus, la partie inférieure 
de ce limon y est sableuse ; elle forme une sorte de drai- 
nage trks facile, qui empêche l'humidilh de la marne de se 
propager 8. la surface. 

Les habitations sont groupées en villages que separent 
de larges surfaces sans constructions. 
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II n'y a pas dans le Milanlois de sources importantes e n  
dehors des vall6es de la Deûle et de la Marque; c'est dans 
ces deux riviéres qu'arrivent loules les eaux sauvages. 

La Deûle prend sa source A Carency-en-Arlois; elle p6n6- 
tre A Souchet dans 13 plaine de Lens, ou elle est connue 
sous le nom d e  Souchet. 

Dans cette premiére partie de son cours, elle se dirige d u  
sud-sstau nord-est;  arrivke A Courribres, elle tourne brus- 
quement vers le  nord. Enlre Coiirri&res e t  Lille la vallke 
de  la Deûle présente un caractére tout spécial; elle est 
crvuséc! assez profondémeril pour alleindre le niveau de  
l'importante nappo aquifére qui est contenue dans la craie. 
Il e n  r6sulte que tout le long de la vaIlCe il y a une serie 
de  sources, dont les eaux piires on1 jadis entretenu de nom- 
breuses tourbih-es. Les petits ravins qui aboutissent dans 
la vall6e de la Deûle, tels que ceux de La Bassée, de Béni- 
fontaine, d'Houplin el d'Emmerin ont aussi leurs sources 
et leurs  marais tourheux. 

Aiijourd'hui ces marais sont presqu'entiéremenl dessé- 
chés et l'on n'exploile plus de lourhe. En1852. on  en extrayait 
encore A Haubourdin et I'exploitalion employait 25 oiivricrs. 
Dans l'inlérieirr de  Lille on a Lire de la tourbe s u r  I'empla- 
cernent d e  l'ancienne filature de  Coke et Lahousse ; il y a 
bien d'autres endroits iourbeux indiqués par  les noms de  
r u e  Basse, rile des Marais, rue des Molfonds; on peut dire 
qu'une grande partie de l'ancienne ville es1 construite sur  
de  la tourbe, ou au nioiris sur  des dépbts d'alluvions. 

Toutefois entre  Haubourdin et  Loos on ne trouve pas d e  
tourbe ; l a  dépression de  la Deûle a été comblée par d u  
limon jaune d'&poque peut-blre trés récente. Le canal ne  
correspond probablemenl pas A l'ancien lil de  la rivibre, 
dont oii voit eriçore la trace serpenlanl dans les propriétés 
de la rive droite. 

Il est également difficile de  tracer le  cours de l'ancienne 
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Deitle dans la ville ; il a dû  s'y déplacer plusieurs fois, soit 
lentement sous l'influence de 1'6rosion naturelle, qui  muid 
une rive tandis qu'elle comble la rive opposke, soit brus- 
quement par l'effet d'une inondation, ou  plus souvent 
encore par la main de l'homme. 

Le bras principal de  la Deûle, portant le  nom d'brbon- 
rioise, se  sépare du canal de la IIaute.Deûle au  Fourchon, 
un peu en aval de  la Planche-&Quesnoy; il traversait les 
territoires d7Esquermea el de Wazemmes, faisait tourner le 
moulin de  Wazcmmes au  lieu dit la Porte-Rouge (place 
de Tourcoing), puis le moulin Delsaux, prés de 1'Pcole de 
natation. 

La Deûle se rendait par  une route encore inconnuejusqu'à 
l'llbpital militaire, puis contournait le Palais de Rihour, 
qui était peut-@tre sur  u n  llot entre deux bras de  la riviére. 
A partir d e  IyH6pital militaire, l'ancien lit de la Deûle 
est jalonne par le canal de la Justice, ceux des Ponts-de- 
Comines, d e  la Quenotte, des Sœurs iïoires el enfin le canal 
de  la Basse-Deûle. 

Les nombreux canaux, aujourd'hui couverts, qui Lraver- 
sent le vieux Lille, peuvent &ire aussi des bras naturels qui 
circulaient au milieu des terrains tourbeux, mais sur  ce sol 
tant de fois remuC, oh l'on a creuse tant de  foss6s pour la 
dkfense des fortifications ou pour la navigation, il est diffi- 
cile de faire la part de  ce qui est dû A l 'homme e l  de ce 
qui est purement naturel.  

11 faul citer un bras soit naturel, soit arlificiel, se rendant 
depuis les environs du  palais Rameaux jusqu'au bassin 
Sainl-Martin, qui elnit le  port principal de  I J l c  au xlrre 

Siécle, lorsque l'on creusa le canal d e  la Haule-Deûle. 
Un petit ruisseau se jette dans la Deûle i Lille méme, 

c'est le Becquerel, ou (&wAe-Riv&e, qui prend sa source 
au pied du  Fort de  Mons-en-Barœul e l  Flers. 11 passe a 
la Plasche de la Phalecque 2 Fives e t  arrive 9 la Deûle par  
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plusieurs bras, dont le plus imporlant paralt avoir Blé celui 
qui va au  pont de Comines. 

On attribue les sources de la Chaude-Rivibre A une com- 
munication avec les carribres souterraines de Lezennes; 
c'est une erreur ,  les sources de  la Chaude-Riviére provien- 
nent de  la base des terrains tertiaires ; si elles ont beaucoup 
d imi~iué  depuis quelques siécles c'est que  la population 
a u g m e n t a 1  h Fives et  A Saint-Maurice, on va chercher par 
des puits l'eau qui  coulait primitivement par des sources. 
Quant h la température qui lui a valu le  nom de Chaude- 
Riviére, elle n e  peul la devoir qu'A l'eau des filatures de  
Flers, Hellemmes, Fives, Saint-Maurice, qui  sont actuelle- 
ment ses véritables sources. 

En amont de  Lille, la Deûle ne  reçoit qu'un petit affluent, 
la Becque de  la Naviette, qui descend de  la Pevble et arrive 
dans le marais dSHouplin. C'esr pluibt un  fossé e t  un egout 
qu'un ruisseau. Il n'esl mwquC par aucune depression du 
sol et A l'exception des dpoqiies d'orage, il n e  reçoit que 
des eaux industrielles. 

La sortie de Lille d u  canal de la Basse-Deûle n e  corres- 
pond pas exaciemenl a u  cours de l'ancienne riviPre Un 
affleurement de  terrain tertiaire visible dans les fondations 
de la machine 6lt'vaioire des eaux d u  canal de Roubaix 
rejetail h 100 mélres au nord le cours d'eau primitif. 

A partir de ce point la Deûle sort dr! la craie, les sources, 
les marais et les tourbieres cessent. La vallée est Ctroite, 
bordCe par deux légers escarpements de  limon. 

Les alluvions de la vallée de  la Deûle prPsenten1 un grand 
nombre d e  faits iiiléressants pour I'tiistoire et  la géologie 
du pzys (1). 

A une époque relativement trés ancienne, il y avait aux 
environs d e  Courriéres une  digue qui  retenait les eaux et - 

(1) Voir le8 travaux de MM. Rigaux et Ladrière. 
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déterminait la formation d'une sorte d'étang, dont le riiveau 
etait bien plus Blev6 que  celui de  la Defile actuelle. Depuis 
le pont d e  Courrikres jusqii'à Hénin-Lietard on voit sur  le 
terrain pleistocéne d u  limon sableux grisâtre, bariole de 
jaune, souvent feuilleté, reriipli de  coquilles terrestres et  
fluviatiles. C'es1 essentiellement un  dép6t d'inondalions ; 
on y rencontre des poteries gauloises ou gallo-romaines. 

II est surmonte par un métre environ d e  limon noiratre 
lourbeux, avec lymndes, physes, planorbes, cyclades et  
autres coquilles d'eau douce ;  ce second limon a dû se 
ddposer dans un étang qui s'btendail peut-etre au  sudjusqu'a 
Noyelles-Godliu. 

L'époque où  existait cet étang, ainsi que celle ou la digue 
a été rompue,  nous sont complétement inconnues. 

Lors des travaux fails dans le marais d'Houplin pour la 
captaiion des eaux d'Emmerin, on  a trouvé des palafittesou 
habitations sur  pilolis q u i  dalent des âges préhistoriques. 
Le marais était alors un  étang où se deposait un  limon noir 
tourbeux qu'accroissaient encore les détritus des habitants, 
Dans la partie iufërieure de la tourbe, les  pieux sont d e  
pelile taille, les insirurnents qu'on rencontre sont e n  pierre  
polie ; dans la pariie supdrieure, les dimensions des pieux 
sont plus grandes, les objets en fer et les vases appartien- 
nent A I'dpoque gauloise que hl.  d e  Morlillet a désignée sous 
le  nom de Marnien. 

Dans la rue  duPor t ,  A Lille, on a coup6 le lit d e  l'aucieune 
Deûle, qui ~'Bteridair h peu prés e n  largeur d u  boulevard 
Vauban tt la r u e  Nationale. 

La dernikre couche formde est un limon argileux bien 
stralifik contenant quelques coquilles fluvialiles; on  peut 
l e  considérer comme u n  dépôt d'inondalions assez iécenl.  
II a l miitre B 1 niblrc 20 d'épaisseur; il rccouvre une 
Bpaisse assise de tourbe qui peul atteindre 2 metres 50 tt 
3 melres a u  ctxtro de la riviére, enire la r u e  Nationale e l  
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le  boulevard Vauban, mais qui  diminue s u r  les bords ; A la 
r u e  Nationale, elle n'a plus que O m. 75. 

L'assise de  tourbe comprend trois couclies tourbeuses, 
remplies de  coqiiilles d'eau douce, &parées par des lils d e  
galets de craie et  de silex dans du  sable limoneux verdatre. 
La couclie de gravier la plus élevée contient des armes e t  
de nombreuses pote~mies qui remontent environ au  X I I ~  siécle. 
Dans la couche moyenne de gravier,  il y a non seulement 
des blocs et des galels de  craie, mais des silex roulks, des 
fragments de  meulières et de grés, et une  quanti16 de tuiles 
romaines. A 200 mélres de là,  place de Tourcoing, o n  a 
rencontre 2 ce niveau de nombreux blocs de craie qui 
étaient évidemmenl apportés. C'est l'emplacement d'un 
ancien g u e t ;  on y a recueilli une  grande abondance de  
piéces de monnaie, que les passanls jelaient au fleuve pour 
payer leur  passage. La plupart de ces monnaies soril h 
l'effigie de Postiirne, c 'es t- i -dire  qu'elles datenl d u  
rrre siécle, de 1'im chrdtienne. Enfin, le troisiéme gravier 
ou gravier de  fond conienait des inslrumenls de  l'bpoqiie 
pierre polie, haches et bois d e  cerfs entaillés. 

La présence de ces graviers, formés de galets d e  craie de 
la grosseur du  pouce à celle du  poing, prouvent que la 
Deûle n'a pas toujours eu le  cours paisible que nous lui 
connaissons. 

Lors d e  la formalion du gravier du IIP sibcle, en parli- 
culier, elle a roulé des pierres lourdes, des  fragmenis de 
tuiles. Ce n'&ait pas l'effet d'une simple inondation passa- 
gbre, sans quoi on n'eut pas  apporlé des blocs de  craie 
pour dtablir un guet et on ne  se fut pas avisd d'y payer 
tant de fois le  passage. 

Les diverses couches de  gravier ne s'étendenl pas sur  
toule la vallée, elles representenl la partie centrale du  lit 
de  la riviére qui se  déplaçait aux  diverses kpoques. A 
l'dpoque de  la pierre polie, le lit &ait prés du boulevard 
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Vauban, tandis qu'il était prés de  la r u e  sal ionale  a u  
1110 sibcle, de  l'kre chrétienne. 

Les divers bras de la Delile ont dû varier de la meme 
maniere dans la largeur de la vallée. Aussi, on a rencontre 
plusicurs fois quelques-uns de  ses lits indiqués par du sablo 
grossier et du petit gravier; leur âge a pu cire déterminé 
par les instruments qu'on y trouvait. Des haches de bronze 
ont été recueillis dans deux de  ces liis, l'un rue  Solférino, 
l'autre r u e  Jacquemars-GiélBe. 

II arrivait quelquefois aussi que le courant accumulait 
dans une anse du sable fin sur  une épaisseur assez grande;  
c'es1 la prisence d'une de  ces couches de sable, au milieu 
de  la tourbe, qui a rendu si difficile la conslruclion d u  
Palais-Rameau. 

A Canteleu, contre le canal, A un  endroit ou la vallée 
s'élargissait, on trouve, sous 1 m 50 a 2 mhlres, du limon 
jaune bariolé, d u  limon grisâlre avec veinules de limonite 
épais de 1 5  3 métres e l  conteriaul, vers la partie supérieure, 
des poteries grises di1 XII@ siécle et d'autres peut-&ire plus 
récentes. Prés de  la porle Saint-André, dans les tranchées 
du nouveau canal, il y a prés  de 5 mktres de  limon jaune 
ou  gris avec veiniiles de  sable et d'argile ; I'Age de ce dépôt 
n'est pas déierminé. 

A Saini-Andri, en creusant le canal, on a traversé deux 
couches de  tourbe, séparees par un  lit sableux avec nodules 
de craie, ce doit étre le même qui s'est formé dans Lille 
vers l e  X I I ~  s i M e .  Sous la tourbe il y a du sable grossier, 
qui a fourni uue  belle hache polie en silex, une autre  en 
calcaire carbonifére el deux ohjek en os. 

A 1'Ppoqne Pleistocérie (Quaternaire) le cours de la riviére 
diffdrail du  cours acluel, au  moins dans la partie occiden- 
tale de  la ville. Le lit de la Delile moderne est creusé dans 
la craie; il y a r n h e  une large surface de craie A peine 
recouverle de terre noire moderne enire le lit de la Deûle, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



place de Tourcoing et le  Boulevard de Lorraine. Les dép6ts 
quaternaires, qui indiquent l'emplacement de la riviére 
pleistocéne s'étendent plus au N., du boulevard de  Lorraine 
jusqu'au del2 de la rigole de dessbchemeni d e  Canteleu. 
bornes a u  S.-E par la craie e l  au  N.-O. par l e  terliaire. Le 
diluvium est form6 de fragments arrondis de  craie et de 
silex ; il passe supérieurement A du  sable vert o u  roux et 
au-dessus vient la glaise grise à succinées. Celte derniére 
couche se  trouve sous les aliuvions modernes de  la Deûle, 
dans une partie d u  Lille ancien : enlrée d e  la r u e  Nationale. 
r u e  de la Gare, etc. ; il est donc probable que de  ce c8td la 
rivibre pleislocéne correspond la  riviére actuelle. Comme 
le  meme terrain se  trouve aussi au  K. de  la Ciladelle et 
dans le nouveau canal de Saint-Andrk, la rivikre pleisto- 
cene devait etre divisée en deux branches par le poiniement 
de  tuffeau tertiaire reconnu tout autour de la porle Saint- 
AndiP. 

La Marque p r m d  sa  source en Pevéle, pr6s de  Tourmi- 
gnies. C'est alors un petit ruisseau dont la vallée n'a pas 
d'alluvions. 

DES qu'elle atteint la région de craie à Ennevelin, elle 
rencontre des sources. Sa vaIlCe s'élargit et devient iour- 
beuse. La tourbe y a 6tC exploitée anciennement, soit dans 
la vallée principale, soit dans les  marais d e  Louvil, soit le 
long du peiit ruisseau affluent qui vient de  Bourghelles. 

Au N. de Pkronne, la Marque en t re  dans un  dCfil6 form6 
par un  bombement de  la craie marneuse. Les sources 
affluerit et la vallée quoique élroite reste tourbeuse ? 

Arrivée A Tressin, sur le bord des terrains terliaires, 
elle s'y étale en u n  large marais qui s'&tend de  1'E. 1'0 , 
depuis la stalion de Baisieux j usqu'h Flers, sur  une  largeur 
de 8 kilom. et du S. au  N .  de Tressin h Hem s u r  5 kilom. 

Ce marais, dont le aous-sol est  formé e n  grande parlie 
par  les sables tertiairea, n'est pas tourbeur .  Il  succede A 
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un ancien $Lang qui a étt! a peu prks comblé par de l'argile 
saHeuse, provenant des alluvions de  la Marque. L'originz 
stagnale du  dCpdI est parfaitement indiqule par les  pla- 
norbes, les lymnées et  autres mollust~ues lacustres qui y 
abondent. Dans les couches inPCrieures, il y a des  nodules 
de  craie, qlii monlrent que la Marque avait alors un cours 
plus rapide qu'actuellement. kdheureuserncnt ,  aucun débris 
d'industrie n'a encore permis de classer ces alluvions. 

II 'est A remarquet  qué le mardis de  la Marque n'est 
sépar8 de la vallde do Becquerel que par une sorte d'isttirne 
quaternaire sur  lequel est constroit le village de Flers. Au 
milieu du  Marais, il s a lin lllot égalcmcnt de limon dont 
on  a profité pour établir le village Be Forest. 

A partir d'Hem, la vallée dd la Marque toujours creusée 
dans le sable tertiaire longe sur  l a  rive droile une série d e  
hauteurs d'une vingtaine de  m h e s  couronn6es part l'argile 
des  Flandres. 

A Wasquehal, cette couche d'argile, qui plonge vers 1ü 

nord, arrive au niveau de  la  vallke. La Marque, retenue 
par ce barrage argileux, qu'elle perçait plus difficilement 
que le s a b l e ,  s'élargit en formant le marais silué entre 
Croix el Wasquehal; puis elle traversa l'argile ddns u n  
carial étroit, Irés sinueux. coulant presqu'aa niveau de la 
plaine. C'es1 le caractère que conserve la Deûle apré.; le 
confluent de  18 Marque, josqu7A ce qu'elle s e  réunisse à 

l a  Lys. 
P E V ~ L E  

La Pevble comprend une région si[uée dans les arrondis- 
sements de Lille, Douai, Valenciennes. Au N. elle confine 
an  bldlantois; a u  S., elle esl limitée par la vallée d e  la 
Scarpe e t  l'O. par le canal de la Haute-Deule; A l 'Rn,  elle 
se prolonge e n  Belgique par le Tournaisis. La frontikre 

Annales de la Socidté Geologique d u  N o r d ,  T. xx~rr. 
, 7 
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forme de ce c6té une limite trés arlificielle et la Pevéle 
comme le Mélantois devrail s'ilendre jusqu'h l'Escaut. 

Son allitude moyenne est de 40 A 50m, peu diffërente de  
celle de  Mélanlois. Mais il y a quelques collines : le mont 
de Bachg ;lu S. E. de Cysoing a 7 2 m ;  la collinede Moncheaux, 
94'" et  Mons-en-Pevéle, Du haut  de ces monts la vue 
porle au  loin sur  les environs. 

Rliilgrt! ces hauteurs, la plaine est trés peu accidentée; 
les ruisseaux coulent dans des vallons de quelques mktres 
de profondeur, dont l'inclinaison est presqu'insensible. 

Le sol de la Pevéle est formé par le terrain terliaire 
infkrieur qui comprend les assises suivanles dans l'ordre 
descendanl : Sables de Rlons-en-Pevéle, argile d'Orchies 
sables d'Oslricourl, tuffeau et  argile de Louvil. 

Les sables de Mons-en-Pevéle n'existent qu'aux environs 
de ce village, o ù  ils conslituent une léghre bulle. Ils ont ét6 
exploités tan[ comme sable que pour les concrdlions 
.solides qu'ils renferment. Ces concréiiona, composées de 
Nummulites agglomirées, se relrouvent dans toutes les 
substruclions romaines des environs de  Lille. Le cirque du 
Pas-Iioland h Rlons-en-Pevéle est une  ancienne carriére qui 
'date peu t6 t re  de  l'époque romaine. 

L'argile d'Orchies conslitue le  sous-sol de presque toule 
la plaine de  Pévble; on l'exploite e n  divers points pour 
faire des tuiles, des conduites et des tuyaux d e  drainage. 

Le sable d'0stricourt forme une zone autour de  l'argile. 
II est aclivement exploilé à Ostricourt, Moncheaux, Lanclas, 
etc. Vers le N. O. et l'O., le  conlacl de  l'argile e t  du  sable 
est signal6 par un léger escarpemeni, tandis qu'au S. e t  A 
I'E., il se  perd dans la plaine. 

Le tuffeau au  S. el l'argile de  Louvil a u  N. sont trés 
rarement visibles ; parce qu'ils sont recouverts par des ailu- 
vions. Ils constituent une zone extérieure plus basse, de 
sorte qu'il faut généralement descendre, quand on veul 
s o r ~ i r  de la Pkvkle. 
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Ces diverses assises terliaires sont disposées en cuveltes 
concaves empilées les unes dans les aulres et coulenues 
dans une dépression de la craie. C'est ce qu'on appelle en 
géologie le bassin d'Orchies ou bassin de la Pevéle. 

Le sol a beaucoup d'analogie avec celui de la Flandre 
par sa nature argileuse et parce que le  limon y manque 
presque parlout. 

La culture de  la Pevdle est presqu'exclusivement celle des 
cdrdales et dès plantes industrielles, bien que, sur  une grande 
partie de  sa surface, le sol, par son humidité conslanle, 
soit tr6s propre a l'établissement des prairies nalurelles. 

L'argile d'Orchies n'est guére recouverte que  par un 
limon d'alléralion ou de  lavage sous lequel elle formd une  
nappe imperméable qui relient les eaux à la surface. La 
zone sableuse n'est pas beaucoup plus skche, car le sahle 
est complbtemenl rempli d'eau. En raison de la disposition 
en cuvettes des différentes couches du  bassin de Pevdle, 
l'assise de  sable y consiilue un  vaste réservoir d'eau, une 
sorle de cilerne. dont la cavité est formSe par les interstices 
des grains de sable. Celte nappe aquifére, eni'ermke entre 
l'argile d'Orchies, qui la préserve de l'évaporation et 
l'argile de Louvil ou le  tuffeau argileux, qui l'einpeche de 
descendre dans la craie, est loul A lail  isolée et n'a que 
peu d'écoulement. 

L'hydrographie superficielle est bien simple. Le sol 
argileux dtant imperméable, toutes les dépressions prdsen- 
tent un  pelil ruisseau ou  s'écoiile l'eau de  pluie. Dans les 
parties sableuses comme le  sable est aquifkre, l'eau se 
maintient prBs de la surface et remplit les fossés. Les 
sources n'ont pas d'importance, il n'y a de riviércs que,  
celles qui sont 2 la limite d u  pays : Scarpe, Deûle, Marque. 
Les ruisseaux s'icoulent au  N .  dans la Marque et  son 
affluent le  Zécari; A l'O., dans le canal de  la Haule-Deûle 
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el dans le ruisseau d'Altiches. Les riiisseaux du centré et 
du sud vont 3 la Scarpe par le  courant de 1'BBpital e t  le 
couranl de  Couliche ; ceux d e  l 'K.  r ~ j o i g n e n l  la mtme 
rivière par le coufant du Pond-du-Nid e t  par I'Elnon. 

Le Tournaisis comprend une portion seplentrionale de la 
province du Ildinaut. Il est essentiellement caractérisé par 
son sol ou plut6t par son sous-sol, formé de calcaire car- 
bonifék.  Ce calcaire qui es1 eaploitd, Soitpour fabriquer la 
chaux hydraulique de Tournai,  soil comme marbre et 
pierre de laille ,sous le nom de  Petit granite, affleure dans 

Carle du Tournaisis 

toutes Ics vall6es imporlantes : dans cellcs de l'Escaut. o~ 
se trouvent les carrikies de Tournai, de Vaux, d'Anloing, 
de Cherq, de P h o n n e  ; dans la vallee d e  la Dendre ci de 
son affliienl la Chiévre depuis Alti jusqu'b Jurl)ise (car- 
rikre de Pilafiles, d'ALlres, de  hit'vergnies, de Leuze, de 
Chikvre, d'Herctiiea) ; dans ia vaIlCe de la Senne el de  son 
affluent la Samme (carrihre des Ecaussines, d5Arquennes, 
de Feliiy); dans la vallée de peliis ruisseaux, alfliienls de 
I'Escaul (carriére de PCruwelz, de Ulalon, de BasBcles). 
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Le Tournaisis ainsi caractérist! est limilé au  N. par les 
vallées du  Droit-Rieu et de la Dendre occidentale, que suit le 
chemin de fe r  de Tournai A Ath, puis par une ligne qui s e  
dirige Fur Nivelles en passant par  Borrues,. A 1'E. il  s'arrete 
a u  canal de  Charleroy a Bruxclles, e t  au  S à la colline de  
sable, qui va de Ron-Secours à @isriaux et  se prolonge, sou$ 
une faible couverture de l iaon , ,  par les hauteurs de Rœulx, 
do Fayt-lés-Senrffe eb de  Bellecoiirt (pr8s de Manage), 

Dans sa partio occidentale, siir la rive gauche de  JEscaut, 
le  Tournaisis est  le  prolongemen[ de  13 Pévéle bien plu$ 
q u e  àu Uélautoi~,  Reposant sur  u n e  base de marnes 
crayeuses qui affleure dans la vallde de la Barge el aulour 
de Blandain, s'élend urieplaine ondulée, ou le sable d o c h e  
landenicn eslprosque pariout recouvert de  limon : queiqiics 
points plus Blevks, rudiments de  ooldnes, s o n t  couronnCS 
par l'argile plastique de, l'assise d'Orchies, exploitée paf 
quelqnes tuileries, 

Sur la rive droite de  l'Escaut et dans le tioisiriage d u  
fleuve il y a knesre  quelques ~ o l l i o e s  analogues ; mais vers 
1'E. elles disparaissent; on n'a plus qu'une plaine nni lorme 
d e  liinon recouvrant le calcaire carbonifére. 

Dans l'exlrdrriité orientale du  pays. d u  0316 de Rœulx, de  
SenefTe, d e  Manage, les terrains lerliaires reparaissent, 

enire le calcaire el le limon; ce sont des sables et  des argiles 
appartenant aux systr!mes bruxellien, panisdien el gprtlsien 
des gdologues belges Les sources el les ruisselels s'y mulli- 
plient, la plaine y est découpée en collines ondulées par des 
vallons dont la fraîcheur rappelle les paysages de Floudre. 

Le point le plus bas du Tournaisis, 14 mélres, se  trouve 
dans la vdlde de l'Escaut ; les plateaux environnants ont 
50 m. Cependant dans les parlies voisines d u  Mélantois e l  
de la Pevble, il g a de larges collines déprimées de  80 A 70 ni. 
d'altilude. Sur la  rive droile, le plateau s'élève lenlement 
vers l'E. Entre Tournai el Leuze les altitudes supérieures 
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h 60 m. occupent plus du tiers de la surface avec quelques 
points culrninarits 5 80 m. Prés de la Dendre, il alleint 80 m ; 
il s'élbve i 100 mhtres prés de  Soignies et h 120 m. prbs 
d'Arquenncs, avec des monticules qui mesurcnt 130 m. 

Outre l'inclinaison vers l'O. qui est gdn6rale pour  toute 
la Belgique, il y a dans le  Tournaisis une  inclinaison 
sp6ciale vers le  S .  qui tient à l'inclinaison du  sous-sol 
carbonifbre. Tandis qu'aux environs de Leuze l'altitude 
des platcaux monle jusqu'h 80 m .  ; cllo n e  dépasse guEre 
GO m. prés de Pkruwelz ; elle n'est que de 85 m. prks de 
Jurbise, tandis qu'il y a de nombreux points h plus de 
100 m. entre ALh et  Soignies. 

Bien que la plaine du  Tournaisis soit moins élev6e que 
les collines d u  Urabant au N. e t  du  Hainaut au S., elle 
forme la limite hgdrograpbique entre les ruisseaux affluents 
de l'Escaut supérieur, qui coulent vers le sud ,  soit dans la 
Haine, soit directement dans l'Escaut, et les rivibres qui,  se 
dirigeant vers le Nord, portenl leurs eaux A l'Escaut 
infdrieur : Dendre, Senne, etc. 

La Senne et  ses affluents la Senetle et la Samrne n'ont 
guére que leurs  sources dans le  Tournaisis. Elles sortent des 
sables tertiaires qui couvrent la pariie orientale du pays, 
mais elles doivent surloul leur  irnporlance aux sources 
qu'elles renconlrent dans latraversée du calcairecarboriifhre. 

La Dendre 5 un cours plus long. Elle est form6e par la 
réunion d'uri grand nombre dc, ruisseaux qui sortent de la 
hase du  limon et qui coulent d u  S. au  N .  Ils aboutissenl 
à deux iiviéres, la Petite: Dendre ou Dendre occideniale 
qui vient dr Barry en se dirigeant de  I'O. S.-O. A I'E. N -E., 
et la Dendre proprement dile ou  Dendre orienlale, qui 
a p r h  avoir d'abord e u  un cours vers le N., tourne brus- 
quemenl au  N.-E., et  va confluer avec l a  Pelile Dendre a 
ALh. Leurs eaux réunies reprerineiil leurs cours noririal vers 
le Nord. 
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La Dendre entre Leuze et Ath coule dans une vallde peu 
profonde, mais assez etroite, creusée dans le calcaire carbo- 
nifére. Elle est remplie de  sources et couverte de villages. 
Il en est d e  meme de son affluent 1'Hunelle formée fgale- 
ment par  la réunion de  deux ruisseaux. 

Bien que  la traversde de l'Escaut dans le  Tournaisis ne  
comprenne que quelques kilométrcs, on peut cependant y 
faire deux divisions. Dans la premiére partie, la riviére 
coule dans les terrains tertiaires dont la hase argileuse 
constitue les marais d'Hollain. 

Avant d'arriver 3. Antoing le fleuve pénétre dans le cal- 
caire carbonifére, sa vallke se  rétrécit et cesse d'etre 
marécageuse. 

M. de  Merce! envoie la note suivante (1) : 

Sur les Sables quaternaires d élkrnerzts 

provenanl des Couches tertiaires 

des environs de Guiscard et sur GFS derniors ddp61s 

par M. N .  de Mercey 

Dans le  compte-rendu d e  ses observalions g6ologiques 
aux environs de  Guiscard ( z ) ,  M. Gosselet a signalé des 
sables h s tratification entrecroisée, comme constituant une  
formalion qu'il n'avait encore observte avcc les memes 
caractéres qu'aux environs de  Guiscard, oii elle est trbs 
dkveloppée, sans avoir pu, ajouiait-il, élucider compléte- 
ment la position de  ces sables par rapport aux autres couches 
tertiaires. 

(1) La note de M d e  Mercey, parvenue ala Société le 15 Avril, 
n'a pu  é t r e  lu que  dans la séance d u  3 Juillet. 

(2; GOSSELET. - Annales Soc .  Geol. d u  Nord,  XXIII 
p. 134, 1894. 
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En lisant celle partie de l'intéressant travail de 
M .  Gosselet, j'ai pu reconnaître que ses observalions avaient 
été faites s u r  des poinis oii j'avais moi-méme passé en 
octobre 1877, nolaininent dans le four $ chaux Ainckellrin 
et dans deux sablieres ouveries 8 1 kilometre au sud d u  
bourg, l'une 2 l'est, et i'aytre A l'ouest de la roule de Paris. 

Alors, j'avais CprouvA la même impression qu'actuello~ 
ment  M.  Gosselet, e n  nolant que ces coupes m6ritaienl 
d'erre phoiographiées. 

J'ai ainsi relevé la coupe de  la sablière B l'eut (1). 

Fjg. 1. 

Sabl ière  d e  Gu i scard ,  à l'est de  l a  rou t e  d e  Paris 

h Limon sab leux  clair  W80. - Limon 
g z  Sable b lanc  ve rd i t r e ,  u h  peu  

r o s h t r e  d a n s  le  b a s ,  a v e c  lits 
fe r rug ineux .  

t 
g '  Sable  plus c h a r g é  d c  g r a i n s  

d e  glauconie a v e c  beaucoup 
de coqui l les  rou lées  o t  pous- 
sées e t  f r a g m e n t s  deco~n-  
poses  d e  l ign i te .  

Couches 
A 

strat if icat ion 
fluviale 

t rés  
prononcée  

B a l  

(1) Dans cet te  f igure e t  d a n s  l a  su ivante  j 'emploie la même 
notat ion q u e  d a n s  h a  notice d o n t  il s e r a  ques t ion  plus loin e t  
qu i  a éte publiée d a n s  le Bull. S o c .  Géol. d e  Fr., 3' sér., VIII, 
p .  19, pl. II ,  1879. 
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La couche superficiellé de limon sableux clair, h ,  épais 
de Om80,  correspond au dépBt superficiel des coiicheci dir 
Quaternaire encien, Les sables, d'abord l'état de sable 
blanc verdâtre, uri peu rosdiro d m  le bas, avec lils ferru- 
gineux, 0 2 ,  puis d e  sable plus chargé de grains de  glaii- 
conse. avec. beaucoup de coquilles roulées el poussbes et 
fragments ddcornposés de lignite, gl, bnt 6 m 0 0  d'épaisseur ; 
ils présentent une stratilicatiori fluviale trEs pruuoncée ; ce 
sont des-alluvions sableuses du-Utialernaire ancien, dont  
les éléments proviennent des couches tertiaires voisines. 

Ce caraclère de stralification fluviale (stralification entre- 
croisCe de  BI. Gosselet) que j'ai noté d'une faqon spCciale, 
aussi bien que la composition de ces couches sableuses A 
élémenls remaniés des eouctics terliaires environnantes 
doivent incontestablement faire ranger dans les alluvions 
du Quaternaire ancien, les remarquables dépôts e x ~ l o i l é s  
dans cetle sahliére. 

On peut retrouver e n  plusieurs poinls des environs d e  
Guiscard des dépdts analogues et observer leur  contact avec 
des courhes tertiaires don1 elles doivent &re distinguées. 

Sur  le hord nord d u  chemin de Guivry, en sortant de  
Guiscard, l'exploitalion d u  four a chaux Hinckelkin pr6- 
sentait, lors de mon passage, la coupe ci-aprh : 

Ici le  sa l le  d'alluvion, à ~[rat i f ical ion fluviale, se trouve 
en conlact tres manifeslement discordant avec les couches 
tertiaires ; II  ravine Le sable gla uconieux vert jaune, sable 
de Bracheux, aprés avoir affouill6 la marne  lilanche (marne 
de  Marquéglise), qui  recouvre normalemenl le sable d e  
Bracheux, de facon 5 ne laisser subsisler que des lambeaux 
de marne au-dessus du salile, ou à englober d'autres 
lambeaux. La coupe donnee par RI. Cosselct, fi%. 2 ( ' )  

s'accorder9 avec celle que je  présente ici, si l'on range dans 

(1) GOSSELET. -Annales  Soc. Géol. du K o r d ,  & X I I ,  p 136, 
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les alluvions quaternaires sa couche b, formée de sable gris 
3 gros grains avec galets de marne, huttres roulées, dents 
de squales, e n  slratificalion enlrecroisée irréguliére, 
atteignant une épaisseur de trois métres. 

Four à c l ~ a u x  Hinckel lr i r~,  & Guiscard,  
a u  nord du chemin de Guiury.  

h Limon brun argi leux sableux 0-80. - Limon quaternaire.  
g Sable A stratification flaviale, O m j O  à l m 2 0 .  - Alluvions 

quaternaires.  
r i  Marne blanche, Om30 A OmiO. - Marne A Marqukglise.  
e Sable glauconieux vert jaune, 5m00. - Sable de  Uraclieux. 
b Sable glauconieux vert gr is ,  2m00. - Sable de Gannes. 
a Conglomérat de silcx, 0m1.5. - Glauconie de  la Fère .  
x Craie blanche avec silcx, 2 n 1 5 0 .  - Craie à Belemriited qua- 

d ~ a t u s .  
1 

Ces sablesgrossiers de Guiscard ne viennent donc pas 
s'intercaler enlre di.s couches tertiaires. La solution que 
je propose, en atlribuant au quaternaire ces dPpbis faciés 
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pseudo-terliaire et pouvant. induire en erreur par la nature 
de leurs éléments provenanl des couches lerliaires envi- 
ronnanles, fair disparaître l'obscurild présenlée par eux i 
RI. Gosselet, qui n'a pas hEsité A manifester ses doules à 
leur Cgard. 

Uri dépot correspondant 3 ces sables, mais A Blénierils 
différents. a Et6 reconnu par hl. Gosselet lui-mtmc comme 
appartenant a u  quaternaire, dans la coupe qu'il donne, 
fig. 3 ( l ) .  de la lrancht!e du  hloulin.l3leu, Evricourt, s u r  
le chemin lia fer de Noyon A Lassigny. 

La couche b ,  sable jaune quaternaire, épaisse de OmZO à 
Om60, occupe, sous le limon a ,  absolument la mcmc posilion 
que la couche g, sable 5 slralification enlrecroisée de  la 
carrihre Hinckellrin ; mais, h Evricoiirl, au  lieu de  recoii- 
vrir le sable d e  Bracheux, couche c de la  carriére Hinckellrin, 
le sable quaternaire recouvre le calcaire de  Mortemer, 
couche c de  la Eg. 3. 

Ces sables sont les memes que ceux que j'avais indiqués, 
dans une situalion analogue, dans les tranchées du  chemin 
de fer de  Compiègne h Roye (2) ,  dont je vais avoir h parler 
de  nouveau. 

Le raccordement entre les intéressanles ohservalions de 
M. Gosselet e l  les miennes qu'il a bien voulu rappeler se 
fait d'une façon lrks complète, en ce qui concerne les 
couches leriiaires, si l'on compare la coupe 3 de 
M .  Gosselel, tranchée d u  Moulin-Rleu B Evricoiirt avec 
mes coupes, 3, deiniére  tranchee de Villers-sur-Couduri 
et 4, tranchée h l 'O. de Marquéglise. 

(1) GOSSELET. - Annales  Soc.  Geol. d u  Nord,  XXII,  p .  139. 
(2) DE MERCEY. - Bull. Soc. Géol. do F r . ,  3. aér. WII,  pl. I r ,  

fig. 3 et 4. 
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Imrnédialement au-dessous des coiiclies de M. Gosselet, 
a,  limon, Om50  el b ,  sable jaune quaternaire, O m 2 0  h W1'60, 
correspondant B mes couche$, H, terre a brique, e t  G, 
sable gras, viennent, en coritinuant da haut en bas, la 
couche c, calcaire gris d'apparence d'eau douce, Om30 a 
Om70, corrcspondanla nia couche E 2 ,  calcaire d e  Mortemer. 

La coushe d'argile calcarifkre violacke, épaisse s e u l ~ m e n t  
de O m l O ,  correspondrait peut-Jtre au premier feuillet du  
calcaire d e  hlorcemcr (1). d'un gris P I U S  foncé que les 
autres, par suite de l'humidiid qu'il reçoit de la marrie sur  
laquelle il repose ; mais je' serais pliitdt parle h voir, daris 
celte mince couche d'argile calcarifére violactie, la couche 
represenlanl l'argile plaslique E L  de ma coupe 7. 

Les couches de RI. Gosselet, C,  marne verte avec Oslrsa 
heteruclytla, lmOO,  f .  concr.&ions calcaires daris la marne, 
O"20, correspondenl à ma couche D, marne de Mar- 
giiéglise. 

Les couches, g, sable vert argileux, devenant gris et 
jaune dans le has, O%O, et h, sable gr is  conlenanl de 
grosses corii~rClioris arénacées fossiliféres, 0 m 4 0  corres- 
pondraient 3. ma couche C. sable de Bracheux, prdsen- 
tant a la base, comme l'a bien reconnu 11. Gosselet, une 
ligne ondulee d e  galets noirs, i, qui sépare cet assise de 
l'assise de  Gannes, couche B de  mes coupes el j de 
BI Gossele?. 

Je  viens de  dire qu'il resle A élucider, dans la t ranchte 
d'Evricouit, si la mince couche de dix centimkires d'argile 
calcarifére viollictie, d, de la fig 3 de hl. Gosselet appar- 
lient à Ia base du calcaire de nlortemer, ou si elle curres- 
pond à 1'ar.gile plastique proprerrieril d i te .  On problbuie 
analogue se préserile aux environs de Guiscard. 11. Gosselet 
a observé, au-dessus de la carriére Binckellrin, la marne 
- - r  - 

I I )  DE MERCRY.  -RuI l .  SOC.  Géol. d e  Fr.,  V111, p.  23. 
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blanche signalée par Graves et par  Hébert ; il ajoute qu'a 
un niveau plus élevé on arrive h l'argile plastique. 

Les couches argileuses ainsi ddsignCes par M .  Gosselei 
sous le nom d'argile plastique aplurl iennenl  en réalilé aiix 
lignites. En eiTec, un coatacl plus nel qp'du-dessus de la 
carrihre Hinckellrin, au nord du chemin. de traverse de 
Bucboire a Guivry, m'a perniij  de  voir la premiére couclie 
de lignite avec argilc jaune e t  blanche recouvrant direc- 
tement la marne blanche apparente dans une exploitatioa 
abandonnée. 

11. Gosselet assimile. coinme moi-meme, la m a r n e  d e  
Guiscard au calcaii'e de RIortemer. C'est 2 un niveau irnoi& 
diaiement inf4rieur5 que s e  rencontre l'argile plastique pro- 
prement dite. lorsqu'elle existe, 

L'argile plastique, quelque soil l'origine qu'on doive 
lui attribuer, constitue certainement un  depdt immédiale- 
men1 anlérieur aux marries affleurant B Guiscard, et dans 
beaucoup d'autres localit6s ou au calcaire de Mortemer qui 
leur correqiond. 

t 'argile plastique d u  Noyannais semblerait repr6senlée 
par la coucha d'argile de  quelques décimélres seulement 
d'épsisseur rappelée par M. Gosselet ( l )  comme separanl, 5 
Killy, le calcaire de Rilly, qu i  correspondrait au  calcaire de 
Mortemer el A l a  marne de Guiscard, de la marne inférieure 
d e  Rillg a Palridina aspersa, signalée dans  les travaux 
d7Héberl, de JI. Dollfuss et  de hI Eck, que hl de Lapparent 
a rapportée A l'assise des sables de  Braclieiix el qui serait 
ainsi l'kquivalent d'eau douce da la marne de  h1arqueglise. 

De celte façon, il y aurai t  lieu de teinter sur  la carte 
géolcgiqiie le calcaire de  Mortemer comme formant une 
assise dislincte, intercalée enl re  les lignites qui  la 
recouvrenl et les sables de Bracheux. C'est ainsi que j'ai 

(1) GOSSELET. - hnrinles Soc.  Géol. du X o r d ,  XXII. p. 147. 
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procédé sur  mes tninuies en ce qui concerne les terrasses 
de calcaire de Mortemer rappelées par M. Gosselet (') el 
que j'avais d'abord railachées, non aux lignites, mais aux 
sables de Br adieux, comme le  fait actuellement M .  Gosselet. 

L'argile plastique occuperai1 la base de l'assise que 
termine le calcaire de Morlemer et serait A teinler de mcme;  
mais, ainsi que je l'ai indique, c'est un drip6t limité et trks 
rarement observable. C'est par 1'6lendue toujours fort rcs- 
treinte des amas que j'ai propos6 d'expliquer les transports 
A d'assez grandes disiarices opérds par les exploitants 
obligés de rerherclier au loin la malikre premikre, aprés 
avoir épuisé l'amas au  voisinage duquel avait 616 élablie 
I'exploilriiion ( 2 ) .  Le tract! de  l'argile plastique n e  parait 
donc pouvoir Elre sur  la carte qu'un relevé de giles ou 
d'amas. 

JI. Gosselet fail suivre celle leclure des observations 
suivantes : 

Des deux pariies de la cooimunicalion de M. de Mercey 
je n e  disculcrai acluellemeni que la première. M de Mercey 
dit que les sables 2 strafication entrecroisCe de Guiscard 
sont quaternaires, mais il ne  le prouve pas 

Les d6pbis quaternaires préserilent deux caraciPres qui 
permelient de les reconnailre : lo ils conliennent souvenl 
des ossements el des coquilles d'une faune bien connue, 
?ils sont formés de débris de roches provenant des terrains 
d'amont du  bassin hydrograptiique. 

Or M. de  Mercey ne  cile aucune fossile qualernaire ; les 
seuls débris de  roches contenus dans le sable sont des galets 
de marne semblables aux b m c s  de marne qui alterrient 
avec les sables el quelques silex uses, mais non transformes 

(1) GOSSIILET. -Annales  Soc. Géol. d u  Nord ,  X X I I ,  p .  148. 
(2) DE MEKCEY. - Bull. Soc.  GBol. de  Fr., 3' ser., V I I I ,  p. 29. 
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engalets. Les terrains del 'amont sont les couches tertiaires 
depuis les lignites jusqu'aux sables de Beauchamps remplis 
de  galets. Comment se ferair-il que le pretendu diliivium de 
Guiscard ne renfermerait, ni ces galets, ni morceaux de 
calcaire grossier, n i  suilout Numnlulites lœcigafa. O n  sait 
que les Yummulites, qui conslituent a l'étal presque meuble 
une couche épaisse de 4 P 5 m. dans les collines tertiaires, 
se retrouvent en abondance dans tous les sables quaternaires 
du  Noyonnais. 

Le sable de  Guiscard couvre une surfdce elendue, par- 
tout au  même niveau. bon seulement il existe au S. de 
Guiscard, des deux ~ 8 1 6 s  de  la route de Paris, mais on le 
retrouve A la ferme St-Marlin sur le terriloire de Quesnoy. 
Dans la sabliére ouverle P l'O. de la route de Paris et au  N. de 
la ferme de  Rimbercourt on voit, inlercalé dans le sable, un  
lit de marne de 10 m .  de longueur, tSpais de OW8. J'y ai 
chercl16 e n  vain les coquilles fluviatiles ou terrestres que 
l'on trouve presque toujours dans les couches de marne 
ou de sable gras intcrcalées dans les dépois quaternaires. 
Plus bas il y a dans le sable une couche rkgulikre de 
lamellibranches marins, qui se brisent lordqu'ou cherche a 
les degager; j'ai cru y reconnailre la Cucullea crussotina. 
On voit donc qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'opinion 
proposde par M.  de Mercey, quant B l'âge des sables de 
Guiscard. 

Dans la matiode, la Société a successivement visité sous 
la direction de  M. I a i r i é re ,  les carriéres de Marlelle de 
Bouvines, la carriere de  craie marneuse de Cysoing, le  
tuffeau de  Quennaumont. 
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Aprés le déjeilner un a ouvert la sCanCé. 
Sont klus membres de la Soci6Lé ! 

NJI JANET, Iiigénieur a u  Corps des Miries, à Paris; 
LAGUAISSE, Professeur i'$coie primaire supérieurs 

d'IIaubourdin. 

La Sociélé décide qu'en raison d u  25"nniversaire de sa 
fondation, un banquet sera offert A ses membres fondateurs, 
le dimanche 26 \lai, A midi. Le banquet sera suivi d'une 
excursion a I'Empenponl. 

1.e secretaire donne lecture de  la dole suivante : 

Les Ddplacements polaires 

A propos d u  dernier Co>~grès  de Géodesie 

par J. P6roche 

Un Congr.6~ inlcrnaiional do Géodésic s'est tenu, on le 
sail, lnspi'uck au mois de septembre 1894. M. Tisserand 
a publié dans l'annuaire du bureau des longiludes, pour 
la présente aiirike, une nolice sur  les travaux dont on s'y 
est occupé. La question des déplacemeols polaires y a 
entre autres été disciilCe. 

Nous voudrions dira  au  moins quelques mots s u r  cette 
parlie de la mission que le Congres s'était proposée. 

Jusque dans ces derniers temps, les aslronomes avaient 
repousse la possibiliié des variaiions e n  laLilude. Aujour- 
d'hui ils recherchent daus quelle mesure ces variations se 
produiraient. Ils ne  les contestent donc plus. 

A notre avis, el nous avons e u  plus d'une fois A l'énon- 
cer (l), ce n'est pas l'axe de rolalion du  globe qui se 

(1) S e  reporter ent re  autres,  à notre ê t u d e  intitulée les 
Réuolutions polaires,  tome X11, page 305, des Annales d e  la 
Socièti: ütologicjue d u  Nord. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ddplacerait ; c'est la croùie solide qui glisserait su r  le  
noyau fluide, sous l'action des altractions qui déterminent 
le balancement de la prbcession des équinoxes, et, pour 
nous, B notre  Bpoque, pour  des raisons que nous avons 
exposées, le  mouvement ne  s'effectuerait e t  ne  pourrait 
s'efreciuer que dans le  sens d'un abaissemenl vers l'équa- 
leur, abaissement qui équivaudrait 3. un  recul d u  pble. 

Des indices recueillis dans la plupart de nos obseiva- 
loires d'Europe, il résulte qu'un abaissement s'y manifes- 
terait réellement. II y a plus, on a reconnu à Honolulu, 
dans les lles Sandwich, selon la communication qui  e n  a 
été faite, que de ce cbté, alors que nous nous abaissons, 
c'est par  u n  rapprochement du pBle que le déplacement s e  
révklerait. Or ,  ayant lieu pour nous dans le  sens d 'un  
abaissement, l e  mouvement doit forcément se prononcer B 
l'inverse pour la r6gion des Sandwich. E n  effet, celte région, 
qui appartient a notre hémisphère, est située, à peu  d e  
chose prbs, h l'opposB de nos méridiens, el ce qui esl abais- 
semenl pour nous ne saurait &Ire que relévemenl pour elle. 
II y a la Bvidemment une confirmation e n  notre faveur. Mais 
des causes autres que  celles que nous invoquons sont attri- 
buées a u  déplacement. 

Sir William Thomson a pensé que des chules abondantes 
de neiges ou de pluies pourraient determiner des varia- 
tions du genre de celles dont nous nous occupons. Toutes 
les régions, aux rnérnes hauleurs e n  latitude, sont sou- 
mises aux mémes influences de  saisons. Il  faudrait donc 
que ces influences s'y exerçassent fort diffërernment d 'un 
cBté B l'autre des positions en longitude. De loute façon 
cela ne  pourrait  &Ire qu'accidenlel el l'on relkve dans les 
mouvements une périodicilé qu'on a meme c r u  pouvoir 
calculer. Celte périodicilé ne  suffirait-elle pas pour établir 
que l'action invoquée, e n  admettant qu'elle intervienne 
réellement, ne  saurait h elle seule expliquer le balancement. 

Annales de la Socidtd Gdologique du Nard ,  T. XXIII .  8 
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II existe bien, en Asie, des régions qui sont habituelle- 
ment sbches, même l'hiver, e n  pariiculier celle de Gobi ; 
mais elles sont loin d'élre P nos  antipodes et ce n'est h i -  
demment pas dans notre sens que se  porierait l'entraîne- 
ment résultanl du difaut d'iquilibre snrvenii. Ne faudrait-il 
pas d'ailleurs qu'une cause analogue inlervinl du cOLé de 
I'hérnieph8re du  Sud, car le balancement devrait s'y rbper- 
cuter, et l'on ne  voit pas trop ou  cn serait le sihge. 

On a eu recours 1 d'autres inlerpi6lations. On s'est 
demandh si les variations notees ne  seraient pas unique- 
ment dues à I'influence de la teinpérature sur  les irislru- 
menls d'observations. Les températures n'agiraient donc 
pas a Honolulu comme ailleurs ? N'y a-t-il pas aussi 
l'accord des effets, dans chaque sens, avec notre tlikorie ? 
Simple hasard, dira-1-ou peut-être. II se rencontrerait alors 
toul aussi complbtement sous d'autres rapports. 

La Terre éprouve d'autant plus l'effet des allraclions 
qu'elle est plus ;.approchée des grands corps a I'influence 
desquels elle est soumise. Le soleil, par  exemple, agit plus 
sur  elle au  pkriliélie qu'a l'aphélie, e t  comme le  pir ihi l ie  
correspond avec notre hiver et que  I'kquateur, renverse au 
nord, décrit un angle prononce! par rapport h l'astre, c'est 
non seulemen11 ce moment que l'eutrainement doil le plus 
s'accuser ; c'est alors aussi qu'il doit, pour  nous, se 
marquer  par son plus grand abaissement. Avec la position 
qu'a le  globe, lors de nos étés, l'atlirement ne saurait plus 
&tre l e  méme. 11 cesse d'&Ire direct pour aller s'exercer A 
nos antipodes h l'inverse de ce qu'il es1 de  notre coté, tout 
e n  concoui,anl cependant P l 'ensemble du rnouvemenr, et 
c'es1 alors que les retours se produisent ; mais ces relours, 
sorte de  reflux auquel l'aphklie n e  meltrait qu'incomplb- 
tement obslacle, ne  pourraient que rester infdrieurs au  
déplacement pri~icipal. Tout cela ne  se retrouve-1-il pas 
dans les coristatatioris? Quant à la périodicité des oscilla- 
tions, il n'y aurait pas non plue i la chercher ailleurs. 
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Il y a le plus o u  moins da céldrité du mouvement 
et sa suite. Avec nos données, i l  s'effectuerai1 avec une 
exlrkme lenteur, bien que s'aclivant aux époques de forte 
excentricité pour notre orbite ; mais la lenteur serait 
d'autant plus grande actuellement q u e  cetle excenlricité est 
plus faible. Peut-étre le d6placement ne  dépasserait-il pas 
de nos jours, 6 A 7 secondes d'arc par siéclc, soit, par an ,  
6 ou 7 cen t ih ies  de seconde. Qu'ont 616 les oscillations 
constatées? A Paris, comme M .  Tisserand l'avait dëjh fait 
connailre (1) elles sc sont élevdes, au  maximum, dans le 
seas des éloignements, a O"27, el dans le  sens du rappro- 
chement, à V25. A Postdam, le plus grand Cloignement a 
alleirit û"26, et le  plus grand rapprochement a été de O"19 
Ues deux cdtés, il y a donc une ùiffërence entre les allées et 
les relours polaires, et s i  elle est faible pour Paris,  elle est 
bien supérieure, I'ûstdarn, au  nombre qu'il nous faudrait. 
II est vrai que, mEme à Postdarn, on ne relrouve pas, sur  la 
moyenne de l'année, I'tScai,t riécessaire ; mais d'autres 
résultais ont dtd plus cxplicilcs. II nc s'agit 18, nu surplus, 
que de recherches beaucoup trop limitées comme durée.  
K'y a-t-il pas d'ailleurs h considérer que les glissemeuts de  
la croûle ne  sauraient avoir une entiére régularilé e n  
raison de  la masse qui se  deplacerait; que, ralentis par les 
rdsistnnces, ilspourraienl plus lard s'activer par les poussées 
el que des refoulernerits, dont nous avons déjh parlé, 
pourraient même avoir pour conséquence de modifier 
temporairement la marche principale. Pour  bien se fixer 
sur le sens et  la valeur réelle du mouvement, il faudrait 
dvidcmment une suitc prolongée d'observations, qui  nous 
manque encore ; mais dés maintenant on n'en peut pas 
moins augurer  de ce qu'il doit &tre. 

Nous avons dit que les variations reconnues avaient 616 

(1) Annuaire d u  bureau des longitudes pour 1891, C .  page 17. 
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attribuées à l'action d e  la température sur  les inslrumenls 
et qu'ainsi elles n'auraient rien de  réel. Le mois de  janvier 
est habiluellement le plus froid. A Paris, toujours d'après 
M. Tisserand, il a donné - 0'23, taudis qu'en décembre il 
y a eu - O"27, et h Postdam, alors que  décembre avait 
donné - 0'26, janvier n'a pas dépasse - O"11. On aurait  
bien la une preuve que la température, si elle agit effecti- 
vement, n'a pas loule l'influence qui a 614 suppos6e. Il nous 
faul cependant reconnailre que le niois d e  juillet a donné 
des deux c6lés des cliiffres plus dlevC's que  ceux offerts par  
juin qui d'ordinaire a des chaleurs moindres. A Paris,  la 
différence a été de O"09 et, à Postdam, de O"05. E n  ce qui  
concerne la périodicité des oscillations, qui serait, selon 
les uns, de 1 0  mois, et qui, pour  d'autres, s'éleverait à 14, 
elle serait simplemenl d'un an,  meme d'aprés les relevés 
offerts. Les abaissements, commencCs enoctobre, finiraient 

peu prés avec mars ,  et les relévements, survenant e n  
avril, se conlinueraient jusqu'en septembre. Les limites 
ne  seraient autres, e n  réalitd, que les équinoxes, ce qui 
marquerail assez clairement que  les posilions occupées par  
lc globe sur  son orhite, si  elles n'y sont point pour tout, y 
sont du moins pour  heaucoup. Les petits enjambements 
d'une phase sur  l'autre pourraient ne tenir qu'a la lune 
avec laquelle il y aurait égalemeni 1 compter. 

Encore un point qui. pour nous, a bien aussi son intkret. 
Des trés nombreuses observaiionspratiquEes,d'ocfobre 1693 
A mars 1894, A Strasbourg, Kasan, Bétlildern (Pensylvanie), 
on a induit que le  p61e se  déplacerail suivant une  figure 
donnée par M. Tisserand. II inzlinei.ai1 vers la gauche dans 
une  sorte de uiouvemenl en spirale, tout en s'allorigeant 
beaucoiip plus vers le  nord que transvers~lement. Ce sont 
bien toujours les mois de l'hiver, alors que la Terre est au  
périhtNe, qui présenlelit les déplacements les plus Ir~anchés, 
et ces déplaceinents se prononcent l i e n ,  toujours, dans le 
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sens que nous avons indiqué. Mais ce qui nous retient plus 
parliculikrement ic i ,  c'est l'inclinaison a gauche de  la 
marche attribuge au  pdle. Nous reproduisons plus bas 
le trac6 de M.  Tisserand et nous y joignons la figuration 
partielle du mouvement, le1 que nous l'avons donne dans 
plusieurs de nos publications (l).  En les comparant, il est 
facile de se convaincre que, pour ce qui est de notre époque, 
la marche principale n'a absolumeni rien de dissemblable. 
Le diagramme de M .  Tisserand porte le No 1, le  nOlre, le  
No 2. Ajoutons que les chiffres, au premier tracé, indiquent 
les posilions mensuelles du  p6le A partir d'octobre, que  la 
leitre A, pour le n6tre, marque le pble, la leltre B le m6ri- 
dieri de Paris e t  la lettre C 13 courbe de rios glissements 
polaires, dont deux flèches signalent le sens, lequel, nous 
l'avons dit, n'a rien qui diffi:iae du recul i l i l  p6le noté à 
l'autre figure. 

- 

(1) Les phénoménes y lae ia ires  e t  t o r r ide s  1877. Ides  c a m e s  

des  phénomènes g lac ia ires  et torr ides ,  1874; l e s  reoolu t ions  
polaires 1885 ; l es  oégétationsf 'osoiles 1886. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En définitive, au lieu d'etre simple dans sa marche, le 
mouvement serait fait d'oscillations périodiques ; mais il 
n e  s'en produirait pas moins, pour nous, dans le sens d'un 
abaissement en latitude, les retours n'ayant pas d'ordinaire 
l'importance de  l'entraînement principal, ce que le dia- 
gramme de M. Tisserand met du reste lui-meme clairement 
e n  évidence. Ce qui serait aussi dtabli, c'est que, confor- 
mément h nos vues, ce n'est pas exaciement dans la direc- 
tion du méridien de Paris que s'effectueraient acluellement 
les d6placements; mais trks sensiblement dans celle du  
méridien de Belgrade, soit à une distance de 18 degrés A 
l'est d u  nûtre. ce qui donne encore une  plus pleine signi- 
fication au  relévemenl reconnu A Honolulu, puisque ce 
dernier  point est situ6 sous le  l G O e  deg. O et qu'ainsi il s e  
trouve complktement h l'opposé de  la longitude de Belgrade. 
Relativement Q l'Asie el 2 l'Amérique, comme elles u'occu- 
pent, dans leurs parties principales, que le travers de  ces 
positions, les oscillalions, pour  elles, à part de 1é;kres 
nutations sans suite, ne  pourraient que s'accuser dili'érem- 
m e n t ;  elles se marqueraient ,  pour l 'une, d'orient en 
Occident et,  pour l'autre, d'occident e n  Orient e l  n'est-ce 
pas ainsi que  les choses se passenl? Y aurait-il e n  cela 
ericore un effet du  hasard ? 11 faudrait convenir qu'il nous 
favoriserait d'une façon bien singuli81-e. 

Avant de clore ces quelques pages et afin de  faire mieux 
comprendre nome mouvement, nous rappelerons ici les 
considérations s u r  lesquelles nous nous appuyons pour 
l'expliquer. Nous aurons recours pour cela à i'auloril6 de 
Delaunay. 

Voici comment l'éminent astronome a exposé la théorie 
du balancement de 13 précession des équinoxes, dans son 
Lraité élémenlaire d'astronomie, G e  édition, pages 576 à 578: 

a On a reconnu que c'est l'aplatissement de la  Terre  
qui est la cause de ce changement de son axe. Si la Ter re  
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&ail exactement sphérique el que la matikre dont elle est 
formée fut répartie régulikrement autour de  son centre, il 
est clair que les actions exercées par un astre quelconque, 
le  soleil, par exemple, sur  les diverses molécules, se 
compenseraient toujours en une force unique passant par 
son centre, et que cette forcc résullante ne ferail que 
modifier Li chaque instant le mouvement du  centre de  la 
Terre dans l'espace sans exercer aucune influence sur  la 
rotation autour  de ce point. Le défaut de  sphhici té  de la 
Terre fait que les choses nc se passent pas prkcisément de 
cetle manikre, ainsi que nous allons l'expliquer. 

B Le globe terrestre en raison de son aplatissement, peut 
Etre regardé comme une sphére entourée d'un bourrelet qui 
s'élend lout du long de  l'équateur, en s'amincissanl de part 
et d'autre de ce grand cercle, jusqu'i se réduire  en une 
Cpaisseur nulle prés du pûle. Si l'on prend dans ce bour-  
relet une petile masse située, par exemple, dans le voisi- 
nage de l'kqualeur, on voil que cetle masse, participant au  
mouvement de  roialion de  la Terre. décrira une circonfé- 
rence de  cercle autour d e  l'axe. On peut l'assimiler jusqu'A 
un certain point, A un  satellite de la Terre  qui se mouvrait 
dans le  plan de  l'équateur terrestre. Le soleil, en agissant 
sur  ce satellite, dont I 'orbik est incliné sur  le plan de  
l'écliptique, doit produire une rétrogradation de ses nœuds, 
comme cela a lieu pour la Lune. Toute autre masse prise 
dans le  bourrelet dont nous avons parlé, e t  consid6rée 
comme un satellite d e  la Terre, éprouverait évidemment, 
de la part d u  soleil, un effet analogue A celui que iioiis 
venons d'indiquer pour la petile masse : l'inlerseclion du  
plan de son orhite avec le plan de l'écliptique changerait 
progressivemeril de direction dans ce dernier plan, en 
toiirnant dans le sens relrograde. 

Les diverses masses qui composent le  bourrelet étant 
liées les unes aux autres d e  manikre 2 former un  tout 
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solide, la rétrogradation qu'aurait éprouvde la ligne des 
nœuds relative h ç1iar:uoe d'elles, si  elles eussent été 
independantes les unes des autres ,  doit persister a p r h  leur 
réunion ; c'est-h-dire que le bourrelet, considére seul, 
independamment de la masse sphérique qui es1 A son 
intérieur, présenlerait, dans son mouvement de  rotalion 
autour d e  l'axe, une circonstance analogue $ la rétrogra- 
dalion des orbiles circulaires d e  ses diverses parlies ; 
l'intersection du plan de l'équateur de  c e  bourrelet avec 
le plan d e  l'écliptique rétrograderait  dsns  ce dernier plan. 
S i  l'on imagine enfin que le Bourrelel soit i~lvori(lb1erne~zl 
lie a la m a s s e  sphérique qu'il enveloppe, on  voir qu'il devra 
nécessairement l 'entraher  dans sori~nuuvement  rétrograde; 
seulement, la vitesse de  ce mouvement sera beaucoup 
diminuée par l'adjonction de ce noyau sphérique, dont la 
masse est extremement grande relalivement B celle du 
bourrelet.  On voit par 1h comment l'aclion du  soleil sur  
les différenles parties que présente le renflement de  la 
T e r r e  tout d u  long de l'équateur et qui s'éteud de part el 
d'autre de  ce grand cercle, e n  s'amincisssnl de  plus en 
plus, occasionne u n  mouvement rélrograde del'inlerseclion 
d u  plan de l'équateur avec le plan de I'écliplique, c'est-a- 
dire  de  la ligne des équinoxes, ce iriouvement est prCcisé- 
ment  celui que nous avons Btudié prdcédemment sous le 
nom de précession des équinoxes, e t  que I'observalion a 
dévoilé aux astroriomes bien longtemps avant qu'on ait pu 
e n  assigner la cause. s 

II nous semble que  rien rie saurait mieux montrer que 
cet exposé comment s'exerce l'action qui doit amener nos 
changements en  liilitiide. Le noyau terrestre étant encore 
A I'btat fluide, la croûte qui le recouvre ne saurait lui 
e t re  invariablement l i ée ,  et  du  momenl o u  il e n  est ainsi, 
elle doit forcement subir des déplacements qui lui sont 
propres  tout en parlicipant au  mouvement de  la niasse du 
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globe. Seulement ils seraient infiniment moindres e l  embras- 
seraient, dans les révolutions qui leur appartiendraient, u n  
nombre plus ou moins grand de révolutions préces- 
sionnclles. Mais il y a une autre  théorie d u  meme savant a 
laquelle nous avons Egalemmt a recourir ; c'est celle 
du raler~lissernenb d e  la rolation terreslre, ralentissemenl 
qui est aitribué au f~~ottemeiil  des rnar6es conlre les conli- 
nenls e t  qui  lui-meme conséqiiemment découlerait des 
attraclions. 

Si l'aclion des marées est telle que la rotation de  la 
masse terrestre en soit affectée, ne  tombe-t-il pas sous le 
sens que l'enveloppe mobile du globe doit l'&Ire beaucoup 
plus pariiculibremerit.. Elle subirait donc aussi de ce fail 
des déplacements qui ne pourraient que s'ajouter A ceux 
que nous rattachons au balancement prt;cessionnel. Ce 
n'est pas, du  reste, dans le seul sens équalorial que les 
glissements de  cet ordre se  produiraient. En raison 
de l'inclinaison de la Terre  sur  son orbile, ils pourraient 
s'effecluer en méme temps, un peu tout au moins, du  
nord-est vers l'ouest, concourant meme en cela, A I'aulre 
effet dont ils circonscriraient d'autant plus la marche, 
aulour de  I'encroutement plus profond qui doit erisler a u  
cenlre des parcours polaires, q u e  les repoussements 
d'orient en Occident seraient plus prononcés. 

Aprks avoir admis, la plupart d'entr'eux du moins, les 
ddplacemenls en latitude, naguère encore si calégorique- 
ment conlestCs, les astronomes finiront-ils par reconnaitre 
qu'ils tiendraient i d'autres causes que  celles auxquelles 
ils les ont altribuées jusqu'ici? On trouvera peuh!!lre qu'il 
ne nous est pas absolument interdit de l'espérer. 

A p r h  la sdance, la Société s'eslrendue sur  le chemin d e  
Louvil pour voir l'argile d e  ce nom. Puis e n  revenant elle 
s'est nrrelke h Annappes pour visiter la carriére de  craie. 
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SBance extraordinaire annuelle 

du 26 diai ,  au Grand-Ildtel, à Lille. 

La sEance a &lé pricédke d'un banquet, offerl par  la 
Soci616 Géologique h ses membres fondaleurs, pour f t ter  
le 250 anniversaire de sa foi~daliori. 

Ont pris part h la rdunion, las membres suivants : 

RIM.  Ch. BARROIS, Président 
Ch. Eg. BERTRAND 
CRESPEL 
CUVELIER 
DELCROIX 
UEFRENNES 
DEWATINES 
DE DORLODOT 
FLIPO 
GOBLET 
GOSSELET 
HALLEZ 
LADRIARE 

h1JI. ~ , E F ~ V R E  

~ ~ E C O C Q  

L ~ ~ G E o I S - S ~ X  
MALAISE 
C h .  MAURICE 
A .  MEYER 
P. MEYER 
PARENT 
PÉROCIIE 
QUARRÉ-I~EYBDURHON 
Tr iÉn~  

VAILLANT 

JIM. L. BRETON, DERENNES, I~ASSENPFLUG, s'excusent par 
lellres o u  tdl6grammes, de  ne pouvoir assister A la siancc. 

Le Présideril donne leclure des leltres par lesquelles 
BIM. LALOT, LELOIR et RIGAUT, rnernbrfs fondaleurs, 
expriment leurs regrets de n'avoir pu accepter I'inviialion 
de la Sociétt!. 

Le Prdsidenl lil une leltse de compliments de  la SociktB 
Belge de Ckalogiri, de Paléonlolngie ct d'Hydrobgie. 11 l i t  
aussi des lellres de MM. H O U V ~ L L E  et  VAN DEN BROECK, qui 
erivoieril leurs félicilalions e l  leurs soutiails. 

Des remerciemenls sont volés $ la Sociétd Belge de 
Gdologie, ainsi qu'A AIN. de Rouville el Van den Broeck. 
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M HERMARY, ancien député, ingénieur civil 2 Boivin, 
Pas-de-Calais, es1 élu membre de la Sociélé. 

Apr6s le banquet on se rend à i'Emperipoii1. On y visite 
u n e  sablièrc de  sables d'Ostricourt, surmorilés par l'argilc 
d'Orchies. Dans une sabliére voisine, il y a une épaisse 
couche de limon que M.  Ladrikre rapporte a I'ergeron. 

On s e  rend ensuite dans une exploitation d'argile pour 
la fabrication des tuiles. 

Puis dans 10 liaut du  hameau on  trouve la surface d u  
sol couverle de galcls, avec quelques fragments de grès 
ferrugineux. 

hl Gosselel expose que c e  sont des dépûts de l'âge des 
sables diesliens, q u i  sont reslés en place e l  qui ont dîb h leur 
poids de ne  pas ktre enlevés par les ruissellemenls de  
l'époque quartenaire. 

M.  Gosselet lit la note suivanle : 

La Pluie  en  Belgique 

par A. Lancaster. 

J'ai l'honneur de présenter ti la Socidlé le premier fascicule 
d'un travail sur  la Pluie en Belgique par M A.  Lancaster. 
Ce iravail, publié par la Socitté Belge de Géologie el envoyé 
par  elle, c ~ m p r e o d  le relev6 de toutes les observalinns 
pluviomCLriques recueillies en Delgique depuis le aiticle 
dernier.  Elles sont fournies par 282 siaiions dont 175 ont 
foriçtioririt! pendant 10 ans au moins. 

Une carle au  400/000 de la dislribulion géographique de 
la pluie en Belgique accompagne ce premier fascicule. Cetic 
distribution es1 figurée l'aide de I d  leintes devenant de 
plus e n  plus foncées mesure q u e  la liauleur des pluies 
augmente. 
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La hauteur moyenne de la pluie annuelle en Belgique est 
d e  750 millimétres. Les trois-quark du  pays n'en reçoivent 
qu'une quantile variant de 600 h 800 rnillimélres ; mais il e n  
tombe 1300 milliméIr-es sur  le plateau des Hautes Fagnes, 
prés de la Baraque Michel. 

Iln premier coup d'œil jelé sur  la carte montre que la 
Belgique se divise en deux grandes rdgions pluviales par 
une ligne qui suit h peu prés la crete de partage de l'Escaut 
e t  de la Meiise. Au N. de  cetle ligne la Iiauleur annuelle de 
la pluie varie de  500 h 803 ni. ri1 , iandis qu 'au S. elle est 
comprise enire 700 el 1300 m. m .  Celle circonstanceest e n  
relation avec l'altitude du pays qui  est beaucoup moindre 
a u  N.  qu'au S. La rPgion montagneuse Ardennaise agit 
donc comme un puissanl condenseur 

M. Lancaster fait ressortir la correlation qui existe entre 
la carie pluviom~lrique el la carte hypsomélrirlue. 

La partie de la Belgique oh il pleut le inoins (500 m. m.) 
est la région liltorale. M. Lancaster constate que ce n'es1 
pas un fait isolé, mais qu'on le relrouve toul le long de la 
cdte, depuis Dieppe. 

C n  aulre fait bien curieux que M .  Lancaster signale, sans 
en  donner d'explicatiori, c'est que  les vallées des rivières 
correspondent h des minimums de  pluie. La Meuse entre  
Namur et  Likge, 1'Escaul 9 1'0. di1 Hainaut, la Lys supé- 
rieure e l  jusqu'h l'Yser semblent kcarter la pluie de  leurs 
rives immédiates. II serait curieux de s'assurer si, dans 
quelques conditions topographiques, le courant d'air qui 
suit les rivibres n e  déterminerait pas une marche plus 
rapide des nuages et par consequenr des pluies de  moindre 
durée. 

Peut-&tre aussi faut-il en chercher la cause dans ce que 
ceriairis cours d'eau semhlenl écarler et d i v i s ~ r  les orages. 
Le fait est bien connu pour la Meuse drins la Iraversée d e  
l'Ardenne franqaise. On vient de me  dire qu'il en &ail d e  
mkme pour l'Escaut aux environs d e  Tournai. 
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Pour  se  rendre  compte complétement des différences 
dans la pluvialil6, il faudrait que les condilions ou se  
trouve chaque stationfussent examinées, e n  tenant compte 
de la nature des pluies qui y tombent C'est une  discussion 
que l'on peut entreprendre avec les nombreux chifîres 
donnés par M. Lancaster. II serait A ddsirer que les courbes 
pluviométriques de sa carle fussent prolongées sur  la 
region d u  Rord de la France;  ce serait facile au  moins pour  
le département du Nord, grâce aux documenls que M. B. 
Damien, Président de  la Commission hiétérbologique, réunit 
et publie avec le plus grand zéle. 

M .  Chapuy fait la communication suivante : 

glude sur la constilution 

du nzidi du bassin houiller du Nord 

par M. Chapuy. 

J e  me  propose d'indiquer sommairement dans la pré- 
sente noie quels sont,  parmi les lravaux d'exploilation ou 
de recherches effectués dans les derniéres années, ceux 
qui ont apporté quelques renseignements nouveaux s u r  la 
constitution du  bord méridional d u  hassin houiller du 
R'ord, et d'examiner notammenl comment ils s'accordent 
avec l'liypotti8se, formulée par hl. Bertrand ( I ) ,  du  prolon- 
gement du bassin au midi par  une bande de  terrain 
houiller recouverte par les terrains anciens 

I l  n'a bté faii dans ces derniers temps, au  sud de  la 
limite prksumée de l'al'flcurement au tourlia du  terrain 
houiller dans le Nord. telle qu'elle est représentée sur  la 
carle de M. Olry, qu'un petil nouibre d e  sondages, tous 
sans succiis jusqu'ici : 

(1) Annales des Mines .  0 livraison. 1894. 
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Le sundage de Monchecourt, entrepris par la Sociité dile 
des Mines de houille de  Bouchain, h 1 kilomktre environ 
au sud de la limite du  lerrain houiller au lourlia et aban- 
donné en 1892 dans le calcaire, a 603m de  profondeur, 
aprés avoir traversé l l6m de morls terrains, 124" de  gres 
multicolores appartenant vraisemblablemenl au dSvonien 
irifëiieur et 363m de calcaire ; 

Le sondage de Bouchain, de M M .  Lesur el consorts, h 
Bouchain, arrelé en 1892,h 17gm, dans des gr& considérds 
comme dévoniens ; 

Le sonduge dYEslreuz, de la SociilB concessionnaire des 
Nines de Crespin, arreli! en 1892 B l a  profondeur de 
283m dans des grès muliicolores vraisemblsblemeni d h o -  
niens, proximité de l'ancienne fosse d'Eslreux abandonnbe 
également dans le dévonien, dYaprCs M .  Olry ; 

Un autre sondage d'Eslreux, entrepris par RIPI. IIermary, 
Breton et consoris, à peu de  distance du  prdcddenl et 
actuellemenl en cours d'exéculion (il atteignait le 1 2  juin 
la profondeur de 124  mblres). 

Divers autres travaux fournissenl des renseignements 
plus intéressants : 

Au mois d'Avril 1895, la bowette du  midi, à 1'8tage de 
311m de la fosse de Dectig, a rençonlrb le  calcaire i 
1342" du  puils. 

Le calcaire a Clé reconnu en stratificalion concordante 
avec le Lerrain houiller, avec pendage de 450 environ vers 
le  sud et  sans aucune trace de faille au  contaci. J'ai 
recueilli quelques kchantillons d e  calcaire conlenant des 
fossiles qui paraissent appartenir h la varielé Produclus 
car bonnrius. 

Avant d'atteindre le calcaire, on avait recoupé en dernier 
lieu 80m de  schistes houillers entiérement stériles. Les 
dernieres passdes charbonneuses tenaienl 22 h 23 % de  
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matiéres volatiles el étaient renvers6es comme les veines 
p rkédenles .  

Une premiére conséquence du fait que je viens de  signaler 
est de donner avec précision un point d e  la limite d e  
l'affleurement dii terrain houiller au  tourtia, h 1211" de la 
fosse de  Dechy, Ce point est h tiOOm au nord du tracé 
présume de  51, Olry. Or h la fosse voisine d e  Kolre-Dame, 
le point e x M m e  des travaux de la veine Germaine, A 
1'8tage de 341m, se  trouve déjà A 2400"' du  puits, ce qui  
correspond h peu prés h la limile indiquée sur la carle de  
M. Olry. 

II e n  résulte qu'on doil reciifier le  tracé d e  celte limite 
en lu i  faisan1 décrire h l'est d u  champ d'exploitalion de  la 
fosse Nolre-Dame une inilexion au nord qui la rapproche 
des fosses de Dechy et Saint-Rdné. J e  signalerai, en 
passant, que cette reclifica tion diminue les chances que l'on 
peut avoir de relrouver le lerrain hoiiiller au-dessous du  
conglomérat rencontré par la fosse de Roucourt. 

Eu dehors de la conséquence que je viens de  déduire d e  
larenconlre du  calcaire par la bowelle de la fosse deDechy, 
les travaux de la  concession d'hniche fournissent des 
Eléments intéressants pour disculer l'liypothése de M. 
Bertrand. 

Dans celle hypolhése on devrait considérer tout le 
terrain houiller connu jusqu'g ce jour au sud du a cran de  
retour a comme un  lambeau d e  poussée arrachB du véri- 
table bord méridional d u  bassin, el apporiE sur  la cuvelle 
houillim proprement dile, qui se  c o n h u e r a i l  en dessous. 
Le cran de retour serai1 la faille de transporl suivant 
laquelle se serail opEr6 le phénomène de charriage. Il se 
continuerait, suivanl M. Berlrand, dans touie la concession 
d'Aniclie et serait représenté par la zône d e  brouillages 
rencontrée au  midi par les boweties des fosses de Sainl- 
Réné, Dechy el Notre-Dame. 
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Les renseignements fournis 
par les  travaux d'exploilalion ne 
m e  paraissent pas permellre 
d'accepter celte maniére de voir 
e n  ce qui concerne toul d'abord 
celle dernière rdgion. 

La figure 1 représente, B litre 
d'exemple, la bowette de 3 1 1 m  
de  la fosse de Dechy. 

J'ai indiqué de a e n  b la zBne 
debrouillages dont il vient d'btre 
question. Les veines situées au 
midi sont renversées, avec une 

j teneur en matiéres volatiles su. 
: perieure de quelques unités à 
i celle des veines situdes irnmi- 

diatemenl au nord del'accident. 
i Or ,  d'une part A la fosse 
i Notre-Dame, on n e  retrouve 
1 plus nettement celle zdrie de 

$ brouillages, mais seulement 
-1 

quelques accidenls séparés, qui 
: n e  modifient pas l'apparence des 
,' terrains, qui n'occasionnent pas 
i de  brusque diffdrence dans la 
i teneur en malibres volaliles des 

veines, et qu'on ne  saurait donc, 
semble-t-il, assimiler ii la sur- 
face de charriage prisumée. 

j D'aulre p a r t ,  le faisceau 
; exploité aux fosses d e  St-René, 
i Dechy, Notre-Dame, au  nord de 

4 la zdne de brouillages, se con- 
tinue dans la concession de 
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I'Escarpelle, ou, aux fosses 3, 4 et  5 ,  on a constalé par les 
travaux que les veines en plat venaient se raccorder avec 
les veines en dressant du midi, en dessinant un  grand pli au 
couctiant. Un coup d'=il sur  un plan d'ensemble des travaux 
des compagnies d'bniche et  d e  1'Escarpelle dans la région 
de Douai, suffit a monlrer que les veines renversées, exploi- 
tées aux fosses de  Notre-Dame, Dechy e l  St-RénB, au midi 
de la prétendue faille de transport, viennent s'emboîter 
dans le grand pli de I'Escarpelle et qu'elles appartiennent 
par suite au nieme faisceau. 

On est donc porté A conclure de ce qui précede que 
l'hgpothbse de JI. Bertrand n'est pas acceptable pour la 
division de Douai de la concession d'Aniche, que dans 
celle region on a la totalité de  la cuvetle houillére, telle 
que les érosions l'ont laissée, et que les veines du midi, 
tout e n  aganl 616 enfoncées par une véritable faille d'aîîais- 
sement, a p p r l i e n n e n t  ii la cuveile houillAre proprement 
dite, dont le  bord meridional a simplement 1516 replié par  la 
poussée du  midi, de  maniére A plonger au sud. 

Plus h l'est, la fosse St-Rlark, de  la compagnie d'Anzin, 
des travaux recents ont fourni aussi des renseignements 
intéressants sur  le véritable rûle qu'il convient d'atlribuer 
au  cran de retour. Cet accidenl, qui a été recoupé par la 
bowette du midide l'étage de  400, s'y présents comme une 
faille nette avec un remplissage d e  quelques centiméires. 
Or ,  des deux c6lés d e  la faille les lerrains rint une complète 
analogie d'allure, avec des veines dont I:i teneur e n  matikres 
volatiles differe peu. 

E n  outre, deux des veines du toit, Sorel-IIocquart e t  
d'tieursel se  remettent en plat et viennent buter contre la 
faille comme le montre la figure 2 (page 130). 

Annales de La Socidte Geologique d u  N o r d ,  T .  x x i ~  9 
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Ces conditions paraissent demontrer que le cran de 
retour es1 bieu rlrellemenl une faille d'affaissement et ne 
saurait €Are assimilé à une  surface de charriage suivant 
laquelle le  toit serait remonte sur  le  mur .  

Fig. 2 .  

C o u p e  par l a  Fosse Saint-Mar-ck d e  l a  C o n c e s s i o n  d ' i l nz in  

En revanche, les boweltes de la fosse Si-Markonl lraversb 
u n  peu plus au sud, dans la région du passage présumé de 
l'accident, connu sous le nom de faille dlAbscon, une zbne 
de  terrains exlrémement bouleversés, au dela de laquelle 
les premieres passees ont uiie teneur de 26 % e n  nialibres 
volatiles, supérieure de 5 à 6 unilCs tî celle des précddentes. 
11 conviendrait donc, si l'on veut admellre I'hypolhése de 
M. Berlrand, de la modifier au moins, e n  assignant A l a  
faille d3Abscon et  non a u  cran de retour, le rble de surface 
de charriage, et, d'aprbs ce qui a &té dit plus haul,, en faisant 
aboutir cette faille au bord du bassin, aux environs de la 
fosse de Roucourt. 

On peut toutefois faire valoir contre le fond m h e  de 
I'hypolhése les argumenls suivants : 
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la Le cran de retour et la faille d'Abscon son1 deux 
accidents voisins el presque paralleles (ils convergent Iég& 
rement en profondeur). Ils ont produit l'un et  I'aulre l'effet 
d'une faille d'affaissement, puisque les couches d u  toit 
sont plus r6cenles que les couches d u  mur ,  amenées en 
contact. Ne serait il pas surprenanl que, conirairement i ces 
apparences, la faille d'Abscon ait donne lieu à un rnouve- 
ment dans lequel le toit serait monté s u r  le mur, alors que 
le cran de relour est bien réellement une faille d'affaisse- 
ment, comme on vient de  le  voir. 

20 Si on considkre la faille d'Abscon comme faille de 
transport, toute la concession d'Azincour1 se trouve encore 
au midi et par conséquent fait parlie du lambeau de 
poussée présumé. Or a u x  anciennes fosses de celle conces- 
sion, fosses Saint-Édouard, Saint- Auguste et d'Etrœunçt, 
on a recoupe au midi le  calcaire dans des conditions iden- 
tiques 2 celles de  la rencontre récente de la bowelte de  311 
de la fosse de  Dechy, c'est-2-dire en stralificalion concor- 
darile avec le terrain houiller, sans faille au contact, avec 
pendage a u  sud d'environ 450. II y aurait là une coïncidence 
éirange, ei  on  &ait d'une part a Dechy dans la cuvette 'en 
place, d'aulre part h Azincourt dans le lambeau de  
poussée. 

30 M. Bertrand s'appuie aussi s u r  l'absence de  charbons 
demi-gras et maigres au midi du bassin actuellement 
connu, pour supposer le  prolongement de la cuvelte en 
dessous. A cet égard je ferai la remarque suivante : Si on 
admet que, comme je crois l'avoir établi, on a ,  dans la 
rCgion de Douai, la toialité de  la cuvette telle que les &osions 
l'ont laissée, la bowette de Dechy doune la preuve que  les 
formations demi-grasses et  maigres font réellement defaut 
au midi d u  bassin, puisque les derniéres passées renconlrées 
avant le  calcaire tiennenl encore 22 A 23 % de  niatiéres 
volaliles. 
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Cne bowette actuellement e n  cours d'exkcuiion A la 
fosse Désirke de la concession de Douchy confirme dgale- 
ment, jusqu'h présent, que les formations trois-quarts 
grasses et demi-grasses sont peine i.epix%enlCes au midi 
du bassin. J e  ne vois d'ailleurs aucune difticulid 3 admettre 
qu'à l'époque houillére certaines formations ne se soient 
élendues que sur  une parlie du bassin. 

Si on  passe enfin h l ' e x t r h i t 8  d u  tassin, au  voisinage 
immédiat de la frontibre belge, les travaux de la compagnie 
de  Crespin ont au contraire demontré l'existence du terrain 
houiller sous un recouvremenl de terrains plus anciens. 

Les charbons rencontrés jusqu'ici tiennent 36 h 38 % de 
matihres volatiles (charbons flénus) et stratigraphiquement 
ont dté reconnus équivalents du groupe de  Long-Terne du 
bassin de  Mons, lequel s e  trouve presque ii la hase de 
1'6chelle Aiablie par le service gdologique belge. Au contraire 
la flore des veines de Crespin d h o r i t r e  qu'elles w n t  
supérieures B toutes celles connues daus nolise bassin du 
Nord ; elles paraissent correspondre à celles de  la plus 
grande partie du  bas5in du Pas-de-Calais. 

Prolongées avec leur direclion moyenne, les veines 
exploiides jusqu'ici dans la concession d e  Crespin passe- 
raient aux environs de Valenciennes. Elles plongenl vers le 
Nord avec une inclinaison [rés variahle. Au couchant, leur 
exploilation n'a pas dté poussie à plus d e  600 A 7OOm de la 
frontiére ; ou  s'est arrelé A U I I  plisserneut qui les raméne 
cn dressant. 

II est bien probable qu'on trouverait, au-dessous et au 
midi  d e  ces veines, d'autres veines grasses, équivalentes à 
celles qu'ou a reconuues en petit nombre, au  midi d u  
bassin de  JIons, en dessous du  faisceau de  Long-Terne. et 
2 celles de charbons h coke exploitées le long de la bordure 
mdridionale du  bassin du  Nord (Loule réserve dtant faite, 
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bien entendu, sur  la possibilité d e  les exploiter avanta- 
geusement). En revanche, rien n e  me parait permettre 
d'espérer, au-dessous des charbons gras, des charbons 
demi-gras et  maigres, puisqu'on n e  connaPt ces charboiis 
ni au midi du  bassin de Valenciennes, ni au  midi du bassin 
d e - ~ o n s .  

Dans ces condilions, je suis porté h croire que le recou- 
vrement d u  terrain Ilouiller par une nappe de  terrains an- 
ciens, n'existe, e n  ce qui concerne le bassin du Nord, qne 
dans une region voisine de la frontiére, el qu'au couchant, 
le bord méridional du  bassin est seulement replié de  ma- 
nikre h plonger au sud, comme ori l'a reconnu dans les 
concessions d'Aniche et  d'Azincourt. 

DISCUSSION DE QUELQUES OBJECTIONS - J'essaierai main- 
tenant de répondre A quelques objections qu'on pourrail 
Che tenlé, d p r i o r i ,  d'opposer a cette manière de  voir. 

Première objoçlion. - La plus s6rieuse des objeclions, 
que j'enlrevois, est la discontinuité d'allure que prksenterait 
2 premihre vue le bassin houiller du  Nord, dans l'hypo- 
ttiese prhcédente. d'aprés laquelle le recouvrement du  
terrain houiller par les ierrains anciens cesserait brusque- 
ment au couchant de la rPgion de  Crespin. Cette disconli- 
nuit6 s'accuserait bien par une série de  coupes 
transversales de la bordure m6ridionale du  bassin, faites 
enlre la fronliére et la région d'Aniche. J 'entrerai dans 
quelques développements pour montrer qu'elle peut Ctre 
plus apparente que réellc. 

De nombreuses explications ont 616 proposées de 
l'accident de  Boussu. Quelque hypothkse que l'on fasse, 
la faille deBoussudoil Etre considérde comme la continuation 
de la surface d e  charriage suivant laquelle les terrains 
anciens ont été amenés sur  l a  cuvette houillkre. Je n e  veux 
pas dire par la, que la faille de Boussu soit h proprcment 
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parler le prolongement de la faille di1 midi. Il s e  peul, 
pa r  exemple, qu'elle dérive, suivant I'hypothbse d e  
M.  Gosselet, d'une faille limite ayant détermine un  lambeau 
de  poussCe. 

d'emprunte d'ailleurs i M. Bertrand la figure théorique 
suivante, qui montre, abstraction faite des failles succes- 
sives qui on1 pu se produire. comment le chevauchement 
des terrains anciens sur  le terrain houiller peut deriver 
d'un pli Btiré en s'exagérant sous la continuation de la 
poussde. 

Fig. 3.  

Coupe theorigue du  pli q u i  a donne' naissance au 
recouarement  d e  la  cuoet te  houillere 

Celle coupe est intéressante parce qu'elle fail comprendre 
comment I'extrtmité d e  la nappe de  recnrivrement, reprk- 
sentke dans l'espèce par l'aréle de Uousso, peut etre 
constituée d ' ass i s~s  renversées, sans qu'il soit besoin de 
supposer rii renver.serrient ni rolalion de  la parlie délach6e. 

Pour  s'expliquer d'aulre part le grand intervalle qui, 
snrtout vers I'extrCrnit6 du  promontoire de Roussu, sépare 
l'affleurement de la faille de Boussu de celui de  la grande 
faille d u  midi, il faut  nécessairement admettre un  travail 
considerable des érosions. Sur  la figure théorique precé- 
dente, il faudrait supposer un plan d'arrasemenl passant en 
au. Si l'on acceptail I'hypothése que la faille d e  Roussu a fait 
glisser sur le  terrain houiller un lambeau de  terrain ancien 
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il faudrait encore faire intervenir les érosions, étant donné 
que la faille de Boiissu, prolongie avec l'inclinaison qu'on 
lui connalt. passerail bien au-dessus de l'affleurement d c  
la grande faille du  midi. 

Ceci posé, i l  suffit, su r  la figure précédente, de  reporter 
le plan général d'arrasement de aa à bb pour retrouver la 
coupe correspondant h la région d 'bniche ou d'Azincourt. 
On voit donc que la discontinuil6 appsrcnle de  l'allure d u  
bassin d u  Nord, tel que je  le conçois, peul s'expliquer, e n  
supposant que le p h i n o m h e  d u  recouvrement du  terrain 
liouiller par un  manteau de terrains anciens, s'es1 prolo~igé 
6galement au couchant, mais que les irosious l'ont fait 
disparalire ullérienrement. 

J'ajoutarai que cet effet des érosions se  concevrait parti- 
culièremenl bien si on admettait que la faille de Boussu 
s'est bornée h amener sur  la cuvette houillère un  paquet 
relativement peu i lendu de terrains anciens et  est u n  
accident tout A fait local. On s'expliquerait que ce morceau 
de terrains anciens, enfoncé dans le terrain houiller, s e  
soit conservé, en partie au moins, tandis qu'au couchant et 
aulevantla crele des terrains anciens, rest6e saillante, aurait  
616 dérruiie peu 3 peu par les p h h o m é n e s  de la dkiiudalion. 

J e  m'ahsliendrai au  surplus de  donner ici la préférence 
A aucune des explications qui ont Plé proposbes de l'acci- 
dent de  Boussu. J'ai seulement voulu montrer qo'avec 
ioules ces hypolhbses, les phénornpnes d'érosion pouvaient 
rendre compte, d'une manibre plus ou moins vraisemblable 
il est vrai suivant I'hypothkse, de la dixontinuiti: appa- 
renie du  bord d r i d i o n a l  du Dassin. 

Une autre remarque me parait d'ailleurçplus intéressante 
encore h ce sujet : Pour que  la grande faille du midi ait  
déterminé un lambeau de  poussée de terrain houiller. il 
faut nécessairement que cette faille, ou une faille voisine 
connexe, ait coupé la cuvelte houillkre. O r ,  au point de vue 
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de  la continuité de  ce grand accident géologique, qui est la 
conséquence de la poussée du plateau de l'Ardenne vers le 
plateau du  Brabanl, peu importe dvidemment que la grande 
faille suivant laquelle s'est o p h é  le glissement, soit plus ou 
moins 6loignCe de  la cuveile houillére, qui n'a joué aucun 
rble dans le phénoméne. On conçoit donc que la grande 
faille du  midi ait pu se  çorilinuer tout le long de la bordure 
indridionale du bassin houiller de Valenciennes, mais que 
dans le Nord la cuvette houillére n'ait 6té atteinte n i  par la 
faille principale ni  par aucune faille connexe, tandis que 
dans le Pas-de-Calais, de  meme que dans le bassin de 
Charleroi, des fragments de  terrain houiller auraient au 
contraire été découpés et  charries sur 13 cuveite. 

Tous les gdiilogues admettent d'ailleurs aujourd'hui que 
la grande faille du midi, qui fait chevaucher le  ddvonien 
infërieur sur  le calcaire carhonifere, exisle d'une extr6miié 
h l'autre du bassin houiller. Le sondage de  Monchecoiirt 
(V.  supra p. 2.), qui a rencontré le dévonien inférieur nu- 

dessus d u  calcaire, e n  a apporté une preuve nouvelle. Mais 
il y aurait  cette différence que ce ne  serait  qiie par entlroiis 
que la cuvette houillére aurait 616 entamee soit par la faille 
principale soit par des  failles secondaires dYeritr;l¶nernent. 
Ce serait le cas du bassin du  Pas-de Calais, mais non de 
celui du bassin du Nord. 

On anrail en outre, e n  ce qui concerne le Nord, l e  choir 
enlre  ces deux hypothéses que le nianteau de  terrains 
anciens ne s'est pas avancé jusque sur  la surface de  la 
cuvette houilltre si ce n'est h proximité de  la froniiere, ou 
qu'il y a eu recouvrement partiel, mais qiie les erosions I'onl 
fait dispara'ilre. 

Je ferai enfin remarquer  que I'hypolh&st: de  M. Bertrand 
élaii loin de résondre l'objection tirée de  la discontiriuiltl 
apparente du  bord du bassin. S'il suppose en effei que  le 
recouvrement reconnu dans la concession de Crespin se 
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prolonge au  couchant, il n'en admet pas moins que le 
bassin de Mons est complet, puisque ce sont les charbons 
fldnus du bassin belge qu'il fait coiilinuer en France sous 
les ierrains anciens. 011 auraii donc encore entre le bassin 
belge et le  bassiil francais une dissemblance, certainemenl 
plus inexplicable, atlendu qu'on n'aurai1 plus la ressource 
d'en trouver la raison dans l'accident local de Boussu. 

Deuzième Objecliun. - La seconde ohjeciion que je discu- 
lerai, est relaiive A l'absence dans le bassin du  Nord de  la 
série enliéie des charhoris supdrieurs au  groupe de Long 
Terne dans i'échelle des cartes géologiques belges, vers la 

base de laquelle 3e trouve ce dernier groupe. J e  me 
bornerai d rdpondise qu'on a le choix entre deux hypothèses 
qui peuvent d'ailleurs sc combiner. On peut supposer : soit 
que ces formaiions on1 existi, mais que les Brosions les ont 
fait disparaiire, soit qu'elles ne se  sont pas étendues jusque 
dans nolre bassin, dont les charbons sont en revanche à 
peine représcniés a la base d u  bassin dc i\lons. Les travaux 
des concessions d u  Pas-de-Calais tendent d'ailleurs d e  plus 
en plus à dkmontrer la réalil6 des phinnménes de lransgres- 
sivili! des formations liouilléres iransversalement au bassin. 

En rPsum6, je n e  vois aucune raison d e  fait, quant h 
présent. de supposer que le  recouvrement du terrain 
houiller par une nappe de Lerrains plus anciens, tel qu'il 
existe dans la concession de  Crespin, se continue au cou- 
charit tout le long du bassin Iiouiller du Nord. Trop peu de 
travaux ont encore exploré cette région pour qu'on puisse, 
il est vrai, se  prononcer acluellement avec certiiude. 

Mon seul but, dans le présent mémoire. a été de nionlrer 
que les donnEes recueillies jusqu'ici s'accordenl mieux avec 
l'hypothèse que, sauf au voisinage de la fronliére, le  
bassin connu représerile I J  tolalité de  la cuvetie houil:&re, 
dont le bord meridional, tel que  les 6rosions l'ont laissé, 
est seulement replie de maiiiére plonger au  sud. 
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Séance d u  23 Juin 1895 

au Lapin Blanc, B Angre. 

Aprks une excursion gCologique dans la vall6e d e  
l7Hogneau, la Société a lenu une sl'arice i l 'issue d u  dîner. 

M .  MATHIAS, notaire A Wavrin, est élu membre. 

Seauce du 3 Juillet 1895 

hI. Lecocq fait au nom d e  la Commission des finances, 
un rapporl sur les cornpies de l'année 1894 el sur  le budget 
de 1895 Il propose 3 la Société d'accepter ces comples et 
de voter des remerciements au  trksorier RI. Crespel pour 
son d6vouement conlinu aux intérkls de la Soci6lé. 

II. Gosselet offre a u  nom de  ?il. Cayeux et au sien, 
un  exemplaire de la Feuille d'Amiens. 

M. Gosselet fait la communication suivante : 

La carle géologique f:uillo de Lille porte au N. d'Armcn- 
liéres. une Lache qui indique  la présence de l'argile des 
Flandres. J'ai cherché m'assurer de  la réalilé de ce1 
affleurement. 

Prés de la Lys, au rimeliére d'Arrnenliéres, l'argile se  
trouve 2 1 ou 2 m. de profondeur recouverle par uri limon 
très argileux ; au  N .  du cimetiére il y a des champs cultivés. 
Lorsque j'ai interrogé les proprii[aires, ils m'ont di1 que 
leurs terres ;laient excellenies, nullement argileuses. A 
1 kilornktre du cimelibre se trouve la froniiére, e l  conire celle 
froniiére, sur  le terriloire belge, une briqueterie où l'on 
exploite le limon supérieur, et ou  le puils qui est h 6 m. de 
profondeur reste darie les sables boulants (pléistocérie). 

Entre la fronliére et le pont d'Armenliéres se trouve le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hameau du Bizet don1 l'église est neuve. J'ai eu la pensée 
de  demander  des renseignements h l'entrepreneur qui 
l'avait construile : M. Debosque-Bonte, d'Armentières m'a 
répondu avec la plus grande complaisance. . 

a Dans les fouilles faites pour ~ ' I ? ~ l i s e  du  Bizet, je n'ai 
n pas Irouvé de  glaise bleue ou noire, je n'ai atteinl que 

l'argile ordinaire jaune (limon). Les sables boulants ont 
z 616 rencontres 3 6 m .  Les puits autour de l'église ont 
n une profondeur d e  7 m. B 

Ainsi l'argile des Flandres au  lieu de couvrir toute la 
boucle qui  est au nord de la Lys, entre Armentières et la 
froniiére, comme le figure la carle géologique n'affleure 
que sous le cimeliére. 

C'est une  rectification de carte, comme on e n  fail tous les 
jours el sans grande importance, et je n'en aurais pas entre- 
tenu la société si on n e  pouvait e n  tirer des  conclusions 
d'un autre genre. 

Armentikres est travers6 par la Lys, dont les alluvions 
modernes occupent une largeur d'environ un kilomktrc. 
La vallCe n'a que 2 à 3 m. de profondeur ; elle est creusée 
dans une vaste plaine de limon ayant 6 3 8 m. d'épaisseur. 
Sur un seul poinl d u  territoire. le manteau de  limon n'a 
qu'un rnklre, et en dessous se  trouve l'argile conslituaril u n  
terrain imperméable. C'est sur  ce point inipermkable, 
unique dans la commune, large h peine d e  4 ou 5 hectares, 
que l'on a f 16 Ciablir le  cimelibre d'une ville de 30.000 hahi- 
lants ! S a u f  dans les moments de grande sécheresse les fossés 
sont noyés ; on enterre dans l'eau. Lorsqu'ori a ouvert ce 
cimetikre, il y a 20 ans, 1s carte g6ologique était d6jà 
publiée ; elle indiquait le fail, elle I'exagérail meme O n  rie 
l'a pas consullée ou on n e  l'a pas comprise. Cependant le 
Conseil d'Hygiène a dû donner son avis. Rien ne monire 
mieux conibieri il est nécessaire que ceux qui veillent A la 
salubriti! publique possédent quelques nolions de géologie 
et soient e n  Ctat de  lire une carle géologique. 
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Forage de la Belle-Ciska ou drs potil de Nieppc 

à Steenbecque, 

par M. Thdry-Delattre. 

Ce forage a été commencé le 20 septembre 1894, el 

terminé le  26 novembre de la meme année. 

De O a 0,50 - Terre vCgClale. 
O,50 h 2m. - Argile plastique brune.  
2 ii 4 - Argile jaunalre sableuse. 
4 à 5 - Gravier. 
5 2 7 - Sable roussAire, pissart. 
7 à 7,80 - Sable gras (pris ver l) .  
7,80 a 8 ,20 - Silex noirs. 
8.20 9,50 - Sable gris verdAlre el gravier.  
9,50 h 11 - Glaise bleue verdàlre. 
11 2 49  - Glaise grise. 
49 à 55,50 - Glaise brune mélarigde de grains 

de sable (plaquettes de  quelques centimétres de 
sable durci et pyrites). 

55,50 a 56,60 - Glaise sableuse noirâtre et égale- 
ment rndlangée dc plaquettes de sable durci. 

56,60 a 7 0  - Sable blanc, presque mouvant. 
70 à 78,20 - Sable gras. 
78,20 à 81 - Glaise Irés sableuse 
81 h 8 3  - Glaise peu sableuse. 
8 3  à 9 4  - Glaise bleue pure. 
9 4  1 0 0  - Glaise noirâtre. 

100  a 113,80 - Çi,aie grasse. 
113,80 137 - Craie grasse avec un  peu de  silex. 
137 a 168  - Crâie mélangee de trés peu de 

silex, exceplb: vers les derniers m6tres. 
168 A 175 - Craie grasse. 
175  a 186 - Craie Lrés dure  meule).  

Çe banc n'a pas été iraversé complètement. 
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M. Rabelle envoie la cornmunicalion suivante : 

A Vendeuil, su r  le versanl N. de  la colline oii etail situé 
le chateau, M. Lanez, maire, vient de raire exdcuter des  
Lerrassements pour des conslructions. Les travaux ont 
révélé ce qui sui1 : 

a Couche de  terre vQétale de 0,25 ; 
b Terrain de  remblai de 1 m. 50 ; ce remblai contient des 

débris de différenls $,.es, depuisl'époque gauloise jusqu'aux 
temps modernes ; 

c Alluvion de  Om. 50 ; cette alluvion de nuance noiratre 
contient d e  nombreux oswments d'animaux el des silex 
éclatés ; 

d Terrain tertiaire 1 m. ; les ouvriers l e  designent sous 
le nom d e  tan ; 

e Craie blanche. 
Dans l'alluvion viennenl s'ouvrir des poches creiisées en 

forme de four (1 m.  50 de diamklre) dans le  tertiaire. Pour 
moi ces poches sont des foyers gaulois; les uns (F) son\ 
remplis par le remblai supérieur ; ils n'avaient pas servi 
e t  se Lrouvaierit vides ; les autres (F') sont plein de  braises, 
de cendres, de débris de  cuisine : os, vases brisés. 
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M. Thdry-Delattre donne ensuite quelques renseigne- 
ments sur  l e  forage d'Hazebrouck. 

M. Gosselet présente une carolie provenanl de ce son- 
dage; elle lui a blé envoyée par  l'entrepreneur d u  sondage. 

BI.  Gosselet pense que c'est du  silurien. 

Sdance du 44 Juillet 1895 

M. Gosselet lit la note suivante : 

Phosphates de Tebessa (AlgBrie) 

par M .  de Blayac. 

A nalyse. 

Une note irès intéressante s u r  les Phosphates de Tebessa 
(Algérie) vient d'btre publiée dans les Annales des mines, 
par RI. de Blayac. 

On lrouve ces phosphaies 3u N .  de Tebessa dans deux 
plateaux qui dominent la plaine : le Djebel Dyr (1400 m.) 
e t  le Djebel Kouif (1180 m.) ; le premier mesure 40 kilo- 
mhlres, tandis que le second n'en a que 15. 

Le sommet des  plateaux est formé par  un calcaire dur ,  
siliceux, conlenanl Nummulites p landa la ,  le fossile si com- 
mun au sommet de  la colline de  Mons-en-Pévble. 

Sous ces calcaires épais de 80 m. viennent trois couches 
de  phosphale alternant avec des calcaires marneux silex 
et formant un  ensemble de 15 h 16 mètres. 

En dessous on lrouve 50A 100 m .  de marnes gypsiféres 
Ostrea eversa qui correspondent A peu prés h noire tuffeau 
e l  a u  sable d'ostricourt. Ainsi les couches de phosphale 
sont de l'âge de  riolre argile d'Orchies et par conséquent 
suessoniennes, 
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Le phosphate y est grho-sableux, d'aspect grisatre, 
d'une teneur de  60,'iO et m&me 75 pour 100. On y voit des 
lignes blanches et  grises e n  slratification entrecroisée. II 
contienl de  nombreuses Lraces de  poissons e l  d e  sauriens 
(vertkhres, dents, coprolites) et des crustacis. 11 semble que 
ce sont des débris d'animaux rejetCs sur  une plage par la 
vague. M.  d e  Blayac croit que l'on est e n  présence d'un 
ddpdt litloral ou de  mer peu profonde. 

La couche de  phosphate inférieure, épaisse de 3 m. est 
seule exploitée ; les exploitations ne  peuvent se  faire pour 
le  moment qu'autour du  plateau aux points d'affleurement 
de la couche. 

Un Lroisikme g'lte de phosphate, h Aïn Kissa, plus prks 
de Tebessa es1 disloqu8 par de nombreuses failles. II y a 
5 A 6 couches d e  phosphate et chacune d'elles a son toit 
forme par un banc de  silex. Le gisement actuellement 
exploilé a 5 L'I 6 kilomklres de  longueur. 

M. de  Blayac signale d'autres gisements d e  phosphate 
dans la province de  Constantine aux environs de Bordj bou 
Arreridj. Ils sont au même niveau dans le Suessonien, 
mais ils forment des bancs plus durs  et  plus foncés. 

M. de Blayac conslate aussi que ces dépots se trouvent 
dans le voisinage du  rivage rie la mer Suessonienne. 

M. Ch. Barrois lil la note suivanle : 

La F a u n e  A Protolenus 

par M. Matthew. 

A nalyse. 

M .  G. F. Matlhew, de  Saint-John, New-Brunswick, a 
pr6sent6 rkcemment ii I'Acatl8mie des Sciences de  
New-York, un mémoire d'une extreme importance: s u r  les 
plus anciennes faunes du globe, el notamment sur  la faune 
A Protolenus. 
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On avait signal6 9 diverses reprises, dans ces derniéres 
annees, des  gisements fossiliféres dans le cambrien de  l'es1 
du  Canada. Ceux du  Saint-Laurent et de  Terre-Neuve, 
rapport& par Bilhings au Lower-Posldam, ont élé rallachds 
h la faune à Olenellux, depuis les grands travaux de  DI. 
C. D. \Valcolt. 

Toutefois, on n'y a pas encore trouve d'olenellus, e l  
bien qu'elle occupe la position slraligraphique de la faune 
h Olenellus, elle en reprdsente au  moins u n  faciès spécial, 
sinon un terme plus ancien. 

Cetle faune a fourni des foraminiféres, dponges, 
mollusques, crustacCs. Les foraminifbres appariiennent aux 
genres Orhulli~a et Clobigerina ; les Cponges aux genres 
Prolospongia, etc. Les mollusques sont surtout représenl6s 
par des coquilles hyaliihoïdes, des genres Orlhotheca, 
Hyolilhus, Diplorheca. Les formes d e  Brachiopodes pan is -  
sent trés primitives, géni'ralement d e  petite laille, e t  pour 
la plupart de  genres nouveaux ; les plus grandes espéces 
appartiennent aux Obolidœ et Siphonolrelidœ, Les crustacés 
représent6s principalemeiit par  des Oslracoda et  Trilobiles, 
fournissent un grandnombre d'espèces e l  de genres d'orlra- 
codes ; on remarque que lous les genres d e  lriboliles sont 
propres celte faune, il l'exception du  genre EIlipsocephaEus 
des coucbes A Paradoxides d'Europe. 

L'ktude de cetie faune lrilobilique A Pratolentts a montré 
qu'elle offre certains traits géndraux. Tous les lrilobites de 
cette faune ont des bourrelels oculaires conli~zus.  Ce carac- 
l é rea  une valeur moi~phologique rdelle, e t  correspond A un  
état primiiif. Une preuve e n  es1 fournie par le  genre 
Paradoxides de la faune suivante, qui débute par de  petites 
espéces il buurrelels oculaires conlinus, e l  présenle ensuite 
dans les couches plus dlevges, de grandes formes, ou  les 
bourrelets oculaires sont considérablement raccourcis. 
Cette abrévialion des bourrelets oculaires a kt6 pousske 
plus loin encore chez les Oleni du Gambrien supdrieur. 
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L'importante famille des  Pylchoparidœ est absente. Cette 
famille es1 d'ailleurs dépourvue, il faut le noter,  de bour -  
relels oculaires conlinus ; et chez les jeufies, quand ce 
bourrelet fait son apparilion, il es1 cour: et situé au  borJ  
latdral de 1't;lcu;son céphalique. Aucun trilobile pourvu d,! 
ce caraciére n'a dtd observé dans la faune h Protolenus. Les 
I J t y c h o p a r i h  on1 fourni une douzaine d'espéces dans la 
faune L Olenellus. el sont trés communs dans la faune a 
Pa~adnx idcs  ainsi que pendant loul le reste du  Cambrien. 

Le genre Conocoryph~  est absent, type essentiellement 
répandu dans les couches inférieures h Paradoxides, el 
carriciéristique de la faune A Olenellus. Le genre Nicro- 
discns. des faunes à Olenelliis et h Paradoxides,  fait aussi 
ddfaul d ~ n s  la zOne A Prololeraus. 

Parmi les genres reconnus de trilobiles, il faul signaler le 
genre Micmnccn. qui présenle surlout des affiniles avec le 
genre Zacanlhoides, dont il parailetre une forme anceslrale. 

Tous les genres trilobi~iques étudiés, ont présenlé le 
Lrail commun, de la coniinuili de leurs bourrelels oculaires: 
ce fait témoigne de relations intimes enlre ces formes e t  
par suite, en faveur, de  leur unit6 d'origine. Nalgrk l'unit6 
de celle faune trilobiiique si ancienne, on y retrouve 
cependant des caracikres parallèles B certaius égards, et 
reprdseniaiifs, des types connus d m  les faunes plus 
récenles. Ainsi l 'rololenus offre les plévres plates sillons 
'diagonaux des Paradoxides ; il montre aussi le genou et  
les profonds sillons des plhvres des Ptychoparia,  ainsi que 
la glabelle proéminente e t  les profonds sillons dorsaux de  
Solenopleura. Prolagraulos rappelle exaclement Agrai~los 
de la h u n e  h Paradoxides, par sa glabelle presque oblitérée 
et son Ccusson céphalique aplati. 

Dans son ensemble, la faune Prololenus de M .  Rlatihew, 
soi1 qu'elle represente u n  faciés de  la faune h Olenellus de 
hl. Walcolt, ou qu'elle appartienne réellement à un  age 
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plus ancien. e n  diRkre par deux caractéres essenliels ; elle 
paraît A la fois plus primitive et  plus pélagique. 

11. Delcroix prdsenle ilne carte ail 1/80,000 d u  bassin 
houiller du  Pas-de-Calzis, par  BI. Valenlin Cossange, 
carle trbs exacte au poiiit de vue de la délimilalion des 
concessions, donnant l'iodicalion des sièges d'extraclion et 
des fosses abandonnées. 

Se'ance di4 24 Juillet 1895 

M .  de Dorlodot fait ilne comparaison du Calcaire 
carbonifére de  Belgique avec celui de  l'arrondissement 
d'Avesnes. 

M.  Briart envoie la note suivanle : 

N o t e  sur In LBgende du Calcaire Carbonifème 

par  J I .  Alph. Briart 

L'obstacle principal qui s'est opposé jusqu'ici à l'dlablis- 
sement de la lr'genùe du  calcaire carhonifbre dans 13 

Carle géologique de Belgique provient des difilcullés d e  
raccorder, au  point de vue du  spchronisme,  les assises 
dont l'origine doit Gtre rapportEe Ii la sddimentolion habi- 
tuelle ou normale ,  avec les dépots designés sous le  nom de 
faciés et qui sont d u s  i des  circonstances spéciares ou  
accidentelles. 

On peut diviser les faciés e n  deux cattigories : IES  faciès 
originels o u  de dépot cl les faciés d'alit?ralion. 

Ces derniers comprennent les bréches et  les dolomies. Je  
dois dire que, dans la plupar! des cas, la dolomilisation 
paratt s'etre produile au  moment d u  depdt ou peu de  temps 
aprés. Dans lous les cas nous n'avons pas 21 nous en occuper 
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ici, les faciès d'altéralion ne pouvant avoir aucune signiti- 
cation au point de  vue siraiigrapliique. 

On range dans los iaciés originels, les dép6ls coral l igd t~es  
ou calcaires conslruils, les roches slrarifiées W a u l s o r l i e r t n e ~  
el les calcaires g r i s  violacés. C'est d'eux que proviennent 
principalement les obstacles B l'élalioralion d e  la légende; 
mais je propose d'y a j o u l ~ r  [es m a r b r e s  noirs  de Dinan1 qui  
jilsqu'8 pr tsenl  n'ont pas 15th admis dans les faciès et ont 
616 laissés dans les assises normales. 

Je pense qu'il n'y a pas moins de  motifs d'en agir ainsi 
pour les marbres noirs que pour les calcaires violac6s el que 
la queslion s'en trouverait nolablement simplifiée. 

On ohjccle, i l  est vrai, la grande élendue terriioriale de 
la formalion des marbres noirs. On reconnailra, sans 
doute, que celle objection n'est pas d'ordre scientifique. 
Tout comme les calcaires violaces, dont l'imporlance est 
moindre en siirface, mais plus considérable en haiileur, 
les marbres noirs sont dus h une sédimenlalion spéciale 
provenant d'influences ou  de  conditions évidemment 
localis6es. 

La preuve, c'es1 que l'on cherche h Ics raccorder avec les 
assist s entièrement difféienles au point de  vue lilhologique, 
qui en dehors de  ces influences se  son1 dkpos6es en sirdi- 
menlaliori rioroide e l  se seraient déposées partout de la 
rnéme façon, si ces influences n'avaient pas exisl6. Ce sont 
les circonslances spéciales qui font le faciés, non l 'dendue 
des dopbls, ou hien ce caracthre de faciés doit appartenir 
aux slratifi~alions normales ; car il faul absolument choisir 
entre deux formaiions synchroniques; l'une doil &ire le 
faciès de l'aulre. 

Or le principe qui sera admis pour les marbres noirs 
devrait l '&tre également pour les calcaires violacés, que 
personne n'adrnellra certainemenl de ranger dans les 
couches normales. 
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Les iri!luences spéciales sous lesquelles se  sont dépos6s 
les calcaires violacés et les marbres noirs paraissen1 etre 
inhérenles B la region corallienne. Ils sont principalement 
formes de dibr is  trks tenus ou banc detritique des rk i f s .  
C'est dans le voisinage imnlediat des rCcifs que ces assises 
sont les plus puissantes et  elles s'atlénnent de plus en plus 
B mesure que l'on s'en éloigne. Aussi, est-ce l e  hâssin 
méridional qui les renferme en ires grande parlie. Quant 
au bassin septentrional, il n'est pas absolument certain qu'il 
s'y rencontre des rCcifs, ce  qui ne  veut pas dire que les 
marbres noirs et les  calcaires violacés ne  puissent s'y 
retrouver, mais dans leurs expansions les plus lointaines, 
fortement amincies et  a y m l  vu s'allénuer également leurs 
caractères lithologiques. 

Une double conclusion se dégage de ceci : c'est que, si le 
bassin méridional nous fournit les types des fa'ciés de 
dfp61, c'est dans le bassin sepleiltrional que les types des 
nssises 3 sédimentation normale doivent étre cherches. 

Admettant donc les marbres noirs comme faciés, quelles 
difficult6s nous reste-1-il pour Clablir la légende ? Elles 
disparaissent si l'on n'a e n  vue que les assises normales 
enti&rement isolées et dont la stratigraphie parait établie 
ou sur  le point de l'étre ; elles se  rkduisent A des questions 
d'accolades o u  d'importance d'assises. Si. au contraire, on 
persiste h vouloir les raccorder avec les faciés, ces difficultés 
restent énormes, je dirai même insurmontables. En d'autres 
mots, ce raccordement est impossible. 11 y a un synchro- 
nisme d e  fait, c'est indiscutable ; mais il ne peut 6ti.e 
traduit par  une  légende. 

Les limiies ne  correspondent pas : elles chevauchenl les 
unes sur les autres, et 11:s efforls que l'on fait pour itablir 
un  parallélisme indisculable. qu'ils s'appuient sur des 
principes d'ordre paléontologique ou  d'ordre slrati:ra- 
phique, tombent complblernenl B faux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Que nous dit e n  effet la paléontologie? C'cst que la faune 
Viseenne apparalt des l'origine des récifs, dans les ddp6ls 
sédimenlaires qui en ddpendeni, qui se sont formés dans 
leurs eaux e t  de leurs d6bris. Or  celle origine des récifs 
date d u  sùmrnet des calscliisles d e  Tournai  ou plutôt de 
Maredsou, c'est-A-dire qu'ils commencent par &tre conteni- 
porains des assises d'Yvoir et des Ecaussines, représentaut 
13 moitié de l'étage tournaisien o u  le mélange des deux 
faunes ne  se  pr isente  pas encore. Que nous dit, de son 
cdlé, la Slratigraphie ? Que les calcaires violac6s com- 
mencent h peu prr's au  méme niveau infdrieur et se pro- 
longent, jusqu'aux couches h Productus Cora. 

Que devient, au  milieu de lout cela, e n  dehors des 
couches normales, la limite entre les deux termes princi- 
paux du  calcaire carbonifcre, le tournaisien et le  visden. 
On ne peul ividemment pas la chercher entre  les calcaires 
violacés e t  les marbres noirs, puisqu'il résulte, de ce qui 
vient d'&Ire dit, que la limite entre  ces deux faciés doit 
etre oblique aux assises normales. 

Si le1 est l e  cas pour ses deux grandes subdivisions, à 
plus forte raison doir-il en étre ainsi pour les subdivisions 
secondaires. J'ajouterai, comme conlre-pariie : Si le1 est 
le cas pour ces deux faciéi, les plus réguliers de  tous, A 
p'us forte raison doit-il en ê k e  ainsi pour les aulres dont 
I'irrégularilé d'allures est la regle. 

Dc la tant d'incertiludes sur des raccordemenls que l'on 
poursuit e n  vain. hlicux vaut, selon moi, les déclarer impos- 
sibles, ce qu'ils son\ en effel pal6ontologiquement et slrati- 
graphiquement. 

J'ajouterai que la crdation d'une zOne moyenne, entre 
les calschistes et les calcaires h grains cristallins, n e  suppri- 
merait aucune des difficultis signalees. 

Que faire alors des facies ? Deux partis sont a prendre : 
lo Les laisser dans une  classe part ,  les séparer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cnmplétenienl des assises normales, ce  qui serait le plus 
simple el le  plus facile, mais ce qui par contre ferait abslrac- 
tiori du synchronisme, c'est - A -dire  de la question 
scientifique. 

20 Si l'on ne  veut pas se laisser aller h cetle dure 
exlremile, les  subdiviser entre les assises sddirnmiaires 
normales, par  apprdciation, en s'aidant de quelques rares 
donn6es stratigraphiques que l'on posskde. 

J e  répéle que je n'entends parler ici quc des facies da 
dépBt, auxquels je propose formellement d'adjoindre les 
marbres noirs de  Dinant, ce  qui serail une grande simpli- 
fica tion. 

Un dernier mot. On  dit que certaines assises Waulsor- 
tiennes, les calcaires violacés entr'aiitres, auxquels j'adjoins 
les marbres noirs,  on1 subi. aussi bien que les assises nor- 
males, l'action de la dolomitisation. Si la chose se verifie, 
nous nous trouverons e n  presence d'un facies de second 
degré dont il faudrait tenir compte. Ceci, ii mon grand 
regret,  n e  serait pas une simplification. 

C'est e n  m'appuyant sur  les consideralions que je  viens 
de  développer que j'ai modifie la Idgenile d u  calcaire car- 
bonifère de la façon r e p r h e n i é e  au tableau suivant. 
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- 151 - 

Légende du Calcaire c a r b o n i f h  
- 

COUCHES EN STRATIFICATIONS NORMALES 

Vd. - Calcaire noir, g r i s  ou bleu, 
souvent cornpacce, parfois 

w grenu. CLierts noirs, couche 

2 d'anthracite. 

w P r .  g iganteus ,  Pr. s t r i a tu s ,  
Fi L i t l ~ o s t ~ o e ~ o n  i r r e g u l a r e ,  

S t romatoporoides  etales ou 
!? stratoides.  4 ( Vc. - Calcaires blancs, bleu p i l e  ou  

gris,  a gra ins  cristallins. 
Pr. Corn.  

Vb. - Calcaire gr is  pâle ou  foncb, 
compacte,  subcompacte.  ooli- 

n O thique, parfois crinoïdique 
Chonctea papi l ionacea .  

$ 1 Te. - Calcaire crinnïdique noir ou 
z 
u 

gris.  Palechinides .  
V) 
V) 

Calcaire à crinoïdes s a n s  
D i.tierts. ( l 'et i t  grani te  d e  
d 
U 

1'0urttie ec d'Ecaussirics). 

.w S p  ircfer cinctus,  Syr ingo-  
n p o r a .  

Td. - Calcaire avec crinoïdes spora- 
diques e t  clicrts noirs.  (l'etit 
granite d'l'voir). S p i r ~ f e r  
einctus.  

Tc. - Calschistes do Maredsou sans  
ç h ~ r t s .  Calcaire à crinoides. 

(Peti t  granite de  Laridelies 
c t  de  Spontin. 
SpirLJer Tornacensis.  

Tb. - Schistes foncés, fissiles. 

Sp.  Tornacensis .Spi r i fer ina  
octop l icala.  

Ta. - Calcaire bleu à crinoïdes. 

Calcaires avec schistes in- 
tercalés.  
Phi l l ips ia ,  Sp. g laber .  

- 
- 

d'alte- 
ration 
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M .  Ch. Barrois, président, signale dans la correspondance 
la Carle du Bassin h o d l e r  du Pas-de-Calais, oBerte par 
M .  Soubeyran. La Soci6Lé adresse des remerciements 2 
M. Souheyran. 

M .  Péroche lil la note siiivante : 

Les DBplacements polaires 

Justiiications. 

par J. Pbroche. 

Dans une communication faite e n  mai dernier ('), j'ai 
entretenu la SociétC géologique de l'cil31 de  la question 
des déplaceaienls polaires. J'y ai établi que, bien que les 
documents fussent encore insuffisants, l a  théorie fr>rmulée 
par moi des 1877, avait déjh Lrouvd d'évidentes justifica- 
tions dans les observations auxquelles on s e  livre depuis 
quelque temps de diffërenls cûlés et e n  particulier dans 
nos grands Ctablissemenls astronomiques. 

J'ai A revenir aujourd'hui sur  ce1 impoi.ian1 sujet et je 
m'appuierai pour cela sur  un  travail d'un puissant intér0t 
que je dois à la gracieuse obligeance de  I'Cminenl Directeur 
de l'observatoire de San Francisco, h l .  Davidson ('). II s'agit 
du résultat des recherches auxquelles il s'est personnelle- 
ment livre touchant les variations de h latitude du  lieu. 

J'ai di i  que nos régions, A 1'8poque acluelle, par  suiie du 
glissement de  l'écorce solide du  glohe sur  son noyau fluide. 
doivent, sous l'aclinn des atlraclions, subir un  abaissement 
vers l'équateur ; que celle action s'exercerait surtoul au  
-- - - -  

(1) A n n a l e s  1895, t. 8x111, p. 112. 
(2)  On the oariation of latitude at  San  Francisco, Cali- 

fornia. - Wasl1ington,!l894. 
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périhélie, quand le globe est incline vers le nord, et que 
cei abaissemenl pour nous doit forcbment avoir poarconsé- 
quence un relévemznt s u r  les méridiens qui nous sont 
opposks. J'ai dit aussi que ce n'est pas exactement dans le  
sens d u  nOlre q u e  le déplacemenl s'effecluerait, mai., B 
trks peu de  chose prés. dans la direction d e  celui de  
Belgrade, soi1 vers l e  208 degr6 de longitude Est. Ainsi. les 
abaissements s'ttendraient toule la partie du globe qui 
est comprise entre le  110" degré d u  meme cdté et  le 70e 
degré de  I'Ouesl et les relkvements s'étendraienl, A l'opposé 
de  l'un 3 l'autre des memes points, s'accroissant ou s'atlé- 
niianl, hien entendu, comme le mouvement de I'auire sens, 
selon le plus ou  moins de proximilé des mPridiens du  
milieu, soit pour nous, comme je l'ai rappelé, d u  208 degré 
Esi, et pour l 'aulre coté du  160' Ouest ; de  plus, comme le 
déplacemcnl serait fait d'oscillaiions, le  balancement, a u  
relour, se produirait nalurellcment & l'inverse, un reléve- 
men1 survenant Ih où un abaissement aurait e u  lieu, el u n  
abaissemenl où se serait produil u n  relévement. 

II me faut rappeler d'abord quels on1 été, d'riprbs les 
chiffres donnés par  M. Tisserand, les résultats des observa 
tions faites à ce1 égard h Paris et A Polsd3m ('). 

J a n v i e r .  . 
F t v r i e r  . . 
X l a r s  . . 
4 . . 
h l n i  . . .  
Juin . . .  
Juil let  . . 
A0Ut . . 
S e p t e m b r e  
Octobre . 
Kovcml i re .  
D e e e m b r e  . 

(1) Annuai re  d u  buroau  d e s  longi tudes ,  1891, c. p. 17. 
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Comme on  le voit, les abaissements sur les deux points, 
se sont bien produits pendant les mois de l'hiver a u  
périhélie, et c'est pendant les mois de  1'618 5 l'aphélie, que 
les relévcmenls sont survenus. II y a aussi a remarquer que, 
à peu prks nul aux équinoxes, quand l'éqiialeur s e  trouve 
dans le plan de I'orbile, le mouvement s'accentue surlout 
aux approches des solsiices. lorsqu'il s'en trouve le plus 
écarté. Quellcs ont élé les corisiatations de San k'rancisco 7 

On sait que San Francisco est  silu6 sous le 121n degré 
de longilude Ouest. II es1 donc A l'opposé de nous, et 
cons~quemmenl  ce qui es1 abaissement de nolre cBlé doil 
&tre relkvement pour  lui, c t  vice versa. Voici les chifîres 
tels qu'ils onl dl6 résumfs par M. Davidson, 9 l'aide de  [rés 
ilombreuses observalions faites du  mois d e  mai 1891 au  
mois d'août 1892 : 

26 Mai . . .  
15 J u i n  . . .  
5 Juillet . . 

25 Juil let  . . 
1 4  Aoiit. . .  

3 Septembre.  
23 Septembre. 
13 Octobre . 

2 Novembre .  
23 Novembre . 
12 Décembre . 
l o r  Janvier.  . 
21 Janv ie r .  . 
10 . 
le' Mars . . 
21 Mars . . 
10Avril .  . .  
30 Avril. . .  . . .  20 Mai  
9 Juin . . .  

29 Juin  . . .  
19 Juillet . . 
8 Août.  . .  . .  18 Aout. 
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Ainsi qu'on peut e n  juger, A San Francisco, contraire- 
men1 A c e  qui se  passe ici, c'es1 pendant l'été que  s e  
manifestent les abaissemenis en latitude et  c'eal pendant 
l'hiver que les relévemenls y ont lieu. 

On peul aussi s e  convaincre que c'est bien dans le milieu 
de ces saisons que les mouvements acquiermt le plus 
d'importance. Rien donc que de concordaril 2 cet Pçard 
ct le balancement a bien la sa pleine jusiificaiion. Entre 
San Franci,co et nous, d'auires rapporls sont ii noter. 

A Paris, comme h Potsdam. les positions e n  laiiiude ne  
s'équilihrenl nullement dans leurs e x l r h e s ,  ce que j'avais 
dPjA e u  A faire observer. A San Francisco elles rcsient 
également diffkéientes. Mais, tandis que d e  noire c81C le  
mouvement s'accuse par un abaissemenl plus grand, c'est 
par un relévemenl plus prononcé qu'il s e  marque ai'opposk. 
Or, rien n e  saurait mieux montrer la progression meme 
du déplacement. [.es chiffres, a San Francisco, sont parti- 
culierernenl significaiifs. 

1.e 26 mai 1891, la moyenne, e n  fractions de seconde, 
elail de  "48 ; B la date correspondante de 1892 elle s'klevait 
h ''52. Le 15 juin de  la premiére de ces annt!rs rlle étai1 
de "44; A la m h e  daie de la seconde on la retrouve Li "50 
A la mi-juillet on a "45 au  lieu de "33. Enfin vers le  16 
aoûl c'est "38 au  lieu de  O"23. Le r~ lkvement  pendan1 ces 
laps de iemps se serai lcons~quemmenlaccru de  "Old'abord 
e t  de "15 en dernier lieu. J'ai dit qu'une moyenne annuelle 
de O"06 A U"07 pourrait nie suffire pour la juslificaiion de  
mes déplacements. Celle reconnue seraii meme supérieure 
A cette mesure. 

M.  Davidson n e  s'es1 pas b o r d  h mettre e n  lumiére ses 
observaiions personnelles b San Francisco. 11 en a comp:irC 
les résullals, avec ceux obtenus sur  deux autres points, 
Waikiki e t  a Rockville e l  l'on trouve de ces deux aulres 
cdiés, des confirmaiions qui ajoutent encore 3. l'importance 
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des autres. Lcs recherches s'y sont appliquées aux m8mes 
années sinon à l'ensemble des niemes mois et j'en donne 
ici aussi les chiffres tels qu'ils résultent du  diagramme 

Mai. . . . . 
Juin . . . . 
Juillet . . . . 
Aou t  . . . . 
Septembre . . 
Octobre . . . 
Novembre . . 
Décembre . . 
Janvier . . . 
Février . . . 
Mars . . . . 
Avril . . . . 
Mai. . . . . 
Juin. . . . . 
Jui l le t .  . . . 

Waikiki et Rockville appartenant au  meme c61é longi- 
tudinal que San Francisco, c'est forcdment dans le m@me 
sens que le mouvement doit se  prononcer et l'on voit qu'il 
e n  est bien ainsi. Mais les corisialatioris qui s'y rallaclient 
on1 une autre  signiricaiion. Waikiki. dans les îles Havaï. 
es1 situ6 soiis le 159O degré de longiiude Ouest el Rockvillc, 
dans le Maryland, l'est sous le  790. Waikiki se  lrouve donc 
exaclement A l'opposé du méridien de Belgrade, comme 
IIonolulu dont il est proche, e t  dont nous avons e u  3 nous 
occuper pr6cédemment et 13 c'est le  maximum des effets 
qui doit apparallre. A Rockville, au  coniraire, on se rap- 
proche du minimum. L'amplilude de I'oscillaiion à Waikiki 
a 6tB de " 61. A Rockville elle n'a pas dépassé "38. Si l'on 
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reprend le terme applicable A San Francisco, on a "40 alors 
que ceux d e  Paris et d e  Potsdam sont d e  O"52 et de  0"45. 
Ces chiffres ne concordent-ils pas avec les silualions? Celui 
applicable 3 Rockville serai l  seul un  peu suptlrieui 5 ce 
qu'il devrait &ire. II n'en reste pas moins infërieur aux 
autres. 

Un autre rail 5 mettre e n  évidence h propos des consla- 
talions relevies 3 Waikiki et A Rockville. On a vu que la 
progression du mouvement de  deplacement s'accuse neite- 
ment dans l'observation de  San Francisco. Elle apparaît 
tout aussi bien dans les deux autres slalions. En mai 1891 
h Waikiki on a "48, au  merne mois de  1892 on s e  trouve 
remonlt? A "65. En juin, A Rockville on a, pour 13 preniiére 
de ces annees, "62, et. pour la seconde, "65. Sur  ce 
dernier poinl l'écart es1 sensiblement moindre. II concorde 
d'autan1 mieux avec la silualion, puisque Rockville, sous 
le 796 degré d e  longilude Ouest, se  rapproche beaucoup 
de  la limite où les glissements daivenl avoir lieu dans le 
sens kqualorial. 

On  a fait ressortir que la forme d u  halancerneni se rap- 
procherait de  celle d'un ellipsoïde. Les donnees recueillies 
3 Rockville tendraient elles-mémes A le démontrer, e l  cela 
s'explique puisque les atiractions s'exercenl sur  lous les 
méridiens. Seulement, elles agiraienl plus particulihrement 
dans la direction que j'ai eu h indiquer, c'esl-A-dire dans 
celle du méridien d e  Belgrade. 

Si visible de  I'aulre c8lé de. noire hémisphhre, la pi-o- 
gression de  la marche du d6placemei1l ne  l'est pas moins 
chez nous. A Paris,  selon les chiffres offerts plus haut e t  
que, précédemment déjh, j'avais C U  a citer, le  plus grand 
éloignement, e n  d k e m t r e ,  s'est élcvé A "27, el le plus 
grand rapprochement, e n  juillet, a éltl de "25, d'où une 
diffërence e n  moins de  " 02. A Poisdam, le maximum dans 
le  premier sens a 616 d e  " 26 et l e  maximum dans le  second, 
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n'a pas depasse "19. La diffërence ici atleint jusqu'h "07. 
Qiianl aux oliservaiions de  Strasbourg. Kasan, B ~ t h l é e m ,  
donl j'ai eu dcjh à parler,la figure qu'en a donni  M .  Tisserand 
et que j'ai ri~produiie, ne 1aissei.ait non p!us aucuu doute $ 

cet égard, puisque Io poinl de  i1Ppart du recul du pole s'y 
trouve notalilernent au-rlessons de son point de relour. 

I I  u'a pas dû kchapper q u e  cerlaines phases, soi1 d'abais- 
semenl, soit de relkvement, se sont continufes au delh du 
temps qui aurait dû leur servir de  limile. Ces sorles 
d'enjambemenls pourraient, j'ai eu B le faire observer, 
tenir A l'action de la lune. Ils pourraient aussi Etre simple- 
men1 la consbquence de l'impulsion reque et  qui se  conli- 
nuerail. Ce qu'on peul noter en Lou1 cas, c'est qu'ils sur- 
viennent principalement B la suile du  passage de la terre 
a u  périhélie, ou elle subit s r s  plus forles altrsclions. C'est 
à Rockville que ces enjamliements se son1 le plus marqués. 
Sa situalion en longilude pourrait suffire A l'explicalion du  
fait. 

On avait d'abcrd pens6 que les variaiions e n  latitude, 
relevées s u r  diffirents points n'auraient r ien e u  de réel et 
qu'il n'y aurait eu là qu'un effet de  la lernpGralure sur  les 
iuslrumenls d'observation. Les résullals obtenus à Honolulu 
n'ont point laissk de doute B cet égard. Les Lempëralurcs 
n'auraient pu évidernnient y agir aulrement qu'ailleurs. 
San Francisco, Rockville e t  Waikiki y ajouient aujourd'liui. 
Une aulre preuve de  la i4alild du fail nous cst fournie par 
le marfçraphe.  En Hollande, on suit de pr,ks IPS mouve- 
ments de 13 mer, el depuis assez lonçleinps déjh on avait 
pu reconnailre qu'elle y est soumise 3 u n  mouvement 
périodique de hausse el de baisse, trés faible sans doule, 
mais loulefuis parfdilernerit appréciable. Or, si la croûle 
terrcslre se déplace par rapport aux pdles, ello doil force- 
ment se dépliicer par rapport $ I'Cquaieur el le niveau des 
mers  ne  peut que  s'en ressenlir. Le savant Directeur de  
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l'observatoire de  Leydes, M. Baktiuyzen a mEme pu calculer 
que ces variations avaient une  valeur en rappor.1 avec les 
déplacements polaires. Tout doule, s'il pouvait encore en 
exister, ne  doit-il pas disparailre, sui.toiit.en présence de ce 
dernier tdmoignage. Mais i l  y a un aulre point en discussion, 
c'est celui qui a trait Zi la périodicité des oscillations. 

La périodicilk des mouvemenls de va-et-vient n'est évidern- 
ment n i  de  dix mois ni de quatorze mois. Elle ne  saursil  
&ire que de douze mois, e l  commej'ai e u  % le fairc observer, 
les coupures ne peuvent coïncider qu'avec les équinoxes, à 

part les mouvemenls secondaires. Ce qui peut parallre 
Btrange,c'esl q u e  malgrd la p6riodiciik supposte, on n'en a 
pas moins rapporté la cause d u  balancement aux influences 
mdléréologiques. Cependant l'hiver e t  l'été n e  se  succédenl 
que lous les six mois. Au bout de  trois ans, avec deux mois 
de diîîirence pour chaque année, I'hiver a ,  dans un sens, 
pimis la place de  l'été e t  il616 a, dans l'autre, pris la place de 
l'hiver. II faudrait donc que les eflets s'interverlissent et se 
ti.ansformassent Cgalement. Il scrail peut-étre assez difficile 
de souteuir qu'il e n  est ainsi. 

En somme, et pour en revenir A l'importante publicalion 
de M. Davidson, les justifications qu'elle me foiirnil sont 
telles qu'il ne  nie serait gukre pocsible d'attendre mieux. 
J'y trouve des confirmations non seulement relaiivemenl Q 
l 'ensemble de  ma ihéorie, mais aussi e t  tout aussi bieri, 
relalivcment à ses détails, Il resie évidemment der c 6 l h  
m2mes imporiants, 2 Clucider, en particulier les mouve- 
menls dans I'hémisphére du  sud el la mesure précise de la 
progression des déplacements. Mais ce n'est que par une 
lorigue suite d'observatioris qu'on pourra se fixer soiis ce 
dernier rapport. Peut-élre quelques rdsultats nouveaux ont- 
ils 616 soumis au dernier congrés de géodésie qiii vient de 
se tenir. II me  semble dans lous Ics cas que ceux déj3 
obteiius n e  peuveril que faire a u g u r u  ,favorablement de 
ceux attendre. 
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M. Gosselet fait la communication suivante : 

Cnup d'œil s u r  le Calcaire grossier 

du hTord du Ilassin de Paris.  - S a  comparaisoa m e c  lrs 

[errains de Cassel cl d e  la Belgique 

par J .  Gosselet 

Si i'on veut comparer les terrains tertiaires de  13 Flandre 
a ceux du bassin de Paris,  il e- t  nalurel de  prendre les 
termes de comparaison de ce dernier bassiri dans sa partie 
seplenlrionale auiour de Laon, Saint-Gobain et Nayon. Dans 
une communication prkcédenle, j'ai entrelenu la Socitllé 
des observaiions que j'avais failes aux environs de  Noyon 
e l  de Saint-Gobain. Je viens d'aller éludier les environs de 
Laon et c'est le résilia1 d e  ces quelques jours d'excursion 
que je résume aujourd'hui. 

Rappelons d'abord en quelques mols la coupe des sables 
d u  Mont des Rdcolleis 2 Cassel, en  y joignanl les dénomi- 
naiions admises par 11. Kutot, pour  la compai,aison avec la 
Belgique. 

S a b l e  A P i n n a  m a r g a r i t a c e a .  . . . 16" 

M a r n e s  Turr i te l les .  . . . - . . 3 i Fanisel ien.  

S a b l e s  à R o s t e l l a r i a  arnpla . . . . 
c a l c a i r e  s n ~ i e u x ~ ~ u m n ~ u ~ i t e s  ianoigatu :.IO RrUxeili'n 

S a b l e  à D i t r u p u  s l r a n g u l a t a  . . . lm Lnekenien.  

S a b l e  ca lca i re  à C e r i t h u m  gigaii teunz.  U m 3  
S a b l e  & f lurnrnuli ies  o a ~ i o i a r i a .  . . 7" 1 Ledien '  

Wemmel ien  P 

S a b l e  g lauconieux  à iV.Wernrncliensia? 
Argi le  sab leuse  à P e c t e n  e o ~ n e u s  . . !y0 1 
S a b l e  a r g i l e u x  e t  a r g i l e  cle IaGendar -  

mer ie  . . . . . . . . . . lim \ Asscl'icn. 
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1. - CALCAIRE GROSSIER DANS 1,E NORD DU BASSIN DE PARIS 

Stibstralrtm du C a l c a i ~ e  grossier. - Le calcaire grossier 
repose sur  les sdbles de Cuise h N. planulala; niais entrc 
les dt'ux élages pdrfiiiternent dtiterminks par leiirs fossilf:~, 
on trouve dans le Kord du  bassin quelques couches inter- 
mGdiaires, sur  lesquelles il imporle de fixer l'attention. 

.A Laon, les sables de Cuise sont couronnés par  une 
couche argileuse, tpaisue de plusieurs métres, qui formo 
un niveau d e  sources toul aulour de l a  ville et qui mainiient 
l'eau dans les puiis. 

On relrouve celle argile dans les collines de Mons-en- 
Laonois et aux environs de Saint-Gobain. Son ipaisseur 
diminue vers le Sud. A Aubigny, au  S.-E. de  Laon, on 
voit, sur la route nalionale la coupe suivante de bas e n  hau t :  

Sable jaune fin rempli  d c  Narnmulites planulata. . . 
Sable fin gr is  glaiiconifére sans  fossiles . . . . . . Sm 
Argile v e r t e  plastique . . . . . . . . . . . . OmGO 

Sable grossier glauconifère, base  d u  calcaire g ros s i e r .  

Les mêmes couches ont Et6 tranchées par la construction 
d'un rendez-vous d e  chasse dans le bois de Fusigriy i 
Festieux. 

L'argile manque plus au S. aux environs de  Craonne et  
dc Beaurieux. Le calcaire grossier y repose sur  une 
couche épaisse d'une dizaine de  mélres de  sable gris A 
graina moyens sans îossiles. Tant61 comme A Craonne le  
sable est ppr  et  3 siratification légérernent entrecroisée 
rcssemlilanl au sable Iliriilenicri, taril6t comme Li la ferme 
Cuissy prés de Beaurieux, le sable est finement entremr',ld 
d'argile feuilletée el il contient h sa partie supéricure 
quelques lits d'argile ligniteuse. 

Il y a donc clans le Nord du Bassin de Paris enlre le 
sable de Cuise el l e  calcaire grossier une couche d'argile 
dont 1'6paisseur augmente a mesiire que I'on gagne vers le 

Annales d e  la  Soc ié te  Gdoloyique d a  N o r d ,  T. xxrir. 11 
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Nord et  qui peut &Ire assimilée pour sa posilion au  
Paniselien belge. Cetle couche serail remplacée aux 
environs de Craonne par des sables dont l'épaisseur croit 
A mesure que celle d e  l'argile diminue. 

Base d u  Calcaire grossier. - On peut dCsigner ainsi tout 
ce qui est au-dessus de la Pierre-&Liards (Calcaire fr  
N.  lcmigala). Ces couches sont acluellement peu visibles 3. 
Laon meme. Avant la construciion de la nouvelle citadelle, 
il y avait su r  son emplacement des carrieres ou l'on 
exploitait d u  sable glauconifère 3. trés gros grains de  
quarz avec Eupsammia et nombreuses dents de squales. 

A Aubigriy, on voit la coupe suivante de  bas en haut : 

1" Sable grossier glauconifère . . . . . . . . .  1' 
go Calcaire grossier t rès  d u r  avec g ros  g ra ins  d e  quarz 

e t  N. lœoigata. . . . . . . . . . . . .  Om80 
3 O  Calcaire grossier meuble à très g ros  gra ins  de quarz ,  

N.  lrenigata, Pygorhynchus  grignonensis . . .  Om30 
4 O  Gros sable avec  N. lœoigata . . . . . . . .  OmOl 
5 O  Calcaire plus ou nioins meuble;  quelques N. lceoigata 

disséminées, Pggorhynchus;  il s e  cha rge  Feu à 
peu dans le bas  d e  g r o s  gra ins  de  q u a r z .  . . .  Im50 

6' Calcaire à N. 2a:oigata (Pierre-à-Liards!; banc  solide. 0-30 
7 O  Calcaire meuble 5 iV. lmo igata . . . . . . . .  lm 

P r &  de Ribécouri, l'assise est plus sableuse ; on  y voil 
successivement au-dessus de l'argile verle paniselienne. 

Sable blanc avec Lunulites, Eupsammia, éponges . . 2m 
. . . . . . . . . . . . .  Banc du r  arénace .  OmSO 

Sable blanc, comme l e  prbcédent . . . . . . . .  l m  
. . .  Calcaire blanc sableux avec grains de  glauconie Z n  

Sable jaune . . . . . . . . . . . . . . . .  2" 
Calcaire a N. Zceaigata. 

Toules ces couches infërieures A la Pierre-&-Liards, 
occupent la place des couches a Roslellaria ampla de  
Cassel el d u  Bruxellien des Belges. 
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Calcoire à Nummulites Iaxigala. --- La Pierre-&Liards, 
vCrilable lumachelle de iVummulites lauigala, tanldl solide, 
tant61 meuble, est dans tout le nord du  bassin de  Paris 
l'assise la plus remarquable du  Calcaire grossier. Son 
Cpaisseur varie de lm50 h 4.. 

Son identificalion A la couche A N. lœvigata dr! Cassel est 
d'autant plus facile quel'on peut suivre les débris de  l'assise 
entre Laon et les environs de Cambrai ii l'état d e  débris d e  
grés silicifié (1). 

A Bruxelles les N. Imigala sont A l'état remanié à la 
surface du Eruxellien. 

Calcaire à Difrupa slrangulala - Ce calmire a une 
conslance remarquable dans tout l e  nord du Bassin de  
Paris. Son épaisseur est presque toujours He 2 A 3 m. Plus 
ou moins tendre, quelquefois tlolomilisé, on l'exploite en 
quelques points comme pierre  d e  taille. Il  est caractPris6 
par I'exlr&me abondailce des Dilrupa slrangtrlata. C'est 
le  niveau de I'Echinolampas similis. A Sl-Gobain, j'ai 
recueilli dans une seule carrière, 11 cxemplaircs de cet 
oursin. On y trouve encore qnelques N. lœvignta peut-klre 
remanies et  une Nummulile de  plus pelile taille que je 
rapporte Li N. scaber. 

A Cassel, la couche h Dilrupa est le niveau fossilifére le  
plus riche, le gtie des dents de poissons. On y lrouve d u  
gravier, quelques galels cl des silex de la craie fortement 
perfores. Ces fai!s sont en relaliou avec la surface ravinée 
d u  calcaire sableux A IVumrn~lliles lœvigala sous-jacent. La 
couche a Dilrupa constiliie le Laekenien des Belges. 

Calcuire ?z Cer'ilhium giganleum. - Le calcaire A Vérins 
(Cerilhiuna giganleum) constitue aussi une  couche Irés 

(1) GOSSELET : De l'extension des couc l~es  a N .  lmoigata  
dans le nord de la F r a n c e ;  Bull. Soc. géol .  de Fr., 3 0  série, 
II, p .  51, 1873. 
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constante dans le  nord du  bassin de  Paris, immédiatement 
au-dessus des couches A Dilruprl. C'est généralement un 
banc solide contenanl de nomhreuxmoules d e  fossiles don1 
les grandsCerites sont les plus apparenls; la Luc ina  maxima 

y est aussi lrés fréquente.Ver-s le S.-E. de Laon, les Ceriles 
sont rares ; la zone se prdsenle sous la f ~ r r n e  d'un calcaire 
coquiller ou  abondent les huîtres. Dans quelques points, 
p:irliculiérement dans le Noyonnais, le calcaire Ceri th ium 
giganleurn es1 partiellement transforme e n  dolomie. 

Le calcaire A Cerilhium giganletitn est représenté & 
Cassel par u n  banc calcario-sableux, uu l e  Cer i lh ium 
giganleuna se trouve e n  trSs grande quantité. On a prétendu 
que le grand COrite (le Cassel n'es1 pas le Cerilhiurn 
g iganleum du Bassin de Paris, mais, jusqu'ê présent, ce 
n'est qu'une affirmation sans preuve. Personne, que je 
sache, n'a dit e n  quoi consistait la diffërence. Quand on 
constate que le grand Cérile de Cassel succéde au  Dilrupa 
absolumenl comme le  Ceri lh ium giganleum du  bassin de 
Paris ; il est bien difficile de  ne  pas voir Sans celte concor- 
dance une preuve de coriternporanéité. Le banc ti Cerilhium 
gigatt lcum de Cassel est rapporik au  Ledien des GCologues 
helges. 

Calcaire à Millioliles el Orbilalites. - Lo Calcaire h 
Cer i lh ium giganleum n'est que la base d 'une masse consi- 
ddrable de calcaire A grains fins, caracltrist  par l'abondance 
des Nilliolites et des Orbzlolates. Ce calcaire, beaucoup 
moins épais dans le nord que dans le cenlre du  bassin de 
Paris, y est plus rarement exploite. Dans les environs de 
Yoyon, le  Ccri lh ium giganleum s'éléve à une  cerlaine 
hauteur dans le calcaire a Milliolztes. 

A Cassel le banc h Cer i lh iwn gigaii leum constitue aussi 13 
base des sables calcariféres d u  Ledien. Celle assise 
occupe donc la place d u  calcaire illilliolites du  bassin de 
Paris. Cependant on  l'a géndralernent considérke comme 
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contemporaine des sables de Beauchamps parce qu'elle est 
remplie de  Nzrrnnlzdiles variolariu 11 est possible comme I'a 
bit remarquer  un  Bminent paldoritologisle A la  Réunion de 
la Sociité géologiqlie de France A Paris, e n  1889, que la 
N .  var io lur ia  soit venue clans le  hnssin de la Flandre avant 
d'arriver dans le bassin de Paris. D'autres espèces ont pu 
de  mEme stationner dans le Nord avant de se rendre plus 
loin au  Sud.  

Calcaire à Cérites. - On désigne souvent sous ce nom 
ou so-us celui de calcaii,e g ~ o s s i e r  sup6rieur les harics 
supérieurs a u  calcaire a Orbi td i tes ,  caractérisés par l'abon- 
dance des Chites .  

La limite supérieure du calcaire A ciriles et d u  calcaire à 
BIillioliles n'es1 pas facile h ddlerminer, puisque les Rlilliolites 
se  trouvent souvent en grande quantite dans le  calcaire à 
Cériks.  Dans le Laonnais la pr6sence du Terebellum corwo- 
luhm el d u  Cardium auiculare peu servir à détermiiier 
la limite supérieure du calcaire h Pllillioliles. 

Ln composition du  Calcaire grossier supérieur dans le  
Laonnais et dans le  Soyonnais est trbs variable. On peut 
lui rapporter les pierres exploitkes prés de hIontchalons et 
de  Velud. La coupe de ces carriéres montre de bas en 
haut. 

Io Calcaire dur  exploite pour l e s  chemins : Lucinn saxo- 
rurn. La partie supérieure e s t  remplie d e  cérites 
denticules . . . . .  . . . . . . . .  

Z0 Calcaire tendre divisé en deux pa r  une  couche 
d'argile d e  Om08. . . . . . . . . . . . .  

3" Calcaire exploité comme pierre de taille, contenant  
quelques cbrites (Cerizhium denticulatunz, etc.j. 

4 O  Ranc argi leux verdatrc . . . . . . . . . .  
5" Ranc  g r i s  argileux tendre . . . . . . . . .  

. . . .  b0 Calczire e t  marne blanche sans  fossiles.  
Ta Marne lilanctie fossilifkre : C. denticululr~rn . . .  
8" Marne verdàtre . . . . . . . . . . . . .  
9" Marne blanche . . . . . . . . . . . . .  

I O 0  Argile verte plastique. 
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L'argile verle el peut-8tre les couches inlerieures doivent 
htre rapporlCes 3 l'assise suivante. 

Xon loin de 18, au moulin de hIontchalons, il  y a deux 
couches fossilifkres, ioules deux riches e n  Cerilhizim denii- 
culatum, rVuiica parisiensis, Lucinu saxorum, tandis que 
l'infërieure renferme un plus grand nombre d'espéces. 
Voici la coupe : 

Marne tendre  fossilifère inférieure (Murex er i spus )  . Om40 

Banc  d e  Lucines ( L u c i n a  s a x o r u m )  . . . . . . .  0-02 
Calcaire marneux blanc . . . . . . . . . . .  Om40 

Marne fossilifère suphrieure Cer i th ium t i a ra ,  M u r e x  
calc i t rapoides)  . . . . . . . . . . . .  l m  

Argile plastique verte. 

L'élémerit argileux diminue vers le Sud, e n  mbme temps 
que l'assise se  compléle dans le haut. S u r  le plateau au 
nord de I'Aisne, elle est couronnée par un  calcaire plus ou 
moixis siliceux avec Cerithium Eapidum. A Laffaux, prks de 
Neuville-sur-AIargival, ces bancs supérieurs h Cerélhiztni 
Eapidurn contiennenl des fossiles d'eau douce et parliculié- 
rement  des Lgmnées. A Paissg el surtout à Gény, prbs de 
Craonne, ils son1 A I'élat de calcaire plus ou  moins siliceux 
enploild pour les  cliemiiis. Il y a deux bancs bien disiincis; 
le supërieur contient des Potamides et des Cyrbnes, tandis 
que l'inférieur ne renferme que  des fossiles d'eau douce : 
Planorbes et Lymndes. 

Le calcaire A Cériles est bien développé a u  S. de 
St-Gobain, vers Prhmontré. Il l'est beaucoup moins du 
cdth de Noyon et de Ribécourl. 

Ce calcaire, avec ses nombreux Ciriles, son mélange 
de fossiles d'eau saum4tr.e eld'eau douce, n'a pas d'analogue 
A Cassel et en Belgique. 11 se  peur qu'il soi1 contemporairi 
du  Wemmelien ; c'est une queslion qui sera examince 
plus loin. 
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Argile de St-Gobain. - Il existe dans le  nord d u  
bassin de  Paris,  3 la partie supérieure d u  calcaire grossier, 
une assise d'argile qu i  peut atteindre jusquYA 10 m. d'épais- 
seur. Comme on ne  l'exploite nulle part,  elle est difficile 
observer, mais on peut s'assurer de  sa  présence par la 
nature argileuse d u  sol et par la présence de sources. On 
la rencontre dans les fondations des maisons et dans les 
puits. 

Elle est trbs d6veloppée sous la haute foret d e  Coucy 
(foret de  St-Gobain) ; elle forme de  l6ghres buttes A la 
surface des plateaux de  calcaire grossier Q 1'E. et au  S.-E. 
de Laon, d u  c6té de Craonne el de  St-Erme. Elle disparaît, 
ou du  moins, elle est  trks rdduite, dans le  plateau en t rc  
la Lette et l'Aisne. Elle constituele sol humide d'une grande 
parlie de la colline boisée entre Noyon et Chauny; o n  la 
voit surtout bien dkveloppée au  tertre de la ferme d'iltticlie, 
au N. de Ribecourt. 

Comme on  n'y a jamais rencontré de fossiles, il est 
difficile de pouvoir l'assimiler A une  assise du  bassin d o  
Paris. D7Archiac qui l'a vue en quelques poinls la rapporte 
aux marnes dites Caillasses. Sur  la feuille géologique de  
Laon, elle est presque pariout coloriie comme sable de  
Bcauchamp (0 ' ) .  Ces deux opinions peuvent se soulenir. 
Les caillasses, avec leurs caracteres parisiens de calcaires 
fragiles ou  siliceux et de marnes pauvres e n  fossiles, 
n'existent pas au 3. d u  Bassin. On  remarque aussi que le 
calcaire a Cerites diminue h mesure que l'argile augmente 
en épaisseur. II est donc logique d e  considCrer l'argile de  
St-Gobain comme u n  reprhsentant local de la parlie supk- 
rieure d u  calcaire grossier ci en particulier des caillasses 
des environs de Paris.  D'un autre  câié, les gFologiies pari- 
siens sont peu disposCs actuellement A faire des caillasses 
Urie assise spéciale, parce que ses fossiles, bien que rares, 
sont ceux du calcaire à CCrites. J'ai pu voir e n  deux points 
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du nord d u  bassin, à la ferme d'Altiches prés de Xoyon, et 
a u  N.-O. d'0ulches prés de Craonne, q u ~  l'argile de 
SL-Gobaiu est séparte  d u  calcaire grossier par une couche 
de sable quarzeux trés p u r  el à grains assez gros. 

Je  laisse donc irresolue la queslion de  concorilance de  
l'argile de Saint-Gobain avec le cenlre d u  b a s ~ i n  de Paris. 

La comparaison avec la Flandre n'est pas plus facile. Au 
premier abord, on pense aux couches argileuses du sommet 
de Cassel et B l'argile de la Gendarmerie. Si le caraciére 
m i n é r a l o ~ i q u e  est bien insuffisanl pour pouvoir eiablir la 
contemporanéité des deux couches, on trouve cependant 
qu'elles ont une position straliçrapliique presque sem- 
hlable. 

Sable, grès et  galeis. - Les plnleaiix des environs de 
Laon son1 couvi:rls de galets que tous Ics géologues on1 
rapporlé aux sables de Beauchamp. On les rekouve aussi 
dans la foret de  Sai1i1-Gobain et dans les enviions de 
Chauny e t  de Noyon. De ce rbié 16s galels sonl squvent 
enveloppés dans d u  grés et transformés e n  poudingue. 

On voil en outre sur  les plateaux d e  gros blocs de  grbs 
dont la surface a éié brunie et  durcie par les aciions 
alrnosphdriques. Galets et blocs de grés ne se  trouvent pas 
seulement sur  le plaieau ; ils existent aussi sur  les pentes, 
où  ils sont descendus i mesure que les couches meubles 
qui  les supportent ont t'Lé erilevbes par le ruissellemeril. 

Le sable est plus rare  ; cependant il exisie au sommet de 
quelques terlres et sur  quelques platenux. II couvre une 
sui,face assez etendue dans la haule foret de Coucy. Au pied 
mtme du  moulin de  Jlontchalons, on  a exploit6 du  sable 
qui coniient de nombreux galets. On consiate facilement 
que ce sable est s u p h i e u r  a l'argile verle visible sur  la 
pente nord du te rhe .  
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C O M P A ~ A I S O N  DU TERRAIN ÉOCÈNE DE LA FLAYDRE AVEC 

Pour résumer ce qui résulte des pages précédentes sur  
les relations des couches tertiaires de la Flandre et en 
particulier de la Belgique avec le  nord d u  bassin de 
Paris. on  constate dans les deux bassins une  série iden- 
tique de trois assises successives : couches h Numrnulilcs 
lœaigata, h Dilrupa slrangulala et 2 Cervilhium qiganteum. 
Les autres assises sont plus dilfkrentes, il semble que 
quelques espéces et  e n  particulier N. variolaria ont vécu 
dans la Flandre avanl de se répandre dans le  bassin de  
Paris ; ce qui n'es1 pas &onnalit, si à celle époque le bassin 
de Paris communiquait avec la mer soi1 par le  nord de la 
France, soit par le synclinal de l a  Somme. 

On peut donc admettre que les étages Bruxellien, 
Laekenien, et Ledien des géoloçues belges sont représentés 
par le calcaire grossier inférieur el moyen. ' 

Le Wemmelien a des analogies plus douteuses; mais cet 
t t açc  ne parait pas encore bien nettement limilB e n  
Belgique. 

L'Asschien représente les caillasses ou  les sables de  
Deailchamp, peut-&tre les deux, h moins qu'on ne veuille 
admettre eutre  IYAsschien et  les couches infërieures, une 
lacune qui ne semble pas démontrée. J e  crois que, s'il y ;I 

une lacune, elle doit plu101 se  trouver h la parlie sup6rieut-e 
de I'Assçhien, entre celui-ci el le Tongrien. 
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M .  de Guerne, présent B la d a n c e ,  annonce son départ 
pour la Malaisie, oii il se propose d'etudier les formalions 

- coralligénes. 

M .  Gosselet fait une communication sur  certains 
schistes et gres du bord de l'île de Stavelot. 

Le marne membre donrie les résullats de plusieurs 
soudages faits aux environs de Lille. 

M .  Ch. Barrois fait une communication sur  le Sillon 
de Bretagne. 

Séance du 16 Dicembre 1885 

M Gosselel lait la communication suivante : 

I l 'obe sur des troncs d'arbres verticaux duns  le 

terrain houiller de Lens, 

par M. J .  Gosselet. 

Au mois d'avril dernier, dans une excursion des éléves 
des diverses facultés de France aux mines de Lens, 
M. Laffiie et M. Gossart, i n g h i e u r s  de  ces mines, nous 
firent remarquer  dans 1î veine Leonard un  tronc de 
Sigillaria encore debout. Je fis ressorlir I'imporlance de ce 
fait. II fut convenii que l'on ferait dégager i'arbre et que je 
relournerais etudier en détail sa position. Lorsque j'y allais 
M M .  Laffite e t  Gossart me  montrérenlnon pas un ,  mais une 
douzaine de Sigillaria. 

On sail que deux [héories divisent les géologues pour 
expliquer l'origine de  la houille. Pendant longtemps on a 
admis que  les couches de  houille représentent chacune une 
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forêt enfouie. D e r n i h r n e n t  M. Fayol ( l ) ,  renouvelant une 
thèse dejh soutenue par Constant Prévost. a cherch6 A 
dCmonirer que les vdgdaux, qui ont donne naissance à la 
houille, ont 616 Lransportés loin de leur lieu d'origine, et 
se sont déposés dans des bassins de sédimentation, comme 
les bois acluellemenl trriiiçporti.s par  le hlississipi et autres 
grands fleuves qui traversent les forêts vierges de 1'.4rné- 
rique. 

Celle t h h r i e  qui pourrait peut-elre s'appliqiier a u x  
bassins houillers du cenlre de la France a gi.iiéralernent el6 
rejetée par les géologues qui s'occupent du bassiri liouiller 
franco-belge. Cne des raisons principales sur  lesquelles ils 
se hasent, c'est la constance du gisement de la houille. 

Presque toiijours une veine de  houille repose sur  un 
schiste d e  mur  el est recuuveite par u n  scliiale de toit. La 
disiinciion des deux scliisies est basée sur  des caracieres 
multiples. Le scliislc de  ioit est finement stratifié, cl par 
suite il se clive trPs bien ; il est rempli d'empreiritcs de liges 
couchées ou de feuilles par faitement élendues,comme le sont 
les plantes dans u n  herbier.  Si un l'expose a u  feu, il devienl 
rouge, ce qui prouve qu'il coniient du  fer. 

Le schiste du  m u r  ne s e  clive pas ; il se divise en tous 
sens d'une manière irreguliére. II coniient des Sligmaria, 
que l'on a considérées h tort ou  II raison comme des racines 
de  Sigillaria el il esl rempli de  radicelles de ces mêmes 
Sligmaria qui se  croisent e n  tous sens. Enfin il blanchi1 au 
feu, il est privé de fer comme un  sol Cpuisé par la 
végc!laiion. 

Cette consiance remarquable de  la position des veines 
de houille entre un  schisio de m u r  el un schiste dc toit, 
n e  peut pas s'expliquer dans la théorie de M. Fayol, tandis 

(1) Êtudes  sur le t e r r a i n  hou i l l e r  de  Commen t ry  : Litho- 
logie e t  s t ra t igraphie .  Bull. de  la Société d e  l'industrie 
minérale, 20 S., XV, 1886. 
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qu'elle est la consdquence normale de la thforie  opposée. 
Le toit n'est pas toujours en scliiste ; il est quelqueîois eri 
grEs, qui  lui aussi est rempli d'empreintes de  feuilles e t  
de tiges 3 plat. On verra plus loin qii'iin mur a pu succéder 
irnmidiaiement a une couche d e  houille, mais alors il est 
surmonté lui-même d'une nouvelle couche de houille plus 
ou moins épaisse. 

La présence de lroncs d'arbres debout dansles houilléres 
parai1 anssi favorable A la formation de la liouille sur  place. 
Il est vrai que Constant Prévost et après lui M .  Fayol ont 
cherché 2 expliquer cette posiliori en disarit : que lorsqu'un 
arbre transporié arrive h s e  déposer dans u n  bassin de  
sddimentation, les racines, qui sont plus lourdes que le  reste 
du tronc, constituent comme u n  lest qui s'enfrincele premier 
et failprendre i l'arbre Urie position verlicale ou  A peu prés 
verticale. RI. Fayol a m&me fait remarquer  que le feuillage 
des arbres poiivail agir comme flotlenr et coritribiier k 
maintenir le vbgétal dans une position verlicale. Mais ce 
qui est vrai des feuillages rameux dcs arbres de nos 
forets n e  peut pas s'appliquer aux feuilles aciculaires et  
serrées en épis contre la Lige que devaient portcr les Sigil- 
lnrin. Enfiu si les arlires verlicaux du  terrain houiller ont 
6té trsnsportés, ils doivent se trouver i toutes les hauteurs, 

On voit corribien il &lail imporlârit d'ctudier la disgosiliori 
des troncs debout d e  Lens. Ceux dont j'ai 2 parler se  
trouvenl dans trois veines diffëreriles 

VEISE L É ~ N A R D .  - La veine Lfonard es1 une couche de 
charbon aiteignant jusqu'i  l m G O ,  et exploilke la fosse n 0 4  
de Lens. On y a découver15 lroncs debout. 

Tronc A (fig. 1). - C'est un Sig i l lnr i~  debout, perpendi- 
culaire aux bancs. II parait sc terminer i la base par une  
parlie kgèrement  rktrkcie, d i a m b ~ r e  0"'40, hauteur visible 
lm70.  
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Ce Sigillaria es1 dans le  roc  (schisle) e t  I'inlérieur est 
formé d'un schisle semblable. On dislingue une Bcorce 
charbonneuse de  2 milliméires d'dpaisseur. 

De la base du  lronc part un  Sligmuria, qui s'élend sous 
forme de racine et  qui est applique siir une roche de mur 
ayant 2 déiknélres d'épaisseur et  recouvrant direciement 
la veine Léonard. 

Fig. 1. 

T~onc B. - Fragment n'ayant que Om30 sur  un diamètre 
de On160. Tout proche un  çrand Sigilloria s'B1end horizon- 
lalernenl au  toit de la galerie. On es1 tenié de penser que 
c'est la parlie abattue d'un tronc don1 un  fragmenl est reslé 
debout. Touiefois le tronc E n e  parait pas e n  place, mais 
plutdt avoir flollé et s'êlre dEpos6 dans le sens de son Bqui- 
libre slable. II est séparé de  la veine Léonard par d u  
schisle semblable au ioit. 

Tronc C. - Diamétre OlllSO, hauteur  visible On150. Sa 
hase s'épanouit mais on u'y dislingue pas de  racines. Elle 
plonge dans la mEme roche de mur  que le tronc A .  

Tronc D. - Tronc debout au-dessus de la galerie. II est 
a u  toit de la veine, mais on ne peut pas se rendre comple 
de ses relalions avec elle. 
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Tronc E. - Diamfilre Om50. II s'élargit dans le  bas. On 
n'y distingue pas de  Sligmaria,  mais d e  grosses masses 3. 
couvertures charbonneuses qui s'irtendent horizonlalcment 
el qui sont formées de schistes fins. Il semble que le sCdi- 
ment a rempli des racines creuses. II repose sur la couclie 
de houille sans mur .  

Ainsi les cinq troncs observés a u  voisinage de la veine 
Léonard sont au  toit de  cette veine. Deux, A et C, sont irn- 
plantes s u r  une  petite couche de  m u r  qui recouvre excep- 
tionnellement la veine ; un ,  E, est implanlé sur  la veine 
même, par  suite de la dispariiion de  celle couche de m u r  ; 
un qualrihme, D,  a une  posilion indéterminable. Quant a u  
cinquikme, B, il pourrait avoir flolle. 

II r h l t e  des  observations faites sur  la veine Lkonard 
qu'A la suite de  la formalion d e  celte veine de houille il 
s'est produit un dépdt de  stidirnents analogues au mur.  Puis 
des Sigillaria ont poussd soit sur  celte vase murale, soit en 
quelques poinls o ù  elle ne  s'étai1 pas diposée sur  la vase 
houilleuse m h e .  Le sol sec o u  marécageux s'est ensuite 
transformé en un lac, où  arrivaient les sédiments qui ont 
formé le roc ou schiste de toit;  la s&limentalion était assez 
aclive pour envaser les arbres avant qu'ils ne  s e  décom- 
posent. Peut-Pltre les Sigillarin pouvaient-ils contiriurr 3 
vivre le  pied dans l'eau et s'envasaient-ils par le  bas tout 
en continuant v6gt5ter. 

VEINE LOUIS, - La veine Louis, inférieure de 17 m. a la 
Lkonard, est dpaisse de Om60. Elle repose sur  u n  m u r  qui 
a généralement OmGO d'épaisseur, elle est surmontée par un 
toit d e  grès dont elle est séparée par  u n  tapis de schisle 
trés mince couvert d'empreintes de Fougères et  de Sigillnria. 
Sous le m u r  de  la veine Louis se  trouve d u  schiste compacr 
sur  une épaisseur d e  5 m. 

Tronc P (fig. 2). - Ce tronc qui porle s u r  le  cBlé un pro- 
fond sillon est ICgerement conique ; i l  a Om40 de  diambtre 
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dans le bas et  Om20 d m  le haut. II est recouvert d'une 
enveloppe charbonnciise lisse, bpaisse de 6 3 10 millirnélres. 
II s'éléve du  fond de la galerie, lraverse verlic,alement Om8O 
de roc, puis 0 m 6 0  de mur où il se trouve cornine éIrangl6 
el disparriil au niveau de la couche de houille. On ne con- 
naii pas son pied. 

Tronc L .  - Diamétre Om30, hauleur lm10 

Trom J - Diamtire 0" 30, hauteur lm30. 
Ces deux troncs sont dans Ir;s mEmes condilions q u e  le 

précédenl ; mais ils son1 cassbs A la hauteur du mur .  

F i g .  2. 

O - O O i  par mètre 

Troncs G (dilimélre 1 m.), B (diambtre Om50), I (diamklre 
elliptique 1 m. sur  Um80. - Ils sont au [oit de la veine, on 
n'en voil que la base, qui s'élargit e n  meme temps que les 
canrielures extérieures propres aux Siyil1,irin s'effacenl. 
Il s'en dchappe des rridicelles semblables 2 celles des 
Slipnaria et qui reniplisseni le schiste qui les cnloure. 

Tronc K (diamidre Om70. - Il es1 Egalement au  loit de la 
veine ; il est rempli de schiste et enveloppe de  gr&. 

Tronc dl. - Surface bombée de Om60 de diamélre visible 
a u  toit de la galerie. Elle est lirnilée par un bourrelet qui 
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porte des empreintes semblables h celle des Sligmaria e t  
elle est entourée d'une couronne de  larges expansions 
droiles, qui s'épanouissent horizontalement autour du tronc. 

Tronc N. - Egalemenl au toit de la veine; il en sort aussi 
des expansions qui irradient dans toutes les direclions. 

Ainsi il y avait avanl la formation de  la veine Louis des 
troncs de Sigillaria deboul (F, J, L), ayant poussE sur  un sol 
qui nous est inconnii (l). Ils s'enlisaient dans des sédiments 
argileux qui ont donné naissance au  roc. 

Lorsque la nalure des sédimenls changea, que les schistes 
du mur  s e  déposérent, les arbres furent di i rui ts  et rasés 
plus ou moins complélerrient au  niveau d e  la surface 
inférieure du mur. 

Aprbs la formation de  la couche houillére, une nouvelle 
forkt de Sigillaria s'éleva (troncs 1, H, G, K, M ,  N), élen- 
dant ses racines Zi la  surface de  la houille. Elle ful de  nou- 
veau ensevelie dans les sédiments, qui cette fois étaient 
arénacés et ont donné naissance a u  banc de  grés. Le lronc 
K persista assez longlemps debout, car la nature des sédi- 
ments changea avanl sa rupture et il fut rempli par de la 
boue schisteuse. 

VEINE ALFRED. - M. Laffite m'a commuiiiqué l'obser- 
vation qu'il a faile A la fosse no 3 de deux troncs debout 
dans la veine Alfred, supérieure h la veine Léonard, dont 
elle est distante de 25 mélres. 

La veine Alfred qui  a lm40 d'épaisseur, est séparée par  
1 m. de  schiste d'une passbe (7, dont l'épaisseur ne  dépasse 

(1) La  veine Louis est  séparée par  tin intervalle de  25 m. de 
l a  veine inférieure, veine Désiré.  On n'a reinarqué dans  
l'intervalle aucun indice d'un mur ; mais l 'attention ne  s'était 
pas portBe su r  ce  point  lors du creusement du  puits, il peut  
avoir hchappe. 

(2) Une passée es t  une veine de houille que s a  faible épaisseur 
empeche ordinairement d'exploiter. 
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pas Om50. Le schiste inleruediaire  présente dans le bas les 
caractkres du toit., mais il est irrkgulier e t  non stralifië ; en 
haut, il a l'aspect d'un mur  avec nombreux débris végélaux. 

Tronc O (fig. 3). -II traverse lout le scliiste intermédiaire 
reposant sur  la  passée e t  s'arrelant A la veine Alfred. Sa 
hauteur est donc d'un m t t r e  h Om40 de diarnélre dans le 
haut et lm05 de diamétre dans le bas. 

Fig. 3.  

a La base de l'arbre s'épanouit dans un petit banc de 
schiste (d) situt? immédialement au-dessus de la  passée (e) et 
ayant assez l'aspect de mur. Je n'ai pas pu trouver de traces 
distinctes de racines. Le charbon de la passée parait 1PgA- 
rement déprimé sous le tronc. Le sommet de l'arbre ne va 
pas tout B fait jusqu'i la veine Alfred ; il s'arrêle net h un 
petit banc épais de Omo5 de m u r  charbonneux ( b ) ,  situé 
immédiatement sur  la veine (a). L'arbre et son écorce 
charbonneuse sont coupés nettement li la rencontre de ce 
banc. > 

Ce curieux exemple nous monlre un  arbre poussant sur  
une couche de  houille comme la plupart des troncs précités 
et se trouvant coupé supérieurement h une  veine de 
houille comme les troncs F,  J ,  L, de la veine Louis. Tous 
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les troncs dont nous ne  connaissons qu'une extrémité sont 
probablement dans le meme cas. 

Tronc P, trks prks d u  précédent, est moins n e t ;  il devait 
so trouver dans les memes conditions. 

En résume tous les troncs debout observés dans les 
mines d e  Lens sont encore dans la position où ils ont pousse ; 
ils ri'onl pas Bté charriés, car ils sont tous perpendiculaires 
aux strates; s'ils avaient été charriés on les rencontrerait, 
plus ou moins obliques ou couchés dans le  sens d u  courant.  
Des troncs transportds se montreraient à des niveaux diffé- 
rents dans les sédiments. Ici, tous les troncs. dont on peut 
voir les racines, son1 fixés dans un schiste de  m u r  ou à la 
surface de la houille. 

l e  trouve donc dans les troncs debout d e  Lens un argu-  
ment sérieux pour repousser la théorie de  la formation d e  
la houille par transport, soutenue avec autant de  talent que 
de science par  hf. Fayol. 

Cet airnahle confrhre a bien voulu me guider dans les 
explorations de  Commentry et me  montrer les fails sur  les- 
quels il appuie sa théorie. Ce n'est pas le lieu de les discu- 
ter dans cet arlicle. J e  ferai cependant une remarque a 
propos de son banc dit de roseaux, où  l'on voit des arbres  
les uns encore debout, d'autres inclinés, d'autres hori- 
zonlaux. Quelque temps aprés ma visite Commentry, j'ai 
eu occasion de voir les ravages occasionnds dans la for& de  
Marmal par u n  ouragan. De grandes surfaces de la for& 
avaient été abattues ; beaucoup d'arbres étaient complé- 
tement renversés ; d'autres, relenus par une  partie de  
leurs racines, penchaient dans des positions inclinées ; un 
petit nombre élaierit encore debout. J'ai été frappé de la 
ressemblance de cette foret abaltue avec le  banc d e  roseaux 
de Commeniry. 

Je  dois faire remarquer en terminant, que 1'6tude des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



troncs debout dans le  terrain houiller n'élucide pas cornpl&- 
tement le probléme de l'origine de la houille. 

Pour  démontrer que la couche de houille est l e  produit 
d'une foret enfouie dans le sol, il faudrait conslaler que les 
troncs debout on1 leurs racines dans le  mur d'une couche 
de  hoiiillo et que leur base est enveloppée de houille. 

Dans le cas du  tronc A ,  on voil une trés IPgére veine de 
houille de quelques milliniéiree, qui s'Clend sur  le mur  dans 
lequel sont placées les racines. 

Mais géndralemenl les troncs verticaux de Lens ont 
pouss6 sur  une couche d e  houille ; ils sont donc posterieurs 
a la for& qui aurait  donne celle couche de  houille ( l ) .  

Cependant il suffit de constater a u  voisinage de  la houille 
des végétaux en place ayant poussé sur  un  sol végétal (mur 
ou  houille) pour repousser l'idde de  transport telle qu'elle 
es1 professée par  M .  Fayol. 

Ce serait tout au plus un simple transport h petite dis- 
tance par lixivialion e t  ruissellemeut comme l'indique 
hl. Grand'Eury. 

Quand on voit que le m u r  des couches de houille conlient 
abondamment les expansions radicellaires, qui s'échappent 
de  la base des Sigillarza en place, on peul admeitre qu'il a 

(1) Tl semble que ce soit  le cas  le plus genéral  des  arbres  
debout de prendre pied à l a  surface supérieure d'une couchc 
de  houille e t  de s'élever dans  les  sitdirnents qui sont au-dessus. 
M.Fayol en figure denombreuxexemples (Etudes s u r  le  Bassin  
I ~ o u i l l e r d e  C o m m e n t r y ) .  pl. XIV, fig. 6 , 7 , 8 ,  E '  ; pl. XV,fig. 3,9,  
10,11, ; pl. XVI, fig 6, 7,10). On remarque dans presque tous 
ces exemples que les a r l ~ r e s  soilt légérernent inclinés par 
rappor t  a u x  sédiments.  Leurs  rac ines  sont repliées en faisant 
une courbe à concavité supérieure d u  c6té ou l 'arbre penche 
e t  ét irées du  cOté opposé, comme si le t ronc  encore implanté 
avai t  été pousse e t  courbé pa r  le vent ou par  un  courant.  Ce 
fait constant,  t r è s  explicable dans  l a  théorie de l a  croissance 
su r  place, l'est beaucoup moins dans  la théorie du transport .  
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dté aussi un sol végétal, ou  ces arbres élendaient leurs 
raciues. Si le tronc ne s'élève plus au-dessus du  m u r ,  c'est 
qu'il a été ddtruil par la charbonisation de la couche houil- 
Iére, 2 laquelle il a fourni, en partie au  moins, ses éléments 
constitutifs. Ne voyons-nous pas les troncs debout etre 
rasés en quelque sorle, soit par  la couche de  houille, soit 
par le  mur. Dans ce dernier cas on peut admettre que la 
sddimentation de  la couche de mur  s'est faite avec assez de 
lenteur pour amener la pourrilure des troncs a u  niveau 
de l'eau. 

Du reste M .  Fayol a rnonlrd que l'on peut dans certains 
cas constater la prdsence de  troncs debout dans une couche 
de  houille (j), mais géndralement ces troncs se  noient dans 
la houille P). 

On ne saurait trop recommander aux personnes que  la 
question interesse, la lecture d e  l'ouvrage de  M. Fayol. Il  
prouve d'une maniere irréfutable que la houille cst formée 
d'un atnoncelleiueul de troncs d'arbre, de  feuilles et menie 
de  débris de  bois. Dans les houillères 2 ciel ouvert de 
Commentry, il a pu observer la surface exlérieure d'une veine 
de  houille qui avait 6té longlemps exposee A l'influence. de  
I'alt6ration atmosphdrique. Les agents m4téoriques avaient 
eu s u r  les divers éléments de la houille une action variable 
qui permeitait de les distinguer entre eux. On y reconnaissait 
netlement u n  grand nombre de  troncs aplatis (3 ) .  

M. Fayol compte quatre espkces de houille. 
10 Houille en lame claires, formde de tronçons de tiges 

dont la structure organique, généralement discernalile au  
microscope, est quelquefois visible A l ' c d  nu .  

21 Houille foliacde, consiituée principalement par  des 
feuilles, auxquelles se joignent des brindilles de  tous genres. 

(1) FAYOL : loc. cit. p l .  XV, fig. 6, 11 ; p l .  XVI, fig. 8. 
2 )  I D .  id .  pl. XV, fig. 6, 11. 
(3) I D .  id.  pl .  XVII. 
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30 Houille grenue, formée de débris Irés tenus, d'une 
véritable bouillie végétale. 

40 Fusain ou houille male, composée de  debris vdgélaiix 
et  passant B la houille grenue. 

Je  rappelle que mon collbgue, M .  Bertrand, a aussi 
démontrb que le Iloghead doil sa rndlikre charbonneuse i 
des algues, B des spores el A d'aulres débris organiques. 

Si j'insiste sur  ces faits, c'est que des chimistes inventenl 
encorc tous les jours des tli6ories houilléres, s'imaginant 
que L'on peut expliquer les phénoménes de la nalure sans 
les observer et que tout se passe dans le  sein de  la terre 
comme dans leurs serres  et  leurs creusets. 

Les forbis houillkres devaient Clrc, comme l'a dit 
M. Grand'Eury, des forets marécageuses, presque complC- 
temenl couvertes d'eau. La vdgClaiion y était tr&s aciive. 
Les arbres aprés avoir duré quelque temps pourrissaient 
au  pied, probablement lors des grandes crues. et s'abatlaient 
s u r  u n  tapis boueux forme de  feuilles et  de  fragments de 
branches. Le ruissellement des coteaux voisins et des 
par1ies:émergees amenaient dans les bas-fonds de la boue 
végdtale qui  se  mélangeait aux débris de la foret. 

Une grave objection faile A la théorie de la formalion de 
la houille sur  place est  b a d e  sur  ce qu'une futaie de 100 
ans n e  produirait qu'une couche de  houille d'un cenlimétre. 
S'il en est ainsi des forEls actuelles, il n'en élait pas de 
m t m e  des forets houilléres. La quanlité de  charbon que 
peut produire une foret pendant u n  certain laps de  temps 
dépend évidemment de  la rapidite de  la vdgétation, c'est- 
&dire de  la rapidité de la formalion de la maliére vdgélale 
aux dépens des éléments de  l'air. Or, lout pousse A croire 
que la  vdgéiation devait étre plus aclive, A l'époque houillère, 
que  dans les forets de nos climak. D'apr6s M. Fayol, un 
scul tronc de  Cordailes d e  30 metres de  hauleur produisait 
avec ses racines el ses feuilles, 3 mktres cuhes de houille ; 
un tronc de Lepidodendron, 2 mktres cubes. 
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Du resle la théorie que  j'adople différe de  celle de 
Brongniart en ce qu'il n'est pas question d 'une forêt séche, 
comparable B nos forets, qui  se trouverait un jour 
dktruile par une  invasion des eaux de la mer et  ensevelie 
sous des sbdiments. La foret houi lk re  éiait un  marais, 
presqu'un Ctang, ou l'eau pouvait monter sous l'influence 
des crues pluviales ou  d'un affaissement du  sol. 

I l  faut admctlre en effctdans cette thdorie u n  affaissement 
du  bassin, lent el graduel, mais cependant irrCgulier, 
pendant toule la pCriode houilliére. Une telle hypothése 
n'a rien qui blesse nos idées géologiques. 

Il y a longtemps qu'Élie de  Beaumont a démontré que 
les bassins de  sédimentation s'affaissaient mesure qu'ils 
se remplissaient. Le principe d e  l'affaissement progressif 
des cavitis ocCaniques est une des conceptions les plus 
importantes pour  la geologie el pour la gioçraphie physique 
que nous devons h U. Suess, l'illusire professeur de  Vienne. 

hl. Gosselet fait la communicalion suivante : 

J'ai le plaisir de  communiquer A la Sociité Géologique 
du Nord, une lettre de  M. Thomas, chef des travaux 
graphiques de  la Carle géologique de  France, qui concerne 
une queslion dont je l'ai d 6 j i  entretenue. 

iSur la position des Sables de Guiscard 

par bi. Thomas. 

J'ai relevé au  Pont-Neuf de  Clairoix, 4 kil. N.-E. de 
Compiègne, A la jonction du chemin de  Clairoix avec la 
route de  Sb-Quenlin, la coupe ci-aprés. 

J e  la crois irit8ressante puisqu'elle étend jusqu'i Clairvoix 
les limiles du  lac de Rilly et  qu'elle fixe nettement la position 
dcs sables que vous avez signalés a Guiscard au sommet d u  
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four 3 chaux Hinckellrin et dans les deux sabliéres de la 
route de Paris. 

Cvupe du Terrain éocène à Clairoix. 

Limon avec galets calcaires 5 la hase, cal- 
ca i re  à Nurnmulitcs,  g r k s . .  . . . . . . . . . . . . . .  

Sables d e  Cuise. 
Argile brune. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lignite. Cendres noi res . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Argile plastique verte,  jaune par  altération.  
Calcaire tuface (Rilly).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ar iles, marnes,  visibles en h a u t ;  en  Lias 

facune,  en'ernble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sable grossier à stratification inc l inée . .  . . .  
Sable glauconieux, fin, durci  en banc  assez 

compacte, stratiîiçation inclinée. .  . . . . . . .  
Poudingue de petits galets noi rs .  concré- 

t i o n s  marneuses,  dents de squale,  huitres. 
Sable gris,  assez gros, avec petits galets d e  

silex ( t r e e  rnree)  ; rognons  de  marne  
blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

Sable fin non stratifie, vert, g lauconieux. .  . 
Galets et  c ~ i l l o u x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Craie. 
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Ma coupe peut s'interprkter d e  la maniére suivante : 
La craie blanche est A l'allitude 32" et  le  sol a u  pied d e  

la coupe A 35m. 
La couche 2 reprisente  la glauconie de  La Fére (;yrn environ 

au-dessous d u  sol). Les deux premiéres couches ne  sonl 
pas visibles, mais on les traverse dans les puits. 

La couche 3, lrés visiblemeni ravinte par la 4; représente 
l'horizon d e  Rracheux, ici fort rCduit, puisque les  puits ne le 
traversent que s u r  3 ou 4 m8lres. Cette couche 3 ne  se  voit 
que sur  une  hauteur de lm35 environ au-dessus du  sol. 

Bien que  je n'aie encore trouv6 de fossiles que dans la 
couche 5, i l  est facile de reconnailre que les couches 4 h 7 
correspondenl B la couche b de votre figure 2 de  Guiscard. 
Elles sonl identiques et formées des mémes éléments. 

D'aulre part, leur posiiion enlre  les sables de Braçheux 
de la couche 3, et le  calcaire de  Rilly de 13 couche 9, les 
place s u r  l'horizon des sables de ChAlons-sur-Veslc. Or 
ceux-ci, bien qu'ordinairemenl d'un grain plus fin et  plus 
h o m o g h e ,  n'en renferment pas moins A Brimont (Marne) 
et pr&s de Vailly (Aisne) des couches A éléments plus 
srossiers avec stratification enchevêlrée comme les sables 
de  Guiscard et d e  Clairoix. 

Quant la couche 8, masquée a sa parlie inférieiire, elle 
pourra &tre rattachée en toul ou en- partie aux assises qui 
l'accompagnent, mais plut& au calcaire de  Rilly, dont elle 
formerait la base telle que celle-ci se voit au  Vieux-Mont, 
c0td 67, A l'angle de la route de Saiut-Quentiriel du chemiu 
de hlachcmont. 

J'ajouterai qu'en allant A Guiscard ponr comparer ma 
coupe de  Clairoix a vos coupes decrites dans les Annales de 
la Sociét6 G6ologiqu~ d u  Nord, Novembre 1894, je n'ai 
trouvt! dans la craie de  ce pays d'aiilres fossiles qu'Aaan- 
chyles ovata et Uelernnitella mucronala. 
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M. Thierry signale un suinlement d'huile minérale dans 
un toit de veine bitumineuse A la  fosse no 2 de  Courriéres. 

M. Gosselei pr6serite de  la part de RI. Dolfuss des 
schistes noirs fossilifbres provenant d'un sondage fait a 
Coquelles, prks de Calais. Ces schistes, rencorilrés 3 4 2 0 m  
de  profondeur sont dévoniens. Ils renferment le Spirifer 
Verneuili et quelques autres fossiles. 

11. Parent pr6sente a la Socidlé le mémoire suivarit, qui 
a été envoyé par M .  I'abb6 Hbrent. 

Observations sur la colline de Mons-en-PBvAle 

par 1'AbbB Jules Hdrent. 

D'importanls travaux exCcutds recemment au sommel de 
la colline de  Mons-PévEle. m'on1 p ~ r m i s  de recueillir une 
colleclion de  fossiles que M .  Parent a déierminds el dont il a 
pr8senté icila liste en Avril1894. En meme temps j'y ai relevé 
quelques observalions stratigrapliiques que je crois d'autan1 
plus ulile de  corriger, que  pareille aubaine ne  s e  repré- 
sentera peut-&lre jamais plus. Enfin en y joignant les 
observations que j'ai pu glaner ç h  e l  là en d'aulres poinls 
de  la region, je  tacherai de prdciser davantage ce que l'or1 

e n  sail déjh. 
La colline d e  Mons-en-Pt'vkle repose sur  un  plateau 

constitu6 par l es  sables d'0slricourt et  l'argile d'Orchies. 
Elle-mbme n e  comprend que les sables dits de  Mons- 
en-Pdvèle ('). 

-- 
(1) I'our la coll ine d c  Alont-cn Pcve le  \ oi r  : C / ~ e l l o n n e i x  et 

Ortlieli : criIlines te r t ia i res  du dkparteiiieiit d u  Nord. - M .  H. 
P a r e n t  : Annales  S o c .  géo l .  d u  S o r d  ï .  XSlI ,  p. 53 : La t 'aune 
ries sables d e  SIoiis-6.r-I'ivéle -. Cl].  Maurice . A ~ i n .  S o c  gèol .  
d u  N o r d  T.XXI,p .3 '>8:  Coriipte-rendu de l 'excursion d u  ?2 Oct.  
1893 a Mons-en-Pévcle. 
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Quelle est d'abord I'Cpaisseur de  ces sables ? 
La colline atieint au-dessus de la mer,  l'al1ilu.de d e  

110 mklres (j). Dans une observalion (voir plns bas) d u  
moulin de  la Vincourt, prés de la colline, j 'ai irouvé ces 
sables reposant sur  l'argile bleue d'Orchies à 13 cdle 56. 

C'es1 également h la cdte 56 que M M .  Chelloniieix et  
Ortlieb ont rencontr6 ce conlacl dans une  briduelerie en 
bas do Deux-Villes, de l'autre c6té de la colline. Mais le 
nivellement leur faisait défaul e t  c'est h tort qu'ils croient 
&ire A la cdte 80. 

Dans la canalisation pour les  eaux de Roubaix, au hameau 
de Sec-Mont, les sables de Mons-en-PCvèle se montraient 
encore avec leurs empreintes délicates, au  niveau 59. 

Plus loin, e t  par consiquent plus has, c'est l'argile plas- 
lique qu'on rencontre jusqu'au Coiirant de Couliches, ou un  
sondage fait lrouver 2 quelques mètres (cote 32) les sables 
verts (&ibles d'0slricourl). 

Observation analogue à Thurneries, ferme d e  la Uaverie : 

Cûte 62. - A r g i l e  q u a t e r n a i r e .  . . . . . . . . . . . .  3". 
S a b l e  b o u l a n t  . . . . . . . . . . . . . . .  6". 

Côte  5 4 .  - A r g i l e  j a u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 P .  

A r g i l e  n o i r e . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
A r g i l e  ve r te  . . . . . . . . . . . . . .  3". 

Cbte  30 - S a b l e  vert  f in .  

A Moncheaux (puils à la briqueterie de la Blanchelleriej. 
C6te 66 environ : aprés la terre  2 t r iques ,  plusieurs mkires 
de sable doux identique aux sables si caractfristiques de 
Mons en-Pévele, puis argile blanche, puis argile bleue, le 
tout mesurant Tm60. L'argile arrive ici au niveau 60 environ. 

(1) JH dois  c e s  L : ~ I I ~ S  d e  n i > e l l c m e n t  à la cornp1;iisanr.e d e  
h I .  B i n e t ,  L)irecteur d e s  Eaux d e  Roubaix e t  Tourcoing  ; l e s  
aut res  n i i t  & t é  re levées  p o u r  la c o n s t r u c t i o n  d e  la vo ie  f e r r é e  
entre Pont-da-la-DeQle e t  Pont-à-Marcq.  
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La colline de  Moncheaux, A 3 kil. sud de Mons-en-Pévéle, 
alteint l'altitude de  86". A priori, il parait qu'on doive y 
trouver les sables de  Mons-en-Pkvéle. C'est bien ce que 
nous montre l'ohservalion précédente et celle que j'ai faite 
au cimelikre deMoncheaux, cOle82, oii j'ai irouvé les sables 
doux, sans fossiles, i l  est vrai. Mais un macon m'affirme 
avoir trouv6, en creusant une  cave en haul de Moncheaux, 
des grFs de Péue (lumachelles A Nummiililes plaiiulata). Les 
travaux de la voie f e r d e  en construction permetlront 
probablemenl de résoudre plus compl~temenl  calte trés 
iniéressante quesiion. 

Ainsi l e  coniact d e  l'argile avec les sables supérieurs est 
bien généralemenl a u  niveau 56. 

Mais sous Mons-en-PévEle. l'argile se  relkve, comme si 
le coleau avait étt5 dCja esquissé dés le  dépbt de  l'argile 
d'Orchies. 

Tout conlre la colline, à l'est, h la source diie fontaine 
St-Jean, cdte 66, un trou de lm GO me donne dc haul 
en bas On'60 d'argile trés ferrugineuse, puis une argile verle 
avec gros sable, passant à l'argile plastique verte. 

Toul conire encore, mais l'une au nord, l'aulre A l'ouest, 
deux autres sources : fonlnine à raines, fonlains du huul, 
se  montrent au  niveau 67. 

Les puits d u  village trouvent leur eau plus haut encore : 
2 l'altilude 80. Mais ici il faui tenir compie de l'imbibition. 
Le niveau baisse en effet dans les puils creusés s u r  le flanc 
de  la colline. 

L'Bpaisseur des sables varie donc enlre  54 et 44 mélres. 
Voyons mainlenarit cornmeril se  présenierit les sables de 

Mons-en-Pévèle. 

Le puits d e  Moulin de la Viucorrrt, c61e 63, m'a fourni 
une donnet? interessanie sur  la base de ces sables. 
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Les huit premiers mètres prisentent de  bas en haut  : 

1) Argile bleue plastique blancliissaiit i l'air (avec crabes) 
2) Sables  doux micacbs passant au sable argileux a nummu- 

lites e t  empreintes de lamcllibranclies. 
3) Argile b leue  à crabes,  analogue au  no  1. 
4) Sables doux analogues au no 2. 
5) Terre  à briqiie (1). 

La ddlicatesse des empreintes dans le  sable argileux 
démontre que le dépbt es1 bien en place ; et  nous remarquons 
ainsi, dans ce retour du  régime argileux, u n  bel exemple 
de  transition qui confirme I't!lroitesse des liens rattachant 
l'argile d'Orchies aux sables qui les surmontent. 

Quelques observatioris vont nous montrer ce que devient 
la formaiion entre la base et le  sommet. 

Au Calvaire, c6Le 66, sable argileux h coquilles conservées 
(nombreuses petiles huîtres fragiles : Oslrea rnulticostala, 
jeunes). 

A u  Cimetiére c6le 71, toujours le m&me sable doux 
argileux, avec un bauc de plaqueite calcaire, agrdgai de 
ATummuLiles plunulata, improprement appelé dans le pays, 
grès de P h e  (Pévble). 

Pr& de là ,  c6te 75, sable doux A Oslrea rnulticoslata et 
quelques Nurnmulitcs. 

Dans le chemin creux qui conlourne le  chœur de l'église, 
on peut voir 6 mbtres (82 à 88 environ) d'argile sableuse, 
sans fossiles, A concréiious calcaires. 

Dans une cave a u  Pas-Roland, cOte 93 (2), sahles doux 
coupés sur  une  hauteur de 3 métres, par 3 bancs de grès 

(1) Pour  les  fossiles recueillis dans  cette observation voir 
H. Pa ren t  (note signalée plus hautj : Moulin de la V i n c o u r t .  
Pour  les  niveaux no 2 et  no 4, l'article u sable  1) $ 1, p. 59. - 
Pour  l e s  niveaux r io  1 et no 3, l 'article « argi le  n 5 I l ,  p ,  61. 

(2) Pour  Ics fossiles, voir II.  Parent ,  page  61 Cj III, altit. 92. 
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de YBoe Cpais de Om25. Le plus bas, moins epais d'aillzurs, 
n'est plus qu'un calcaire blanc el pulvCrulent, provenant de 
la décomposiiion des Nummulites. 

Bu lieu dit " fipine Barélie " cOte 96, dans une  cave : 

Im10 d'argile jaune. légère e t  sableuse ( tc i re  j. briques), 
Om05 d'argile plastique rouge, en  banc c o n l i n u ,  
Im10 de  sable doux argileux, 

Banc de grès  de P è o e .  

Nous arrivons enfin au sommet oii d'imporlantes 
tranchees nous pertneltronl une observation detaillée. 

Examinons la tranchée principale. Elle va d u  N. E. au 
S. O. et mesure 6 nihtres de  hauteur sur  une longueur de 
60 rnéires. Un puits de sondage va jusqu'h la profondeur 
de  12 rnélres. 

Nous y voyous de haut  e n  bas (voir coupe 1) : 
On 30 de terre vdgbtale. 
On 60 en moyenne d'une argile sableuse, rouge, poreuse 

et  ICghre, remplissant les poclies d e  la roche sous-jacente. 
C'est le quaternaire ; on y voit,, 1h e l  ailleurs, des débris 
d'0slrea rnulticostata, e l  des fragmenls roulés d e  calcaire 
nummulilique ; mais pas de galets. 
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( A )  Calcaire nummulitique tendre, i Num. plunulala, 
grande, en banc irrCgulier et discontinu, passanl en bas 
au sable h coquilles lihres. Il es1 creuse A sa surface de  
poches qui  peuvent atteindre lm 50 de profondeur. Riche 
en Nummulites, Ostrea mullicostata, Dentales, elc. ( l ) .  

(B) Sable gris, doux, veiné, s'appuyaiit s u r  un  banc de 
Nummulites libres, qui passent vile vers le N. E. 3. une  
bande mince d'argi e plastique, remplie de concrétions 
calcaires tendres. Hauteur 0m70. 

(C) Sable l6gbrementargileux A nombreuses concrétions 
calcaires tendres el quelques nacuds d'argile plastique, 
haut. 0" 60 

(U et F) Sable gris vert veinC (haut.  l m 2 0 ) ,  traversé vers 
le milieu d'une mince bande d'argile plastique (E), passant 
au  calcaire Nummulites prbs de la faille, et se  chargeant de  
concrbtions caïcaires vers le N . 4 .  En ce point, elle perd sa 
direclion rectiligne el forme une  série de  c u ~ e t t e s  dont les 
bords rejoignent la cduche salilo-argileuse supt'rieure. Plus 
au  N.-E. encore, cette couche D et F es1 Iraversée dans sa 
moitié supérieure d e 3  ou 4 bandes minces d'argile plastique. 
Il est B remarquer  que cette argile, surtout au niveau des 
cuvettes, est accompagnée des memes concrélions calcaires. 

Ces concrdtions sont dues à I'aciion des eaux pluviales 
sur  le calcaire des fossiles. Aprés l'avoir dissous, elles le  
d6poserit sur l'argile. On peut voir e n  effet, en certains 
points, ces fossiles passer par toutes Ics transitions depuis 
1'Ctat parfait de  conservation jusqu'aux concrélions elles- 
mêmes. 

(G) Banc de  calcaire nunimuliique, bien stratifiti, épais 
de  ON45, compact jusqu'a présenier l'aspecl du marbre,  
formé de Nummulites petites. Il  parait Lrés régulier. Nkan- 
moiiis on le voit, B 50 métres vers le N.-K., diminuer 
d'épaisseur et devenir discontinu. Vers le S.-O., il est 

(1) Pour les  fossiles voir  Parent loc. cit. VI. 
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surmonlé d'une bande d'argile plastique (Om05 à ON1O), 
formant ailleurs des naeuds. Vers le  N.-E., sa surface est 
mamelonnée. La,  il est directemenl en contact avec O m 2 5  
d'un sable rouge. 

Le banc (G) repose sur  une couchedeOm23 de sable séparde 
par u n e  bande d'argile d'un sable argileux (H). Ce sable 
argileux est remarquable par la présence d'un banc discon- 
tinu e t  peu épais (Om10 à Om20), d'un grés calcaire (K) riche 
en Turrilelia edita ( l )  analogue aux concrélions A Turrilelles 
du  Mont de la Triniti .  

La Lranchée cesse, mais le  puits de  sondage nous fait 
connaiire que le sable argileux se continue 6 mélres encore 
avec concréLions calcaires çà el IA,  de plus en plus compacl 
et argileux. - Nous arrivons ainsi h la cote 98. 

Les couches dans celle lranchke se monlrent léghremenl 
inclinées vers le S.-O. e l  cassées par une  faille A direction 
S.&-E - N .  N. O.  Cetie faille qui  passe a u  cœur de  la 
colline et qui brise plusieurs bancs calcaires, dont un  ires 
dur  et  d'une épaisseur de  ON 45, ne  semble pas pouvoir 
s'expliquer par un simple affaissemenl des dépbls. 

La coupe 2 est perpendiculaire B la I r e .  Elle présente 
dans le haut des parlicularit6s que je crois ulile de signaler, 
bien que j'en ignore la signification. 

Coupe 2. 

1. Calcaire nummulitique ou sable très r iche eu Nummulites. 
2 Sable argileux riche e n  ernprciiitcs 
3.  Argile rouge,  sableuse, quaternai re .  
4. Sable veine. 
E .  Même sigiiifiçation que dans  l a  coupe 1. 

(1) Pour  les  fossiles, voir Parent ,  loc. cit. fj IV.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est un enchevetremen1 de sable veiné, de  sable argileux 
A ernpreiriles nombreuses et  dilicates (i), de calcaire 
nummulitique creusé en cuvetles, e t  d'argile quaternaire 
(voir la coupe 2 avec la légelide). II semble qu'il y ait 18 u n  
remaniement, mais s u r  place, a cause de la parfaite conser- 
vation des empreintes. 

Il reste A noter un  certain nombre de silex tailles lrouvds 
en place dans I'argileqi~trlernui1.e : couteaux, bouts de  flhches, 
graltoirs, pei'çoirs, quelques-uns d'un trbs beau travail, parli- 
culiérement un boul de flèche d ailerons, ce  qui reporte- 
railces débris A l'époque néolithique. J'ai d'ailleurs un  bout 
de fléche? e n  pierre polie, mais trouvé A 13 surface du  sol. 

En résurn6, la foriiiation des sables de  Mons-en-Pivéle, 
puissante d e  50 mklres, se  montre de haut  e n  bas remar- 
quablement uniforme. C'est une alternance dc sable, de  
sable argileux, d'argile sableuse, offrant çà et la quelques 
veines d'argile, le tout coup6 par une douzaine de  bancs 
calcaires nummuliliques. Parlout le  sable est A grains t r 8 ~  
fins, 16ghrement glaucokeux, avec paillettes d e  mica. 
Quand le sable n'est pas argileux, les Nummulites el Oslrea 
y sont nombreux et conservés avec leurs lests ; quand il 
prend d e  l'argile, ou  ils sont nuls, ou  bien, seules, les 
empreintes sont conserv6es, et le calcaire se retrouve e n  
concr6tions dans le  voisinage. 
A la base, une transilion bien nelte les unit A l'argile 

d'Orchies ; A 6 rnélres d u  sommet, un  grés calcaire 2 turri- 
telles se  fait remarquer par l'analogie qu'il présente avec 
celui qui termine la marne formalion a u  Mont de la Triuit6. 

P o u r  la faune, la conclusion du beau travail de RI. Parent 
&ail celle-ci : les Sables de Mons-en-lJt?oéle tout en conienant 
la fa ine  des couches h Nurnmslilesplonulata de Belgique, se  
rapprochenl des Sables do Cuise par un assez grand nombre 
d'espéces considCrées comme6tantpropresau bassin parisien. 

il) Pour les fossiles Parent loc.  cit. Q: V. 

Annales de la Societd tie'ologique d u  Nord,  T .  X X I I I .  13 
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Sur l'origine d e  la Orande-Brihre 

(Loire-Infdrieure) 

par  Charles Barrois (1) 

Parmi les traits topographiques les plus saillants du 
département de  la Loire-Irifërieure, les régions de la 
Grande-Brit?re et le Sillon de Bretagne, ont de tout lemps 
attire I'altention des habilants, qui les ont distingués sous 
des noms spéciaux. 

On appelle Sillon de Brelagns un relief linéaire, ou  chaîne 
de coleaux, aileignani l'altitude de 91 m., qui longe d'assez 
loin la rive droiie de la Loire, et qui en est séparé par des 
prairies et des terres basses. C'est celte plaine basse devenue 
tout A fait marécageiise, d e  Saint-Nazaire Pani-ChAteau, 
sur 15 kil. de longueur, qui porte l e  nom de Grande- 
Bri2re. On y exploile de la tourbe. Les habiiants vivent 
dans des hameaux. situés sur  de  faibles monticules, corres- 
pondant h d'anciennes iles. ' 

La ligne du chemin de fer de  R'anles h Pont-ChAteau, 
longe le pied du Sillon de Bretagne dans toute sa longueur; 
ceparcours suffit A montrer  la disposition si remarqualile de 
cetle chaîne, sa coniinuité et sa constante uniformité. Des 
recherches plus délaill6es, accomplies pour le  service de la 
carle g&dogiqiie, ont montré que cette disposition. rigou- 
reusement reciiligne, avait pour  came premikre l'existence 
d 'un simple filon de  quarz, loin tl'ktre en relation corurne 
on le  croyait avec la lec,tonique de  la rkgion. Ce dyke 
quarzeux est  h la fois fort remarquable. et par sa longueur 
propre, et parce qu'il a guidé les dénudations qui ont 
modelé la s u r f ~ c e  du  pays. Nous avons pli le  suivre sur une 
longueur d e  140 kil , et le  lracer d'une façon continue sur 

(1) Lu dans  la séance du 4 décembre 189b. 
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quatre feuilles d'Etat-major ; bien que son épaisseur soit 
médiocre, i l  est par sa Inngiienr le plus important quiait  été 

signalé notre connaissance, sur  aucune carle géologique. 
Ce filon a pu d'abord guider les preoiiéres dénudations 

A l'époque tertiaire e n  agissant comme un brise-lames qui 
aurait arrête! les eaux marines, Lra~sformant le  Sillon de 
Bretagne e n  une falaise rectiligne. L'origine de  ccttie plaine 
de dCnudation marine, au pied di] sillon, remonte à I'dpoque 
des invasions tertiaires, comme le prouvent h la fois la péné- 
tration de ces mers en Brelagne suivant la vallée de la Vilaine. 
reconnue par R I .  Vasseur, el la découverte que  nous avons 
faile de sables marins leiliaires au picd de  la falaise du 
Sillon de Bretagne. 

Depuis lors, la geographie de cette cAle a subi diverses 
modifications ; les mers tertiaires en se  retirant abandon- 
n h w t  une plaine basse, parsemée d'îles, oh vinrent 
serpenter les eaux fluviales descendues de I'intkri~iir du  
pays. Elles creiisérenl leurs méandres daiis cette plaine au  
pied du  Sillon de Bretagne, et le premier cours de la Vilaine 
se trouvs ainsi fixé : ces eaux fluviales s'&aient ouvert un 
lit jusqu'i leur  confluerit dans la Loire sous Saint-Nazaire. 
Siiivanl ce Lhalweg coulait donc un double fleuve, comme 
le sont tous les Ileuves cotiere de Bretagne ; il y coulait tour 
2 tour, suivant la marge, de  l'eau salée et de I'eau douce, 
jusqu'i 20 ou 30 kil. 3 l'intérieur des terres. Ces ileuves L 
renversement, ayant partout kt6  les précurseurs de baies 
marines, s u r  la cote miridionaie de Bretagne (Rade de Brest, 
Estuaire d'Etel, golfe du Rlortihari), on est amen6 logique- 
ment, à assigner une  n i h + :  origine à la Grande-Briére, 
ancienne b;iie maritime, onverle au début Far la Vilaine. 

Au temps de Cdsar, 13 Brière élail un  golfe, d'après les 
remarquables Cludes de M. Kerviler !'). Divers mémoires 

(1) Et. KERVILER : <Ar~nor i r{ue  e t  Bretagne, Paris 1893. 

p .  137. 155. 
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attestent qu'on a trouv6 A plusieurs mélres de profondeur' 
dans le  voisinage des Ples de la Brikre, des armes de bronze 
et des armes romaines. Enfin M .  Ramé a prouvé que les 
galbres des Normands y avaient encore pénétré au VIlIe 
sikcle. 

Ce golfe gaulois peu profond dans son ensemble, étai1 
entrecoupé de chenaux et  de hauis-fonds. Des trouvailles 
d'objets de  bronze, failes dans la tourbe e t  dans la vase, 
démontreril que dés l'kpoque de la pierre polie, une pariie 
de la Brikre etail embourbée ; on y trouve des traces de 
chaussée qui porlent le nom de voie romaine. Les alluvions 
rie se ddposaient pas unilormCmen1 suivant un plan 
horizontal, dans le golfe de la Bri?re h l'époque romaine, 
mais fi'accurnulaient dans les bas-fonds et autour des iles. 

L'observalion permet ainsi de retracer les phases succes- 
sives de  la Grande-Brikre, e l  d'expliquer son mode de for- 
mation : ce marais tourheux occupe l'emplacemenl d'un 
ancien Morbilian, hérilier lui-meme d'un ancien lil creusé 
par  la Vilaine 

A cette époque, la Basse- Vilaine éiait suivant la iermino- 
logiede hli  W. M .  Davis,une rivikre conséquente ; son cours, 
aujourd'hui modifié, est encore jalonné acluellement par la 
ligne des 6tangs qui s'&end de Théhillac h I'étangdu Rocher, 
au bois de Cranhoilet, aux élangs de  lilissillac rtt A la 
Vallée d e  Mean. Aucune autre hypothPse n'explique I n  for- 
mation et  l'alignement de ces étangs, à travers bancs 
rocheux d'inégale dureid. 

De nos jours, la Vilaine ne sc jeite plus dans la Loire, 
elle a quille la ligne jalonnée par  les étangs el la Rribre, 
pour se  rendre directement a la mer, a u  sud d u  Morbihan. 
Deux causes on1 contribué concurremment h d6iermirier ce 
changement de  son cours : le développement nalurel des 
rivières subsequentes aux dépens des riviéres  conséquente^, 
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el l'envasement d u  golfe de la Brière, par les eauxvaseuses 
de la Luire qui y trouvaient uri bassiri de décarilalion. 

Le cours de la Vilaine, de Thehillac à Foleux, ainsi que 
de la Roche-Bernard a l'crnboi~cliure acluelle est subsé- 
quent, el p o s t e r i ~ u r  au Lracé par la Brière ; l 'ouverture de 
ces chenaux eut pour conséquence de soulirer graduelle- 
ment les eaux de l'aricienrie Vilairie, eri les dérivarit vers le 
Morbihan. au  lieu de les laisser couler daos la Grande- 
Brikie. Cet ancien estuaire d e  la Grande-Bribe, finalemcnl 
abandonne par les -eaux fluviales qui l'avaienl creusé, 
devint un  golfe litroral, dépendant de  I'emboucliure de la 
I.oire, car nous y avons trouvé de nomlireuses coquilles 
marines : Cardium edide,  Oslrea-edulis, Lutrar iu  elliptica. 
I l  était en meme t c n p s  un bassin de ddcanlaiion pour les 
eaux boueuses de la Loire, qui finirenl par le combler ; des 
marais tourbeux s'y établirent alors el le ruisseau du  Brevet 
coule seul de nos jours, dans la vallée où roulaienl les flots 
de la Vilaine a l'dpoque qunrernaire. 

Sondages aux environs de Lille 

Forage chez M .  Deschamps, t aumur  el teinturier,  à Cro ix  

Alt i tude  Profondeur 

+ 29 
+ 24 5 

7 
12 
12.50 

-1- 5 24 
- 5 34 
- 31 60 
- 41 70 

77 
- 68 07 

1 UO 

par M. PAGNIEZ hl10 
Epaisseur 

Terre  végétale et  argile . . .  
Terre glaise bleue . . . . .  
Ter;e glaise gr ise  . . . . .  
Pierre  gr i se  . . . . . . .  
Terre glaise . . . . . . .  
6able gr is  . . . . . . . .  
Terre  g l a ~ s c  . . . . . . .  
Craie blanülie. . . . . . .  
C r a i e a v e ç s i l e x  . . . . . .  
Terre glaiso blariclie . . . .  
Roclie dure . . . . . . .  
Calcaire t e n d r e  . . . . . .  
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Altitude 

+ '6 

+ 3.60 

- 2 80 
- 7 

- 18.30 

- 86.50 

- 198 - 

Forage chcz M .  Verley à Marquette. 
Prolondcur 

3.00 

6.40 

5.05 
7 . 4 0  
8.9.5 

11 40 
13.25 

18.80 

23.00 
24.50 

28.15 

31.55 

34.30 
35 
39 
54 
68 
90 

102 

1112.50 

Terre  végétale e t  argile 

Sable gristitre arg i leux . . .  
Sab ' e  rougeât re  arg i leux et, 

c a i l l oux rou le s .  . . . . .  
Sahle jaune-verd8tre fliiide . 

Salile jaune-verdatre fluide . 
Snhla g r i s -  verd8tic e t  si lex 

. . . . . . . . .  roulés 
Sa l~ lo  g r i s a rg i l e i i x .  . . . .  
S a b l e g r i s f o n c é .  . . . . .  
Argile gris-lileu&tre, s:ilileuse . 

Sable ver t  du r .  . . . . . .  
Sable verdâtre ; ~iodu le s  cal- 

caires . . . . . . . . .  
Argile bleue ferme . . . . .  
Argile bleue scliisteuse . . .  

. . . .  Craie dure avec silex 

. . . . . . .  Marne tendre 
Craie Llaiiclie . . . . . . .  
Craie avec silex . . . . . .  
Craie marneuse grislitre, si lex . 
Uièves (riiariies vertes) . . . .  
Coiigloniérat argilo ca lca i re .  . 

Épaisseur 

Calcaire carboiiif6ro . . . .  

Forage a Lonlprel (Chemin de la Warncl~e)  
Alliiude Prolondeur Epaisseur 

Lirnon . . . . . . . . .  
Sable argi leux f i n .  . . . . .  

. . . . . . .  Glaise bleue 

. . . . . . .  Sable jaune.  
Sable noir . . . . . . . .  
Sable gris . . . . . . . .  
Sable vert  . . . . . . . .  
Pierre d e  sable v e r t .  . . . .  
Sable gr is  argileux . . . . .  
Glaise noire. . . . . . . .  
Craie friable . . . . . . .  
Craie Coinpacte . . . . . .  
1" thun. 
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Forage f a i l  chez Mme Vve Boilly.Becque1. au Ponl-de-Marrq 

par Pl . PAGNIEZ . MIO 

Allilude Profondeur 
+ 19 

4.00 
4.40 

+ 14 5.30 

6.80 
7.90 

IO 40 

13.00 

15.05 
16.95 

17.95 
- 10 29.15 
- 22 41.1.; 

Epaisseur 
Forage  au fond d'un puits de 4 m  . 
Argile . . . . . . . . .  0.40 
Sable jaurie . . . . . . . .  0.90 
Sahle gr is  pierreux . . . . .  1.50 

. . . .  Sable jaune ferrugineux 1 10 
Sable gr is  CL gros  gra ins  . . .  2.50 
Sable mélangé de tourbe . . .  2.60 
Sable mélangé d e  te r re  jaune . 2.05 
Ter re  noire avec sable pierreux . 1.90 
Sab leg la i seux  . . . . . .  1 
Sable vert  t rés  rnouvarit . . .  11.20 

. . . . . . . . .  Dièvrs 12.00 
hlariie . . . . . . . . .  15.35 

Forage d Wasquehal (Haineau de Babylone) . 

Altitude Prolrindeur ~ ~ a i s s e u r  
. . . .  +- 27 Terra végétale . . 0.40 

. . . . . . . . .  0.40 Liinon 7 
+ 19.60 7.40 Sable . . . . . . . . . .  5.10 

12.50 Glaise . . . . . . . . .  15.50 
- 0.50 28 Marne . . . . . . . . .  1 4  

Forage Ir Aiiappes (Hameait de Jlarchinelles)  . 
Altiludc Profondeur 

+ 32.00 
0.33 
5 
5.25 

6.91) 
+ 24.10 7.90 

74.80 

$- 5 27 
40 
- 

44 

Terre  végétale . 
L.irrioii . . . .  
Sable  boulant . . 
Argile salileiise . 
Glaise . . . . .  
Sablc . . . . .  
Glaise . . . .  
Craie avec Silex . 
Terre  argileuse (3) 
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Forage chez M . W'allnert. à Smties 

Altitude Profmùciir Ëpai s srur  

. . . . . . . . .  Argi le  
. . . . . . . .  Sali le  v e r t  

hlarrie g : a s s e  . . . . . . .  . . 1 un e t  m a r n c  d u r e  a v e c  cornus  . 
Si lex  d u r  . . . . . . . .  
Marne  g r a s s c  . . . . . . .  
S i l e x  . . . . . . . . . .  
Marne  g r a s s e  . . . . . . .  
C o r n u s . p i e r r e d u r e  . . . . .  
hiarrie g r a s s e  . . . . . . .  

. . . . . . . . .  20 l ' l l l l  

Marrie . . . . . . . . .  
IJici.re d u r e  . 

Forage de lu Trdfi lrrie . chez MJi . Delecrois. de F d l i c e .  elc . 
ù Wasquehal 

l'uits . . . . . . . . .  
. . . . . . .  kalile roux  

Glaise . . . . . . . .  
S a b l e  v e r t  . . . . . . .  
S a b l e  v e r t  m é l a n g e  d e  t e r r e  . 

. . . .  S a b l e  ver t  m o u v a n t  
. . . . . . . .  P i e r r e  

. . . . . . .  S a b l e  vert  
Glaise . . . . . . . .  

. . . . . .  M a r n e e t  t u n  
Pin d u  s o n d a g e  . 

Foraye fai t  chez 'FI . L ambliiz. ù C ~ o i s .  près 1'Allzrnzeiie 

Alli lude Profandeur Epaisscur 
+ 45 . .  1 e r r e  \.egéla!e . . . . . . .  1.50 

1.50 Salile rnouran t  . . . . . .  6 .50  
. . . . . .  8.00 Glaise compacte  24 

32 S a b l e  v e r t  . . . . . . . .  13 
44 Glaise . 
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Le C a l c a i r e  c a r b o n i f a r e  de la B e l g i q u e  

el  ses relations slraligrophiqiies avec celui 

du H a i n a u t  f r a n ç a i s ,  

par 1'AbbB H. de Dorlodot ('). 

A la fin du mois d'Avril dernier,  je visitai Ie Calcaire 
carboniibre du  Hainaut français sous la savante direction 
de M. Gosselet. Chemin faisant, j'exprimai les remarques 
que me suggérait l'étude de  celte formation, au  point de 
vue d u  synchronisme do ses diverses assises avec celles de 
notre Dinantien belge. RI. Goeselel me  demanda de faire de 
ces remarques l'objet d'une communicaiion A la Sociétb 
gdologique du Nord, e n  la faisant précéder d 'un  exposé de 
nos connaissances s u r  le  Calcaire carbonifére de la Belgique. 

La ndcessild de cette premikre partie ne  provient pas 
seulement de ce qu'aucun travail d'ensemble n'a résumé 
jusqu'ici les grands progrés accomplis depuis quelqiies 
années dans la connaissance de  noire Calcaire carbonifére; 
elle provient, e n  outre, de  ce que  les éléments meme d'un 
lravail de  ce genre sont encore en grande partie inédits. 
Mais ce rnolif mkme rend bien périlleuse la tache que 
m'impose l'aimable demande de M. Gosselet. Il conviendrait, 
en effet, de rendre justice ii tous les géologues qui ont 
collaboré au résultat obtenu;  mais, d'autre part, dans une  
question où la lumiére s'est faite petit à petit, grâce A des 
kchanges de vues, h des excursions faites en commun, B des 
opinions dmises par  les uns, mûries et  confirmées par  
d'autres, il est bien difficile de  faire la part de chacun sans 
s'exposer 8 des rdclamations de  lous. 

(1) Ce travail  a ét6 lu a la séance du 24 Juillet 1895 ; mais 
l'auteur y a introduit  ensuite le rbsulrat de recherches faite6 
plus récemment. S a  rédaction actuelle doit porter la date de 
Janvier-Février 1896. 

Annales de la Socidte Géologique du Nord, T. X X I I I  13* 
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Celle raison m'obligera i la plus grande réserve, lorsque 
je toucherai ii u n e  question historique. Mais afin que celte 
réserve meme ne  puisse m'étre reprochée, je liens A déclarer 
que. toul en assiimantpour moi seul la responsabililt! pleine 
e t  enlikre des vues exposees dans ce travail, je suis loin de 
revendiquer pour moi seul la palernilb de ces vues. Elles 
sont le fruit de l'œuvre commune h laquelle s'est consacrée 
la SociEté gdoloçiqiie de Belgique : tous ceux qui ont 
collabor6 3 cet le œuvre reconnailront, je l'espére, que c'est 
A elle que revient principalement l'honneur des résultais 
obtenus. Toutefois, il est juste de ciler parmi les membres 
qui ont l e  plus coniribué ti ces résulla[s, en premier lieu, 
mon savant maflre el collegue M.  de la Vallée-Poussin, q i  
a posé les bases du nouvel édifice, puis M W .  Bayet, Briart, 
Destinez, Dewalque, Fournier,  Lohesl, Soreil, Stainier et 
Velge. 
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Le Calcaire carbonifbre de la Belgique 

Ce qui rend pari icul i~rement  difficile l'élude d u  Calcaire 
carbonilére de la Belgique, c'es1 que le meme horizon 
siratigraphique est représenté, suivant les localités, par des 
roches trés diff6reriies. II arrive même frfquemment que 
la diffhrerice porte, non seulemenl sur  la nature lithologique 
de la roche, niais eiicore sur  la faune, ce qui ne permet 
d'employer le caraclére paldontologiquc qu'avec la plus 
grande réserve. 

Desles années 1861-1E63, M .  Ed.  Duponl(') avail reconnu 
que des formalions bien définies en cerlains points du pays 
par leurs cai'actkres liihologiques el par  leur faune, font 
ailleurs complélement défaut. Pour  expliquer cc fait, il eut 
recours a la c6lèbre ihéurie des l~cunes, qui f i i l  cornbaltue 
dés le début par M. Gosselet (3) et  par M.  Dewalque (7. 

Les premikres observalions de M.  Diipont, bien que 
remarquables au point de vue de la distinciion des diffërents 
types dc roches, laissaient beaucoup h ddsirer a u  point de  
vue de la succession de ces lypes dans la  s h i e  straiigra- 
phique. A la suile des discussions que provoqukrenl ses 

(1) Eo. DUPONT.  - h'otice s u r  Les gites de foss i les  d u  cal -  
ca ire  des  bandes carbon<fères  de  Florennes  e t  de Dinant ,  
nul. Açad de  Belg., 2~ S. t .  X I I ,  p.283; S u r  Zr calcaire  carboni-  
Jère de la Belg ique  e t  d u  I Ia inau t  f rancais ,  ibid.,  t. X V .  
p. 86 ; Notice s u r  le m a r b r e  no i r  de Bachant  (Ha inau t  
f rancais ) ,  i b id ,  t .  XVII, p .  181 ; Essa i  d'une car te  géologique 
des  enoirons  de  D inan t ,  ib id ,  t. XX. p .  616 e t  Bull. Soc. Géol. 
de  France, t. XXlV,  p.  669. 

( 2 )  Réunion e x t ~ a o r d i n a i r e  de la Soeieté Geologique de 
France  à Liege  d u  30 Aoa t  a u  6 Septembre 1863. p. 107. 

(31 Ihid. ,  p .  111 ; Proc1r:orne d'une descr ip i ion  geologique rlç 
la Belgique ,  I,iege 1868, p .  80. 
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premiers travaux, M. Dupont reprit l'étude détaillke du 
Calcaire carbonifbre et fut ainsi amen6 B reconnaltre lui- 
mEmo I'inexactituile de  i'ordre de superposition qu'il avait 
admis auparavant. P a r  l e  fait meme, les lacunes qu'il acait 

admises d'abord disparaissenl, du  moins pour la plupart(') ; 
maisil les remplaça par de nouvelles lacunes de  deux sortes: 
les unes qu'il tenta d'expliquer par sa theoric c o ~ o l l i e m e ,  
les autres dont celte ihéorie, fût-elle fondée, ne rend pas 
suffisammenl compte. 

La seconde phase de l'œuvre de  M. Dupont (I) l'emporte 
beaucoup s u r  la premibre au  poinl de  vue d e  1'exac.tilude 
des observalions, bien que, même S O U S  ce rapport,  elle ne 
soi1 pas h l'abri de gi.avesreproclies. Hais c'est surlout dans 
l'interpr6lation des faits que M .  Dupont parait avoir fait 
fausse route. Si l'origine corallienne de certaines roches de 
notre Calcaire carhonifére n'es1 plus conlesiéc par personne 

(1) Je  fais cette reserve ,  ti cause de  la lacune entre les 
assises désignées dans  la première classification deM.  Dupont 
par  les  nombres 1 c t  V ; M. Dupont  para i t  maintenir  cette 
lacune pour la région nord.  - Voir à ce sujet ,  les  observa- 
t ions que  nous  avons présentées à l a  Ses s ion  ex t raord ina i re  
de  l a  SociélB Gdologique de  Belg ique  e n  1888 ( A n n .  Soc. 
Géol. de  Belg. ,  t. XVI, p. CLIII, seq.). - S u r  l'absence de  la 
lacune entre les assise8 1 et 1' d e  M. Dupont, voir n o t r e  Compte 
r e n d u  de  l a  2 e  journée  d ' excur s ion  (16aoùt 1889) de l a  Soc i e t i  
Belge  dc Géologie ci N a m u r ,  Bull. Soc.  Belge de  géol., t ,  IV, 
p. 505 e t  513. 

(2)  E D .  DUPONT. - Exp l i ca t i on  de  laJeuilLe d e  Ciney ,  1882; 

E x p l i e a t i o n  de  l a  f eu i l l e  de D inan t ,  1883 ; Exp l i ca t i on  d e  la 
f eu i l l e  d e  C laa i e r ,  1883;  Exp l i ca t i on  de l a  f eu i l l e  d e N a l a y e ,  
1883; S u r  les or ig ines  d u  calcaire  carbon i f è re  r l ~  la Belgique,  
Bull. Acad. de  Belg., 38 s , t. V, p. 211 ; Exp l i ca t i on  de la 
feu i l le  de Modaoe,  1884, - Voir aussi  : Cu~sr.irsr<, Compte- 
r e n d u  d'une s xcurd ion  dans  le ca lcaire  carboni tère  a 
P i e r re -Pe t ru  près d 'Hast ikre  ed a u z  Foss&s s u r  l a  Le.sse, 

Bull. Soc .  Belg. d e  Géol., t. VI., procès-verbal, p .  122. 
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aujourd'liui, il n'en est pas moins vrai que l'ensemble de  la 
théorie corallienne! telle que l'axpose M .  Dupont, est en 
contradiction avec les lois les plus ceriaines de la strali- 
graphie : elle n e  peut résisler un instant a l'examen des 
faits. De plus, les recherches de hl. de la Vallke-Poussin, 
confirmtes par celles d'autres observateurs, ont établi 
péremptoiremenl que la thhorie des lacunes doit faire place 
A la théorie des faciés synchroniques. 

La répartilion de ces facies variables dans la s f r ie  des 
couches peut servir de point de départ a une division du 
Calcaire carbonifbre de la Belgique. C'est, e n  effet, clans la 
zone moyenne que l'on rencontre surlout CPS varialions de 
facies, la zone inférieure et la zone sup4rieure présenlant, 
a u  contraire, une succession de couches assez conslante. 
comme le faisait remarquer, en 18!12. M .  de la Vallée- 
Poussin ('). - Mais il est a remarquer  que la variation des 
facies peut se ratlacher A deux causes principales. La 
premié1.e consiste dans la substiluiion des faciésdolorni~iq i r rs 

aux faciés calcor-eux correspondants. Le fait de cette subç- 
Litution a été recoiiiiu d'abord par M. Dupont ; les travaux 
plus d c e n l s  n'on1 fail sous ce rnppoil qne confirmer et 
généraliser le principe que le savant Directeur du  Musée 
d'Histoire Naiurelle a post! le premier, mais dont il semble 
avoir fait par.fois une ay>plication trop reslreinie. Aujourd'hui, 
l'on peut dire, d'une manibre génSrale, qu'a chaque lype 
de  dolomie carbonifére correspond chez nous un type de 
calcaire déterminé el de méme âgr, et que l'origine de ces 
faciès dolomiiiques pourrait fort bien s'expliquer par la 
substitution, dans le dépOl cblcaire, d'une parlie du  carbo- 
naie de calcium par du carbonate de magriésiurri. Pour  des  
raisons qu'il serair irop loiig d'exposer ici, nous penchons 

( 1 1  1'roi:i.s-orrhaun: d e s  s4nncr.s rlr l a  C o m n ~ i s s i o n  géo lo -  
gique d e  B e l g i g u e ,  4 8  skrince (9 avr i l  1RB2). p. 38. 
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h croire que  celle substiluiion est A peu prés  contemporaine 
du dépbl. 

La seconde cause de la variation des faciés es1 touie autre. 
Elle coiisisie en ce que des dt5p6ls d'origine et de nature 
très différenles, se son1 formés s imul lan~nien t  dans los 
divers poinrs du bassin carbonifère. C'est ce que nous 
pouvons nommer, en employanl une expression proposée 
récemment par M .  Briart, des faciès de dBp61. 

Or celle seconde cause, la plus irnporlanie au  poinl de 
vue de l'histoire de nos mers anciennes, a porlé suriout sur 
la moitié inférieure de la zone moyenne ; iandis que le5 
varicitions qui se r ~ n c o n t r e n t  dans la moilit! s u p h i e u r e  de 
celie zone consistenl surtout ddlls la sutislituiion du facies 
dolomiiique au facies calcareux correspondant. La zone 
moyenue, du moins dans la plus grande partie de son 
étendue. es1 divisCe, en effet, en deux portions, soi1 par des 
calcaires noirs cornpacles, surlout développés dans la rCgion 
de Dinant où on les exploite comme marbre noir,  soi1 par 
le fdciés dolomiliquc correspondant 3 ces marbres. C'es1 
en dessous des marbres icoirs de ilinutil que l'on rencontre 
les diff6rerices les plus rriarquées eiitre les faciés de dépdt 
synchroriiques. Et, sous ce rapport. nome massif carboriilkre 
pent se diviser en deux régions, l 'une au  nord, laquelle 
semble se raltacher le Calcaire carbonii'be du  sud de 
I'Arigleterre ( l ) ,  l 'autre au sud, A laquelle se raiiachent, 
coinme nous le verrons plus loin, les formations contem- 
poraines du Hainaut frariçais. 

Rous arrivons ainsi A distinguer quatre groupes de 
coucties dans  le Calcaire crirbonifére de  la Belgique. Les 
études de ces dcrniéres années ont permis de leur assigner 
des lirniles précises : elles on1 montr l ,  A notre avis, qu'on 

( 1 )  Voir  M. LOIIEST. - Sur= Le paral lé l i sme en t re  le calcaire  
ccrrbon~f@rt .  des enoirons  de  Br is?ol  e t  celui de la Belgique .  
Aun. Soc.  Géol. d e  Re lg . ,  t .  XXII, uiérri., 11.  7. 
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peut avantageusement les Criger au  rang d'assises. Les 
limiles de  ces assises sont surlout bien marqiiées, ou ,  d u  
moins, elles on1 été le mieux observées dans la parlie méri- 
dionale d u  pays. C'es1 la raison qui nous porle A choisir 
comme type celte région rntridionnle. Un molif spécial 
nous impose d'ailleurs ce choix dans le présent Iravail : 
c'est qne le Calcaire csrhonifére du  Hainaut français se  
rattache A la région méridionale de  nolre Dinantien, par son 
faciks aussi bien que par sa situalion géographique. 

Nous donnerons d la premiére assise, composée des qualre 
termes inférieurs de  l'étage tournaisien de M. Dupont, le 
nom d'assise d 'Has l ière .  

La seconde assise, si remarquable par  la diversité de  ses 
facibs contempoi-ains de dép61, recevra, dans ce travail, le 
nom d'assise de Celles. Nous donnerons au facies du  nord le 
nom de  faciès de Modaoe ; au facibs du sud, le nom de faciés 
de Celles, qui peul lui-mcme se subdiviser en faciés de Lefîe 
et facié.9 de W a u l s o r ~ .  

Nous conserverons h la l r o i s i h e  assise le nom d'assise 
de D i n a n t ,  tout en modifiant les limites assignées par 
M.  Dupont h son assise de ce nom. Nous retranchons, en 
effet, de l'assise de Dinant de  Ri. Dupont le terme V l a  ou  
d u  calcaireviolacé (nolre calcaire de Leffe), qui doit appartenir 
à rassise de Celles ; nous rattachons, a u  conlraire, A nolre 
rissise de Dinant, le terme Cr2a ou  d u  calcaire A grains 
cristallins, dont M. Duponl avait fait la base d e  son assise de 
Vise. 

L'assise de Visé de M. Dupont,  ainsi réduile, prendra le  
nom d'assise d'Anhee. Nous croyons utile ce changement de 
nom pour éviler toute équivoque, e l  surlout h cause des 
incertitudes que présenle la slratigraphie d u  Calcaire 
carbonif6re dans les environs de  Vise. 

Le tableau ci-contre résume la succession des assises et 
des  principales subdivisions que nous avons admises, ainsi 
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que des principales modifications dues au faciés sgnchro- 
niques. Le [racé en noir qui se  ttmouve h droite du tableau 
figurel'irnporlance relaliveque prend, aux différents niveaux, 
le faciés qui avait recu le nom de Dolomie d6 Namur, 
lorsqu'on le considdrail comme représenlanl un  niveau bien 
déierminé. Bien que celle conception, prise d'une maniére 
absolue, fût inexacte, néanmoins le développement tout-b- 
fait prdpondérant que prend ce faciés a la pariie moyenne 
de l'assise d e  Dinant, ltgitirne jusqii'h un  certain point 
l'admission d'un ternie correspondant 2 ce niveau. Dans 
tous les cas, une description, une classificaiion, ou une 
ldgende, qui ne meilrait pas e n  évidence ce faii remar- 
quable, laisserail dans l 'ombre l'un des lrails les plus 
frapparils de  nolre Calcaire carbonifkre. 

Nous uieltons en regard un tableau reprCsentanl l'ichelli! 
slraligraphique de III. Dupont ( l ) ,  et  nous faisons suivre 
ces deux tableaux de  quelques notes historiques sur  Ics 
principales transformaiions qu'a d ù  subir l'bchelle strari- 
graphique de hi. Dupont, par suite des découvertes les plus 
récenles. 

(1) Ce tableau es t  t ire du  Compte-rendu d'une excu r s ion  
ciam le ca l ca i r e  carbonzf6re à P i e r r e - P d t r u  près  d 'Hast ière  
e t  a u z  Fossés S U T  la Lesse,  de  M. CUVELIER, cité plus haut.  I l  
date de  mai 1892, et cons t i tue  la derniére édit ion de  l'échelle 
stratigraphique de M. Dupont.  
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adolitkes par ]'AUTEUR. 

I Calcaire  b leu  belge e t  ca lcaire  zona i re .  

Calcaire corripacte no i r  et, gris, e t  ca lca i re  bleu suh  
grenu .  - C a l e a r e  de la V a l l e  a S tromatophis .  

Dolornl,e de A'uiiiur . . . . . ,  

Marbre  noir  d e  Dinant .  

Calcaire  de Leffe typiqce , .I 
ou modifié (\<~i'aulsoi~rien! 8 ' 
super ieur ) .  

4 Y 

1 Calcaire  il.).rair typique 
ou riioaifié \ inférieur.>. \ ci 

i 
Calschis tes  d e  Maredsous  
Caleaire  clr Landel ies .  

1 Schis tes  e t  ca lcair~es  d 'Hast ( i r7e  
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~ T A G E  W A U L S O R T ~ E N  

Syr ingo t l~yr i s  
c usp idatus  

DE LA BELGIQUE 

d'aprés M. Ed. DUPONT. 

VZd Calcaire gr is ,  blou marbrenoir  e t  gr is  
bleuavec lits d'ant1iracit.e. P r o d u c -  
t u s  g iganteus .  

\'2c Hrèclie e t  calcaire hrèchiforme. 
V 2 b  Calcaire gr is  e t  noir compacte ou 

bleu grenu à Li thos  t ro  t ion  il-re- 
g u l a ~ e .  Calcaire bleu a Praduütus  
undn tus .  

VZa Calcaire blanc e t  gr is  avec gra ins  cris-  
tallins. PI, .  co ra ,  Ch. papil ionacra.  

/ V l h  Calcaire trés compacte noir e t  gr is  
I avec lits de dolomie. 

V1 f Doloinie grise à la rges  paillettes 
V l e  Dolomie noire geodique à grains  fins. 
V I d  Calcaire bleu à crinoïdes, sniivent 

dolomitise. Ch. papil ionacea.  
V l c  1)olomie brune à grains  moyens e t  

crinoides. 
V l b  Calcaire noir  compacte avec handas 

d e  phtariiles noirs.  
V l a  Calcaire gr is  violacé et noir siilicorn- 

pacte,  avec des bandes et  des ro- 
gnons  de  phtanites gris.  

W m  Calcaire blanc veine de bleu. 
Wn Calcaire blanc et  gr is  subcoriipacte. 
Wo Dolon~ie  bijiarree ou non. 

W p  Calcaire bleu e t  doloniie A crinoïdes 
avec  larges  bandes de plitanites 
blonds. 

ASSISE 1 1.2 Calcaire e t  dolomie crinoïdes. 
de  CMANXHE 

1 l ' l e  Calcaire nleu acrinoïdcs avec bandes 
de  phtanites noirs. 

ASSISE 

des 

ËCAUSSINES 

( Tlc Calcaire bleu i crinoïdes avec lits de  
sckiistes intercales à la base. 

T l b  Schistes vert  sombre non mic:icés. 
Spirifer uclr ip l~catus .  

'1'1a Calcaire bleu à crinoïdcs;l i ts  de scliis- 
tes intercali!s. 
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M. d e  la Vallée-Poussin (1) ayant  démontré, en 1888, que  les 
roclies qu i  consti tuent l'étage Waulsortien de  M. Dupont n e  
sont  que des faciès spéciaux contcrnporains des couches 
appar tenant  a u x  termei  ?'le, T2 e t  V l a  de M. Dupont, l'étage 
Waulsortien a dû disparaître de la série stratigraphique.  

L'assise de Chanxhe avait  pour raison d'être, une  er reur  
d'interprétation e t  quelques er reurs  d'observation. M. Dupont 
avait  confondu la dolomie qu i  s e  trouve fréquemment à la 
partie supérieure du petit-granit, avec une zone accidentelle 
de dolomie qu'il avait  observke s u r  l'Ourthe au  milieu du 
calcaire d'Yvoir. P a r  suite, il considérait l e  peti t-granit  de 
l'Ourt,lie üomme supbrieur ail petit-granit du Hoyoux. Comme 
l a  Socibté géologiqne a pu l e  constater,  lors  de I'cxcursion 
dirigee en  1892 par  M. 1,oIiest. le Calcaire carbonifère de 
l'Oui%he e s t  en tout  point  comparable P celui du Hoyoux. A 
la meme excursion,  nous  avons démontré que  l a  prétendue 
superposition de  l'assise de Chanxhe su r  l'assise des Ecaus- 
sines de M. Dupont, dans  l a  trancli8e du chemin de fer a u  nord 
de  Pont-de-Bonne (2) ,  es t  le résultat  d'une petite faille très 
netterneut visible, qui determine une rbpétitiun des mêmes 
couches. 1,'assise de  Chanxhe, tel le que l 'entendait  M. Dupont  
devait  donc disparaître.  Mais, par contre,  h l .  de  la Vallae 
avait  montré, en 1888, qu'il y a l ieudc  distinguer dans  le termeTle 
de M.  Dupont  deux niveaux bien distincts, dans  l a  partie nord  
d u  massif de  Dinant. M. Lohest  confirma l'opportunité de  
cette distinction pour l e  N.-E. d u  Condroz. lors  de l 'excursiou 
de  1892. La  distinction ent re  l e  C a l c a i ~ e  d 'Yooir  e t  le Cal- 
caire d e  Chanxhe, qui avait été proposée en 1888 par M. de 
l a  Vallée, et  qui venait d'etre adoptée par  le Conseil d e  direc- 
tion de l a  Carte géologique ( 3 ) ,  fu t  ainsi définitivement consa- 

( i l  Compte-rendu de  la Session extraordinaire d c  la Sociétk géologique 
de Belgiquc tenue a Dinant les i o r ,  2 ,  3 e t  4 septembre 1 8 8 8 .  Ann.Soc. géo:. 
de Belg . t .  XVI, bul l . ,  p .  CIII, seq. - Cf. C .  ar L A  VALLÉE-POUSSIN, Note 
sur les rapports  des é tages  luurnaisien e t  visPm de  M. I?. Bupont avecson 
t t a g e  waulsortien, ibid.. t .  XVIII,  m t m  , p. 3 ;  La coupe d e  la Chapclle à 
Bastikre,  ibid.. t .  XIX, h lém. ,  p. 309. - H .  na D O ~ L O D O T ,  Résuitafs d'une 
excursion à l a  Chapelle [Hartière) c t  aux Fosse's (Ansrremmc),  ibid. ,  t .  XIX, 
Mem., p.  3 1 7 ;  Un dcrnier mot sur l a  coupe d e  P ierre -Pe t ru ,  ibid., t .  XXL, 
Idem., p .  23. 

(2) Voyez En. DUPONT, Explication de ln feuille de Modnve, p. 42 .  

(3) Procès-verbaux des se'ancçs du Conseil de directioii dc la Commissiun 
gCologique de  Belgique. Séance d u  30  avril  1882, p. 296. 

Annales  d e  la Socie'te' Gèulogique d u  Nurd ,  T. XXIII .  14 
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crée. Depuis lors,  MM.  Lohest  e t  Velge on t  montre que  le 
pet i t -grani t  des Ecaussines semble occuper la mêrre position 
stratigrapbique que le petit-granit du Hogoiix e t  de  l'Our- 
the ( I j ,  confirmant ainsi l'opinion émise jadis pa r  hl. 
Gosselet (2). Cette conclusion rendant  d'ailleurs parfaitement 
conipte de i'identité, constatée par  De Koninck, des faunes du 
petit-granit du  Hainaut e t  de l a  province de Liège, nous 
n'avons pas  hésité à l ' adopter .  

E n  1892 (3), nous avons émis l'avis que lalimite admise entre 
l'étage tournaisien et l 'étage viséen ne  pouvait é t re  niaintenue, 
le calcaire violace ( V l a  de M .  Dupont) passant latéralement, 
non a u  marbre  noir de Dinant ( V l b )  comme on l 'avait c rû  
jusqu'alors, mais bien au  petit-granit e t  a u  waulsortien. Le 
calcaire violacé devait  donc cesser d'être considéré comme 
faisant partie de l 'assise de  Dinant. e t  le marbre  de  Dinant 
devait consti tuer la hase de cette assise.  E n  rnRme temps, 
nous proposions de  réunir  dans  un é tage  intermédiaire entre 
l 'étage tournaisien e t  1'8tage visben, l'ensemble des couclies 
comprises entre les  calschii tes (Tld de M. Dupont) et les 
marbres  noi rs  de  Dinant,  remarquables par  l a  variété de  
leurs  faciès d e  dépot.  Cet é tage  intermédiaire,  pour laquel 
nous avions propos& d'abord le nom de  Chanzhlen ,  puis celui 
de Modaoien ,  es t  devenu aujourd'hui not re  assise de C e l l e s .  
Nous trouvons preferable, en effet, d e  choisir le type de  cetce 
assise dans  l a  région sud, où ses  limites son t  mieux connues 
et  plus nettement dét,erminées. C e  n'est d'ailleurs qu'A titre 
provisoire, que  nous  nous contentons d e  l a  considerer 
comme une assise,  e t  non comme un é tage ,  ou, tout  a u  
moins, un sous-étage. Nous continuons, e n  effet, a penser 
qu'elle rnkrite d'être séparée des niveaux voisins par  une divi- 
sion d'ordre supérieur à celle q u i  sépare l'assise de Diuant 
de l 'assise d'Anhée (4).  

(1) MAX Lonssr el  G. VILGK. Sur le niveau géologique du calcaire der 
Ecaussixes Ann.  S o c .  géol. d c  Belg , t .  XXI. MCrn., p. 181. 
(2: 1. Gossn~er ,  Elquisse géologique du nord de la France, 1880,  1.. fas- 

cicule, p .  163. 

(3j I f .  nx BORLODOT, Essai de  clas~rificatiun du  caicaire carbonifére de 
Belgique.Ann. Soc. g h l .  d e  Belg., 1. XX. U u l l ,  p. XXXV; Cf, p. XLll et 
C X V I ,  e t  Quelques re+xions à propos de la faune de Pnire ,  ibid., p .  XCVI.  

(6)  Si cesvues Ctairnt confirrnÉes, i l  cririviendrait d e  diviser i'etage Dinan- 
tien de Belgique e n  trois sous-ttages que l'on pourrait n o m m e r  Sous4tage 
d'Bastière, Sour-itnge d e  Celles et Sous-Ltage de hramiir ou de  Visd, ce 
dernier se divisant  en deux assises, I'arsise de Dinant c t  l'assise dAnhCe.  
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MM. Velge e t  Lohest (1) ayan t  émis l 'avis que  le calcaire 

des environs de Tournai  ne  s e  compose pas  cxclusiverncnt 
des couches les plus inférieures du Calcaire carbonifère, qui  
constituent rass ise  de  Tournai telle que  nous  avions proposé 
de la limiter, e t  ce t te  thèse nous  ayant  pa ru  bien établie lors  
d'une encursion d e  quelques jours que  nous  avons  faite 
Tournai sous  l a  conduite de nos savants confrères (2),  nous  
avons crû  devoir substi tuer a u  nom de Tournai  le nom 
d'Hastière, localité o ù  cette ass ise  e s t  fort  bien représentée.  

Enfln, a u  mois de  juillet dcrnicr,  nous  avons montri: la 
nbçessite de  ra t tacher  a l'assise de Dinant le calcaire à grains 
cristallins (V2a de M. Dupont) ( 3 ) .  Les observations quc nous  
avons faites depuis lors nous  ont affermi d 'avantage  dans  
cetteopinion: la distinction ent re les  termes V l g  de M. Dupont 
e t  son terme V2a (4) es t  assez  nette en  certains points;  mais, 
dans d'autres, il e s t  bien difficile de l'appliquer Bans tomber 
daus  l 'arbitraire : nous  avons pu constater notamment que tel 
es t  fréquemment le cas  pour les  applications qu'en a faites 
M. Dupont lui-même. 

Nous aurons  l'occasion de  parler, dans  l e  cours  de  notre 
travail, d'autres modifications de detail apportées à l'échelle 
stratigrapli ique d e  M. Dupont : ce que nous venons de dire 
nous semble suffisant pour  rendre  comparables les  deux 
tableaux mis en regard .  

Sous avoris exposé les motifs qui nous ont dCterminé 3 
abandonner les termes Tournaisicrz et Visgen pour la dési- 
gnalion de divisions straligraphiques precises. L'état actuel 
de nos connaissances n e  nous permet pas de faire dememe,  
- - - -  -- 

(1) L. c. 

(2 )  Presque tous les renseignements relatifs au Calcaire carbonifire des 
environs d e  Tournai,que nous consignerons dans le présent travail, o n t  été 
recueillis au cours d e  cet te  excursion. 

(3 )  Procès-verbaux des seanccs de [a Commission geologique de Belgique, 
Sixième annexe. 
!4) Le terme V l h  n'appartient pas à la série géntrale : c'est, d'après 

M .  Dupont lu:-mëme, un terme remarquable, sansdoute, e t  bienciract6ris6, 
mais qui semble IocalisL à la région N:E. du Condroz. Il en est dt niémc 
d e  la distinction entre les termes V i s ,  Vld, V i e  VV': 9.  uiipcrr u'a pu 
la reconnaitre que dans une région limitle. 
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lorsqu'il s'agit d e  la faune ; les seuls reiiseignenicnts que 
nous possCrlions sur  la siiuation géologique d'un grand 
nombre d'espéces, nous sont fournis, e n  effet, par les tra- 
vaux de De Koriinck, qui,  de  tout temps, a distingub la faune 
viséenne de  la faune iournaisienne. Ces renseigriements 
sont bien invomplets sans doute, mais ce n'est pas une 
raison pour n'en faire aucun cas ; d'autant plus que I'exa- 
men détaillé des localités citées par I'illuslre auteur de la 
Fuune du Culcuire corbanifëre de l u  Belgique nous a montré 
qu'en modifiant légbrement l'extension donnée 9 CRS termes 
par  De Koninck, on peul l eur  donner une vdrilable valeur 
siratigraphique. comme nous allons l'expliquer dans les 
lignes suivantes. 

Dans l'esprit de De Koninck, la faune dite tournaisienne, 
rrprdsentc l'ensernblc des espbces qui se rcncontrcnt dans 
1'Clage infirieur ou tournaisien de M. Dupont. En fait, 
cependant, elle se  réduit, à peu d e  choses prés, A l'ensemble 
des espéces observ6es dans le Calcaire carbonifkre des 
environs de Tournai et dans le  petit-granit de  la bande des 
Ecaussines, aussi bien que dans celui de  la rdgion N.-E. du 
Condroz. C'est dans ce dernier  sens que nous emploierons 
l'expression faune tournaisienne : elle désignera pour nous 
I'erisemhle des espéces signalées par De Konirick daus le 
calcaire des environs de  Tournai et dans le calcaire petit- 
granit proprement dit. - Lorsque nous voudrons parler, 
dans un sens exclusif, des espkces rencontrees aux environs 
àe  Tournai,  nous emploierons l'expression : faune de 
Tournai. 

Bien que la faune tournaisienne n e  soit plus considérée 
aiijourd'hui comme13 fauned'unktagedCtermin6, ndanmoins 
elle n e  renferme aucune espéce qui n'ait 616 trouvke dans 
la partie infhrieure du Calcaire carbonifbre de  la région du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nord jusqu'au marbre noir ('). D m s  ce sens, elle peut 
encore porter le nom de faune  i n f t r i m r e  du Calcaire 
carbonifère. 

La faune oisdeane, lelle que  L'enlend DeKoninck, comprend, 
outre les fossiles du  Calcaire carbonifère des environs de  
Fise, les espéces recueillies dans les niveaux que nous 
dbsignons sous les noms d'assise d'Anhfe e l  de  calcaire d c  
fieffe, dans la dolomie de Kamur, e t  enfin dans les marbres 
noirs d e  la rPgion sud, ainsi que quelques espéces ducalcaire 
noir de Bacharit (IIainaul francais). Nous croyons devoir res- 
treindre l'extension du  terme fuuwe v i s d e m e ,  même lorsque 
iiousI'emploieronsdansun sens large,A I'ensembledesespéces 
recueillies. soit A Visé, soi1 à des niveaux que nous consi- 
dérons comme certainement superieurs au niveau du  marbre 
noir de Dinant. Bous n e  comprenons donc pas au  nombre 
des trsp81;es visCerines, celles que De Koninck signale comme 
ayanl 616 recueillies dans la dolomie de Namur. h moins 
que le niveau di1 gisemenl ne  nous soit bien connu et  qu'il 
corresponde a u  calr.aire de Reffe. Nous n'y comprenons pas 
non plus les e ~ p k ç e s  recueillies soi1 A Bactiant, soi1 méme 
daus les rnai,bres noirs de Diriaul. Si nous en agissoris airisi 
pour ces dernières, c'es1 afin qu'on rie puisse nous accuser 
de commettre une tauiologie, lorsqiie nous dirons que. dans 
la région sud ,  la faune des marbres noirs est viséenne. Le 
nombre des e ~ p k c e s  que nous sommes ainsi amené A 

(1) N o u s  v e r r o n s  p lus  loin qu' i l  f a u t  t r e s  probablement  
exclure d e  cettü définition les  véri tables m a r b r e s  noirs. Nous  
pensons,  e n  effet, qu'il f a u t  r a n g e r  d a n s  l ' a ss i se  de Celles. 
l es  ca lca i res  n o i r s  JossilLJères q u i  r e p o s e n t  s u r  l e  petit- 
g r a n i t  d a n s  le Tournaisis ,  e t  q u i  a l t e r n e n t  e n c o r e  a v e c  d e s  
b a n c s  c r ino ïd iques .  Quand a u x  ca lca i res  n o i r s  beaucoup p lus  
fins, qu i  s e  voient a u x  envi rons  d e  r o u r n a i  e t  q u e  l e u r s  
carac tè res  l i thologiques n o u s  f o n t  i a p p o r t e r  a u  m a r b r e  noir 
d e  Dinant, on n'y a p a s  jusqu'ici recueilli <le fossi les .  
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retrancherdela faune viséenne, telle que l'entend De Koninck, 
n'est pas d'ailleurs bien considérable. 

Nous pensons que la faune visbenne, reslreinle dans les 
limites que nous lui assignons, peut étre considérée comme 
représenlant moralement la fuune supérieure de notre 
Calcaire ~~~~~~~~~e. Sans doute. on ne  peut affirmer que le 
Calcairo carbonifére des environs de  Visé ne comprend 
aucune couche inférieure au  marbre noir de  Dinant. Nkan- 
moins, les relations stratigraphiques du calcaire de Visé 
avec le houiller, aussi bien que les analogies de  sa faune, 
permettent, pensons-nous, d'admettre, que tout au  moins 
la plus grande partie des fossiles recueillis a Visé appar- 
tiennent k la moitib superieure de notre Dinantien. D'ail- 
leurs pour  éviter toute équivoque, nous nommerons faune 
viséenne dans le sens strict, l'ensemble des espèces qui se 
rencontrent certainement h un  niveau supdrieur 2 celui du 
marbre noir de  Dinant. 

Enfin, comme les espkces rapportCes par  De Koninck à 
la u faune de Waulsort proviennent toutes des formations 
coralliennes appartenant 2 notre assise d e  Celles, I'expres- 
sion fairne waulsortienne n e  signifie plus aujourd'hui autre 
chose que la faune d e  ces formalions coralliennes. 

Disons, e n  terminant, que, s'il y a des esphces qui, dans 
l'état acluel d e  la science, peuvenl etre considkrées comme 
exclusivement lournaisiennes, viskennes, ou waulsort i~nnes,  
il en est, au contraire, qui appartiennenl h la fois 5 plu sieur,^ 
de  ces faunes. Le nombre de  ces d e r n i h m  ira riaturellement 
en augmentant A mesure que les observations se muliiplie- 
ront dans les formations diver,ses des différentes parties du 

Pays. 
La distinction des faunes tournaisienue, viseenne et 

waulsorlienne devra d'ailleurs &tre remplacée plus Lard par 
les faunes correspondant aux divisions slraligraphiques, 
lorsque la répartition des fossiles carboniferes sera mieux 
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connue. Aussi, même dans le  sens où  nous proposons de  
l'accepter, la  distinction de ces faunes lie peut-elle 6tr.e 
consid6rCe que comme provisoire tlt répotidan12 la piriode 
d e  liamition où se trouve aujourd'hui la paléoniologic 
stratigraphique de notre Calcaire carbonifère. 

Ida signification des termes que nous emploierons élant 
maintenant hien fixée, nous pouvons aborder l'élude spé- 
ciale des diffbrentes assises. 
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ASSISE D ' H A S T I ~ R E  

L'Assise d'Hastiére se  compose de  calcaires généralement 
crinoïdiques, alternant, h divers n i v ~ a u x ,  avec des roches 
argileuses ou  argilo-calcareuses. Elle est g h k a l e r n e n t  
dCpourvue de  phlanites. 

Au point de vue paléontologique, elle est surtoul carac- 
térisCe par l'extrhme abondance du  Spirifer tornacencis et 
par la  présence du Spir i fer  d i s ta t~s  ( j ) .  Kous pouvons citer 
les fossiles suivants comme fréquents dans celte assise et 
paraissant communs tous ses niveaux. 

Ph il 1 ips ia. 
A thyr i s  membranacea De 

Kun.  
s lamellosa Lev. 

Spir i  f e r  tornacens is  De Kon.  
i d u t a n s  Lev. 
n glaber  M a r t  

Proriuctus FlerningiiDe Kon. 

Orthis Michelini  Lev.  
Orthotetes c ren i s t r i a  Phill 
Fenes te l la  e t  a u t r e s  bryozo- 

aires.  
Monticulipora t umida  Phill. 
Miche l in~aJaoona  Goldf .  

1) an t iqua  M'Coy.  
Zaphrent i s ,p lus ieursespkces .  

Nous pouvons ajouter le Choaetes elegans, que nous avons 
trouvd daris l'horizon du  calcaire d e  Landelies, et les espéces 
suivantes, qui ont ité trouvées, la plupart dans le  calcaire du 
m&me niveau, aiix environs de Maredsous, parDnmGr6goire 
Fournier et déterminées par M. Fraipont : 

S p i r i f e r  oentricosus D e  Kon. Produe tus  riov. sp. cl. mur G 
A t h y r i s  Roys s i  ? Lev. catus  Phill. 

Hetz ia  u lo thrcx  Da Kon.  Dielasmalent iculareDe Kon.  
Orthis r e suo ina la  Mrlart. Aet inocr inua.  

Les Phillipsia seirihlent abonder surtout dans les scliistes 
de  13 base. Les couches schisteuses sont riches e n  Feneslelln 
et autres bryozoaires. 

(1) On a s igna lé ,  il e s t  v r a i , l e  Spir i ferdis tana d a n s  les récifs 
waulsor t iens  ; niais, e n  supposa~i tqu ' i l  s 'agisse bien d e  lamkme 

espèce ,  elle para i t  y é t r e  d 'une ex t rême ra re té .  
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Dans le  massif dc Falmignoul, l'assise d'Hastibre atteint 
une  puissance totale de 120 9 130 mktres. Elle se rkduit 
vers le nord, an  point de ne plus pr6seriter dans le bassin 
de Namur qu'une puissance variaril entre 20 et 50 métres. 

Dans la majeure parlie du pays, et notamment dans louie 
la iCgion sud que nous avons choisie comme type, on 
reconoait la succession des quatre termes que M. Dupont a 
disiinguks des 1863. Toutefois ces lermes présentent 
quelque variation d a n s  leur puissance relative e l  leur 
constitution liihoiogique, 

Le terme infdrieur de l'assise d'Hasiière commence par 
une  alternance de schisies avec des hancs de calcaire et 
quelques bancs de psammites : il passe insensiblement 
vers la base aux der~i iéres  couches de l'assise de Cotnblairi- 
au-Pont qui termine le Devonien snpPrieur. ïoulefoiç, la 
limile entre l e  Dévonien et  le Carbonifkre peut être 
déterminée d'une façon assez neite, gràce à la présence des 
Z'hillipsia qui succédent aux  Phacops des derniéres couches 
tlévonieniies. A mesure que l'on monte dans la série. les 
psammites ne tardent. pas ri disparaiire complklement, les 
calcaires prennenl p!us d'importance et les schistes diminuent 
au point de  disparaike h leur tour. Vers le haut  de la série. 
ils recommencent h alterner avec les bancs calcaires, cons- 
tiluanl ainsi une zone de passage au terme suivan!. La 
proportion des schistes el des calcaires est d'ailleurs très 
peu constante. La puissance de la zone moyenne purement 
calcareuse peul varier entre 20 métres et 2 ou 3 mélrcs ; 
parfois inéme les schistes semblent alterner avec les hancs 
de calcaire sur  toute l'épaisseur de la série. 

Aux schistes et calcaires d'Hastiére, (1) succederil 
les schistes A octoplicatus. Ce lernie, composé essen- 
- ~ - - -  

(1) C'est M. Mour lon  qu:. a la session ex t raord ina i re  d e  I:i 
Societd geologiqiie d e  Belgique en  septembre  1895, a propose 
d e  donner  à ces  couches le nom de  caleairc d'tlustic're, 
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tiellement de schistes fissiles parfois noiràlres, le plus souvent 
d'un vert plus ou moins sorribre, ou jaunàtres par altération, 
est caraclérisé par la prdsençe de 13 Spiriferina ocloplicala 
Sow., qui s'y renconlre ordinairement en assez graride abon- 
dance. 1,apuissance desschistes à octoplicatus, dansla rCgion 
sud, es1 ordinairement drl 8 à 12 mélres. Cependant, elle 
atteiri~ parfois 18 3 20 rriélres. Vers le ri.ord, elle s'atténue, 
en meme temps que l'ensemble de l'assise d'Has1iCi.e. 

Le passage des schistes ;1 ocloplicaliis ait calcaire de 
Landelies se fait parfois assez brusquement. Le plus 
souvent cependant, on observe 2 la base de  ce dernier,  une 
zone de  quelques métres ou les bauçs de  calcaire alrernent 
avec des schistes. La sErio essenliellemcnt calcareuse, qui 
fait suile 9 ces couclies de  lransition, aiteinl, dans la région 
sud, une puissance de 40 métres qu'elle s ~ m b l e  m&me 
parfois dkpasser. Elle est coriipos6e de  calcaire plus ou 
moins riche eii crinoïdes, qui se  prbsente, tant& sous la 
forme d'une !nasse h siralification plus ou moins confuse, 
tantbt, au  ronlraire, en barics neltemenl stralifiés. Dans ce 
dernier cas, les accurn ulations d'articles d e  crinoïdes o n t  
urie tendance A s'aligner parallkler~ieut h la slratification; 
parfois même l'on observe des bancs si riches en 
crinoïdes qu'on pourrait les confondre avec le  petil-granit, 
alternant avec des bancs de  calcaire subçrenu 3 crinoïdes 
relativement rares, qu'on pourrait prendre pour d u  calcaire 
d'Yvoir dépourvu de phianitcs. 

Enfin, la sdrie des calchistes de Maredsous, qui passe 
souvent d'une maniére assez brusque h la sdriepiéckdeote, 
se compose de  schistes souvent 9 gt'dnds feuillels et de  cal- 
schistes trés fossiliféres. alternanl avec des bancs de  
calcaire noir argileux rmfermant  ordinairement peu de  cri.. 
noïdes La puissance de celle formalion est e x l r h e m e n l  
variable. Dans la rEgion de  Dinan1 et  Falmignoul, elle est, en 
gdnéral, d'au moins. 20 mktres eL peul méme alieindre 
40 mBtres ; mais elle se réduil considérablemenl dans 
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d'aulres parlies du  pays. - Dans certains pointe, nolamment 
au sud du  massif de Falmignoul. les calschistes sont rem- 
placés a leur parlie supérieure par un calcaire argileux noir 
ayant une tendance h se diviser en couclies minces e l  irré- 
guliéremerit ondulées dont les surfaces présentent parfois u n  
aspect luslré. Ces calcaires argileux, qui ressemblent beaii- 
coup h la variété dc calcaire à chaux hydraulique de 
Tournai dite pierre d'Alloin, sont fossilif&res. Ils ont pour 
nous un intérkt spécial, parce que M.  Dupont y a signalé 
jadis deux fossiles considérés comme propres à la faune 
d'Avesnelles : le Prodiictus Heberti Orb.  et le Prodirctus 
Flemingii car.  d'rlvesnelles = Produclus diaboli Goss. 
M .  Dupont y a trouvé egalemenl une autre  espkce d'Aves- 
nelles, le Chonetes vuricilala Orb. 

La belle coupe mise récemment au jour par la Lranchte 
du  chemin de fer au nord de la gare de Celles, h ires peu 
d e  distance du chemiu de  Furfooz h Gendron oii M. Dupont 
signale ces calcaires noirs, montre à l'évidence leur posilion 
straiigrapiiique. Comme cette coupe traverse toute l'assise 
d'Hasiiére, elle donne une bonne idée de la constitution de 
cette assise dans la région OU elle alleint son plus grand 
développement. 

Coupe de l'ossise d'Hastière au nord de lu gare de Celles 

ASSISE il Calcaire pale ë grandes  cririoïdes avec  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  DE CELLES quelques phtani tes . .  

- 4 s s i s ~  IL) Calcaire noir  argileux .............. 
II'HASTILRE y) Calschiste e t  sctiist,~: avec haiia;s d e  

cnlcnire noir argileux.. .............. 
f )  Calcaire crinoïdiquc à stiotification 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u n  peu C O ~ ~ I I Y P . .  

e )  Schistes avec bancs de calcaire. .  . . .  
d) Schistes à S p i r ( f e r i n a  octopl~eata. 
5 )  Calcaire en  I~oncs  peu tp:iis aiti:ixiant 

avec des scli istes. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6) Ca1cair.i: pliis oii niriins ciirii.ïdique 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lien stratif ié. .  
a) Schistes avec bancs calcdircs dispa- 

raiasaiit vers le bas . . . . . . . . . . . . . . . .  

PUISSANCES 
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Examinons mairitenant les principales modifications que 
présente l'assise d ' h s t i é r e s ,  en dehors de la region sud que 
nous avons prise pour ~ y p e .  Elles portent surtout sur les 
calschistes de Maredsous. 

Nous avons dit plus haul que ces calschistes peuvent 
s'aiténuer considérablement Ce fait s'observe sp5cialement 
dans le N.-E. du Condroz. Sur le IIoyoux, ils n'ont plus que 
2 à 3 mltres  de puissance, et dans la rdgion de  l'Ourthp, ils 
pruvenl s'aliénuer 3 u  poinL de  disparaitre dans ceriaines 
coupes. touten restant bien reconnaissables dans des poinis 
peu daignés. - En m e m e  ieinps, on constale une auire 
modification dans la constitution des couches supérieures 
do  l'assise d'lIasliix-e. Comme nous le verrons'hientbt, c'est 
gCnPralement dans le calcaire dlYvoir, lerme infërieur de 
l'assise de Celles, qu'apparaissent les premiers phlaniles 
carboniféres. Or, dans le N.-E. du Condroz, entre le calcaire 
de  Landelies bien caractérisé et les calschistes Ir& i,Cduits, 
l'on observe une série parfois assez développée de  calcaires 
préseniani iirie grande ressemtilariceavec le calcaire d'Yvoir 
qui  surmonte ces calschistes, el renfermant comme lui des 
phlaniies noirs. La coupe suivanle, prise sur  le Aoyoiix, :lu 
nord de Ponl-de-Bonne (hlodave) ('1, peul servir d'exemple 
a ce fait remarquable. 

~ 

(1) Cette coupe  a et6 visitée en  1892 p a r  l a  Sociétb Geolo- 
g i q u e  d e  Belgique,  s o u s  l a  directioii d e  M. I .ohest ,qui  a a t t i re  
l e  p remier  l 'attention d e s  g é o l o g u e s  sur  le  f a i t  (lui nous 
occupe  e n  c e  morrient. 
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Coupe de l'assise d'Hastiére, dans la vallde du Hoyaux, 
au nord de Pont-de-Bonne 

 assis^ S) Calcairebleu foncé, subgrenu, à crinoï- 
DE CELLES des sporadiques e l  ;i ~ h t a n i t e s  noirs 

................... (Calcaire d'Y voir). 
ASSISE e )  Calschistes noirs .................... 2œ40. 

d) Calcaire bleu foncé, subgrenu, à cri- 
noïdes s ~ o r a d i q u e s  et  à plitanites 
noirs ................................ 16m. 

c )  Calcaire de Landelies, àstratification 
plus ou moins confuse, se terminant 
a la partie s u  brieure par  un  banc de 

............. calcaire ttrgireux gris.. 33". 
b )  Srh i s t e s  à octoplicatus avec bancs de 

calcaire onduleux.. ................. 8m, 
.... a )  Calcaire et  schistes d 'Hastiére. .  20 a 25m. 

11 est peu probahle que les 2 m.  40 de calschistes corres- 
pondent chronologiquement A toute la formation des cal- 
schistes de Maredsous, beaucoup plus développée vers 
l'ouest, soit dans la région sud, soi1 meme au nord d e  la 
crkte silurienne d u  Condroz D'auire part,  les caractkres 
des couches c ne  laissent aucun doute sur  leur assimilalion 
au calcaire de Landelies, et leur puissance est en rapport 
avec la puissance que nous avons reconnue A cetle formation 
dans la régiori sud. si l'on tient corriple d e  la puissance 
totale de  l'assise d'l-laslih-e. D'aprés cela, on pourrait 
admeitre que le niveau infdrieur des calschistes de  Rlaredsous 
est remplacé, sur  le  lloyoux, par les couches à phtanites d .  
La présence du  calcaire argileux, que nous avons observe 
à la base de ces couches, semble de nature $ coiifirrner 
l'hypothkse que nous ne présenions d'ailleurs qu'avec 
riserve. 

II nous resle A parler de  la consliiution de  l'assise 
d'Hastikre, dans le bassin septerilrional. 

Sur le bo1.d sud du  bassin, l'assise d'IIastikre, quoique 
furt réduiie, présente, à l'ouest de  Namur, la succession 
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typique de  ses quatre lermcs. La coupe de Landelies permet 
dYappr6cier approximativement la puissance de ces diffë- 
rcnls termes. 

Coupe de l'ossise d'Rasliér'e, sur la r ive gauche 
de  la Sambre, à Landelies 

PEIISABCES 

ASSISE DE CELLES : e Calcaire d 'yvoir . .  . . . . . . . . . . . . .  
ASSISE d Calschistes fossilifbres de  hIaradsous.  10 à 15". 

D'H.~STIERE: e Calcaire d e  Landelies. .  ............... 15 à 1P. 
. .................... b Schistes f issi les. .  Sn. 

a Calcaire e t  schistes d 'Hastière.  ...... 10 a 1Zm. 

La puissance de l'assise d'Hastiére diminue vers I'esl ; 
mais elle conserve sa coniposilion typique jusque vers la 
Meuse. Toutefois, 2 Malonne, elle es1 ddjA en grande parlie 
doIomilisCe. 

Au-delà d e  la hleuse jusqu'h Huy, la  dolornitisation s'est 
Ciendue à toule l'assise. Aux environs de  Huy, la partie 
inférieure redevient calcareuse , comme l'a conslaté 
M. Slainier e t  a p r h  lui 31. Lohest, qui a oliservé, en outre, 
à l'est d u  tunnel d'Ampsin, les schistes a ocloplicatus, confir- 
mant ainsi l'opinion que nous avions soutenue, d'accord avec 
M. Stainier, su r  l'ige des couches infirieures de la dolomie 
l'est de Namur, et qui avait reçu l'assentiment des géologues 
présenls à la session extraordinaire de la SociérC géologique 
de  Belgique en 1893. J e  crois inléiessani de reproduire ici 
la coupe d'Ampsin, d'aprés les observalions de M. Lohest. 

Coupe d l'est du tunnel d'Ampsin, d'opr8s M. Max. Lohesl (1) 

PUlSSABCBS 
A Dolomie à crinoïdes, en g ros  bancs . .  ............. 
B Calcaire e t  dolomie A phtani tes . .  ................. 5"30. 

...... C Dolomie à crinoïdes en bancs plus minces.. 1Qm70. 
D Schistes fossilifères avec  Sp. tornacensis et  Spi- 

rLfer inaoc topLica ta  ............................ Zm40. 
E Calcaire a l te rnant  avec des  bancs  d u  schiste ..... 7"10. 
F Psarnmites e t  macigrio. .  .......................... 

(1) Ann. Soc. géol. de Belg., t .  XXI, mém., p .  174. 
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Comme on le voit, RI. Lohest n'a pas observé, en cet 
endroit, les calschisles d e  hlaredsous. De fait, la prksence 
de cette formation n'a pas 6t6 constatée jusqu'ici, dans la 
partie orientale du bassin de Eamur  ( '1 .  Faut-il atlribiier ce 
fait A la dolomitisaiion, ou bien faut-il aduletire que la 
constirurion de  l'assise d'Ilastiére, P i'est de  Namur, devient 
comparable A celle que l'on observe B l'extr.Cmitc! orientale 
du bassin de Diriant, où les calschistes, toujours lrés rbduits, 
semblent disparaiire dans certaines coupes ? Quoi qu'il en 
soit, si  l'absence des calschisies en certains poinrs peut 
c r k r  des difficultés pratiques pour le  lcvé dc la carte; - 
difficultks qu'il ne  faudrait cependant pas exagérer, l 'erreur 
qui pourrail provenir de  ce fait devanl elre généralement 
inserisible sur  une carte au 1/40ûûOe el m h n e  au1/2C000e; - 
il n'en est pas moins vrai que la limiie superieure que nous 
avons assignée a l'assise dlHastiéra, reste le meilleur horizon 
de notre Calcaire caibonifkre. I l  serait regrettlible que 
quelques exceptions q u i  se pr6senlerii dans les localités les 
plus excenlriqnes ou les moins accessibles à L'élude, fissent 
renoncer A adrnclire au rang d'assise, Urie formation si bien 
caract,érisCe par l'uniformilb de sa faune, el sa séparation nette 
des couclies qni la surmontent, dans la partie la plus consi- 
dérable et la mieux étudiée de noire massif carbonifère. 

A l'extrémiié occideniale du bord nord d u  bassin de 

(1) II ne  faudrait  pas  cependant  se ha ter  d e  conclure que les  
calvchistes n'existent pas dans  cette région. Avant que  
M. Lohes t  ne les eîit obserr-és A Ampsin, l'on n'avait jamais 
constat6 la prkscnce des schistes i oct:iplicatiis dans la partie 
du bassin septentrional si tuée ii l 'est de Namur,  et, jusqu'ace 
jour, cet  affleurement e s t  encore le seul qu i  a i t  é té  signaié 
dans cette région. - Les calschistcs de Maredsous, s'ils 
existent, y sont  certainement i rès  rkdiiits e t  peiivent for t  bien 
avoir échappé jusqu'ici à l 'observation. Tou t  ce  que  l'on peut 
deduire de  l 'observation de M. Loliest, c'est qu ' i lpeut  arrioer 
aux  ca2schistes d e  faire défaut en certains points .  
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h'amur, l'assise d'Hastikre, tout e n  restant parfailement 
reconnaissable dans son ensemble. n e  prksenle plus, d'une 
ma~i ié re  bien distincte, la ~uccession de ses quatre niveaux 
caractéristiques. A Tournai, l'assise ~1'H:isliére n'est visible 
qu'ail nord d'une graiide faille d'affaissernent, qui traverse 
de l'est a l'ouesl le  Calcaire carbonifere du  Tournaisis, et 
qui a recu des exploiianis le nom de  In Dondaine; le Calcaire 
carbunifere situ6 au sud appartienl, en effet, a des niveaux 
plus dlevEs. Cette porlion nord du  massif de Tournai,  oh 
I'on exploite la variété de calcaire A chaux hydraulique dite 
pierre d'dllain, offre une conslitulion l rés  conslante, que 
I'on retrouve dans la plupart des carriéres. Voici la coupe 
d'une d e  ces carriéres, qui peut êlre considérée comme 
typique. 

Charbon iaux  : Calcaire t'oncb s u h g r e n u  à pli tanites 
no i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 e r s  R a b o t e  : P i e r r e  à c h a u x  hydraul ique  ........... 
C h a ~ b o n i a u x  : Calcaire s i ibgrcnu ,  à phtan i tcs  no i r s  
2-3 Rnboru  : P i e r r e  cliaux hydraul ique  ............ 
Le  mètr-c de c o m m u n  : Calcaire no i r  a rg i leux ,  à cri- 

iioides, exploite  p o u r  moëllons. .  ................ 
Calcaire à c h a u x  hydraulique ....................... 
Les 7 banes : Calcaire noir  a r g i l e u x ,  a crinoïdes,  

exploite  p o u r  dalle*, etc . .  ...................... 
Les  P l  p i e d s  : P i e r r e  a c h a u x  h y d r a u l i q u e . .  ........ 
Pierre à diguer :Ca lca i re  a crinoïdes,  noir, a r g i l e u x  

PUISSANCES 

Il nous a semble que les bancs de  calcaire non argileux 
présentent tous les caractkres de la variélé etratifiée du cal- 
caire de Landelies, notamment la disposition des lamelles 
de  cririoïdes e u  traînées paralléles A la stratificalion. Les 
bancs dc calcaire chaux hydraulique sont noirs, et 
prenneril par allkration uoe texlure grossiérement et irr6- 
gulikrement schisloïle. 

La faurie d e  la pierre d'Allain n'a pas 6th 6tudiee d'une 
maniére spéciale ; mais l'examen le plus superficiel montre 
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que les hancs de  calcaire, argileux ou  non, infërieurs aux 
couches phtaniles, sont remplis de Spirifer tornacensis. 
Les couches argileilses contiennent, nous a dii M. Ad. Pire[, 
de  nombreux Spirifer distans. On y trouve aussi 1'0rthis 
Michelini. Dans des couches (i phtanites provenant de  la 
partie supérieure, nous avons observé le Spirifer cinclus. 

En dessous de la couche des pierres à diguer, deux puits 
creusés, l'un au  fond de la carriére dont nous avons donné 
la coupe, l'autre au fond de la carrihre de  l'orient, ont mis 
au jour des schistes noirs h nodules calcaires qui ont donné 
un certain nombre de  formes spéciales recueillies par les 
soins de M .  Ad. Piret, nolamment de beaux conulaires. Bien 
que l'on n'y ait pas rencontre la Spiriferina octoplicnta, il 
n'est pas impossible que ces couches représentent le niveau 
des schistes (i octoplicatus, comme l'ont pensé MM. Lohest 
et Velge. 

Quoiqu'il en soit, on  voil par ce que nous avons dit, que 
le  cdlcaire de Lande!ies et  les calschistes de DIaredsous ne  
forment pas A Tournai deux horizons nettement distincts, 
mais que les calcaires argileux alternent avec des calcaires 
présentant tous les caractères d u  calcaire de Landelies. 
La limite supérieure de l'assise ~~~~~~~~~~e paralt cependant 
bien marquée par l'iipparitiou des couches (i phtanites noirs 
avec Spirifer cinctus. Tout au  plus peut-on douter de I'ilge 
des 5 métres silués sous les charbonP'aux superieurs. On 
peut les considkrer comme des couches de transition entre  
l'assise d'Hastihre et  l'assise d e  Celles. 

Anna le s  de  la Soeietd Geolog ique  d u  Nord,  T. xxrri. 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASSISE DE CELLES 

Comme nous l'avons dit dés le dCbut, l'assise de Celles 
est remarquable par la variété de  ses faciés symhroniques. 
D'une maniére génerale, il y 3 l i m  de  distinguer le facies 
d u  nord ou de Modave, des facifis du siid, que l'on peut 
reunir  sous le nom de facies de Celles. Nous dkcrirons 
d'abord ces derniers ; puis nous verrons les modifications 
que subit l'assise J e  Celles dans la rdgion nord, pour y 
constituer le facies d e  llodave el ses diffërenies vari&%. 

II y a lieu de dislinguer le faciks lype d e  Celles,oufaci&s 
de Leffe, des rnodificaiions qu'il éprouve, dans certaines 
localilks. psr suite de la présence des formalions coral- 
liennes. On peut rCunir, sous le nom de  facies de 
W a u l s o r t ,  les formalions coralliennes elles-memes et les 
modifications que les couches de la sCrie normale prdsen- 
lent le plus souvent, lorsqu'elles sont e n  relation de 
voisinage avec ces formalions. 

FuciBs de Leffe 

La sdria sedimentaire de la region sud, lorsqu'elle n'est 
pas modifiée par l e  voisinage des formations coralliennes, 
s e  compose de  deux termes. L'inférieur est connu sous le 
nom de calcaire d'Yvoir.  Nous proposons de substituer le 
nom de calcaire de L e f e  au nom de  calcaire violace qui sert 
ordinairement désigner le  terme supérieur de notre assise 
de  Celles ; nous réservons ce dernier nom pour les variétCs 
du  calcaire de Leffe qui ont réellement une  teinte violacë?. 

Le calcaire d'Yvoir, restreint aux limites que lui a 
assigndea 11. de  la Vallde e l  qui sont généralement admises 
aujourd'hiii, est un calcaire noirAlre o u  bleu lrés foncé 
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géndralement subgrenu et contenant des lamelles de  
crinoïdes, parfois isolées et  souvent fragmentaires, parfois, 
au contraire, rdunies en amas plus ou  moins volumineux. 
Il contient des phtanites noiraires, eD bandes ou  e n  rognons 
alignes parallklement aux joinis de stratification. La propor- 
tion des phtanites est extremement variable : parfois trés 
abondants, parfois beaucoup plus rares ,  ils peuvent se  
renconlrer dans toute l'épaisseur du calcaire d'yvoir, ou  
seulement 2 certains niveaux déterminés, notamment h la 
base et A la parlie supérieure. 

La faune du calcaire d'Yvoir n'a jamais 6tB étudiée d'une 
maniére sp6ciale. On sait seulement que le  Spirifer tortia- 
c ~ n s i s  y devient relalivernenl ra re  et  qu'il est remplacé, e n  
grande partie, par  le Spirifer cénclus. Voici la liste de quel- 
ques fossiles que nous y avons observés : 

Athyr i s  sp .  Produc tus  f imbr ia tu s  S o w .  
S p i r i f e r  c inc tus  Keyserling. Cya thaxon ia  cornu  hlich. 

>) tornacens is  De Kon Zaphrent i s  t o r tuosa  Edw. 
Cyr t ina (Pen tarnerus )  eurbo- et  H .  

nar ia  M'Cov. Zaphrent i s  c y  lindr-ica 
Orthis r e sup  i na ta  Mark Seouler.  - 

Lophophy l l u m  t o r t u o s u m  ? 
Strophomena ana loga  Phil l .  blickl. 

Produc tus  semire t icu la tus .  A m p l e x u s  sp. 

Sur  le calcaire d'Yvoir repose le  calcaire de Leffe. 
La roche la plus caractéristique de  ce terme est un calcaire 
compacte 011 subcompacte, d'un gris pale Iégkrement violacé, 
bien stratifie, conlcnant souvent des bandes ou des rognons 
de  phtanites de  couleur généralement pâle. Il est souvent 
riche en gtodes tapissées de cristaux de  calcite o u  de 
quartz. M .  Soreil y a signale, h Denke, la présence de  
soufre (1). 

Ce calcaire violacd constiiue parfois, ;l lui  seul, toute 
l 'ép~isseur  d u  calcaire de  Leffe. Dans d'autres cas, il est 

( 1 )  d n n .  Soc.  Gèol, de Belg., t. XXII, mem., p. 3. 
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remplacé partiellement par des bancs plus foncés qui 
peuvent m&me presenter une ressemblanceassez grandeavec 
le calcaire noir de  Dinant, mais qui s'en distinguerit ordiuai- 
rement, soil par leiir grain genbralement moins f in, soit parce 
qu'ils alternent avec des couches plus pales. Ces couches 
f o n d e s  peuvent occuper une partie plus ou moins grande 
de la puissance totale du  calcaire de  1,effe. Toutefois, nous 
ne connaissons aucun point enBe!giquc, où elles remplacenl 
compléternent le calcaire violacé. Ce dernier ( h  moins qu'il 
ne  soil  remplace par les formalions diles Waulsortiennes ou 
par le petit -gratl i l )  s'observe toujours vers la base de la 
sbrie, et, le plus souvent, il reparait au-dessus des calcaires 
foncés de la s k i e  de Leffe, séparant ces derniers des marbres 
noirs de  Dinant. 

Enfin, il faut citer aussi parmi les roches appartenanl 
au  calcaire de Leffe, une  roche h grain trbs fin d'une 
couleur grisatre, gris blarichâire ou jaunâtre, le plus souvent 
terne, qui posskde, avec un aspec,t dolomilique, une odeur 
fortement argileuse. Dans la suite, nous désignerons cette 
roche sous le nom de dolomie ary i l e~ue ,  bien que nous 
ignorions si son aspect dolomiiique n'est pas d û  uniquernenl 
h la présence d'cléments argileux dans la roche calcaire. 
Elle s'observe, soit e n  taches isolkes dans les bancs calcaires, 
soit e n  couches alternantes avec ces derniers, e t  pent meme 
occuper, au sein de la série de Leffe, une Cpaisseur assez 
considérable sans interposition de couches calcaires. Elle 
ernpate parfois des fragments d'articles de  crinoïdes ou 
d'autresClémenls clastiques, ce qui lui donne une  apparence 
plus ou  moins bréchiforme. 

C'est ici le lieu de parler d'uue couche remarquable, qui, 
dans les  limites de nos observations, parait constante a u  
sommet du  niveau des calcaires de  Leffe. Celte couche, 
ordinairement d e  faible épaisseur, est conslitu6e par une 
roche d'apparence brbchiforme, c o n h a n t  des fragments 
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le plus souvent anguleux de calcaire subcompacie et génE- 
ralcmenl assez foncb, dans une pâte grisalre d'aspect dolo- 
mitique el constilufe essentiellement par  un amas de 
foraininifhres avec quelques oolilhes ; elle possède une 
odeur forlemenl argileuse On reucoritre aussi quelques 
lamelles de  crinoïdes éparses au milieu de  la pâte. Parfois 
aussi les hancs voisius de la couche hréchiforme contiennent 
quelques lamelles de  crinoïdes. Nous avons ohservé, pour 
la première fois, cette couche il y a quelques mois; depuis 
lors, nous avons constaté son existence conslantc partout oh 
nous l'avons cherchee, c'esl-Mire dans le massif de Falmi- 
gnou1 entre Celles ella Meuse, (') ct  plus au nord, à Yvoir et 
aiix environs de S1-Gkrard. CF: qu'il y a de remarquable, 
c'est qu'elle s'observe, soit que le niveau d u  calcaire de  
Leffe se  prtsente 3 l'étai de calcaire violacé typique, alter- 
nanl ou non avec du  calcaire plus foncé, soil que les forma- 
lions waiilsorliennes stratifiées ou massives remplacent e n  
tout ou en parlie le calcaire de LeBe (2), soil enfin que Ic 

(1) Dom Grégoi re  Fourn ie r  vient  d e  re t rouver .  a u  m ê m e  
niveau s t ra t ig raphique ,  p r è s  d e  l a  g a r e  d e  Denée-Slarcdsous, 
une r o c h e  dont  il [n'a envoyé  d e s  kchantillons, e t  qu i  p résen te  
tous  les  caractBres d e  l a  couclie br@e/~( for . r r~e  la p l u s  typique.  
II a c o n s t a t e  q u e  l 'aspect  si bien cs rac te r i sé  de ce t te  couche  
s e  développe par  su i ted 'un  phénoménc  d':iltérationsuperîicielle 
qui  fa i t  ressor t i r  l a  s t r u c t u r e  int ime d e  l a  roche .  J e  m'en 
doutais ,  d'aprtis ce q u e  j 'avais vu i Yvoir ; mais  ce t te  cons-  
tatat ion précise, e t  la compara ison  d e  la r o c h e  d e  Maredsous  
avec  d e s  échanti l lons d u  niveau 9 d s  l a  coupe pr i se  a u  s u d  
d e  la ferme d e  S t r e e  ( v o r  plus bas ,  p .  2571, me confirment q u e  
c e s  écl ianti l lons appar t iennent  bien i la  eoucize b r l c h ~ o r m e ,  
c o m m e  je l e  pensa is ,  mais  saris avoir  O S R  I'affiruler d'une 
manière  absolue.  (Note a jou tée  pendant  l ' impression).  

(2) Lorsque  l e s  format ions  waulsor t iennes  c o r r e s p o n d a n t  à 
I ' àge  d u  ca lca i re  d e  Leffe s o n t  t r é s  développeus, l es  couches  
d u  s o m m e t  d e  c e t t e  fo imat ion  auxquelles appar t ien t  l a  cou- 
c h e  lir&cliiforme p r e n n e n t  egaiernent  un dbveloppernent plus 
g r a n d  e t  l 'on p e u t  observer  d e u x  ou t ro i s  r e p e t i t i o ~ i s  de ce t te  
couche  C'est ce  qu'on observe  notan1mer)t d a u s  la truriçtiee 
du chemin  d e  f e r  B l 'est d e  Ghaleux. 
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calcaire de Leffe repose s u r  le  petit-granil, comme cela a 
lieu dans la zone que  nous ferons connaPtre plus loin sous 
le nom de zone d'k'voir. 

La couche brèchiformc constitue donc un excellent repère, 
et, au point de vue Lhéorique, elle peut servir A établir que 
la limite entre le calcaire de Leffe et le calcaire noir de 
Dinant constilue un horizon conslant, comme nous le  soule- 
nons depuis plusieurs années. - Nous n'avons pas e u  le 
loisir jusqu'ici de  rechercher la couche hréchiforme dans 
le K.-E. du Condroz. Sa découverte dans cetle rCgion 
permettrait d'y tracer, plus sûrement qu'on n e  peut le faire 
jusqu'ici, la limite entre l'assise de  Celles et l'assise de 
Dinant. 

Le calcaire de Leffe est fort pauvre en fossiles. R I .  Dupont 
y a recueilli quelques espkces viséennes nolamment le 
Spirifer bisulcatus Sow. et le  Goniatiies plalylobus Phill. 

Les deux termes qui constituent l'assise de  Celles passent 
insensiblement de  l'un A l'autre. Les phlanites et le calcaire 
pâlissent ; en m&me temps, le grain de  celui-ci devient plus 
fin el les crinoïdes disparaissent ; et ainsi le calcaire noirâtre, 
subgrenu, h crinoïdes sporadiques et 3 phlanites noirs 
d'Yvoir, se  transforme en calcaire gris pale violace, compacte 
ou subcompac~e A phtanites gris pales ou blonds. Ce passage, 
comme l'a fait remarquer hI de  la Vallée, qui ,  Je p r ~ m i e r .  l'a 
mis e n  luniibre, montre dCjh par lui-même qu'enlrele calcaire 
d'Yvoir et le calcaire violacé n'existe pas la lacune considé- 
rable admise par M.  Dupont, et comprenant son ;mise de 
Chanxhe et son ktage Waulsortien : la transition insensible 
entre ces deux termes permet, en effet, de  conclure 3 la 
coniinuitb de la ~Cdimenlation. 

La prksence de l'assise de Celles, lorsqu'elle revkt son 
facibs typique, c'est-A-dire lorsqu'elle ne renferme n i  petil- 
granit ni roches waulsortiennes, est, en général, d'environ 
80 mbtres; elle rie dépasse guere 100 métres. La puissance 
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du calcaire d'Yvoir est, le plus souvent, de 20 h 30 métres; 
parfois cependant. elle est moiridre encore;  parfois, au  
contraire, elle semble prendre un développemenl consi- 
dérable aux dépens du calcaire de Leffe. Si ce fait se  
confirmait, il deviendrait probable que Io limite entre  le  
calcaire de Leffe et le calcaire d'Yvoir ne conslitue pas un 
horizon tout 1 fail constaril. Ce serait une raison de plus 
pour les réunir  en une seule assise. Mais la nécessilé de  
cette réilnion, tant au poinl de vue pratique qu'au point de 
vue théorique, ressorl surtout des faits que l'on observe 
lorsqu'intervient le facies de Waulsort. 

Le3 roches que n;iiis réunissons sous cette d6signation 
commune, sont celles qui constituaient la majeare partie 
de I'ktage Waulsortien de h l .  Dupont. Nous disous Eu mojeuve 
partie, parce que  dans ceriains cas particuliers, M. Dupont 
range également dans son étage Waulsortim des couches 
qui répondenl par tous leurs caractkres au  calcaire dYvoir 
Lypique ou au calcaire violacé. Comme M .  de la Vallée l'a 
montré dès 1888, ces formations rie sont autre chose que 
des facibs locaux correspondant chronologiquement aux 
couches que  nous d2signons sous Icsnomsdecalcaired'Yvoir 
et de calcaire de Letfe. Les recherches faites depuis lors 
ont apporté de  nouvelles confirmations aux conclusiorisque 
M. de la Vallée avait d'ailleurs établies déja sur des preuves 
toul fait démonstratives. 

Comme l'a constat4 M.  Dupont, il y a lieu de distinguer 
dans le  c Waiilsortien w les roches massives des roches 
stratilikes. Les premiéres sont dûes A des organismes cons- 
trxcteurs, que M. Dupont rappoi,te, avec raison croyons- 
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nous ( l ) ,  aux Stromatoporoïdes. Mais M. Dupont fait manifes- 
temenl erreur, lorsqu'il pense que ces calcaires massifs 
constituaient de  vdritables rdcifs qui s'&levaient verlicale- 
ment dans la mer et q u i  Ctaieut séparés par de  profonds 
chenaux, comblés depuis par les ddp6ts stratifiés du  Waul- 
sortien et les couches plus élev6es d e  la série carbonifére. 
L'observationmontre, en effet, h l'évidence, que ces masses 
construites forment de grandes lentilles g6n6ralement 
aplaties dans le sens verlical et réguliérement iuterstrati- 
fides entre leç couches de notre assise de Celles. L'étude 
délaillee de cerlainescoupesprivilkgiées, comme par exemple 
celle du Tienne des Pauquys, monlre d'ailleurs que le 
massif conslruit et les couches stratifiées qui l'erilourent 
s'accroissaient simultanémenl: l'on y voit, e n  effet, Lanlbt le 
massif construit se  développer IatCralement par dessiis les 
couches stratiECes q u i  le limitaient plus bas ; tantbl, au 

(1) L'evameli microscopique de  c e s  roches ,  il es t  vrai .  n e  
permet d'y reconnaitre aucun carac tère  d e  l a s t ruc tu re  propre 
aux  Stromatoporoïdes.  C'est ce  qu'avaient déjà constate 
M. Renard  e t  M. de la Vallee, et  ce  que M. Kicholson a 

confirme. Rappelons que M .  Kicholsor. e s t  arrivé au meme 
résultat  négatif rn ce  qu i  concerne les  S t roma tac l i s  des 
marbres rouges  frasniens.  ( A  monoyraph O-f the Br i t i sh  
Stromatoporoi;ds, p. 24. Paleont,. Soc.. Vol. for 1885). - 
Mais ce resullat  prouve simplement que  le métamorphisme 
a fait disparaitre la firie texture de ces  organisrriei cuns- 
tructeurs.  S a n s  doute, dans  CES circonstances,  on ne peut 
r ien affirmer d'absolument certain s u r  les relations zoolo- 
giques de ces  organismeo; mais les zones parallèles 
e t  ondulées, qui  forment leur trait  le plus f rappant  e t  qui  
s e  voient f o r t  bien à l'œil nu dans  l e s  beaux echantilloris. 
tendent à faire croire que, d e  tous les organismes mieux 
connus, les Stromaloporoïdes son t  ceux avec  lesquels les 
constructeurs de  nos récifs carboii iferes présentent le p l u s  de  
ressemblance. 
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contraire, ce  massif subit un relrait, et ses parties excen- 
triques se  voient recouvertes par des dépbts stratifiés ( l ) .  

11 g a lieu de distinguer, dans les formations massives 
du Waulsortien, trois ou qualre variétés d e  roches : a) 
le colcuzre ù reines blems ou calcaire à Strumalt~c/ is et a 

Ptyloslromn, qui conslilue la charpente organique d u  récif 
consiruit;  b)  le calcaire délrilique massif. variant, le plus 
souvent, du  sut~grenu au subcompacle et de teinte géndra- 
lenient blanchalre, qui semble dîi  a la consolidnlion de la 
boue calcaire qui remplissait les cavités d u  récif; c) la 
dolomie massive i,ésulLaiit de la dolornilisation drs  deux 

(1) Malgré  ce q u e  rious v e n o n s  d e  d i r e ,  nous  f e r o n s  u s a g e  
d u  t e r m e  reeiJ  p o u r  d k s i g n c r  l e s  c a l c a i r e s  riiassif's d 'oi~igi i ie  
coi.:~llit .~:rie. C c  terrile, q u o i q u e  i n e x a c t ,  e s t  d ' un  emplo i  corii- 
ruode, e t  Ics  g e o l o g u e s  q u i  p a r t a g e n t  n o t r e  scnt inicnt  au sujet ,  
d e  l e u r  vér i ta l i le  naLure. l 'erriploient néanri ioins  ç o ~ i i ~ ~ i i i i i é i ~ i e i i t ,  

Nous  n o u s  c royons  autorisé à s u i v r e  leur exemple :  
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variités précédentes. On pourrait ajouler d )  Io calcaire 
pale non stratifid grandes lamelles de crinoïdes qui 
contribue Pgalernent A cornliler les poches des rCcifs. Ces 
variétés son1 gCnéralemenl enchevetr6es de la façon 13 plus 
irv?guli&re dans les récifs. M .  Dupont, dans ses levés, 
donne ailx affleurements les notations Wm,  Wn, ou Wo, 
suivant que l'une ou l'aulre variétC semble prédominer; 
mais presque toujours, A cAtk d u  calcaire A veines bleues, 
on rencontre d u  calcaire subgrenu ou subcompac!e el des 
poriioris doloniitisées. Quant ailx amas de 13melles d e  
crinoïdes, Y. Dupont ne les a pas disiirigues, sans d o u e  A 
cause de leurs dimensions ordinairement peu considérables. 

Les premiers calcaires construits du  type waulsorlien 
apparaissent irnmédialement au-dessus des calschistes de 
Maredsous (1). Ce fait est de la plus haute importance ; 3 
lui seul, il suffirait à légitimer une ligne dc séparation 
entre nos assisesd'Ha~tikr~eetdeCalles. Les stroinaloporoïdcs 
constructeurs avaient disparu, en effet, de notre bassin 
primaire depuis I:i fin de l'époque frasriienne, el l'on n'eu 
renconlre pas la moiiidre [race dans le Famerinien ni dans 
l'assise d'MasWre. DES les premiéres couclies de  notie 
assise de Celles, ils reparaissent suhitement, mais avec des 
types absolument nouveaux. A partir de  1 A ,  on les rencon1i.e 
a tous les niveaux de  l'assise d e  Celles, jusque irnmédiate- 
men1 soiis la base des marl~res  noirs de  Dinant 

Montent-ils jusque dans  ces marhies  ? Toul ce que nous 
pouvons dire  à ce sujel, c'esl que, s'il y a des récifs de 
strornaioporoïdes contemporains des marbres noirs, ils 
coriçlituerit une  très rare excepliori. L'on eu a signal6 

(1) Ce fa i t ,  s igna lé  d 'abord p a r  hl. d e  la V a l l é e d a n s  s a  N o t e  
sur les r a p p o r t s  des e tuyes  ~ o u r n u i s i ~ . i a  e t  o i u d e n  d e  

LM. Dupont a o e c  s o n  e t a g e  w a u l s o r t i e n , a  étè m i s  e n  pleine 
lurnière, g r a c e  a u x  e t d e s ,  1nal1ieureusernent encoi ,e  inédites, 

(le M. Soreil sur Io récit' de  MareJsous .  
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quelques exemples, mais aucun ne nous a paru jusqu'ici 
bien clairement établi. 

Quoi qu'il en soit, l'assise de Celles est, par excellence, Io 
lieu des formations coralliennes du  ivpe Waulsiirlien. Sans 
doute, nous reiicontrerons encore plus haut dans la série 
carboriifére, des forma'tione analogues ; mais, outre qu'elles 
sont loin de jouer un rble aussi considérable que les récifs 
\I'aiilsortiens, cllcs apparLicnnent A des types bien distincts 
des calcaires A Stromalocus et  2 Ptylostroma de M.  Dupont. 

Lcs calcaires stratifiés Waulsortiens comprennent 
13 plupart des roches désignées par M. Dupont sous la nota- 
tion W p ,  et, en outre, une partie de ses types Wo et  W n .  
M. Dupont n'a pas, en efrct. de noiation distincte pour les 
dolomies nu les calcaires dtlritiqries waiilsortiens, suivant 
qu'ils sont stratifiés ou massifs. 

Des recherches entreprises de commun accord avec 
M .  Lohest pendanl les derniéres vacances, nous ont amené 
3 la conclusion que les diRErents types stralifiés du faciès 
de Waulsort peuvent se repartir en deux groupes bien 
dislincts, qui correspondent respectivement, par leur 
position straliçraptiique, au calcaire d'Yvoir el a i l  c3lcaire 
de Leffe, et peuvent elre consid6rés cornmc des modih- 
calions locales de ces deux termes de la série normale. 

Les calcaires stratifies waulsortiens qui cor- 
respondent au calcaire d9Yvoir on1 pour cardc1èi.e 
géndral une richesse beaucoup plus grande en crinoïdes 
que le calcaire d'Yvoir typique. On peut les rattacher 3 trois 
iypes principaux, qui se relient d'ailleurs entr'rux et au 
calcaire d'Yvoir l u i - m h e  par de nombreux intermédiaires. 

Le premier lype. que l'on peul observer dans une 
grande carrikre située au nord du tuririel d'hnsereuime 
conlre la voie feirée, ou dans l'escarpement de la rive 
gauche d c  la Lesse h environ 500 m. au nord du conflue01 
d u  Ris des Vesces, est consiiiué par un  calcaire bleu foncé 
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h arlicles de crinoïdes de dimension moyenne. Lorsqu'il 
renferme des phlanites, ces plitanites sont de couleur 
f o n d e .  Mais, lorsque ce type esc le  mieux caraci6ris6, les 
phtanites y sont gbnéralement rares ou font compl&tenient 
défaut, d e  sorte qne la roche offre une grande ressemblance 
avec le petit-granit. On peut n6anmoins le distinguer du  
petit-granit par ses relations stratigraphiques avec le calcaire 
dYYvoir typique. ou avec d'autres calcaires à crinoïdes et à 
phtaoiles qui le surmontent, alternent avec lui, ou q u i  se 
renconirent sur  son prolongement latéral. généraleme111 3 
peu de distance. E n  pratique, i l  s 'en distingue aussi par le 
fait qu'il est surtoiil développd dans la région du sud,  ou le 
véritable pelil-granil fait compléleuieiit ddfaiit. 

Le second type est u n  calcaire trés p i le  A grandes 
crinoïdes. Lorsqu'il es1 peu dkveloppé et en rapport imm6- 
dia1 avec les roches construites, il est parfois compléternent 
dt;pourvu de phtanites ; mais, le plus souvenl, i l  renferme 
quelques phtanites de teinte pale. Nous pouvons ciler 
comme exemple d e  ce type les courhes qui recouvrent, sur. 
une Cpaisseur de 20 m., les calsr:histes el czlcriires argileux 
noirs de  Xlaredsous. au nord de la gare de  Celles, el leur 
prolongemerit, soit se r s  la vallée de Vkve à l'est, suit vers 
I'ouesL dans l'cscarperneiit des grolles. Le calcaire à cri- 
noïdes du four à chaux d e  Marcdsous donne un bon 
exemple de celle roche, lorsqu'elle e?l dépourvue de  
phtanites. 

Enfin. le troisikme type diffkre du second par le ires 
grand dèveloppernenl de I'él6ment siliceux qui devienl sou- 
vent prépondérant.  De larges handas d e  phlanite pkle, 
grinéralernent d grandes crinoïdes creuses, alteruerit rkgulié- 
rernerit avec des bancs égalemen1 pales de calcaire oii de 
doloniie à grandes lamelles crinoïdiques. Ce type, fréquent 
dans le  massif de Falmignoul, peut s'observernolarriment en 
plusieurs points delt! moulée d'tlnseremme versFalmignoul. 
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Le psssage lalbral de ces deux derniers faciCs se voit fort 
bien s n r  la Lesse, entre l'entrée du Ris des Vesces et  I'escar- 
penient des grottes. Les phtaniles dominent au Ris des 
Vesces ; ils diminuent rapidemerit h la surface du  plateau, 
silue s u r  I'auirerive, dans la méandre de  la Lesse. Le long 
de l'escarpement des groltes, A rnoins de 600 m .  à 
l'es1 du  Ris des Vesces, la roche a pris dkja le faciCs de  
notre second type ( l )  

Comme nous l'avons dit dbjIi, les divers types que nous 
venons de décrire se relienl entre  eux et avec le calcaire 
d'Yvoir par de nombreux intermkdiairea. Souvent on  
rencontredes roches, qui ne se rattachent pas d'une maniére 
hien précise h l'uu de  ces types e n  particulier, mais q u i  
présentent des  analogies avec plusieurs d'entre cux. Aussi 
les deucriptions que nous venons de donner, n'onl-elles 
pour but que d'établir quelques points de repére, ei,  pour 
ainsi dire, de tracer les limites des nombreuses variationsque 
présenlent les roches slratifides de l'liurizon d3Yvoir, aux 
abords des rdcifs coralliens. 

La serie s u p d r i e u r e  des r o c h e s  s t r a t i f i d e s  de 
W a u l s o r t ,  correspondant au  calcaire de  Lefïe, se recon- 
nail a i s h e r t  de la s6rie infërieure par l'absence ou la 
rareté des crinoïdes. Les roches de cette série sont généra- 
l rment  de teinte pale, e t  se  rattachent, par des nuances 
absolument insensibles, au  calcaire violacé typique, qui 
d'ailleurs est lui-mêmc trés commun dans la régian waul-  
sortienne, et que l'on voit assez souvent passerlalAralement 
A ces roches ou allerner régulikrement avec alles. 

Le calcaire subgrenu b1anchAti.e skatifié (W,n slratifié de 
hl.  Dupont) préscrite d'assez grandes variations dans la 
grosseur de son grain ; lorsque ce grain s'attdnue, il passe 
Ii des calcaires compactes variant du  blanchatre a u  grisâtre, 

(1) Voir DUPONT, Exp l i ca t i on  d e  l a J e u i l l e d e  Dinant, p. 54. 
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au gris-bleuAtre pâle et au  gris violacé, de telle sorte qu'il 
est impossible d'assigner une limile entre  les calcaires 
appartenmt h ce type  et le calcaire violacé le niicux carac- 
térisé. Aussi, la dislinciioii que M .  Dupont a faite, dcns ses 
csrles g~olog iques  et les textes explicatifs qui les a c c m p a -  
gnent, entre ses types Wn e t  V i a  (calcaire violac6), est-elle 
souveut tout-A-fait arbitraire : l e  plus fréquemment elle a 
pour seule raison d'dlre ses idtes  théoriques, qui lui font 
rapporter au waulsorlien les couches du  calcaire violacé le 
mieux caractérisé, lorsqu'elles sont surmontees de roches h 
faciès waulsorlien. 

Les diff6reriles vari616s de calcaire subgrenu. aussi bien 
que le calcaire violacé lui-meme, passent A la dolomie gris 
de perle slratifiée (Wo de M .  Dupont), par  l'apparilion d e  
parties dolomitisées au milieu de ces roches. Ces portions 
doloruitisées augmenhril d'importance, la roche finit par 
devenir tour à fait dolomitique. On observe ce passage, soi1 
dans le meme banc, soit dans la succession des couches. 

Enfin, c'est encore à ceniveau supérieur quese  rapportent 
certaines couches dolorniiiques extraordinairement riches 
en phtanites pales, qui offrent, 3 première vue, une graiide 
ressemblance avec les couches a crinoïdes et  h phtanites 
pales dominanls, qui constiluent noire t rois ihne type waol- 
soriien de l'horizon d'Yioir. La confusion es1 d'auiant plus 
facile qu'il n'esl pas rare  d e  voir ces deux 1ypes riches en 
phlanites se  succeder directement dans la mCme coupe. 
C'est ce  qu'on peul voir notamment au  Tienne des Pauquys 
et dans la tranchée du  chemin de fer de la Lesse à l'est 
d ' h s e r e m m e .  Aussi, LI. Dupont a-1-il donné plus d'une 
fois la mEme notation Wp à ces deux types de  couches. Le 
type supérieur différe du type infisrieur par l'absence ou la 
rareté des crinoïdes dans les phlaniles, et par la substilution 
de dolomie grenue A la dolomie a grandes crinoïdes. - 11 
est à remarquer d'ailleurs, que ce facies n'esl pas tout h fait 
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propre 2 la r6gion corallienne. Nous aurons merne l'occasion 
d e  le signaler dans la zone limitrophe de la rkgion du nord, 
là ou le petit-granit, roche caracth-istique du  faciés de 
Modave, commence a faire son apparition. 

Les faits ddmonlranl quc les roclies d u  Waulsortien de 
81. Duponl ne sont qu'une modificalion locale du  calcaire 
d'Yvoir e t  du  calcaire violace, sont nombreux ; ils exigeraient 
une suite de descriptions detailldes, accompagnées de  cartes 
el de  coupes, qui ddpasseraient de beaucoup les limites de 
ce travail. Les relations entre  !a coupe de la Meuse et  In 
coupe voisine de la Lesse prés d u  confluent, les faits si 
intéi,essants que  l'on observe dans 13. vallée de la Rlolign6e 
aux environs de l'Abbaye de Rlaredsous, la coupe de Pierre- 
Pétru A Hastiére, les deux coupes de la gare de Ciney, etc., 
peuvent êlre cites comme exemples classiques de démons- 
lralion de ce genre. Nous pouvons ajouter que la réunion 
dans une  seule assise d u  calcaire d'Yvoir, du  calcaire 
violacé, et des formations waulsorliennes, appliquEe au 
trac6 de la carte géologique, donne les meilleurs résultats : 
elle reclirie le Irace des limites, et fait disparaîbre les invrai- 
semblances des tracés de RI. Dupont. Nous avons d6jA fail 
ressortir ce fait en 1694, e n  appliquant notre projet de  
classificalion aux données fournies par les notations détail- 
lees que M. Dupont a consignées sur  la feuille de  Dinani pl. 
Les études que nous avons faites pendant les derniéres 
vacances sur le  territoire de cette feuille, ont  pleinement 
confirmr! notre conclusion ; nous avons constaté, en effet, 
que les quelques paradoxes qui persistent encore sur  la 
carte tracée d'aprbs ce pi-océdé, sont le résultat d'erreurs 
d'observalion cornmises par M .  Dupont. Ils dispardissent, 
lorsque l'on siibstiiue la rialilé ces données erronées. 
- 

(II Ann. Soc .  Géol. d c  B e l g . ,  t. XXI, Isull., p. XXXI. 
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Le terriioire de la commune de  Celles est parliculiére- 
ment privildgié pour 1'61ude des différents facies méridio- 
naux de  cetie assise. Dans le village meme de  Celles, on 
observe la s h i e  lypique du  facies de Leffe, sans sucune 
iniercalation de roches waulsortiennes. Si, partant de la, 
on descend la vallée de V6ve jusqu'h la staiiori de Celles, 
pour visiler ensuiie la trelle lranchee du chemin de fer 
silude au nord de celle gare ( l ) .  on a l'occasion d'observer 
presque tous les types de roches waulsorliennes. d ' h d i e r  
leurs relations muluelles et d'acquérir la pleine conviction 
de  ce que nous avons expose ci-dessus sur  les rapports des 
roches waulsortiennes straiifi4es ou massives, avec le 
calcaire d'Yvoir el le calcaire violace, leur superposition 
aux calschistes de iilaredsous, et la limite supkrieure de 
l'assise, caraci6risée par  quelques couches peu épaisses, 
parmi lesquelles l'on i-enconlre toujours la couche brèchi- 
[orme, et auxquelles succede immédialementlemarbre noir 
de  Dinant bien caraclérisé. C'est la raison qui nous a 
engage A donner le nom de la commune de Celles A cette 
assise, e l  le nom de tacihs de  Celles A son faciks mkridional. 

Re pouvant entrer ici dans le derail de tous ces faits, 
nous nous conlenlerons de  donner la coupe de l'assise de 
Celles an nord d e  la gare de Celles, sur  l z  flanc Tienne do 
fi0upTk. 

Coupe da l'assise de Celles, sur la rive h i l e  de la Lesse, 
au nord de la gars de Celles 

SUT le flanc du Tienne do Nouprt.2 
PUISSANCES 

ASSISE O Marbre  noir  d e  Dinant occupant  pres- 
DE DIXANT que tout l 'escarpement a u  nord  du 

ravin (2 ) .  
- - - - - - -- - - .  

(1) Cette dernière tranchke e s t  située s u r  le terri toire de  
Furfooz,  prés de l a  limite de  l a  commune de  Celles. 

(2) La  bande de Waulsoriien quo M. Dupont indique s u r  le 
f lancde c e t  escarpetnent a u  milieu dumarb re  noir n'existe pas.  
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PUISSANCES 
ASSISE D E  u Q u e l q u ~ s  couches de  transition, parmi 

CELLES lesquelles nous avons observe un 
N ~ u e a u  d e  banc grisatre a aspect dolomitique 

L ij/Je criblé de foraminifères (1), sont sui- 
vies vers le bas de calcaires bien 
stratifies, de teinte generalement 

'le. On y rencontre du calcaire vio- Pd ace  typique. .  ...................... 20 A 3 0 m  

t Calcaire en  g rande  partie massif à 
veines bleues, sres fossilifère jgise- 
ment du  Tienne do Noupré) e t  
dolomie massive. Puissance envir. 150". 

Ces roches se voient dans  l'escarpe- 
ment bois8 ; les  suivantes s'obser- 
vent dans  l a  tranchée du chemin d e  
fer.  

Y Dolomie massive ...................... 15". 
r Calcaire massif a veines bleues. .  ..... 6". 
q Dolomie gris de  perle s~ratif iée,  avec 

phtanites pbles à l a  base . .  ........ lm5U. 
Ricieau p Calcaire d'Yvoir typique,noir ,  siibgre- 
d 'Yooir nu a c r ~ n o i d e s  sporadiques e t  a 

phtanites noirs abondants.  ........ IOm. 
O Calcaire phle A grosscs  crinoïdes, con- 

tenant quelques phtanites assez  
foncés .............................. 2m5U. 

n Calcaire bleu i crinoïdes .............. 4m. 
rn Dolomies e t  calcaires divers, de cou- 

leur pfile, a stratification plus ou 
moins distincte. Les crinoides y 
son t  en assez g rande  abondance . .  35m. 

1 Calcaire pale à grandes  crinoïdes. .  .. 6'. 
k Dolomie massive bigarrbe.  s e  termi- 

n a n t  vers les couches 1 pa r  une 
surface courbe (surface supérieure 
d u  récif) .  ........................... 8". 

j Calcaire p%le à grandes  crinoïdes,  e t  
rognons  dephtaui tespblespeuabun-  

............................... dants  20m. 
ASSISE II'HASTIÈRE i el h Calcaire arg i leux noir, e t  

calschistes ( 2 ) .  

(1) Cette roche présente une g rande  ressemblance avec la 
phte de  not re  couche b r è c h i f o ~ m e  ; cette couche s'observe 
s u r  le prolongement de cette bande dans  l a  vallée de Vève. 

(2) Nous avons donné plus haut  ( p .  219) l a  continuation de 
cette coupe vers le sud, au  t ravers  de l'assise d'Hastièro. 

Anna le s  de  la  Soeiétd GCologique dv. Nord  T. XXIII. 16 
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Cette coupe fait voir un cas de  superposition de  calcaire 
d'Yvoir tout b fait typique, à des couches a faciès waulsor- 
Lien bien caractérisC, et nolamrnent à un  récif doIomilid ( k ) .  
Le calcaire violace n'apparait ici qu'au-dessus des roches 
waulsorliennes; mais, dans la vallée de Vkve, un  peu au 
nord du  diAteau de Véve, l'on voit, su r  la rive gauche, du 
calcaire e l  de la dolomie slratifides facibs waulsorlien, 
intercalés entre deux niveaux de calcaire violack typique. 
A droite du ruisseau, sur le  prolongement des mEmes 
bancs, un récif waulsortieri repose s u r  d u  calcaire violacé jl). 
Ces deux coupes suffisent i elles seules polir montrer les 
véritables rapports des formations dites waulsorliennes avec 
le calcaire violacé et le calcaire d'Yvoir. 

La coupe du  Tienne do Noupré nous donne u n  exemple 
de l'énorme développement que  peut prendre l'assise de 
Celles, la ou existent les roches de Waulsorl.  Cetle assise 
dont la puissance dépasse rarement 80 A 100 m., lorsqu'elle 
prksentele facicis de Leffe, prend ici une épaisseur que nous 
avons 6valuie h plus de 280 m . ,  dont 85 apparlieonenl au 
niveau du  calcaire d'l'voir. Ce gonflemen1 est dh suriout 
aux rdcifs coralliens. Ndanmoins, meme dans les coupes ou 
ces rkcifs font défaut, on constate que la prksence des roches 
waulaortiennes slratifiCes développe parfois d'une facon 
très sensible la puissance de l'assise, ou du niveau de  l'assise, 
qui les renferme. L'explicarion de ce fait n'es1 pas bien diffi- 
cile, si l 'on songe a la nature de ces roches, constitukes en 
grande partie d'Cléments d'origine organique, broyés ou 
non. La prksence des organismes constructeurs eiilralnait 
avec elle un ddveloppement extraordinaire de vie. Les 
crinoïdes. Jont les deliris constituent en grande partie les 
couclies slratifiées de  l'horizon infërieur, pullulaient autour 

II La p r é s e n c ~  du calcaire violacé e u  çer. endroit  a été cons- 
t a t e e  a'abord par  M. Lohest, au cours  de  nos recherches 
C O N i i l U i l ~ S .  
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des récifs. Il devait e n  btre d e  mbme des organismes 
siliceux, qui ont sans doute tiré des eaux de la mer,  la silice 
des phlanites. Quand aux éléments dBviliques, abondants 
surlout dans le  niveau supérieur. les récifs eux-mêmes e t  
les autres organismes 3 test calcareux fournissaient une  
abondante matikre i l'actiou Lriturante des vagues, tandis 
que les dépressions qui separaient les constructions coral- 
liennes offraient une disposition piirliculiérement favorable 
h l'entassement de leurs dCbris. 

Comme on doit s'y attendre d'après ce que  nous venons 
de dire, l'épaisseur des dép6ta de l'assise de  Celles varie 
rapidement dans les regions coralliennes. Ainsi, tandis 
qu'au Tienne do Noupré, elle 3 une  puissance d'environ 
290 m., A moins de  600 m. A l'ouest, le long de  l'escarpe- 
ment des  grottes, elle prend un dt!veloppetrient de  prés d e  
350 m., tandis qu'elle diminue a u  çoritraire vers l'est, 
comme on  peul le  constater dans la vallte de Véve, ou le 
prolongement de la m&me bande n'a pas plus de 250 ru. 
de largeur (1). Si l'on traverse, en remontant la vallée d e  
Véve, l e  peiil synclinal de marbre noir de Dinant qui borde 
celte bande a u  nord. on rencontre de nouveau, sur  toute 
son kpaisseur, l'assise de  Celles qui  se compose uniquement 
ici de  roclies stratifiees : sa puisssuce n'y dépasse pas 
120 mbtres. 

La faune des récifs coralliens est extremement riche. 
Elle a 6th en grande partie décrite par B e  Koninck qui  
considère la a farine de Waulsorl D comme tout a fait spéciale. 

(1) Je n e  retrouve pas, dans mes notes de  voyage, d e  donnbes 
relatives à l'inclinaison des  couches e n  ce point, ce q u i  ne me  
permet p a s  d'assigner une valeur prkçise a l a  puissance des  
couches e n  ce t  endroit. Je crois cependant me rappelerqueles  
couches sont suffisamment redressées, pour que  la réduction 
dépendant de l a  valeur de i'inclinaison n e  soit  pas  bien 
considérable. 
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Malgr6 la grande aulorite de l'illustre paléontologiste, cette 
apprecialion n e  doit blre admise qu'avec une certaine 
réserve. En effet, De Koninck considérait comme apparte- 
nant h des espkces distincles, des fossiles meme fort 
semblables, lorsqu'ils provenaienl de gisements rapporlts 
par M .  Dupont, A de: 6lnges différents ( 1 ) .  Aussi, les 
recherches faites dans ces derniéres années s u r  la faune 
des recifs, n'ont-elles confirmb qu'en partie les coriclusions 
de De Koninck. Toutefois, il resle 6iabli que l'apparition 
d a  coraux construcleurs dans In mer  carbonifére a et6 
accompagnde d-une modification profonde de la faune. Ildis 
les travaux de M.  de  la ValMe-Poussin (e) et d u  R.-P. 
Fournier ( 3 ) .  dont les résuliats seront confirmés par les 

(1) « J e  suis d'avis. dit De Koninck ( F a u n e  d u  Calca i reearbo-  
nifkre d e  l a  B e l g ~ q u e .  Annales d u  Musée Royal  d'Histoire 
Naturelle de  Belgique, Série paléontologique, t VI, p.  4), que 
l'élément auquel je viens de  faire allusion e t  qui consiste dans 
l a  division du calcaire carbonifére en diverses assises, ne doit 
pas  ê t re  néglige par le paléontologiste. Si aux caracteres 
différentiels constatés mitre des spécirne~isproveuant d'assises 
différentes, quelques faiblesqu' i ls  soient,  vient s'ajouter une 
constance bien établie, i l  me semble loisible d'admettre que 
ces spécimens appartiennent A des espèces dist inctes et  c'est 
ainsi  que  je les  considérerai. D C f .  11. np: D o ~ r . o n o ~ ,  Communi- 
cation faite i l a  session extraordinaire de  1888 de  l a  Société 
Geologiqce de Uelgique. Ariu. Soc .  Géol. d e  Belg., t. XVI, 
note de l a  p. CLVI. 

(3) CH.  U E  L A  VALL~E-POUSSIN.  - Compte r e n d u  d e  l a  ses- 
s ion  cz t raordinai r ' e  d e  l u  Socié té  Gdologiqw d e  Belgiyue 
en  lm, 1. c., p. 136 ; Note s u r  les r appor t s  des etages tour- 
na is ien  et  oiseendeM.K. Uupon taoecaone tage  IVaulsor t~en.  
Aun.  Soc. Géol. de  Uelg.. mern ,  p. 1, seq.  

(3)  G .  FOL-RNIEI~.  -No te  p ~ é l ~ r n r n a i r e  s u r  L'existence de l a  
faune d e  W a u l s o r t  dans  les i t agev  oize'en e t  tournais ien  du 
Ca lca i r e  carboniJbre.Ann. Soc.  Géol. de  Belg., t. XlX. Bull., 
p. 77, seq  ; Lisle des  fossiles d u  rieif d e  Sosoyl. ibid., 
t. XXIII, séance du 18 janvier 1896. 
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recherches encore inédites de  M. Soreil, ont montr6, qu'A 
cbté des eçpéces decrites comme waulsortiennes par 
De Koninck et  d'espbces q u i  semblent communes a tout le  
Dinanlien, apparaissent diis espéces visdennes dont l e  
nombre semble augmenter a mesure que le récif es1 plus 
élevé dans la série des couches (1). 

Nous avons rCuni, dans le tableau suivant, le nom des 
espBccs vis6ennee dont la présence a été signal& jusqu'ici 
dans les récifs du  facies de Waulsorl. La 2e colonne d u  
tableau donne les noms des récifs o h  I'eipece a P1é signalée, 
la 9" indique les gisements viséeris et la 4 e  les autres gise- 
menis ou l'espbce se rencontre en Belgique. Enfin, il nous 
a paru intéressant d'indiquer, dans une deru i i re  colonne, 
les noms des assises du  Ilainaut français où l'espéce a été 
trouvCe, 2 notre connaisssnce (2). 

( 1 )  Cette deruicre conclusiori s'appuie principalenierit sur  la 
faune p re sque  excluaioemetit oisdenne découverte par  Dom 
Grégoire Fournier dans le récif dc S o ~ o y e .  Ce rccif n'appar- 
tient pas. comme on l 'avait pensé d'abord, a l'kge du viséen 
supérieur de M .  Dupont ; bI. de la Vallée a t r è s  clairement 
démontré, en effet, lors d e  l 'excursion de l a  Societé Géologique 
de Belgique dans  l a  vallée de la  Molignee e n  1891, qu'il est  de  
l 'àge du çu l ca i r e  oiolace' e t  occupe un niveau stratigrapii ique 
un peu inférieur à l a  base des calcaires noirs de Dinant. Il  
appartient donc a u x  couches les plus élevées de notre assise 
de Celles. 

(2)  Conformément a u  désir que nous a exprimé M. Soreil, ce 
tableau fait  coriiplètement abstraction des reelierchcs de c c  
gèologue. - Kous devons des -cmerciements spéciaux a 
Dom Grégoire Fournier,  qui a bien voulu Iiâter l a  publication 
des fossiles recueillis par  lui dans  l c  rtcif de Sosuye,afin q u e  
nous  puissions eu faire usage  dans ce travail, er. qui ,  en outre, 
a eu l 'obligeance de nous  communiquer, eu nous autorisant 
à les reproduire,  les noms de quelqucs espèces viséenues 
nouvellement recueillies par  lui dans le récif de Elavion. 
Afin de  conserver tous s e s  droits  a l a  priorité, nous  avons 
note d'un astérisque les indications provenant d e  cette bien- 
veillarite co~rirnuuicatiou. 
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Ce résultat est des plus remarquables : il permet d'établir 
une limite palEonlologique netto entre l'assise d'Hastibrc ct 
l'assise de Celles, puisque I'on voit apparailre, dès la base 
de cette assise ( l ) ,  des esphces qu'on ne  rencontre pas dans 
l'assise prbcédente el qui sont deslinées h se  perpétuer, 
alors meme que les organismes construcleurs du Waulsortien 
et les espéces commensales auront  disparu ; on voit, en effet, 
qu'a cbté des espéces propres a u  faciés de  Waulsort, il en 
est apparu d'autres qui ont une véritable signification 
s t rat igr~phique;  bien que I'on puissr! supposer que leur 
naissance, ou d u  moins leur iniroduction dans le bassin, a 
616 favorisee par la preaence des stromatoporoïdes cons- 
tructeurs. En effet, pour autant qu'on peu1 en juger par 
l'&ta1 malheureusement encore peu avance de  nos connais- 
sances, il semble que les esphces franchement viseennes 
n'apparaissent a u  niveau du calcaire d'Yvoir que la ou  l'on 
rencontre des récifs à ce niveau ; el, dans la région nord où 
Ir: faciés waulsortien est peu o u  point développ6, la faune 
n e  devient rdellement viséenne qu'au niveau de l'assise de 
Dinant. 

Ceci nous améne 3 d i r e  un mot s u r  la répartition du 
faciés de  Waulsort, et spdcialement de ses formations coral- 
liennes. 

Dans le massif de  Falmignoul, e t  dans la partie de la 
bande d 'Anthie  voisine de ce massif, les diverses roches du 
faciés waulsortien remplacent en grande parlie le calcaire 

(1) A notre demande, M. Soreil  a recueilli des fossiles dans 
la partie l a  plus inférieure du récif de  Maredsous quc repose  
irnrn6diatement s u r  les ealsehistes.  Conirue nous  nous  y 
attendions,  un  certain nombre de ces fossiles, recuei l l i sàn~oins  
d e  deux métres de la base  de  l 'assise d e  Celles, appartiennent 
dèjà A des espèces viséennes. M Soreil s'étant reservede  faire 
connaitre lui-meme l e s  noms de ces eapkces, nous regrettons 
de  ne  pouvoir les insérer ici. 
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dlYvoir, aussi bien que le calcaire de Leffe. Les récifs et les 
couches crinoïdiques waulsortiennes reposent, soit immé- 
diatement, soit par l'intermédiaire de  quelques rnélres de 
calcaire d'Yvoir non modifié, sur les dernikres couches de 
l'assise d3Hasliére ; e t  les formations diverses du  facies 
de Waulsort s ' é l~vent  souvent sans interruption jusque sous 
les marbres noirs qui  constiluent la base de l'assise de  
Dinant, ou bien ils ne sont séparés de ces mai-bres que par 
une f ~ i b l e  puissance de  calcaire violacé. 

A mesure que l'on s'éloigrie de ce centre par excellence d u  
Waulsortien, le facifis normal, ou faciés de Leffe, tend 3 re- 
prendre le dessus, en même temps que le faciés de Waulsorl 
se  limite au niveliu d u  calcaire de Leffe. Toutefois, vers le 
N.-O.,  on trouve encore des recifs de l'âge du calcaire 
d'Yvoir jusqu'a la Rlolignée ; mais les roches stralifiées ont 
repris souvent leur  facies normal, c e  qui parinet de recon- 
naltre, plus facilement qu'au cenire de la région waulsor- 
tienne, les vCrilables rapports iIratigrapliiques des récifs avec 
le calcaire d'Yvoir e t  le calcaire viol:icé typique. Qu'il noue 
suffise de faire mention du  rdcif de Maredred, dont le R. P. 
Fournier a fait connaitre les relalions stratigraphiques avec 
le calcaire dYYvoir ; d u  récif de RIaredsous, si bien étudié 
par h l .  Soreil, qui repose imm6idiutement sur  les calschistes 
et coutre lequel vierinerit butter de part et d'aulre les bancs 
du calcaire d'Yvoir ; enfin du récif de Sosoye dont le 
P. Fournier a éludié la faune et dont M. de  la Vallée- 
Poussin a dCmontré les v6ritables rapports stratigraphiques 
avec le calcaire violacé. 

hlais, en dehors de ces régions favoris4es, le faciés 
de Waulsort semble fai1.e ddfaut au  niveau du calcaire 
d'Yvoir, e t  il n'est plus gukre reprksenté que  par des récifs 
isolés, qui apparaissent de  loin en loin au  milieu du calcaire 
de  Leffe, oii plus souvent à la base de celui-ci, reposant sur  
le calcaire d'Yvoir. 
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Enfin,si i'ons'en rapporteaux descriptions de M, Dupont ( l ) ,  

il y a tout lien de penser que l'on peut rencontrer encore 
quelqiies récifs waulsoriieris isolés, vers le bord sud de la 
région h faciés de  Modave. Mais nous n e  pouvons rien 
affirmer de  bieu prAcis h ce sujet, n'ayant pas visité jusqu'ici 
les localités en quesiion. 

Le facies de Modave se distingue esseniiellement d u  faciés 
de Leffe, par la présence de la variélé de  calcaire A crinoïdes 
dite petit-granit, qui remplace en iout ou en partie lc 
calcaire de LeRe. 

Au point de  vue lithologique, le petit-granit est un calcaire 
corriposé presqu'exclusivernenl d'articles de crinoïdes e t  
dépourvu de phtanites. Celte abondance de lamelles de  
crinoïdes el I'exlri\,me rkduction de plile d'origine dtilritique 
qui lui a valu le nom peli t-granit ,  permet de le distinguer 
des autres calcaires criiioïdiques que nous avons décrits 
jusqn'ici, b l'exception de c.ertaines variétés de calcaires 
waulsoriiens. L'absence de phtaniles et la régularité de sa 
constilution le  dislinguent de  ces dernieres. II est ordinai- 
rement d'unc teinle bleu-funcé, par suiie d e  la présence d e  
maiiéres charbonneuses; i l  peut ceperidarir prendre des 
teinles plus pâles, et vers I'exlr6milé occidenlale du  bassin 
de Namur, i l  prend parfois, a u  coniraire. iine teinte plus 
foncke 

Partout oh l'on peul reconnaître les relations stratigra- 
phiques du  petit-granit, on le voit reposer sur  le calcaire 
d'Yvoir bien caracl8r,is~!. 

Sa faune n'i; jamais clé dEcrite spécialement et c'es1 une 
opinion assez acciédilee, que, s iu f  qiielques poljpiers et le 

(1) V o i r  Explication de la f eu i l l e  de Na toye ,  p. 2 4 ;  Expli-  
cat ion  de la  feuille de  C lao i e r ,  p.  40. 
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Spirifor c i w t u s  qui s'y rencontre e n  grande a bondance, on 
ne connait gukre les fossiles d u  petit-granit. Tontefois, en 
nous basant principalement su r  les renseignement4 fournis 
par De Koninck, nous croyons pouvoir considdrer comme 
apparlenant A la faune du  pelit-granil, les esphces suivantes, 
ou du moins la plupart  d'entre elles : 

Orodus  r a m o ~ u s  L. Agass. 

L o p l ~ o d u s  contractus  Trautch. 

3 l~ec iss irnus  Ag.  
)I gibberulris ? Ag.  
11 mami2lar is  Ag. 

Helodus  turgcdus Ag. 
Psammodus  angus tu s  Roman. 

Chornatotlus cinctus A g .  
Streblocius oblungus  Ag. 

Cochliodus contor tus  A g .  
)) tenuis  De Kon. 

Psephodus  magnus  h g .  
Sanda lodus  robus lus  DeKon.  
Ctenacanthus  tenuis t r i a tu s  

Ag. 
II r n a ~ i r n u s  De Kon. 

S tenacanthus  Cœmans i  De 
Kon.  

S t ichacanthus  ? humi l i s  De 
Kon. 

Cyr toceras  Verneu i l i onum 
De Kon. 

Lozonerna Lqfeborei  Lev. 
Euomphalua la tus  J. Hall 
Bug lea Y o a n i i  Lev. 
Porcel l ia  Puazo Lev. 
Bel lerophon Muenster i  Orb. 

Conocnrdium I ~ e r c u l e u m  De 
Kon. 

Nucu la  C a n l r a i n e i  De Kou. 
Para l l e lodon  b i s t r i a tu s  

Portl .  

Dielcisrna l ~ a s t a e f o r m e  De 
K on.  

Rkynchonel la  ncuti t 'ugata 
De Kon. 

A thyr i s  Leoei l le i  De Kon. 
I) Rogss i  I.ev. 
1) g l o b u l i ~ a ( 1 ) D e K o n .  

Acamhunn  serpentins De 
Kon. 

S p i r ~ f e r i n a l n . m i n o s a D e K o u .  
S p ~ r i f e r  c inc tus  ICeyserliiig. 

II centr icosus  De K o n .  
I) l ineatus  M a r t .  

Stroplrorn.en~ annloga Phill. 
Ort l~o t e t e s  c ren i s t r i a  P h i l  
Orthis resup inatm M a r t .  
Or th is  Miehelini  12) Lev. 
Cl~one t e s  e1egan.s D e  Kon.  
Produetus  sernireticulatus.  

11 Flerningli Dt:Kori. 
D seabriculusIvIart. 
II pu"Illlosus Pt l i l l .  

( 2 )  G. DE\\-ALQUE, A m .  Soc. Géol. d e  Delg., t .  X X ,  biill., 
p. LXXlV.  

il) G. DEWALQUS, ibid. 
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BRYOZOAIKES 

I ienes te l la  ~ i p i s t e ~ i a  Coldf. 
P o l y p o ~ a f a s l u o v a  De K o n .  

TRILOUITES 

Phi l l ips ia  Depbycnsis Mart. 

C R I N O ~ I > F I S  

PLntyerinus laeoia Mill. 
Poter iocr inus  ç rus sus  Mill. 

)) ~ ~ L S S U S  De K o n .  

POLYPES 

Lophop i~y  llunz h-onincXi 
E d i v .  ct  H. 
» Uurnonti  E d w .  e t  H .  

A m p l e x u s  corallozdes S o w .  
1) ibicinua Fisch (= - c o r n u  b o o k  Edw.  e t  H . )  

POLYPES 

Zaphrent i s  Omal iu s i  Edw 
e t  H .  

)) P h i l l ~ p s i  Edw. e t  W. 
11 K o n i n c k i  Edw.  et  H 
>r cornucoprae Mich.  
n Delanouei  Edw.  e t  H .  
O C l ~ f f o ~ d a n a E d w .  e t  11. 

C y a t h a z o n i a  c o r n u  Micli. 
S y r i n y o p o r a  d i s tans  Fisch. 

1) re t i cu la lu  Goldf .  
)) r a r n u l o ~ a  G o l d f .  

i l f iche l i r~ia  Juuosa Goldf. 
)) tcnuiscpta  i'hill. 
n rneg~storna Pliil:. 

Facosi tes  I la imeanus  Dc 
Knri. 

Mont ieul ipora  turnida Phill. 

Les espkces du  petit granil qui, à riolre connaiss;ince, 
se renconlrcnt égalemeril dans les rCcifs waulsorliens, sont 
les suivanies : 

Sp i r i f e r  l ineatus  Produetus  Flerninyii. 
S t rop l~omena  analoga.  n scabr iculus .  
Ortho te tes  c ren i s t r i a  n p u s l u l o s u ~ .  
Orthiv resupinata .  Phi l l ips ia  Derbyens is .  
Orthid M i c i ~ e l ~ n i .  A m p l e x u s  corallocdes.  
Cltonetes e  legans .  Zaphrent i s  Ornaliusi. 
Produc tus  s e ~ n i r e t i e u l a t u s .  >) Belanouei .  

L'on pourrait ajouier h cette lisle. le Spirifer cinrlus, 
iiI Dewalque ayant dié amené, par l'examen d'une bonne 
série de  spkimeris ,  A couclure que le Spiri/er subcinctus de 
De Koiiiriçk, si aboiiiiant dans les récifs waulsorliens, n'est 
pas spécifiquement distinct d u  gros Spirifer d u  pelit- 
granit que De Kaninck a rapporlé a u  8pirifer cinctus d e  
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Keyserling (1). II est probable que des éludes dn  meme 
genre améneront h reconnailre d'aulres cas d'identilé spé- 
cifique de  formes que De Koriinck a considérées coinrue 
des espéces distinctes, parce qu'il croyait que le petit-granit 
et le Waiilsorlien apparliennent h des étages différenls ( 2 ) .  

Un pehl nombre d'espkces du petit-granit apparliennent 
B la faune viséenne, mais la trés grande majorité appartient 
A la faune de Tournai, el, malgré les quelques espéces 
communes que nous venons de citer, les différences enlre  
la faune du pelit-granit e t  la faune waulsortienne sont lrés 
considérables, et il ne  nous parai1 pas douteux que la faune 
vis6enne se  développe plus rapidement dans la rdgion sud 
que dans la région nord. 

Nous avons dit plus haut que, dans le faciés du nord, le 
peli t-granit  remplace le calcaire de LelTe en tout ou en partie. 
Ce deruier cas se  préserite, d'une maniére cerlaine, dansla  
zone qui borde vers le nord la région o u  règne le faciès 
de Celles : nous lui donnerons le nom de zone d7Yvoir.  
Dans celle zone, le petit-granit, dolomitisé ou non, repose 
sur  le calcaire d'l'voir. qui est lui-même recouvert par une 
série de couches compactes OU l'on reconnaît facilemerit les 

(1) ü. DEWALQUE. - S u r  le S p i r g e r  rnosquensk auct. Ann.  
Soc. Géol. de Belg., t .  XXII, Bull., p. XLVI .  - M. Dewalque 
affirme, en  méme temps, que l a  forme belge que  De Boninck a 
rapportée au  Spir i fer  cinetus  n'est pas du tout l'espèce d u  
comte de  Keyserling, et  il propose de  donner à cette forme le 
nom de S p .  Konineki.  Nous n'avons aucune ra ison de douter 
de cette affirmation ; mais M. Dewalque n'ayant pas  fait  con- 
naître jusqu'ici les  différences qui justifient à ses  yeux la 
création d'une espèce nouvelle, nous  perisons qu'il scrait  
cont ra i re  aux  règles en usage  de ne pas  conserver,  du moins 
provisoirement, h cette forme le nom que lui  a attr ibué 
De Koninck. 

(2) Voir plus hau t  l a  note 1 de la  p. 244. 
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- 254 - 

diverses vari&% de roches qui  constituent la sér ie  normale 
du  calcaire de  LeFe. La puissance du pelit-granit est 
d'ailleurs des plus  variables, et l'on observe que le c«lcaire 
de Leffe est d'autilnl moins de'veloppé, que  le p e l i l - g r a n i t  l'est 
davantage.  Les Irois coupes suivantes pourront  servir de 
preuve h cette assertion. 

C'oupe de  l'assise d e  Celles, au sud de la halle 

 assis^ j Calcaire noir compacte à grain  t rès  fin 
DE DINANT en bancs peu epais,  a l te rnant  A l a  

base, sur  3 à 4m de puissance.  avec  de  
l a  dolomie noire ou grise. A une di- 
zainede mètres au-dessus de l a  base.  
j'ai obseryh quelques bancs contenant  
des plaques de  paléchinides. 

ASSISE i Dolomie argileuse grisatre ou blan- 
DE CELLES cli8tre trtis riche en foraminifères. Le 
Calca i r e  banc supérieur einpate des  morceaux 
de LeJe de calcaire compacte noirâtre ou gri-  

satre ; plus bas, elle contient de  num- 
breuses lamelles de crinoides. Elle 
passe vers IR bas  à un calcaire g r i s  
b leuj t re  grenu et  lamellaire. .  ....... 

Ir Calcaire gris phle violace geodique,  e t  
doloniio blanü!iatre a grain t rès  fin. 

g Calcaire noir compacte en  bancs peu 
epais, sans  géodes  ni phtanites. .  .... 

f Calcaire géneralement assez  pale; dolo- 
mie argileuse g r i s  pale a gra in  t rès  
fin,ecquelques bancs de calcaire noi r .  
Plitanires forices. A l a  hase d e  ce t te  
série, deux  couchen de  7 e t  14 cm.  d e  

.................. calcaire schistuïde.. 
e Calcaire compacte ou subcompacte g r i s  

plus ou trioins foncé ou rioirAtre, 
dolomie argi leuse  gr is  pale & gra in  
t rès  fin, e t  barides de phtanites.  - Les 
bancs de calcaire noirâtre dominent 
dans  les 7" s u p é r ~ e u r s  ; ils diminuent 
ensuite rapidement e t  finissent pa r  
disparaître complètement. Les plita- 
nites son t  noirs e t  e n  bandes regu-  
liéres, mais pas t rés  abondants  a u  
sommet e t  a l a  partie moyenne. Ver s  
l e  bas ,  le calcaire e s t  devenu d'uii 
gr is  pâle plus ou moins viola&, avec 
quolques taches  de  dolomie a r  i leuse 
trth pale et  à grain  t res  fin, e t  f a n d e s  
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PUISSANCES 

régul iè res  et a s s e z  ahondantes  d e  
pl i tani tes pales. Les  bancs  d e  cal- 
c a i r e  deviennent  ensuite  moins épa is  
e t  passen t  à l a  dolomie à gra in  fin e t  
caverneuse ;  puis  i ls  s ' é t ranglen t  a r  
su i te  du dkveipppement excessif i e s  
plitaiiites. L e s  c o u c h e s  les plus infé- 
r ieures.  rei i iarquabies p a r  le déveiop- 
p e m e n t  énorme d e s  pt i tani tes pales 
e t  p a r  l es  belles géodes  tapissées d e  
q u a r t z  genéra len ien t  mamelonné  q u i  
resso1.t s u r  la  dolomie,  fornierit u n  
horizon c o n s t a n t  e t fac i lement  recon- 
na issab le  d a n s  tous  les  environ3 d e  
St-Gérard - P u i s s a n c e  totale de l a  
sé r ie  e . .  .............................. 

E s p a c e  où les  aff leurements s o n t  peu 
n e t s , m a i s p a i a i s s a n t  occupé ,en  bonne  
part ie ,  p a r  des  roches  semblables à 
celles d e  l a  s e r i e  s u i v a n t e . .  ......... 

d Dolomie a g r a i n  m o y e n .  d 'abord g r i s  d e  
per le  puis  no i re ,  dépourvue  d e  phta-  
n i tes ,  A gêodes  q u a r t z e u s e s  vers  le 
liaut, ca lca i res  v e r s  le b a s .  A la base,  
l a  dolomie noii e  g renue ,  s e  c h a r g e  d e  
lamelles d e  c r ino ïdes  e t  p a s s e  a ins i  
a u x  couches  su ivantes  .............. 

P e t ~ t - g r n n i t  e D o l a p i e  &crinoïdes.-on peutsuivre fa- 
ci lement vers  L'ouest le  p ro longement  
d e  ces  coiiclies, q u e  recoiipe,  à peu 
p r è s  paral lelement a u x  bancs ,  l a  t ran-  
chée  du chemin d e  fer  vicinal ,et  cons-  
t a t e r  qu'elles deviennent  d e  moins  e n  
moins  dolomitiques.  P r è s  d u  p a s s a g e  
d u  ru i sseau ,  a 500" d e  l a  coupe  d e  
Kesponnet te  , elle sont  exploitées 
comme pierre d e  taille, bieri qu'elles 
s o i e n t  encore  u n  eu dolomitiques.  
De l 'autre c8té d e  f a  route de Fosse ,  
à 600" plus loin,  l e u r  par t ie  infbrieure,  
qui repose  s u r  le  ca lca i re  d'l'voir, 
e s t  devenue  tou t  a fa i t  semblable a u  
pet i t -granit  typique,  s u r  envi ron  7 à 
8m ; l a  par t ie  supér ieure  seule e s t  
dolornitisee s u r  lm50 a P. J'ai observb,  
e n  plusieurs po in ts  d e  c e s  couçlies,  
l e  Spi r i fe r  c ine tua  e t  d e  nombreuses  
touiTes de S y r i n g o p o r a .  - L a  puis- 
sance  moyenne,  d a n s  l a  r é g i o n , p a r a i t  
ê t re  de ............................... 

C a l c a i r e  b Calcaire s u b g r e n u  noi rS t re ,à  crinoïdes 
ù 'Yooir  s  o rad iques  e t  a htanites no i r s  peu 

aeondari ts .  Il a fkeure  d a n s  l e  t a lus  
d o n t  le s o m m e t  e s t  suivi  p a r  le  che- 
min  d e  fe r  vicinal, qu i  l e  recoupe  
ensu i te  en d e s c e n d a n t  vers  l 'ouest. 
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Il e s t  fossilifère. Le passage  du petit- ~ u i s s a ~ c e s  
gran i t  au  calcaire d'Yvoir e s t  assez  
brusque. - Ou n e  peut J u g e r  ici d e  
In puissancedu calcaire d'Yvoir; mais  
à 1 kilomètre vers  le S.-E., une  coupe 
identique, dans  son ensemble, R l a  
coupe d e  l a  Hesponnette permet  d e  
lui assigner une  puissance d'environ. 20.. 

Assisr: ( a  En ce  dernier point, on peut cons ta ter  
D 'HASTIIRE que le calcaire d'Yvoir repose  s u r  les 

calschistes de  Maredsous bien déve- 
loppes, qui surmontent ecs-mêmes 
le calcaire de Landelies.  Ces couches 
sont fossilifères). 

Coupe de l'assise de Celles sur les bords  de la .Ve.iue ù Yvoir 

YIIISSANCES 
ASSISE g Calcaire noir compacte en bancs peu 

DE DINAKT épaid ; phtanites riuirs e t  couches 
de calcaire noir  schistoïde à In 
partie iriférieure. 

ASSISE f Calcaire compacte ou subcompacte gr is  
DE CELLES &le violacé, a phtanites. foncésvers 

' lissant vers 1ebas.Alapar- Ca lca i r e  re haut, pd  
de Leue tie t o u t à f a i t s u p ~ r i c u r e , a p p a r a i s s e n r .  

quelques bancs plus foncés. P lus  haut 
encore et  immcdiatement sous  les 
coii<:hes g ,  on voit un ou deux 
bancs qui  contiennent des parties à 
aspect doloniitique, t rès  argileuses,  
gr is  pale, a foraminiferes. diverse- 
ment enchevètrees avec du calcaire 
compacte bleuhtre ou  noiratre.  La 
dolomie arwileuse entoure des  f rag  
ments de dqrnension variable de ce 
calcaire, mais  elle semble parfois a 
son tour s'engager à l 'intérieur d'une 
masse calcaire (1). Nous croyons 
reconnaître dans  cette couche l a  
couetle brechGfUrme,dontnous avons 
parle 111~s tiaut., e t  que  nous  avorls 
observée,sous s a  forme l a  plus typi- 
que, a u  sommet  de l a  se i ie  i de la 
coupe de Responnette.  - A l a  base, 
le calcaire violace, riche en géodes 
tapissées de beaux cr is taux de cal- 
cite, passe à une dolomie assez fine 
gr is  de  perle, le calcaire violacé e t l a  
dolomie se  lrouvant tantdr enchevé- 
t res  dans le méme banc, tantc3t dans  
des  bancs alternants.  - Nous eva- 
luons la puissance de  ce t  ensemble 
à environ ............................ 17". 

(1) Voir l'explication de  ce  fait  dans  la note 1 d e  la p. 229. 
(Note ajoutée pendant l 'impression). 
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e La  dolomie devient plus foncée e t  
gra in  plue g ros  ..................... 

d Puis  elle se cha rge  d e  lamelles de  cri- 
noïdes, d'abord relativement peu 
abondantes,  puis augmentant  rapi- 
dement  en  nombre ,  pour passer  au  

...................... te rme suivant.  
Pe t i t -g ran i t  c Dolomie et calcaire pétris  d e  crinoïdes. 

Ces couches,  q u i  contiennent le 
Spi r@er  cinctua e t  appartiennent 
incontestablement a u  petit - grani t  
s 'observent su r  une épaisseur d'en- 
viron ............................... 

Calca i r e  b Elles reposent su r  d u  calcaire rioiratre 
d 'Yooir  grenu d crinoïdes sporadiques.  et  à 

plitanites noirs assez  peu abondants  
Assrss a) Puis  viennent les calsçhistes de  hlared- 

D'HASTIÈHE sous  bien développés, e t  suivis d e s  
au t r e s  termes d e  l 'assise d'Hastière. 

Coupe de l'assise de Celles, dans la tranchée du chemin de fer 
du Luxembourg au sud de la ferme de Strie 

PDISSANCKS 

ASSISE h Calcaire noi r  compacte en  bancs  peu 
DE DINANT r é s e n ~ a n  I de distance en  dis- t!:2 Se gros  bancs de  calcaire plus 

p91e e t  beaucoup moins compactes. 
Ce calcaire noir pa3se.à l a  base, à u n  
calcaire forterfierit dolomicisé, mais 
que s a  fine stratiricationetsadivision 
en  feuillets mincespermetderappor- 
te r  avec certitude au  marbre  noir de  
Dinant. 

ASSISE DE CELLES 
C a l c a ~ r e  g Calcaire assez compacte, gr is  plus ou  
de L eJe moins fonce, parfois avec des  nuan- 

ces de violace, avec parties griaa- 
t r e  d'aspect dolomitique empatarit 
des fragments calcareux (1). Cette 
couche peu épaisse passe vers l a  
base B un calcaire plus grenu : 

.......................... erisemble.. 
f Dolomie g r i s e , à  grain très fin, geodique. 
e Calcaire compacteou subcompacte, gr is  

violace, gèudique. Vers l a  partie 
moyerine, il devient plus fonce ; 
quelqucs bancs présentent même les 
caractères du marbre noirde Dinant. 
Puis  le calcaire redevient violace e t  
renferme des phtanites. On observe, 
en outre, a différentes hauteurs,  
des bancs de  dolomie à grain 
tres f in . .  ............................ 

(1)  Nous peusons que cette roche appartient bien à la 
couche br8chcforrne. Voir plus haut  l a  note 1 de l a  p. 229. 
(Note ajoutee pendant l 'impression). 

Annales  de la Société Géologique d u  N o r d ,  T. xxiii. 17 
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PUISSANCES 

ci Calcaire grenu e t  plus fonce,  A gbodes 
remplies de calcite ou tapissées de 
cristaux de  quar tz .  Puis il se charge  
d'articles de crinoïdes, e t  passe A l a  
série suivante. J'ai trouve dans  ces 
couches grenues  un beau Loplio- 
phy l lum  breoe De Kon.  ... . .  ... .... 6m 

Pet i t -grani t  c Calcaire t rès  crinoïdique, en  bancs 
gcneralement tres e ais L a  plu- 
pa r t  appartiennent Eieri' a u  tvpe 
peti t-granit .  'I'outefuis. il nous a 
paruquelesar t ic les  de crinoïdes sont 
priri'ois plus brises qu'A l'ordinaire, 
e t ,  vers le milieu de  l a  skr ie ,  
nous avons observé un banc de cal- 
caire bleu Toiicesubgrenu, apeuprès  
dépourvu d'articles d e  criiioïdes.. . . 22". 

Calcaire b Calraire subgrenu A crinoides sporadi- 
d ' Y c o i r  l u e s ,  s r i s a t r e  à l a  partie superieure, 

olomitique B l a  partie nioyenne, 
nniratre e t  extrkrneinent rii:lie en 
phtanites noirs à l a  partie inférieure. 
Le  banc le plus eleve es t  consti:iié 

a r  u n  calcaire siliceux gr isâ t re  e t  
!igarré, la rdé  de fines veines spathi .  
ques,  e t  d'une tenacile t res  g rande .  9". 

assisa a Calschistes a l te rnant  avec  des calcaires 
D'HASTIÈRE identiques A l a  variéte s~ ra t i f i ée  du 

calcaire de Landelies. S p ~ r g e r  top- 
nucens ls  abondant ,  S'p. y l abr r ,  
Lep taena  analoga,  L'enestcl la,  erc. 

Le tableau suivant met en regard les puissances des 
diffdrents termes de  l'assise de  Celles, dans les lrois coupes 
que nous venons de dicr i re .  

Si l'on se rappelle en outre, qu'ail sud de la zone dYYvoir, 

1 S ~ G Ë R A R D ,  Y V O I R  

le calcaire de Leffe, ghéra le rnen t  trés dkveloppé, passe 
directement au calcaire d'Yvoir sans interposilion de peiit- 

Calcaire d e  Leffe . . . 
Couches d e  transit ion.  . 
Petit-granit  . . . . . 
Calcaire d'Yvoir. . . . 

- - - 

58" 
11" 

1 0 B I P  
20" 

-- 

- 
17" 
5= 

40" 
1 
- - - -. 
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granit, tandis qu'au nord et au nord-est le petit-granit prend 
une puissance conslarile d'au moins 50 A 60 m., il est 
difficile de  n e  pas admettre que  le pelit-granil remplace 
sur  une epaisseur plus ou moins grande la partie infkrieiire 
du  calcaire de Leffe (1). 

L'on peut se demander toutefois si le petit-granit u'em- 
piéte pas parfois s u r  la parlie supérieure du calcaire 
d'l'voir. Cette qiieslion perdrait de son importance, si, 
comme nous sommes dispose à l'admettre, la limite entre 
le calcaire d'Yvoir el le calcaire de  Leffe ne  constitue pas, 
mbme lh oh se rencontre le facies de Leffe, un horizon abso- 
lument constant. Ce serait, d u  reste, un nouveau motif pour 
reunir en une seule assise le calcaire d'Yvoir, le petit-granit 
e t  le calcaire de Leffe. 

D'aprksles données consignées dans les carles géologiques 
de h l .  Dupont et les Explications q u i  les accompagnent, on 
rencontre le calcaireviolacb : dans la pariic S.-O. de la bando 
de  Maibelle (qui se trouve s u r  l e  prolongementde ladirection 
du  Calcaire carbonifbre silué au nord de la faille d'Yvoir), 
- ~ - -- - 

(1) On pourra i t  cependant objecter la présence constante 
des couches intermédiaires,  qui séparent le petit-granit du 
calcaire de Leffe, e t  qui,  malgré  des différences locales, on t  
cependant entre elles des ressemblances,  qui paraïtront plus 
frappantes encore s i  l'on considère que  la dolomitisation des 
couches d de l a  coupe de Stree,  donnerait  probablement 
naissance a de  la dolomie semblable a celle des  couches d e t  e 
de l a  coupe d'Yvoir et  d de la coupe de Responnette.  On pour- 
rait  se demander s'il n e  faut  pas conclure de cette ressem- 
blance, que l a  limite entre le petit-granit nt le calcaire de l e i ï e ,  
dans la zone  d'Yvoir, consti tue un horizon constant.  Mais 
cette objection perd de  sa valeur, si 1'011 remarque que. s i  le 
passage du petit-granit au calcaire de Leffe s'est fait graduel- 
lement,  il a  dû  nécessairement donner naissance A des 
couches grenues  entre les dépots de débris à peine brisés 
qui  caractérisent le petit-granit, et  l a  boue détritiqtie qu i  a 
donne naissance au  calcaire de  Leffe. 
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jusqu'un peu au-deld d e  Durnal ; dans la baride de Spoiiliri 
(prolongement direct du Calclire carboriifére situé au  siid 
de la faille d'yvoir), jusqu'h Skeuvre ; dans la bando 
d'Ralloy-Emplines, jusqu'h I'exlremilé des affleurements de  
l'assise de  Celles appartenant 3 celle bande ; enfin, dans 12 

bande de  Ciney, jusrju'a la stalion d'Havelange. Dans 
les bandes plus méridionales, le calcaire violacé et 
la dolomie h graiii f i n  et g6odique qui le remplace, 
doivent se terminer, d'après M. Dupont, sur  le lerritoire de 
la feuille de Maffie, à peu de  distance du  bord ouest de celle 
feuille (l). S'il en est ainsi, la limite Je la région ou se 
rencontre le  calcaire violacé, aprés s'&ie dirig6e jusqu'a 
Havelange 2 peu prks de l'ouest à l'est ( z ) ,  oblique subi- 
tement vers le sud, à partir de celle localil6. 

Au N. et h 17E. de  cette limite, le petit-granit monte-l-il 
jusqu'au contact de la base de l'assise de Dinant, remplacant 
ainsi, d'une manikre constante, le calcaire de  Leffe sur 
loute son dpoisseur 1 

Dans 1'4tat acluel de  nos connaissa~ices, il est difficile de 
donner Q cette question une réponse lout h fait catégorique. 
Pioui: l'avons dit, la couche brèçhiforme qui nous a servi 
h etablir, dans le  sud,  la constance. de la limile enlre  la base 
du marbre noir de  Dinant e t  l'assise d e  Celles malgré la 
variété des facies que présenle cette derniere assise, 
n'a pas étéobservée jusqu'ici dans le 3 . - E .  du Coudroz. Tou- 
tefois, e n  l'absence de preuves proprement dites, les argu- 
ments suivants peuvenl servir a montrer q u e  la réponse 
affirmative n'es1 probablement pas fort kloignée de la vérilé, 

[l) Voir En.  DUPONT, E x p l i c a t i o n  d e  l a  f e u i l l e  d e  Ciney,  
. 13. 
ci) A l'ouest de la Meuse, In limite nord de la z o n e  d'Yooir 

s e  confond avec celle des  affleuremenLs carbonifères du 
bassin de  Dinant.  
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du moins dans la parlie septentrionale de la @ion qui nous 
occupe en ce moment. 

lu La puissance du petit-granit, trks irréguliére dans la 
zone d'Yvoir, atteint lin développenient considérable et 
paraissant rggulier dans le N.-Il;. du  Condroz. S u r  ie 
Hoyoux, au N. de  Pont-de-Bonne, nous 6valuons celte 
puisssnce environ 60 m., et.  sans vouloir rien affirmer a 
ce sujet, nous croyons nous souvenir qu'elle es1 d'irnpor- 
tance h peu près égale sur  I1Oiirlhe. 

20 Les coucties qui reposent s u r  l e  petit-granil dans la 
region de l'Ourthe. oni beaucoup de ressemblance avec les 
marbres noirs de  la région du  sud : hl .  Lohest nous a fait 
voir notamment à Sprimont, trks peu au  dessus du  petit- 
granit, un calcaire noir compacte, que la purelé de sa teinte, 
la fifiesse de  son grain. sa cassure conchoïde ou subcon- 
choïde 61 le son métallique que rendent ses éclals lorsqu'ils 
tombent sur  un sol pierreux, nii permeltenl pas de  distinguer 
du  marbre noir de  Dinant le mieux caractbrisé. 11 nous est 
bien difficile aussi de ne  pasreçorinaitre le facies dolorriitique 
du marbre noir d e  Dinant, dans la dolomie trés noire à 
grain moyen et  ;l phtanites noirs ,  qui repose sur  le  petit- 
granit, au nord de Pont-(le-Bonrie. Nous ne nous souvenons 
pas d'avoir jamais obsert.6 de formation semblable 
dans l'assise de Celles. Les bancs dolomitiques qui 
peuvent Ee rencontrer dans le calcaire de Leffe sont parfois 
gris-foncé, mais pas franchement noirs, e t  leur grain est 
toujours beaucoup plus f i n .  La dolomie grenue, qui sépare 
souvent le petil-granit du  calcaire de Leffe dans la zone 
d'Yvoir, présente parfois des bancs noirs qui ressemblent 
ceux-ci ; mais ils sont ghéra le rnen i  accompagnés d e  dolo- 
mie plus claire, ne  s'observenl que sur  une faible épaisseur, 
e t  nous n'y avons jamais vu d e  phtanites. 

30 M. Lohest a signalé lil présence constante sur  l'Ourthe, 
d 'une couche calcaire ou dolomitique A crinoïdes d e  grande 
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dimension et h phtanites pales, au sommet du petit-granil 
et sous les calcaires noirs. Si cette observation se généra- 
lisait, on pourrait en conclure que le  sommet du petit- 
granit forme dans le N.-E. du  Condroz u n  niveau aussi 
constant que le sommet du calcaire de Leffe dans la région 
sud. Cela permctlrail d ' i tenùre 2 lous les cas o u  cette 
couche existe, les conclusions probables qiiel'on peul tirer de 
la ressemblance frappante, des couches qui surmontent en 
certains points le  petit-granit de I'Ourihe, avec le marbre 
noir de  Dinanl. 

Ces argnrnents, Pans trancher ddfinitivement la queslion, 
nous paraissent suffisants pour  considérer comme probable 
et pour admetlre provisoirement en prritique la conclusion 
énoncee plus haut. Toutefois, nous croyons prudent de la 
limiler A la partie N. de la region E. du  Condroz, 
d'abord parce que le snd de cette rCgion nous est trop peu 
connu pour que nous osions exprimer, h son égard, unavis 
personnel, ensuite p:irce que  les couches qui surmonlenl le 
pelit-granit au  sud de Pont-de-Bonne, ne nous paraissent 
pas sans arialogie avec certaines parties du calcaire de Leffe 
des environs de SLGérard. II pourrait donc se faire que la 
one d'Yuoir s'élendit vers I'est, plus loin que nous ne 

l'avons supposé. 
Enfin, disons des maintenant que la difference entre les 

faunes des marbres noirs de Dinant et du  N.-E. du Condroz, 
laisse u n  certain doute sur  leur synchronisme. Kous 
examinerons cette difficulté, lorsque nous décrirons l'assise 
de. Dinant. 

L'assise de Celles dans le bassin septentrional. prPsenle 
le faciès de  Modave, modifié ou non par  la doIomilisalion. 
Dans toutes la partie de ce bassin située A I'est de  Kamur, 
l'assise est dolomilisde s u r  iouie son ipaisseur, et conslilue 
la parlie moyenne du  puissant dépbl dolomitique qui s'&end 
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depuis la base du Calcaire carbonifére jusqu'aii dessus de la 
moitié infbrieure de l'assise de Dinant. Sur  le bord sud du  
bassin A l'ouest de  Namur, l e  calcaire dYYvoir a conservé le 
facibs calcareux, mais le pelit-granil est cornplélernent 
dolomilisé. La posilion stratigraphique de  cette dolomie 
au dessus du  calcaire d''voir, son idenlilé minkralogique 
avec les parlies dolomitisées du prtit-granit que l'on 
rencontre parfois dans le bassin méridiorial (1) et la présence 
de nombreux Syringopora, si csmmuns Bgalenient dans le 
petit-granit normal, ne Ferrnellent pas de douter qu'elle ne  
soi1 aiilre chose qu'lin faciès dolomitique du  petil-granit. 

Nous avons signalé a Aisemont e t  a Presles, vers la partie 
infërieure de celte dolorriie A crinoïdes, la présence d'une 
dolomie grenue bigarrée de teintes grisatres et rosées, qui 
ressemble a cerlaines dolomies du faciés de Waulsort. (2) - 

Les escarpements du  Trou Jeannette (Chàtelet) mettent 
au jour des couches de dolomie pâle A grandes crinoïdes 
el A larges bandes de phtanites pales, que nous avons 
montrées A la Société gE~logique de Belgique lors de sa 
session extraordinaire de 1893, et qui paraissent situées 
vers le sommet de la dolomie a crinoïdes. Depuis lors, 
nous avons retrouvé Falisolle, dans une posilion 
straligraphique semblable, de  la dolomie Q grandes 
crinoïdes, mais paraissant dépourvue de  phlaniies. Ces 
couches doivent p e u t d m  se  raltacher au bauc a grandes 
crinoïdes signale sur l'Ourthe par R I .  Lohest ; ce qui serait 
de naiure A confirmer les conclusions proposees par 
M. Briart et g6nbralemerit adrriises aujourd'hui, su r  la 

(i) P a r  exemple,  dans  la coupe de  Reslionnette, décrite plus 
haut, p a g e s  254-256. 

(2) H. DE DOHLOLIOT. Ddcor~uerle d r ~  Wuulsor t ien  dans  le 
bassin d e  Namur.  A m .  Soc. geol. de  Belg., t. XX, Bull., 
p. XXXIII. Voir aussi I'Apperrdice a joute  au ~ i r é  à part de 
cet te n q t e ,  
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limite infCrieure de l'assise de Dinant dans le  sud du bassin 
d e  Namur. Nous devons dire toutefois que  l a  présence de 
la couche i grandes crinoïdes ne nous parait pas constanle 
au  sud du  bassin de Namur : dans plusieurs belles coupe?, 
elle nous a paru  faire défaut. 

Au nord du bassin de Namur, A pariir de  Ligny. e t  de la 
vers l'ouest, le petit-granit reprend le facies calcareux. Les 
exploitalions de Ligny, de Feluy, de Soignies, des Ecaussines 
et de Maffle son1 universellement connues. Nous l'avons 
dit déjA, M. Dupont avait considCr8 le petii-granit de  cette 
rhgion. comme d e  meme âge que le  calcaire d e  Landel ie~,  et 
cette opinion avait recu I'adhksion de Cornet ; mais les 
études rdcentes de MY. Lohesi et Velge ont fait revenir les 
géologues belges A l'opinion soutenue autrefois par  M .  
Gosselel sur  la position stratigraphique d u  calcaire des 
Ecaussines(1). 

Enfin, l'on ne  peut douter de  la pi-ésence du peiii-granit 
dans le Calcaire carbonifkre des environs de  Tournai.  Nous 
avons dit plus haut que l'assise d'IIaskiére n'apparaît qu'au 
nord d'une faille dite La Dondaine. Sur le bord sud de  celte 
faille, on observe u n  calcaire trks crinoïdique, bleualre ou 
bleu-noirAtre(" e n  bancs épais, qui est exploite comme pierre 
de  taille. Les carriéres les plus profondes perrneltent de 
constater que ce calcaire repose s u r  des couches h phlanites 
noirs ; l'assise d e  pierre de taille est surmontée elle-méme 
de couches de  calcaire no i r  subcompacte et  trés phtaniteux. 
Dans la carribre de Pontarieux appartenant a M. Delwarle, 
ou  ces superpositions s e  voient avec une extrkme nettetk, les 
couches riches en crinoïdes occupent une puissance de  
21 m. 50. Il n'est pas douteux qu'elles n'apparlienrienl au 

(1) J .  GOSSELET. - E ~ q u L s ~ e  g é o l o g i q u e  du. N o r d  de la. 
France,  l e r  fascicule, Lille, 18R0, p. 143. 

( 2 )  Ce calcaire, lorsqu'il se  voit contre la faille, a reçu aussi 
des exploitants le nom de L a  Donc la ine .  
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petil-granit. et les couches phtaniteuses s u r  lesquelles elles 
reposent, au  calcaire d'Yvoir. Quant aux couches phtani- 
teuses supir ieures ,  on  serai1 trnté de les considbrer comme 
correspondant à la base du marbre noir de Dinarit. Néan- 
moins nous avons auelque raison de  douter de  celte assi- 
milation. On pourrait peut-Plre chercher h expliquer la 
faible épaisseur du  petit-granit par la diminution de  la 
puissance des assises vers le nord ( l )  ; mais les couches 
noires qui le surmontent sont moins compactes que n e  l'est 
d'ordinaire le marbre de Dinant, e t ,  dans les carrieres siluées 
un peu plus loin de la Dondaine. par exemple dans la carrière 
des Vignobles a Vaulx, on  voit reparaiire, au milieudu cal- 
caire noir compacte ou subcompacle, des couchesdc calcaireà 
crinoïdes semblable au  petit-granit el conienant le Spirifera 
cincius. Ces couches finissent néanmoins par disparailre, e t  
le calcaire noir prend des caractères qui lui donncnl une 
ressemblance compléte avec le marbre noir de Uinant le 
plus iypique. C'est le cas riotamme~it pour la carr iere  de 
M. Broquel siluée un  peu au  sud de l'église de  Chercq, et 
pour les carriéres des Cinq-Rocs. La finesse du grain, la 
cassure, le mode d'allération d e  certains bancs e n  grands 
feuillets calcaires, ne  peuvent laisser aucun doute sur  celle 
assimilalion. Ce marbre noir porte le nom de p i e r r e  de 

Calonne par opposition h la p i e r r e  d 'Al la in  dont nous avons 
parlé plus haut. O n  l'erploiie principalement comme pierre 

ciment, mais on i'en~ploie aussi à l a  fabrication de 
carreaux et cornue marbre de pendule el d e  cheminée. ce 
qui tend ii confirmer son identitt! avec le  m a r t r e  de  Dinant. 

(Il Kous pensons d'ailleurs que  cette explication reposerait  
su r  Urie pétition de principe peu cn rapport  a v e c  les  faits. La 
diininution des puissariçes vers le nord, t r i s  sensible e n c o r e  
pour l'assise d'Hastiére, n'existe plus pour l 'assise de Dinaut.  
Quant a l'assise de Celles, la plupart des faits connus semblent 
établir, yue,si sa puissance diminue encore vers  le nord ,  cette 
diminution e s t ,  du moins, devenue peu sensible. 
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Mais, si ce poirit ne nous laisse pas de  doule, il nous semble 
au contraire, impossible, dans l'état actuel de nos connais- 
sances, de préciser la limite qui sépare, dans le Carlioriifkre 
des envirous de  Tournai ,  I'assise de Ceiles d e  I'assise de 
9inant. 

La partie inférieure des calcaires noirs de  Tournai,  sur  
1'9ge précis de laquelle nous élevons des doutes. es1 trks 
fossilifere. Elle conlient le Spirifer tornacensis, quisemblait 
avoir disparu dansle  petil-granil pour faire place au S~~irifer 
cinctus, mais il g par,air beaucoup moins abondarit que dans 
la pierre d'Allaiii. Voici, A tilre de  renseignemenis, la 
lisle de quelques-uns des fossiles que rious avons recueillis 
avec W. Lohest dans les carriéres des Vignobles et  du 
Boucher,ouvertes dans 3 la série infërieuredes calcairesnoirs: 

A t h y r i s  squanzmigera De Kou. P r o d u c  t u s  margar i t aceus .  
» Leoei l le i  De Kon. Phi l l .  
» Royss i  Lev.  )) semi re t i cu la tu s  

S p i r i f e r i n a  U r i i  Flem. u zf. ermineus  
)) laminosa  D e K o n .  De K o u .  

S p i r i f e r  Razmerianus De Kon. 
» cf. a r c u a ~ i u s  

De Kon. 
' De Kan. Cyat lraZonia  cornu Mich. 

einctus Cladoclionus Mic l~el in i .  
Swaphomena ana loga  i'liill. Edw.  et 11. 

Quant aux carrières où l'ou exploite le calcaire que 
nous n'héritons pas h assimiler au marbre noir de  Dinant, 
rious n'y avons pas vu de fossiles, e t  nous tenons d e  M. Ad.  
Piret, don1 personne ne niera la compétence, que ces 
calcaires sont considCres comme non fosdifkres. Ce point 
est fort important A noler. Il semble e n  résulter, e n  effel, 
que l'on ne  peut tirer aucune conclusion des faits observes 
dans le Tournaisis, relativement i1 la faune des couches 
inférieures de l'assise de Dinani. Les couclies des environs 
de Tournai qui  se rapporteril aux verilables marbres rioirs 
de Dinan1 n'ayant apporlé aucun éICmeui A la [aur~e de 
Tournai, il en risulle que cette dernikre ne coiilient aucune 
espéce qui n'appartienne à l'assise d'Hbstibre et  l'assise de 
Celles. 
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ASSISE DE DINANT 

L'assise d e  Dinant est surtout remarquable par le 
développement qu'y acquiert le i'dciés dolomitique qui  a 
recu le nom do dolomie de Namur. A de lrés rares  
exceplions près, les couches de la partie moyenne de  cette 
assise sont, e n  effet, dolomitisées sur  une épaisseur 
variable. mais gh6ra lement  considérable. Lorsque la 
dolornilisalion ne s'étend pas jiisqu'à la base de l'assise, la 
dolornie sépare Ic niveau infërieur, qui a reçu le nom de 
marbre noir de Dinant et qui se  compose de calcaire 
noir compacie eu hancs peu épais, trés finement stratifiés el 
fréquemment phlaniteux, de la série des couches que nous 
réunissons sous le nom de  calcaire de Neffe, et qui ,  
outre l'absence totale de plitanites, sc caraclCrise par la 
p r h e n c e  de  calcaires de couleur ghéra lemenl  pale, a 
texiure fréquemmenl subgrenue ou ooliltiique, et dont les 
bancs souvent fort Apais, se casserit selon des surfaces 
obliques 3 la stratification. 

La dolomie de Namur iie constitue pas cependant 
une division stratigraphique dans lc sens rigoureiix d u  
mol. La parlie moyenne d e  l'assise de  Dinant est presque 
toujours dolomiiique ; mais la dolornilisa~iou s161eud vers 
le liaut et vers I t :  bas daris une mesure extrkrueuieut 
var.iable. Nous ne  connaissons aucun cas ou elle monie 
jusqu'au sommet de l'assise : aussi voil-on loujours une 
épaisseur plus ou moins consid6rable de calcaire de Nei'ie 
au-dessus de  la dolomie de Namur ; mais il n'est p a j  bien 
rare  qu'elle descende jusqu'h la base, remplaçant ainsi le 
marbre noir de  Dinant sur  toute sou épaisseur. Elle peur 
meme descendre plus bas eucore. Kous avoris vu, en etkt .  
qu'elle embrasse loiil le  niveau du pelil-granit sur  le bord 
siid di1 bassin de Kaniur a l'ouest de la Neuse, el qu'a 
l'es1 de Namur, elle descend méme jusqu'h la base de  
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l'assise d'Hastiére. Toutefois, si  l'on lient ccrnpte de la 
frdquence de ce f ~ c i é s  dolomitique, on peut dire que le 
niveau par excellence de la dolomie de Xamur est la portion 
moyenne de  l'assise de Dinant. C'est dans ce sens que l'on 
peul diviser cette assise e n  trois parties, au développement 
fort variable et aux limites mal définies, qui sont d e  bas en 
haut : le marbre noir de -Dinant, la dolomie de Namur et le 
calcaire de Neffe. 

La dolomie de Ramiir, 2 laquelle on a donné aussi jadis 
le nom de  dolomie u i s e e m e  parce que l'on croyait qu'elle 
lippartenail b u t e  entière i3 1'Ctage viséen de  hl .  Dupont, se 
distingue. en gdneral, de  la dolomie waulsorlienne par uiie 
teinte plus foncée. L'on y rencontre cependant aussi des 
roches pliis pâles et méme de  la dolomiegris de  perle, qui, 
prise individuellemerAt, serail bien difficile h distinguer de  
la dolomie waulsorlienne ; mais les couchas psles, lors- 
qu'elles exislent, allernent roujoui's avec des couches de 
dolomie foncée ou  mkme noire, qui fonl complbtement 
defaut dans le waiilsorlien. - Elle prdsenle, au coniraire, 
beaucoup d'analogie avec certaines couchrs de  l'assise de  
Celles que nous avons signalées dans la zone d'Yvoir. Le 
petii-granil de cette zone, lorsqu'il est doloniilisé, ne  différe 
de la dolomie a crinoïdes de meme age, qui, dans le bassin 
seplentrional. forme corps avec la dolomie de  Namur, que 
parce qu'il est séparé de  la masse dolomilique siipbrieure 
par u n e  épaisseur plus ou moins grande d e  calcaire d e  
Leffe : !'une et l'aulre prdseotent une  ressemblance liiho- 
logique complète avec la dolomie A crinoïdes qui se 
développe, comme nous le  dirons bientbt, 3 la partie 
supérieure du marbre noir dans le  N.-E. du Condroz. La 
ressemblance d e s  quelques couches de dolomie grenue 
noire et gris%re, q u i  se voient frc!quemment, dans la zone 
d'Yvoir, A la limile enlre le petit-granit e t  le calcaire deLeffe, 
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avec la dolomie grenue provenant de  la dolornitisation d u  
marbre noir d e  Dinant, n'est pas moins frappante. 

Nous avciis dit plils haut qu'a chaque lype de  13 doloniie 
carbonifhe correspond un type calcaire determin6 et de  
même fige. Nous avons vu déjh ce p~. incipe se vérifier pour 
la dolomie waulsortienne ; c'est ici le lieu d'examiner son 
applicalion A la dolomie de  Namur. 

Le facies dolo~uilique correspondant ail calcaire A cr'inoïdes 
se reconnaît facilement la présence de  crinoïdes dans la 
dolomie. Touiefois le peiil-grauit dolornitisé parail souvent 
moins riche en crinoïdes que son faciés calcareux. 

Au marbre noir de Dinant correspond une dolomie grenue 
à grain moyen oii assez fin, souvent t res  noire, mais 
allernant parfois, siirlout vers le  haut ,  avec de  la dolomie 
moins f o n d e ,  ou  merne gris de perle. Les relations entre  
cette dolomie et le marbre noir s e  dbmonlrent, non seule- 
ment parce que  ces deux formations peuvent occuper le 
meme niveau statigraphique au-dessus du calcaire di: Leffe 
ou du petil-granit complétement développé, mais encore 
parce que l'on voit souvent des bancs d e  cette dolomie 
alterner avec les bancs du marbre noir, surlout vers la 
partie supéiieiire, mai; parfois aussi au  milieu o u  vers la 
base de  celui-ci. Il n'est pas rare  non plus d e  Lrouver, au 
milieu de la dolomie grenue, quelqiies bancs peu épais de 
calcaire noir compacte ; ou bien, au-dessus d'une assise de  
dolomie grenue reposant s u r  du marbre noir typique et 
sous la dolomie grain plus gros ou  lamellaire, on  rencon- 
trera une sCrie de  calcaires ~ i o i r s  compactes, mais Q grain 
moins fin que le marbre noir de la base. C'est qu'en effet, 
le grain d u  marbre noir devient moins fin b sa partie sup& 
rieure, comme o n  peul le conslater chaque fois que celte 
partie, ordinairemenl dolomilisée, a conservé le  faciés 
calcareux. 

11 existe également une variéléde dolomie, qui caractérise 
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le niveau de NefTe. Cette dolomie, facilement recoiinaissable 
aux lamelles qu'elle contient e t  qui ne  semblent pas d'origine 
çrinoïdique, nous paralt provenir de  la iransformation du 
calcairesubgrenuou oolithique. Nous avons. en effet, observé 
plus d ' m e  fois le passage, dans le méme banc, ducalcaire ooli- 
thique 3. la dolomie lamellaire : les caractéres si f rappmls 
des hancs vus en gros de ce calcaire, notamment leurs 
cassures obliques, persiçlent dans la partie dolomitisée, de 
telle sorte qu'il faut les regarder de près, pour distinguer la 
partie dolomitisée et  lamellaire, de la parlie restée calcaire 
el oolitliiqiie. - De merne que le  marbre noir  alterne souvent 
B sa partie supérieure avec des bancs de  dolomie grenue 
qui finissent par le remplacer complktemenl. de m&me la 
dolomie lamellaire est fréquente dans le niveau infkrieur du  
calcaire de  Neffe e l  peut former sous ce calcaire une 
assise exclusive men^ dolomitique. - Toutefois, outre la 
dolomie lamellaire. on observe aussi au niveau d u  calcaire 
de Neffe de  la dolomie grenue. II n'es1 pas impossible que, 
lorsqu'elle est 3 gros grains, elle n e  p r o v i ~ n n e  aussi de la 
doIomilisalion du calcaire oolithique. Lorsqu'elle est h grain 
plus fin, elle est souvent plus foncée et  pulvérulente ; elle 
provient peul-&tre dans ce cas d e  la dolomitisation du  
calcaire subcompacle el souvent foncé, que l'on rencontre 
parfois a u  niveau du calcaire de Neffe. Lors de  I'excursion 
de la SociélC belge de  géologie Malonne, nous avons eu 
l'occasion de moolrer le passage A la dolomie grenue et 
f o n d e ,  d'un calcaire noir subcompacle appartenant a ce 
niveau. 

D'aprés ce que nous venons de dire, on comprendra 
facilement qua, s'il est souvent possible de rattacher un 
affleurement dolomitique, soit au marbre noir,  soit au 
calcaire de  Neffe, lorsqu'il se  trouve 3 une certaine distance 
stratigraphique de  la limile théorique enlre ces deux forma- 
tions, i l  est, par  conire, pratiquement impossible de  tracer, 
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au  milieu de la dolomie, une limite correspondant A la 
séparaiion des deux termes du faciPs calcareux. Nous 
devons ajouter d'ailleurs, que,  meme dans les cas trés rares 
où  la partie moyenne de l'assise de Dinant n'est pas dolo- 
mitieée, ou bien, dans les cas, un peu plus fréquents, où une 
dolomilisation relalivemenl faible laisse intacts des  jalons 
calcaires qui permettent de se  faire une idée générale de  
la succession des faciés calcareux B travers la partie moyenne 
de l'assise, le  trac6 d'une pareille liuiiie ne  pourrait se faire, 
l e  plus souvent, que d'une façon fort arbitraire. On voit, 
en effet, les caractbres des marbres noirs s'atténuer : leur 
grain devienl moins fin, puis letir teinte pâlissant passe a u  
bleu plus ou moins foncé, a u  grisâtre, au gris blanchatre 
ou a u  gris 16gérerneril violacé. Cette série parfois assez 
puissarile de  couches, ne  peut se rattacher exactement, n i  
au calcaire de Neffe, ni aux niarbres noirs de  Dinant. Nous 
avions mérne pensé jadis qu ' i ly  avait lieu d'éiablir, dans le  
facibs calcareux, un  terme intermé2iaire entre les marbres 
noirs de Binant e t  le calcaire de  Neffe ; mais nous avons 
reconnu depuis que les limites de  ce terme moyen seraient 
elles-memes fort vagues, et qu'il ne presenterait d'ailleurs 
rien de bien constant : parfois assez développé, il semble 
s'atténuer, au point qu'en quelques endroits. la limite gén6- 
ralement si vague entre le  niveau des marbres noirs e t  celui 
du calcaire de  Neffe paraît, au conirairc, devenir trés nette. 
Nous croyons donc préferable da ne  dislinguer que d e u s  
termes principaux dans ie facies calcareux de l'assise de  
Dinant, tout e n  recoiinaissant que leurs limites sont, en 
genéral, peu précises. - Il iious reste B examiner plus e n  
détail ces deux termes et les modificalions qu'ils subisserit 
dans les différentes rbgions du  massif carbonifkre de  la 
Belgique. 
Le Marbre noir de Dinant est gingralement bien 

dhveloppé dans la région sud. Il faut cependant excepter 
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la bande la plus meridionale à l'ouest d'Hasiiére, ou  la 
dolomie grenue, noire ou plus pale, repose immediatement 
sur  le  calcaire violacé ou les formalions waulsortiennes 
correspondantes. Dans le massif de Falmignoul, la partie 
supArieiire d u  marbre noir passe par alternance 2 la dolomie 
grenue, foncée et A phianiles noirs, sur  laquelle repose le 
calcaire d e  NeBe, 01-dinairement peu ou point dolomitis6('). 

C'est dans la région où  il repose sur  le calcaire de  Leffe 
non modifié, que le marbre noir de  Dinant atteint son 
maximum a e  dcveloppernent et de finesse. Une parlicularilé 
qui se  présente souvent dana cette région, c'est la présence, 
au milieu des bancs minces de  marbre noir, de [rés gros 
bancs de calcaire pale et beaucoup moins compacte. - Les 
phtanites ont une  tendance 1 s e  localiser 2 la parlie supé- 
rieure géndraleuient dolomiiisée. Toutefois, il n'est pas 
rare  d'en rencontrer également dans les b a ~ c s  inférieurs, 
lorsque le calcaire de Leffe, sur  lequel ils reposent, renferme 
des phcanites dans ses couches supérieures ; mais la partie 
moyenne est souvent dépourvue de ces concr&ionssiliceuses, 
circonstance fort favorable à l'exploitation du marbre. 

Les fossiles ne sont pas [rés communs dans les marbres 
noirs. Toutefois les nombreuses et palienles recherches de 
M. Dupout dans la région mdridionale, notamment entre  
Dinant et Ciney, lui avaient permis d'affirmer que leur  
fanne est viséenne. 

(1) C'est à ce fait  qu'il faut atwibiier le faible développement 
a s s igne  par  M. Dupont a l 'assise de Dinant dans  le massif de 
Falrnignoul. Ce savant  considère, en effet, comme appar tenant  
au  niveau V Z a ,  terme inferieur de son assise de  Vise,  toutes 
l e s  eouehes  d e  c a l c a i r e  pûle s.up61 ieures a u  d e r n i e r  b a n c  d e  
d o l o m i e .  Lors  donc que la dolornitisation n'atteint pas  le 
calcaire de  Neffe, les  couches de  la série inférieure de not re  
assise de  Dinant reçoivent seules La teinte affectée pa r  
M. Dupont  à son assise de  ce nom. 
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Dom GrCgoire Fournier a annonck, en 1892, que ses 
recherches l'avaient amené f la meme conclusion, pour les 
marbres noirs de Denbe (') ; mais il n'a pas publit! jusqu'ici 
la liste des fossiles recueillis dans cette localitk. Plus récem- 
ment, M. Soreil a fail connaike les fossiles de sa collection, 
q u i  proviennenl des carriéres de Deuée. Nous croyous 
inleressaut de la reproduire. Elle confirme les conclusions 
de MM. Dupont et Fournier.  

F a u n e  des Marbres noirs de  Denée, d 'opr8s M .  G. Soreil 

Benedenius deneensis. P.  J. 
V a n  Ben. 

Bencdcnius Sore i l i  Fraip. 
Naut i lus  planotergatus 

Mc Coy. 
Orthoceras annulosolinea- 

turn De Kon. 
L o x o n e m a s u p r ~ e m u m  De Kon 

» cons tr ie tum Mart. 
Pla tyschisma O ooidea Ptii11. 
Porcel l ia  mosana De Kon .  
Bel lerophon sp. 
Aoiculopeeten  o i l lanus  De 

Kon.  
Dielasrna (Terebra tu la j  sac- 

cu lu s  ? Mart. 
D ie la sma  aoel lana De Kon .  
Rh nchonella p leurodon 

5klill- 
S p  i r i j e r  O oalis Phill. 

n glaber  Mart.  
A t hy r i s  e x p a n s a  Phill. 
O iW~o te t e s  c r e n i s t ~ = i a  E'liill. 
Or th i s  resupinata  Phill. 

Chonetes papil ionacea Pliill. 
n sp. nova 

Productus  y iganteus  Phill. 
» cora  Orb. 
D plicati l is  Sow .  
n G r i f f i t f ~ i a n u s  De 

K o n .  
Po lypora  l a x a  ? Phill. 
Gr<f"thide.g sp. ( S ) .  
Archaeoeidar is  nov.  sp. 

11 nov .  sp 
Scaphzoerinus sp. 
Arnplexus  eoral lo ïdes  S o w  
Zaphrent i s  sp.  
Te tragoizopl~y  l l u m  n .  sp .  
I 'roductus semire t ieu la tus  

Mart. 
Productua M a r t i n i  S o w .  
Productus  FlemrningiDeKon 

Acanthoeladia  pule l ierr ima 
M c  Coy.  

Fenes te l la  mul t iporaMcCoy.  
- - - - - - 

11) Le marbre noir de Denée es tremarquable  par les oursins 
entiers qui y o n t  eté t rouvés  en assez grande abondance.  
M .  l'abbh Dupierreux a trouvé dernièrement u n  ours in  entier 
dans  l es  marbres noirs du rnêmehge des bords de l a  Meuse.- 
C'est aussi des marbres  noirs de Denee que proviennent les 
seuls poissons entiers que l'on ait observes  jusqu'ici dans  
l e  Calcaire carbonifére d e  l a  Belgique.  

Annales de  l a  Socléte Géologique d u  Nord ,  T .  XXIII. 18 
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Nous attirerons spicialemeut I'atlenlion sur  la prdsence 
du  Productus gigar~teus dans ces couches. Celte espéce 
apparaît ici pour la premikre fois, et on l'y rencontre en 
assez grande abondance. M Bayet l'a signalPe dans la 
dolomie qui surmonte les marbres noirs : elle ne  semble y 
exister qu'à l'&al de rarete. Elle reparaît  dans l'assise 
d'Anhée, au sommet d e  laquelle elle prend un  dCveloppe- 
ment considtrable Nnus reviendrons sur  c e  fait, lorsque 
nous traiterons d u  synclironisme des couches carboniPeres 
de la Belgique avec celles du Hainaut français. 

C'est également dans les marbres  noirs de  la r igion sud, 
pensons-nous, que l'on rencontre pour la premikre fois le 
Chonetes papilionacea, espkce deslinde à prendre bientbt, 
dans tout le pays, une trbs grande imporlance. Quant au 
Productus cora, il avait apparu déj3 dans les ricifa coral- 
liens de la rCgion sud, dés la base de l'assise de  Celles. 

Dans la partie N. et N.-E. du Coudroz, le  marbre noir 
est parfois dolomilisé dés sa base. Néanmoins il a le plus 
souvent conservé le facies calcareux ; mais il est gc'néra- 
lement moins développ6 que dans la rCgion sud ( 1 ) .  Cela 
provient de ce que les dépbk riches en crinoïdes, inter- 
rompus par l'appariiion du  marbre noir ou  de la dolomie 
grenue qui le remplace, ne tarderit pas A reparaîire sous 
forme de calcaire ou  de dolomie A crinoïdes fort semblables 
lithologiquement au  peiit-granit e l  A son faciés dolomitique. 
h l .  Dupout a for1 bien mis e n  lumiére le synchronisme des 
couches a crinoïdes dolomitiques et  calcareuses qui reposenr 
sur  les calcaires noirs de la région N.-E.  d u  Condroz, et 

(1) Toutefois M. Lohest donne a u x  marbres  noi rs  u n e  puis- 
sance de 10J m. a Comblaiu. Ann.  Soc. Géol. d e  Belg. t. XXII, 
o. XXVIII. 
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qu'il disigne sous les notaiions VIc et  Vld. il). II a conslaté 
que le facies calcareux de celte formaiion commence A 
apparaître sur  le Hoyoux et se  développe davantage vers 
l'est, de façori cl devenir pr6pondérant vers le milieu de la 
région située enlre l'Ourthe et le Hoyoux. Enfin, il a fa i t  
ressoriir la différence de faune qui permet de  dislinguer ces 
calcair.escrinoïdiques du petit-granil: ces couches a crinoïdes 
supérieures au marbre noir sont caraclCrisées par une fauiie 
viséenne, notamment par le Chonetes papilionac~a qui s'y 
rencontre abondamment, tandis que le Spiréfer sinclus et 
les autres fossiles toiirnaisiens du petit-granit ont disparu(2). 

(1) En. DUPONT, Exp l i ca t ion  d e  la feuil le d e  Claoier-. p. 26 
(cf. p. 37 et  41) ; E s p  lication de  lafeuil le d e  Modaoe, p.20 ,23 ,30  
et 33. - C'est également L M. Uupont que l'on doit  la connais- 
sances des relations intimes qui existent ent re  la dolomie 
grenue e t  le calcaire noir. - Kous avons confirme cette conclu- 
sion en 1839 (Bull. Soc .  Belge de Géol., t. IV, mèm., p. 506) ,  rout 
en expliquant d'une façon quelque peu differente l'origine de  
la dolomie, et  en montrarit qii'elle contribue à l'aire disparaître 
I'unc des principales lacunes de M .  Dupont. - M. Stainier a 
étendu les concliisionn de  M. Dupont (Procks-verliaiix d e  l a  
Commission Géologique de  Belgique, 40 séance, 9 avril  1892, 
p .  371, e t  M Loliest e s t  a r r ive  a u x  rnBines conclusions. Voyez 
Arin. Soc. Géol. de Belg., t .  XXI1, p. XXVIII e t  X S I X .  

(2) M. Dupont a constate, au-dessus de ces  cowclies à crinoïdes 
e t  a faune viséenne, la présence constante d'un niveau de  
dolomie a g r a i n  fin, qu'il désigne par  lanota t ion  Vle .  - S i  l'on 
divise l 'assise de Dinant en deux parties, le niveau de  Dinant 
e t  le niveau de Keffe, en fa isant  abstraction de la dolomitisa- 
tion des  couches moyennes,  nous  pensons que cette dolomie 
A gra in  fin doit  se r ange r  a la partie supérieure du niveau d e  
Dinant : on sait que  dans l a  région sud, cette partie supérieure 
ri'a presque jamais échappé à la dolornitisation. La dolomie A 
grains plus g ros  ou lamellaire (Vlf de M. Dupont) appartient,  
au contraire,  du  moins dans l e s  ca s  que nous  avons examinés, 
à la base d e  l a  série de  Neffe. 
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D'aprks ce que nous avons dit sur  la faune des marbres  
noirs J e  la region sud, on pourrait croire que les marbres 
noirs d e  la  région nord ont Pgalement ilne faune vistienne. 
On l'avail crû.  en effet, et quelques fossiles signalés par 
BI. Dupont, notamment le Produclus plicalilis, svmblaient 
confirmer cette maniére de  voir. Mais les nombreux fossiles 
recueillis par M. Dewalque et  par  M. Desiinez ( l ) ,  A Paire, t~ 
Petit-Modave et Sprimont, sont venus montrer  que la 
faune des marbres noirs du N.-E. d u  Condroz est fort diffë- 
renle de celle de la  région sud. Non seulement les espbces 
communes sont peu nombreuses; mais le nombre des 
espkces visdenues ne depasse pas la moiLi6 du  norrbre des 
espèces tournaisienne!. Parmi ces dernieres, il en est u n  
assez bon riambre qui appartiennent A la faune d u  pelit- 
granit : nous croyons intéressant d'en faire ici le relevd. 

Hrlodus  lurgi t lus  Ag. 
Be l l e rop l~on  Muenster i  O r b .  

Loxonerna Lefebore i  Lev. 
Para l l e lodon  bcstriatus 

P o r t l .  
Conocardium ~ t e r c u l e u m  De 

Kor1. 
A l h g ~ i s  Roys s i  Lev. 
Sp i r i f e r ina  laminosaDe Kon. 

S t r o ~ ~ l ~ o m e n a  analoga Pliill. 
0rthotete.s  ci'enistria Phill. 
Orthis  r e sup ina ta  Mart .  

1)  Mic l~e l in i  Lev. 
Produe tus  s emi re t i cu la tu s .  

>) scabr iculusMart .  
Phi l l ips ia  Derbyens is  Mart. 
Lophophyl lum breue ( 2 )  De 

Kon. 

(1 )  G .  DEWALQUE, S u r  le ca lcaire  carboniJère de  l acar r i è re  
de  Pa i re  (Claoier).  Ann. Soc .  Géol. de  Belg., t. XX, p. 
LXXIII ; Sur  quelques fossi les carbon i f i r e s  du ncaenu V b  à 
Spr imon t  Ibid , p. XCV. - P. DESTINEZ, X o u o e a u x  fossi les 
des calcaires de  P a i r e  (C lao i e r ) .  Ioid.. t. XXI, mém.,p. 287 ; 
Recherclzes s u r  les foss i les  du  marbre  no i r  oiséen b. d e  
Petit-Modaoe. Ibid., t. XXII, p L S I V .  

(2)  Ce fossile n'a pas e t é  signale jusqu'ici dans  le  petit- 
grani t  ; si nous le joignons a cette liste, c'est parce que nous  
l'avons trouvé dans  les couches de transit ion ent re  le petit- 
grani t  et  l e  calcaire de  Leff'e de la tranchée de Stree,  où le 
sommet du petit-granit se trouve A une distance stratigraphi-  
que  assez considérable du  sommet rie l'assise de Celles. 
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Zaphrentis Ornaliusi Edw.  Zaphrentis cornucopiae iiicii. 
e t  H .  Zaphrentis Delunouei  Edw.  

Zaphrentis F'hillipsi E d w .  e t  H .  
e t  H. Cyatliaxonia eornu hl ich .  

Zaphrentis Konincki Edw.  SyringoporurarnulosaGoldf .  
e t  H .  ~Li'unticulipor a turr~ida Phi l l .  

La différence entre la faune des marbres noirs de Dinant 
et celle des calcaires noirs compactes du 3.-E:. du Condroz 
doit-elle nous faire conclure que ces derniers, ou pluldt 
1 w r s  couches inFerieures où I'on a trouvt! des fossiles, sont 
aniérieurs A la base de  l'assise de Dinant, e l  que,  par cons& 
querit, le peiil-granit ne m o n k  pas, méme dans le N -E. du 
Condroz. jusqu'au sommet de l'assise de  Celles ? 

La quesiion est difficile résoudre dans l'elat actuel de 
la science. Si l'on compare la faune de  Paire  et de Petit- 
Rlodave avec la faune du  petit-granil et surtout avec la 
faune de Tournai, que noils avons c rû  devoir considérer, 
dans son ensemble, comme anlérieure au  marbre noir de  
Dinant. il semble que l'analogio de ces faunes engage A 
ranger les couches foasilifkres des calcaires noirs du N.-E. 
du ~ o n d r o z  dans la meme assise q u e  le petit-granil ; mais, 
e n  meme lemps, la proportion déjA considérable d'esp6ces 
viséennes qu'elles renferment, tend 2 les faire considérer 
comme plus récentes quc les couches fossilijëres il) les plus 
i l e ~ k e s  d u  Calcaire carbonifkre de  Tournai.  

La comparaison de la faune de Paire et  de Petit-Modave 
avec celle des marbres noirs de  Dinan1 fail naître d'abord 
la pensée que la prernihre est antkrieure h la seconde. Mais, 

(1) Nous  disons a les cou<:lies$ossilifëres les plus é levé ts  
d u  Calcairc carboni fè re  dc T o u r n a i .  )> Comme n o u s  l 'avons d i t  
plus h a u t ,  nous Iie doutons  pas  q u e  le  ca lca i re  des  Cinq-Rocs  
n e  doive SC r a p p o r t e r  a u  m a r b r c  n o i r  d e  D i n a n t  ; m a i s ,  c o m m e  
il semble  q u e  I'on n'a p a s  recueilli jiiequ'ici d e  fnssi les  d a n s  
c e  calcaire,  n o u s  ne le  comptons  p u s  a u  nombre  des  c o u c h e s  
fossi l i fères.  
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si nous réflCchissons 3 la profonde diffbrence signalée plus 
haut entre les faunes des rbgions nord el sud pendant 
le  dbpbt de l'assise d e  Celles, nous devrons reconnalire 
qu'il n'y aurait rien cl'itonnant ce que la faune du petii- 
granit (II, qui avail regné jusque 13 sans conteEte dans la 
région nord, ne  disparut pas subitement dés la base de 
l'assise de  Dinant, maisqu'elle se partageât, pendant quelque 
temps, la possession des mers  avec la faune viséenne 
envahissante ; tandis qu'au conlraire, dans la région sud 
ou  de nombrcuscs espéces viséennes avaient apparu dès la 
base de l'assise de Celles, et où la faune du  petit granit, e n  
supposant qu'elle y eût jamais existé, avait du  moins disparu 
depuis longlemps, l'on ne  peut évidemment s'atlendre 2 
voir des espbces de celle dernikre faune milangkes aux 
espkces viseennes dans les marbres noirs,  et, dés lors, les 
espéces propres aux formations coralliennes disparaissant, 
la faune a dii devenir complétement viséenne. Nous pensons 
donc que la diffkrence des faunes rie renverse pas I'hypo- 
thése d u  synchronisme des calcaires noirs du  N -E. d u  
Condroz avec les marbres noirs de Dinant. II serait Loute- 
fois difficile de  nier qu'elle jétle un certain doute sur  la 
légilimité de cette hypoth6se. En atlendanl que de  
nouvelles recherches permetlent de définir plus netlement 
la limite superieure d e  l'assise de  Celles dans la région 
nord, nous nous conlenterons de rkpéter que, dans le 

(1) Nous  parlons spéc ia lement  d e s  e s p è c e s  d u  petit-granit, 
p a r c e  que la pers i s tance ,  d a n s  les  ca lca i res  no i r s  de l a r e g i o n  
n o r d ,  d 'espèces q u i  ava ien t  ex is té  an té r ieurement ,  p e u t  seu le  
donner  matière à l 'object ion.  Il  e s t  d'ailleurs probable  que,  s i  
a f a u n e  d u  pet i t -granit  était  m i e u x  connue,  s o u  n ~ i a l o g i e  avec  

l a  faune d e  Toitrnni a u g m c n t c r a i t  encore .  I I  e s t  à remarquer .  
e n  effet, quc, si l'on excepte  l e s  poissoris, d o n t  h u i t  espkces 
a p p a r t e n a n t  au  pet i t -granit  n 'ont  p a s  Oté  s igna lécs  à Tourna i ,  
il n 'existe  guère  d 'espèce du peti t -granit  q u i  ue se rericoritre 
b T o u r ~ a i ,  
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N.-E.  du Condroz, le sommet du petit-granit n'est proba- 
blemcnl pas fort Bloigne de celle limite, e t ,  qu'en altendant 
mienx, il peul servir prnlipuernenl h la tracer dans cette 
rCgion ( l ) .  

Kous n'avons rien à ajouter a ce que nous avons dit 
plus liaut sur  les marbres noirs de la partie N.-O. du  
bassin de Namur. - Quanl, au  hord S. de ce bassin, et à 
sa portion E .  toute enticire, o n  y voil ordinairement, au- 
dessus de  l a  doloniie à crinoïdes qui remplace le  petil- 
grani t ,  u n e  doloniie grenueà ç r ~ i n  moyen, souvent noiralre, 
parfois plus pCile oii meme gi,is de perle. Dans celte dolomie, 
on rencontre parfois. notamment A la pariie iriférieuïe, 
quelques bancs de calcaire noiritre, compacte ou  subcoui- 
pacte, qui ont échappé à id dolomitisation. On y trouve 
nussi des phtanites noirs qiii forment une zone disconLinue 
vers la base de la dolomie grenue. Parfois, à une certaine 
h a u t e u r  au-dessus de la base, on voit apparaîlre des lamelles, 

( 1 )  II e s t  routefois  une  conclusion qui  s e  d é g a g e  n e t t e m e n t  
d e  L'ensemble d e s  ta i t s  e x p o s e s  : c'est q u e  le  s o m m e t  d u  peti t -  
g r a n i t  lie p e u t  è t re  cons idéré  conirne limite t g p e  e n t r e  d e u x  
divisions strat igray 'hiques.  Le faeiès petct-grunil prksente  uii 
déielnpperi ient  vei t ical  d e s  plus variables.  Le f a i t  e s t  incon-  
testable pour  l a  zone  d'Yvoir. I l  e s t  a u  moins  t r è s  probable  
qu'il  existe  ai l leurs d e s  vxriat ior is  d u  même genre : c'est 
no tamment  ce  qu i  s e m b l e  résu l te r  dc  l a  cornparaison e n t r e  le 
Soi i rna is i s  e t  l e  N . 4 .  d u  C o n d r o z .  Enfin. rnérrie p o u r  cette 
derri iére region,  il n ' es t  nu l lement  cer ta in  q u e  l e  pe t i t -g ran i t  

s ' j  Alève pnrtniit B une h a u t ~ . u r  uni forme;  et, a n  s u p p o s a n t  
qu'il en s o i t  a ins i ,  les reüiicrches de  hlRI .  Dewalque  e t  Des t inez  
r e n d e n t  douteux  q u e  l'on piiisse t rouver  a c e n i v e a u  une  b o n n e  
limire paléontologiclue. - Quarit a l 'abondance d e s  a r t ic les  d e  
cririoides peu br i ses ,  la faible impor tance  d e  ce  c a r a c t è r e  

ressrir t  en ou t re ,  d e  c e  q u e ,  d a n s  l e  N -E. d u  Condroz ,  c e s  
Blémerits n e  la rdeut  p a s  a p p a r a î t r e  d e  nouveau,  p o u r  d o n n e r  
une roche  ident ique  a u  petit-granit, mais pliis l o c a l i ~ k e  e n c a r e  
que  ce  dern ie r .  
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de crinoïdes; mais elles sont rarement abondantes.Toiitefoiç, 
naus avons observé 3 Aisemont, un calcaire 2 crinoïdes et 
à Chonetes papilionacea, fort semblable 3 celui du N -E. du 
Condroz, et paraissant occuper le meme niveau stratigra- 
phique ; mais il constitue une formation accidentelle pour 
la rCgion qui nous occupe. - Le Choneles papilionacea a 
d'ailleurs été observe A diflereutes liauteurs dans les dolo- 
iniesgrenues. Ces dolomies passenl A leur partie supérieure 
h une dolomie à gros grains ou lamellaire, de dhe loppemrnl  
fort variable, que l'on doit consid6rer comme correspondant 
a la parlie infirieure de la série calcaire de Neffe. 

Le Calcaire de Neffe (l), bien que les roches qui le 
constituent présentent une certaine variété, est ordinairement 
trés facile Li reconnaître. Le calcaire est, en g6nkral. assez 
pile, variant du  blanc au gris bleuatre ; sa texlure varie d u  
grenu a u  subcompacte, elle est assez tréquemruelil oolithi- 
que. - Une variélé est remarquable par les points 
cristallins, paraissant noiraires par rkflexion, qui ressorlent 
sur le fond subcompacte de  la roche. Celle variélé se 
présente fréquemment e n  bancs trés gros a cassures 
obliques : elle renferme ordinairement de  nombreux 
Productus cora, g6ndralement de grande taille. Elle parait 
former une zone constanle a la partie supPrieure de l'assise ; 
mais on peut la renconlrer h tous les niveaux de la série 
de Neffe. - La lendançe h former des bancs énormes a 
cassures obliques apparlient d'ailleurs également à d'autres 

(1) La tranchée de  chemin d e  fcr située au  sud de l a  gare  de 
Dinarit e t  s u r  le territoire du  faubourg  de Keffe, met au juur 
cettc série s u r  toute son épaisseur. Elle g est  exceptionnclle- 
nient peu dolomitisee. C'est ce qui n o u s  engage  B donner h 
son facièa calcareux le nom de  C a l e n i ~ e  de NeJe. 
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variélés : elle constitue un des caractéres des plus frappants 
du calcaire de  Nene considéré dansson ensemble. Lesroches 
à lexture oolithique présentenl souvent ce caractère. Toute- 
fois on les observe aussi e n  hancs moins épais,  surtoul vers 
la partie moyenne de la serie. II arrive m&me que certains 
bancs sont forrnks de zones minces de calcaire oolitliique, 
allernanr avec du  calcaire de texture différente, notamment 
avec du calcaire h forarnir1iféres.- Il n'est pas rare  de rencon- 
trer dans le calcaire de Neffe d6.s organismes rappelant, par 
leurs zones ondiil6es el parallh!es, les ~lrnmatopornïdes du 
Waulsortien : mais ils soc1 le plus souvenl isolés dans les 
bancs, et forment rarement de  ces grandes masses non 
stratifiées, auxquclles L'usage a conservé le nom,  d'ailleurs 
impropre, de récifs. 

La série de  R'effe a conscrve parfois le facies calcareux 
jusqu'g s:i base. Ce phinorn&iie, assez fréquent dans le 
massif de Falmignoul, avait fait croire i une grande 
réduction de  l'assise de  Dinan1 dans ce massif, comme nous 
l'avons dit  dhj3. hhis, le plus souvent, le calcaire est 
remplat,é, su r  une épaisseur plos ou moins grande ( l ) ,  par 
la dolomie lamellaire ; au-dessus de ce niveau dolomiiiqiie, 
on conlinne A rencontrer des bancs de  dolomie lamellaire 
et de  dolomie grenue inlersiraiifiés aiix bancs calcaires 

(1) La puissance de ce niveau dolomitique peut varier con- 
sidérablement, xnèrne en des  points assez peu éloignes. Ainsi, 
par  exemple, la dolomie lamellaire présente u n  tr6s g r a n d  

développement à Malonne e t  à Florefie ou elle a servi jadis a l a  
fabrication de  pavés.Dans la vallee de Falisolle: e l lees t  réduite 
à yresque rien et  passe rapidement a des bancs enornies de 
calcaire oolitliique, pour reparaitre plus haut  en bancs alier- 
riant avec des bancs calcaires. Elle parait  aussi  Sort peu deve- 
Ioppee à Bouffioulx, ce  qui explique l'insuccès des  recherches  
de  dolomie peu siliceuse faites dans  cetre région. 
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jusqu'h une hauteur trks variable et souvent peu iloignée 
du somme1 de la serie ( l ) .  

Outre les roches prPcCdenles. M .  Dupont (-) a conslaté 
1'exislenc.e constante dans le  N.-E. du Condroz de deux 
autres cal6gories d e  roches, qui  ailleurs ne se  rencontrent 
ordinairement qu'h des niveaux plus élevés. La premiere 
constiliie des couches bien stralifiées, les unes de calcaire 
trks cornpacle gris plle ou noii âlre, les aulres de calcaire 
grenu et bleu fonce : ce dernier corilient parfois de pelits 
noyaux compactes, que hI. Dupont corisidére comme d'ori- 
gine strornatoporoïdique. - D'aprkshl. Duporil, ces couches 
occupent dans le N:E. du  Condroz un niveau conslarit e l  
s6parent en u n  groupe supérieur et u n  groupe infërieur, 
les calcaires pales esquilleux ;I stralifiçalion conl!ise e l  2 

cassure transversale. Ce groupe de  couches s'observe 
facilemenl au  N. de Ponl-de-Bonne, dans la coupe classique 

Il) M. Dupont  a v a i t  clroisi comme l imite supér ieure  d e  
l 'assise d e  Diiiant l e  dern ic r  I i ~ n c  dolomitique. II en résu l ta i t  
une  cx t réme i r r e g u l a r i t é  d a n s  In limite e n t r e  los d e u x  ass i ses  
supér ieures  e t d a n s  l a  puissn9ice d e s  couclies notees V3n Cette 
l imite n e  pouvaiit e t r e  conservee ,  n o u s  av ions  clierclié à lu i  
subs t i tuer  l a  base  d e  la  z o n e  a g r a i n s  cris tal l ins e t  g r o s  
I->rorluctus c o r a .  Mais nous  avons  d û  reconnai t re  q u e ,  si c e t t e  
l imite e s t  prat ique d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s ,  il e s t  imposs ib le  
d e  l 'étendre ii ton1 le  massif ca rboni fè re .  Elle ne présen te  
d 'ai l leurs a u c u n e  va leur  scientif ique.  S'il y a d e s  rbgioris o ù  l e  
P r o d u ~ t u ~  corn  remplace ,  comme fossi le  predorriinant d a n s  
les  couches  supér ieures  d e  l a  sé r ie  de Neffe, le Chonetes  
papilionacea qui  a b o n d a i t  d a n s  les c o u c h e s  moins  élevbes, 
i l  s'en fau t  d e  beaucoup q u e  c e  s o i t  1B un Sait généra l ,  
ces  d e u x  fossi les  pouvant  s e  r e n c o n t r e r  a b o n d a m m e n t  a t o u s  
les  n iveaux  de ce t te  série .  X o u s  a v o n s  eté a ins i  a m e n é  i f a i r e  
ren t re r  d a n s  l 'assise d e  D i n ~ n t ,  toures les  couclies des ignées  
d a n s  la  l égende  de M .  Dupont  par  la nota t ion  V 2 a .  

( 2 )  Expl icat ion  de la J 'eu~lLe d e  C l t r ~ ~ e r ,  p. 29 e t  al ibi  ; 
Expl icat ion  d e  l aJeu i l l e  de  Modai-e. p. 20 e t  21, 
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du IIuyoux, q u i m e l  irhs clairement en évidence sa posilion 
slraliçraptiique ( 1 ) .  

C'est dans la partie d e  13 série de  Nefîe iirfërieure ii ces 
couchcs, que  M .  Dupont a observé la seconde roche qu'il 
considkre comrnc localisée dans la region N.-13. du Condroz. 
Celle roche est la brèche calcaire que l'on a proposé plus 
récemmeril de désigner sous le nom d e  briche de Contlrluin- 
au-Pont. D'iiprés M.  Dupont, elle diff&ine de la b r k h e  si 
remarquable que nous décrirons bierit6t sous le nom de 
grawie-bréchli et qui appartient à l'assise suivanle, par ce 
que sa pâte est blanclie et cristdline el qu'elle renferme des 
blocaux dolorriitiquas. - C'esl tiçalcrrient daris ce riiveau 
inlerieur que serait localisé, d'après M. Dupont, le calcairme 
oolilhique de la région N.-E. du Condroz, e t  les bancs d e  
dolomie n'y monteraient jamais au-dessus de  la série des 
calcaires compactes. Enfin, c'est au rneme a i v e a u  que ce 
géologue a renc,onlré daus plusieurs points de ceiie région 
le  Prnducizrs sublaeuis, qui n'éiail connu jusque-li ,  en 
Belgique, qu'A Vise, et I'Euomphalus crololostom~is.  - 
M. 1,ohest a retrouve la brkche de Comblain-au-Ponl dans 
la pariie orientale du bassin de Namiir, prés de Huy Dans 
la pariie occideniale de  ce bassin, nous avons observé assez 
fréquemrnen~,  au milieu du calaire oolithique, de  pe i i t s  

fragments calcaires qui Lendent h faire passer le calcaire 
ooliihique A la brkche 3 peiits élémenls ; mais nous n'avons 
observé de brkche bien caraclérisée a ce niveau qu'a 
Falisolle. 

(1) Bien q u e  c e s  couclies semblent  réel lement n e  former  une 

série cons tan te  e t  pour  ainsi d i r e  au tonome q u e  d a n s  le - E .  
d u  Condroz ,  néanmoins  on r e n c o n t r e  ai l leurs,  rintarrirrierit 

dans  le bassin de Namur ,  d e s  couches  du m e m e  gent-> a u  
milieu d e s  a u i r e s  r o c h e s  d e  la série  d e  KefTe, pfincipalernent  

dans  l a  part ic  moyenne  d e  cet te  série 
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Nous pensons aussi que la bi.éche de Walzin, considdr6e 
par M. Dupont comme appartenant au  Waulsorlien, doit se 
rapporter A la ùrhche de Comblain-au-Pont. D'apres 
l'ensemble de la straligibaphie dc la rdgion, elle occupe, en 
effet, le m&me niveau, el elle est e n  relation irnrntdiale 
avec des roches qui prCsenlent les caractéres typiques d u  
calcaire de Neffe ( i ) .  

Nous atlribuoiis à l'assise de Dinant une puissance 
moyenne de 250 a 300 métres. Si l'on divise l'assise de 
Dinant en deux niveaux, le niveau de Dinant et ctdlui de 
Neffe, nous pensons qu'or1 ne  s'ciloigners pas beaucoup de 
la veril6 en alrritiuant au premier les 215, au second les 315, 
de  la puissance roralc de  l'assise. Celle puissance ne  parait 
pas diminuer vers le nord : elle esl, en génkral, au  moins 
aussi corisidérahle dans le bassin de IVamur que dans le 
bassin de Dinant. 

(1)  C'est éga lement  a u  ca lca i re  d e  Neffe qu'appart ient  
l 'affleurement teintkcomrne Waulsor t ien  alnF,.-S.-E d e  W a l e i n  

s u r  l a  c a r t e  geologiqiie  d e  h l .  Dupont.  L e s  i ~ o c h e s  ca lcareuses  
e t  dolorniriques qu i  le cons t i tuen t  a p p a r t i e n n e n t  tou tes  a u x  
t y p e s  l e s  m i e u x  c a r a c t é r i s é s  d e  la  sé r ie  d e  Neîfe, e t  les  g r o s  
Produc tus  cor-a, qu'on y r e n c o n t r e  e n  abondance ,  achévent  
d e  m e t t r e  h o r s  d e  contes te  ce t te  assimilaliori. Le calcaire d e  
Neffe cons t i tue ,  e n  ce poiiit.  un pe t i t  bassin a u  milieu d e  l a  
dolomie g r e n u e  e t  ph tan i teuse  qu i  forme l e  sornrnct d e  l a  

se r ie  d e s  m a r b r e s  no i r s  d e  ü inant .  II n e  s e  r a t t a c h e  nulleiiient 

a u x  couches  q u e  l'on voit  s u r  le Ranc d e  l ' e scarpement  de ln 
Lesse ,  commel ' indique 1et i .acétheorique d e  51. Dupont  L'al lure 
indiquée en ce  point  s u r  l a  cal-te, e t  qu i  t endra i t  a cor rohorer  
ce t te  vue  théor ique .  esc complè tementer ronée .  L a o u M .  Dupont 
iiidiyue une  rtir. S., les couclies prkseritent e n  réal i té  une  
d i r .  E.-S.-E. 
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ASSISE D ' A R ' H ~ E  

L'Assise d'Anh8e est remarquable par Yuniformit8 de sa 
constitution dans toute 176iendue de notre massif carboni- 
fbre ; uniformité qui coniraste avec l a  diversité des laciés 
synchroniques, que présenlent les deux assises qui la pr.écé- 
dent dans l'ordre chronologique. 

Les couches réguliéremenl siratifiées de celte assise sont 
séparees en une série inférieure et une série supkrieure, 
par une bréche massive, qui  occupe un  niveau d'une cons- 
tauce remarquable dans tout le pays ; on lui a douné le  
nom de  gî2aude brèche. 

La serie infdrieure A la  grande brdche corres- 
pond a u  terme V2b de M .  Dupont. Elle est constituée par 
des bancs bien stratifiés. en général d'hpaisseur moyenne, 
de calcaires compacles gris pâle ou noirâtres, ou bien 
subgrenus e l  bleualre foncé. On y rencontre souvent des 
couclies pëtries de Lithostrotion irregulare. Les bancs les 
plus inréi.ieurs contiennenl parfois encore le Productus cora 
en assez grande abondance ; mais ce fossile ne tarde pas 
h disparaître, ou du moins h devenir trés rare. Le Produclus 
giganteus,  fossile pr6dominant du  niveau supérieur de 
l'assise, se  voit parfois dans les derniers bancs de la serie 
infërieure, en dessous de la grande bréche. Toutefois nous 
ne nous souvenons pas d'avoir observe B ce niveau de 
Pruduclus g i g a ~ ~ t e u s  de grande taille. 

A quelques métres au-dessus de la base de l'assise, on 
renconlre frCqucmment quelques bancs de  bréchc. Cette 
bréche ou petite brèchs est beaucoup moins puissanle que 
la grande brkche, elle forme le  plus souvent des bancs bien 
stralifiés, au lieu de se  présenter en masses énormes 
dépourvues de slralificatiou. Eile est ordinairement à pale 
grise, rarement h pAte rouge : dans ce dernier cas, cette 
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pâte est souvent trés abondante el le niveau de lapelite tirdche 
est plus développé qu'A l'ordinaire. 

Dans les belles tranchées du  chemin de  fer de la Moli- 
gnée, en aval de la gare de Dende-Maredsous, la pelire brèchc 
A pâle rouge prt!si~nle un  developpement remarquable: elle 
estaccompagnCt! de bancs h mar l~rures  bleues qui semblent 
devoir &ire allribuées A des organisrries comparables aux 
stromatoporoïdes conslructeurs. Paimi les blocaux des bancs 
de bréçhe, on observe des fragmenls d e  calcaire d'un jaune 
pâle, présentant un aspect particulier qui rappdle  le calcaire 
liihographique. Vers la base de celte sér ie ,  on voil, dans 
la secoude tranchée en aval de la gare, un  banc f o r a 6  de 
cailloux arrondis de calcaire dans une pale argilo-calcareuse 
friable. Lors d'une excursion que nous flmes en compsgnie 
de M. Loliest, ce dernier signala la ressemblance de  celle 
couclie avec le banc d'or de  Bacliaril. Celle ressemblance est 
inconlestable, bien que le banc d'or d e  Bachant soit plus 
épais, et que ses cailloux soienl, engéndral,  mieuxarrondis 
et  plus gros que ceux de  Maredsous. 

En revenant de noire excursion dans le Hainaut français, 
nous retourndmes dans la vallée de la Molignbe, e t  nous 
pûmes constater que  le banc d'or de Maredsous se trouve 
A quelques mètres au-dessus de la base d e  notre assise 
d'Anhée, et qu'il occupe, par rapport a u  calcaire à gros 
Prodziclus cora qui couronne l'assise de Dinant, 13 mEme 
position straligrapliique que le banc d'or de  Bachanl par 
rapport au calcaire de Fontaine. 

Pour terminer ce qui se rapporte a u  niveau infdrieur de 
l'assise d'Anhée, il nous reste a parler d'une formatiou 
remarquable, qui s'y rencontre de loin en loiri, e t  que 
nousnurnmerons c a l c a i r e  de la  Valle, du nom du  ravin 
situ6 sur  le territoire de  Bouvigne, prés  duquel M. Dupont 
l'a découverle d'abord. C'est un calcaire blanchatre veiné 
de  bleu, qui se prbsente e n  masses isolées au milieu des 
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couches slralifi6es de ce niveau. MrilgrB son analogie avec 
le calcaire consiruit de  Waulsort, on  le distingue facilement 
de ce dernier. Ivl. Dupont a donnéh l'organisme construcleur 
du calcaire de  la Valle, le nom de Stromalophis implicntus 0). 
Le calcaire de la Valle renferme une faune spéciale : on 
y rencontre riotamment le Produclus undatus. Dés 1863, 
M .  Dupont a reconnu. dans le gîte fossilifére de la Valle A 
Bouvigne, le correspondant exacl dugite de Limant (Hainaut 
français). 

hl Dupont, fidele A sa LhCorie corrallienne, considkre le 
calcaire de  la Valle comme a n l h i e u r  aux calcaires stratifiés 
au milieu desquels il se rencorilre, ; mais il es1 évident qu'il 
leur P S ~  contempoi~aiu. 

Le calcaire construit de la Valle conslitue d'ailleurs un 
accident relativement rare. et sa présence ne  peut infirmer 
ce que nous avons dit plus haut sur la graride uniformit6 
de l'assise d'Anliée dans tout notre massif carbonifére. 

La grande brhche, qui se renconlre constarnm~nl A 
la partie moyenne de l'assise dYAnhée, est formte de 
fragineuls aiiguleuxde calcaires de nature diverse, cimentés 
par une pale calcaii8e ou argiio-calcaire grisâtre ou  rou-  
seaire .  La teinte rouge ou grise de  la pale varie suivani les 
regions : elle reste souvent constante dans des aires assez 
etendues. hl.  Dupont a fait observer depuis lnngternps que 
les fr-agrneriis calcaires sont parfois traversés de veines 
spalhiques qui rie s e  prolongent pas dans la pale, ce qui 
semble indiquer que ces veines sont antérieures à la forma- 
tion de  la I N  éche. - De ce que ces fraçnienls prksentent 
la consistance du  marbre, N. Gosselet conclut qu'ils élaient 
déjà transformés e n  marbre lorsqu'ils ont été brisCs ( e ) .  

(1) Eu D u P o ~ r .  - Sur  Les origines du C a l c a i r e  car-ba- 

ni f ire d e  la Belg ique ,  Bull. Acad. de Uelg., 3 e  S . ,  t. V ,  p .  225. 
(2) J .  GOSSELET. - L'Ardenne, p. 662. 
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Nous nous sommes permis d e  mettre en doute la lbgitimité 
dc celle conclusion ( l ) .  Sans doute, il faul admellre quo 
ces roches élaient suffisamment solides pour pouvoir etre 
hrisées en fragments anguleux : m i s  les fragments empalés 
pourraient s'étre transformés en marbre, e n  m@me temps 
que la p31e. S ' e n  a-t-il pas dl6 ainsi pour les fossiles, 
notamment pour les coraux 1 et d'aillcurs les marbres 
coralliens ne sonl-ils pas souvent d e  verilables brkches 7 . .  

Bien que les blocaux calcaires de  la grande brbche aient 
une texture forl variable, nous avons constate qu'on y 
observe fréquemment une texture en zones paralléles fort 
bien marquees. Celle iexiure parait atlrihuable, ranidl h des 
organismes analogues aux stronialoporoïdes constructeurs, 
tantdt elle est due A la succession d e  lits, souvent minces, 
de foraminiféres, et de calcaires délriliques à grains de  
grosseur variable. II est assez étrange d e  constater que les 
imoches A texture zoriaire d e  ce genre. s'observent plus 
souvent, en place, au-dessus qu'au-dessous de la grande 
brtche.  - Enfin, parmi les Idocaux de  la grande bréche, 
ori observe ausbi cerlaines roches dont l'origine serait bien 
difficile a ddcnuvrir : nous signalerons notamment un 
calcaire blanc ou  blanc Iégbrement msé ,  d'une texture 
saccharoïde ressemblant beducoup à celle d u  marbre blanc. 

La grande brbche se  prdsente généralement comme une 
grande masse depourvue de slralificalion. Sa constance 
remarquable a un  niveau déterminé est un  des traits les 
plus saillanls de notre Calcaire carbonifixe. Elle s'observe, 
en effet, à ce niveau, dans tout le  pays, e t  nous n e  con- 
naissons aucune coupe ou  l'on puisse constaler qu'elle fait 
defaut. méme accidentellement. Elle suit les plisseinents 
des couches stratifiées, e t ,  malgr6 son allure massive. il est 
clair qu'elle es1 réguliéremeiit interstratitide, enlre  les bancs 
de la s i r i e  infërieure at de la série supérieure d e  l'assise 
d'Anhie. 

(1) Bull. de la Soc. Belge de Geol.,  t. IV, mérn., p. 508. 
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La puissance de  la grande bréclie est, au contraire, loin 
d'&ire constanle. Elle peul varier considérablement, meme 
pour des points assez rapprochis. Dans certaines circons- 
tances, on voit manifestement que sa partie supérieure se 
trouve s u r  le prolongement laléral de bancs apparlenant h 
la série des couches stralifiées sup6rieures. C'est notamment 
ce que l'on constate h Bouffioulx, où les bancs inferieurs de 
celte série, qui affleurent 9 l'ouest de la vallée, sont rem- 
placfs sur  le flanc E. par la parrie supdrieure de la grande 
bréche, qui prend sur  cette rive un  enorme developpernent. 
Les carrihres de celle derniére  rive permettent de voir, en 
plusieurs points, les couches stratifiees venant butter contre 
la breche. Nous y avons observe u n  faii plus etrange, dont 
nous avons cherché e n  vain l'explication. Au milieu d'un 
grand escarpement de brkche, el paraissant entoure de  toute 
part par celle-ci, on voit un lambeau de couches réguliére- 
ment stratifiées, dont les plans de stralificatioii son1 parallèles 
aux bancs de  la série inférieure a la bréche, qui s'observent 
à peu de distance vers le sud. 

L'origine de la grande brkche (') est encore trés obscure. 
Comme hl. Gosselet, nous pensons que la constance de  la 
bréctie h un  niveau déterruirié, ne  peut se concilier avec 
I'hypothése de l'origine dynamique (2) ; neanmoins, il faut 

(1) Voir à ce  s u j e t :  J. GOSSELET, L'Ardenne, p. 660 e t  A.  
BHIART, Géologie des enoirons  de pontaine-L',@oêyue e t  de  
Landelies. Anri. Soc.  Geol. de Belg., t. XXI, mem., p. 87 
(p .  55. du  t i re  a pa r t )  c t  suivantes. 

(2) M. Briart, 1. c., p. IO1 (alias 6 7 ) ,  répondant à cette objec- 
t ion ,  demande s i  ce  f a i t  s 'explique mieux d a n s  l 'hypolhese 
d'une brèche détritique : (( comment se figurer, en effet, ditril, 
qu'un même phéno~nene de destruction se soit  produi ten  nieme 
temps su r  l a  méme assise et  su r  toute la surface carbonifère 
an5r ieurernent  déposée ? II - II y a,  sans  doute,  dans  l'exten- 
sion de ptiénorriénes de  ce  genre à tout un bassin, quelque 
chose d e  bien plus déconcertant que  l 'existence d e  faciès 
hétérotopiques ;ma i s  l 'observation nous  prouve que  c e  fait  est 
des  plus fréquents en géologie, e t  parfois dans  des circons- 
tances bien plus inexplicables. 

Annales  de  l a  Soeié lé  Giologique d u  Nord,  T. xxrrr. 19 
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bien avouer que dans certains cas particuliers cette hypo- 
thése rendrait mieux compte (les relalions d e  la bréche avec 
les couches stratifiCes qui l'avoisinerit ( l ) .  iSe pourrail-on 
admettre, que,  dans certains cas, la brhche es1 d'origine ti 

la fois strnligraphique et dynamique. On comprend, en 
effet, que les cassures et  les glissernenls de divers genres. 
et notamment ceux que M. Uriart désigne sous le nom de 
mouvemenls paralléles ( z ) ,  s e  produisent d e  pr6fCrence au 
contact d'une roche massive et  de  couches stratifides, ces 
deux sortes de formations présentant une résistance inégale 
h l'effort de plissement. L'origine slratigraphique de la 
bréche nous rendrait compte de  sa constance A un  niveau 
déterminé et de son allure concordante, dans tous les plis 
de  quelque importance, avec les couches stratifiées ; cer- 
taines allures de délail observdes dans des cas pariiculiers 
trouveraient, au  contraire, leur explicalion dans des mou- 
vements dynamiques déterminCs par  la prdsence m&me de 
la brkche, et qui,  tout e n  modifiant les contacts, ont pu, 
jusqu'ii u n  certain point, remanier la lirhche elle-méme. - 
Peut-&ire enfin, pour expliquer certaines allures, notam- 
merit celles que nous avons obser,vées A Bouffioulx, faudraii- 
il rattacher, jusqu'a un certain point, l'origine de la breche 
A l'existence de  rtcifs corlilliens. Il est incontestable, en 
effet, que  les relalions observées enlre la bréche et les 
couches straiitiées ressemblent beaucoup h celles qui se 
prdsentent entre les récifs e t  les dépbls stratifids du  faciès 
de Waulsort, avec cette difierence toutefois que  les rdcifs 
Waulsortiens sont beaucoup moins conslants 2 un  niveau 

(1)Voir les exemples cités par M. A .  BRIAKT dans  s a  G@ologie 
des encirons d e   onta aine-l'~oê~ue e t d e  Landelies,  1. c., p. 88 
(alias 56) et suivantes. 

(2) A. DKIART. - Note  s u r  les  rnouoementa parallèles des  
roches strat~J?ees.  Arin. Soc .  Géol. dc Belg., t. XVII,  mem., 
p. 129. 
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li6terrnind. Or, non seulement I'on constate la présence de 
fragments de  stromatoporoïdes dans la brbche ; mais nous 
croyons avoir reconnu, au niveau de la bréchc, de véritable 
calcaire construit intimement relié A la brkche elle-m6me (1). 

- Dans 1'Ctat actuel de  110s counaissances, il nous serait 
impossible de dire dans quelle mesure il convie111 d'attribuer 
A la grande brkche une origine corallienne, enla  considérant 
commerdsullant soit de  la destruction des récifs par la vague, 
soit, en outre, d u  broiemenl, par l'influence de phénoménes 
dynamiques, des parties reslées intactes des récifs et des 
couches stratifiées qui  elaient euchevetrées avec ces derniers. 
Mais noua croyons faire chose utile e n  attirant l'attention des 
géologues sur  ce côté du problbme, quitte devoir renoncer 
[i cetle hypothése, si les observations de nos confréres ou  
celles quenous  ferons dans l a  suite, nous montraient qu'elle 
est dénuée de fondement. 

La serie supérieure A la grande brdche contient 
les memes calcaires sirnlifids que la série infëricure d e  
l'assise d'Anh6e ; mais elle s e  distingue de celte dernikre 
par  la prédominance de la varié16 d e  calcaire pour laquelle 
M .  Bayet a proposé le nom de calcuire zu~,aire. Les bancs 
de cette variéle sont composés de zones, généralement peu 
épaisses et  paraIlEles A 13 stratificalion. se distinguant les 
unes des autres par une diffërence d'aspec,t et de teinte. Sur  
les surfaces altérSes, oh celte disposition stratoïde ou  
zonaire ressort parliculiérernent bien, on peut reconnaître, 
meme sans recourir 2 1'Clucie microscopique, que la distiiiz- 
lion des diffërenles zones provient de  la succession rdguliére 
de petits lits formés d'8lérnent.s divers : on y rencontre, en 
effet, du  calcaire riche en foraminiféres, du  calcaire ooli- 

(1) 1,ors de la session extraordinaire de  la Société Géolo- 
gique de Belgique en1893,noiisavons eul'occasion de  montrer 
a u x  membres présents à l 'excnrsion, iin phénomène de ce 
genre, su r  le flanc e s t  de l a  vallée de  Falisolle. 
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thique el du calcaire detritique à grains clastiques de 
grosseur variable. II n'est pas rare  non plus de trouver 
dans le calcaire de  c e  niveau, ,des organismes paraissant 
pouvoir se rapporter aux stromatoporoïdes ; mais nous ne 
connaissons aucun exemple de rici/ 3 ce niveau : les 
slromatoporoïdes ne s'y rencontrant qu'au sein d e  bancs 
parfaitemenl stratifiës ('1. 

Dans la limite de  nos observations. il nous a paru que les 
phtanites sont plus fréquents au-dessus qu'en-dessous de 
la grande brkche ; toutefois. la prbsence de phtaniles ne 
peut servir h distinguer ces deux niveaux d'une maniére 
ghdra le .  

Vers le sommet de cette série, 5 peu de  distance de la 
base du  terrain houiller,  il existe quelques couches 
d'anthracite e t  de schistes noirs anihraciieux parfois fossili- 
fères, qui  prdsentent une grande constance dans tout le 
pays. Plus haut  encore, on  observe accidenlellernent 
quelques bancs 5 grandes crinoïdes. ou bien u n  horizon de 
phtanites concrétionnés souvent bréchiformes, sur  lequel 
reposent les schisles siliceux ou les phtanites stratoides de 
la base d u  terrain houiller (I). 

C'est au-dessus de la grande bréche que  se  renconlre 

(1) Voir, à ce sujet ,  En. D u ~ o ~ ~ , E x p l i e a t i o n d e  l a  feuil le de 
Ciney, p. 35. -C'est auss i  à ce niveau que se trouvent l a  
plupart  des exploitations du marbre hleu foncé ou noiratre 
traversé par des  veines spatliiques, connu sous  le nom de bleu 
belge. Kbanruoins des  ca lca i resde  rnÉrne textureexistent dans 
l e  niveau inferieur, et  ils peuvent é t re  ègalement veines de 
spath.  

(2)  Dans certaines circonstances, on voit t rès  clairement ce  
phtanite brèchiforme interstratifie entre les  derniers bancs de 
calcaire et les schistes siliceux. Toutefois nous pensons avec 
M. Dupont que des amas  de  plitanire, observés vers l a  limite 
supérieure du Calcaire carbonifire,  proviennent parfois de l a  
dissolution superficielle du calcaire. 
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surtout le pro duc tu,^ g iganteus  : aussi le lerme V2d de 
M .  Dupont, qui correspond à nolre &rie supérieure, porie- 
t-il généralement le nom de  ce fossile. Certains points 
apparienant Ci ce niveau sont tr~sfossiliféres ; mais ou n'a pas 
jusqu'ici distingué avec assez de soin les fossiles recueillis 
aux différents niveaux de l'assise dYAoh6e, ou  meme aux 
différents niveaux supérieurs à la dolomie. 

C'est assez dire que,  sauf l'nbondunce des Produclus corla 
et Choncfes papi l io~ iacea  ou d u  I'rocluctus g i g a n t e u s ,  qui 
permettent rl'éiablir une  cerlaine dislinction paléontolo- 
gique entre la niveau supérieur de l'assise de Dinant et 
l'assise d'Anhée, on connait encore rort peu de chose aujour- 
d 'hui  sur  les rapports enlre  les faunes de nos deux assises 
supdrieures. Ce qu'on e n  sait permet cependant de  penser 
que la différence n'est pas bien grande, e t  qu'elle est, e n  tout 
cas, beauconp moindre que les diff6rences faiiniques qui 

(1) M. Dupont  a  s igna lé ,  d a n s  l e  niveau supér ieur  B l a  g r a n d e  
brèche d u  N.-E. d u  Condroz,  le  S p i r ~ f e r  b i su lea tuu ,  espèce  
qu i  descend  beaucoup plus bas, l e  Lit lbostrot ion j u n c e u m  
e t  le  L i t h o s t r o t i o n  i r r e g u l a r e ,  q u i  p a r a i t  a b o n d a n t  a ce  
niveau d a n s  ce t te  rég ion ,  t a n d i s  qu 'ai l leurs il c a r a c t é r i s e  
souvciit, d u  moins  par  s o n  abondarice, l a  sé r ie  in fé r ieure  à la 
g r a n d e  bréclie. - Nous a v o n s  s igna lé ,  d e  n o t r e  côté, d a n s  les  
couclies a n t h r a c i t e  de l a  r é g i o n  d e  l a  Meuse ,  ou t re  l e  P r o -  
d u c t u s  g i g a n t e u s  : P r o d u c t u s  s e n t i r e t i e u l n t u s .  P r o d u c t u s  
Flenzingii  Sow., P r o d u c t u s  s c a b r i c u l u s  Mart.,  P r o d u c t u s  
nzcnctatus Sow., Chonetes  D a l m n n i a n a  De Kon. et  unSpiriJer  
q u i  n o u s  a p a r u  f o r t  voisin d'une espèce  rhputée  waulsor-  
tienne, le Sp .  a c u t u s  De Kon.  (Arin. S o c .  Géol. d e  Belg., t. XXI, 
hull.,  p. CX) .  Ces couclics r c n f e r m e n ~  auss i  de n o m b r e u x  
p h i l l i p s ~ a  d e  pet i te  taille, d e s  A t h y r i s ,  e tc .  - Dernièrement  
M. Destinez a t rouve,  v e r s  l e  m e m e  niveau,  p r è s  d ' o c q u i e r  ; 
P ~ o c l u c t u s  g i y a n t e u s  v a r  la t i su imus ,  S p i r i J e r s u b r o t u n d a t u s ,  
Cl~or ie tes  p a p i l ~ o n a c e a  e t  d e s  po lypiers  A columelle appar te -  
n a n t  p robablement  a u  g e n r e  C l i s i o p l ~ y l l u m  (Ann. S o c .  Géol. 
d e  B e l g . ,  t. XXIII, épreuves  des  bulletins, p. XXXII). 
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distinguent entre elles les assises d'IIastikre, de Celles et 
de Dinant. Aussi, sommes-nous de plus en plus persuadé que 
l'avenir consacrera la division du Dinanlien belge en trois 
sous-8tagesllimit6s comme nous l'avons propos6 en 1892 ( l ) ,  

et  correspondant respectivement A l'assise d'Hastiére, 3 
l'assise de Celles et h l'ensemble des assises de Dinan1 et 
d'Anhke. telles que nons les dicrivons dans le prdsent 
travail. Le sous-Ctage supdrieur, qui pourra probablement 
conserver le nom de sous-dlage de Visé, se  diviserait en 
deux assises, qui, çbté de diffdrences palioniologiques 
d'ordre secondaire et porlant sans doute sur  l'abondance 
plutdt que sur l'existence de cerlains fossiles, se  distingiie- 
raienl par leurs caractkres liihologiques et surlout par un 
excellent horizon stparatif. Nos quatre assises se groupe- 
raient donc de  la manilxe suivante : 

( -4ssise d'Anhee. 
Sous  etage de Vise  

/ Assise de  Dinant 

Sous-étage de  Celles. ' Sous-é tage  d'HasLiire 

(1)  Essai d e  c l a s s i f i c a t i o n  d u  C a l c a i r e  c a r b o n i f i r e  d e  
B e l g i q u e ,  Ann. Soc. G e o l .  d e  Belg., t. XX. bull., p .  XXXV. - 
Dans  ce  travail nous  proposons  la division du Calcaire carboni- 
fère de l a  Belgique  en  t ro i s  é t a g e s ,  parce que  nous  employons 
ce mo t  dans  le sens  qu'y a t tache  la legende d e  l a  car te  géolo- 
g ique  d e  la Belgique;  cette légende donne, en  effet, au m o t  
érage  une acception beaucoup plus res t re in te  q u e  celle de  l a  
géologie générale.  
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SECONDE PARTIE 

Relations stratigraphiques 

entre le Calcaire carbonifhm de la Belgique 

et celui du Hainaut Français 

Comme tous nos lecieurs le savent, M. Gosselet divise le 
Calcaire carbonifère d u  Hairiaut Frliriçais en huit assises 
('), qui sont de bas e n  haul : 

1" Calcaire et  schistes d'Avesnellcs. 
20 Calcaire de Marbaix. 
30 Calcaire de l a  Marlière. 
40 Calcaire de  Rachant et  de Dompierre. 
50 Dolomie dc Namur. 
60 Calcaire des Ardennes.  
70 Calcaire de Limont. 
80 Calcaire de Saint-Hilaire. 

Nous croyons uiile de reproduire ici la descriplion suc- 
cincle de ces assises, d'après M. Gosselel (2). Pour. plus de 
détails nous renvoyons a L'Ardenne j3). 

CC 10 Le calcaire d'Avesnelles e s t  noir, compact e t legèrement  
encrinitique. 

2" Le calcnirie de Marbaix e s t  bleu fonce, formé de débris 
d'encrines, qui  sont tantbt  accol6s leu uns Contre les aut res ,  
tantô t  disséminés dans une masse  de  calcaire compact. 

3 O  Le calcaire d e  l a  Marlière est un calcaire gris clair  à 
tcinle bleudtre ou rosée. 11 n'existe que d'une manière spora- 

(1) Il resulte toutefois des explications de  M. Gosselet que 
le Calcaire  d e  la  Marlidre et le Calcaire  de Limont ne consti- 
tuent pas  des assises dans  le sens  propre  du mot,  mais bien 
des formations locales correspondant respectivement aux  
époques d u  Calcaire  d e  Baehant  e t  du Caleaire  St-Hilaire.  

(2)  J. GOSSELET. - L'Ardenne, p. 632 A 636. 
(3) p. 636 à 666. 
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dique dans l a  région de la Sambre  ; on l'exploitait ancienne. 
ment  comme marbre  AFerrière-la-Petite e t p r è s  de l a  ferme dc 
la Marlière, ent re  Ferrière-la-Grande e t  Beaufort .  

40 Le calcaire dit d e  Bachant  e t  de Dompierre présente deux 
facies différents. 

Le premier facies se voic à Bachant  e t  dans  tout  le massif 
de  Berlaimont;  c'est un calcaire noir subgrenu, avec quelques 
bancs de calschistes ve r s  l a  partie supérieure ; il contient des 
phtanites, qui  sont tantôt  Alabase ,  tanldt  à l a  partie moyenne, 
tantAt dans l e  haut. .  . . . . . . . . . . . . 

Le P r o d u c t u s  giganteua s e  trouve à l a  par t ie  supérieure de 
cctte assise dans  plusieurs l o c a i i t ~ s .  

Le second facies propre a u x  bandes d'Avesnes e s t  exploite 
à Dompierre : c'est u n  calcaire bleu foncé ou gr is  compact ou 
subgrenu ; il es t  creusé de  cavitbs géodiques que  tapissent en 
général  des cristaux très purs  d e  calcite en  scalénoédres 
metastatiques.  Quelques-unes ont  é té  remplies d'un mélange 
decalcite e tdequar tz  ouméme ellescontiennentdu soufre. .  . ... 
. . . .. . .Alapartie eupé r i eu reduca ic~ i r e  geodique,i ly aquelques 
bancs d e  phtanites.Le calcaire de  Dompier rees t remarquable-  
ment pauvre en fossiles. 

50 La dolomie de  Namur e s t  gr ise  ou brune. tantüt  en  bancs 
cohérents,  tantô t  enniasse pulvérulente .... Elle alternesouvent 
i s a  partie supérieure avec des bancs d e  calcaire gr is  ; mais 
il se pourra i t  que cette zone calcaire e t  dolomitique dû t  etre 
rapportée 3 l'assise suivante. 

6" Le calcaire dit des Ardennes ou du Haut-Banc prksente 
deux facies distincts dans  la région de l a  Sambre .  

Le facies exploité a u x  Ardennes,  hameau d e  Dompierre, est 
propre  a u x  bandes d 'hvesnes ;  il e s t  forme de  calcaire gris 
clair ou blanc,souvent dolomitique, quelquefois oolithique ou 
concrétionné. Certains bancs son t  t rès  épais,  massifs, peu 
fossilifère, s ans  stratification apparente. .  . . . . . .. Le P roduc tus  
suhlaeais es t  trEs abondant.  . 

Le facies correspondant du  massif de Berlaimont peut porter 
le nom d e  calcaire de Fontaine, parce qu'il e s t  exploité dans 
ce  village (commune de 1,iniont-Fontaine),ll e s t  compact, bleu 
foncé, gr is  bleuatre, g r i s  clair ou même blanc ; o n  y trouve 
aussi  des bancs de dolomie, mais moins que  dans le facies des 
Ardennes.  Les  fossiles sont  : P r o d u c t u s  c o r a ,  Euomphalus 
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cro tn los tomuu Tic premier  y f o r m e  d e s  l i t s ,  o ù  les  coquil les  
s o n t  e n t a s s e e s  l e s  unes  s u r  les  a u t r e s .  

7" L e  ca lca i re  d e  1,irnont. e s t  b lanc  ou r o s e .  e n  b a n c s  épa is  
e t  t r è s  fossilifère. Ce n 'est  peut-ktre qu'une z o n e  si tuée v e r s  la 
b a s e  d e  l 'assise su ivante .  

8 O  L e  c a l c a i r e  d e  Saint-Hilaire prkserite a u s s i  d e u x  faciès.  
Le fac ies  r r i é ~ i d i ~ n a i  O U  d e  Sa in t - I I i l a i re ,  qu i  s e  reriçoiitre 
d a n s  les  bandes d 'hvcsncs ,  e s t  f o r m e  d e  ca lca i re  bleu ou g r i s  
plus oii moins  foncé,  r a r e m e n t  n n i r ,  a l t e r n a n t  a v e c  d e s  
b a n c s  de dolomie.  Il e s t  saris fossiles. 

Le facies sep ten t r iona l  o u  d e  Saint-Hemy-Cliailssée e s t  d u  
calcaire c o m p a c t  bleu fonce  oli n o i r ,  a y a n t  s o u v e n t  u n  reflet 
r o u g e a t r c ;  il contient  vers  la p a r t i e  supér ieure  d e s  b a n c s  d e  
brèche  e t  d e s  ph tan i tes .  Le s e u l  fossile a b o n d a n t  es t  le P r e -  
d u e t u s  giganteus.  » 

Afin de rnetlre quelque ordre dans nolre exposé, nous 
examinerons successivement, au point de vue de leur 
synchronisme avec les assises belges : 

10 Les couches comprises entre le sommet du Calcairo 
carboriifére et la dolomie ; 

2" Les couches comprises entre la dolomie et le calcaire 
de  Marbaix ; 

30 Les couches comprises entre  le calcaire de Narbaix 
et  la base du Calcaire carbonifére. 

1. Pour le premier groupe de couches, le synchronisme 
est f a d e  a établir. II est dc ioute évidence, en effet, que le 
calcaire de Saint-Hilaire e t  lc calcaire des Ardennes et de 
Fontaine, correspondml respectivemeril h l'assise d'Anhi?e 
et  au calcaire d e  Nene. 

Le calcaire oolithique e n  bancs enormes h cassures 
transversales el le calcaire subcompac~e gris ou gris blan- 
çhiltre d u  faciès des Ardennes, le calcaire subcompacte ou 
suhgrenu, grisalre plus ou moins pale ou  hleuàtre plus ou 
moins fonce, Q barics remplis de Produclus cora, du faciés 
de  Fontaine. sont identiques aux roches les plus caraciéris- 

tiques du  culcaire de Neffe. el 1'Plément magnésien s'y 
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rencontre absolument dans les memes conditions qu'en 
Belgique. La localisation de ceriainos espbces de produclides 
ajoute encoreun é l h ~ n l  de simililude entre la sdrie belge de 
Neffe et la serie française cori.espondante. Ceile localisation 
porte, en Bclgiquo comme en France, sur  le Productus corn 
et le Chonetes  papil ionacea,  qui peuvent cependant se 
trouver associés, e t  sur  le Productus sublaeuis. qui,  d'aprés 
l'état actuel de nos connaissances, parail localisé en Belgique 
dans une r6gion netleinenl limiide, s'v rencontre dans des 
couches de la serie de Neffe où l1kl6rnent oolithique es1 
particuliérement abondant, et semble exclure le Productus 
cora aussi bien que dans le facies des Ardennes. 

Quant à l'assise de Saint-Ililaire, dont le fossile caracté- 
risliqiie, le Productus gigairteüs, abonde surtoul, comme en 
Belgique, dans les couches supkrieures, les roches qui la 
caraclérisent sont les memes que celles qui conslituent notre 
assise d'iinhée ; el son facies du nord, ou de  S a i n t - B h y -  
Chaussée, reproduit, jusque dansses moindres dktails. l'assise 
supkrieure de  nolre Dinantien belge. La bréche A pdte 
rouge (breche de Dourlers) ou grise (brkche d ~ s  carrieres de 
Bachaut), qui se voil au  milieu de l'assise, ressemble à notre 
g r a n d e  brèche, non seulement par ses caracléres g6néraux 
el les deux varietés de sa pale, mais encore par la nature 
de ses blocaux où l 'on renconlre les m&mes varielés de 
calcaire qu'en Belgique. Au dessus de la brbche, nous avons 
rclrouvé, il Bachant, le calcaire zonairc si abondant A ce 
niveau de l'assise belge. La s i r i e  infkiieure à la breche 
contienl les formations sporadiques de  Limon1 à Productus 
undaius, dont l'ideniiié avec le calcaire de  la Valle avait Clé 
reconnue déjà, il y a plus de 30 ans, par M Dupont. Enfin 
le banc  d'or de  Bachaat et celui de Maredsous, occupant 
dans l'assise de Saint-Hilaire el l'assise d'Anh6e une siluation 
identique. ajoute un dernier trait de ressemblance d'autant 
plus ktonnant, qu'en France Gomme e n  Belgique, celle 
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formalion semble présenter un  caraclkre tout A fait local ('1. 
II. Les couches comprises entre la dolomie et le calcaire 

de Marbaix n e  pr6sentent pas une ressemblance aussi com- 
pléie avec les co~iches belges ; toutefois, grace 2 certains 
poinis de r e p h e ,  on pcut arriver, pensons-nous, h établir 
leur synchronisme avec une exactitude suffisante. 

Cornmencons par fsire remarquer que l'assise dolomi- 
tique est s i t d e ,  dans le Hainaut français sous le calcaire 
des Ardennes comtemporain du calcaire de  Neffe. Elle 
occupe donc le niveau du  développement maximum du  
faciès dolomitique en Belgique et, dans ce sens, elle corres- 
pond. bien, comme l'a pensé RI. Gosselet, A la dolomie de 
Numur. Il est plus difficile de dire jusqu'à quel niveau 
prfxis elle descend. Toutefois, si 1'011 tient compte d e  la 
puissance relativement grande (') dc la dolomic dans le 
IIainaul franqais, ou  sera porlé A conclure qu'elle clescead 
assez bas dans le niveau du  marbr,e noir de Dinant. 

Nous pensons qu'il en est r6ellement ainsi. Nous croyo!is, 
en effet, que seuls les bancs supérieurs du calcaire de 
Bachant, appartiennent A l'assise de Dinant ; la majeure 
partie de  ce calcaire devanl etre consiilérde comme corres- 
pondant au calcaire de LetTe. 

Nous &ablissons ces conclusions sur  les raisoiis suivantes : 
10 Le calcaire de  Marbaix. sur  lequel repose le calcaire 

d e  Bachanl, s e  rapporle, par l'ensemble de ses carar,léres, 

(1) Remarquons toutefois, qu'en Belgique, le banc d'or d e  
Maredsous peu t  se rattacher,  jusqu ' i  u n  certain point. à la 

pet i te  brèche, formation qui, sans  présenter l a  constance d e  
l a  g r a n d e  brèche,  possède cependant une extension suffisante 
pour  monmer qu'elle doit son origine à un phénomErie d'un 
carac tère  assez gcnera!. 

(2) Nous disons la puissance ~ e l a t i u e r n e n t  grande .  II est  
i.emarquer, en cRct, que  la puissance totale du Calcaire car- 
bonif i re  e s t  beaucoup rrioindre dans le Hainaut français qu'en 

Belgique.  
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au calcaire d'Yvoir. Il diffère essentiellement du  peiit-granit 
par la présence de plitaniies(l); de plus, 2 cd16 de porlions Lrks 
crinoïdiques, il en contient d'autres q u i  onl une iexture suh- 
grenue avec quelques fragments de cririoïdes seulernenl, et, 
par 12 encore, il se rapproche du calcaire d'Yvoir. Enfin, 
d'aprks ce que nous savons de la répartiiion d u  petil-granit, 
il serait étonnant que l'on kouvâl  ce facies dans une situaiion 
aussi niéridionale. 

20 Au-dessus d u  calcaire de hlarbaix, e t  consliluaril la 
base du calcaire de  Bachant, nous avons observé A Ferrière- 
la-Peiiie du  calcaire violacé iilenlique Q celui de notre s t r i e  
de Leffe, avec les memes phlaniles p â l ~ s  et les taches 
d 'un  gris jaunatre aspect dolomitique et d odeur argileuse, 
que  l'on observe si frSquemruen1 dans le calcaire violac6 
de Belgique. Ce calcaire violacé repose sur  le calcaire de 

(1 )  Nous  fa i sons  spéc ia lement  a l lus ion  a u  ca lca i re  d e  Mar- 
b a i x  du massif  d e  Ber la imont  te l  q u e  n o u s  l 'avons vu à 

F e r r i k r e - l a - P e t ~ t e  e t &  Liiriont. Ce ca lca i re  c s t  plns crinoïriiqiie 
q u e  le  ca lca i re  d'Yvoir t yp ique  ; m a i s  il n 'est  p a s  r a r e  d e  
trni iver  e n  Belgique,  a u  niveau d u  ca lca i re  d 'Yvoir .  d e s  roclies 
abso lument  iden t iques  a u  ca lca i re  d e  Marbirix d e  F e r r i è r e l a -  
P e t i t e  : elles s o n t  exploitees s o u s  Ir: n o m  d e  pet i t -granit ,  
quoique  l e s  ouvr ie rs  l es  d i s t inguent  f o r t  b ien  ù e  la pierre d e s  
Ecauss ines .  - Q u a n t  a u  ca lca i re  d e  Marba ix  d c s  bandes  s u d  
d u  Hainaut  f r a n ç a i s ,  n o u s  n e  l'avons p a s  nbse ivé  à Marbaix  
m è r n e ;  mais  nous  a v o n s  cons ta te  q u e  celui  d e s  environs 
d 'Avesnes ressemble  a b s o l u m e n t  a u  ca lca i re  d'i'voir le plus 
typique.  A vra i  d i re ,  i l  n e  contient  pas d e  ph tan i tes  ; mais,  si 
l a  presence d e  ph tan i tes  p e r m e t  de d i s t inguer  a v e c  cert i tude 
le  calcaire d');voir d u  pet i t -granit .  il n'en n'est p a s  d e  meme 
d e  lcur  a b s e n c e ;  c e s  concré t ions  si l iceuses pouvaii t  faire 
localement défau t  daiis le ra lca i re  d'Yvoir. C'est d'ailleurs un 
principe gtinera.l qu i  se d é g a g e  d e  l 'é tude d u  Calcaire carbo- 
nifère, que,  s'il ex is te  des  format ions  où 1'011 ne renconti ,e  
j a m a i s  de phtanites,  par cont re ,  il n'en ex is te  pas  où l'on e s  
rencontre tou jours .  
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Marbaix A phtanites noirs, ces deux formations passent de 
l'une A l'autre, exaclement comme le calcaire d'Yvoir passe 
au  calcaire de Leffe lorsque cetle transition se fait rapi- 
dement. Le calcaire violacé de  Perrikre-la-Petite, dont la 
puissance n'est pas supCrieure i 8 mélres. ne  peut repié- 
senler, d lui seul, toute la serie d t  LefTe, mais seulement le 
niveau inf tr ieur  de celle- ci. II e n  résulte qu'une parlie a u  
moins du  calcaire foncé qui le surmonte doit reprPsenter le  
reste de cette série, la façon dorit ces diverses couches s e  
succedent n'autorisant pas l'hypoihèse d'une lacune strati- 
graphique. II est à remarquer, en outre, qu'ailleurs, 
notamment h Limont sur  le  prolongement latéral de la bande 
qui affleure A Ferrikre-la-Pelite, le calcaire foncé repose 
inmédialement sur  le  calcaire à crinoïdes et A phtanites 
noirs de hlaibaix ; sa base est, dans ce cas, contempo- 
raine du calcaire violacé de Ferriére-la-Petile. 

3. Le calcaire noiratre de Bachant, si l'on excepte ses 
bancs sup6rieiirs, ne peut étre confondu avec le marbre 
noir de Dinant : il difffire de celui-ci par une compacité 
g6riéi-alemerit moins grande, par iirie teinte en général 
moins ïranchemenl noire, et par l'absence des bancs peu 
épais et feuilletls, si caractdristiques de la hase de l'assise 
de  Dinant. 11 ressemble heaucoup, au  contraire, h la varie16 
foncée de notre calcaire de Leffe. En definitive, on peut 
dire que la séi,ie calcaire qui surmonte le calcaire de  
Marbaix dans le  Hainaul français, différe de  notre sCrie d u  
calcaire de Leffe, par une prédominance des roches f o n d e s  
sur  los roches pales ; niais, sauf cette diffërence daris leur 
popor l ion  d'ailleurs exlrkmement variable m&me e n  
Belgique, les roches sont les mêmes e n  Belgique et  e n  
France. Quant au calcaire d e  Dompierre, si sa texlure 
ordiriairemenl plus grossiire lui donne souveril moins de 
ressomblançe avec rios calcaires de  Leffe, ses @odes 
calcaires et siliceuses et  la presence d u  soufre dans 
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certaines d'entre elles. rappellent les &odes de meme genre 
qui abondenl dans la s i r i e  de Leffe. 

Les bancs supérieurs du  calcaire de  Bachant prdsenlerit 
avec le marbre noir d e  Dinant. une  ressemblance beaucoup 
plus grande, qui pcut meme aller, dans certains cas, jusqu'h 
l'identité parfaite. Les bancs de calcaire, dolomitisé o u  non, 
peu épais, finement stra~ifiks et  se divisant e n  feiiillets tr$s 
minces, que M .  Gosselet désigne sous le  noni de calschistes, 
sont tout & f ~ i t  semblables A ceux qui caractdrisent le 
marbre noir de  Dinant. Nous nous souvenons notammerit 
d'une carriére s i i d e  vers la limite des communes de 
Limont et de Saint-Rérriy-mal-bâti, dont les couches ont une 
telle ressemblance avec celles de nos marbres noirs, qu'en 
les voyant, wCme h distance, on n'hésiterait pas B les ranger  
2 la base de l'assise de Dinant, si celle carriére s e  trouvait 
e n  Belgique. 

40 La faune du  calcaire de Bachant conduit la m h e  
conclusion. Comme l'a conslaié hI. Gosselet, i l  y a lieu de 
dislinguer. sous ce rapport, le niveau infkrieur, comprenant. 
la plus grande parlie de l'assise, où se  rencontre la faune 
propre de Bachant, e l  le  niveau supdrieur o u  cette faune 
disparalt ('), mais o u  apparalt pour la preniikre fois, et 
parfois e n  grande aliondance. l e  Produclus giganteus. 

Des onze espéces citées par M .  Gosselet dans le niveau 
inférieur, une, le Slruparollus exallixtus De Kon., est indiquée 
par  De Koninck comme n'ayant encore dtd trouvée que 
dans le calcaire de Bachant ; cinq sont considérCes, comme 
propres, en Belgique, h la faune corallienne de Waulsort : 
ce sont E~vomphalus penlangulatus Sow., E .  acutiformis 
De Kon., Loxonema gigunlcum De Kon ., Bellerophon Loheslæ 
De Kon. et E n l a h  walciodorerisis De K o n .  ; trois : Plaly- 

(11 Toutefois  M.  Gosselet  signale dans  les bancs supérieurs 
doloniitiques du calcaire d e  Bachant A Lirnont, le Bellerophon 
Lohes tae  en compagnie du Productua g iganteus .  
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schZsrna Brocheti Goss., Evomphalus crotalosiom~cs M'Coy, 
et Bellerophan hiulcus hlarl., sont des espéces viséeunes 
dansla stricte acceplion dumol ; une, I'Amplezus coraEloTdes, 
est commune A tout le Dinantien, ou du  moins 2 nos trois 
assises sup6rieures, mais elle est particulierement abondanie 
dans les r.écifs wadsori iens ; enfin, une seule, Loxonemid 
Lefebvrei Lev., appartient h la faune dite tourriaisienne ; ou 
a lrouvé cetre dernière espbce : vers la base des calcaires 
noirs du  N.-E. du Condroz, d m  le petit-granit, à Tournai, 
et dans les calschistes de Waredsous ( l )  ; e n  France. 
M .  Gosselet la  signale aussi dans l'assise d'Avesnelles. - En 
somme, on peul dire q u e  la faune de Bachant préseute le 
même cacliei que la faune de  Waulsort ; elle se compose, e n  
effet,principalement d'espkces propres a ce faciés, associées 
A des espkces viseennes. 

Nous pouvons, en outre, rattacher h la faune de Bachanl, 
les stroma!oporoïdes conslructeurs de la illadière et les 
fossiles qui les accompagnent, notamment le  Spirifer sub- 
cinctus. Nous savons qu'en Belgique, les rbcifs q u i  prd- 
sentent le  type de Waulsort et renferment le Spirifer 
subcinctus, ne se rencontrerit qu'au niveau de noire assise de  
Ce!les (i), et, qu'a une certaine distance d u  centre par 
excellence dcs formations waulsorlieniies, on n e  les observe 
plus que dans le niveau de Leffe, et le plus souvent h la 
base d e  celui-ci, reposant sur  le calcaire d'l'voir. C'est 

(1) G.DEWALQUC. - S u r  l a f a t m e  des calschistes de Tournai ,  
Tournuis ien  d. Ann. Soc .  Geol. de Belg., t. XXIII ,  rnéui., 
p.  19. - Nous regrcttoris de  n'avoir pu utiliser, dans  Ics pages 
qui précédent,  les renseignements çoiitenus dans  ce mémoire,  
qui  vient seulement dc parait.re. Bien que nous  ne puissions 
admettre les doutes qu i  y son t  exprimes sui. l e  synchronisme 
des couches argilo-calcaires d'l'voir e t  de Maredsous,  les  
resultats des études de M. Destinez,  qui  y sont  consignés,  
fournissent des renseignements t rès  intéressants.  
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noiamment ce que l'on conslate dans l'ouest d e  l'Entre-Sam- 
bre-et-Meuse. Or, d'aprés les observalions de M. Gosselet, 
ce  sont précisement les relaiions stratigraphiques que  
prisenlent.  avec le calcaire de  Bachant et le calcaire de 
RIarbaix, les rCcifs du Ilainaut français, don1 le caracikre 
waulsorlien es1 indubilable et qui  renferment abondamment 
le Spirifer subcinclus. 

L'apparition du Produclus g iga~~leus  dans les bancs 
supérieurs du  calcaire de Bachant, confirme également le 
synchronisme que leur ressemblance lithologique avec les 
marbres noirs de Dinant nous avait fait admettre Nous 
avons dit plus haut, e u  effet, que ces marbres contiennent 
les plus anciens Productiis giganfezu connus en Belgique ('). 

Des consid6ralions qui précedent, nous croyons pouvoir 
tirer les conclusions suivantes : 

a). Le niveau correspondant a la ligne de skparation 
entre  l'assise de  Dinan1 e l  l'assise de  Celles se trouve, dans 
le H a i n a u ~  français, sous les bancs de calcaire, minces, schis- 
toïdes et parfois argileux, qui se renconlrenl vers le sommet 
du calcaire de Bachant. 

b )  La plus grande partie d u  calcaire de Bachanl, le 
calcaire violacé de  Ferrikre-la-Peiiie et le calcaire d e  la 
Rlarlibre doivent se rattacher chronologiqueuienl au  calcaire 
de  Leffe. 

c) .  Le calcaire de  Marbaix correspond au calcaire d'Yvoir. 

I I I .  Si cette derniere conclusion est fondée, nous devons 
e n  diduire  que les couches carboniféres qui  se trouvent 
dans le Hainaut français e n  dessous du calcaire de hlarliaix, 
représentent notre assise dnHasiikre. La serie compléle de  
ces couche.+ n'est bien connue, pensons-nous, que dans la 
bande dYAvesnes : nous la reproduisons d'aprks M. Gosselet. 

(1) Voir  p. 274. 
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PUISSIXCES 
c ) .  Calcaire noirbtre,  légérernent  encrini t ique,  

. . . . . . . . .  a l te rnant  avec  des  schistes 20 
b). Schis tes  d'Avesnelles, à M i c h e l i n i a e t  Spiri fer  

partitus . . . . . . . . . . . . . . .  h.5 
a ) .  Calcaire no i r  d'Avesrielles, il Productus  n i y e r  

(=Pr. diaboli: ,  encrinit ique à l a  par t ie  supér ieure .  16 env .  

La comparaison de cette sërie avec les  couches belges que 
nous consid6rons comme de même âge, monire qu'il exisle 
entre elles de notables diffërences. D'abord, les 12  mktres 
infPiieurs du calcaire d'tlvesnelles présentent des caracthres 
tout spéciaux qu'on ne retrouve pas dans le  terme irifkrieur 
de notre assise d'Hasiiére ; ensuite, dans les couches qui 
succédenth ce calcaire, 1'6lément schisteux est beaucoup plus 
dominant qu'en Belgique. En lenarit compte de l'analogie des 
couches schisto-calcareuses c avec nos calschistes de Mared- 
sous, on pourrait  préciser cetle seconde diffërence en disanl 
que le  facies des schistes à octoplicatus monte jusque snus 
le niveau des calschistes de  Paredsous, se substituant ainsi 
au  calcaire d e  Landelies. 

Les schisles et  calcaires d'Hastiére et  le  calcaire d'Aves- 
nelles constituant la base du Calcaire carbonifhre e l  repo- 
sant respectivement sur l'assise de Comblain-au-Pont et sur 
l'assise d'Etrœungt , que l'on considére, avec raison 
pensons-nous, comme contemporaines, lenr  synchronisme 
ne  paraft pas douteux, malgr6 la différence de  leurs facies. 
- En esl-il de  m&me pour les niveaux plus élevSs? 

La ressemblance des schistes d'bvesnelles avec les 
scliistes & octoplicatus porte, B premiére vue, A assimiler 
ces deux formations. Dans cette hypothbse, les couches c 
correspondraient aux couches alternantes de calcaire et de 
schistes que l'on observe fréquemmenl h la base du  calcaire 
de  Landelies, et le calcaire d e  Landelies lui-méme serait  
représente par  le  calcaire de  Marbaix. 

Expnsons bribvement les raisons qui ne nous permettent 

A n n a l e s  d e  la S o e ~ c t e  Géolog ique  du N o ~ d ,  T .  xxrrr. 20 
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pas d'admettre celle seconde hypothbse et nous engagenl 
embrasser la prernikre. 

l u  En premier lieu, le passage du calcaire d e  Marbaix au 
calcaire violacé de Ferriére-la-Petite constilue, A notre avis, 
un  point de repbre lellemenl net ,  qu'il nous est impossible 
de ne pas y reconna'ltre la limite entre le çalcairo d'Yvoir 
et le calcaire de 1,efl-e ( l ) .  II e n  résulte q u e  tout au moins la 
partie supbrieure d u  calcaire de  Jlaibaix correspond à 
notre calcaire d'i'voir. Cela klant, il hudrair  admeitre 
que le calcaire de RIarb3ix, dont I'épaisseiir n e  dt'passe 
pas de  6 h 13 mktres, représenle, A lui seul, la puissante 
serie qui s'étend, en Belgique, depuis la base d u  calcsire 
de Laridelies juqu 'ai i  somme1 d u  calcaire d'Yvoir. Cela 
n'a rien, sans doute, d'absolument impossible ; mais une 
pareille hypolhese, pour  etre considPrée comme probable, 
devrait, clii moins, s'appuyer sur  des arguments d'une 
grande valeur. Or le seul rirgurnenr sérieux que l'on puisse 
invoquer, c'es1 que, dans noire hypolh&se, le calcaire 
de  Landelies serail complélemenl remplacé par des schisles, 
ce  qui ne s'ohservt! jamais en Belgiqne. Nous n e  pensons 
pas que cet argument soit suffisant ; o n  sail, en effel, que 
les niveaux calcaires e t  schisleux qui constiluenl l'assise 
d'Hastiére sont susceptibles d'ernpikier les uns sur  les 
autres ; el d'ailleurs l'hypotliése ( lue nous combattons 
donne lieu A iine objection d u  meme gerire ; i! faudrait 
admettre, en effel, dans ccile liypotli~%e, que les calschisles 
de Maredsous, si rernarquablernent conslant surtout dans la 
region ouest, cessent d'exister dans le Hainaiilfranpis, sans 
g laisser la moiudre Irace. 

(1) Rappelons qu'en Belgique, la variété d e  calcaire dite 
ca l ca i r e  oiolace, q u i  s'ubserve avec  t o u s  ses  caractère3 à 
Ferrière-la-Pctite, n e  se voit jarnais en dehors  des  limites 
d u  ca l ca i r e  d e  LeJe, qu'on l'observe régulièremeiit a la base 
d e  ln &rie de  Leffe, e t  que le passage  di1 calcaire d'i'voir au  
calcaire violacé se  fait  exacrement comme A Ferrière-la-Petite. 
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20 P3r contre, h moins d'admettre le synchronisme que  
nous proposons, il faudrait supposer que le niveau des 
schisies h oclopIicatus prend un ddveloppement sans rapport 
avec la valeur moyenne, ou merne la valeur maximum de  sa 
puissance en Belgique : or, on sait qu'en général le Calcaire 
carbonifh-e du  Hainaui français et ses diverses parties ont 
moins de puissance qu'eu Belgique. Ce qui rend cette hypo- 
ltiése particuliérement dlrange, c'est quc le ddveloppemcnt 
Pnorrne d u  niveau des schisles h octoplicalus serait suivi, 
comme nous venons de le dire. d'un amincissement plus 
excessif encore des couches qui les surmonlent. Tandis que 
le niveau des schis?es $ octoplicatus, dont la puissance 
moyenne en Belgique est de 8 à 10 mkires, prendrait u n  
développement de 43 métres (ou ni&rne de  65 mktres, e n  
y joignanl lesschisles allernant avec des calcaires), on verrait, 
au corilraire, les couches suivarites,dont la puissance uiogerine 
en Belgique ne  peut être évaluée Q moins de  60 mblres, s e  
réduire a 6 ou 12 métres dans le  Hainaut francais. 

Au contraire, l'ensemble des couches que nous synchro- 
nisons A notre assise d'Hastiére, possEde, dans la bande 
cl'Avesnelles, une puissiince moyenne de 80 ~rièlres ,  
puissance tout a fait e n  rapport avec celle de notre assise 
d'Haslibre en Belgique. il e n  est de meme de la puissance 
du calcaire de Narbaix comparée A celle du calcaire d'Yvoir. 

On pourrait objecter, sans doute, que la puissance de 
l'assise d'Avesnelles n'est pas la m&me partout e t  qu'elle 
diminue notablemenl au nurd. Nous répondrons que cetle 
objcciion n'erilbvc aucune force l'argument tire de  la 
puissance de cette assise dans le sud. Ce phénornhe  est 
d'ailleurs en rapport avec la décroissance considerable de 
l'assise d'Hastiére vers le nord : il Ctablit une analogie 
de plus entre  celte assise et l'assise d'hvesuelles. Enfin, 
nous ajouterons que les pojnts ou  l'assise d'Avesnelles 
s'atlénue sont peu dloignés de ceux ou IYI. Gosselet a 
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c ~ n s t a l k  sa disparition compliile, par suite probablement 
d'un phénoméne iransgressif. II semble donc que la 
puissance moindre de l'assise dVAvesnelles en ces points, 
doit Stre considérée comme dûe 3 une attknuation locale; 
tandis que les environs d'bvesnes, non affectés par la 
meme cause, nous offrent la puissance normale de l'assise 
d' Avesnelles . 

30 Les donndes palPontologiques confirmen les conclusions 
qui ressortent des considérations prdctdentes. Le Spirifer 
rinctus, parfailement caractérisé, n'est pas rare  dans le  
calcaire de  Marbaix, et nous pensons qu'il se  rencontre 3 
tous les niveaux de  ce calcaire. On y rencontre aussi le 
Spirifer tornacensia ; mais il en est de  m @ m e  pour le 
calcaire d'Yvoir qui contient encore cette espéce, quoique 
e n  beaucoup moius grande abondance que les couches 
infërieures et  associS 3u Spirifer cinclus. Le Spirifer cinctus 
n'ayant jamais été signalé en Belgique h u n  niveau inférieur 
a u  calcaire d'Yvoir. sa prksence dans le  calcaire de  hlarbaix 
constitue un puissanl argument en faveur de i'identification 
de ces deux formations et ,  par  conséquenr, e n  faveur d u  
synchronisme de  l'assise d'Hasti6re avec la serie sur  laquelle 
repose le  calcaire de  Marbaix. 

Au contraire, nous ne  pensons pas que  le  véritable 
Spirifer clnctu.s se  rencontre dans L'assise dYAvesnelles. 
bI. Gosselet a bien voulu mettre Q notre disposition les 
fossiles de cette assise qui se trouvent dans sa colleciion. 
Les Spirifer voisins du  nmsque~sis ont souvani les ailes 
moins allongdes que la forme type du  Spirifer tornacensis ; 
mais aucun rie nous a montré la fine striation des cGtes qui 
caracterise, d'aprbs De Koninck, le Spirifer cinctus ; nous 
y avons observë, a u  contraire, les lamelles d'accroissement 
d u  Spirifer tornacensis . 

Le Spirifer distans qui  caraclkrise l'assise d'bvesnelles, 
se  rencontre aux divers niveaux d e  l'assise d'Hastiére. 
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jusque dans les calschistes de l a  partie supt'rieure où il 
est parfois abondant. C'est Pgnlement au  niveau des 
calschisks de hhredsoiis que M .  Diipunb a signalé, dans 
des calcaires noirs argileux q u i  lui sont siibordonn6s, trois 
espbces du calcaire d'Avesnelles : Ir Chonstes variolala. le 
Produclus E'leminyii var. d'Acesnelles = Pr. diubuli Goss.. 
et le Productus ileberti Orb. Ces deux Produclus sont consi- 
dérbs comme caraclérisliques de l'assise d'Avesnelles. Le 
Produclirs Heberti vient d'etre retrouve dans des condiiions 
identiquesa Maredsous(1). ce q u i  confirme les  clonnées déjA 
anciennes d e  M .  Dupont. II peut parailre sirigulier? à 
premiére vue, que ces deux Produclus, qui ,  dalis le Hainaut 
francais, proviennent des calcaires noirs d e  la base de 
l'assise, n'aient été rençonlrés e n  Belgique, que dans ses 
couches les plus klevées ; mais la découverte d'espéces 
caractéristiques au sommet de l'assise d'Hastiére, ne 
tend pas nioiris h démorih-er q u e  cette assise toute enlibre 
doit se  rattacher a l'assise d'Avesnelles du Hainaut français. 

En résumé, dans le Hainaut franqais comme en Belgique, 
on rencontre. a la base du Calcaire carbonifère, une serie 
de  couches de  puissance comparable, ou l'élément schisteux 
alterne enc,ore avec l'élément calcareux. Cetle assise est 
caractérisée par l'absence de Spirifer cinctus e: la présence 
de  Sp. lorrracencis, Sp .  distans, Produclus Heberti el Pr. diaboli. 
Cette série iiifkrieure est siirmoulée,eri Belgiqueet en France, 
par des couches présentant des caracteres identiques, de 
puissance comparable et  se terminant à u n  horizon parfai- 
tement caractérisé. Il y a là, nous semble-t-il, tous les 
éléments vouliis, pour corisid6rer, dans l'état acluel de la 
science, la &r ie  infkrieure ou calcaire de Marbaix en 
France, et notre assise d'Hastiére en Belgique, comme deux 
formalions syoclironiques. 

(1) G. DEWALQTJE, SUI- la faune  d e s  ca l sch is tes  d e  Tournai, 

Tournaibien cl. Ann.Soc,  Géo l .  d e  Belg.,t. XXIII ,mem.  F 22, 
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L'application, des divisions que nous avons adoptées pour 
la Belgique, au Calcaire carbonifbre du  Hainaut français, 
soulévera, rioiis le savons, une difficullt! d 'ordre palbonto- 
logique. Les faunesd'Avesnellcs et de JIarhaix. malgré leurs 
différences, on1 l'une et l'autre un caractkre tournaisien ; c e  
qui n'est plus le cas pour la faune de Bachant qui se 
caraclérise, au  coniraire, par uu  mélange d'espèces waul- 
soitiennes et vis6eiines. II semble donc peu raisonnable de 
r fun i r ,  dans une seule assise, le calcaire di! Bachant et le 
calcaire de Marbaix, alors que l'on admet enlre ce dernier 
et l'assise d'Avesrielles une distinction d'assises ou ruéme 
de sous-dlages. 

Si nous lenons, en terminanl ce travail; 2 relever cette 
objeciion, c'est siirtout parce qu'elle fait ressorlir une  fois 
de plus la nature sphciale de notre assise de  Celles. 

La faune de Waulsort ou de Bacharit, composée d't 'S p '  eces 
propres ct  d'espèces deslinées à se  perpétuer dans les 
assises supérieures de notre Dinantien, apparall dans le 
bassin franco-belge, dks la base de l'assise de Celles; mais 
elle n'occupe d'abord qu'unc portion reslreinie de ce 
bassin ( l ) .  Plus tard, elle s'étend davantage, remplaçant, 
s u r  une aire plus élendue, la farine 2 caraclére lournaisien. 
Ce phénomène d'exlension parait avoir reçu un  développe- 
ment spécial vers le commencement de la pkriode pendant 
laquelle s'est ddposé le calcaire de Leffe : c'es1 à celte 
époque que  la faune nouvelle a pénétrb dans le  Haiuaut 
français. Les parties plus seplentrionales du  bassin 
semblent, au contraire, n'avoir jamais h6berç6 la faune 
propre de  Waulsort : leur faune conserve le caraclere 
louinaisien sur  toule l'épaisseur de l'assise de Celles, e t  ce 
n'est que vers la base de  l'assise de Dinant, que  la faune 

( 1 )  Voir ce  q u e  nous  avons  d i t  plus h a u t ,  p .  248 e t  249, a u  
su je t  d e  la répart i t ion d u  facies waulsort ien.  
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tournaisienne disparaît pour faire place A la faune viséenne, 
qui, d8s lors, domine exclusivement dans toule l'étendue 
du  bassin. 

II résulte d e  ces faits, que les coupes paléontologiques 
varieronl, suivant que l'on s'atlachera h l'étude de l'ensemble 
du  bassin ou  h l'examen J e  telle ou  Lelle de  ses parties. 
Dans une classification destinde uniquement a u  ilainaut 
français, il conviendrait, nous le reconnaissons volontiers, 
de  ne  ranger dans le  sous-étage moyen, q u e  le calcaire de 
Bachant, ou pour mieux dire, la partie infkrieure de  celui-ci; 
tandis que les assises d'kvesnelles e t  de Mrirliaix seraieri1 
séparées seulement par une division d'assises. De même, 
s'il s'agissait exclusivemenl de  la partie septentrionale du 
massif b ~ l g e ,  l e  sous-dtage moyen perdrait sa raison d'elre : 
nos assises d'Hastiére et de Celles, sCpar6es par une simple 
division d'assises, se r h i r a i e n t .  e n  un sous-Plage inférieur, 
qui devrait porter le nom de  Tournaisien, et dont la limite 
supérieure s e  trouverait au  sein des calcaires noirs qu i  
surmontent le  petit-granit, a une  distance straligraphique 
plus ou moins grande au  dessus de celui-ci (1) : le sous-étage 
supérieur ou Visden commençant 13 oii apparaii, dans certe 
région, la faune A Chonetes papilionacea - Mais, pour 
pouvoir s'appliquer A l'ensemble du  bassin franco-belge, 
une classificaiion doit tenir compte de tous les faits observds 
dans les difffrentes parties de ce bassin : elle doit ranger 
d a m  un sous-6tage intermediaire, les dépbts ti faune 
variable (2) qui séparent l'assise infkrieure dont la faune 
est uniformément tournaisienne des couches qui,  dans toute 
l'&tendue d u  bassin, ne renferment plus que la faune 

(1) Voir plus haut  les p .  264 A 266 e t  276 a 279, spécialement 
la note de  cette dernière page.  

(2 )  Parmi  l e s  fossiles qui  s e  rencontrent  exclusivement dans  
l e s  limites de  ce  sous-étage, nous  a t tachons ,  cela va sans 
d i re ,  une importance toute particulière a u x  organismes 
constructeurs des récifs waulsoi.tiens. 
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viséenne. C'est lh ,  comme nous n'avons cessé de  le dire, la 
base scientifique de notre division du  Dinantien belge en 
trois sous-dlages. Elle s'applique h l'ensemble du  bassin 
franco-belge au même tilre qu'A l'ensemble du  massif 
carbooifhre de la Belgique ; mais elle n'a nullement la 
prélcrilion d e  s'dtendre au-dela desl ia i tes  de  cc bassin, les 
subdivisions de ce genre ayant nécessairenient lin caraclbre 
local. - Quant A notre dioision en assises, elle a surtout un 
caraclére pralique, e t  peul seule, pensons-nous, faire 
ressortir. avec une exaciitude suffisarite, le synchronisme 
des formalions conlemporaines. Elle devrait donc élrc 
maintenue, quand même les progrès de la paldonlologir: 
straligrnphique tendraient A modifier les bases sur  lesquelles 
nous avons cherch4 a établir la division en trois sous-6tages 
d u  Calcaire carbonifére de  la Belgique et du  Hainaut 
français. 
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